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Economie & Humanisme
Rigueur d'analyse et engagemmt éthi4ue

revue trimestrielle fondée en 1942 por L.-J. Lebret
I fhumanisme sur lequelse fonde le projet de I'association Economie & Humanisme

(revue, études, conseil, formations, sessions, debars...) se rapporte et s'adresse
à des femmes et des hommes divers dans leurs origines et le sens qu'ils
donnent à leur existence. ll n'est ni dogmatique ni moralisateur, mais éthique ;

il en appelle à la responsabilité de chacun face au devenir de tous,

I Toute réalité, tout enjeu collectif a une dimension économique. Celle-ci peut
être abordée en tant que telle, mais elle ne se comprend véritablement qu'en
relation avec tout ce qui constitue et fait évoluer les sociétés (facteurs cultu-
rels, démographiques, dynamiques sociales,..),

I Eclairer, analyser, mettre en relation, dans le temps et dans I'espace, cette
dimension économique vise à donner aux acteurs de la sociéré, du simple
citoyen au décideur, une part des clés pour maîtriser les réalités qui sont les
leurs, dans une finalité de développemenr équitable et solidaire.

( L'abset'/ottnn dù teci ûvcc le 5oLt{i (it.i l.)tt| itiirteir dolttc io'iraie culli"lre »

(L.-1. Lebret)
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Ce n'esr pas un des moindres paradoxes
de ce début de millénaire que de voir dans le
même temps un envahissement de lâ société
par la mesure quantitative des réalités éco-
nomiques et sociâles. et une mise en cause
non moins envahissante de ceüe mesure. Les
sciences sociales sont habituées aux contro-
verses doctrinales, les sciences dites exactes
aussi, Mais on assiste à une multiplicârion de
la contestation des données publiées, de leur
interprétation, voire du principe même d'une
mesure quantitative.

Cette réaction peut se comprendre.
Linvasion des chiffres dans fous les secteurs
de la vie quotidienne a de quoi énerver. La
mesure est partout- Des panneaux de rues
aux journaux d'information, elle rythme la
vie quotidienne. La numérisation se généra-
lise et I'emporte définitivement sur I'analo-
gie. Lévaluation globale, l'estimation, l'or-
dre de grandeur perdent de leur valeur au
profir de la mesure exacte, auiourd'hui lar-
gement automatisée.

Car toute mesure se doit d'être commu-
niquée avec précision, même si I'objet
mesuré n'est pas précisément connaissable.
Ainsi le bilan du tsunâmi de 2004 a pu pâs-
ser en quelques semaines d'une « première
estimaaion » établie à 20 000 victimes à plus
de 300 00O morrs et disparus, vidant de
lout sens le chiffre initial.

La production d'un chiffre a souvent une
fonction de réassurance face à un phénomè-
ne qui inquiète, qui enthousiasme, qu'on
combat ou qui mobilise. ll ne sert plus alors
à mesurer une donnée obiective - d'autant
que, comme pour Ies statistiques du chô-
mage ou de I'accidentologie routière, les
changements dans les modes de calcul font
d'eux-mêmes évoluer (à la baisse) les chifF-
res - mais à produire un effet politique ou
psychologique.

Cet erret se retrouve dans les sciences
sociales, avec en arrière plan I'idée implicite

que ce qui se mesure quantitativemenl a
rouiours plus de poids que ce qui s'évalue
sans les chiffres. O( la mÊsure chiffrée des
phénomènes économiques et sôciaux est
suiette à bien des cautions. Témoin le débat
suscité depuis plusieurs mois par
L'écologiste sceptique (l) du statisticien
danois Bjorn Lomborg qui, à partir des sta-
tistiques publiques, développe des thèses
majoritairement contredites par la commu-
nauté scientifique internationale. En elles-
mêmes, les données ne sont pas en cause.
C'est leur agrégation et surtout leur inter-
prétation qui sont dénoncées,

Autre exemple: la mesure de la pauvreÈé
en France et dans le monde. Enjeu politique
et psychologique important, elle est large-
menE controversée. Monétaire ou fondée sur
les conditions de vie, la mesure quantitative
de la pauvreté ne reflète qu'une partie visible
de la réalité. Elle ne fait pas àppâraftre la
manière dont les personnes vivent effective-
ment cet état et les représentations qu'elles
s'en font. Cette réalité là, seul un travailqua-
litaÈiF d'enquête avec les populations concer-
nées peut permettre de Ia connaltre et de
l'évaluer. Sans négliger les chiFfres, mais en
sachant les comprendre, une approche
rigoureuse des réalités sociales implique
donc aussi I'expérience direcEe et sensible
des réalités qu'on veut montren

C'est le sens de l'évolution assez cons-
lante des mérhodes d enquêtes d'Economie
& Humanisme, qui l'ont amenée à sa vision
actuelle mêlant, avec la même rigueur, I'ana-
lyse des faits et des chiffres, le recueil des
connaissances de terrain (( I'expertise des
gens })) et I'implication des acieurs.

Bruno Vincenti
Délégué général d Economie et tl

e N
(l) Éldiriûri lx chûrcIÉ midi.2004
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O DEBATS

Ra.rcmenl corn r.e dans lc cas d.u

fapport « Le safEaüt " (1), rernls aü
goatternemenl ftaaçat$ (octobrc 2004)

par an groape de ïautl pré§Ldé par
Mlchel Camdcssus (2), la prtdaclton

d'an groape dbÿperts portûû sur
des queslions sociétalcs dc Jond aara

été sl. ùlre et saperîlclellernerrl
condanüe, oa alrprouüée... à ,noins

qa'cllc n4 solt îeuguée au trrsre hrdcs
des tcxtes " emiê.cbeurs

de penser et rond ,,
Eûnornle È Hurnarrlsme

a soühülté ptoloser à ses lecreurs
le point de tue de Mlcbel Camdessus,

at écho à plasùears dcs poh ts
l,nportantE do cette ünarche collectlrc.

Michel Camdessus: Dans notre rapport,
on peut trouver quelques bonnes nouvel-
les. Une d'entre elles tienÈ en ceci et elle
a été pour moi une surprise : si vinBt
Français, d'origines professionnelles et de
sensibilités politiques les plus diverses (3)
travaillent ensemble une centaine de
iours, dans une grande écoute mutuelle,
ils arrivent à des conclusions unanimes:
oui. nous parlons ensemble d'un néces-
saire sursâut, d'un risque de décrochâge
de la France, nous soutenons que le sys-
tème de protection sociale que la France
s'est donné s'est, depuis quarante ans,
beaucoup alourdi eù a perdu en eFficacité
redistribu tive-

Mais nous disons aussi que si des réfor-
mes profondes sont faites. il est possible
de mettre la France face à ses défis, et en
premier lieu à ce défi maieur qu'est l'in-

[A FRANCE,
EN EUROPE, DANS tE MONDE

Ënbetlen aüet Mlchel Cûfrrdessas

iustice faite aux ieunes (4). Nous croyons
à la possibilité pour les Français de sortir
de leur frilosité et de leur peur de I'avenir,
si nous sommes d'accord pour créer des
structures de dialogue.

Economie & Humanisme i Parmi les cri-
tiques qu'a susc/tées /e rapport, certoines
vous ont-elles paru pertinentes ?

M. C. ; Ce qui est pertinent, c'est notre
rapport. Ces critiques sont venues de per-
sonnes qui ne I'ont pas lu, et qui parfois
ont voulu late du « chorocter destruction ù

comme disent les Anglo-saxons, LÊs cri-
tiques ont porté avant tout sur telle ou
relle des mesures suggérées. Beaucoup
n'ont pâs compris, ou pas voulu compren-
dre, que les mesures suggérées le sont
surtout pour donner à réfléchir, alors que
I'essentiel du rapport est dans la stratégie
d'ensemble qu'il propose.

Le cæur de ce rapport est dans cette
conviction, partagée pâr tous ses signatai-
res : la France a un avenir si elle s'engage

(l) |fo. La Documentalion l'rnn$ise. disponible el ÉlÉheBeâble à

I adere hn0://les mlF)lt\.lallfi unullâlio francnise.ft

(2) ùrien Direcleur Bénérâldu Fon6 :tlonétâiE Intemâlional, pÉi-
dêni dei semdffi ÿrirlei de timcc.
(J) l! g,muts élxil .orru6é de didgeânts d entrEpÉÿri lubliqlx5 et

prhü§. ù lsadcri sldicâu\, d unitlsilail6, dê Épotusabl6 assdâ'

tifs. l-æ celhle d'ewns €ùq*rB a nir âilfuols éÉ chùÉ & Én-

dft! ln xvis (Ànu:x0 du quofl) sw la peflinence dù Élpon a[ É8ad

de§ &fis esselltiels de I'Eure€ eI d[ monde.

(4) " h lraim)e t qur lloùs Ésenl)ns aux ieùn€s esl un *dtahle
s)îlbole de m5 dhfoncrio{rnemen§. 

^ 
trÀrc$ Iaugmcûtaüon (h la

drur, l} s ll eui qui pâiercnl. en fail, 1e5 défici§ das sellices publi6

que nous ùfi lisons anjûnl hui. 0e $nt cur qui, &DÉin. en violaüo

fl:qrartc d un dea priûcipes du DéÿtlopÊment ûtable. § Wlten»t
diÉdemenl la ahâqe d€ Iâ lgluctim dc la vic aclivt que noü nous

,oùnes oclDyés. linln. c e6t sltr erN que se concenlænt dà mainlc_

nâ l in(ruriüi d la pr6cariÉ. If,s irure5 sonl les grând€s $ctimes de

l îh6ence d'âdq)tatDr de nom mdel€ ÿrial. . (lz sdarl, p. 30)

.§ti
rÈLs

trrnorrc & Huîmnisme . lt ttir).;7.? . n,rÂ. )OO,



lllichel CamdessasÆr
@

dans la voie du Développement Durable.
Nous sommes loin du compte aujourd'hui,
en France, sur les trois paramètres cen-
traux de ce concept.

Ce qui est central pour notre aveni( c'est
que toute mesure sociale doit être prise
après un iuSement sur son impact écono-
mique, et vice versa.

Un État plus agile

Ceüe circularité esr possible, mais à condi-
tion d'« agiliser » I'Etat. que I'on a laissé
s'alourdir épouvantablement (5), alors que
nous avons une fonction publique excellen-
te et malheureuse de se voir regardée
comme un handicap pour le pays. Le
niveau de notre dialogue social au sein de
I'Etat est primitif. En particulier, la fonc-
tion publique n'est iamais associée à la
réflexion sur le changement dans le sec-
teur public, si ce n'est sur les questions
catégorielles. Nous gaspillons ainsi une
source précieuse de propositions, et nous
rendons impossible une réforme qui ne
peut se concevoir et se conduire sans l'as-
sociation étroite des principaux inÈéressés.

Ce travail pour ( agiliser » l'État est néces-
saire pour une avancée à la fois vers la cohé-
sion sociale et vers l'économie de la
connaissance que I'Europe s'est fixée
comme cap au Sommet de Lisbonne. 5i les
dépenses publiques françaises passaient de
54 % du PIB à 49 % (le taux moyen de
dépenses publiques au sein de l'Eurogroup),
si I'endettement public diminuair en des-
sous de 60 % du PlB, des tâches urgenres
pourraient être accomplies, alors que dans
la situation présente lâ marge de manceu-
vre de I'Etat est réduire à peu de chose.

privé serait d'office moins à la hauteur que
le public pur réaliser de pures tâches
d'exécution. Certes Margaret Thatcher,
avec la façon dont a été privatisé le chemin
de fer britannique. a donné des alibis aux
cheminots français !Cela ne doit pas nous
empêcher de voir les marges d'aiustement
qui existent dans le service public ferro-
viaire, et plus encore peut-être dans d'au-
tres domaines. Ce qui est important, c'est
de discerner tout ce qui est stratégique
pour l'intérêt général et tout ce qui ne l'est
pas. Ce qui est stratégique doit rester
entre les mains de l'Etat. ll est grand
temps de regarder attentivement com-
ment les pays nordiques ont remarquable-
ment réalisé la réforme de leur système,
sans en altérer l'efficacité sociale.

E & H : Lo question de fond n'est donc pas
celle du nombre des fonctionnoires, mois
des rôles qui sont les leurs...

M. C. : Le gouvernement actuel se trompe
en donnant l'impression qu'il ne s'attache
qu'à la réduction du nombre des fonction-
naires et en présentant cette réduction
comme résolvant les problèmes de la
France. Nous n'âvons pas préconisé. à

court terme, une diminution des prélève-
ments obligatoires, mais seulement celle
de la dépense publique. [essentiel serait
de progresser dans le dialogue sur les rôles
attendus de l'État. Le débat sur l'État, qu'il
faut conduire avec les fonctionnaires, fait,
je le répète, cruellement défaut.

E&H: Pourquoi, selon vous, y répugne-t-
on en Fronce ? Est-ce por un manque de
perspectives ou de proiet globol ?

M. C. : Ce débat n'existe pas parce que le
travail d'explication et le dialogue sont
absents. Le Commissariat au Plan a été
réduit dans ses ambitions et ses moyens.
Dans les années 1970. les orientalions du
pays étaient discutées avec toutes ses for-
ces vives. Auiourd'hui, les politiques éco-

(5) llcn{,i[nnrnl dqi fthclons lemiloriaur\, pilr scnrple. t5l ùn

# eùr pmblème

E & H :Pour beaucoup, une boisse des
dépenses de l'Étot signifie que certains
services publics seront ossurés por un sec-
teur privé guidé por les références ultro-
libéroles...

6

M. C. : Je ne vois pas, d'abord, pourquoi te

Lon(miÈ & Itumrnism( . t,rû,an) 112 . ûütl!' 21)0,



la France, m Eu , dans le monde

nomique et sociale ne sont que rarement
situées dans leur perspective à moyen
terme. Le Conseil Economique et Social
lui-même est pointé du doigt comme un
organisme vieillot : c'est faux, le CES faiù
un Lravail excellent, avec des décisions
adoptées, après débat, souvent paT

consensus. ll est temps de faire vivre une
démocraEie participative.

E & H : Pour ce groupe de trovoil, et celo
reioint fortement vos autres engagements
personnels, c'est dons le codre de la cons-
tru(tion européenne que ta société frdnçoi-
se d ûn ovenir.. -

L'Europe crellset
de l'avenir français
M. C. ; Oui, et en pensânl à ce qui est au
tréfonds de l'identité européenne, c'est-à-
dire la dimension d'ouverture. Sur cette
base. I'Europe a le devoir de devenir ce
qu'elle dit d'elle-même dans le Préambule
du proiet de Constitution : un espace privi-
légié de I'espérance humaine. C'est dans
cerre perspective magnifique mais exi-
geante que nous devons situer nos choix
politiques majeurs. Ce devrait être, au
début du )(Xlème siècle, la manière euro-
péenne de remplir ce seul devoir inscrir
dans la Déclaration des Droits de l'Hom-
me: lâ fraternité.

E & H : Mois olors, quel écort, surtout si
I'on pense à I'ottitude de I'Union euro-
péenne par ropport à lo pouvreté, sur son
territoire et dons le monde !

M. C. : La voie d'avenir, pour I'Europe,
c'est de tenir parole :sur le programme du
Millénaire (6) porté par l'ONU, sur I'enga-
gement de « partelariât pour l'Afrique,
qu'elle a souscrit. A partir du moment oir
elle démontrera qu'elle prend pleinement
au sérieux ces engagements, I'Union rem-
plira au cceur de la mondialisaûon le rôle
qui doit être le sien, comme première puis-
sance commerciale mondiale, pour une
mondialisation de la solidarité.

E & Ii : On peut voir I'odhésion annoncée
ou programme du Mi énaire comme signi-
fidnt des engogements, mois aussi un refus

de s'engoger pour rompre vraiment ovec lo
pouvreté...

M. C. : Votre question est paradoxale, mais
il est vrai - et je le répète depuis des
années - que se doaner pour ôbiectif la

réduction de la pauvreté extrême pour
50 % des populations concernées, c'esL se

résigner à ce que I'autre moitié reste pau-

vre. Mais ne rêvons pas trop : si l'on reste
sur la trajectoire actuelle, comme I'indique
le récent rapport du PNUD (7), cet obieûif
modeste ne seraiL atteint qu'en 2'147 !

Arriver à ouvrir le droil à lécole primâire
pour tous, les gârçons et surtout les filles,
d'ici 201 5. c'est une avancée. 5e placer sur
une traiectoire de changement, c'esÈ cela
qui est une révolution-

ll faut donc que nous nous mobilisions sur
le respect, pâr l'Europe, de la parole don-
née. Mais l'Union ne peut rien sans la

poussée de ses citoyens, d'où un effort
nécessaire de pédagogie, d'éducation. ll
faut expliquer, proposer, môbiliser, parta-
ger avec nos concitoyens le plus haut
niveau possible de solidarité grâce à l'ac-
ceptation par tous d'une Temise en cause
de ce qui relève de leur propre superflu au

lieu de se conrenter, comme trop souvent
dans les milieux bien-pensànls - au sein
desquels se rangent bien des militants qui
ne le soupçonnenE pas - de réclâmer que
l'on fasse payer les multinationales ou les
plus riches.

E & H :E ce domaine et en d'outres, vos
propositions sont ovont tout progmo'
tiques. À quoi cette dttitude tient-elle ?

M. C. : Je suis pragmatique, oui. Ma vie pro-
fessionnelle m'a appris que l'obiectif doit
êrre d'être touiours assez attentif aux occa-

(O t:nsrnùlc d cn8aBinen§ de la (])mmùnaulé inlemdionale sur

l rcds des gmrll)€s sociau\ pâu!fl5 âlI\ drci6 de base. à &héaÊ
.t0t5_

(l) Progrmnu d.\ l,l;ltioîs'Lnies pour le DeÉloppfment.
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sions qui peuvent surgir dans toute la com-
plexité des événements, pour saisir toutes
les chances d'avancer vers des objectifs
apparemment utopiques, qui peuvent sou-
dain commencer à devenir réalisables.

Concernant l'Europe, elle a devant elle trois
défis phénoménaux : celui de laire émerger
sa propre idenriré, alors que ses peuples
sont presque tous mobilisés par des pro-
blèmes intérieurs pressants : celui, tout à
fait simultané,. de I'efforr de générosité à
effecruer pour faciliter aux dix nouveaux
membres une accélération de leur croissan-
ce similaire à celle qu'on[ connue en leur
temps I'Espagne, le Portugal, I'lrlande...

Ce défi est formidable, car il s'agiÈ non seu-
lement de leur accorder des soutiens linan-
ciers, mais d'accepter leur concurrence ;

accepter par exemple que les agriculteurs
polonais ou hongrois produisent une parr
des foies gras et des iambons que nous
produisons et consommons. Le troisième
défi est celui des engagements européens
face à la pauvreté dans le monde, en
Afrique en particulier. (8) Celui-ciest gigân-
tesque et très largement ignoré bien qu'il
était déià pris en compre dans la déclara-
tion Schuman du l0 mai 1950 !

E &H i Au nom de lo force du proiet histo-
rique de construction européenne, doit-on
accepter I'ensemble des politiques euro-
péennes actuelles ?

Dialogue et tatonnement
en Europe
M. C. : ll ne fàut pas se tromper sur notre
situation actuelle;c'est celle de l'Europe
des VingÈ-cinq, et non d'une Europe dans
laquelle les Français peuvent faire prévaloir
leur point de vue comme dans I'Europe des
Six à partir d'une vision franco-allemande
pàrtagée. Les Dix qui viennent d'accéder à
l'Union sont presque rous pilotés par des
Hayekiens, qui ne veulent pas entendre par-
ler de l'r économie sociâle de marché E.

Pour eux, la iustice sociale est un concept

suspect, ils y voient le retour d'une main-
mise de l'Etat sur la société. L€ travail sera
long pour s'entendre sur une visée commu-
ne. Elle ne pourra refléter exactement ni le
modèle des uns, ni celui des autres. Cela
appellera un long dialogue et beaucoup de
tâtonnements. Mais il serait fou d'attendre
une prétendue meilleure Constitution pour
le rcnter. Gardons-nous de I'impérialisme de
nos bons sentiments.

E & H : L'Union n'o pas otteîdu ces nou-
veoux membres pour adopter certdines
politiques strictement protectrices de ses
intérêts, pü exemple à l'égdrd de
I'Amérique lotine...

M. C. : Vous parlez de notre protectionnis-
me ? Vous avez raison. Mais du tait des
gouvernements et de leurs électeurs, c'est-
à-dire nous tous, aucun gouvernement n'ira
au-delà de ce que son opinion publique
iuge tolérable. Tout se passe dans le champ
de la formation des opinions publiques. A
nous d'exprimer clairement dans le débat
poliÈique ce que nous voulons.

E & H : le constot d'une médiocrité de lo
closse politique, en France par exemple,
est-il sous-jacent à vos dpptécidtions ?

M. C.: Non. Elle n'est pas plus médiocre
que les autres mais il y a des { exceptions
françaises déplorables » ; notre classe poli-
tique ne dialogue pas ; ou elle ne prend pas
le risque de vrais débats de société ; l'Etat
n'éclaire pas assez la route sur la base d'une
information à moyen terme partagée.

E & H : En définitive, vis-à-vis de lo Fronce
comme de I'Europe, vous pariez sur l'intel-
ligence ?

M. C, : Plutôt sur la démocratie, et sur le
Développement durable. Deux voies d'ac-

(8) Tou paniculièÉûenl ælùi &. lairc en sorc qu aucun pâ]s

d llriquc qui iaflâche lrâiment à lutler conle lâ pâurûé. à in$au-

rer une hnne Souwmânce, à engaget d4s l{orùes &onomique§ ne

se loie duser Iâ chance & Éaliser, fauE de moltns fioanciel§. lcs

oùjeclifs du Mill&aitt (l€ flfÿrr( p. 157).
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tion centrale dans notre rapport; je les
vois également présentes dans la
q Stratégie de Lisbonne » de I'Union, mais
à ce jour, lâ France n'est pas le pays le plus
empressé à les mettre en ceuvre. Cela dit,
ne désespérons pas et permettez-moi de
citer ces mots de l'avant-propos de ce
rapporÈ : { Le déclin n'est pas inéluctable.
Bien au conraire. En termes de niveau de
vie, de cohésion sociale. de créativité et de Propos recueillis por \rincent Berthet

ESPACES

SOCIÉTÉS ET CULTURES DE L'AMÉ B IO U E L AT IN E

Espâce latinos est une association fondée à Lyon, en septembre 1984 dans le but
de médiatiser les sociétés et cultures de l'Amérique ladne.

Depuis sa création, chaque mois, l'actualité de l'Amérique laüne est analysée et mise
en perspective dans une publication - Espace lâtlnos - une revue en Français, r&igée

par une équipe de spécialistes d'origines et d'horizons divers.
Publication vendue dans toute la France, exclusivement par abonnement.

En mars 2002, grâce au soutien de la municipalité de Lyon, est créé
au sièBe de I'association, un Espace cultur€l latlno-américain (ECLA).

Un lieu de mémoire et de rencontre entre Latino-Américains et Lyonnais.

4, rue Diderot, 69001 Lyon - Ié1. & Fax: (O)4 78 29 82 0O
Site : www.espaces-latlnos.org - E-mall : latlnos@wanadoo.fr

productivité collective, en termes aussi de
présence active et généreuse sur tous les
chantiers maieurs de l'Europe et du
monde, ce siècle peut être un des plus
beaux de notre histoire. ll y faut évide-
ment un sursaut et une persévérante
conÈinuité d'âction sur tous les espaces de
nore avenir. x

t
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rNsTrrur nÉototrRt DU TRAVATL socrAL

DE BASSE-NORMANDIE

En collaboraLion avec : En partenariat avec les revues

I Le Groupement National
des lnstiruts

I l-Association Française des
Organismes de formaaion
et de Recherche
en Travail Social

r Le CNAM
(chaire en Travail social)

I Réseau des unités de
Formation Universitaire
en Travail Social (Ouébec)

I l-Association lnternationale
des Ecoles de travail social

a Economie & Humonisme (France)
a Revue française de service social (France)
a Le Sociogrophe (Froncel
a Vie sociale (Fronce,/
a Nouvelles pratiques sociales (Auébec)
a Service Social intemet (Ouébec)
I Politiques Sociales (Belgique)

Du 5 au 8 iuillet 2OO5
ler CONGRES DES FORMATEURS EN TRAVAIL SOCIAL

ET DES INTERUENANTS SOCIAUX FRÀNCOPHONES

« Ouelles formations pour foire lace oux enjeux sociaux dctuels ? »

LIRTS et ses partenaires vous proposent un espace d'échanges autour de la queslion
de l'évolution du travail social et des pratiques de Formalion auiourd'hui,

Trois thématiques sont proposées :

Protiques sociales en changement
Solidorité trovailleurs socioux/populations

Gestion du sociol

Pour toufe information, n'hésitez pas à nous conlacter
congres2O05@irts-bn,asso.f r

www.irts-bn.asso.fr
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2uuerture
TEAU SOUS TENSIONS

par Vlncent Berthet *

" Si le tolume d'eau qul |troûent des soaræs est en étal
de Journir aatt Jontab es publlques aa-delà da nécessaire,

on Pourru accotder de I'eaa à plusiertrc citoÿens.
aat uns à tltre d'honnear ou de reconnaisstt rce, Iroul tn)otf

sen'i la iatrle, a x aatres qnl t'oudrunt en acquérir
à tilre de finance "

( Iincycloltédie, 1 7 7 2 ).

Une Fois de plus et une fois de trop, l'intuition de démôcrâtie
appliquée, la citoyenneté concrète entrevue par les Lumières,
par exemple à travers ce texte très républicain avant I'heure,
sont battues en brèche par la réâlité mondiale. Massivement.

Eeou, c'est ls mort
feau manque quotidiennement ici. même à la fontaine publique,
alors qu'elle coule là en abôndance, au robinei, aux toilettes, dans
la piscine, par le système d'arrosage du maïs... et du goll Oui a
connu une seule fois une réelle sécheresse. ou une vraie soif non
étanchée, peut comprendre le caractère intolérable de la carence
chronique d'eau potable qui afFecte 1,2 milliard de ciroyens. Deux
Fois plus, c'est-à-dire 40 % de la popularion du monde, sont
exclus de I'assainissement. Le premier ressort de l'intérêt que l'on
peut et doit porter aux questions de l'eau est donc simplement le
sens de l'humain. « Lorsque nous proclamons que « l'eau, c'est la
vie » el que nous laissons aulant de nos contemporains en man-
quer, nous nous mentons à nous-mêmes » ('1). Et cette source
d'indignation ne peut que grossir lorsque l'on prend connaissan-
ce de trois Faits corollaires : d'une
part, le ( travail de I'eau » plonge
des millions de femmes et filles,
tres principalement. dans une quasi
servitude quotidienne : d'autre
part, I'exclusion du droit à l'eau
propre et proche rend malade, tue
(8 millions de morts par an, un
milliârd de malades au long cours)
et fait obstacle au développement,
notammenI sur ses volets écono-
mique et éducationnel i enfin les
pauvres sonl plus radicalement vic-
limes des catastrophes narurelles
dues à l'eau (inondations. glisse-

' Rédacteur en chef,
Avec le concouts du
Comité d élobototion
du dossiet

(l) M. Camdcssus,

B. Dadré. I. Chéret.

P.-F. Ténière-Buchot. rTr
ld. R. l.dIorrt, 2001. p ll
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Evolution de la aonso.nmation mondiale d'eau
par secteurs d'activité, en Km'
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" Si l'homme est en mour-emenl

I'eau sil hhtoin
Si l homDle esr en peuple.

I;eau est le ûlondr

si I honrnrc cst viÿùll.

Ilcau c e$ lî tie ".

Jom Manùel §effat
(El bornbte ! el aga)

I'eau sorh\ tensions

menùs de terrain, sécheresses... ), iusqu'â tout perdre, y compris
parFois leur santé et leur vie.

Le second levier d'une attention
à ce thème de I'eau tient aux
interdépendances mondiales :

interdépendances économiques
- la misère des uns est une cause
de crise pour les autres - , sani-
taires - les grandes épidémies ne
cèdent que face aux améliora-
tions de I'hygiène -, et bien
entendu environnementales. Le

risque provient ici principalement des menaces sur la qualité de
l'eau, avec leurs conséquences en matière de recul de la biodi-
versité, voire de mort biologique des eaux, ainsi qu'on le consta-
le déjà dans certaines mers côtières très exposées comme
l'Adriatique. En ce domaine, d'ailleurs, les inégalités se cumulent
et la revendication d'une eau en bon état n'est pas avant Èout,
même si un beau lac alpin ou andin est un patrimoine à défend-
re, d'ordre paysaSer ou €sthétique : les pays qui comptent uni-
quement ou presque sur le poisson - et donc sur la qualité des
eaux « continentales » eù côtières - pour leur alimentation en
protéines sont tous des pays de faibles revenus (2). La pollution
des eaux est en particulier un ennemi mortel des peuples chinois
et indien-

Un domsine d'oction, d'étude, de culture

Outre le constat de ces défis au développement humain sous-
jacents à la question de l'eâu, trois autres éléments motivent l'é-
dition de ce dossier.

r ll s'agit d'abord de I'action continue et réfléchie de nombreu-
ses organisations, dans le domaine de la meilleure répartition et
de la préservation de l'eau, ou de l'éducation de I'opinion à son
suiet: associations d'usagers, prenant plus de poids chaque
année (cf. encadré ci-contre), organismes de gestion partagée de
I'eau, collecÈivités territoriales, administrations... Plusieurs d'en-
tre elles sont associéês à Economie & Humanisme pour cette
parution (3). Bien sûr, elles n'atteignent à court terme qu'une
partie de leurs obiectifs, pour des raisons qui tiennent notam-
ment à la pression de logiques économiques prédatrices sur les-
quelles elles n'ont pas prise, Mais leur existence même, et leurs
inÈervenrions quotidiennes, manifestent que les comportements
et même les politiques de laisser faire et de faLalisme par rap-
port à I'eau ont régressé. Ces organisations disposent d'une
expérience à faire valoir pour alimenter les décisions et actions
encore à déclencher (4). D'autres partenaires de cette édition,
situés dans le champ de l'enseignement supérieur et de la

(2) Cf. h dossier " Crisr

mondiale de ld p&he, ùn test

pour le dewlTp€ment

durâble,, et Ên paLticulier

C. loyon, La vir.nde el

le MkirE des pnuÿrcs,

Econoûd€ &
Hunanisûre, n' 358,

mtobre 2ml.

G).tenæ & l lâu
SeinÈIormandie. CCSTL4llle

de Crân Gerîer (bmité &
B.lssin et DIRIN de Yarrinlque,

Coûslil Régionâl du LimousiD.

\luséum de Llon, Eau de Paris.

(,t) Un cenain nombrc de tlxtes

de ce dotsiet en sont isus :

lire §. Feuill€tte,
O. [onmÊla€r,
B. Ca0deville, A. Lt §t?t,
l€s telponMblesde La Régio!

Limoll§in. Ph. de Pâahtèrc.
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Vincenl Berlhet

Uruguay : l'eau du peaple
Le 3l octobre 2004, le iouÛnêoe où lls portâient Tahffé Vârquez âu poùroh, Ies élecleurs rruguayens sc sont pro-

noncés par référendurn en faÿeur d un proiet de t1fforme constltutionnelle iilerdisart la prirrtisatioû de la Bestlon de

I'eau. Soutenu par 6t% des électeurs, l'âm€trdement co[sütutionnel !i§€ à exclul€ définitivenent le sr{€ur privé de

la gesdon des sentces d âppmüsiomeme et d'r§sâiDissem€ de l'eaü. Déûnls§atrt l'eau comme un bier public suL
ordoflûé à I'intérêt généràI, la réforne fait de l'accès à l'€au pohble d à l'assainisæment un droit humrin fonda-

$€oul dotrt I'Eht s€ doit de gamûù te r€§p€ct.

If,s populatioûs de plùsieus ElaI§ lalioo-américains se sont deià fermement opposées à la privadsarion de l'eau. La

révolte de k population de Cochabarnba er Bolhie en e$ un bon ef,emple.

CeptIldaît, aucun pays ladm-ânéricâtn n'æ"it iamâis soumls au vote le mode de gestior de I'eau conme l'r fait
I'Uruguay forgadsadon d'un référeodum sur I'eau er le refus par la populâion de prir"riser sa gestio[ oot utr ûu'âc-

ère lnconkstablemeût pionei€r. 0pp0§é€s au proiet de loi du 2t oârs 2003 qul encourageait la participation du sec-

teur prtré dans lâ gestion de I'eau, des cenuinæ d'associations ciyiles uruguayennes se sont rcgroupées au sein de lÂ

Commissio! Nationflle de la Dé{ense de I'Eau et de la Vle, afin d'dlabor€r w conheprojea dc réfome.

($ÿaü d'lb,^æs hlinar, ndfi 2005)

recherche (5), peuvent attester de la place prise progressive-
ment par les problèmes de I'eau, dans une conception large, et
non seulement technicienne, au sein de ces activités d'étude et
de formation (6).

(5)(koLD( de Iicche(he CNRS

Eau \rlle.Terdtoire. U\TPFI.

(6) (:f [§ articlc, do

J.tl. Four cr.J.P. Haghe

J.l,hert..-

un dli eü d6 lhinnèù* taùlq tr.

l élûtÈttl tégékrtl,

le caût d6 ld\nd
Clrstor Bâchelrrrl

t ll s'agit également de I'intérêt actif porté par Economie &
Humanisme, depuis des décennies, au domaine de I'eau, au rap-
porr existant entre I'eau et les sociétés, aux insritutions et aux
professions agissant pour organiser la distribution de I'eau et
l'assainissement, principalement dans les villes. lJn assez grand
nombre d'études ont été réalisées, tant sur l' « ingéniérie » la
plus probanle pour ces services dans des cités d'Asie ou
d'Europe (7) que sur la prévention des risques d'inondations (8),
« Ia vie après la catastrophe » (9), le financement de l'eau-assai-
nissement en contexte pauvre ou encore la Eransformation diFfi-

" l.e/& 6l un oryalle lu \tonde
cile, quoique nécessaire pour la
santé publique, des systèmes de
latrines dans les villes
indiennes ; de façon flaSrânte,
une telle thémalique maniFeste
la dimension cullurelle du rap-
port au propre et au sale et de
I'usage de I'eau.

r ll s'agit justement, en troisième lieu, de la dimensiôn symbo-
lique de l'eau et ceci dans l'ensemble des mentalités et des cul-
tures, Leau attire et fait peu( apaise et menace, est signe de vie
et de mort : ces pâradoxes la rapprochent du processus de l'exis-
tence humaine avec ses heurts et ses aléas, ses déploiements et
sa finitude, et en ont fait une source d'inspiration poétique et

(i) l,ift lacontributiorl

d'[ c Bâir sur la gestion de

I eau dâns lcsvilles asiÀtiques

(8) t]L I licle de E. :râard.

îû Economie & Hununisnre . nu»ürû l!-2 . »tl\ 2A)5

(9) lltude de fond pour le

Sccoun (lallulique sur l'hDpæl

dqs inondaùons drDs ii ægion

de \hiÿ)n-la-Ronrai e tl d:$s
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I'eau sotts. tefisions

dans de nombreux cas, spirituelle. C'est également sur ce regis-
Ere que I'eau a une imporrance pour les sociétés humaines.

Mieux camprendre, agir ddvantage

Le dossier qui s'ouvre icl vise donc à taire comprendre, au moins
sur certains aspects, la complexité de cette problématique de
l'eau, capitale pour le prés€nÈ et l'avenir des sociérés, et à sug-
gérer des clés d'action et des prises de responsabilités possibles
en ce domaine. Mais pourquoi s'axer, à propos de cette ressour-
ce ( naturelle ,, sur la question des pouvoirs ? La diversité dÊs
usages de I'eau et les tensions entre ses divers usages et utilisa-
teurs met en évidence Ie fait que les problèmes qui se posent
autour de l'eau appellent des régulations collecÈives, Oue l'on

- 

s'intéresse en premier lieu à I'ac-

" I1 lwæ de I'eau ùaû de la source "
Proverbe persan

cès à l'eau de consommation et
à sa distribution, ou à un aulre
aspect de la Sestion de l'eau, on
constate que celle-ci Eient à l'in-
teraction de nombreuses

logiques et de « parties prenantes » - plus ou moins organisées
et instituées - très diverses. Ce constat s'applique à chaque ter-
ritoire restreint - mais, s'agissant de l'eau, touiours interdépen-
dant avec d'autres territoires - ou beaucoup plus large, iusqu'à
l'échelle mondiale- Comme « il y a dans I'eau plus que le croco-
dile » (proverbe burkinabé), les questions de l'eau s'identirienr
moins que iamais à des « problèmes de robinets ».

lleau est donc toujours reliée à des rapports de pouvoirs : pou-
voirs politiques de divers échelons, pouvoirs économiques, pou-
voirs des experrs de divers types, pôuvoirs - souvent à l'éÈat vir-
tuel - des populations concernées. De puissantes entreprises se
sont même constiLuées à partir de la détention ou de la capaci-
té de disrribution de l'eau. À l'évidence, les jeux, conflirs, allian-
ces... entre ces divers pouvoirs se sont complexifiés ces dêrniè-
res années, noramment au fil des
processus simultanés de mondiali-
sation et de décentralisation : I'ac-
céléraÈion de I'interconnexion des
économies, la dévolution de com-
pétences aux pouvoirs locaux sont
allées de pair, Des progrès ont éré
réalisés, dans la même période.
quanr à la compréhension des écô-
systèmes, à la prise de conscience
de leurs interdépendances et de
leur fragilité, et quant à la mise en
circulation des connaissances rhéo-
riques et pratiques accumulées, ici
et là, en maÈière d'arbitrages, de
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o Yincent Berlbet

" Di?u & ?tfu La letrc ttet:(b leau,
llrtJàit le rotg at« fu [eau
.vêt e dt sl pime.
ll I d celte|i)rce de Iedu "

Dit trâdiüonnel dogon

Sestion des conflits, de gesfion des risques... l-existence de ces
savoirs vient aiSuiser certains quesfionnements sur les usages de
l'eau : que veu[-on, et dans quel rapport à la durée ? Comment

passe-t-on d'un consiat d'inter-
dépendances à la construction
de solidarités ? Ouelles clés de
régulation - politiques, mais
aussi concrèùes - entre les divers
usages et les divers acleurs peu-
vent-elles être promues ?

Parallèlement à la mise en relief de situations porteuses de ten-
sions eI de contlits, qui éclairent sur les enjeux collectifs se rap-
portant à I'eau (11), le dôssier fera place à des réalisations et
des analyses de fond montrant que I'interaction entre divers
pouvoirs à propos de I'eau peut se traduire - y compris, dans cer-
tains cas, parce que des conflits à fort enieu d'humânité ont eu
lieu - en régulations responsables, intelligenres, durables,
incluant une perspeftive de solidâriré bien comprise (12). En ce
sens, la qualité de la gestion de l'eau est un support d'humani-
sâtion des sociélés et du monde.

Vincent Berthet

(11) Tel ert I axe principil

de Ia pr€nriàr pdrtic du dossier

( lJ) Ct la deuxiènÈ pùli!

Repères

r Droit à l'eau

" Le droit à l'eau consiste eD m approÿisioûrcmenl
suffisânt, ph,,siqucment âccrssible et à un coût âbordable,

d une eau salubre et de qualité acceptâble pour les usag€s

persolnels et dom€stiqu€s de chacun , (oNtj, Conseil

éco0omique et social, 2002). Iénoncé de ce droit a été

sulvi dc codi§cations tIès précises, mdant en paniculier
les nu$ responsables de l'acc& à I'eau,

I Directive cldre européenne (DCE)

Directive du Parlemenl européen et du Conseil
du 23 octobre 2000, établi§sant un cadre pour une
politique commrnâutain dans le dornaine tle l'eau,
IXIE 2000/6ryCE, J0umal omciel [327 dt 22/12/2000,
ârüclc 9.

r Basstr

Territoire coffespondant à l'ensemhle des zones dan§

Iesquellæ l'écoulement dcs erux, directement ou par des

afluents, rient composer un lleuve. Les tissins sont de

dimensions lrès diverses ; celui de lâ Seire a une superff-

cie d'enÿiron le centième de celui de l.Àmazone.

I AquiÈre
Toute retenue ou auûc espace coûtenant d€ l'eau,

circulanûe ou stagnantc ; terme eûploÉ plus fréquem-

meflt pour les Mppes phÉitiques el les coul§ d'€âu

souter'ains.

I Etat des ressources

Eau douce : 40 millions de hn', solt 3yo des ftssour-
ces totales. Àppoft annùel (précipitatioDs) r 40 000 knr,
soit er fnrce 7000 nJ pâI ân et par habitan. Entre

désens el r@ons équatori'âl€s, l'écart de pluviométrte

cst de I à 1000. 6t% des ressources uülisées le sonl paÎ

l'a8riculture, 34% par l iDdustde, i% far les particuüers.

I
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EAU,
ENJEU DE POUVOIR

Des mllleux
et des hommes

De l)eau, cette ressource

aitale, à lafois abondante et mal
répartie, les sociétés font des usages

diuers; concurrmts, sotnmt
dcstructeurs. Des cadres de

réJérence et fus structures
pour ane gesti,on concertée

fu leauémerymt
progressiaemmt.
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[E " MODÈrr ou nrsmu " FACE Atx ENJEUX

DU DEVETOPPEMENT DURABTE

par Sylaaîn Petl,tet et Graclela Scbneler-ùIa.danes *

A quoi pense I'homme occidental en faisant sa toilette du
mâtin ? Sans doute pas à ce bienfait, qu'il ressent pourtant quo-
tidiennement, d'une eau abondante, potable et hygiénique jaillis-
sant d'un réseau (l'adduclion d'eau polable) pour l'envelopper
un instant avant de disparaltre dans un autre (l'assainissement).
Ce geste banal de ses profânes ablutions matinales est pourtant
un tait social total propre à nous permettre de décortiquer l'or-
Sanisation complexe de notre société urbaine contemporaine,
d'en repérer les spécificités au regard de sociétés exotiques ou
plus anciennes. Sous-jacenls au passage de l'eau des nappes,
Fleuves er ruisseaux à celle des lavabos, des dispositifs tech-
niques humbles ou grandioses, et surtout des organisarions tra-
ditionnelles ou bureaucratiques, des conflits, des arbitrages mul-
fiples, des enieux planétaires ou micro-locaux.

leau, don de Dieu ou de la Nature, indispensable à la survie bio-
logique et à I'hygiène des hommes, leur est égâlement utile pour
bien d'autres usages : elle conditionne la vie d'espèces animales
ou végétales utilisées pour leur alimentation, elle fournit de l'é-
nergie pour des moulins ou des turbines hydroélectriques, elle a
des usages agricoles, industriels ou urbains. C'est devenu une
évidence au cours des dernières années : l'eau est perçue de
moins en moins comme « naturelle » et de plus en plus comme
indissociable des réseaux. Ces réseaux qui la font circuler dans
l'espace et qui assurenr sa distribution lui confèrent le sLafut de
question sociale.

La prise de conscience des problèmes de I'eau en milieu urbain a
été accélérée par la mauvaise gestion des ressources, par la com-
pétition pour l'eau potable et plus encore par les problèmes de
pollution. En roile de fond, l'émergence d'un monde urbain en
forte croissance, dont les mégapoles constituenf I'expression la
plus flagrante, donne la mesure de l'enieu. 76% de la population
des régions les plus « développées » est auiourd'hui urbaine,
contre 39,9% dans les régions moins développées où elle est en
croissance rapide. En 20'10, plus de la moitié de l'humanité vivra
dans des villes.

La Décennie de I'eau (mise en place par l'ONU el couvrant les
années 1980) a marqué le début d'un intérêt grandissant pour
les questions liées à l'eau en ce qui concerne aussi bien la ges-
tion de la ressource que la gestion des services. Dans les années
199O, parallèlement au développement au niveau mondial d'un
modèle de gestion privée des services d'eau er de grands grou-
pes transnationaux d'origine européenne et particulièrement

* GDR 2524
« rés-edu-ville »

CNRS. Ce groupe
de recherche est une
structure de lioison.
se donnant un
certdin nombrc
d'qxes de rccherche
communs, de près
de vingt équipes
CNRS,
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Guyone
UOR TUE LE FLEUVE

Long de 450 km, le tleuve Maroni est, sur
sa rive française, une zone de vie pour
3l 000 habitants. Pour cetÈ population
(1), I'eau est omniprésente et ses usages
sont multiples. La vie de la ma,eure par-
tie de la population s'organise autour du
fleuve (2): alimentation en eau de
consommation, toilette, lessive, vaisselle,
pêche et autres âctivités s'y pratiquent
quotidiennement. La qualité de cette res-
source est donc un enieu important.

La moitié de la population du fleuve n'a
pas encore accès à I'eau potable, et I'as-
sainissement des eaux usées est quasi
inexistânt (3). Les conséquences sur la
santé des habitants sont nombreuses (4).
Les voies de résolution de cette situation
sont le rattrapage du retard en équipe-
ments, mais âussi la sensibilisation de la
population en vue de faire évoluer certai-
nes pratiques. Ainsi les services de l'État
encouragent à la consommation d'eau de
pluie par rapport à celle du fleuve et la
création d'in trastructu res sommaires.
type latrines, est envisagée afin de limiter
I'utilisation du fleuve pour les besoins.

La pêche esr pratiquée par les populâ-
tions de manière régulière. Si la pêche
commerciâle commence à se développer,
cette activité reste maioritairement une
pratique traditionnelle pour la subsistan-
ce (5).

Depuis plusieurs années, l'exploitation
de I'or en Guyane a pris un essor consi-
dérable. Cette activiÉ emploie légale-
ment environ 1000 personnes et génère
chaque année un chiffre d'affaires de
20 millions d'euros (6). La majorité des
chantiers d'orpaillaSe concerne l'extrac-
tion de l'or alluvionnaire et est source
d'importantes pollutions dues au mercu-
re et aux matières en suspension. Celles-
ci contribuent à la raréfac on de la res-
source piscicole. Le mercure. utilisé pour
amalgamer l'or contenu dâns les sédi-
ments des cours d'eau, est concentré

dans la chair des poissons les plus
consommés par la population. ll en
résulte que 64 % des populations adul-
tes du Haut Maroni dépassaient, en
1997, le seuil de concentration de mer-
cure dans les cheveux fixé par l'OMs.

Plusieurs actions sont âctuellement
menées pour mettre un frein à ces attein-
tes à la qualité de I'eau. La première est
un travâil de fond engagé avec les
orpailleurs légaux qui doivent améliorer
leurs pratiques pour limiter leurs impacts
sur les milieux aquatiques. Ainsi sera défi-
nitivement interdite l'utilisation de mer-
cure sur les chantiers en 2006. La secon-
de est une répression importante menée
par la gendarmerie envers l'orpaillage
clandestin, qui demeure la menace la plus
importante, à coup d'opérations de gran-
de ampleur : 340 moteurs et 1800 cons-
tructions sommaires ont été détruits en
2004 pour tenter de mettre fin à ce fléau.
À plus court terme, sont menées des opé-
rations de sensibilisation de la population
du Fleuve à la diversification des ressour-
ces alimentaires pour limiter la consom-
mation des poissons qui concentrent les
plus grandes quantités de mercure.

Colin Niel
C hel du Scrvlce EnvironnemenTForêt-

Fancicr, Direction de I Agriculture
at da la Forêt de Guyane

colrn.nie @agfl culture.gouv.f r

(l) ùùpos& & noiN marc$, d amérindicnri, el d! c îlLr à

Saint l3ulmt du l{afinri: 5 %& cmrsaice ânnuelle.

(2) Que æ soil dâns les cinq principâux bourgs ou daD§ les rilh-
gci diMnin6 sur ses hrgs. æctssibl€s soùttrtt uni$ernenl lnr
piroSle.

0) k coûr d'équipeme de oes silÊs dimcihment z.cesihles. les

nsso\lrc$ finîmièlci linitées des collectiÿites 9nl îut nl de faa-

hus qui expliquent ce Éhd, aaaen[É lfl. le m'aflquo d cntttlim

des instJldioos.
(4) Casto'eniérites, qpholires (huil epidemi6 enw 1995 et 2004),

choléra (üne Eidémir en 1992).

(i) 
^uqrne 

ÉglefiEnlaüon dei 0üliquei n'csl ætuellcme[l appli-

qurt.
(6) Pù de 7fm émlges m situation irléguliÙe tmt'd lleût é8r-

lement sur (b chanlieN lllégâux.
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I-e " modèle du ruse«u " face au mjeur du ütwloppement darable a

français - Vivendi, Suez-Lyonnaise-des-Eaux, Bouygues - I'inté-
rêt des politiques comme des populations pour les questions
liées à l'eau est allé croissant. Pour les grands groupes de servi-
ces, I'eâu est un enieu économique majeur - une industrie glo-
bale - conForté par une nouvelle ins titu tionnalisa tion {Conseil
Mondial de l'Eau, Water Global Parrnership, lnternational Water
Association, Académie de I'Eau) qui la consacre comme une res-
source rare. Les récentes rencontres internalionales mises en
place par ce type d'organisations se sonÈ données comme objec-
tif de forger la conception ou la « vision mondiâle de l'eau », base
d'une future « pôlitique de l'eau » à échelle planétâire.

Ld montée en puissance
du réseau d'equ

Historiquement, on peut considérer schémaÈiquement que le
réseau, comme mode d'organisation d'un certain nombre de
services essentiels (eau, assainissement, énergie, transports,
communications....) apparaît à l'ère industrielle (XlXème siècle),
d'abord pour accompagner I'essor urbain, puis comme modèle
généralisé à I'ensemble des territoires. Réponse technique aux
problèmes d'hygiène publique que connaissaient en particulier
les villes touchées par la révolution industrielle, les réseaux se
sont étendus pour couvrir en près d'un siècle I'ensemble du ter-
ritoire des pays développés. On peut ajouter que, apparu dans
les pays industrialisés, le « modèle réseaul' a été exporté en
Amérique Latine, en Asie, en Afrique... dans les pays touchés par
ce type de développemenr économique plus tardivement-

D'une certaine manière. on peut considérer que l'ère industrielle
a été aussi celle des réseaux, mode de développemen! industria-
lisé de ces services collectifs essenÈiels. Elaboré par des ingé-
nieurs er des industriels, ce modèle s'inspire des mêmes princi-
pes qui ont fait le succès de ce mode de production. Pour I'eau
par exemple, il repose sur l'exploitation d'une ressource naturel-
le considérée comme gratuite et inépuisable, et sa mobilisation,
à iravers un système normalisé d'équipements techniques et
d'infraslructures lourdes, pour la production d'un bien standar-
disé de grande consommation. forganisation industrielle de
cette producEion était empreinte de recherche d'économies d'é-
chelles, de performance technico-économique et de maximisa-
tion de la production.

Dans cette logique, à l'époque de la mise en place de services à
petite échelle et quasi artisanalement (fin XIXème) a succédé
celle de l'organisation à plus grande échelle terriloriale, de la
séparation fonctionnelle (production,/distribution) et de la mobi-
lisation de plus en plus massive des ressources les plus renta-
bles, iusqu'aux projets de transferB massifs. En France, en par-
ticulier, cette production d'un bien public s'est ainsi avérée une

ê$,
,.;.rn
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affaire essentiellement industrielle, relevani, sous le contrôle
d'institutions publiques, d'ingénieurs et surtout d'entrepreneurs
puissants - groupes de construction et de services urbains lels
Vivendi, Suez-Lyonnaise-des-Eaux ou Bouygues. Les grands prin-
cipes iuridiques qui régissent le service public contemporain -
continuité, égalité, adaptabilité - se sonE progressivement établis
au fur et à mesure de ce développement des réseaux.

Les limites du « modèle résesu »

A partir du dernier quart du XXème siècle, le modèle de déve-
loppement économique câractéristique de l'époque industrielle a
fini par monlrer ses limites aussi bien d'un point de vue environ-
nemenrâl que d'un point de vue social : consommation accélérée
des ressources naturelles, dégâts irréversibles sur les milieux
naturels, accélération des inégalités enÈre pays riches et pays
pauvres et à I'intérieur même des pâys développés, déficit démo-
cratique dans les prises de décision, etc.. ll est généralement
admis (l) que cetre remise en cause a conduit â envisager une
croissance zéro (Conférence mondiale de Stockholm sur l'envÊ
ronnement, 1972), puis une croissance « soutenable », à travers
une réflexion sur la mise en place de principes que I'on rarrache
à la notion de développement durable, telle qu'elle a émergé à
parùir du Rapport Brundtland (1988) puis a été reprise eù conso-
lidée à Rio (1992) et Johannesburg (2002) ainsi que lors du
Forum de Kyoto (2003) ou dans la décision des Nations-Unies de
faire de la décennie 2005-2015 celle de ( l'eau source de vie ».

De même que les principes qui Souvernaient un développement
économique fondé sur les logiques industrielles el capitalistes
onl montré leurs limites, on peut se demander si le modèle
réseau, comme mode d'organisation et de production industriels
de certains services publics essentiels ne renconÈre pas un certain
nombre de limiles liées à ce rype de rationalité. Après cent ans de
dominalion, ce mode d'organisation paràît en effet être remis en
question par un ensemble de Facteurs divers et convergents.

r Si I'on se place du côté de la ressource, il est possible d'avan-
cer les observations suivantes :

- l'eau ne peut plus êrre considérée comme une ressource inépui-
sable;
- la concenEration de la production de I'eau à vocation domes-
tique en des points d'où l'on peuÈ desservir une large population
rend celle produclion très vulnérable à une pollution i qu'elle
soit accidentelle ou intentionnelle,
- une vision unidimensionnelle de l'eau comme ressource naEu-
relle à exploirer (le cas échéant à travers des intrastructures louT-
des et destructrices de l'environnement) ne peut que difficile-
ment entrer en cohérence avec I'approche de la gesÈion intégrée
de l'eau et des milieux naturels,

22 [(r)aomic & ltum{.ismc . tùtnùh) ]ii . ûn )(n5
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Le " madàlc du réseau " atl\ da durable

- on peuÈ se demander si la croyânce dans la capacité de la tech-
nique à répondre à tous les problèmes n'a pas conduit parfois â
négliger la protection de sa qualité, d'autant que dans une
logique industrielle, le trailement de cetEe eau est générateur de
profit pour I'entreprise construcErice d'usines et l'entreprise ges-
lionnaire, Celfe logique ne connaîù que les limites imposées par
la technique du moment ou le niveau du coût accepÈable par les
populations.

r Du côté du service et de la consommation, les enjeux et les
usages ont changé. Alors qu'il s'agissait au XIXème d'apporter à
domicile une eâu pure. disponible à volonté à toute heure,
aujourd'hui des normes de potabilité de plus en plus drastiques
sont appliquées à une eau qui est de moins en moins utilisée
pour la consommation alimentaire, mais davantage pour le lava-
ge ou l'arrosage, en raison de la cônsommation croissante d'eau
en bouteille. Or il fâul souligner des différences mârquées entre
le ( Nord » et le ( Sud », dans lesquelles, au delà de la disponi-
bilité des ressources et des réseaux; les facteurs culturels jouent
un rÔle décisif : quel est le rôle de la publi€ité dans le Façonne-
ment des modèles de consommatiôn ? Ouel esÈ le rôle de l'eau
dans les rraditions, les modes de faire la cuisine, d'assurer la
propreté ou de préserver la santé ?

r Du côté de la société civile, que I'on pense aux entreprises ou
aux associations d'usagers, dont la présence et la participation
constiluena un des principes du développement durable, de nou-
veaux acteurs et de nouvelles actions émergent. C'esf un éven-
tail de dynamiques qui va de l'explosion sociale à l'émergence
der associations, des syndicats, des ONG ou à celle de l'entre-
prise citoyenne et qui témoigne de I'intérêt grandissant pour les
questions d'eâu.

Pays du Sud :
le modèle involîdé par bs faiæ

Du côté des pays « du Sud », I'expansion de ce modèle caracré-
risé par une politique de l'oFfre qui démarre dans les années
1960, et qui est nouvellement promu par les organismes inter-
nalionaux depuis une quinzaine d'années, est entré dans une
impasse. Les pays « émergents », caractérisés par une croissân-
ce démographique importante, de vastes populations urbaines
(Amérique Latine, Asie) ou rurales (Afrique) non desservies ainsi
que des Etats économiquement et politiquement faibles, n'onr
pas pu suivre les programmes de privatisaLion et de décentrali-
sation et connecter leurs populalions au réseau. La probléma-
tique des besoins y est importante, mais la mise en ceuvre du
modèle réseau se heurte à un ensemble de facteurs institution-
nels, socio-économiques et notamment culturels. Dans nombre
de ces pays ont été mis en place au fil du temps des systèmes
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différents, de divers niveaux de complexité (selon des conceptions
dites appropriées, ou dans une perspective d'alternâtive, ou sim-
plement de substitution) pour pâllier au manque d'accès à la fois
au réseau d'eau et à I'assainissement. S'agit-il de techniques plus
adaptées ? Comment analyser les tacteurs de risque et de santé
dans ces cas ? Commenù penser alors la question du service uni-
versel par rapport à ces limites constatées du ( modèle réseau » ?

La crise de nombreuses privatisations du service de l'eau, réali-
sées dans de grandes villes du monde dans les années '1990 -
Manille, Sydney, Djakarta, Mexico, Santiago, Puerto Rico,
Casablanca, Jôhannesburg, Buenos Aires - exprime de manière
criante les limites du ( modèle ».

De cette mosaique de situalions émerge avec force I'idée que
nous sommes en présence d'un aspect essentiel de la mondiali-
sation. Dans ce domaine on pourrait également suivre Foucault
détournant Clausewitz quand il l'aFrirme que « la politique, c'est
la guerre poursuivie par d'autreg moyens » ; les politiques de
l'eau, à travers leurs principes organisationnels et le développe-
ment d'infrastructures de mobilisation et de lransfert d'eau, tra-
duisent l'état de rapports de forces, aussi bien internationaux
qu'infra-nationaux.

Sylvain Petitet et Graciela Schneier-Madanes
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I.IEAU DANS I.IESPACE DOMESTIOUE
OU LES POUVOIRS INVISIBLES

Dans la vie quotidienne, chacun utilise
de l'eau à tous moments de la journée er
sans y prêter une attention particulière
lorsqu'il est raccordé au réseau de disrri-
bution. Ancrés dans les habiludes, les

Sestes permettant de tirer I'eau au robi-
net, de la consommer eù d'en user de
façons multiples et variées sont devenus
auÈomatiques. Mais, au moment où I'eau
n'apparaît plus « comme d'habitude »,

les consommateurs prennent soudaine-
ment conscience de la valeur el du
caractère vital de cette ressource dont
ils éprouvent Ie manque dès I'instant où
ils savent qu'ils ne peuvent en disposer.
Consommer de l'eau en bouleille permet
de pallier certains usages, mais cette
alternàtive ne peut satislairÈ les besoins
essentiels, d'hygiène notammenr. Les

consommaLeurs se lrouvent alors sous la
dépendance de celui qui maîLrise l'eau,
la gère, la capte, la traite et la distribue
iusqu'au robinet dans l'espace domes-
tique. Ainsi, derrière une logique de ser-
vice, le distributeur, qu'il sôil public ou
privé. exerce une forme de pouvoir sur
les usagers-clients qui en dépendent.
Cette dépendânce est d'autant plus
importante dans certaines grandes villes,
maghrébines par exemple, où les coupu-
res d'eau à répétition obligent les popu-
lations à renôuveler en permanence leurs
réserves pour satisfaire leurs besoins
vitaux.

En France, dans sa mission de service
public, le distributeur doit non seule-
ment satisfaire la demande des popula-
tions en terme de quantité, mais aussi
en Èerme de qualité. Disposer d'une eau
de bonne qualité, répondant aux normes
permellant de limiter fous risques pour
la santé humaine, est primordial pour
chaque personne. Bien que l'eau distri-
buée au rôbinet soit le plus souvent de
bonne qualité, les consommateurs n'onr
pas toujours confiance en elle et préfè-
rent boire de I'eau en bouteille. En choi-

sissant de I'eau de source ou de I'eau
minérale en bouteille, chacun répond à

ses besoins et ses plaisirs en s'appuyant
sur ses perceptions sensorielles, ses pro-
pres critères de qualilé. En eFFet, la côm-
position minérale et les caractérisliques
chimiques, spéciFiques à chaque type
d'eau, jouent un rôle important pour le

développement et Ie bien-être de tout
être humain : ainsi. le rÔle de celui qui
est chargé de dislribuer l'eau au robinet
est particulièrement imPôrtant.

Outre ses qualités physico-chimiques,
l'élément eau est aussi chargé de valeurs
symboliques fortes lui donnant, quant à

elles, un pouvoir de régénérescence et
de purification relevant à la fois du
domaine du sacré et de celui du profa-
ne ; ces vertus sont volontairemenl
recherchées par les uns, ou vécues de
façon inconsciente par les autr€s. Ainsi,
vu sa richesse et sa diversité de sens, l'é-
lément eau, qui circule dans I'espace
domestique, véhicule de multiPles
valeurs générant de nouvelles formes de
pouvoi( d'ordre sanitaire et symbolique
notamment. Ces pouvoirs invisibles évo-
luent selon les contextes spatio-tempo-
rels, les crôyances er l'histoire de cha-
cun. Ancrés dans les allitudes individuel-
les, ils participent à la construction des
pratiques quotidiennes, malSré toul
dépendantes de la disponibilité et de la
qualité de I'eau distribuée au robinet.

Maîtrisée ou courante, I'eau fait ainsi
I'obiet de multiples pouvoirs visibles el
invisibles partagés entre ceux qui la maî-
trisent, ceux qui la gèrent er ceux qui la
consomment, et dont rinalement lout
être vivânt dépend.

Agathe Euzen
anthroPologuc

INRS, Ul,4R PRODTG (CitR' 8586)
agathe.euzen@univ-Parisl . tr
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UN COMPHXÏ « HYDROPOIITIQITE " REGIONAL
L'espace du fulékong

par Ba"stlen Affeltranger *

Aux aspects lechrrlques dc gestion du bassln du Mékong
s'ajoute auJourd'hui la nécessairc goateraance des relation-s

de Pouïoir errtle deteurs, r-heralns et asagets de la ressource.
I corrstntction d'un eomplexe " lîldropollttrue » (1)

réglonal est à l'æu»e.

Fleuve « au passé turbulent et au futur incertain » (2), le Mékong
esr riche et lourd d'une longue histoire. commencée avec la civi-
lisation du Funan vers le premier siècle de l'ère chrétienne. On a
retrouvé à Oc Eo, près de I'actuelle Râch Gia, dans le delta du
Mékong au Vietnam, des pièces de monnaie frappées par
I'Empire Romain. Le premier européen à redécouvrir ensuite le
Mékong est le portugais Antonio de Faria en I 540. Lintérêt occi-
dental pour la région est alors sporadique : on ne compte que
quelques expéditions missionnaires et de commerce, conduites
par des Espagnols. des Portugais ou des Hollandais. On doit aux
Français la première exploration systémarique du fleuve jusqu'au
Yunnan, entre 1866 et 1868. À partir de 1A93, paris érend son
contrôle du fleuve iusqu'au Laos, et I'lndochine Française est
alors créée.

Un espoce progressivement mondiqlisé
Dans la seconde moiÈié du XXème siècle, les guerres de libéra-
rion nationale, la Guerre Froide et les guerres civiles entrâînena
une recomposifion du paysage géopolitique du Mékong. De nou-
veaux rapports de force se mettent en place, entre pays riverains
ainsi qu'entre I'Asie du Sud-est et le reste du monde. Le Mékong
devienl en Asie du sud-est le catalvseur eù le baromètre de ces
évolutions, ce donr rémoigneni tes origines d! Mekong
Committee en 1957. D'une part, les Nations lJnies sont, à l'é-
poque, dans une phâse de construction de leur crédibilité tech-
nique à contribuer efficacemenr au bien-être des nations, et de
leur.léBitimité polirique à consriruer un forum de dialogue pour
les Etats. Le bassin du Mékong va constituer pour I'ONU t'op-
portunité d'un terrain de jeu exceptionnel, D'autre part, les
Efats-Unis s'inquiètent d'un risque de diffusion du communisme
à travers le Sud-est. Dans une logique de coradinment, la Chine
est donc exclue du rapprochement diplomatique et opérationnel
établi entre les quatrè pays du sous-bassin, ou « Bas-Mékong » :

Cambodge, Laos, Thaïlande et Viernam. Cerre instrumentalisa-
rion géopolitique du Mékong, qui généra en l957 une véritable
rivaliré entre I'ONU et les Etats-Unis. est longtemps restée une
option pour la diplomatie américaine dans la région.

* Chercheü associé,
lnstitut
c Environnement et
Sécurite humoine t.
Univelsité des
Nqtions-Unies, Bonî
consultqnt en
prévention des
risques noturels et
industriels moleurs.
qfteltrdnget@
ehs.unu,edu

(l) 0û eFend icilâ
lomÙlâlion d€r€lopp& par ÀR.

firrlon suJ Les ba$iûs veran$

d'lfîiquc Austrâk.

(l) M, osborne.
Ibe lleholtg : l*tbdml lytsl.
atceiain Julule. kt: \:ot*.
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[.'n co

De « ligne de Front » durant la Guerre Froide, le bassin versant
du Mékong va être prosressivemenE perçu comme un « corridor
de commerce » par les pays riverains el les invesrisseurs inter-
nationaux. La valorisâtion, hydraulique ou hydroélectrique, de la
ressource en eau est au cceur de cette évolulion. Jusqu'aux
années 1990, les activités du Mekong Committee se limitent à

l'hydroélectriciré, à l'irrigation, au contrôle des crues, à la navi-
garion, et au suivi de la qualité de I'eau. Le développement pro-
gressif de controverses environnementales va pourtant consti-
tuer un reflet et un indicateur essenriel de la mondialisation de
I'espace du Mékong-

C'esr en erfet avec la création de la Mekong River Commission
(MRC), en '1995, que les concep[s du développement durable
intègrenl explicitement les poliriques de planification hydrolo-
gique sur le sous bassin. Les pays occidentaux, qui Financenl la
presque totaliré du budget de la MRC, sont à l'ori8ine de cette
évolution paradigmatique et programmatique. Celle influence
exogène contribue à expliquer que les gouvernemenEs riverains,
dont la Chine, se soient peu appropriés la pluparl de ces princi-
pes « progressistes ), défendus notamment par les nombreux
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[eau a été une préoccupation constante
des fondateurs du sionisme, qui vou-
laient donner « une terre sans hommes ,l

à des « hommes sans terre » (t). Après
la guerre de 1948, les lsraéliens ont aus-
sitôt entrepris, face aux monarchies ara-
bes traditionnelles, la construction d'un
État moderne- leau esr déclarée pro-
priété publique. Sa gestion est confiée
au Ministère de l'Agriculture. un réseau
national est rapidement réalisé avec son
plus beau fleuron, le Grand Aqueduc
National qui prélève les eaux du Lac de
Tibériade pour aller « faire fleurir » le
désert du Néguev. Demeurés dans I'om-
bre, les Palestiniens sous tutelle jorda-
nienne (dans la West Bonk) et égyprien-
ne (à Gaza) ont une autre culture de
I'eau : celle des notables et des commu-
nautés villageoises autour de leurs puits.
Leau est propriété privée. Les permis de
forer sont très aisément obtenus.

Une dépendance
organisée
On devine le choc ressenti â I'issue de la
guerre des Six iours, Leau palestinienne
passe sous l'autorité du Ministère de la
Défense. Toutes les ressources sont inté-
grées à celles d'lsraél au sein d'un systè-
me centralisé. Les forages palestiniens
dans l'aquifère de la Monragne palesti-
nienne sont limités. Ceux qui sont auto-
risés, uniquement pour I'eau potable, ne
compensent pas I'assèchement des puiEs
provoqué par les pompages israéliens et
ceux des colons. Les quotâs attribués
sonr insuffisants pour faire face à I'aug-
mentation de Ia population. Les réseaux
sont mal entretenus- La répartition
inéquitable des ressources, déià sensible
avant'1917, s'aggrave. Pour les PalesÈi-
niens, la pénurie s'installe durablement.

Les accords d'Oslo 2 (Taba, '1995) n'ont
pas vraimenr amélioré la situaùion. ll a été
convenu que l'Autorité Palestinienne gère

ISRAEL . PALESTINE

le système hydraulique des zones A et B
mais, en réalité, toute demande de foraSe,
d'extension de réseau, de réparation de
puits est sôumise à un organisme paritaire,
le Joint Woter Committee ; le consensus y
est obligaùoire : autant dire qu'lsraël y
dispose d'un droit de veto. Dans la zone C,

ce rôle est dér./olu à I'Administrarion civile
israélienne. La pratique montre que les
refus sont nombreux (2) et les délais de
réponse inrerminables- La dépendance
palestinienne est de plus en plus forte.

La guerre des six jours a aussi permis à
lsraèl de mettre Ia main sur de nouvelles
ressources : celles du plateau syrien du
Golan; de la bâsse vallée du Jourdain de
I'aquifère orienral et de celui de Gaza. Ce
surcroît de ressources a rendu possible
la vague d'immigration juive venue
d'URSS et d'Afrique et la multiplication
des colonies. La construction du Mur de
séparation achève le processus : péné-
trant largement au delà de la « ligne
verte », le Mur annexe déià 36 puits
palestiniens forés avant '1967 (soir 5%
des ressources de Ia Cisiordanie).
Ajoulons qu'lsraèl contrÔle aussi la dis-
lribution par le biais de la société
Mekorot créée en 1982. Le ravitaille-
ment en eâu potable va en priorité aux
colonies donr les réservoirs, perchés,
constituent les næuds du réseau. Sur
ces conduites se branchent les canalisa-
tions secondaires qui alimentent, plutôf
mal que bien, les localités palesEiniennes
(180 d'entre elles ne sont toujours pas
raccordées). Les coupures d'eau sonl
fréquentes, particulièrement en été-

La consommation quotidienne israélienne
d'eau potable pour les usages domes-

( I ) I)à 1910. Hiiïr §'eiaûîn &rivxil nUI diigeàts bdtàr iquLs :
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A LOI DU PLUS FORT

tiques et les services publics obéit aux
normes occidentales (260 liùres par habi-
tant) et les colons disposent d'autant
d'eau que les Frdnçais. [es Palestiniens,
eux, doivent se contenler de 86 lilres par
jour bien au dessous du minimum de 100
ljtres préconisé par l'OMS. Cette réparti-
tion discriminatoire est pointée par les
organismes internationaux : ils estiment
qu'il faudrait 25O millions de m'd'eau de
plus chaque année pour assurer un déve-
loppement durable à la Palesline (3).

Face à une menâce
de pénurie
Néanmoins, si I'on prend en compte les
ressources disponibles totales. qui
incluenr I'eau aSricole, on arrive à d'au-
tres chiffres qui donnent à réfléchir. Pour
I'ensemble de ses besoins. un lsraélien
dispose de 350 mr d'eâu par an ; un
Palestinien de deux fois moins (i 50 m').
Mais Èous, lsraé-liens, Palestiniens, aux-
quels on peut aiourer les Jordaniens. sônl
en état de pénurie (4), Dans les vingt
années à venir, les deux populations aug-
menteront de 50 %. voire davantage si se
déclenchent de nouvelles immigrations
juives ou palestiniennes. Leur vulnérabili-
té est telle qu'il faudra bien trouver des
solutions communes pour préserver une
ressource déià surexploitée. Poussée par
l'urgence, la coopéralion prendra-t-elle
le relais de la confronLation ?

on se heurte alors à une série de diffi-
cultés. La condition première est évi-
demment la paix. Au delà, les craintes
israéliennes de voir l'État palestinien
prendre le contrôle de l'eau sont alimen-
tées par les revendications palestinien-
nes sur I'aquirère de la Montagne (dis-
poser de 80 "6 de la ressource contre
20 % actuellement). Les Palestiniens, de
leur côté, soupçonnent les lsraéliens de
les pousser à partir en les privant d'une
ressource virale.

lci, le droit international de l'eau est de
peu de secours- S'agissant du Jourdain,
par exemple, une convention internatio-
nale sur I'utilisation des eaux des Fleuves
internarionaux a, en 1994, étendu les

critères de réparrition équitable à la

démographie, aux conditions clima-
tiques, aux besoins, aux usages passés.,,
En fin de compte, son application repo-
se sur la bonne volonté de chacun des
pays riverains. À quand Ia naissance
d'une Autorité du Bassin du Jourdain,
arbitr€ des demandes conlradictoires
des cinq pays riverains ? On voit mal
comment, à I'avenir, ceux-ci pourraienl
faire l'économie d'une coopération se
fixant comme objectifs de:
r rééquilibrer la répartition de I'eau, en
veillanr à ce que chaque habirant de la
région dispose de la quantiré d'eau
potable dont il a le droit pour vivre ;

. économiser la ressource, ce qui pose le
problème de l'agriculture israélienne (5)
et celui de la réhabilitation du réseau
palestinien:
I lrouver des ressources nouvelles :

recyclage des eaux usées, désalinisation,
voire importalion depuis la Turquie.

Claude Parry
llydrouliquc sons Frontières (6)

claude. parry@wanadoo. f r
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experts internationaux du Secrétariat de la MRC. Les pays rive-
rains, les agences d'aide au développement et les investisseurs
internationaux apparaissent donc porteurs d'autant de
« visions, de €e que devrait être le futur du Mékong.

Ces projets de développemenr, souvent divergents, reFlètent une
inlense compétition pour le contrôle de la gesrion du bassin. À
titre d'exemple, les critiques Formulées à I'encontre du dévelop-
pement hydroélectrique, modèle encore dominant de dévelop-
pement du bassin, portent sur les âspects suivants : centralisa-
tion gouvernementale des décisions hydrauliques, maîtrise unila-
lérale du discours sur le développement, accès restreint à I'in-
formation environnementale, incertitude sur les impacts envi-
ronnemenraux des proiets hydrauliques, etc,

Ces évolutions ont rendu de plus en plus complexe, et donc de
moins en moins lisible, la carte des âcteurs du bassin du Mékong.
Cette situation pose la question du mode de ( gouvernance envi-
ronnementalÊ » le plus adâpté pour la gestion de cet espace, et
plus parriculièrement de la ressource en eau. Lélaboraùion d'ou-
tils institutionnels rendant possible cefte gestion concertée est
au cceur de multiples relations de pouvoir, et s'inscriÈ dans une
lension permanente entre principes écologiques, intérêts écono-
miques et enieux politiques.

Un espace au mode de gouvernance
encore en construcÉion

En tant que bassin versant transfronlalier, le Mékong a fait, dès
le début des années 1960. I'obier d'études sur le lien entre rela-
lions in tergouvernemen tales et gestion de la ressource en eau.
Le Mékont constiÈue un cas d'école pour la géopolitique, définie
comme « une approche qui permet de rendre compte des enieux
de pouvoir sur des territojres, et des images que les hommes
s'en constTuisent » (3). Trois fâcteurs majeurs influencent la mise
en place d'un mécanisme instirutionnel pérenne d'organisation
des relations de pouvoir sur le bassin : la perception de la sécu-
rité régionale, les représentations de la ressource en eau, les
enieux de Ia coopération intergouvernementale-

r Les implications de la testion du Mékong en termes de sécu-
rité régionale onr ainsi fair I'otier de plusieurs érudes. D'abord
considéré comme un enjeu de la Guerre Froide, le Mékong ali-
mente progressivement la représentation plus positive d'une
opportunité pour l'économie régionale. On s'éloigne alors d'une
approche exclusivement militaire de la situation, et les acteurs
non-étatiques se voient accorder un rôle croissant. Le concept
de ( sécurité régionale » évolue ainsi vers un obiectif de préser-
vation du capital environnemental et des processus écologiques
transfrontaliers. l-enjeu est à présent de « désécuriser lâ res-

6) f. lassetre, B. Gono4
F4xux ei ettjeu\ : mélndtt
d'ÿu @l)albùluc ctiliqua, ,

PaJÀ, LHam)i âr, . (:ollecthn

Râoul-l)ândulaîd', 2001,
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tln complexe " ttltdropolttique " régional I'espace du ùIékong a

source en eau et redéfinir la sécurité régionale de manière glo-
bale en termes de sécurité humâine et économique ». Cela étant,
cet objectif implique que les États du Mékong révisent leur pro-
pre conceplion de la souveraineté et de la sécurité natiônale, ce
qui conslitue une double difficulté.

r Chaque catégorie d'acteurs perçoit égalemenr le Mékong
d'une manière qui lui est propre. Différenres représentations ou
( imaginaires géopolitiques » (4) coexistent. Ceux-ci sonr pro-
duits par les discôurs officiels sur le développement du Mékong:
une parole à laquelle n'ont pas accès, sauf exception, les acteurs
de la société civile. Ce contrasre enrre différenùes perceptions du
Mékong a été formulé dès le début des années 1960. La non
pârticipation des populations locales aux choix techniques d'a-
ménagement et aux débats environnementaux témoigne ainsi de
la primauté accordée, par les décideurs, âux considérations éco-
nomiques. [absence d'un cadre décisionnel « participaüf » est
également pointée du doigt : l'aménagement du terriroire du
bassin ne procède pas, pour l'heure, d'une démarche concertée.
Les Souvernements eux-mêmes se retrouvenÈ pris à ce jeu. Le
Cambodge et le Vietnam sont ainsi inquiets des risques de
dégradation environnementale suite aux aménagements hydrau-
liques et hydroélectriques réalisés en amont, et plus particuliè-
rement en Chine (province du Yunnan).

r Enfin, en termes de partenariats in tergouvernemen taux, le
bassin du Mékong présente le double défi d'une coopération
hydrologique (enjeux techniques er écologiques) et d'une inré-
Sration régionale économique (enieux commerciaux et en termes
de zones d'influence). Le principal mécanisme instirurionnel exis-
ùant à I'heure actuelle, la MRC; est-il suffisant pour catalyser ce
rapprochement pluriel ? Certains observateurs saluent la bien-
veillance de « I'esprit du Mékong » et invitent les autres bassins
transfrontaliers à s'en inspirer- D'autres, en revanche. rÊgrettent
( l'échec d'une grande ambition » d'aménagement du territoire,
ou consratent plus particulièrement l'appropriation limirée, par
les pays riverains, des principes « occidentaux » (écologiques et
politiques) du développement durable. Plusieurs de ces modes
de gestion de la ressource en eau semblent ainsi inadéquats
(préservation des écosystèmes, gesrion participarive, etc.) avec
les pratiques décisionnelles en vigueur dans la région.

Le difficile partrlge
des données hydrologiques

Les inondations consEituent sur le bassin du Mékong une dou-
loureuse réalité. En 2000, les crues du cours principàl firent plus
de 800 victimes eÈ causèrent plus de 400 millions USS de dom-
mages économiques ; en 2001, on dénombrait plus de 3O0 vic-
times et un coût de plus de 'l0O millions USS i en 2OO2, les pays

(4) l<. Bal.*.Î, 7he @litit:s oJ

bdq)o$èr: deElo\kg |be

ttehmg. Polili@l GeLgra?h, 18
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du Bas-Mékong enregistraient à nouveau de lourdes pertes. Les
inondations affectent chaque année 1,8 mitlion de personnes :

évâcuatiôns, pertes de récoltes, rupture des communications...

La prévention des catastrophes nàturelles, ou plus $actement
I'atténuation de leurs impacts humains et économiques, implique
de disposer du délai nécessaire à la mise en place d'une gestion
de crise adaptée (5), La prévision des phénomènes hydrôlogiques
permet de gagner ce temps précieux sur les crues et repose sur
trois piliers : une apprôche par bassin versant, des données
hydrologiques et météorologiques (DHM) de qualité, des modè-
les calculatoires performants. Dans le cas du Mékong, la prévision
de crues, assurée depuis tg96 par les services du Mekong
Committee puis de la MRC, rencontre plusieurs difficultés.

Les obstacles sont d'ordre technique (étar du réseau hydromé-
trique, absence de standards), financier (coût d'accès aux don-
nées), organisationnel (inertie bureaucratique), réglementaire
(statut patrimonial des donîées), stratégique (sécurisation des
données) el diplomatique (influence des relations intÉr-étaliques
régionales). Les relations de la MRC avec les administrations
hydrolo8iques des pays du Bas-Mékong, et avec les services
publics chinois, sont limiaées.

Esr-ce à dire que toute démarche institutionnelle sur le Mékong
serait vouée à l'échec ? Uambiguïté du texte fondateur de la MRC
a Fait, en eftet, l'obiet de vives critiques : I'accord impose peu
d'obligations aux parties signataires. Les pays sont ainsi d'autanf
plus réticents à y souscrire qu'ils n'ont, pour la plupart d'entre
eux, pas accepté ou râtifié la Convention des Nations Unies sur
les Fleuves Transfrontaliers (6) ou qu'ils privilégient une appro-
che sélectjve des partenariats avec les pays voisins. On se Bar'
dera toutefois d'être trop négatif dans I'appréciation de la situâ-
tion ; la plupart des pays du Mékong étaient encore en guerre il
y a une dizaine d'années. Leur capacité à se réunir auiourd'hui
autour d'une même table mérite donc d'être saluée.

Bastien Affeltranger

(i ISDR, Àir"g zrlb ,7.§à -
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vnrrs o'euÉruqur hIrNE
Stabilüé et ræomposition des acteurs de l'eau

par Jean-Marc Foumler x

Pas de recette mlrude poar ua d.rolt à l'eaa effecfif.

Dans les villes d'Amérique latine, I'accès à I'eau potable, en
quantité et en qualité, varie traditionnellement selon la position
sociale (1). leau est ainsi un excellent révélateur des inégalités
sociales, de la ségrégation urbâine, et illustre bien les problèmes
de développement généraux.

l:eau est devenue un problème

Pour les habitants socialement les plus défâvor.isés, l'eau est un
souci quotidien pour survivre. Pour les élus politiques, la ques-
tion de l'accès à I'eau sert à faire des promesses électorales pas

touiours tenues alors que, pour les compagnies privées, l'eau est
une marchandise que I'on peut vendre aux habitants qui en ont
les moyens financiers. Pour d'autres personnes encore. I'eau est
avant tout un don de Dieu. l-accès à un terrain. à un logement,
au réseau d'eau, à la citoyenneté s'inscrivent dans une même
logique d'ascension sociale. Le mode d'urbanisation et le clien-
télisme politique reposent en partie sur €es conceptions (2).

En Bolivie et en Argentine, de véritables ( guerres de l'eau , ont
éclaté pour refuser la déléSation ou privatisation des services de
I'eau à des compagnies étrangères. l-eau est alors revendiquée
comme un droit humain qui doit rester gratuit. ll apparaît en
effet important de reconnaltre que l'eau n'est pas une marchan-
dise mais un bien durable que personne ne peut s'approprier.
Cependant, si I'eau n'a pas de prix, il faut rappeler qu'elle a un
coût, et que ce coût tend à augmenter avec I'ampleur de la pol-
lution. Le principe d'un paiement, même modique, par les usa-

Sers semble incontournable pour en finir avec I'idée d'une eau
disponible de manière illimitée et qui ne tait que tomber du ciel
ou couler d'une source. Cette économie de I'eau, qui suppose
une éducation à I'eau, doit être cependant adaptée aux condi-
tions sociales et économiques locales: à I'intérieur de l'Amérique
latine, les situations sont très hétérogènes (3)-

Bien souvent, dans la Sestion publique largement prédominante,
cotts, tinancements et tariFs de l'eau ne s'accordent pâs. Les
organismes publics s'inscrivent généralement dans une logique
de déficits, de subventions et de décâpitalisation. Depuis une
quinzaine d'années, malgré le contexte de décentralisarion et de
délégation des services à des entreprises, publiques ou privées,
la plupart des organismes gestionnàires de l'eau restent dépen-
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dants d€s logiques d'État, Une double rendance anime de la
sorte l€ secteur de I'eau : centralisation et gestion locale. En
effet, I'ampleur des investissements, la technicisaùion croissanre,
mais aussi la nécessité de gérer la ressource aux larges échelles
des bassins versants, sont de puissants facleurs de concentra-
tion. l-organisâtion du service de I'eau est également éminem-
ment locale, en raison des Èraditions de gestion clientéliste et de
Ia multiplicité des acteurs locaux impliqués, des parricularités
d'âpprovisionnemenl et de disrriburion, Par ailleurs, la gestion
publique centralisée constitue un important instrument de
contrôle que les États souhaitent maintenir, landis que les pro-
blèmes non résolus sont répercutés au niveau local.

Une para importanle des habitanrs d'Amérique latine refuse de
payer I'eau à un niveau permettant de couvrir les coûts engen-
drés eù justifie cette attitude par la mauvaise qualité du servjce
ou I'impossibilité économique d'y souscrire. Cette argumenta-
tion est réelle pour certains foyers et constitue un prétexte pour
d'autres (4).-. Le service de l'eau est davantage considéré
comme un dû que comme un produit marchand ayant un coût.
Les différenùes composantes de la société cherchent donc à tirer
parti d'une même ressource, souvent d'un même service, d'un
même réseau, avec des oblectifs différents, voire divergents.

Dans toutes les villes d'Amérique latine, les questions liées aux
services urbains, et notamment à l'eau, sonr évoquées par la
presse. La dimension spectaculaire et sensationnelle des articles
produit des effets de choc mais qui sont, en général, à peu près
inefficaces, dans la mesure où la fréquence de ces chocs est anes-
thésiante à la longue. Si les dossiers techniques peuvenr être par-
fois sérieux, les déclarations des hauts personnages sont en
général modulées soir pour rassurer, soit pour avertir de I'impor-
tance du problème et rappeler à l'ordre les citoyens. Les dossiers
de presse donnent rarement des explications globales et claires.
ll s'agit souvent d'informations anecdoÈiques dont le grand nom-
bre souligne bien les perceptions fragmentées du problème.

La démesure des rêves de privotisation
Depuis le début des années 1990, les délégations de services
urbains à des compagnies privées onÈ été mulÈipliées en
Amérique latine (5). Cette tendance, encouragée par les orga-
nismes internationaux et impulsée par Ies gouvernements natio-
naux, toul d'abord dans les capitales et les grandes villes, a été
progressivement étendue à des villes intermédiaires. Elle suscite
parFois des formes de résistance de la part des acteurs de la
sôciété locâle. Ainsi, plusieurs proiets de détégation de service
onr été ralentis, freinés, voire aiournés. Souvent, les €onlrats
font I'obiet de renégociations. Plus raremenr, lâ réaction de la
société locale a conduit à l'annulation de conrrats de délégation,
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comme cela a été le cas à Tucuman (Argenline) et à Cochabamba
(Bolivie). Dans ces deux exemples, le manque de léSitimité des
enrreprises er I'insécurité iuridique sont apparus comme des élé-
ments importants d'explication des conFlits. Un autre élémenE à

souligner est celui de lâ mise en accusation des entreprises par
les acteurs de la société locale ou de lâ société dire civile, Avec
Ia délégation des services urbains, les hab-itants découvrent des
entreprises, clairement identifiables, qui ont des devoirs face à

leurs clients. ll est alors possible de leur faire porter la respon-
sabilité des problèmes. Dans de tels cas, de nombreux habitants
ont l'impression de subir les inconvénients de la mondialisation
sans bénéficier en contrepartie de ses retombées positives. À
Tucuman et à Cochabamba, Ie refus local. de l'applicauon du
modèle dit de bonne gouvernance a permis I'apparition de nou-
veaux acteuTs:commissions de réSulation associant des mem-
bres d'horizons divers ayanr un rôle d'arbitrage, défenseurs du
peuple censés assurer des contre-pouvoirs, coordinalions ou
associations d'usagers ou de consommateurs, etc. De plus, cer-
tains acteurs traditionnels ont saisi l'opportunité des conflaas
pour reconquérir une léSitimité perdue ou diminuée. Ces échecs
de délégation sont en partie liés à la surdétermination de la 8es-
tion urbaine par Ie politique. Linstrumentalisation politique de
l'eau a en effet perduré après la délégation. Par ailleurs, si les

compagnies privées ont assurément commis des erreurs, trop de
paramètres sont entrés en ligne de compte pour qu'elles les maî-
trisent effectivement.

Aujourd'hui. le contexte mondial ne semble plus aussi favorable
au mouvement de délégation de services de l'eau aux sociétés
internationales. Depuis quelques ânnées, les grands Sroupes
internationaux ont d'ailleurs renoncé à divers conùrats en
Amérique latine. En pleine expansion dans les années 1990, le
modèle de gestion de l'eau préconisé par la Banque mondiale er
les majors français de l'eau semble donc connaîlre une phase de
stagnation (6)-

Dâns les villes d'Amérique latine, les slraùégies d'accès à I'eau
sont l'objet de nombreuses discussions, néSociations eE com-
promis. leau se vend, l'eau se vole, l'eau est I'obiet de rapports
économiques, de rapports politiques et de rapports sociaux, Ce

fonctionnement favorise la représentation des minorités organi-
sées et peut aussi accroître les inégalités. Paradoxalement,
chaque groupe social développe des stratégies d'accès à l'eau
qui sont finalement coûleuses. Par exemple, sur le long terme,
le prix de l'eau v€ndue en camion-citerne est touiours beaucoup
plus élevé que celui du réseâu de distribution, l-achat d'un réser-
voir, d'une pompe individuelle et leur entretien génèrent des
coûts importants qui sont supportés par un foyer, ou au mieux
par un ensemble limité de ménages. Dans ce contexte, seul un
projer fédérateur basé sur les lois du marché économique, mais
tenant compte des impératifs sociaux, pourrait rapprocher des
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intérêts trop divergents et permetÈre une gestion plus rationnel-
le, bénéficiant à un plus grand nombre, et Finatement moins
coûteuse.

La tendance historique est celle d'une progression constante des
taux de raccordements aux services de distribution et d'évacuâ-
tion de I'eau. En dépit des énormes progrès réalisés, les services
de l'eau continuent d'êfre très ditrérents d'un quartier à un
autre, d'une ville à une autre et d'un pays à un aulre. La per-
spective d'un service de I'eau unique et universel n'est pas envi-
sageable sur le courr rerme, puisque les inégalités d'accès à I'eâu
sonr d'abord le reflet, en même temps que la cause, d'inégalirés
sociales. La gestion de l'eau reste aujourd'hui éminemment
publique et politique, et cette siruation va très probablement
durer encore longtemps. La privatisation des services de I'eau,
généralement présentée comme une solution alternative à Ia
gestion publique, suppose en réalité le problème de I'eau déià
résolu par les sociétés locales elles-mêmes. Le débar de savoir si
la Sestion de l'eau doit être publique ou privée n'est donc, en fin
de compte, pas central. Le rôle des compagnies privées est cer-
tes fondamental pour rationaliser les pratiques de gestion et
tirer bénéfice de certaines technologies, De plus. des entités de
régulation doivent encadrer ces acteurs du secteur privé, leur
Sarantir une sécurité iuridique, tandis que des contre-pouvoirs
représentant la société locale doivent pouvoir s'exercer si néces-
sâire- Les enjeux sociaux de I'eau passent alors. pour être dura-
bles, par la recherche de compromis sociaux et la diffusion d'in-
formations obiectives partagées par le plus grand nombre de
personnes possible (7). Enfin, it importe de réaffirmer que t'eau
n'est pas un bien comme les autres. ll s'agit d'un bien collectif
impliquant une mise en commun de sa gestion, ce qui est
contraire aux stratégies cloisonnées et concurrentielles actuelle-
ment observées. Des proiets fédérateurs restent à invenrer dans
cette perspective,

Jean-Marc Fournier (8)
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I,ACTION DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
SUR tA GESTION DE I'EAU

1nr Érie Baye *

Compte-tenu du rôle des organismes inrernationaux (1) dans le
développemenl des infrastruclures dans les villes « du sud »,

leur capacité d'influer sur la gestion urbaine de l'eau n'est a prio-
ri pas négligeable. Oue faut-il en penser ? Doit-on reioindre le
camp des pourfendeurs des institutions multilatérales et y voir
une maniFestarion de la puissance du Formatage intellectuel
imposé par le « système de pensée anglo-saxon » ? Doit-on au
contraire saluer la puissance pédagogique eÈ le pragmatisme des
institutions internationales, et leur capacité à sauver e! à renfor-
cer, par des mesures rudes mais innovanles, le secteur public de
I'eau dans les pays en développement ?

En Asie de l'Est, la réalité des ieux d'acteurs, une fois épurê des
exaltations et du wishful thinking (2) des uns er des autres, sug-
gère que les principes de gestion (3) résultant des expériences
occidentales de ces trente dernières années ne s'imposent pas
facilement. Le mythe des « transferas de modèles» dans le sec-
teur de I'eau y est battu en brèche.

Sous le robinet
des fincrncements internotiondux

Uaide des organismes de coopération multilatérale et bilatérale
aux projets urtains d'eau potable ou d'assainissement en Asie
orientale est imporrante. même si elle n'afteinù pas les volumes
consacrés aux transports et â l'énergie (4). Les prêfeurs ou don-
neurs principalement concernés sont la Banque Mondiale (5), la
Banque Asiatique de Développement (BAD), le PNUD, les aides
de certains Etats membres de I'OCDE (6).

Pendant lon8temps, les agences de coopération des diFtérents
pays cherchaient essentiellemen! à valoriser des approches tech-
niques, souvenr liées elles-mèmes aux prafiques eE aux savoir-
faire d'excellence dans leurs pays respectifs. A la lin des années
1980, ces agences accordent une place croissante aux dimen-
sions instilu tionnelles (7) et managériales liées aux projets d'eâu
et d'assainissement. Le conrexte y est favorable. La vague libé-
rale, qui remer en cause les monopoles nationaux de service en
réseaux, dresse un argumentaire cririque à l'égard des régies
municipales (8). Dans celles-ci, les ingénieurs cèdent une partie
de leur pouvoir aux « managers », aux spécialisres du droit des
conlrats, aux Financiers. Dans ce contexte, I'exploitâtion des
réseaux prend une place essentielle, et nouvelle en Asie, dans les
calculs de rentabilité. Cette période correspond à une interna-
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lionalisalion crôissante des grands opérateurs occidentaux er à
l'intérét de conglomérats asialiques, dirigés par des capitaines
d'industries géniaux et sûrs d'eux, ivres de diversification secto-
rielles (9). Pour plusieurs, I'eau, dans les grandes métropoles
d'Asie en passe de devenir des centres économiques régionaux
ou mondiaux, apparaîl comme un marché lucratif: lorte deman-
de d'investissements liés à l'urbanisation, surlout pour I'assai-
nissement. mais croissance des volumes consommés, monopole
de fait et stabilité des receftes. Les budgets publics sont insur-
Fisants, mais les banques sont peu regardantes sur les risques
pris par les grands groupes dans le domâine des infrastructures.
Avant '1997, année de la crise financière, le mythe de la crois-
sance asiatique es! à son paroxysme....

Un bildn finalement en clqir obscur

Dans les années 1990, la France et le Royaume-Uni, où domi-
nenr de Brands groupes privés (10), comprennent I'intérêt de
vanter les mérites de ( leur » modèle de gestion sur le marché
international de I'eau. Sont concernés tous les contrats et mon-
tages institutionnels susceptibles de faciliter I'accès de la maîtri-
se d'ouvrage à de nouveaux financements et à de nouvelles tech-
nologies : concession, Build Operote ond Tronsfer. affermage, ...
(1 1). Partour dans le monde, les pratiques britanniques et fran-
çaises inspirent largement les promoteurs des réformes en pro-
fondeur de la gestion de I'eau en milieu urbain. A I'instar de leurs
efforts dans d'autres secteurs (électricité, autoroutes et
transports), influencés par leurs équipes d'économistes, la
Banque Mondiale, sa filiale, la Sociéré Financière lnternarionale,
et la BAD ont viÈe cherché à susciter de telles réformes dans les
villes bénéficiaires de leurs prêts, notamment en matière d'ex-
ploitation et de régulation économique : fixation des prix,
contrôle de leur évolution...

Les résultats se sont avérés mitigés : privatisation peu concluan-
te de I'assainissement en Malaisie, crise ouverte entre opéra-
teurs et autorités de régulation deux ans à peine après le début
des conrrats de concession de Manille, débuts extrêmement agi-
tés des contrals mis en place laborieusement à Jakarta en 1995,
etc. Le bilan des parlenariaÈs ( public-privé » ne s'est pas révélé
des plus encourageants. Certes, une parÈie des échecs s'explique
pâr des Facteurs largement exogènes aux contrats eux-mêmes
(12), mais il peut être reproché aux acteurs d'avoir voulu Faire
passer ces contrats en Force, avec souvenl I'appui initial de la
Banque Mondiale, sans êlre trop regardants sur leur capacité
réelle à faire Face à des risques de grande ampleur. On peul éga-
lement se demander si les opérateurs n'ont pas sous-esrimé la
pression des usagers et de leurs employés locaux, et s'ils onf su
établir un dispositif de concerrarion à même de désamorcer à
temps les contestarions, parFois très virulentes.

(9) ïoir pfi exemple

É. $aye " Ir dÉ\rloppement

û:s ùünslruclures dius le zone

Àsie-P?cifique : m\1hci er

éal 6,,#ne l00l Plus, 1996,

n' 39- tbir tusi L5lürâùx de
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dens ls monde, er pnniculier

dans le domaiN de l'eaÙ

(10) ceoéüle des Eaui,

Thâme\ vâter, ;'{orthnr$t wâter

L)onnaisP des [rnx,

(11) Loption priv,tlisâlnn de

i'eâu, à lânglaise. n'a j,xnâis

élé enYhagée en tuie, sâuf €n

Mâlahie (iniliâthe ie rale
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Villes dAsie I'action des inteflationaLx sur lû stion de I'eau

Avec le temps, les gouvernements asiatiques se sont montrés
plus réservés à l'égard du « partenariat public privé » (PPP) (t 3),
et les espoirs placés dans la Chine, pour en devenir la locomotive
et la terre d'élection en Asie, ont été déçus en 1996 par la direc-
tive de la Commission d'État au Plan inrerdisant aux élrangers la
parlicipalion à I'exploitatiôn de l'eau et de I'assainissement i

directive supplanlée par une autre ouvrant à nouveau le marché
en 2002. Globalemenl, parce qu'il induisait l'ârrivée d'opérateurs
étrangers aux commandes des entreprises d:eau et une augmen-
tation globale du prix au mèrre cube, le PPP s'est vite trouvé frei-
né par une forte impopularité. llattitude des Srands groupes n'a
pas aidé à renverser la tendance : déboires économiques (Enron,
Hopewell, GITIC), pratiques de corruption et de passe-droit
(lndonésie, Philippines), réôrientations stratégiques de Sroupes
internationaux vers des destinations moins risquées, comme
I'Europe centrale, ou concentration sur la Chine...

Un arrosoge sétectif et,., raisonné ?

Auiourd'hui, les organismes multilaléraux semblent s'aligner
sur des positions plus réalistes à l'égard du PPP Priorité est
donnée à la nécessité de réformer les régies existantes et de
renforcer la maîtrise d'ouvrage publique, en lien avec leurs pro-
pres stratégies et options de lutte contre la pauvreté, et de
protection de l'environnement- ll s'agit d'exhorter les villes à

réformer leur gestion municipale, réputée peser sur l'économie
du secteur de I'eau : sureffectifs et sous productivité, absence
de contrôle de gestion, réticence à accroître les prix au robinel
et interacEion excessive entre sphères du politique et du mana-
gement des régies ; ce qui n'a pas empêché Ia Banque
Mondiale de s'appuyer en son temps sur le ( polirique » pour
faire aboutir les contrats de concession de Jakarla et Manille...

La notion de « modèle de Sestion » se dissoul dans une batterie
de mesures plus ou moins communes à toutes les entreprises
municipales du monde- Cette notion subsiste essentiellement au
niveau du choix du mode de régulation économique de I'exploi-
tant:âgence autonome du type OFWAT (14) au niveau local,
autorité de tutelle municipale, dispositif de con tractualisa tion...
La pression des organismes multilatéraux s'exerce essentielle-
ment en amont de la construction des ouvrâges qu'ils finan-
cent (études préliminaires), ou dans le cadre d'assishnces tech-
niques spécifiques, qui prévoient parrois la présence pendant
plusieurs mois d'experts ins titu tionnels, ou encore dans le mana-
gement, par la présence d'étrangers auprès des exploirants. Évi-
demment, ces derniers réservent souvent inilialemena un accueil
tiède à ces initiatives, perçues comme de l'immixtion dans leurs
affaires, sur des champs peu prioritaires, et comme susceptibles
de remettre en cause des « arrangements locaux » en matière
d'emploi, de gestion de trésorerie. etc.

(13) À noler qm l€s pa],s le6 plu§

" d4velopÉ " d Asie, hj,Ior,
la Cor&, Sinppoü et Taiwan,

reslrot uà âttach& à la Égie

dans le domaine de Ieau,

(aujapon, en dépil de la loi

de linancement Prin de\

ldrartructuÉs de 1999). À
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En bref, les organismes multilâtéraux sont loin de faire en Asie
ce qui leur plaît et ils sônl souvent pris entre deux feux : cri-
riques acerbes des partisans du marché à tou! crin (15) sur ces
questions institutionnelles, et ré!icences des grandes métropo-
les à changer leurs prariques. Évidemment, comme banquiers, ils
sont soucieux de ménager leurs clients, surtout les meilleurs
comme la Chine. lls sont, au fond, disposés à se montrer moins
insistants sur certaines réformes : lien avec le politique, gestion
des coûts, amélioration du service aux usagers, maximisation du
recours à la sous-traitance pour les tâches facilement externali-
sables ... lls réservent leur inflexibilité à ce qui afFecte direcre-
ment leur rentabiliré ou leur image I fiabiliré et eFFicacité tech-
nique des ouvrages, respect des délais de construcrion, aug-
mentalion des tarifs, compensations versées aux populations
déplacées du fait des rravaux (16). Leur capaciré d'inrluence
n'est pas nulle, loin de là. Progressivement, les messages pas-
sent, et les décideurs locaux Font leur certaines options institu-
tionnelles (17). De vrais débars naissent autour de ces questions
en Asie, liés à Ia décentralisation et à I'apprenrissage d'une
meilleure gouvernance locale, alors qu'ils n'intéressaient person-
ne il y a dix ou quinze ans,

ll reste du chemin à parcouriç et les pays développés sonr tous
passés par cetre phase d'interrogations. Les grandes villes en
développement doivent admettre que les réFormes institution-
nelles sont cruciales pour le devenir de la gestion municipale de
I'eau - avec ou sans PPP -, et que ces réformes ont un coût
(expertise notammenÈ) qu'il faudra payer un jour où l'autre pôur
avoir des systèmes plus efficaces. ll ne s'agit pas de modèle de
Sestion à suivre, comme du temps du Premier Ministre Mahattir,
des généraux Suharto er Ramos. C'est bien plurôt d'appropria-
tion dont il s'agit, à l'image de ce dont la Chine esr probable-
ment en train d'accoucher.

Eric Baye

(15) Notann»e r au seiù

dù CongrÈ US, où ceûins

conskleÊDl ces oqâîiÿnet
mmme inùtilBi.
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DEUX SIECLES DE GESTION DE UEAU
EN FRANCE

L'aménagement
des eaux (1789-1960)

La bourgeoisie révolutionnaire fixe le
cadre législatil territorial et I'expertise
technique pour l'administration de I'eau.
Le poids de la propriété privée (valeur de
l'eau liéeâ celle du sol) et les prérogati-
ves de I'Etat limitent les possibilités de
gestion communautaire (statut iuridique
accordé aux associations syndicales en
1865). Laction de l'Érat au XIXème est
plus qu'une simple adion de police. Elle
permet une mârchandisaliôn des eFfets
uliles de I'eau en les fractionnant et les
organisant en filières institutionnalisées
et cloisonnees : eau potable et assainis-
sement urbain, navigation Fluviale, force
hydraulique, hydraulique aSricole. !ap-
proche productiviste saint-simonienne
s'impose : maîtriser la nature dans un
but productif- Avec lâ conquêùe de l'eau
par les ciradins, vont se poser les ques-
tions du financement et du mode de
gestion des services de distribution de
l'eau urbaine, résolues par t'instauration
d'un comprômis enrre Etat, pouvoirs
poliriques locaux et sociétés privées.
Dans cette phase, il s'agit de gérer l'eau
en tant que ressource. Elle correspond
au premier lour de vis ohlssonien : la
gesrion de l'offre, qui vise à offrir plus
d'eau face à l'intensification des usages.
Elle est marquée par la domination de
l'ingénieur et par la mise en place d'une
coalition libéralo-étatique pour la ges-
tion de I'eau en tant que service.

La gestion de l'eau
(1960-1980)

[eau acquiert le statut d'un patrimoine à
protéger; les dimensions « eau milieu »

et « eau ressource » s'imposent dans les
politiques Saulliennes de gesùion et se
Tenforceront suite aux progrès scienti-
fiques et à Iâ pression de la société civi-

le. Lapproche par la gestion intégrée se
met en place avec, pour assise, le bassin
hydrographique. Elle est confortée par
I'analyse économique Pigouvienne (pol-
lueur-payeur) des ingénieurs; la création
des agences financières de bassin per-
mettra de résoudre la question du finan-
cement des sutions d'épuration-
Cette politique d'intégrâtion va toutefois
se heurter à la remise en cause des agen-
ces de bassin jugées non démocratiques.
à la persistance de la sectorisalion
et à la coexistence de deux logiques
de gestion : une démarche réticulaire
(grands réseaux), une approche natura-
liste et systémique (bassin versant).

Les territoires de l'eau
(1980-2005)

Dans cette phase, la gestion par la
demande supplante celle par I'offre:
recherche de llefficacité de l'usage final
(fin des grands aména8emênts hydrau-
liques). La gestion territoriale de l'eau
s'impose (politiques publiques néolibé-
rales), Cette approche s'articule autour
du thème de la rareté (notions de
risques, pénurie, crise hydraulique). Elle
implique le recours à un prix, la recher-
che de l'échelle de gestion optimum €t la
participation des usagers (gouvernance,
subsidiarité), IUnion Européenne ioue
un rôle croissant : soutien financier au
développement territorial, réglementa-
tion sur la qualité. La puissance du privé
se renforce dans la coalition grâce à ses
compétences en ingénierie juridique et
linancière.
Auiou rd'hui, trois questions restent
ouvertes quant à la répartition des pou-
voirs pour la gestion de I'eau : poids du
public et du privé, rapport entre le pou-
voir central et le local, articulation entre
le sectoriel et le transversal.

Jean-Paul Haghe
Géaq ro phe.C N RS PROD|G. haghe@noos. f r
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L'eau gn France
tA GESTION CONCERTÉT EU MITIEU DU GUE

paî Sorflh Feurllctte *

En Fîante, le drot, d'aser de I'eau sans en abuser
est coordorrrré a.u nheau da bassln rcrsant.

At'ec qaelles mntraintes el quelles ouaütures ?

En France, la gesfion de l'eâu repose essentiellement sur trois
niveaux.
À l'échelon communal, les maires sont responsables des services
d'eau eù d'assainissement depuis le XIXème siècle, ce qui induit
une proximité entre citoyens et politique de l'eau, eù des situa-
lions diverses en termes de techniques, de prix de I'eau, de
modes de gestion,
Au niveau du grand bâssin versâni, planiFication à long terme,
programmation à courf terme et coordination des actiôns sont
mis en æuvre par les instances de bassin (1).
A foutes les échelles, l'Etat est gardien de la ressource : il pro-
mulgue les lois, définit les normes eù assure la police de l'eau.

Souvent des Établissements Publics Territoriaux de Bassin, syn-
dicats de rivières, départements, interviennent égâlement sur
l'entretien de rivière, les inondations et les zones humides. La
gestion de I'eau en France est par ailleurs tortement orientée par
le contexte européen, qui impose aux pays membres un obiectif
de résultar : l'atteinte du bon éta! écologique et chimique des
milieux aquatiques, à I'horizon 2015 (2).

Auarante ans de gestion
au niveau du bqssin verso,nt

La loi sur I'eau de 1964 a créé un dispositif original pour plani-
fier la gestion par grand bassin, eE dans le même temps unifier
les acteurs par le financement des investissements: les Comités
de Bassin et les Agences de I'Eau. Les Comités de Bassin sont
des instances consultatives et décisionnelles regroupant des
représentants des collectivités, des usagers et de I'administra-
tion, associées à et animées par des Agences de I'Eau, établisse-
ments publics à vocations financière et technique. Ces dernières
prélèvent des redevances auprès des usagers du bassin et les
redistribuent sous formes d'aides aux investissements liés à la
gesùion de I'eau. Ce système a généré une responsabilité collec-
tive- ll rassemble les usagers d'un patrlmoine commun, liés er,tre
eux par une solidarité naturelle, qui trouve, âvec les redevances
et les aides, une expression et une lisibilité économique (3). En

* Chqrgée d'études
à I'Agence de I'Eau
Seine-Normsndie,
teuillette,sordh@
oesn.fr, www,edu-
seine-normandle.fr

(1) Comiti ûr Brssin,

A8ence de l'Ear et

srn ûnr§eil d'ÀônnristralioÛ

i2) Direclx'e 2000/60,Cû

éablissant un c«lrt lnur une

pliti+re communâutiliÉ drns

(3) \'oir f,. [âflaqÉ rÀ
Ageùces de l Eau el h E4slio|
.h Pahiùo e dbr nul ot
Fru1rce el e Fùr le. Ralt\[l
pour Ie Commissîriît général

du Plân, 1997.
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L'e t efl France : kt stion concertée au milieu du

payant les redevances, en recevant les aides, mais aussi en déci-
dant de leur montant global à l'échelle du bassin, les acteurs
prennenl conscience de cette solidarité qui les lie et de la néces-
sité qui en décûule d'exercer une responsabilité partagée à l'é-
gard de I'eau. Le dispositif des Agences de l'Eau peut être consi-
déré comme « subsidiaire ) (4) : les acteurs sociaux déFinissent
et réalisent I'intérêt général via le Comité de bassin. Lefficacité
pratique est recherchée en Eraitânt chaque problème à part,
puisque les usagers détiennent là maîtrise d'ouvrage localement
et participent au programme d'interven!ion de I'a8ence.
CependanÈ plusieurs reproches ont été adressés à ce système.
on a parfois jugé les agences trop grandes pour être suffisam-
ment proches des problèmes et des usagers, ce qui a donné lieu
à des dispositifs de déclinaison à des échelles plus fines. On
reproche égalerxent à ce sysrème le fait que son ouverture à la

société civile est plus formelle que réelle. Une aulre critique
réside dans le manque d'évâluation des actions de I'agence,

Une gestion encore trop dépendonte

Subsidiarité de la gestion de l'eau et solidarité à l'échelle du bas-
sin ne suffisent pas à rendre la gestion de l'eau n spatiale »,

c'est-à-dire susceptible d'orienter les modes d'occupation des
sols pour une meilleure gestion de I'eâu (5). En effet, les 8es-
tionnaires de I'eau, c'est-à-dire principalement les agences, sont
placés dans une position de dépendance par rapport aux autres
filières de gestion publique : ils sont incapables de remettre en
cause des choix d'urbanisme et de développement agricole, leurs
interventions spatiales se canlonnant à la préservatiôn des zones
humides, qui plus est sur la base d'une part minime de leur bud-
get (6). La gestion de I'eau au niveau du grand bassin versant est
pourtant planifiéÊ par l'ensemble des acteurs, tant usagers
qu'institutionnels, ce qui suppose,que tous soient informés,
voire adhérents au projet,. En effet, le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), imposé par la
loi de 1992, est élaboré par le comité de bassin sur la base d'un
processus extrêmement participatif et ascendant (7).

La directive cadre européenne :
une chance a ssisir ?

En imposant aux pays membres d'atteindre le bon état de leurs
milieux aquatiques d'ici 2015, l'Europe crée peut-être une oppor-
tunité à saisir pour une gestion spatiale de l'eau, et oblige les
acLeurs de l'eau à évaluer leur gestion.
La résorption d'une imporlanùe partie des pollutions classiques
ponctuelles (comme les pollutions urbaines ou industrielles), par
40 années d'intervention des Agences de l'Eau, a permis de
démasquer des pollutions plus diffuses (dans I'espace et en ter-

(1)\bn8. B,rraqué,
. Subsidirdté et polilrque

{b l'exu '. iûÂ. Fâur€ (Dir),

leîiloires el subtidl4tilé :

I dtlioi îu ique loçab

à h lumièrc d\ù ÿinciPe
t:{, lm t ersé. 1 : l1àn\ù]/l].,
Paris, 1997, p. 165 2û1.

(5) Urba0isâtion en zone

iîondâblc ir lÀtuctues
nmdifiant le régime des ear,(
pollulions agi&l$ dillùÿ:s,

emembæment. , . ).

(6) \bhJ.-B. Nar.y,

" Lâ poliliquc dc I eau fâct

à la g€$ion des espaces ",
l1ÿa.8 el Sotiél^, 2N34,
n' I15, p. U9-196

(7) Sur Ie bnsin
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^u 
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prcblèmes locxur et émis de§

propuiitionr lL5qurll6 onl éÉ

eMminées par lâ Commision

&s Pro8ûnrfts et ù lâ

Prcsp€ctin du Con§€il

d'.d-L.nini$lratiur. lr projet

de SDAG§ a e$ùite élé souml5

à la consultatioû d€§ Conÿils

régionaux el 8énémùx. aÿanl

adoption par le Corùi1é

de Ba\sin.
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mes de responsabilités) : les nitraùes et pesticides agricoles, les
écoulements pluviaux, les « nouvelles » pollutions (virus, médi-
caments), celles des petites êntreprises... Les institutions de
bassins se trouvent donc confrontées à une tâche ardue :

conquérir le bon état en dépit de pollutions difficiles à maîtriser
Pour relever ce défi, il semble plus nécessaire que jamais de
« spatialiser » la gestion de I'eau, du moins vis à vis des pollu-
tions difFuses dans I'espace. Mais commenÈ ?

Tout d'abord en rénovant le SDAGE via la mise en place partici-
pative d'un plan de gestion auquel l'obligarion de résulrat devrait
apporler plus de fermeté. Ensuite, en utilisanr des outils de ges-
tion territoriale de I'eau à des échelles plus fines que celle du
Srand bassin, afin de renforcer le partage des responsâbilités
entre acteurs. Sur le bassin Seine-Normandie, plusieurs disposi-
tiFs existent déjà dans ce bur (8).

L!exemple du bassin Seîne-Normondie

Les Assises de l'Eau, au débur des années 't990, ainsi que le
SDAGE ont été I'occasion de créer et de faire travailler des
« commissions géographiques » à l'échelle de sous-bassins (ceux
des principaux affluents de la S€ine). Ces commissions rassem-
blent les acteurs locaux, selon le principe de composition du
Comiré de Bassin. Pour le bassin Seine-Normandie, elles ont été
récemment institutionnalisées, et consultées sur des « Plans
Territoriaux d'Actions Prioritaires ».

À t'échette des unités hydrographiques, les Schémas d'Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) sont étaborés par une
Commission Locâle de l'Eau (CLE), donÈ la composition renvoie
à celle des Comités de Bassin. Ces schémas locaux, non obliga-
toires mais de portée réglemenraire, sont élaborés pour résoud-
re des problèmes de geslion de I'eau inhérents au petit bassin.
La constitution des SAGE implique cependant une certaine lour-
deur âdministrative et une volonté politique locale, tout en souf-
frânt d'un problème de moyens (9), ce qui explique la durée de
leur mise en place (8 ans en moyenne), et le lait que les acteurs
locaux hésitent parFois à se lancer dâns de telles démarches.

Par ailleurs, aux côtés des « conrrats de rivières » créés à I'iniria-
tive de l'État dans les années 1980, ou cles « contrats de
nappe », on peut également citer les « contrats de bassin » en
lle-de-France, ou les « contrats territoriaux » sur le reste du bas-
sin, qui ont été lancés à l'instigation de I'Agence de I'Eau Seine-
Normandie. Dans tous les cas, il s'agil de contrats liant acteurs
locaux el financeurs autour d'objectifs et de programmes d'ac-
rions (en général quinquennaux), définis par un comiié local ras-
semblant usaSers et parties prenantes; et dont l'animation est
assurée par un chargé de missiôn en partie financé par I'Agence
de I'Eau.

(8)V)ir C. touni,
J.-8, li^Î.\. k ?qùlc

Jia,ryit lë ! tii tulu
u èrilrl( d! h llot emdi.?

5a a lonknli(.1,1ùd.j.,
é!'xluali(nl ct prosfcctin. J002,

30p
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I etu en Frarce : la Beslion coficeûée &t miliet du RUe o

Le contrat de la plaine du Saulce est un exemple engageant les
agriculteurs dans une politique préventive pour la qualité de
l'eau poùable (lO). Ce type de conrrât esr malheureusement
encore trop peu fréquent, car difficile à « monter » lorsque la
volonté politique locale fait défaur er du fait de freins juridiques
('l I ). Ces outils territoriaux de gesrion, parce qu'ils sont proches
des problèmes et du terrain, peuvent accroltre I'implication des
usagers de I'eau, notamment par le biais de I'animafion et de la
sensibilisation (12).

La participarion du public (article '14 de la DCE), autre cheval de
baraille de la DCE, pourrait peur-être également, en informant
les citoyens sur les enieux de la gestion de I'eau, inciter à plus de
cohérence entre politiques économiques et politique de l'eau.

Enfin, les projets territoriaux actuels, du rype Agenda 2'l local,
devraient en théorie favoriser une approche globale articulânt
environnement et développement économique. En pratique, ce
n'est pas forcément le cas du fait de I'enchevêtrement de
niveaux de décision dont les compétences diffèrenr (13).

Pour concluTe, l'insuffisance de la gestion spatiale de I'eau ne
s'est pas avérée un obstacle trop gênant iusque là, les gestion-
naires ayant d'abord eu à résoudre des problèmes ponctuels.
Mais la résorption d'une bonne partie des pollutiôns classiques a
fait appâraître au premier plan de « nouveaux » types de pollu-
tions auxquelles la réponse ne peut durablement êEre l'abandon
des captages d'eau potable ou un trâitement plus poussé de
I'eau,. En parallèle, les questions d'inondation semblent égale-
ment trailées de manière plus préventive et spatialisée qu'aupa-
ravant. Cependant, pour être mis à profiÈ dans le sens d'une ges-
tion plus spatiale de I'eau, le contexte favorable âctuel devraif
être accompagné de la levée de plusieurs freins qui souvent
empêchenr les gestionnaires d'agir. Par exemple, clarifier les
rôles sur les problèmes d'entretien des cours d'eau et d'inonda-
tion, appliquer à lous les usâgers le principe pollueur-payeur,
modifier le contexte juridique de manière à Facilit€r la mise en
ceuvre des SAGE et des outils contractuels (14), mais surrout,
mettre en cohérence deux mondes d'acteurs-gestionnaires diffé-
rents iusqu'alors: celui de la gestion des espaces (notamment
mené par les collectivités) et celui de Iâ gestion des flux (notam-
menl mené par les instances de bassin). La révision du SDAGE,
qui a Force de droit, er implique donc rhéoriquemenr la compa-
tibililé des programmes et décisions administratives avec la ges-
tion de l'eau, dans le contexte d'obligation de la DCE, va-t-elle
permettre de dépasser ces incohérences ?

Sarah Feuillette

l0) ft Dassin de 90m hâ

alimentanl les celâges d eau

de la ville d Auxerc et de

9 communes rcnconlrail

d'imprtânls problèmes Cæ

polhlion par les nilules cl les

pcslicid€s. Llr\vri{ion poùr la

qualitë de l'eau polable d! Iâ
plâine du Sâulce, Égoùpant

c0lleciivit6, ag cù[eu6 et

ânhans. x (ilé mise en llaae
m 1998. Un mntrai rural d!

t a]rs m1e I'Agence de l eaù

et les paneffiæs locru(
les a ensujlc engâgés dxn$ une

politique pÉventin et solidair
& lâ quâlid dc ltâu.

0 i ) Strtut du fermage.

difiiculÉ d'ind€mnisatioû

des a8riculteuii m contre partie

de bonn€s lrxliqEs délirtje§.

(13) Par elemple. ul}.r

communâuÉ de cornmùflês

aYanl dea co,qÉleflces liû:i
à l âménzSement du ter toir€,

tandis que les coûùnumi
isoLdment onl des conrÉhnce

lié€s ii l'eau.

(14) Cet aûicle iEprnd. er le

mülifiÆt en panie, un ânicle

pùù da$ qlrergb eo 2ffi4
. feâu et lru1ce : ente

subsidiarité et Be5tion spaliale ",
à titrc de conlriDution âu

#minaire de r€cherche orgauisd

par I'équipe lau el'lcfiitoift du
(lDR R€s-Eau-lille, mh/prodi8.

l{onqællier 2i 2&29 mai 2004.

a:ÿàe4dr, Rerxe eur@nne
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htlp://c\àer#o/eâtrtille/int'o.hhl
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LE DÉPARTEMENT

Lleau pour tous
Une exposition présentée au Muséum

du 17 mai au 25 septembre 2005

La question de l'eau est indéniablement un enjeu planétaire pour le )«l ème siècle.
En témoignent les nombreux débats, les forums mondiaux, les investissements
économiques et politiques qui y sont associés. Différentes échelles - mondi-
ales, locales et de voisinage - se croisent et interFèrent sur la gestion de l'eau.

L'Eou pour rous permet d'alerter le public sur la problématique contemporaine
des ressources en eau. En môntrant comment d'autres approches, d'auares
pratiques sociales ou culturelles les gèrenr, l'exposition donne les éléments de
réflexion nécessaires pour participer aux débats et aux décisions concernant le
partage de I'eau sur la planète.

Parrainée par I'Unesco, cette exposition est coproduite par le Département du
Rhône-Muséum (Lyon), la Cité,des Sciences et de I'lnduslrie (Paris), l'Espace
des Sciences (Rennes), la ville de Marseille et I'EPCC Pont du Gard,

AAuSEUAA
28 boulevard des Belges - 69006 Lyon

Ouvert du mardi au dimanche de l0h à 18h
04 72 69 05 00

www.museumJ-lon.ory §-§-w.lhonc.ti
museunr@rhone-fr
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EAU, SOURCE
DE SOLIDARITÉS ?

Acteurs et
responsabllltés

Ip drott de tous

à une eau de ryaldté
inpose des cooderations.

Citoltens, powoirs fu lit@ues

à tous les échelnns, mtreprises,

monde de la recberche... tous

sont responsablns de

laamir de leau.



EAU DE PARIS, PARIS POUR LEAU

Anne le Strat, Consel.llère de Parls, dpl)artendrrt arlr Verts,

présttlc " Eau de Parls ", l.t socléré tnonrye de gestlan
des eaux de Parls, anclen rernent ùinommée SAGEP,

Economie & Humaflisme i Dons l'organisotion de ld gestion de
l'eou à Paris, pouvez-vous parler de chdngements récents, ou en
cours, qui soient significotifs ?

Anne Le Strat : ( Eau de Paris » est une société d'économie
mixte (SEM), dont la Ville de Paris détient 70% du capital, les
deux entreprises assurant la distribution de l'eau à Paris étant les
actionnaires privés. Afin de clarifier les responsabilités des diffé-
rents acteurs de I'eau et d'éviter tout conflit d'intérêt, la
Municipalité a accepté, à ma demande, leur sortie du capital :

elles seront bientôt remplacées par d'autres investisseurs.
lnstitutionnellement, c'est le changement le plus important.

Par ailleurs, des négociations conduites en 2003 ont permis de
réviser les contrats entre la Ville et ses délégataires (1) :la
Municipalité a notamment repris ce mandat essentiel qu'est le
contrôle du service public de l'eau. La SEM a été reconnue
responsable de la qualité de l'eau au robinet de l'usager, selon le
code de la santé publique (2).

Deux autres points sont à souligner : la création d'un budget
municipal annexe de l'eau, eÈ la suppression du G|E-facturation,
qui fonctionnait pour toute la ville sous la responsabilité de l'un
des distributeurs, de façon assez opaque. Auiourd'hui, chaque
usager reçoit une facture de son distributeur.

S'il y a eu des avancées actées par ces négociations, il reste
néânmoins encore de nombreuses voies d'amélioration pour la
gestion du service. Les échéances prochaines du renouvellement,
ou non-renouvellement, des contrats de concession er d'aFfer-
mage consfituent un enjeu très important.

Foire reconnaître Ie service public

E, & H. r Lo gestion de l'eau deviendrait-elle donc progressive-
ment, ovec la médiotion des élus municipaux, I'offaire de lo
population de Paris ? Est-ce votre visée, ù travers ces change-
ments ?

A, L, : À mon arrivée à la tête de la société en mâi 2OO'l (3), i'ai
Fixé trois orientations : assumer au mieux la qualilé du service

( l) ln Yille & Paris â sigÉ pour

2i ùs un mntral de concession

(âsiimilâbh à une délégatioù de

rrvice public) a\ff la ÿriétÉ
alonrnre de geslion tlo ear.u de

Paft (198IÈ201 I ) er deux

contraB d'afrennâge a!!c le§

deux dislributeuni ($PD et

CIP), ces conlrâ§ ayarl leur

leme en 2009. fense ble

drl " palrinroine-éseau "€st
lrupdétd de lâ ville el conû&é

tr h SEM, qûi lend I eâll en gros

âux dislrib[æurs

(2) tes nomes de qualilé étânl

rmdues plus rigonnosts par les

dirccüves eurcÉnn€s, de res

impoiàù il§t'lissements sofl t
€n cours ponr la éalisaliDn d€

quallt « unités d'atfinrge " des

eltux soutenaines. Pour mllel.

50 % d€ ltau dlslrlbxée à Pâris

(61 t ()fi) mr pâr jour), povient

de captage d'€alr soulermirc.

(3) En mâ$ 2m1, les électjons

municlpales ont pDrl€ une

mâjoritd & gauche plùrielle à la

Muniapalilé ds Paris.
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Ea fu Paris I'eat

public de l'eau, promouvoir le développement soutenable et
affirmer I'identité de la société-

Fervente défenseuse du service public, ie souhaite que « Eau de
Paris D soit exemplaire dans sa mission, et fasse la preuve de son
efficacité et de ses compétences dans I'exécution de sa déléga-
tion de service public, en répondant aux attentes de la popula-
tion parisienne et selon une certaine éthique. Cela passe par un
rapprochement entre ( Eau de Paris D et les habitants : le servi-
ce public de l'eau doit êÈre plus connu, plus reconnu, et plus à
l'écoute des usaSers, Nous pouvons leur dire : « Vous avez la
chance à Paris d'avoir un service de qualité qui dispose de bon-
nes compétences. ll faut que vous sachiez qu'il est avant tout
public ». C'est dans cette ligne que s'inscrit le changement de
dénomination, puisque « Eau de Paris D était connue avant sous
I'acronyme SAGEP qui ne permettait pas de nous identifier.

J'ai senti en quatre ans une avancée dans la reconnaissance du
service par les usagers, et dans les relations avec eux:c'est
notoire dans les actions avec le milieu scolaire, dans les ânima-
fions et manitestations publiques du type ( Forum de I'eau ».

Mais nos instances de concertation avec les usagers restent fai-
bles, notamment te groupe de travail « eau » mis en place par la
municipalité (4). Ce n'est pas par ce canal-là que lâ population
est réellement associée aux questions de la Sestion et du servi-
ce de l'eau. Les enieux autour de I'eau doivent pouvoir être
appréhendés par la population. Pour que notre démocratie soit
vivante et participative, l'action publique a besoin de contre-pou-
voirs réels, avec des fâcultés d'expertise contradictoires. La com-
mission consultative des usagers devrait jouer ce rôle de contre-
pouvoir, mais elle ne le ioue pas dans les faits.

E. & H. : Du toit de so composition ?

A. L. : En partie, et aussi du fait qu'il y a eu de la part de la muni-
cipalité, au lancement de cette commission, une timidiré et
même une pusillanimité.

E. & H. : Si cette visée plus participotive ne progresse pas vroi-
ment, ce peut être dû en portie à des divergences entre élus de
gouche sur ce point..,

A. L. : Elles existent effectivement. Une partie des élus socialis-
tes se conçoivent comme des gestionnaires pragmatiques. Plus
les élus se notabilisent, plus cette rendance est présente. Mais
ce risque peut également Buetter les Verts.

E. & H. : P/us globalement, quels principaux obstocles, ou quels
freins, empêchent que le politigue exerce une réelle influence sur
lo gestion de I'eou ?

(4) Àu $in da la comrisiort
Consulutir€ §ü le§ se ic!6

publi6 locaux.
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Régic
OUETLES MARGES D'INITIATIV

Un capital côllectif, abondant mâis fragi-
le, dont peu ont suffisamment conscien-
ce: ainsi se présente la ressource-eau en
Limousin (1), avec ses spécificirés :

roches cris!allines peu perméables, gran-
de superficie cumulée de zones humides
et nombreux étangs (2), hydrographie
de « têtes de bassin versant ». avec un
faisceau d'implications, er donc de
responsabilités, vis-à-vis de nombreuses
zones en aval 131... Étément familier et
attrayant du câdre de vie, I'eau est aussi
une ressource de développement écono-
mique, tôuristique en particulier.

Éveiller la responsabilité
collective
C'esl en fonction de ces constats géné-
raux que la Région Limousin impulse une
politique de prise en charge collective de
la gestion des cours d'eau et des zones
humides. Celle-ci passe en premier lieu
par un appui aux structures inrer-com-
munales de gestion des rivières et de
leurs ber8es (cofinancemenf de diagnos-
tics, aide au discernement de priorités
d'action, puis aux travaux de réhabilita-
rion....). Cette démarche ne progresse
que si elle correspônd à ufle Franche
motivation des élus locaux, le Conseil
réBional n'ayant de pouvoir qu'incitatit el
disposant de ressources financières limi-
tées : au-delà d'une vision commune avec
lui sur la gestion de l'eau, les Agences de
I'eau (4), par exemple, inclinenr à arfec-
ter plus facilement des fônds aux zones
en aval, manifestement plus polluées,
qu à prendre en cônsidération les besoins
d'un territoire limousin réputé plus
« nature ». Sur I'ensemble de la région, la
qualité des cours d'eau est bonne ou en
amélioration- Les petits atfluents sonÈ
néanmôins fragiles face aux pollutions
difFuses en période d'étiage.

En ce qui concerne les zones humides,
reconnues comme menacées par la

disparition du pâturaSe et le drainage
notamment, l'obiectif de la Régiôn est de
concentrer les moyens qui permettent de
les conserver et même, progressivement,
de les gérer. OuanE aux étangs, il font
partie du patrimoine régional, mais lors-
qu'ils sont trop denses, il peuvent per-
turber la qualité bioloSique des petits
cours d'eaux : réchauffement, sédiments
en cas de vidan8e brutale, foyers d'espè-
ces « invasives ». Au-delà de l'élaboration
concertée, avec l'appui d'un médiâteur,
d'un code de bonne conduite, le Gude de
gestion des étongs, le travâil de vulgari-
sation et de diftusion des pratiques sou-
haitables reste immense. Les finance-
ments régionaux, à ce iour, ne peuvent
atteindre l'ampleur requise pour cet
eFfort pluri-décennal aux résulEats peu
spectaculaires.

Les initiatives prises par le pouvoir régio-
nal, depuis 1995, pour l'établissement
d'un schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) couvranl l'en-
semble du bassin de la Vienne ont égale-
ment illusrré la volonté du Conseil régio-
nal de se concerter avec l'ensemble des
partenaires concernés par la gestion de
l'eàu, en tenanl compte de la complexi-
té de cette gestion. Le SAGE, dans sa
vocation de concilier au mieux les divers
usages de I'eau - y compris les besoins
en eau d'une centrale nucléaire située
sur la Vienne - â conduil à faire travailler
ensemble trois Régions, un grand nomb-
re d'autres collectivités territoriales; les
associations de protection de lenviron-
nement. de pêche...et bien sûr I'Etat et
I'Agence de I'eau Loire-Bretagne. Cette
action a permis à la Région de gagner en

(l) l,a Rd8ion l.imou5in comprnd der départemeîs de la Ciérls€,

de lâ Côrèæ. dP le Heüte'lhûne
(2) 14 000 itâr$, 7500 hrctÀes de milieux Duioeux
(3) Responsrbilites lenant notanmenl au 6h clé des mnbÉux
hârrag6 limoLrsins.

(4) k Limousin €$ silLré m pânie sur le Basin Lohe-Betlgne, €n

paûe sur le BassiD AdouÈGamrne
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tmoustn
,OUR UNE ASSEMBTEE REGIONALE ?

Teconnaissance en matière de politique
de l'eau, d'étude, er d'aide aux nécessai-
res artritrages. U( état des lieux », lié à la
mise en place de la Directive-cadre euro-
péenne, est lui aussi venu à point
nommé pour renForcer les aftentes des
Agences de Ieau et des collectivites
locales à I'égard de la Région en matière
d'inFormation el de concertation, plus
particulièrement comme relais dans le
débat public.

L'eau, facteur d'identité
régionale
Une action de sensibilisation et de for-
malion du plus large public aux problé-
matiques de I'eau paraît être l'accompa-
gnement indispensable de ces divers
projets opérâtionnels. lleFficacité des
actions régionales dépend directement
des prises de conscience de tous.
tobjectif des opérations lancées sur ce
registre est avanÈ Èout d'informer et de
faire réfléchir le plus grand nombre.
Souvent, Ie public est peu au courant de
questions dont il pense qu'elles sont
afFaires de spécialistes, el l'instauration
d'un débat vraiment public autour de r€l
ou tel proiet relève de I'utopie. ll y a

donc lieu, sans relâche, d'expliquer, de
décoder, d'autant que le système de ges-
tion de I'eau est compliqué, avec un
grand éparpillement des responsabilités,
el que Ies réalités perceptibles à l'échel-
le micro-locale ne sont que partielle-
ment justes. En milieu scôlaire (lycées,
collèges, et même écoles primaires), la
demande est en hausse, quoique encore
inégale selon les établissements et leurs
enseignanls, et la Région Limousin inter-
vient surfout indirectement, en finan-
çant les actions des associations spécia-
lisées. Hors école, des publics très divers
sonr également reioints par les opéra-
tions de sensibilisation à lâ qualité des
eaux, à la fois pédagogiques et ludiques,
qui sonl couplées avec la valorisation du

patrimoine régionâl et local ; celles-ci
atteignent les touristes séjournant en
Limousin, ainsi que ses habitants perma-
nents : la conscience du patrimoine-eau
participe, on peut le constate[ du ren-
Forcement de leur sentiment d'apparte-
nance à la « région ».

La grande place du Facteur eau dans le
devenir du Limousin a enfin conduit le
pouvoir régional à structurer ses rela-
tions internationales et son rayonne-
ment extérieur en partie autour de cet
élément : partenariat avec I'Office
lnternational de l'Eau. dont l'un des siè-
ges est établi à Limoges, (5) coopération
effective de l'instilution régionale sur les
enjeux aquatiques avec la Région polo-
naise de Poméranie, lancement de
« Conventions d'affaires » biennales cen-
rrées sur l'eau (regroupanÈ des enErepri-
ses, des chercheurs, des créateurs tra-
vaillant dans le domaine), appui à des
pôles de formation et de recherche en
rapport.

La prise en charge de tout ce qui est lié
à la ressource-eau, si on la conçoit non
seulemenr comme un élément du paysâ-
ge mais comme un àtout susceptible
d'irriguer le dévelôppement régional (6)
esr en définitive un excellent resù pour la
constitution d'une gouvernance et la
recherche d'un développement durable à

l'échelle réSionale (7).

Jean-Bernard Damiens,
Thierry Coutand, Pierre Paquiet (8)

(5) ll une artinr arllêie à Lâ Soutenâine (CÉüse)

(6) k ade de lie et le crljtal naturelsnrt ctrtâinement I un d'5

âll)ul\ ÿr1ldgiqu(s du Limousin pour les ânnées ?005-201 i.
(7) Le Conseil Rëgional a dÉidé d élrlrol[r un Àgellda 2 l.
(8) R"rT)ocliverrcnl : lice Péident chargé dù detrlofl.,"ment

durùle, de l'environneflr€nt el dr la smtd i Chef du s€rvhe

" [nÿh\]næmeflt , i ChaBe des énr&s, de lâ prosFrtirc et de

l évaluation à lâ Régioù Limousil. Sile I tv\4ÿngon-limousil.fr

Economie & Aumanismc . irttéto -372 . ntda 2(ni



tô A ne le Slfltt

A. L. : Essentiellement, deux freins. Le premier tient au fait que
I'eau n'est pas suffisamment un enjeu de débat public. ll est vrai
que le suiet est souvent technique et pas facile d'accès. De plus,
le service est assuré au quotidien sans difficultés : I'eau coule au
robinet, elle est saine, pas très chère (5)... où sont les probtè-
mes ? Cela n'incite pas forcément à s'inrerroger sur le service,
puisqu'il n'y a pas crise I

Les citoyens se désintéressent de I'eau et de sa gestion, mais
beaucoup de politiques également. Trop souveni les élus ont
délégué leur capacité de décision aux services techniques et à la
technostructure.

E, & H. r Est-ce d(1, comme on l'o souvent analysé en Fronce, ou
poids de lo logique des ingénieurs, ou de lo roison technolo-
gique, ovec les fomiliorités qui en découlent ?

A. L. : Dans cêrtains cas. ll est vrai que celte logique prévaut
parFois sur I'intérêt général.

Ce constat en reioint un autre quant à certe faiblesse du poli-
tique sur ce dossier : trop d'élus encore ne gèrent pas au mieux
le rapport de force qui peut exister avec des parÈenaires privés.

Frilosité du politique

E. lÿ H. : Comment l'expliquer ? Ddns le cas d'« Eou de Poris »,

les croisements d'intérêts financiers, ou l'endettement, iouent-ils
un rôle ?

A. L,; Bien entendu. l-histoire de la gestion des services d'eau
en France n'est pas dissociable de l'histoire du financement des
partis politiques. Hormis les Verts, tous les partis ont accepLé
des tinancements des entreprises. Cela ne se Faiù iamais sans
contrepartie..- Une illusrrarion de cetùe logique politico-financiè-
re a été la décision de Jacques Chiraci alors Maire de Paris, de
donner la distribution de l'eau aux deux sociérés privées. l'une
sur chaque rive de Paris.

Deux autres facteurs expliquent aussi cette frilosité du politique
face aux groupes privés. Sur le plan des dirigeants et des respon-
sables, des passerelles sont fréquentes entre le secteur public et
le privé. ll n'est pas rare de renconrrer des élus ou des fonction-
naires qui sont passés dans leur carrière proFessionnelle par des
multinationales

Un autre facteur important concerne le désengagement financier
de I'Etat. Avec les lois de décentralisation, de nombreuses col-
lectivités locales doivent Faire face à une hausse inévitable de
leurs investissements, mais sans nécessairement avoir les

(5) irlr pri\ dc I râu à Pàri5 nrlm

mur6 (2.3821 €/m'TTC), soùj

la cspomabjliÉ d€ la Mâirie d€

Pff*, g)ftqlond à la moyeùrc

du É)i en lrmæ. et €sr moins

éleié +le dâns le ftsle de llle
de Frârce.
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moyens financiers adéquats. D'où une tendance à conclure des
partenariâts avec les entreprises privées, qui se résument trop
souvent en une délégation des prérogatives de la Puissance
publique au privé.

Bien sûr, il faut que les polidques travaillent avec les entreprises,
mais dans des partenariats où les contreparties sont transparen-
tes, identifiées, et le moins différées possible. Dans le cas
contraire, elles génèrent bien souvent des phénomènes de mise
en dépendance du politique.

Propos recueilis por
Vincent Berthet

Le coîtt du seraice de l'eau - assainissernefl,t
0n cmpte auiourd'hü, dâs le câs d'um c1{eüon d'me ûlle muvp-lle en Fram, dans le

mspct des nonna eumde{ut5 de satrté publique et d'eoür0rueûeot, qu'il faut inEtlr
enlimn pff penonrE d€ssflvie :

I enüt 50 €t 80 euls (selon la rtisanæ) pour apprter l'eau rte la rsornæ iusqu'à la ülle ;

t 50 os pour la trâit€r et Iâ nodn potabl€ ;

I 200 euos pour ladistribuff aux habitzllb ;

t ÿ0 eums pou colledfl lc eaux uses ;

I 3,0€ums pourépultr 1(§ eaux us66€t l€s rcleE[

Soit au toEl3 700 anos pour utl âppartsn€ot de fûis p€r§ome§,

cnvimn 205 % do pdx du logein€nt

Soùrce I MichelCam&sus et aiii. &ir, Éd. Robell l,rfonl, Paris, 200.f

ffi
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Ouelques semaines seulement après les
éleclions législarives du 14 mars 2004.
la nouvelle maioriié gouvernemenrale
espagnole revienf sur la Loi de Plan
Hydrologique National (LPHN) ('l), de
2001, et la modifie substanriellement
(2). Faur-il voir dans cerre décision un
pas décisif vers la mise en ceuvre d'une
Sestion de I'eau concertée, solidaire et
respectueuse des mili€ux aquatiques ?

Jusqu'en 20O4, la polirique hydraulique
espaSnole est marquée par une grande
continuité. Elle puise ses racines dans l'i-
dée, née à Ia fin du XIXème siècle. selon
laquelle l'eau est un facteur maieur de
développement. Dans une Espagne alors
en crise, I'utopie hydraulique devien! un
substitut à l'aventure coloniale. Elle
offre une réponse technique aux difficul-
tés du pays et conditionne le redresse-
ment national à la mobilisation de toutes
les eaux à des fins productives. [État
devient I'acteur majeur d'une politique
hydraulique fondée sur I'u tilisation
« intégrale » des eaux. Un décret de mars,]926 instaure les dix conFédérations
hydrographiques espagnoles acruelles,
partiellement recomposées à partir de
1978 sur fond de décentralisarion admi-
nistrative (3). Chdcun de ces organismes
de bassin équipe son territoire d'inter-
vention et accompagne le ministère de
I'agriculture dans la fransformation des
rerres sèches et peu fertiles des plaines
littorales et des dépressions intérieures,
lagriculture est privilégiée : I'essor de
l'irrigation doi! permerrre d'afiénuer le
déséquilibre entre villes er campagnes,
de réduire les inégalites sociales au sein
du monde pàysan, er d'assurer l'exporta-
tion d'agrumes et de primeurs. Avec une
capacité de stockage de plus de 56 000
hm! et plus de 3,5 millions d'hectares
irrigués, I'Espagne se place aujourd'hui
au premier rang des pays de I'UE.
l-agriculture y représenre près de 80.,6
de la consommâtion d'eau totale. Elle
est pour partie responsable de la dégra-

Politique hydra
D'UNE GESTION INTEGRALI

dation accrue de Ia ressource. de la sur-
exploitation de certains aquifères et de
Iapparition de situations de pénuries
parfois accusées.

Aussi l'État envisage-r-il très tôr de
recourir à des transferts des bassins
( excédentaires » vers les bassins « défi-
citaires ». Dès 1933, un premier Plan
national d'ouvraSes hyd rau liques
(PNOH) envisage la réalisation de plu-
sieurs transferts, dont celui du Tage vers
le Segura. inauguré en 1979. Document
de planification Fondateur, le PNOH
inspire très largement l'ambitieux projet
de Plan hydrologique national de 1993
porté par le gouvernement socialiste de
Felipe Gonzalez et basé sur l'inrercon-
nexion de tous les bassins hydrogra-
phiques espagnols, « pièce maîtresse de
solidarité interrégionale et d'intégration
territoriale de I'Espagne péninsulaire ».

Ce proiet esr partiellement repris par la
maiorité qui lui succède ('1996) : les
plans hydrologiques de bassin sont tous
approuvés en 1998 ; la LPHN est publiée
le 5 juillet 2001.

Comme le Plan Hydrologique National
(PHN), formulé en son temps par le
PSOE, la LPHN propose le même dia-
gnostic de la situation présente. envisa-
ge la même solution pour remédier aux
déséquilibres observés, Tecourt aux
mêmes procédés argumentaires. Bien
que moins ambitieuse que le dispositiF
imaginé en 1993, cetre loi dérinit néan-
moins le ùransFert comme la solution
idoine pour « satisfaire de façon ration-
nelle les demandes sur tout le territoire

(l) kr l0/lù)l.dei&iulio.ddllanfiidruldgicon:(iurxl.ll0l:
r" l6l iu r)6{r l(l0l
(llRe: llecrlo lÈ! J/100{. dc lfdc iunio. pnclque sr xxliti
0i h lr\ 10/1001. (le 5 de jLrllo delllan Hidml6grcù NxciurJ.

ll0[ du 19 06 ]$'i
(i) S\h,r (llx rnonl. . Ilrssinÿ\'elTârLs ct dfceflfl hxlrof xdrr)i

ni\tr'Jti\t erquisÊ de compariisôo l rirnæ ,/ Espagne ", a't ,.,I.i)
1004, hllp//li)J.55 l0l 45/câu!il[,(]larirnont hlm
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naLional » (4). Six bassins présenlent un
déficit global (5), un seul (les bassins
internes de Catalogne) connaît des défi-
cits pon.luels qui ne peuvênl êlre palliés
par I'appôrt de ressources locales, trois
bassins seulement sont globalemen t
excédentaires (Ebre, Douro et Tage).
Forte de ce constat, la LPHN autorise le
prélèvement de '1050 hmi dans le cours
aval de l'Èbre au bénéfice de I'aire métro-
poliraine barcelonâise (190 hm3), des bâs-
sins du Jucar (315 hmr), du Segura
(450 hm') et du Sud (95 hm3). Leau pré-
levée serait destinée principalement à I'a-
limentation en eau potable, au soutien
d'étiage, à lâ recharge d'aquifères surex-
ploités ou dégradés, à la sécurisation de
I'approvisionnemenÈ de périmètres irri-
gués existants (6). La LPHN n'autorise
pas le recours aux transferts pour « la
création de nouveaux périmètres irrigués,
pas plus qu'à l'extension de ceux qui exis-
tent déjà ou à l'alimentation de golfs »

(7). Elle prétend garantir là satisfaction
des besoins présents et à venir dans le
bassin émetteur. de même que le main-
tien d'un débit écologique en aval de la
dérivation (8). Enfin, elle met en place
une ( taxe environnementale » pour com-
penser les effets environnementaux du
transfert et une « taxe d'usage » pour
répercuter sur les usagers le cott de la
construction et de I'entretien de I'ouvrage
(9). La LPHN se heurte à une imporÈante
contestalion sociale. Les dirigeants natio-
naux du PSOE, d'abord largement favora-
bles aux transFerts en 1993, se lancent
dans une campagne d'opposition à la
LPHN et formulent un proiet alternatiF
partiellemenr repris dans le Reo/ Decreto
rey (RDL) de iuin 2004.

La modification de la LPHN exprime un
souci de prudence face à des transferùs
dônt les bénéFices économiques parais-
sent surévalués et le coût excessif. Les dif-
ficultés pour mobiliser le FEDER (10),
ajoutées au « principe de récupération des
coûts des services liés à I'utilisation de

I'eau » mis en avant par la DCE sur I'eau
(1'l), expliquent en pârtie le recul des
auforités espagnoles. La réforme de la

LPHN met mieux en conformi!é lâ lé8isla-
tion espagnole avec la DCE.

Non viables économiquement, gravement
attentaloires aux intérêts du bassin émet-
teui peu respectueux de la prolection des
écosystèmes aquatiques {'12), les trans-
ferts ne paraissent plus une bonne solu-
tion aux pénuries d'eau. AFin de « pallier la
surexploitation et la pollution des aquifè-
res e! de préserver les écosystèmes », le
RDL propose d'abord d'intervenir sur la

demande, puis de privilégier la production
de ressources non conventionnelles. Les
actions urgentes concernent principale-
ment les bassins du liltoral méditerranéen
(Segura, sud, Jucar et Llobregat) ; elles
portent sur la consrruction (ou l'exten-
sion) d'usines de dessalement de l'eau de
mer, et sur la créaÙon d'usines de retrai-
tement des eaux usées (13). La solution
( transfert » semble écartée et la voie
d'une gestion plus durâble de la ressource
privilégiee, contre I'avis des ré8ions de
Valence et de Murcie qui iugent cette
réforme hôstile à leurs intérêts.

Sylvie Clarimonr
Untversité de Pou et des Pays de IAdour (14)

«) tbid.

(5) Caoaries, Baléfi$, Sud, Guadalqniÿit Juca! et s€8ura.

(6) LeJ 10/2001, op crl, âl1. 17.1.

(7) Ley 10/2001, op clt m. li.2
(8) trÿ l0/2001,0n cit., afi.12.1et 16.2a.

(9) ky L0/2001,0p clt.,4n.22.
(10) fonds eurole€î de dCÿeloppn]etl Égiona1.

(11) DiÉcUve du Parlement eLuopéen et du ftr$eil du 23 oclobre

20U). dtâlri$anL un cadre pour une poliliqùe communautaire

dars Ie domaire de leaù, DCE 2000/60/CE.

(12) Rl) lrl 2/,l0lx.
(13) RD I,Èÿ 2/20tN, Annexe IY

(14) ïaitrc de conféNrces, chercheur au labo.atoire socié1é

[nlimnnement Ter t{,ire - t]MR i603 du CNRS, sylüe.clari

n,on,6,u11r.pau.lr

ffii
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Gestion de l'eau
ENTRE RAPPORTS DE FORCES ET SOTIDARITÉ

par Sylaie Duplan, Pbtltppe Blancher, Laure Belmont *

kt gestlon coucettée dppellc ar.e gestlon spûtiûh (1) i
elle peat contribuer à la dltftcile eonstflictlon

d' une uéritab le so ll.la.rité.

En France, la notion de gestion concertée de la ressource en eau
à l'échelle d'un bassin hydrogrâphique est apparue dès la loi sur
l'eau de 1 964, av€c lâ création des Agences de Bassin et de leurs
Comités de Bassin. Dans les années 1980, ont été mis en place
les Contrats de rivière, premiers outils contractuels de gestion
de l'eau à des échelles plus réduites. Puis, c'est en 1992 que la
Ioi sur I'eau a défini un cadre pour une gestion intégrée de la res-
source en eau et des milieux aquatiques, et exprimé la volonté
de développer de façon compatible I'ensemble des usages de
l'eau et de milieux aquatiques sur un bassin versant, y compris
les usages de types récréatifs.

larticle 'l de la loi offre une perspective ambirieuse, er révèle
en filigrane les conflits d'usage er les tensions â résoudre (2).
Une telle approche nécessite une vision d'ensemble et I'adhé-
sion des acteurs locaux et institutionnels afin de irouver les
bons compromis. Aussi doit-elle pouvoir s'appuyer sur des
outils et procédures de planification et de concertation effica-
ces. C'esr pourquoi la loi de 1992 a instauré les Schémas
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à
l'échelle des grands bassinS hydrographiques, et les Schémas
d'AménâBement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur de plus
petits territoires.

* As.onît Consultants
philippe.bloncher
@qsconit.com

(l) lbir l'aftcle de Sarâh

Feuillercp.42.

0) Iour plùs de détnils, mir le

kt PJieau : uù ouül d'âlpui à lâ

gestion d€s pmû{ùr€s de mntrat

ou de S^GE hip:/hles.pæâ.
cnvjfl )nnemenLgou r/dochünl/

ppeaù/sommaiIt glf

Des outîls de planificotion
et de concertotion adqptés

La mise en æuvre de ces procédures (3) s'appuie sur la mise
en place d'une instance chargée d'en piloler l'élaboration et
la réalisation. Dans le cadre des SDAGE et des sAGE, il s'a-
git en théorie de vérirables lieux de délibérarion où s'élabo-
re une politique locale de l'eau (4) répondant aux obiectifs
de la loi ; les Commissions Locales de I'Eâu (CLE), à la tête
des SAGE, ont ainsi pu être qualifiées de « Parlemenr de
I'eau ».

De plus, la plupart des Contrats de rivière et des SAGE (5) intè-

(2) " Leru fail pfflie dù

p rinoine ûlmrùun de lâ

nation, Sa pmr.eclion. sa mis€ en

!"leur et le déleloppemeot de la

rcr$u&rE rtlisable. dans le

rcsTe.l des équilibns naluÉls.

sônt d-intdrêt Benéral. Lusage de

I'eau appdtient à ous dars le

cade {les lois et èglemenls ainsi

que de5 dmi6 ânÉrieurement

dutrlis. lrs obicctifs

fondamenlaux d€ ceft loi !i,eû
à ürr 9l5üûî Euilihi'e do lâ

nssource en eau en as&rant la

È6êllirion des éos\stèmcs

aquîfques, la pmlection contr
L(5 pollutions, tr délrloppcmenl

valoriralior &oûonique.,

(-!) Irr Contrâs d€ riÿière

(ou de bâie. de rrepe, dc iæ)

ont une Jlon r heauorq) nlus
qt'mlionneile qu ull SAC[.

puisqn'ihvi$n1à metm

en @uvÉ, iul rme pëdode

progranme d'ætions pour

l arndliomtion dc h ru§$uræ en

ern (lrâvrux d'assainissemeût,

de ÉstiÀurâlioo des (])ùrs d câu,

rlt pnlttion rles captages ..).
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Le programme de recherche SEVT
(Système Eau-Ville-Territoires) consiste à
mettre I'accent sur les interactions en[re
le domaine de I'eau et celui du dévelop-
pement territorial et à définir des outils
pour effectuer, à terme, des prospecri-
ves intégrées « eau et développement ».
Sa zone d'étude couvre à peu près le
tiers Est du département de la Côte
d'Or, soit un ensemble de 410 commu-
nes et 430 000 habitanrs, qui cor-
respond à la réunion de plusieurs terri-
toires hydrauliques (bassins versants de
la Tille, de l'Ouche, de la Vouge) et espa-
ces « économiques D urbains, péri-
urbains, et ruraux (dont l'agglomération
de Oijon).

Cette recherche menée dâns le cadre du
Programme national transversal « Pour
et Sur le Développement Régional r
lancé par l'INRA et cinq régions françai-
ses, dont la Bourgogne, s'achève fin
décembre 2005. Elle constitue une
expérience originale en raison de sa
thématique et de la démarche mise en
oeuvre:

r sa problémârique a été définie en
concertation avec plusieurs institutions
locales et régionales (Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée et Corse, DIREN.
DDAF, Communauté de I'Agglomération
Dijonnaise, syndicats d'eau potable, syn-
dicats d'étude et d'aménagement de
bassins versants, Conseil Supérieur de la
pêche,...). ses résultats seront donc
opérationnels, transférables et publics :

r sa démarche est transdisciplinaire et
plus ( partenariale D que pour bien d'au-
tres recherches : elle mobilise des cher-
cheurs relevant des sciences de la terre
et des sciences sociales (l ) | et leur tra-
vail progresse en association effecrive
avec un certain nombre de représentants
des institutions concernées par le thème
de la recherche. Plusieurs d'entre elles
sont ainsi amenées à travailler ensemble

pour la première fois. Le territoire est
ainsi, tout au moins en partie, acteur et
non seulement objet de cette étude.

A partir d'une volonté de comprendre ce
territoire avant tout comme un ensem-
ble de « systèmes, (système « milieux
aquatiques » (2), système géo-anthro-
pique (3), système des acteurs du terri-
toire), un certain nombre d'hypothèses,
encore partielles, se font jour quant aux
impacts du développement territorial
sur la ressource en eau et réciproque-
ment. Une étude menée sur une com-
mune pérÈurbaine montre qu'il existe
des distorsions, voire des contradictions
entre les projets d'aménagement et l'ob-
iectif de la régulation de la demande en
eau, en raison d'un cerÈain nombre de
blocages ou d'obstacles venant, pour
une grande part, de la multiplicité des
acteurs de lâ régulation, des disparités
de leur périmètre de compétence, et de
la puissance des intérêts privés.

Ces premiers résultats montrent que I'un
des enieux essentiels de cette recherche
serait de convaincre les partenaires insti-
tutionnels de réviser leurs pratiques et
de coordonner leurs efforts.

Janine Lhert '

* Loborotoire d'Economie et de Gestion -
UMR 5l l8 (CNRs-Unlversité de Boutgogne).
J o n i n e, Lhert@u -bou rgog ne. fr

(l) Céologie. geochi ie. hydrologic, ândroplogic, dloit e«)no-

mie, g&grehie, s.i€nce loliriqu€ I la plupait sonr .att ùér à des

équiËs de l'Uriltlsité de Bouqo$lq saüf deu,( qui qn&ntent la

participârion dü CDR 2524 " R6'Ea[-!ille " au pmgramme

(2) [ssentielleme ctût!érur le5 difféÉntes Ép sentations de oj
mrlrcur, lcur foncüonncmcnt rt lel usage! quil sont a(vrles.

6) tlÉcriÿrnt la strucÎuratlon des espaces e leur 4namique.
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grent une dimension animation et sensibilisation du public, c'est
même un volet obligatoire des Contrats de rivière (6).

Acteurs et <onflits
Potentiellement, ces procédures sont des instruments de démo-
cratie et de solidarité dans la gestion d'un patrimoine fragile
autour duquel se nouent de multiples interdépendances.
Toutefois, compte-tenu des intérêts en ieu, il reste difficile de
construire une vision et des obiectits communs, d'arbitrer dans
Ie sens d'une amélioration générale. Ainsi, les droits antérieure-
ment établis ou le poids des intérêts économiques peuvent blo-
quer toute évolution ; en témoigne, par exemple, la réflexion de
ce président d'un syndicat gestionnaire d'un ouvrage d'irrigation
prêt à entrer dans une procédure SAGE, mais âvec la ferme
intention de ne pas lâcher le moindre mètre cube d'eau. Le
réalisme socio-politique et la volonté de Faire aboutir Ia procé-
dure peuvent ainsi consacrer des intérêts acquis.

Tous les acteurs n'entrent pas dans une telle négociation avec
des ressources équivalentes. Cela est légitime, dans la mesure
toutefois où cela n'empêche pas I'expression d'autres intérêts.
Sans stigmatiser un organisme en particulier, pensons au poids
d'un acteur comme EDF qui peut faire valoir des intérêts dépas-
sant les limites du territoire d'un SAGE, qui dispose d'un capital
de données et d'études très important, de ressources financiè-
res conséquentes, d'expertises et d'une capacité d'influence
forre sur les acreurs politiques locaux et nationaux... Selon les
contextes, d'autres organismes peuvent avoir des atouts déter-
minants : certaines associations de protection de I'environne-
ment comme Eau & Rivières de Bretagne, les représentants du
monde agricole ou de certaines activités industrielles. ,.

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE), en donnant des
obligations de résultats (7) et pas seulement de moyens, va
créer des incitations beaucoup plus Fortes â trouver des com-
promis exigeants. Ouoi qu'il en soit, elle ne dispensera pas de
l'effort d'appropriation des contraintes et de définition d'une
stratégie d'âction par les acteurs locaux; effort sous-tendu par
une volonté politique Forre, d'où l'importance de I'implication
des élus locaux.

Enjeux, périmètre et structure porteuse

En théorie, un Contrat de rivière et plus encore un SAGE doivenl
permettre une approche intégrée et un traifement de l'ensemble
des problèmes liés à l'eau. De fait, si un suiet dilficile esr laissé
de côré. la démarche risque d'être décrédibilisée, A I'inverse. la

volonté de tout traiter tout de suite risque de trop complexifier
l'approche. Iexpérience montre qu'il est préférable de conslrui-

(6) Daûs La suit de l article,

nous Mùs ùltd&.ssoùs etrnliel-
lement auJr pIlrédulrs S{CE el

Contrât de ririète.
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Le risqt
INFORMER POUI

Osiris (1) est un proiet mené par rreize
paftenaires européens pour prévenir les
risques liés aux inondations de la Loire et
de I'Oder. ll avait pour obiectit d'améliorer
la qualité et lâ circulation des informations
accessibles à ùoutes les personnes concer-
nées par les inondations, I'information
érant considérée comme un paramètre
essentiel dans la préparation des riverains
et des gestionnaires de crise à des actions
efficaces de protection et de secours. ll
s'agissait de concevoir et de développer
des services basés sur un usage innovant
d'lnternet et de la téléphonie mobile.
Le développement technologlque ne
concernait pas seulement la production
de données pour les services spécialistes
de la prévision, mais aussi la diffusion de
cette information sous une forme adap-
tée à l'ensemble des riverains concernés.

Attentes
des différents acteurs
Un travail d'enquête approfondi a éré
réalisé auprès d'usagers porenriels de
tels services. ll s'agissait de comprendre
leur (mé)connaissance et (in)expérience
des crues et des politiques de gesrion du
risque d'inondation, ainsi que leurs
attentes. Pour le bassin de la Loire, ces
enquêtes ont été menées sur deux sec-
teurs : la conFluence de la Vienne et de
la Loire, et Orléans et plusieurs commu-
nes en aval sur la rive gauche (2). Près
de 200 personnes ont été interviewées :

responsables administratifs eù poli-
tiques, techniciens et intervenants en
cas de crues, agriculteurs et chefs d'en-
treprises, enseignanrs et représentants
d'associations, journalistes. riverains (3).

Toutes les personnes rencontrées ont
exprimé le besoin d'une information plus
régulière et plus complète sur les poli-
tiques publiques et leurs finalités, eù sur
la cohérence des acrions engagées.
Beaucoup d'interrogations portent sur
les âménagements réalisés et sur leurs
effets.

Les élus et services techniques expri-
ment un besoin de plus grande concer-
tation avec I'Etat, en particulier pour la
mise au point de dispositifs de prévision
et d'alerte. lls souhaitent un appui pour
développer des outils de gestion de crise
et d'information préventive. Si la des-
cription des risques effectifs éveille
encore chez les élus certaines craintes et
réserves (affolement du public. image
négative pour la commune...), ceux-ci
conviennent toutefois de sa nécessité.

La plupart des habitanÈs rencontrés sont
cons€ients de I'existence d'un risque d'È
nondation. mais leur connaissance est
imprécise et beaucoup reconnaissent
une difficulté à faire la part entre des
informations fiables et des rumeurs.
Plus que I'information sur le risque, c'est
tout ce qui touche à la préparation à la
crue qui semble faire défaut.

Des associations soulignent que les adul-
tes les interrogent avant tout sur ce que
font ou devraient faire les pouvoirs
publics. alors que les enfants acceptent
facilement de réfléchir â ce qu'il esÈ possi-
ble de faire à leur niveau. Ces associations
et des médias regrettent que I'information
soit trop technique et institutionnelle,
qu'elle porte peu su. la manière dont l'È
nondation risque de se produire concrète-

( l ) l-t lroûr dr la divinité dgl,ltienne osiris €st l acronvûe & q)trutian l Safutio t l'or tbe naù $ntùt oJ ln dation Ritks ht tlÛ
hÛ»nation sodeb, : lr,lù\iotrs edrâtionnclhs ûNr l,r grstion d{:i riÿIrsi {l inondation dors h ÿ)ci{hi de l ini{,mrâtion.
(2) Ce tedloill sit prTnégé 0rr des digue$, nrais il e§le trà ÿuliémble en cir.\ de crues iDpor'iint s Nors que la population vemiûe a

@Lsiddrxhlement ûlrgmenté, !€u de pe.Jonnsi ÿ)DL «)n$aienloi de cljüc ncnacc.

8) Les enquêtes onl ét dali!.!5 par rx(,ûonrit ct lrüm:rnism( (8. Àfrehringar,I,h Blxnch€r el i!1. Iipoi§) g par C. Ttlklcio. I,ll t€rh-

de gmupe.
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)ndotion
AIRE EACE

menr, sur les responsabilités individuelles
el les comporlements souhairables.

Au-delà des résultats, les enquétes met-
tent en évidence Ie grand intérêt du dia-
Iogue entre les difFérents acLeurs,

Vers des solutions
opérationnelles
Sur Ie bassin de la Loire, deux prototy-
pes Iogiciels ont été expérimentés et
testés.
r Le premier (4) donne un accès aux
hauteurs d'eau (repérées par les échelles
d'annonce de crue), par lnternet, télé-
phone mobile ou WAP et permet à I'uti-
lisateur de personnaliser I'information
pour ses besoins propres, en ne consul-
tant que les stations qu'il iuge pertinen-
tes, en choisissant le type de données
souhairées (hauteurs etlou débits, ob-
servations et/ou prévisions) et en asso-
ciant un message significatif, par exem-
ple:« Entre 3 m et 3,5 m. en bordure
des quais, enlever tous les véhicules ».

Les riverains et les services locaux sou-
haitaient être avertis en câs de dépasse-
ment de seuils. Les services de l'État
étaient plutôt réticents à cette possibili-
té, estimant qu'elle risquait de poser des
prolrlèmes de responsabilité en cas de
dèfàillance du système ou de mauvaise
définirion des seuils. Le système en lui-
même a été peu approprié par les utili-
sateurs, en partie en raison d'une ergo-
nomie ne permettant pas un accès facile
au plus grand nombre. l-intérêt qu'il a

suscité lors des réunions publiques lais-
se cependant présager de l'utilité d'un
tel systéme, sous réserve de pouvoir
réunir les moyens nécessaires au déve-

loppement d'apprentissages collectifs.

r Le deuxième prototype (5) consistait
en un logiciel de préparation du Plan
communal de sauvegarde, basé sur un
système dlnformation Géographique.
associant à des scénarios d'inondation
I'atteinte d'enieux et la définition de
mesures de sauvegarde el de secours. ll
a été expérimenlé par les élus et les ser-
vices de deux communes, qui se le sont
très fortemenl approprié: « Le problème
des crues inquiétait les élus communaux
depuis longremps, mais Osiris nous a
permis d'avoir quelque chose de con-
cret ». [outil donne un cadre risoureux
pour acquérir et capilaliser des connais-
sances pour la préparation de crise, mais
aussi pour la.prévention. ll obliSe à tra-
duire l'information technique (hauteur
d'eau prévue à une échelle) en scénario
local (secteurs inondés).

[Établissement Public Loire a entrepris,
en partenariat avec le Centre d'Etude
Technique Maritime et Fluvial, d'adapter
le logiciel prorotype en une version
consolidée et conviviâle et de la diffuser
à l'ensemble des communes du bassin. ll
a aussi décidé d'adapter au contexte de
la Loire un site portail mis au point par
les partenaires polonais du proiet OSI-
RlS. Ce site (http://www.inondation-
loire.fr,/) est un Fort moyen de communi-
cation et d'échange d'informations entre
différents acleurs de la prévention et de
la protection contre les inondations :

collectivités locales. écoles, médias,
associations...

Hélène xhaard
inblissement Publi( Laire,
helene.xhaard@)eptb-loire. ir
www.eptb-loire.lrl

(4) Ph. BlânchE A. (âlxLl, A. l)€ldhrye, A xheanl, *§}cuâll,lxpectâti(nrs lnnn ai fflrJlldncss Io ICT Btred lloodRisk Maûrgemenl,,

in Flaul Ewnts "Atc ue preytnl I, PrD.eedings 0f th€ oslllls project iirnlwotuhop, Berlin, ivlarch 20-21, 2003,1. tl-64.

bmlri Àre uE lrclwre ?,of.cit.,p. 113-l?2.
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St'lt'ie Duùlen, Pbili\pe Blancber, Laÿle Belmonta

re un SAGE sur quelques enleux structurants pour lesquels, du
lait des interdépendances, la nécessité d'une concertation est
torte. La volonté locale d'agir est. aussi indispensable, ce qui
implique que les structures publiques porteuses de la politique
de I'eau soient prêtes à s'adapter Au fur et à mesure de la mise
en ceuvre du SAGE, des suieEs inifialemenf considérés comme
non-prioritaires ou difficilement cernables peuvent être appro-
fondis, puis intégrés à la démarche.

A priori, le périmèrre d'un Contrat de rivière ou d'un SAGE cor-
respond au bassin versant d'une ou plusieurs rivières ou à un sys-
tème aquifère. Tourefois, pour un fleuve ou une rivière de taille
siSnificative, celui-ci peut s'avérer trop important ou mal adapté
aux réalités sociologiques (8). En effet, la taille du territoire
concerné influence de nombreux paramètres comme le degré de
précision et la finesse de l'état inirial, les obiectifs à reteni( le
caractère opérationnel des décisions qui seront prises, le choix
des interlocuteurs de référence, leur capacité à dialoguer eFfica-
cement dans la durée, les cibles des actions de communication,
les moyens économiques mobilisables ...

Le territoire pertinent doit regrouper un ensemble d'unités
hydrographiques relativement cohérentes. SAGE et Contrats de
rivière permettent avant tout de s'atFranchir de certaines limites
administratives, incompatibles avec l'idée d'une gestion intégrée
de la ressource. Toutefois, la pertinence du périmètre est aussi â
analyser dans sa capacité à favoriser ou non une gestion concer-
tée, en fonction des identités et affinirés culrurelles. de critères
économiques, d'usages de la ressource, de l'existence de struc-
tures locales de gestion de l'eau... La procédure doit à la fois
pouvoir s'appuyer sur des espaces de solidarité historique et
construire « humainement » un nouvel espace de solidarité. Les
réactions peuvenr être virulentes si ce nouvel espace n'est perçu
que dans sa réalité « technocratique » et imposée, Cet aspect est
certainement à prendre en compfe dans la concerfation sur les
« masses d'eau » de la DCE.

Lourdeurs des procédures
et cdpacité d'incitotion

Un Contrat de rivière ou un SAGE est un processus de construc-
tion côllective qui nécessite des délais de mise en ceuvre impor-
lanls. Ceux-ci ne s'expliquenÈ pas seulement par de « bonnes rai-
sons » ; ils peuvent aussi êrre Ie fait de lourdeurs adminisÈratives
et poliliques, de manque de crédits, de situations de blocage
créées par un acteur-clé. Par ailleurs, le souhâit des institutions
en charge de la politique de l'eau de promouvoir des démarches
exiBeantes et rigoureuses peut avoir des effets contre-producrifs
en décourageant les acteurs locaux. Certaines Agences de l'Eau
se posent d'ailleurs la question d'une évaluation du rapport

ê2 lkonomit & llrrm2nism€ . I kk1) 172 . »kt6 )(ht
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entre coûts (temps de travail, dépenses, délais...) et bénéfices
des procédures de concertation. Faut-il Èout cadrer fortement au
départ, sous peine d'avoir ensuite des dérives incontrôlables ?

Ne faut-il pas alléger la procédure et initier une démarche qui va
permettre d'enclencher un apprentissage collectif et une amélio-
ration du dispositif au fil de sa mise en æuvre ? La réponse à ces
questions n'est pas simple.

Dans ce contexte, les perspectives ouvertes par la mise en æuvre
de la DCE donnent des motifs d'optimisme, mais aussi de crain-
te. La DCE conforte certes les orientations françaises dans ce
qu'elles ont de meilleur, elle crée des obligations de résultats
avec des échéances rapprochées, elle oblige à une évaluation
économique e[ à une large consultation du public. Toutefois,
selon les modalités de sa mise en ceuvre, elle peut agSraver des
aspects né8aÈifs, voire mettre à mal des dynamiques qui s'en-
clenchent. Les concepB utilisés, pour ne pas dire le jargon
(( masses d'eau ,), et sa difficulté d'appréhension (« bon état
écologique )), ainsi que la lourdeur de la procédure, posent déià
des problèmes aux spécialistes en charge du dossier. Ou'en sera-
t-il quand les acteurs locaux non-spécialistes devront se les
approprier ? Les contraintes doivent être d'autant mieux com-
prises qu'elles sont fortes. Plusieurs évoquent déià les difficultés
rencontrées lors de I'application d'une autre procédure euro-
péenne : Natura 2000 (9).

La consultation large du public n'est-elle pas illusoire er uro-
pique ? Paradoxalement, c'est à ce niveau que la tension entre
opportunités et menaces doit pouvoir se résoudre. La sensibili-
sation du public oblige à sortir du langage technique pour expli-
quer les enjeux politiques et humains. La consultation doiÈ per-
mettre de faire adhérer à la démarche un public large, de créer
des forces de pression capables de soutenir des obiectifs âmbi-
tieux lorsqu'ils seront mis en cause. ll y a là un défi que les struc-
tures porteuses ou impliquées dâns des SAGE et Contrats de
rivière peuvent contribuer à relever.

Sylvie Duplan, Philippe Blanche[ Laure Belmont

(9) Lê Éêau des sihs €ump&ns
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ASSOCTATIONS
De lo défensive à la proposition globale

Pour la préservation de la ressource en
eau, des associations de défense émer-
gent localement, face à une pollution
révélée, ou dès qu'un proiet de création
ou d'extension d'élevage hors sol, par
exemple, se fait iour. Leurs responsables
ont appris à se défendre devant la iusri-
ce. Les asso€iations ont aussi fait pro-
gresser la prise en compte des opinions
locales. Mais une spécificité de I'action,
défensive au départ, concernant I'eau,
tient au fait que ses porteurs (1) ont
presque Èous cheminé vers un élârgisse-
ment de leur mouvement et de leurs
préoccupations. Les menaces sur I'eau
appellent, en effeÈ, des solutions trans-
versales, impliquant des remises en
cause sur le registre de l'économie.

Au delà du combat frontal, il est donc
devenu important de rechercher des
alliances avec d'auÈres acteurs concernés
par l'eau : le monde paysan, le corps
médical, les consommateurs, les associa-
tions de solidarité internationale. Ce pre-
mier élargissement s'est mis en place
dans I'Ouest français, avec notâmment la
création en 1998 du réseau Cohérence.
Des têtes de réseaux (2) ont su soutenir,
au niveau nadonal, des propositions de
réforme de la Politique agricole commu-
ne (3). A partir d'une connaissance
mutuelle entre associations, des initiati-
ves partagées ont pu émerger. Un cahier
des charges commun pour la production
porcine a, par exemple, été mis au poina,
dans le cadre du réseau Cohérence, entre
agriculteurs, consommateurs, défen-
seurs de I'environnement.

Restaient deux directions dans lesquelles
I'action devait éclore:d'une part, les
initiatives perme anù au citoyen d'agir à
titre personnel, et d'autre part les initiati-
ves fortes en matière économique.
Uopération Nénuphar illustre la première
voie : 500 familles retiennent depuis 2002
une partie de leur facture d'eau sur un
compte bloqué, résistant collectivement

aux relances, aux menaces de termeture
d'eau, aux intimidations des avocats des
sociétés privées. Un procès a même
contraint un syndicat d'adduction d'eau à
rembourser l'achat durant huit ans d'eau
en bouteille. ll est touiours dirricile d'ap-
précier l'efficacité de I'action des associa-
tions. Dans l'Ouest, la situation est, début
2005, celle d'une crispation des adminis-
trations et de certains élus dâns leurs rela-
tions avec elles. Ainsi, il n'est plus possi-
ble, depuis 2003, d'obtenir les résultats
des analys€s effectué€s par les DDASS sur
l'eau brute des captages (4). Et les asso-
ciations bretonnes ont quitté la ( Charte
de I'agriculture pérenne , (5).

Les associations environnementalistes
rechignent encore à pénétrer sur la
deuxième voie, celle de l'économique :

des initiâtives fortes et audacieuses sont
à imaginer. Alors que le commerce équi-
table Nord-Sud sort mâgistralement de
sa « niche », un commerce Nord-Nord,
organisé selon des critères d'éco-condi-
tionnàlité à l'échelle d'un large territoire,
a sa place à prendre.

Les associations élargissent leurs angles
d'approche. Leur efficacité devrait s'en
trouver décuplée.

Denis Baulier
Fondoteur du réseou Cohérence et
initioteur de l Opérotian Nénuphor

( I ) De lerr dein grÉ, p,rm +i ils Élient d embl& (tlte lutb à d§
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Eau et milieu,x aqual'iques en lifiart'ini4ue

T]NE GESTION INDISSOCI,ABTE

par Brrt ro Caltdel)tlle *

La notion déjà ancienne de gestion globalisée, intégrée et équili-
brée entre les usaSes, à l'échelle qui est la plus opportune, celle
du bassin versant (loi de 1964) (l) ne s'est pas appliquée aux
départements d'outremer (DOM) et donc à la Martinique, iusqu'au
vote de la loi sur I'eau de 1992. Celle-ci crée les SDAGE, Schémas
Directeurs d'Aménagement et de Gestion des eâux, qui sont de
véritable schémas directeurs de planification, et surtout les
Comités de Bassin dans les DOM. Le Comité de Bassin (C.8.) de lâ
Martinique voit le iour en 1996 : c'est le début de la mise en place
d'une gestion globale de l'eau à l'échelle de la Martinique.

Le C.8., en tant que « parlement » de I'eau à l'échelle du bassin
de la Martinique, est consulté sur toutes questions touchant à la
gestion de l'eau et fait toutes propositions insÈitutionnelles sur
la gestion de I'eau (2). Le fil conducteur de I'action du C.B. est
constitué par le SDAGE qui engage la politique de I'eau en
Martinique pour une dizaine d'années.

Lessentiel de l'acdon du C.B. a été d'élaborer ce schéma directeur.
Depuis 2002, date de son approbation, il en suit I'application. Les
travaux, démarrés en 1996, ont duré cinq ans : une première
phase avec la réalisation d'un état des lieux, une deuxième phase,
à partir de 1999, avec la rédaction du schéma proprement dit.
!état des lieux approuvé par l'ensemble des acteurs constitue un
diagnostic partagé. ll met en évidence des constats essentiels, à
partir desquels sont définies cinq orientations fondamentales (3).
Elles concernent la ressource en eau, la qualité de I'eau, les milieux
aquatiques, les risques naturels ef la gouvernance de l'eau.

Une ressource mal réportie
La Martinique, du fait d'une forte pluviométrie, présente un bilan
global ressource/besoin largement positif et une bonne qualité des
eâux superficielles en amont des bassins versants. Plusieurs fac-
Èeurs limitent pourtant I'accès à la ressource en eau et provoquent
lors de certains carêmes (saisons ( sèches ») des périodes de
Énurie. La ressource en eFlet est mal répartie dans I'espace et
dans le femps : le nord plus arrosé que le sud, la côte atlantique
plus que la côte caraibe, un carême sec et un hivernage pluvieux.

95% de la ressource provient des eaux superficielles (4). La prin-
cipale conséquence de leur exploitation quasi exclusive est la mise
à sec des principaux cours d'eau à I'aval des prises d'eau en pério-
de d'étiage. La plupart des prises d'eau sont situées dans la par-
tie Nord de l'île et les réseaux d'eau potable sont alimentés au fil
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de I'eau, avec une capacité de stockage faible. Les réseaux de dis-
tribution sont peu performants et très exposés aux risques sis-
miques et aux mouvements de lerrain. Enfin, les comportements
d'économie de l'eau ne sonl pas encore naturels et bien ancrés.

La première orientation du SDAGE vise donc à organiser la sécu-
risation, la réSulation et la diversification de la ressource pour
répondre aux besoins de tous les usages grâce aux objectifs sui-
vants : inciter chaque personne à un usage économe de l'eau,
limiter les prélèvements pour permettre la vie des milieux aqua-
tiques, mieux connaître la ressource en eau, diversifier celle-ci
en utilisanÈ les eaux soulerraines, réguler er gérer la ressource à
l échelle des bassins versants.

Parmi les actions engagées, on peut noter la définitton de seuils
d'alerte pour la gestion de la pénurie, la mise en place d'un pro-
gramme de prospection et d'exploitation des eaux souterraines,
la mise en ceuvre des périmètres de protection des captaSes, la
création ou l'augmentation des réserves pour l'eau potable ou
I'irrigation...

Une qualité de l'eou à reconquérir
La ressource en eau à la Martinique subit une dégradation de
qualité croissante de l'amont vers I'aval, du fait de I'importance
des pollutions anthropiques. Les sources de pollutions des eaux
terrestres et marines, par reiet direct et apport des rivières, sont
multiples, Les reiets diffus d'origine agricole sont dus à l'utilisa-
tion de fertilisants ou de pesticides et proviennent essentielle-
ment de la culture de la banâne, et dans une moindre mesure de
I'ananas et du maraîchage ainsi que de l'élevage hors sol du porc
en bordure de rivière. Le transfert des polluùions d'origine agri-
cole vers les rivières esr aggravé par l'imporùance du ruisselle-
ment et du lessivage des sols pendant les pluies et par la nature
des pratiques agricoles (5).

Les reiets directs des industries résultent essentiellement de l'in-
dustrie agroalimentaire, principalemenr représenrée par les dis-
tilleries de rhum. Cette activité, présente sur I'ensemble de l'île,
est responsable des 2,/3 des reiets organiques de l'industrie.
Lindustrie d'extraction de matériaux est responsable de 90 ÿ" de
la charge en matières en suspension présentes dans les cours
d'eau (6).

Lassainissement individuel ou autonome est prépondérant en
râison de la forte dispersion de I'habitar. ll est généralement de
mauvaise qualité, car peu entrerenu, non conrrôlé et souvent
techniquement inadapté (7). [assainissemenL autonome regrou-
pé esl également très présent, sous forme de micro.stations
desservant un Sroupe d'habitâtions. Ces strucfures sont 8énéra-
lement mal équipées, mal réglées et peu entretenues. Elles
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Eau et milieu» en ne indissociable

effectuent leurs rejets dâns des ravines, souvent sèches,
fassainissement collectif est encore peu développé en
Martinique et concerne moins de la moitié de la population (8).
Les points de reiets sont généralement les estuaires et la portion
aval des cours d'eau, ce qui contribue Fortemenr à la pollution
des milieux marins.

Partant de ces consrats, la deuxième orientation du SDAGE vise
l'amélioration de la qualité des eaux et s'appuie sur les obiectifs
suivants : définir des obiectifs de qualité par cours d'eau, lutler
contre les pollutions domestiques, agricoles et industrielles, éli-
miner les pollutions issues des décharges, inilier le traitement
des eaux pluviales.

Les principales actions engagées pour la mise en ceuvre de cette
orientation, sont : l'élaboration et la mise en ceuvre des pro-
grammes d'assainissement, la tormalion sur I'assainissement
non collectif à I'intention d'élus et techniciens des collecfivités,
en trepreneurs..., la mise en conformité des installations classées
pour l'environnement (ICPE), un fort investissemenÈ en matière
de stations d'épuration, l'élaboration des schémas d'élimination
des matières de vidange et des boues de srations d'épuration....

Rivières, mangroves et eaux lictoroles
Les milieux aquariques terrestres de la Martinique sont essen-
tiellement représentés par les rivières, plus de soixante-dix cours
d'eau permanents et de nombreuses ravines à écoulement inter-
mittent. Les mares et les milieux marécageux, temporairement
immergés, sont également présents, mais peu étudiés. lls sont
pour la plupart d'origine artificielle (réserves d'eau), er sont sou-
vent auiourd'hui délaissés. Les rivières sont caractérisées par un
débit d'étiage généralement faible, sauf pour les rivières du sec-
teur Nord Atlantique, et des débits de crue très importants
durant la saison des pluies.

La Martinique concenrre, en un espace très réduit, une très gran-
de diversité de biotopes aquatiques continentaux riches et Fragi-
les (9). Mais ceux-ci sont soumis à une pression considérable qui
provoque une dégradation des peuplements faunistiques el flo-
ristiques du milieu aquatique. Les principaux facteurs de dégra-
dation sont les rejets, les prélèvements qui assèchent complè-
tement les rivières à I'aval des prises, la forte pression de pêche
et enFin les comportements de négligences, de déviance et d'in-
civisme à l'égard de I'eau encore trop fréquenls : reiets sauvages
de déchets en rivière et en mer, lavage des voitures en rivières...

Les trois grands types d'écosystèmes qui composent les eaux lit-
torales sont les mangroves (linéaire d'environ 40 km), les her-
biers de phanérogames marins jusqu'à 20 m de prolondeur el
Ies formations récitales situées à l'est et au sud-est de l'île.
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La mangrove, ou forêt de palétuviers ne représenfe plus qu'en-
viron 1 300 hectares dans la moitié Sud de l'île, contre plus de
I 800 ha il y a trente ans. Ses fonctions biologiques de protec-
tion physique du littorâl et d'épurarion des eaux ne sont plus à
démontrer. Pour plusieurs raisons, la plupart des mangroves de
Martinique ne sont plus à même de iouer pleinement leur rôle (10).

La biodiversité des milieux marins litÈoraux est relativement
bonne, en ce qui concerne les coraux, les mollusques, les
algues... Cependant, certaines espèces de coraux sensibles,
autrefois très abondantes, se raréfient. D'après les connâissan-
ces actuelles, il n'y a pas d'espèce marine en danger de dispari-
tion en Martinique, hormis les tortues marines. Toutefois les
eaux littorales sont le réceptacle de toutes les pollutions terri-
gènes et la réduction des apports sédimentaires, des apports
polluants, en matière organique et nutriments, sont autant d'en-
ieux fondamentâux.

La troisième orientation du SDAGE concerne donc la sauvegarde,
la valorisation, la restauration et I'entretien de I'ensemble des
milieux aquatiques terrestres littoraux et marins de la
Martinique. La réalisation d'un inventaire des zones humides, la
mise en place d'aménagements sur les ouvrages pour la libre cir-
culation des espèces aquatiques, la réalisation d'un Contrat de
baie pour la baie de Fort de France... sont les premières actions
importantes engagées pour la mise en æuvre de celle-ci.

Cyclones et înondations
La Martinique, comme toutes les îles de la Caraibe, se trouve
régulièrement sur la traiectoire de cyclones er de dépressions
tropicales (l l). Les cyclones s'accompagnent de vents violents,
de pluies torrentielles, et sur mer, de très fortes houles et d'on-
des de tempêtes, qui entraînent des risques de destruction par
le vent, d'inondations par les crues, de submersion des côtes et
d'érosion du littoral.

Les inondations en Martinique sont liées à des crues de type tor-
rentiel (12). Le risque d'inondation concerne plus de quatre-
vingt ravines et cours d'eau, dans le lit maieur desquels de nom-
breuses habitations sont implantées. Les dégâts provoqués sont
multiples : arrachage de la végétation, érosion des berges,
approfondissement des lits, glissements ou liquéfaction de ter-
rains, routes coupées, submersion des habitations qui se Èrou-
vent près des cours d'eau, et mise en danger des personnes. La
puissance destructrice des crues est plus forte dans le Nord de
l'île en raison de la morphologie des bassins versants en enton-
noirs et de I'importance de la pluviométrie. Les facteurs aggra-
vanl les risques d'inondation en Martinique sont les embâcles,
des pratiques culturales inadaptées, les ouvrages hydrauliques,
le développement de l'urbanisation dans le lit maieur.
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La quatrième orientation s'intéresse donc à la prévention et à la
Sestion collective des risques en particulier par la prise en comp-
te du risque à l'échelle des bassins versants.

Parmi les actions importantes engagées pour mettre en æuvre
cette orientation, les Plans de Prévision des Risques permettront
de porter à la connaissance de la population le zonage du risque
et auront valeur de servitude publique.

lJimportance de l'éducation
à une gestion duroble

La gouvernance de I'eau qui constitue la 5éme orientation du
SDAGE s'arricule autour de quatre axes principaux : la sensibili-
sation et l'éducation, la constitution d'une mémoire de l'eau
grâce à la création d'un observatoire, le renforcement de la poli-
ce de l'eau et des milieux aquatiques et bien sûr l'organisation
d'une Sestion durable de I'eau avec tous les acteurs concernés.

Les premiers éléments de suivi du SDAGE et les premières actions
pour sa mise en oeuvre mettent bien en évidence l'importance de
l'éducation à l'environnement et plus précisément à la gestion
durable de l'eau et des milieux aquatiques, que se soit par le biais
d'opérations de sensibilisation ou d'actions de formation.

Léducation à l'environnement même si elle n'apparaît pas de
manière explicite dans les objectifs cités, constitue véritablement
une des clés de voûte de la mise en ceuvre du SDAGE du fait de son
opérationnalité transversale, et cela est confirmé par une étude
qualitative de I'institut BVA (2003) d'évaluation des perceptions et
des attentes des Martiniquais dans le domaine de I'eâu. Les per-
sonnes interrogées estiment que les phénomènes climatiques pla-
nétaires et la pression démographique en Martinique aggravent les
problèmes locaux de pénurie et mettent en avant le fait que la prise
de conscience collective eù individuelle face aux problèmes est fai-
ble. Pour les Martiniquais, l'eau est une composante majeure de
leur vie et de leur territoire et possède une forre valeur symbolique.

létat des lieux du district hydrographique de la Martinique,
approuvé par le C.B. en février 2005 et première étape de la mise
en ceuvre de la Directive EuroÉenne sur I'Eau de 2000, reprend
les cinq grands enieux définis en 2002 par le SDAGE mais propose
cependant d'en individualiser deux nouveaux. À I'issue des
réflexions menées dans le cadre de cette étude, ces deux enjeux
apparaissent maintenant fondamentaux: la préservation du littoral
- la Martinique est une île entourée d'eau - et la dimension sociale
et culturelle de l'eau. La qualité des milieux doit maintenant être
considérée comme un préalable à la qualiÉ de la ressource.

Bruno Capdeville
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DEYEMR DES " OBSERVACTEURS » DE I EAU
La contribution de la culture scienlifique et Technr4ue

par Phîlippe dc Pachtère *

Diffuser ane culture sclentlflqae de I'eau, dans une oltiq e

de responsahilité collectirc de s $estlon.

La culture s€ientifique et technique telle qu'abordée notamment
dans les Centres de Culture Scientifique, Technique et
lndusrrielle (CCSTI) français s'esr progressivemenr dépouillée
des questions « à quoi ça sert ? » et « comment ça marche ? »

pour accômpagner I'entrée de la science dans la culrure en s'ha-
billânt du ( qu'est-ce que cela signifie ? ». Véritables laboratoi-
res culturels, les CCSTI tentent alors, à lravers les expériences
(expositions, ateliers, débats, conférences. visites de site, publi-
cations, etc.) qu'ils proposent à leurs publics, des mises en rela-
tion de connaissances. des constructions de sens.

Dans cette optique, que signitie « parler de I'eau » en 2005 ?

Doit-on risquer de tomber dans des représentations qui Font flo-
rès en ce début de XXIème siècle ? Peut-on réduire les propos
aux simples mots de « pénuries » et de ( guerres de l'eau » sans
tenter de comprendre les mécanismes des pouvoirs en ieu ? Les
pratiques de culture scientifique et technique semblent avoir. au
moins sur ce [hème, atteint leur malurité en permettant d'in-
forme[ de faire réFléchir et de Faire participer les publics aux
enieux des données scientitiques et des pratiques techniques
pour la société. Avec I'eau, on peul mesurer un impact immédiat
sur le public, qui découvre un réel pouvoir individuel et collectif.

lJeau, objet de culture
l-eau est par nature même un objet non seulement scientiFique
et technique, mais pleinement culturel, puisqu'il est diFficile d'en
parler sans convoquer à la Fois les sciences (biologie, géologie,
physique, chimie, climatologie,....), les techniques, I'histoire, l'é-
conomie, les arts (littérature, peinÈure,, ), le religieux, la socio-
logie, I'ethnologie.., l-interactiviré entre toutes ces approches
permel de prendre une première distance, nécessaire, Car traiter
d'un sujet aussi polémique et médiarique que l'eau, sujet qui
peut égalemenÈ apparaître d'une déconcertante banalité,
demande vigilance et objectivité, afin d'aider les publics à éviter
loure simplification abusive et à devenir des citoyens avertis et
responsables.

* Directeur
Lo Turbine-Ccs
o Cron-Gevriet
(Houte-Savoie).

Lobjectivité dans l'analyse ne signifie pas pour autanr l'absence
de prise de parLi, Les pratiques culturelles scientiFiques et tech-
niques interdisent de fait la neutralité, En concevant et en réali-
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sant des expositions. en invitanf tel ou fel intervenanù pour des
conférences ou des débats, les organisateurs opèrent des choix et
affichent des points de vue. La gestion de la ressource en eau, par
exemple, est un suiet d'actualité et doit être traitée comme tel,
notamment en se siuant par rapport aux informations donflées
pâr les médias. Mais l'évoquer de façon non superficielle, c'est
s'engager dans une aventure culturelle qui fait naviguer de I'iden-
titaire au communautaire, de l'individualisme à la solidarifé.

De l'identitdire ou communoutaire

Le pôint de congélation de l'eau, comme celui de son ébullition,
ainsi que le schéma global du cycle de l'eau sont mieux connus
des putrlics, et surtout mieux intégrés dans leurs réflexions que
le specrre de la lumière, la distance de la Terre au Soleil ou la

définition d'une molécule. Eexpérience et la connaissance indivi-
duelles à propos de I'eau permertent que les publics soient infôr-
més et déià conquis par le thème, et c'esr un atout pour une
démarche de culture scientifique.

Pour autant, I'eau renferme bien des énigmes derrière son appa-
rente banalité (1). Dans les pays où l'eau est facilement accessi-
ble et de qualité, les modèles de connaissances ne sont pas iden-
tiques à ceux pratiqués dâns des pays confrontés à des conflits,
des pénuries, ou des excès ponctuels d'eau. A partir de ces cons-
tats. la culture scientifique devient alors un outil pour une mise
en perspective des connaissances réciproques et une prise de
conscience « transculturelle » des enieux de I'eau.

En France, l'analyse de quelques réalisations récentes d'actions
de culture scientifique et technique, qu'il s'agisse d'exposiùions
plus ou moins permanentes ou itinérantes, de cycles de confé-
rences, etc. montrent qu'elles relèvent maioritairement de choix
identilaires. On peua observer tour à tour la valorisation ou l'an-
crase autour d'un lieu de patrimoine ou d'un site naturel, lâ mise
en exergue d'une activité artisanâle, industrielle ou de recherche.

La réalisation récente du CCSTI de Cran-Gevrier au bord du
Thiou, exuloire du lac d'Annecy qui a donné naissance aux pre-
miers développements industriels de la Haute-Savoie, s'inscrit
tour à fait dans cette loSique. Le choix de I'eau illustre à la fois
l'attachement de la ville à son patrimoine er son engagement
pour un environnement préservé (2). Mais tout travail de cultu-
re scientifique qui s'élabôre quotidiennement consiste à prendre
de lâ distance par rapport â ces choix identitaires pour témoi-
gner d'expériences plus communautaires. En développant un
espace d'exposition sur la thématique permanente de L'eau & /es
Hommes, le CCSTI offre ainsi à chacun la possibilité de s'appuyer
sur ses références personnelles pour dépasser sa propre culture
et s'enrichir d'expériences plus collectives. CeÈre exposirion est

et
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PbikDqe de Pachtèrc
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un lieu d'interprétation permanente qui permet d'évoluer à la
fois dans l'espace et dans le temps. Une muséographie légère et
évolutive accompagn€ tout naturellement le sujet pour dévelop-
per des activités à géométrie variable (ateliers, débats. expé-
riences, conférences, tribunes) évoquant ainsi les cycles de la cir-
culation de I'eau à la surface de la planète.

Si I'exemple du lac d'Annecy permet de faire le lien entre espace
nârurel et espace d'usages. ce dernier s'accompagne tout naru-
rellement d'un ensemble d'informations et d'explications sur le
trailement el la protection de la ressource en eau de manière
globale. Avec le sourien du SILA (Syndicat lntercommunal du Lâc
d'Annecy), partenaire local, la gestion de la ressource entre alors
au cceur du débat avec le public.

De l'indîviduqlisme ù la solidorité
Stimuler alors une prise de distance, en montrant qu'au même
instant certains peuvent vivre une expérience individuelle riche et
précieuse (thermâlisme et thalassorhérapie) par rapport à l'eau,
alors que d'autres se trouvent dans la pénurie, c'est opérer une
lransition qui permet de passer à l'évocation de ces milieux dans
lesquels I'adaptation animale, végétale, mais égalemenù anthro-
pique, sont indispensables. Parler de désert à Annecy ou abor-
der les maladies liées à I'eau peut certes apparaître comme un
peu décalé voire provocateur, mais participe de ce travail de mise
en perspective pour une perception moins individualiste de la
gestion de l'eau à la surface de la planète.

Ce lieu d'exposition permeù au visiteur convaincu du pouvoir
presque immédiat des gestes qui peuvenf améliorer son quoti-
dien, de percevoir, grâce à l'aide d'un médiateur, I'impacr de ses
cômportements individuels à l'échelle de la planète. ll doir com-
prendre que des gestes simples pour lui comme tourner un robi-
net pour avoir de I'eau restenl encore un luxe pour beaucoup
d'êtres humains.

Les promoteurs d'une démarche de culture scientifique appliquée
à l'eau ont donc pour rôle d'aider chaque citoyen à développer
son sens de l'observation et d'analyse des situations locales ; à
associer ses idées à celles des aufres : à se metÈre en situation de
trouver des solurions, pour parriciper à la définition d'une poli-
tique de l'eau au niveau lôcal comme au niveau mondial.

La gestion de l'eau resie un enjeu majeur de ce nouveau siècle,
la culture scientifique doit s'en faire témoin en permettant à cha-
cun de passer du statut d'observateur à celui d'observacteur.

Philippe de Pachtère
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Réseau International des )rganismes de Bassin

ORGANISER T]NE COOPÉRATION DT]RABIE

par Madelelne de Grand.malson x

La France a écé I'un des premiers pays à choisir une gestion de
l'eau intégrant toutes les activités dans un équilibre compâtible
avec les besoins des différents acteurs et du milieu, sur ce qu'il
est convenu d'âppeler un bassin versant (l). [Union européenne
a opté pour cette gestion inÈégrée par bassin versant, eE ce type
de gestion a été adopté par de nombreux pays avec des
Organismes spécialisés aux formes iuridiques diverses,
Aujourd'hui beaucoup de ces organismes de bassin sont memb-
res du Réseau Internâtionâl des Organismes de Bassin (RIOB).

Une nécessaire coopérotion

' Vice Pftsldente du
Conseit Régionol de
Mdrtinique,
Pésidente du RloB

Les membres du RIOB sont convaincus que « l'ensemble des pro-
blèmes liées à la gouvernance de I'eau son! autant de déFis qui
ne peuvent plus désormais être abordés de façon sectorielle ou
localisée, ni séparément les uns des autres, Les solutions doivent
passer par une approche globale, organisée à l'échelle pertinen-
te des bassins versants des fleuves, des lacs, des aquitères, qu'ils
soient lôcaux nâtionaux ou transfrontaliers » (2). D'où une
nécessaire coopération pour faire avancer gestion et conserva-
lion de la ressource-eau pour le bien-être des populations, dans
le respecl de leur droit à l'eau.

Plus qu'un simple outil technique, le RIOB s'inscrit tout à fair,
sur le plan humain, dâns les Obiectifs du Millénaire: la réduction
de la pauvreté et la sécurité alimentaire en conLribuant à une
gestion équilibrée et intégrée de I'eau : la mise à disposition de
la connaissance nécessaire à la prévention des risques et au
maintien de la biodiversité (lacs, fleuves) : I'accès du plus grand
nombre à I'eau potable et à l'assainissemen t...

La mise en place d'organismes de Bassin a été un succès dans

Le RIOB a été créé en 1994 à Aix les Bains (France) avec plu-
sieurs obiectifs :

t « Développer des relalions permanentes entre les Organismes
intéressés par une gestiôn globale des ressources en eau par
grânds bassins êt favoriser entre eux des échanges.
r Promouvoir dans les programmes de coopération les principes
et moyens d'une gestion rationnelle de l'eau pour un développe-
ment durable-
r Soutenir des programmes d'information et de Formation des
Organismes de bassin.
r Encourager l'éducation des populations.
: Evâluer les acrions engagées et en dirFuser les résulrats ».

(l) La hi sul I €âu en 1S4 a
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tâ Madelei fl e de Grandnaisol,

beaucoup de cas. Aujourd'hui, les Assemblé€s Générales du
RIOB réunissent plus de '158 organismes membres ou observa-
teurs permanents, de plus de 50 pays. Le Réseau bénéficie du
partenariat de nombreux organismes d'État et des grandes insti-
tutions financières mondiales. Les rencontres internationales
impliquent fortement les pays qui les accueillent.

Le Réseau lnternafional a mis en place des Réseaux Régionaux
(3), permettanl une coopératiôn directe entre Organismes mem-
bres d'un même ensemble géographique. lls ont pour ôbiectiF de
renforcer les liens entre les Orgaoismes membres de pays voi-
sins, de développer dans la région tes activités du RIOB, et d'or-
ganiser des activités communes d'intérêt régional.

Une gestion transfrontalière
La gestion transfrontalière a pris une importance considérable
dans les relations internationales du faiÈ du nombre de ileuves
(261), de la surface continenrale concernée (les deux tiers), et
aussi du nombre d'habitânts desservis : près des deux cinquiè-
mes de la population mondiale.

Parmi ces bassins transfrontaliers, cinquante-deux seraient à
traiter prioriaairement pour la sécurité et la paix du monde, tant
l'eau conditionne tour développement et organisation des pou-
voirs : pouvoirs économiques (soucis d'irrigation, transport Flu-
vial), pouvoir politique (siruarion dominanre d'amont), régula-
tion sociale (alimentation, santé). On a pu vérifier combien la

Sestion brutale et unilatérâle des ressources en eau peut se révé-
ler désastreuse à tous égards pour I'homme comme pour les
écosystèmes, pour les sociéaés et, plus globalement, pour la vie
d'une contrée {4),

A contrario, une gestion partagée peut conrribuer non seulement
à I'éloignemenr des conflirs porentiels, mais encore à l'esÉrance
d'un développement durable au bénéfice des populârions. Par
son organisation, le RIOB y conrribue que ce soit en Afrique, en
Europe centrale, en Amérique Latine, en Asie du Sud, tous lieux
de grands risques de toute nature, Dans ce contexte, la création
de Commissions lnternationales se révèle être d'une nécessité
stratégique, comme lieu de dialogue, d'échange, d'expériences,
de rencontre entre gestionnaires, décideurs, et utilisateurs.

Les Réseaux Régionaux du RIOB constituent des cadres excep-
tionnels de discussion, de concertation, pouvant préparer les ren-
contres plus institutionnelles ou gouvernementales sur des suiets
délicats de la gestion transFrontalière dont triomphe quelquefois
l'intelligence humaine ; un exemple est celui de I'OMVS qui, créé
en 1972. connaît aujourd'hui un plein régime de Fonctionnement
et concerne tous les pays se partageant le fleuve Sénégal (5). Le
réseâu des Commissions lnternationales et des Organismes de

(l) Rrs! Âfricain dei
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Ré,seau I terndtional des de Basÿin. ufle

Bassins Transfrontaliers a été créé en 2002 sous l'égide du RIOB :

l'OMVS en assure auiourd'hui la vice-présidence.

Ouand on parle de coopération internationale en matière de ges-
tion intégrée de la ressource eau, on pense immédiatement aux
fleuves et aquifères transtrontaliers, mais il se trouve aussi que
des bassins appartenant à un seul pàys ont les mêmes préoccupa-
tions et souhaitent échanger des informations, des données, une
méthodologie, un savoir-faire. Ainsi se développe une coopération
directe entre bassins, pouvant aboutir à un iumelage. C'est ce
niveau de cooÉration que formalisent le RIOB et ses partenaires
dans le cadre du pro,et 

'{ 
TwinBosin )r (6), qui fait égâlement pro-

gresser la gestion intégrée à l'échelle de Bassins dans des Réseaux
Régionaux. ll existe d'autres programmes associés (7).

Anticiper les conflits
Le RloB n'est pas le seul orgânisme intervenant dans la coopé-
ration internalionale centrée sur I'eau. Son originalité vient de ce
que son acEion vise à anticiper les conFlits. Dans son souci d'ins-
taller des règles de bonne gouvernance, basées sur Ia participa-
tion de tous les acÈeurs, le RIOB crée les conditions d'une ges-
rion pacifique et durable. Le rôle du RIOB n'esÈ pas simple pour
autant. Une coopération efficace est un consensus entre un
ensemble de partenaires (8)- ll lui faut arriver à bien définir et
coordonner le rôle de chacun, à trouver les moyens matériels et
humains pour un fonctionnement optimal et surtout bénéficier
de concours inter-EtaEs pour les bassins transfronlaliers, à res-
ter en phase avec les populations, à passer d'une sensibilisation
à une inrormalion de bonne qualité relayée par une véritable
éducation, Tou! cela nécessite plusieurs niveaux de fonctionne-
ment et des relais: des experts pour les échanges d'inForma-
tions, d'expériences, de données ; des opérateurs pour les
remontées du terrain, la mise à disposilion du savoir-faire ; des
médiateurs et éducateurs, liens avec les populations et quelque-
fois même entre des partenaires. Un des résultats du RloB est
de réunir toutes ces compétences en son sein. Le RIOB est par-
tie prenante des obiectifs des grands forums et programmes
internationaux sur l'eau.

Jeune organisme (dix ans) le RIOB et ses parlenaires plaident
pour la création et le renforcement des Organismes de Bassin
pour une gestion intégrée de la ressource eau, dans le respect de
la diversité cullurelle et Béographique des peuples. lls deman-
denù l'aide inrernationale nécessaire et militent pour l'institu-
tionnalisation de la gestion de I'eau au niveau transfronralier. lls
croient de plus en plus que I'eau est un merveilleux support pour
la coopérarion qui peut éloigner Ie spectre des conflits potentjels
liés au partage de ce bien vital.

Madeleine de Grandmâison
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« Réduire de moirié le nombre d'habi-
tants de la planète souffrant de pénuries
d'eau d'ici 2015 ». Tel est l'énoncé du
dixième obiectif de la Déclaration du
Millénaire de I'ONU (l ). ll peur paraître
inacceptable de se contenter de dimi-
nuer Ia souffrance e! non de l'éradiquer,
alôrs que les chiffres exprimant la
délresse des membres de la famille
humaine, provoquée par les difficultés
d'accès à l'eau. sont accâblants. Selon
I'OMS et l'UNICEE 1 ,'l milliard de per-
sonnes n'ont pas d'accès à une eau suf-
Fisamment propre pour être bue, ni suf-
fisamment âbondante pour leur besoins
hygiéniques. 2,6 Milliards de personnes
n'ont pas le privilège de pouvoir utiliser
des installations sanitaires de base et
3 9O0 enfants meurent tous les iours
suites aux maladies liées à l'eau et à un
manque d'hygiène (2). Au ryrhme auquet
vont les choses auiourd'hui, ce dixième
obiectif ne sera peut-être pas arteint.

Inévitables conflits
Outre leur aspect intolérable, les diffi-
cultés d'accès à I'eau constituent un
frein aux possibilités de développement
de bien des régions du monde. Dans un
contexre où les pressions exercées sur
les ressources en eau vont très certaine-
ment s'amplifier dans les prochaines
décennies, suite aux besoins grandis-
sants de I'agriculture, de I'industrie et
des usages domesriques, il est fort à
craindre que l€s compétitions se renfor-
cent pour l'accès à cette ressource limi-
tée. Compéùitions qui seraienE d'autant
plus exacerbées, du fait de la disùribu-
tiôn inégale de I'eau - dans le temps el
dans l'espace - à travers la planète, eÈ de
la concentration de la majoriré de la
population humaine dans des bassins
hydroSraphiques transfron raliers.

Des compétitions jnévirables s'amptiFient
et des conFlits se développent, dès lors
que plusieurs personnes ou groupes de

GUERRES DE I.IEAU

personnes doivent cohabiter - les popula-
tions d'un même bassin hydrographique,
en l'occurrence - alors qu'ils ont des inté-
rêts discordants, et dès lors qu'ils pen-
sent ne pouvoir atteindre leurs obiectifs
respectifs qu'au détriment de ceux des
autres. Lorsque la ressource partagée est
rare et très prisée, ces conflits p€uvent
devenir d'autant plus aigus.

Les populations dont la vie et le dévelop-
pement économique et social dépendent
du même bassin hydro8raphique plurina-
tional se voient dans une situation d'in-
terdépendance incontournable. Elles ont
parFois des bagages culturels et reliSieux
différents. Elles poursuivent des intérêts,
au premier abord, inconciliables. Elle ont
de surcroîr des besoins en eau incompa-
tibles et se fixent d'ordinâire des ôblec-
tifs conLradictoires pour la gestion et le
développement du bassin. De Èelles
conionctures peuvent très couramment
aboutir à une situation d'impasse, où les
partiês en présence s'emmurent dans
leurs positions respectives en ignorant
les intérêts et les besoins les unes des
autres. De telles impasses ne font qu'em-
pirer le problème déjà assez confus et
inextricable du partage de I'eau d'un bas-
sin hydrographique transfronralier...

Pas de guerres de l'eau
C'est à ce stade-là d'analyses, basées sur
des arguments souvent discutables, que
des médias plus ou moins inFormés
concluent que « les prochaines guerres
seront menées pour l'eau ). Mais c'est
aussi à ce stade-là qu'il serait pertinenl de
soulever quelques interrogations quant
au bien-fondé de telles affirmations.

( l) [h 2000. i] s'agl&ril seùle,nenl de dluiæ de nmitié h noorbe de

peûonnè n ai?,îlpai fl.cès i l,îr lt,ull, l;'(i'j,rliI.ckrn1i\:r'l
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NTASMES ET REALITES

Ou'entend-on par « guerre ) ? Fait-on la
différence entre de simples tensions
politiques et un.conflit armé internatio-
nal entre deux Etats souverains ? Si les
premières peuvent survenir très fré-
quemment autour de I'usage d'un cours
d'eau, et même se transformer en de
véritables escarmouches, on ne connaît
aucun cas de guerre liée aux ressources
en eau transfrontalières. Entre « ten-
sions oFFicieuses D et « guerre officielle ).
il y a un éventail d'interactions possibles
entre deux Etats, qu'il convienr de ne
pas réduire à une seule et unique alter-
native-

De plus, doit-on considérer qu'un conflit
ârmé international porte sur l'eau,
lorsque celle-ci n'est touchée par la
guerre que de manière incidente ? ll est
en effet nécessaire de distinguer entre
les cas où un conflit aurait pour objectif
le contrôle stratégique des ressources
en eau Par l'un des belligérants et ceux
où I'eau est la victime des affrontements,
ou bien constitue un simple outil pour
atteindre des obiectifs d'un autre ordre.

Enfin, peuù-on penser qu'un conflit armé
entre deux ou plusieurs États puisse être
déclenché pour une cause unique et
exclusive ? Même si les ressources en
eau sont à l'origine de toute vie sur
terre, et même si leur importance pour
le développement ne sera iamais suresÈi-
mée, il est pratiquement invraisemblable
qu'elles puissent provoquer à elles seu-
les une véritable guerre. Normalement
tout un faisceâu de facteurs s'aioutent
et s'imbriquent en s'aggravant, avant
que des Etats souverains ne se livrent à
un combat armé.

ll est donc indispensable de prendre en
compte la diversité des facteurs, âvant
de risquer une quelconque assertion sur
la vraisemblance de conflits armés inter-
nationaux, liés à I'eau, au sens du droit
humanitaire internâtional-

Un nécessaire combat
pour la solidarité
La véritable question n'est donc pas de
savoir quand et comment les guerres de
l'eau, opposant des Etats riverains,
auront lieu. Ceci est une prise de posÈ
tion qui a, jusque là, uniquement servi à
alarmer inutilemena I'opinion publique et
à faire vendre des articles de presse hâti-
vement rédigés. ll s'agit,plutôt de savoir
par quels moyens ces Etats pourraient
se livrer à un « combat » d'une toute
autre dimension : affronter, en se solida-
risanÈ, les difficultés évidentes qui sur-
viennent entre les utilisateurs d'une res-
source partagée.

IUNESCO a initié un proiet intitulé PC-
CP (3). dont I'obiectif est de promouvoir
et de faciliter le passage de loSiques de
conflits à des logiques de coopération
dans la gestion des ressources en eau à
travers le monde. Par le biais de ses
recherches et de ses activités, le pro,et
montre qu'en dépit des problématiques
qui s'additionnent et se iuxtaposent
dans le partage des ressources en eau,
et iustement grâce au caractère vital de
cette ressource, il est possible - comme
l'histoire I'a montré - d'envisager une
coopération entre les habitants d'un
bassin. ll faudrait, pour cela, que les
confrontations stériles qui opposent
habituellement « I'individualisme des
États riverains », se dissipent pour lais-
ser la place à des dialogues basés sur la
tolérance, la compréhensioô et le
respect mutuel entre les ( citoyens unis
d'un même bassin D.

Léna Salamé
Caordtnotrice de projet

Division des sciences de I eau. UNESCO
Lsalame@unesco.org

www.unesco.orÿwater/wwap/pccp
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tA RESSOURCE SOTIDARITE

I'ea dPpelle et conslrutt la soltdadté, tlnanc'lère eî
hanuine, à l'échelle locale cornme aa nloeaa mondial.

M,{LI : UNE GESTION COMMUNAUTAIRE
DANS LES PETITES VILLES RURALES

Le semlce public de I'eau potable wt à la,fots
être assoclûliî et se proJessionnaliser.

Depuis une vingtaine d'années, dans les petites villes rurales
d'Afrique de l'Ouest (moins de 20 000 habitants en moyenne).
la gestion communautaire pour assurer l'exploitation des
réseaux d'adduction d'eau potable (AEP) est largement répan-
due (1). Dans ces petites villes, un collectif d'habitants, repré-
sentatif de la communauté, est responsable du service de I'eau
en assurant la gestion d'installations financées le plus souvenÈ
par des proiets de coopéradon internationaux. Les règles de ges-
tion appliquées se veulent celles de protessionnels de l'eau : I'ap-
plication d'une tarification rigoureuse permet de recouvrir les
coûts de fonctionnement et de maintenance et d'assurer le
renouvellemenr d'une partie des équipements. Ce type de ges-
tion du service de I'eau a été particulièremenÈ développé par le
Souvernement malien qui s'appuie largement sur les structures
communautaires pour assurer I'accès â l'eau en milieu rural.

Dans une localité dotée d'une AEB les familles utilisatrices d'une
même borne fontaine se réunissenf pour désigner deux délégués
pour les représenter Les délégués de I'ensemble des bornes fon-
taines se réunissent en assemblée générale, l'organe suprême
pour prendre les décisions relatives à la gestion du service de
I'eau et son développement. l-assemblée générale met en place
un bureau de 6 à 10 membres chargés d'assurer la gestion du
système. Le bureau, n'ayant pas nécessairement les compéten-
ces nécessaires pour assurer l'exploitation de l'AEP recrute des
professionnels techniques et financiers, salariés, et veille à lâ

Sestion quotidienne des installations. Le personnel salarié
regroupe le plus souvent trois membres:un technicien chargé
de l'entretien du réseau et du groupe électrogène, un gestion-
naire chargé de l'émission des facrures (suite à la lecture des
index compteurs) et de la collecte des recettes de la vente de
l'eau, et un gardien de la sration de pompage.

Longtemps restées informelles, les associations d'usagers malien-
nes sont aujourd'hui pour la plupart dotées d'un statut juridique
reconnu au sein du code de l'eau, qui leur permet de contracter
avec des prestafaires et de traiter avec les institutions bancaires.

(ll tu galiort th vn'ice de

laù,l/t s lcs Peliû^ t ill.r.
s1,nthèse de h rencontn

inbr-ÉlaB d ÀIrique de

l ouest. Nouakchott.

ps-Eau,2002.
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La resso rce solidarité tâ

Les associarions d'usagers sont des structures de gestion particuliè-
rement adapr&s pour assurer le service public de I'eau en milieu
rural, à destination d'une clientèle n'ayant pas encore I'habitude d'un
service de type urbain, et en général peu solvable. r leur proximi-
té elles sont en mesure de gérer localement les conflits, de faire
preuve de flexibilité face aux difficultés de recouvremenl des facru-
res, et d'être attentives aux demandes des usagers pour améliorer
le service. Néânmoins, ces exploitants associatifs du milieu rural ont
aussi leurs limites. En I'absence de motivation, notamment sur le
plan Financier, certains montrent parfois des signes d'essoufflement.
Par ailleurs, ne possédant pas de capital, les associations d'usagers
ne disposent pas de garantie en cas de mauvaise gesrion. Enfin, les

compérences poinrues nécessaires pour gérer des installations com-
plexes sur le plan technique Font parfois défaut,

Depuis quelques années, le secreur de I'eau en milieu rural a subi
deux profondes mutations: d'une part la décentralisation a

confié la maîtrise d'ouvrage du service de I'eau aux communes
rurales, et d'autre part les systèmes AEP se sont, dans certaines
Iocalités, grandemenl complexifiés suite à I'extension des
réseaux et au développement des branchements privés. Les

attentes vis-à-vis des associatiôns d'usâgers se sont donc
ac€rues, nécessitant une plus grande spécialisation dans l'exécu-
tion de leurs missions et l'obligation de résultats. [enjeu consis-
tait donc à assurer la professionnalisation des exploitants asso-
ciarifs qui, s'ils possèdent des compétences indéniables, font
également preuve de certaines lacunes à combler.

Pour relever ce défi de la professionnalisacion des exploitants, le
gouvernement malien a développé une stratégie oriSinale d'ap-
pui et de suivi rechnique et financier des associations d'usagers.
Pour mettre en æuvre cette stratégie, l'opérateur de suivi sélec-
tionné est relié par radio à chaque exploitant pour orienter le
travail des gestionnaires eE Eechniciens (2). Ce suivi s'accompa-
gne d'un audit semeslriel qui consiste à analyser les résultals
d'exploitalion de I'AEP et à porter une appréciation sur les per-
formances du réseau. Chaque audit est accompagné d'une resli-
tution auprès de I'assemblée générale de l'associàtion d'usa8ers
et des autorités communales (3).

La gestion du service public de l'eau en milieu rural par des acteurs
non professionnels, appuyée par une experlise exÈerne visant à
encadrer, accompagner et contrôler les âssocialions d'usagers,
présente auiourd'hui des résultars prometEeurs : optimisation de
l'exploitation des équipements, baisse du coût de revient de l'eau,
transparence de gestion assurée vis-à-vis des usagers. c'est en
s'appuyant sur ce modèle que le Mali tente auiourd'hui de relever
le défi de I'accès à l'eau pour tous en milieu rural.

Denis Desille
Prog r a mme Salida r ité E o u, www. pseau.org

(2) Ce trarait de suivi
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TECHNIQUES SOBRES,
PRISE EN CHARGE COLLECTIVE

kt prlse en cbarge collectlae des équlpements
demandc beaacoal de tetnps, Réclt d'une expérience,

En 1968, le Docteur Anne.Marie Schônenberge( jeune médecin
suisse prend la direction de l'hôpital de brousse de Petté (l).
Soutenu par la Fondarion Sociale Suisse du Nord Câmeroun,
I'hôpital va participer au développement humain des soixante-
cinq villages du canton qui regroupent trente mille personnes.

Le problème de I'alimentation en eau se pose comme une urgen-
ce: la saison sèche dure neuf mois, La rareté des puits oblige les
femmes, responsables de la « corvée d'eau » à parcourir de gran-
des distances, lourdement chargées. La Fondation, appliquant le
principe « Une eau saine est la condition d'une population
saine », dote tous les villages d'un puits équipé d'une pompe
mécanique à pied. La ressource en eau est assurée par la nappe
phréâtique et le précieux liquide est réservé aux besoins domes-
tiques- Pas question de donner à boire au bétail à partir des puits
de village (2). Lorsque le « mayo » cesse de couler, les pasteurs
creusenf des puits femporaires dans son lit et alimentent, seau
après seau, de petits bassins en argile ou boivenr les bêtes.

La population a vite compris l'intérêt de ces puits villageois mais
leur entretien et leur gesrion a d'abord été du ressort de I'hôpi-
tal. Vers les années 1990, plusieurs puits sont bouchés ; des
pompes sont à réparer... Un artisan réparateur est formé.
fhôpital crée un magasin de pièces de rechange et la gestion col-
lective s'organise : un comité villageois va récolrer les corisations
nécessaires à l'entretien. Difficile pour certains de mettre la main
à la bourse et de verser la modeste somme requise. !intérêt de
la mutualisation n'apparaît qu'en cas de problème et petit à petit
les difficultés s'aplanissent.
Vers la fin de lâ décennie, avec I'aide de la Coopération Technique
Suisse, des lavoirs collectifs en béton sont mis en place progres-
sivement dans chaque village et vont contribuer à la vie sociale.
Auiourd'hui, les cotisalions (3) financent les visites d'entretien
périodiques pour lesquelles l'ouvrier dispose d'une motocyclet-
te. Malgré la simplicité lechnique du matéri€I, le remplacement
des pièces importantes, essentiellement les corps de pompe, ne
peut être couvert par les cotisations et a été pris en compte par
une petite association française (4). Récente initiative liée à la
gestion de l'eau : de petits jardins clôturés, gérés par des grou-
pes de femmes, commencent à voir le iour à proximité des puits,
lémoins encourageants de cette prise en charge collective.

Jacques Bigot
Economie & f{umanisme

(1) Local d rurale de
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la rcssutce solidarité a

UNE LOI POUR FTUIDIFIER
LES COOPÉRATIONS

L'hnplicatlot, des organlsmes spéciallses dans la gestlon

de I'euu, un noureau leüer dc cooqératton Nord-Sad.

Depuis tes années 1980, une poiSnée de collectivités et syndi-
cats maîtres d'ouvrâge affectenl une partie du produit des fac-
tures d'eau qu'ils recouvrent à des aclions de solidarité relalives
à l'eau et à I'assainissement dans les pays en développement.
Certaines agences de I'eau affectent de même une partie du pro-
duit de la redevance qui leur est versée à des actions similaires,
ou mobilisent leurs personnels pour des actions de coopération
internalionale et humanilaire.

Le SEDIF (l ) dés 1985, puis I'AESN, à partir de 1997, ont été les
précurseurs de ce système de solidarité (2).

l-âdoption de la Loi sur I'action inlernationale des collectivités
territoriales el des asences de I'eau dans le domaine de l'eau et
de I'assainissement (3), dite « loi Oudin », léSalise et encourage
I'extension de cette démarche, devenue légale, à l'ensemble des
agences de l'eau et collectivités locales françaises impliquées
dans la gestion de I'eau et de l'assainissement.

Cette légalisation recoupe plusieurs enjeux d'envergure.

r EIle vient contribuer financièrement, en premier lieu, aux

Obiectifs du Millénaire (ODM) souscrits par la France, et avec
une volonté politique notoire, pour I'accès à I'eau et à I'assainis-
semenr des Africains. Le potentiel d'accroissement de l'aide
publique française au développement (APD) affectée à l'eau, du
fait de cette solidarilé financière des maîtres d'ouvrage décen-
tralisés, est important : 1% du prix de l'eau et des budgets des

agences correspond à environ 140 Millions € de subventions.

Une réponse initiale s'élevant au quarr du potentiel total ( 35 M€
environ) dégagerail donc un accroissement de subvention d'APD

eâu de I'ordre de 20 M€/an.

r Seconde rerombée à attendre de cette loi : la possibilité d'ex-
porter les démarches institutionnelles françaises, Elles fonù de la
commune le responsable du service et du recouvrement de ses

coûts, et du bassin hydrographique l'échelon de la Sestion des
milieux et ressources aqualiques ; elles responsabilisent I'usager
(paiement de I'eau par le consommateur et le pollueur) et sont
relativemenr ouvertes à une implication de la société civile. Le GB

d'Evian et le rapport Camdessus (4) ont appelé les bailleurs de
fonds à renforcer et soulenir les collectivités locales et or8anis-
mes de bassin du Sud pour alleindre les ODM sur I'eau-
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Oliaier Bommtlacrt4

Celle coopération décentralisée pourra revêtir pour les collecti-
vités du Sud une dimension symbolique, En autofinançant leur
offre d'aide au développemenr à partir de leurs propres budgets
et tarifs locaux d'eau potable et d'assainissement, les collectivi-
tés françaises impliquées apportenÈ la preuve de I'efricacité
durable des principes de base dits du « consommateur-payeur »

et du « pollueur-payeur ». Iexpérience des élus ou agents des
collectivités locales en mission de coopération est très révélatri-
ce : lorsque leurs partenaires prennent conscience que les frais
de telles missions sont impuÈées au budget d'eau du service
public local d'origine des personnels concernés, ceùte démarche
prend une forte valeur démonstrative : elle fémoigne de
l'ensemble des acquis du modèle français de gouvernance et
de gestion.

Iappui AESN (5) / SAGEP (6) / SEDTF / pseau (7) aux proiers
pour l'eau des migrants màliens de Paris dans les cercles de
Kayes et Yélimané illustre les potentiels de cette coopération
décentralisée. Des réalisations allant. du soutien financier aux
infrastruclures de base, à la formation des organes de gestion-
exploitation, en passant par les « classes d'eau (8) » ont éfé sou-
lenues entre .l997 et 2003, ce qui est rarissime dans les coopé-
rations courantes (9). C'est bien le propre de ce type de parte-
nariat décentralisé que d'engager, sur la durée nécessaire au
transfert de savoir-faire, I'expertise décentralisée de maîtres
d'ouvrages locaux frânçais qui sont simultanément bailleurs e!
professionnels de la gestion de services publics locaux.

llanalyse de la juste réa«ion (10) de I'usager français à I'aug-
mentaliôn (11) de sa facture globale d'eau e! d'assainissement
durant la dernière décennie illustre une des vertus du mécanis-
m€ de solidarité proposé ici : bien que le sondage public réalisé
(2003) (12) révèle qu'une très large majoriré (74 %) d'usagers
de I'eau sont disposés à payer 1% plus cher leur tacrure ('13)
pour souteniT une aide au développemenù, il esr probable que ce
nouveau renchérissement du prix de l'eau conduira l'usager à
poursuivre son efFort d'économie de sa consomrnation.
Au[rement dit. les sommes prélevées sur le budget du service
pourraient prov€nir davantage des économies d'eau réalisées
('14 )que de la poche du consommateur, par le ieu de régulation
opéré entre tarif et consommation. En rerme de développement
durable, ce processus aurait un impacr ainsi à la fois sur la réduc-
tion des prélèvements sur la ressource aquatique françâise, sur
la responsabilisation environnementale de l'usager ef de la col-
lectivité, tout en réiniectant la conrrepartie financière d'un
gaspillage environnemental sous forme d'aide au développement
équiùatrle.

Olivier Bommelaer
Respansoble des octtans tnternotDnales

de l'Agence d€ l'eau Sene Narmondie. bommelaer.olivier@aesn ir
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Pwspectiues

LEAU, DEFI POIITIQUE

Une conviction, ou tout au moins une solide hypothèse, vient à

l'esprit à la lecture de l'ensemble d'articles qui se clôt ici : le
devenir de I'eau, qui s'identifie largement au devenir de I'hom-
me, est par excellence un défi politique. Ce n'est que secondai-
rement qu'il est un défi technique ou même financier.

Evidence, pourra-t-on penser, dès lors que I'on appréhende la
thématique de l'eâu en étant centré, comme l'est ce dossier, sur
les frictions er les coopérations entre les divers acteurs concer-
nés, et les rapports de pouvoirs entre eux. Mais cette dimension
poliùique de la question de l'eau a bien d'autres iustirications, et
elle contribue à la rendre à la fois plus passionnante, plus com-
plexe, plus diaricile à assumer,

Iledu, bien collectif

En premier lieu, la question de l'eau est politique parce qu'el-
le s'impose comme un enjeu commun à tous : ceci se recoupe
avec la dimension symbolique qui lui est attribuée dans toutes
les cullures. Elle est, bien sûr âu sens concret, mais surlout au
sens figuré, l'âftaire de la cité (polis), une cité à la dimension
du monde- Cetre caractéristique est à souligner : en effet, les
enjeux que l'on peut considérer d'emblée, presque naturelle-
ment, comme à la fois révélateurs de l'interdépendance des
ierritoires du monde et « à la portée des citoyensr, car inscrits
dans leur quotidien, ne sont pas nombreux. llinterdépendance
en matière démographique, sanitaire ou même économique,
par exemple, est moins universellement perceptible- Le deve'
nir de l'eau, enjeu non pas d'une guerre mais d'un combat
mondial (1), n'est pas sans liens avec d'autres déFis mondiaux,
comme celui de l'érat de I'atmosphère terrestre (pluies acides,
eflets du réchauffement climatique sur les ressources en
eau...).

Ce que I'on peut appeler la mémoire de l'eau vient renforcer cette
dimension de bien collectif, irréductible à une valeur monétaire.
La glaciologie est devenue, à bon escienr, une science des raci-
nes, Les informations qu'elle livre permettent à tout un chacun
de se relier à l'hisÈoire longue de l'humain sur lerre, avec ses
activités et ses condilions d'exisaence. leau, comme les sols,
est par ailleurs le support physique d'une relation avec les 8éné-
rations à venir. Elle est ainsi porteuse d'un élargissement de la

conscience qu'ont les hommes quant à leur place dans le monde
vivanl.

(1) Liæ plus hant les prop6
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Vincenl Be lteto

Ces observations ne sont pas seulement théoriques:dans les
opinions publiques, et dans une certaine mesure au niveau des
pouvoirs en place, I'eau a acquis peu à peu I'envergure d'un
« obiet politique mondial ». ll s'impose, plus que d'autres pro-
blèmes globaux, à la table des ieux poliùiques nationaux et des
négociations internationales, avec pour conséquence des mobi-
lisations gouvernementales inédites. Un certain nombre d'ob-
servaaeurs considèrent par exemple comme une avâncée signi-
ficative la détermination actuelle d'un groupe de dirigeants
nationaux africains à propos du droit à l'eau. Leur volontarisme
peut prendre appui sur des compétences plus forÈes et sur une
concertation inter-Etats africains innovante. On peut remarquer
également, non sans rapport avec ce mouvement, l'ampleur
sans précédent des engagements souscrits par plusieurs gou-
vernements de I'Union européenne pour l'accès des Africains à
I'eau, dans le cadre des ( Obiectifs du Millénaire » et du pro-
cessus NEPAD (2).

leau, lorce de mobilisotion
ll serait tout autant irresponsable de faire Fi de tels frémisse-
ments, en considérant qu'ils ne remettent rien en cause dans la
crise mondiale de l'eau, que d'y voir autre chose qu'une étape,
l'amorce d'un changement à amplifier. Ceci renvoie à une secon-
de déclinaison importante de cette { politisation » de la problé-
matique de I'eau ; elle appelle une action forte des citoyens et,
en lien avec eux, d'un certâin nombre d'organisations de média-
tion. d'information, de formation. C'est aux citoyens européens
que revient par exemple la vigilance quant à la concrétisation des
promesses de leurs gouvernants envers I'Afrique : comme c'est
aux citoyens boliviens, argentins, uruguayens que I'on doiù attri-
buer la réactivation de la responsabilité exercée par le politique
sur I'eau dans leurs pays. Les citoyens peuvent agir, protesler,
revendiquer, par rapport au droit à l'eau er à sa qualité, en tant
qu'habitants du monde concernés par son avenir, mais aussi en
tant que consommateurs, électeurs, actionnaires ; le ( contrôle )
de la façon dont les « Seigneurs de I'eau » (3) interviennent, au
Sud comme au Nord. pourrait bien être, par exemple. I'un des
axes prioritaires de I'actionnariat et de l'épargne éthiques. Cet
engagement citoyen est d'autant plus nécessaire que les proces-
sus de marchandisation et d'instrumentalisation non « soutena-
ble » qui atfect€nt I'eau sont très prégnants. lls contrecarreront
encore pendant longtemps les volontés de démocratisation de
l'usage de I'eau et de reshuration de sa qualité ; d'autant que
des gouvernements de toutes tendances politiques s'en sont
faits les alliés très surs (4).

Dans cette ligne-là, les promoteurs d'une proposition comme le
( Contrat mondial pour l'eau » (5) apparaissent à la fois comme
ayant ouvert une voie, en insistant sur la place essentielle des

(l) Norlrau lrrnenarial pour le

U:rel({,lxrnru[ de I Airique.

(3) liekn I'e\pm\ion dci

^\tell§ 
d\t llan{crl( de [ «|u,

pnitrü darrs l'ourage
de nhcerdo P€trellÀ
[d. Labor. ûûxcllcs, 199&

(4) Que lon pe ÿ pîreYeùplc

au $outicn quasiinconditiunrl

nppoflé par &s lirîl§ enr@ s

(ljrancq 

^llcû!ir$rc. 

. . ) et

0ar 1'tiE à l'implanlition, en

0osition de force, de " lcùlr "
cntl{rifi:i dr disribution d caü

en ,tné qu€ lâtirc ($irÀ
lvft )m, Rt:llAlI, do(urrcol

disponible à Econonric &
Humaflismc), 0u os,ri
nùx tellnoieûren§ (k

lâ cld$c politiqllt fiaiçâisr

sur lâ qftstim du ndement
du scn_ice de l eau pâr h grùxle

âSricuhun.
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populations dans la gestion de I'eau, mais aussi comme trop peu

écoutés encore. ( Ueau n'appartient pas, rappellent-ils, aux
Etats. A fortiori, elle n'appartient pas aux marchés, aux entrepri-
ses, aux actionnaires. EIle appartient aux communautés humai-
nes, des plus petites (communautés villageoises) à la plus 8rân-
de. Et la « bonne gouvernance.» de I'eau ne peut être réalisée en
dehors de la démocratie ».

Par analogie, ce qui existe délà, en Europe en particulier, comme
sùructures interpartenariales de Sestion de I'eau (6), doit être
simulranément défendu, expliqué, et soumis à la critique, au
nom précisément de la démocratie- On peut relever notammenl
dans ces instances la difficulté qu'éprouvent les représentanÈs
des populadons pour prendre part réellement aux débats sur les
aménagements hydrauliques importants, ou même sur les tarifi-
catiôns de l'eâu, les concessions de services... Elle semble due
au caractère récent de ces dispositifs (7), à la technicité des dos-
siers, mais aussi à une certaine défiance de lâ part des adminis-
tratifs, techniciens et élus (8). Des moyens publics doivent être
affectés à Ia montée en compétence des citoyens sur les modes
et méthodes de gestion de l'eau.

ll est à relever, ce qu'a souligné avec acuité le « Groupe de tra-
vail mondial sur le financemenl des inFrastructures de I'eau »

que l'ensemble des usagers, dans tous les contextes, doivent
se voir reconnaître une part de pouvoir sur I'eau, du fait qu'ils
en financent la distribution.., ou pourraient le faire si Ieur quar-
tier ou village était pourvu en eau potable (9). « Les pauvres,
évalue le Groupe de travail, paient aujourd'hui bien plus cher,
en devant recourir aux porteurs d'eau, que le tarif qui permet-
trait l'amortissement d'une amenée d'eau dans leurs
quartiers » (10).

lJedu, enieu de droit
l-eau a également une portée politique au sens où elle est un
enieu de droit. Le droit de l'eau (national et international), le
droit à l'eau, l'encadrement juridique des institufions mandatées
pour le service de l'eâu progressent sans cesse (au niveau mon-
dial. depuis la Conférence iniernationale sur I'eau de Mar del
Plata en 1977). Un point de difficulté, très présent dans cer-
tains rapports conflictuels ici et là, repose sur l'hétérogénéité du
statut de l'eau dans les diverses traditions iuridiques {voir enca-
dré), Ce chantier du droit appliqué a déià été, et peut être davan-
tage, un objet de coopérations internationales ien la matière, on
doit touiours moduler la tendance à transférer des dispositifs,
quand ils ont fait leurs preuves, par la créaÈivité que requiert
chaque contexte géographique et culturel. La responsabilité par-
tagée de I'eau ne peut progresse[ d'une façon générale, qu'à
travers un dialogue des cullures.

(6) Cf- phsieul.s ârticle. rur
lâ geition «nrcert&, not mm€nt

celuide L, 8elftoût.
Pb. Blarch€r, §. Dupl-ân.

(D PIüs que d tæs, le

dorùane & l'exu et de sâ qualiÉ

Ienmic à de! nrpÉrntâtionj

dj!r6a5, d'odlt sai€[lifique

ou non, au sxiel desquelles

hs Pxplicatiom Ênft pnfteûaircs

$nt lon8u{§.

(8) tiÈ la q)ndbution &
D. Îauller.

(9) .{ l'inrlg€ des usâgeN

mâliùN ou càlrcrcunâis rcndur,

prÉens ùlts ae d.6sier par les

mrlribulioDs d( D. Dessille
r{J. Bigot

(i0) M. Camdcssus et allt,
i;4r, [d. n.lâf0nl,2{x]4. À lift
alt{ dtntion, h definition
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Trois régimæ juridiquæ

" De mardère siüpltû&, là où prérut le droit musulnm, clMque propriétaiE d'utr
terrâit peua user àsa guh€ de l'€ qui s) tïuÿe; celle-(,(,,rcs îulll s.

Le &oit mnein dome à I'Ber le privilège d'ùs€r de I'eau acùenhée Ïers ks citq,us
par d€§ ouurges publics . Ræ plbllca,l'an tb,9r.leur $€ I'Ehr lui coûftre.

Chez l€§ Anglo-§axons, l'€âu e$ bl€n coûrnun, rcs cot itufiit ofirniurn i e e sl
tobiet d'un parUge entte les usagers locaw. Point d'lnteneotiotr de fEBt, ou le
noiff pôsslble, chacuû agtssrnt sous le regard des autres et pâdctprot à c€ reBard.

l,€ (onc€pl de gourrmance n'esl par loltr ,
(aneî dc t!. CaddNÿ§ d alti, DaL, op. dt. D. 94)

Eeau, macrice de développement

La quesÈion de I'eau constitue un enjeu politique, enFin, parce
qu'il est inconcevable de la gérer hors d'un proiet de société,
avoué ou implicite. Préconiser le droit à l'eàu comme référence
centrale pour orienter cefte gestion, par exemple, c'est suggérer
que la satisfaction des besoins et intérêts à l'échelle nationale ou
locale est seconde, par rapport à une régulation internationale
porteuse, sur un plan plus global, d'équité. Orienter les déci-
sions, à propos d'une eau perçue comme fragile et limitée, dans
le sens du respect de la ressource, c'est progressivement accep-
ter un rapporÈ à l'ensemble des ressources naturelles moins
« consommatoire », moins invasif, plus inscrit dans la durée.
Privilégier pour la gestion de I'eau des régulations et arbitrâges
qui fassent réellement place à I'usager, c'esÈ en parrie recompo-
ser le positionnement du politique, du scientifique, du technicien
el leur façon d'exercer leur part de pouvoir. Activer le plus pos-
sible l'échelon terrirorial (bassins er àires plus restreintes) pour
l'éducation à la complexité de I'eau et la mârurâtion des déci-
sions qui s'y rapportent, c'est réviser les relations entre Etat et
rerritoires, ainsi que la fonction des communes.

La circulation de I'eau modèle la roche et le paysage. La Façon
dont les sociétés humaines traitent le problème de I'eau modèle
le paysage de leurs organisations et esL indicatrice des voies de
développement qu'elles choisissent.

Vincent Berthet
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À l'heure des procédures de ratificàrion de
la Constitution européenne, les arguments
ne manquent pas pour souligner ce qui
unit et ce qui sépare les vingr-cinq pays
membres de I'UE. Lun d'eux est rarement
mis en avant, alors qu'il constitue pourtanl
un élément imporrant de l'identité euro-
péenne : la ville. Les historiens nous onr
depuis longremps appris combien la for-
mation des villes, avant même I'Empire
romain, et plus encore avec lui, a structuré
les mentalités et le territoire européens, et
continue à le Faire.

Lhomme d'État qui voulait mârquer son
époque s'ingéniait à fonder une, ou des
villes. Aujourd'hui, les villes nouvelles sont
rares, mais la promotion et le développe-
ment des villes sont devenus la grande
arFaire de la vie polirique locale. Or, il se
trouve que du Nord au Sud de I'Europe.
d'Esr en Ouest, les élus locaux appliquenr
peu ou prou les mêmes méthodes, dessi-
nant, sans en avoir toujours conscience,
une figure forte de I'unité européenne en
construction. En observant les évoluùions
en cours, il est possible de découvrir les
ambitions de ce projer co ectif, décisif et
pourtant largement ignoré, Ies chances
qu'il recèle, et les questions qu'il ne
manque pas de susciter. Comme ces der-
nières sont à I'image des contradictions
qui carâctérisent Ies sociétés modernes. le
traitement qui en sera fait indiquera tout
simplement un choix de société.

Genève, Paris ou Lyon ... ? Lâ présence d'un
réseau de tramway, ancien ou en dévelop-
pement ! Ce qui, en France, a éré qualifié
d'effet de mode, ne concerne donc pas que
I'Hexagone. ll est vrai que le tramway, sur
rail généralement, mais parfois aussi sur
pneu, a fait depuis quelques années un
retour en force en France (1), mais il ne s'a-
git pas d'une lubie que les constructeurs
(Alstom ou Bombardier) auraient réussi à
imposer aux élus. ll s'agit tout au contraire
d'une réponse précise à une nouvelle donne
urbaine consistant à réorienter le fônction-
nemenl des centres villes.

Pour comprendre le changement de priori-
té des édiles, et de leurs électeurs, il faut
revenir aux politiques conduites dans les
années 1950 et 1960. Tout étair fair alors
pour adapter la ville â l'automobile er plus
précisément à lâ viresse autorisée par I'au-
tomobile. Des plans de circulation éEaient
mis en place, fondés sur des sens uniques
et une synchronisation des teux tricolores.
De nouvelles voies rourières étaient créées
(2) et les voies anciennes étaienù élargies,
notamment en supprimant les lignes de
tramway et parfois en rognant sur la
dimension des trottoirs. Le développe-
ment du stationnement, sur voirie ou dans
des parkings, accompagnait le processus.

Les politiques en vigueur aujourd'hui dans
les centres villes prennent le contre-pied
de cette politique, Tout est tait pour limi-
ter la place de la voiture en ville.

* Professeur à I Université Lyon 2.

(l) Crcnoble r ùo td h voie du relour itu tilrn$'âÿ dar)s lcs arnies
1980, srriÿi d0 Slflslx,urg- l\an10s, 0rldnlts, Lÿon. Ilorrpellier,
It,rlea.^. \ r1c\ \rrr.{il p r.hmont t"rrirr,t . r.rlrr Étrennp r ror..

iours consenÉ des lignes de t âtnÿav el lei d§'cloü)c xuioùrd-hui.
(l) Rocrdea, turnels. p,rs§1ges souieûains arlopon§.

Ce que signifie la " mode "
du tramway en termes de
rnobilité
Ouels sont
Budapest,

les points communs entre
Sofia, Leipzig, Barcelone,
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Les rues piétonnes se sont imposées par-
tout depuis I'expérience de Rouen, il y a
plus de trente ans.
La vilesse maximale autorisée est souvent
limirée à 30 km/h (cf. le centre de Lyon),
en recourant. lorsque c'esL nécessaire, à

une réduction de la taille des voiries, à la
mise en place de chicanes ou de ralentis-
seurs (les villes italiennes sont les plus
expertes en Ia matière).
Les sens uniques sont parfois supprimés
au bénéFice d'un rerour à une circularion à

double sens foraément plus lente dans des
rues relativement étroites (Brest).
Les transports en commun (TC) deviennent
parlour la priorité des politiques locales.
Présenrés comme une alternative à l'auto-
mobile, ils ont aussi I'intérêt de réduire
I'espace qui lui est atfecté (3)-

TouLes ces mesures, qui visent à ralentir la
vitesse de circulation, sonl une aberralion
dans une perspective purement « trans-
porÈ ». Préférer le tramway au métro, c'est
choisir un mode dont la vitesse commer-
ciale est deux fois plus lente ; gêner les
automobilistes en désynchronisant les f€ux
Lricolores ou en remettanl les rues à dou-
ble sens revient à leur Faire perdre du
temps. Pourquoi en venir à de telles « sôlu-
tions » ?

La rÉponse n'est pas, comme on le croit
parfois, environnemen ta le, mais essentiel-
lement patrimoniale. Bien sûr, la pollution
due à la circulation routière n'est pas ano-
dine, la sécurité des piérons et cyclistes est
un sujel grave, et lâ vilesse provoque, quel
que soit le mode. d importantes nuisances
sonores. Remédier à ces coûts externes de
I'automobile est donc indispensable. Le
principal résultat de tout cela, néanmoins.
n'est pas d'abord un meilleur état de santé
de la popularion, mais surtouL un accrois-
sement des valeurs Foncières.

En remertant l'automobile à sa place (4),
les élus ont simplement permis à la ville de
retrouver ses aménités et fonctions princi-
pales, à sâvoir la vie sociale, le commerce
et I'habitation, et, dans une cerraine mesu-

re, l'emploi. Parlout oil les politiques de
cantonnement de l'automobile ont été
mises en place, coniointement à des mesu-
res d'urbanisme et de développement des
TC, la fuite des habitants s'est interrom-
pue, et souvent, un retour a élé constaté.
Les commerces ont prospéré et le centre
ville s'est de nouveau affirmé comme une
« place de marché », où il est devenu plai-
sant de flâner e! de s'attarder dans les

bars et restaurants comme I'ont bien com-
pris les touristes. Une véritable reconquê-
te urbaine a donc eu lieu, la ville a retrouvé
son rôle de productrice d'urbanité grâce à

la mise en valeur d'espaces collectifs où Ie

bonheur privé s'aftirme en contribuant à

l'intérêt général.

De la question de
la mobilité à
la question urbaine
Celte convergence des intérêts particuliers
et collectifs ne va pas de soi. ll suffit pour
s'en convaincre de se lransporÈer quelques

instants dans une ville d'Amérique du Nord.
À New York comme à Toronto, à San

Francisco comme à Washington, le visiteur
européen est frappé par la disposition spa-

tiale, et sociale, des villes. Dès qu'il s'écarte
un peu du quartier des affaires, le Central
Business District (CBD), il se retTouve dans
des quartiers pauvres. ou de véritables ro
mon's land. Ouelle sont les raisons de
cette évidente fracture urbaine ? La répon-
se réside, entre aulres, dans I'auÈomobile
et la vitesse des déplacements. La ques-
rion de la mobilité des personnes n'a pas

été abordée en Amérique du Nord comme
une question urbaine, mais simplement
comme une question de transport. A ce
titre, tout a étê fait pour faciliter I'accès
automobile à la ville. Les auloroutes urbai-
nes, en rocades et pénétrantes, ont été
multipliées, orientanr de façon automa-

(l) (:1. lc trrn§:{,ou lL5 couloirs de ùus à Pxrh.

(1) . À sr pl.Lc€, ne signifjela dhparjlion de l îtrl)nnùile litj$tit
n'usLp$ " uù ville, (ufl ioul pâr ù) sansne ÿoiltr&,, ùâis " en t'llle
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tique le choix des individus vers un accrois-
sement de la mobilité (5), Dans la mesure
où il est possible de reioindre rapidement
le CBD depuis la périphérie, et comme le
prix des terrâins diminue à mesure que l'on
s éloigne des centres villes, tous ceux qui
le peuvent vont aller résider en (lointaine)
périphérie pour bénéficier d'un cadre de
vie plus agréable. Thomas Schelling (6) a
bien montré comment les ghettos se cons-
rituaient d'abord du Fait du départ des
populations les plus Favorisées.

S'il esr nécessaire de souligner la différen-
ce, manifeste, entre villes américaines ef
villes européennes, il ne faut pas pour
autant oublier que les mêmes facteurs
sont à l'ceuvre de parf eù d'autre de
l'Atlantique. Les villes européennes ont
aussi été rôuchées par l'éÈalement urbain,
conduisant de nombreux actifs à faire
chaque jour plusieurs dizaines de kilomèt-
res pour reioindre leur lieu de travail. Ainsi
que l'a montré Marc Wiel (7). la viresse
automobile a totalement chamboulé les
formes traditionnelles de la ville pédestre.
Cette dernière était dense, ramassée sur
elle même, pour que chaque point de la
ville soit aisémenr accessible à pied. La
domination de I'auromobile a tout changé.
Même ce qui se passe actuellemenr dans
les centres villes pourrait ne pas empêcher
une certaine américanisation des villes
européennes (8).

Uaccent mis auiourd'hui sur la protection el
le développement des centres villes. devenus
de véritables « parcs d'aftractions urbains ),
pourrair en effet conduire à des difficulrés
importanEes, déià constatées ici er là.

r La première d'entre elles serait de trans-
former le centre uniquement en zone tou-
ristique et commerciale. Ainsi, les rues pié-
tonnes du centre de Lisbonne (le Chiado)
sont caractérisées par la multiplication des
log€ments vides au dessus des commer-
ces. Le centre ville n'est plus alors qu'un
centre commercial bien desservi par les
rransports en commun, une place de mar-
ché, mais seulemenL cela,

r La seconde difficulté, symétrique de la
précédente, se résume par le Eerme anglais
de gentrificotion. Ayant aftiré une popula-
tion de résidents aisés et ialôux de leur
tranquillité, le centre ville, cômme certai-
nes zones pavillonnaires désertées par les
enFanls devenus grands. devient quasi-
menl un musée où fous les mouvements
sont bannis, ceux des voitures comme ceux
des commerces.

r Une troisième difficulté se présente
Iorsque I'on a évité les deux premières.
Ouand le centre ville a réussi à combiner
harmonieusement les activités commercia-
les et résidentielles, il va devenir tellement
attractiF que les prix de l'immobilier vont
grimper en flèche. C'est alors que la ségré-
gation sociale menace, La plupart des villes
françaises connaissenr aujourd'hui un tel
phénomène. ll devient de plus en plus dif-
ficile de se loger en centre ville pour les
ménages disposanr de revenus faibles ou
moyens, qui vont alors chercher le salut en
périphérie. Le succès du ralentissement
des vitesses automobiles en centre ville
conduit alors, paradoxalement, à accen-
tuer les tendances à l'étalement urbain. À
tel point que, fort logiquement, les mêmes
élus qui réduisent les vitesses en centre
ville militenl parfois pour le développe-
menr des voies rapides en périphérie.

r Dernière difficulté enfin. directement
issue de la diFlérenciation spatiale des
vitesses de déplacement, la fuite de cer-

(5) Di!§ les villes anrmcaines, la vilesse nlolenne de déllacelrent e$

sr{Éri€ulr à ce qLrj lréraut €n EurcF. Nlais le rqiultxt jrzrxdoml eir que
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^rnédcûrûs 

pârcouent des di$fiæs qNtidiennes plLE inporlantes

er p&$enl plLL\ du t€mps châquu jour drns les tüIrspofls ûrotorisr\.
(6) Tlom.s Schelltng,, tÿ4 ûie de! pelilel .1éciians, Pl,l,

fu ilection loci0logic, l9P0

li) Mafi \tiel, 1,1 tttlsitk /lrrr7rrr, Édiüons ùlâdr8a, 1999. €t
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tains emplois. Dans les centres villes « à
peÈite vitesse D. le commerae et certains
services se développent. Mais d'autres
activilés ônt tendance à se relocaliser à la

proximité des nceuds autoroutiers, des
aéroports ou autres gares TGV Le cas pari-
sien est ici emblématique puisque le nom-
bre d'emplois ne cesse de diminuer dans
Patis intta muros,

La ville :

une dynamique fragile,
toujours réinventée I

Pour se garder de ces différents écueils, ou
tout au moins pour en limiter les etfets
pervers, il ne s'agit pas de revenir à I'idéal
type de la ville pédestre. Si la ville doit res-
ter le lieu de la « proximité organisée » (9),
elle le fait auiourd'hui en tenanl compte de
I'existence de nouveaux modes de
transport, trois â quatre Fois plus rapides
et même beaucoup plus dès que I'on s'é-
loigne des centres villes (10). De ce fait, il

ne Fâut plus concevoir la ville au singulier
mais au pluriel. Ce qui va compler n'est
pas seulement la présence d'un cenlre ville
attractif. Etant donné que les villes se pré-
sentenù de plus en plus comme une iuxta-
posiLion d'espaces aux vocations différen-
tes, il est indispensable que le passage de
lun à l'autre soir commode, ce qui ne
signifie pas rapide.

Celre question de I'accessibilité va devenir
I'enieu crucial des prochaines années et il
doit êlre explicité dans les projets poli-
liques urbains. Ces derniers insistenr beau-
coup auiourd'hui sur ta mixité sociale,
comme I'a clairement énoncé la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU,

décembre 2000) en imposânr un seuil
minimal de logements sociaux. Mais cela
n'empêchera pas la persisÉnce de zones
socialement contrastées. ll est donc
indispensable de garantir l'accessibilité, en
limitant autant que possible les goted
communities, mais surtout en indiquant
comment va évoluer dans les années à

venir I'accessibilité des différentes zones

de I'agglômération. Dans Ia mesure où I'é-
talement urbain a conduit de plus en plus
de personnes è êEre prisonnières de la

mobilité automobile, et comme il est à la

fois difficile et peu souhaitable de déve-
lopper encore les inFrastructures routières,
des schémas d'accessibilité à moyen terme
doiyent être diffusés, précisant les lieux et
les axes sur lesquels Ia môbilité sera plus

diFricile et ceux pour lesquels elle sera faci-
ritée (r 1).

Le fait de penser la ville en priviléSiant cer-
rains types de mobilité au détriment d'au-
tres vâ devenir de plus en plus central dans
les proiets urbains. Mais cela ne siSnifie
pas qu'il fauÈ se contenter d'une approche
« transport ». ll ne sutfit pas de ralentir les

vitesses automobiles et de développer
quelques lignes Forces de Tc, il faut aussi
indiquer clairement aux habitants ce que
seront, à l'horizon de dix ou quinze ans, les

temps de parcours moyens dans l'a88lo-
mération. En associant cet effet d'annonce
sur l'accessibilité à une politique loncière
plus ambitieuse des collectivités locales, il
sera possible de dessiner les contours
d'une ville durable, où la collectivité ne se

contentera pas d'oFfrir aux habitants des
moyens de déplacement, mais orientera
les individus vers des choix économiques.
sôciaux et environnementaux plus respec-
tueux du bien collectiF qu'est la ville, et des
générations futures.

Yves Crozet

(9) Jeaû-üarie Huriot (dirJ ,I4 tille at. k Pra].inité argafllt&,

Anill$pos l9S
(10) Lâ ÿitrssc coùnerciale d'url trunsa-v €st irlléneure à 20

knÿheue llaîs le. csnlres rilles. l€s loitures se &plaatnt en joum&

à urle rilol(\nÈ qui æ depasse pô 15 kn 4]. Iais en périphérie. ceüt

valeur se r,plmche de 60 hI1,â.

(ll) \oir à ce suiet Y Crorr.t e1 I. Joly, " Budget temtr de

tmslnfl hs srxiéles te dr€s mnfr,nlees à la gestion pâradoxal€ du

' bhn le plus laÈ ' ,I$ CdrleÀ kie tiJiqtes da haùspon,n" 4i,

.1m1, p. 27-,i8.
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RAISONS D'AGIR

L'ESPRIT DE RÉSISTANCE

Sohcaflte ans aPrès la " décoaÿerte "
tlAuschu'ltz, Econtmûe ê Hunrarrlsn e

a eûnflé e»ceplù)nnellerrren t
celte chronique à Viol.ette Maadce,

léslstaite de la prenlère lteure,
natricule 31965 à Rareasbrüch,
et actlr)e auloard'bsl encore, en

lta irulïet en milieu lyûan, pou
en témolgner. Au nom de qtol

s'être mobilisée ain-sl ct, soitante-clnq
arrs plus taîd, resler en alerte ?

Pâs une hésitation : pour moi-même - i'a-
vais alors vingt ans - comme pour plu-
sieurs membres de ma famille. l'enthou-
siasme de s'engager pour la défense de la
République, immédiatement après l'appel
de De Gaulle le 1 I Juin 1940, a été le pen-
dant de la consternation et du sentiment
de catastrophe que nous avions ressentis
en entendant, la veille, le discours de
Pétain : nous avions tout de suite compris
qu'il enterrait la République. La seule
question qui m'habite, dès ce mois de juin,
est la suivante : comment allons-nous
taire, avec un noyau d'amis dont ie suis Ie
pivoÈ, pour organiser quelque chose, pour
informer l'opinion publique de ce qui se
passe ? En même temps qu'un autre petit
groupe, nous commençons dans noÈre ville
par des inscriptions, de nuit, sur les murs,
la Fabrication de tracts, nos premières
maniFestaiions, comme le boycott du film
antisémite « Le iuiF Suss ». Plus tard, nous
déciderons de publier notre propre iournal
mensuel, « 93 » (l ) et nos acrions se diver-
sifieront : tâches diverses de liaison entre
fractions de la Résistance, quelques sabo-
lages, .organisa,tion d évasions de résis-
tants incarcerés à Saint-Etienne, Suite
noEamment à I'intervention de Jean

Moulin, qui m'avait contactée personnelle-
ment, mais en éveillant d'ailleurs au pre-
mier abord une grande méFiance de ma
part, nous deviendrons l'une des compo-
sântes, dans la Loire, du regroupement des
Mouvements de résistance.

Des valeurs fofies,
un vécu d'exception
En profondeur. ce qui, presque naturelle-
ment. m'a mise en mârche tenait à l'édu-
cation aux droits de l'homme que i'avais
reçue, en particulier de mon père, et â ce
que i'avais découvert comme valeurs dans
le scoutisme laic. Et sur le plan concret,
nous avions devant nous les témoignages
de tous ceux qui re,oignaient la France dite
« libre » : des Polonais, puis des habitants
d'Alsace-Lorraine, et que nous allions aider
dans leurs lieux d'accueil de fortune (2)-
Leur fuite même atrestait du fait que le
ré8ime d'occupation éùait invivable. Ouanù
à la répression contre les Juifs, ie m'en suis
rendu compte très vite, lorsque, à

I'Université de Lyon que je fréquentais, les
étudiants juifs ont été interdits de cours.
Ma révolte face à cela a été un déclic sup-
plémentaire pour agir. Je me demande tou-
iours comment ceriains prérendent ne pas

avoir su ce qui arrivait aux Juits.

La difficulté de noÈre action, dans un
contexle où beaucoup semblaient préférer
ne pas savoir, était en elle-même stimulan-
te. C est un vérirable enthousiasme qui
animait ceux qui avaient été éduqués avec

lL) " orgrne des hédtie6 de la x6Dlünnr lrançâin ", pÎemière

pâruti(nr slDd I9{2.
(2) ln lircIrfi]nce,le l?/r/Hr,dr sâint Éti(lrrre, sirrrplenrsrl équipe

depdllNses.
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L'e de nlsistance

le sens de la liberté i dans notre groupe,
nous étions presque lous jeunes, et nous
ne voyions pas tellement les risques de
notre action. Au contraire, nous y prenions
presque plaisir, parce qu'elle donnait un
sens à notre vie. Le Fait de consraler, loca-
lement, que de nouveaux membres nous
rejoignaient était également un encoura-
gement à poursuivre. Mais nous n'étions
pas du tout informés des foyers ou mou-
vements de résistance émergeanù dans
d'autres pays. Notre seul soutien extérieur,
au tout début et pendant assez lonS-
temps, était I'écoure. interdite, des émis-
sions de Radio-Londres.

Responsabies
face à l'horreur
Arrêtée le 9 octobre 1943 (après plusieurs
autres interpellations brèves) en même
temps que mon père, je suis déportée en
mars 1944, après un passage â Lyon-
Montluc et dans diverses prisons alleman-
des, à Ravensbrùck, dans Ie bloc spécial
des N.N, (Nuit er brouillard)- La vie y était
dure. mais tellement chaleureuse. l-amitié
entre les détenues était extraordinaire ;

elle nous permettait de supporter des
atrocités, comme les supplices des « expé-
rimentations médicales » intligées aux jeu-
nes Polonaises, et elle soutenaiE notre
mental de résistantes. Nous savions que
nous étions là pour continuer à défendre la
liberté. à défendre ce en quoi nous avions
cru, et j'ai été témoin, de la part de certai-
nes camarades, d actes héroïques qui
m'ont marquée à iamais,

Dans notre vie au camp, en Fait, nous
avons conrinué à être des résistantes (3).
Nous l'étions en esprit, parce que nous
avions fait un choix libre; nous l'étions
aussi, pour une part, en actes, par nos soli-
darités, par nos insoumissions à la règle
SS, par Èout ce que nous inven[ions pour
rester vivantes i poésie et chant en groupe
par exemple. ll y avait en nous un tel
besoin de croire encore que nous retrouve-
rions la liberté que nous avions I'esprit

assez fécond. E[ c'est éSalement de ce
vécu dans les camps que provient ma pre-
mière motivation à témoigner, après la

guerre, de ce que nous avions connu : « si

iamais vous renÈrez, vous parlerez », nous
disaienl des camarades au seuil de la mort.

Ce pâssage à un slatut de « témoin » n'a
pas été facile- Dans la fin des années 194O,
beaucoup ne tenaient pas tellement à ce
que nous, les anciens résislants et les

déportés, nous témoiSnions. On me l'a
demandé parfois juste après notre rerour,
dans tel ou tel lycée, puis bien moins. Tout
se passaiL comme si notre lémoi8na8e
soulignait la lâcheté de beaucouP pendant
I'occupation ; ils ne voulaient pas que soit
dir, indirectement, qu'ils avaient suivi
Pétain, qu'ils avaient accepté les horreurs
faites aux JuiFs... J'ai tenu, malSré une
réadaptation difFicile, à poursuivre celte
tâche : ie le devais à lensemble de ceux qui
avaienr disparu en déportation - et nous

éprouvions en quelque sor[e un complexe
vis-à-vis d'eux, comme une 8êne d'être
restés. si peu nombreux, en vie - et ie vou-
lais expliquer aux lycéens, et à mes pro-
pres enFants, comment, étant ieune, on
peut se dévouer à une cause que I'on esti-
me vraiment valable.

ceÈ éveil à leur sens de la responsabilité
m'a engagée à intervenir sans relâche.
« Madame, croyez-vous que nous, dans
des circonstances pareilles, nous serions
capables de résister ? », m'ont-ils souvent
demandé. Je leur réponds « oui », parce
que ie crois eFfectivement que, comme
humains. nous avons des devoirs envers
nous-mêmes et parce que leur interroga-
tion maniFesre déjà qu'ils ont rompu avec
l'indifférence. Ce « oui », il est bon qu'ils
I'entendenl, comme un encouragement de
notre Part à s'engager.

(j) SLrr l€s .onditions de ddtention et Ie ye,crl urLË delx)n€ci à

Rrvcnslniick, cl lcs ouvragcs dc Violctte Mâurlce. ii^i (Éd. EncÊ

nrûirc). Geneviàe de o,rnlle-ÂJûhomio,t, b lrure i de ût.

r/r/ ([d. du sruil). ou encoÊ lx bioglaphie de Gennarne Tllion

p,1n J. Læo|llfift,12 tlùlo\ d!,e 4\l t ct»tbal lfrJ.lu fk\ll:)-

(Iit)l,R)
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Yioleftu Mau cew

Une citoyenneté
exigeante et ouverte
Une certaine vision de la société et du
monde à construire me moÈive égalemenr,
Elle s'est Forsée à partir de ce pour quoi
nous avons combaftu, de l'expérience de la
fraternité entre résistants de toutes sensi-
bilités et options politiques, et de la
déception que i'ai ressentie vis-à-vis de la
France que i'ai retrouvée à mon retour de
déportation : nous savions que la collabo-
ration avait existé. mais nous nous som-
mes aperçus que les appétits de guerre
n'étâienr éteinrs que dans les discours. ,e
devais donc, sous peine de me sentir inuti-
le, parler de l'horreur. de la guerre, de
I'horreur des camps. et contribuer à la paix
et à I'amitié entre citoyens différents. J'ai
reioint âctivement. pendant un bon nom-
bre d'ânnées - et cet engagement était
d'âilleurs dans la droite ligne de l'éduca-
tion non colonialiste que i'avais reçue -
l'action de la LICRA (Ligue contre le
Racisme et I'Antisémitisme). Le racisme
m'a touiours révoltée, mais, plus précisé-
ment à propos de la Shoah, ma révolte la
plus vive reste liée à l'extermination des
enfants juifs.

Dans la période plus récente, la remontée
de I'exrrême droite en France, le fair qu'on
laisse encore s'exprimer ses leaders m'ont
donné des moÈivations supplémentaires
d'agir. Chaque fois que ie sais l'existence
d'un renouveau de dictature, ou qu'elle
soit, ie réagis. En fair, tous les iours i'ai
des moments de révolte devant certaines
atlitudes. devant des politiques qui nous
abreuvent de promesses en évitant les
vrais problèmes d'injustice ou de guerre...
ll ne peut en êlre autrement.

Les anniversaires et célébrations de 2005
peuvent-ils, soixante ans après le dévoile-
ment de l'horreur aux yeux de tôus, âvoir
une fonction de mobilisation ? Peur-être, à

condilion que ceux qui prennent auiourd'-
hui la parole aient subi à un ritre ou un
âutre la barbarie nazie : trop de discours
émanenr de personnes qui n'ont pas com-
pris la profondeur de ce drame. A l'âvenir,
c'est l'histoire de cerre période, construite
à partir d'une approche rigoureuse des
témoignages, qui doit tenir une place
importante dans la diffusion de I'histoire
en général. En sachant que le rravail néces-
saire, en profondeur, est de rallier I'opinion
aux raisons d'être, touiours actuelles, de la
Résistance.

Violette Maurice

Liber"té

übené dénoumt tes poigneb rles esclÀ,es,

Ddlyraot de lÂ Ddt les hoflûes harai§6,

Uberlé s'shahnt des cachots d des caves

Pâr d€§ cris fulgurânts dzrs lâ plerre trâc6.

Lberté qn mfutt aù bleu de la fenêtre,

Uberté des sommes, d€s üÂtèr€§ géaÉ,
D€3 espaces maùrs où 14 ÿrgue yimt llaîtE,

Quand ribre dans la lutt l'orgue des oc&as-

Loinlairc ltberté qul câcialt ton I'kage,

Deuût lâ lârheté des foùl€s à genoür,

Quard nous avions lâ moft pou udque pârtâge,

Comme un rouge brasier tu fallumâis en nous.

Vlolette Maurice
lncandescence,

Ed. tncre manne. luu4
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International
FACE AIIX CONSÉQUENCES

DU RAZ DE MAREE EN ASIE
pal Economie & Humanisme

Le raz-de-marée qu'a connu I'Asie Ie 26 décembre dernier et ses
conséquences ne soni pas sans rappeler l'émoi mondial créé par
les attaques du 'l 1 septembre 2001 ...

Les cæurs se sont émus er les énergies individuelles et collecti-
ves se sont mobilisées comme rarement, dynamique accompa-
gnée parfois d'une volonté « d'en être » à tout prix, voire de sur-
enchérir ; image oblige. Outre des ethnies oubliées et repliées
sur elles-mêmes, on découvre à l'occasion de cette catastrophe,
que des pays pauvres non affectés par Ie drame sont aussi capa-
bles de solidariÈé et que certains pays touchés. comme la
Thailande, ont pu organiser avec sang froid les secours.

ll est à souhairer que cette mobilisation sans précédent dans son
ampleur soit un signal d'espoir à l'adresse des populations sinis-
trées, sans oublier les habitants des côtes de Sômâlie. Une certai-
ne vigilance sera rout aussi nécessaire pour que cet espoir ne soit
pas déçu. I'incertitude sur les conditions politiques, climatiques et
logistiques d'utilisation de l'aide obligeant à temÉrer I'enthou-
siasme. ll est à souhaite( sur un autre plan. que des leçons soienr
tirées en lermes de prévention et de gestion de crises, (en évitant
cependant de tomber dans un positivisme rechnologique qui
dispenserait d'un fravail sur la mémoire des câtastrophes et sur
leurs représentations culturelles collectives) : I'hécatombe humai-
ne de 2OO4 aurait pu, et doit à l'avenir, être évitée ; les conclusions
opérationnelles enfin, doivent être tirées sur l'intérêt de la concer-
ration. de l'échange et de Ia confiance entre les habitants des
zones exposées, entre les gouvernants et les gouvernés.

Agir dans la durée

Auiourd'hui, deux questions interpellent plus particulièrement : la
réponse aux besoins sur le terrain, et la pérennité de la dynamique
de solidarité dont bénéficient à court rerme les régions sinistrées.
On sait trop que, en dehors des appels à la guerre ou à la haine,
la plus grande des mobilisations finit touiours par faire lrop vite
long Feu. Passée une période de deux, trois ou âu plus six mois, le
risquê est grand de voir I'opinion se dérourner du problème. Peut-
être même en sera-t-elle d'autant plus tentée qu'elle aura beau-
coup donné. Ou'adviendra-t-il alors de la poursuite de l'aide, de
l'equité de sa répartition ? Ou'adviendra-t-il des sinistrés. et
notamment des plus vulnérables (les artisans pêcheurs notam-
meno (1) et des plus marginalisés d'entre eux ? Ou'adviendra-r-il
de ces pays déjà affaiblis par la faillite éconornique, par des

(1) Ci lc dosicr publié par

Ecoooûle & Hirmanisme
(n' 351J, 0.1ôÉ 2ml), . Cris€

mondiele de lllÉ{hu, tlst pour

le développ€ment dLlflble ".
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Ft :B cltü du raz de marée m Asie

conflits armés (sporadiques à Sumatra), ou les deux à la fois (cas

du Sri Lanka) ? On ose à peine imaginer ce qu'il adviêndrait si une
autre catastrophe de même ampleur se reproduisait, non seule-
ment dans les zones déià rôuchées, mais aussi ailleurs.

Cela étant, quelle contribution attendre d'Economie &
Humanisme à l'élan de solidarité générale ? l-association n'est
spécialiste ni de I'urgence, ni de l'appel à la 8énérosité. Au delà
de lâ diftusion d'informations sur I'engagemenl d'organismes
proches, dont les efforts nous semblent devoir être soutenus,
Economie & Humanisme peut essentiellement mettre au service
d'actions coordônnées ses contacts en Asie, eù offrir du temps
d'expert et de militant susceptible d'être utile à des proiets de
reconstrucrion.

Pour ce faire, le proiet PRo AcT représente une plate forme utile-
Ce proiet (2oo4-2006), subvenlionné par la Commission
Européenne, dônt Economie & Humanisrne assure la coordination
scientifique et le Grand Lyon la coordination 8énérale, compte Ia

capitale du Sri Lanka parmi ses partenaires (2). PRO ACT est un
proiet de mise en réseau des villes asiatiques, de collectivités
européennes et de bailleurs de Fonds de la coopéralion- ll vise à

développer les coopérations décentralisées euro-asiatiques sur
des bases financières et techniques plus solides. Un premier
séminaire, tenu à Lyon en novembre 2004, a rassemblé une cen-
taine de personnes, dont plusieurs élus européens et asiatiques,
en particulier les maires de villes du Sri Lanka, auiourd'hui lou-
chées par la catastrophe, comme Negombo ou Moratuwa.

Ouelles rrctions concrètes ?

Les multiples proiets à venir pour reconstruire el revitaliser les

régions sinistrées vont être exigeants de tout, non seulement de
financements, mais également d'expertises, d'accompagne-
ments socio-économiques... Nombre de ces initiatives devront
être conduites avec des moyens limités et dans des conditions
forcément très difFiciles. Les lignes budSétaires prévues par les
pays riches et les organisations internationales devront être
mobilisées rapidement, ce qui implique une instruction raPide
des dossiers de demandes. Après l'heure des élans de générosi-
té, il faudra aussi compter avec les intérêts parriculiers concur-
rents, les tracasseries administratives, au niveau des relais
comme à celui des bénéficiaires de l'aide.

llassociation Economie & Humanisme se metlra donc à disPosi-
tion des organismes désireux d'intervenir dans les ré8ions sinis-
trées pour la mise en place de projets opérationnels (infrastruc-
tures de santé, habitat et cadre de vie,..-), et avec lesquels elle
entretient des relations réBulières (collectivités eÈ Etat en FranÇe

et en Asie, multilatéraux, fondations, ONG, ...).

(2) le l6eâu & iill€s

euqÉûûes Eurl)cit6,

la ville de lflm et le fij,eau

de vllles asia.liques CITY'{[T.

.ffi
r.il+,.
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Econûnie O Humaniwæ0

Trois pistes d'action majeures se dessinent :

r S'associer à la formulation ou aux études socio-économiques
préalables à des proiets opérationnels, en mellant à profit des
relations de travail avec certains bailleurs de tonds de la coopé-
ralion : fondations, Commission Européenne, Banque Mondiale,
Minislère des AFfaires étrangères...

r Fâciliter les liens entre demandes et orfres d'aides sur des pro-
lets en mobilisant des réseaux de contacts en Asie, en particulier
à travers le réseau de villes asiariques CITYNET, suite à l'appel
lancé par son Président, le maire de Yokohama,

r Aider à la mise en place de paftenariats entre collecùivités euro-
péennes et asiaEiques visant à accompagner des proiets opération-
nels dans les régions sinistrées (3). e! ce en s'appuyanÈ sur le
réseau émergent PRO ACT. En Europe, Economie & Humanisme est
déià en relation directe avec des villes comme RotÈerdam (volet
spécifique de la gestion des déchets), le Bureau des relations inter-
nationales des collectivirés britanniques (LGIB) ou lâ municipalité
de Rome, sur la question de I'aide aux régions sinistrées.

lalans pour Ie long terme

Oue ce qui vient de se passer invite à I'action, chacun ou presque
en convient. Cela étant, la catastrophe du 26 décembre 20O4
marquera encore longtemps les esprits, contrairement à d'autres
drames oubliés ou, plus cruel, confrontés dès leur survenue à
une quasi indifférence générale. À charge, pour tous ceux pour
lesquels l'humanisme a encore un sens, d'inscrire cet événement
dans une réflexion plus globale ef plus prospective, qui fasse
place à l'élhique, au dialogue de civilisations, à la coopération et
au « vivre ensemble » à l'échelle planétaire. Plus lârgement,
Economie & Humanisme doit contribuer à ce que chacun puisse
pressentir que ce qui s'est passé est en train de nous apprendre
quelque chose.

Economie & Hum:rnisme (4)

(l) t{rmrinie & Hmransûc
a par exemple lds pân à lâ mise

er plâle d ùo dispositil crlleatil

de solidarité. suite à h volonlé

du Gmnd Llon de marquer

la i0lidârité de l qglomérdtio

ârlc l trsie. eUI c6tér

nolârnnent d olic ct

d associâtions ÉprÉênlânt

lei milieux pmf(§siornicls.

(4) l-c prcjet pdortâire
. CmÉ.âtionr inlemaliond€s "
d-E -onomie & tlunrâni$ne
eprime la con§{imce

qu a l'âsûiatiôn de

l intcrLLél.rndâû &s diYcdes

sncidl6. U apFlle à conslruire

sâns Êlâdle diâlogues

et solidaril6 en pafliculie. entre

liurlrlÉos el lsialiqùes. Cf. le

do$ier Chinc-Eun)p€ : Nurquoi
co,rpërû ? Ec\rnotxc &
Humanisme . oclohre 2û03
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Insertion
T]NE ACTION SOCLALE PARTICIPATN/E,

POURQUOI ?

par Micbel Dinet *

le üfi de lû PartlclÙ^llon toucbe le soclal,

mals erolse l'ensemble du fonctfutnnement ile la sæiété.

Uobiectif de la parricipation dans l'action sociale, et I'action plus
politique de renouvellement du contrat démocratique se recou-
pent, comme se recouvrent la fracture civique (1) et la fracture
sociale ; la dégradation de la situation sociale et des engage-
ments civiques sonf deux phénomènes toÈalement concomi-
tànts-

Pour un renouvellement démocratique

5i les causes du désenSagement civique sont multiples, la pre-

mière est à rechercher du côté de la perte de sens de I'action
publique. Pour beaucoup de citoyens, notamment pour ceux qui

sont le plus directement louchés par les réorganisations écono-
miques et sociales en cours, la politique apparaît impuissânte à

réduire en profondeur les inégalités el à faciliter l'é8al accès de
tous au développement. Plutôt que permettant de formuler des

choix, la politique apparaît réduite à la Sestion des procédures et
des « bidules », si ce n'est en final, quand elle Ie peuù encore, à

la gestion provisoire des crises. Elle n'apporte plus l'éventall des

repères sociaux, les représentations ditférenciées du monde,
auxquels les citoyens adhéraient à rravers leur affiliation aux
insriiutions civile; et politiques : l'Église. le syndicar, le parti, les

mouvements de ieunes...

Même dans le quoridien, faire, construire, monter quelque chose

- un objet, un mur, un chantier - étail un acte repérable. Et cette
socialité et ce quotidien, s'appuyant aussi sur un héritage édu-
catif, sur des règles et des rires, ont constitué les conditions d'é-
mergence de ce que l'on appelle la formation continue et l'édu-
cation populâire. Auiourd'hui, écartés du travail, les chômeurs de
longue durée, les ieunes qui peinent à y entrer, sont privés d'un
des lieux évidents où s'opère encore une affiliation au collectif,
voire même à une hisloire el à un territoire.

Deux autres phénomènes déterminent éSalement I'action socia-
le. Le premier phénomène est celui de l'incerlitude marquant la

vie en société. Ce contexte ne se prête pas facilement à la pro-

iection sur I'avenir, alors que iustement l'énonciation et I'accom-
pagnement d'un « proiet de vie » constituent pour beaucoup le

socle de l'action sociale. Mais comment ces proiets peuvent-ils
avoir un sens s'ils ne peuvent être partie prenanle d'un projer de

' Présldent (PS) du
Conseil Générql de
Meurthe..-t-Moselle,
oîcien président
de I'UNADEL (Unlon
nationdle des
oeteurs et structures
de développenent
locol).

(l) Èlle t$ure $lr e,\Ple§ion

inquiéunle sur le Enain mêJne

de la denrocmlie à trâ!r$,

notamûenl, lâ d6affealion des

citolms âux élecüons. lit lâ

mr§4uence éloudissânlr m a

étë le résullat du 1" tour des

él€ction$ presidenliellui de 2002
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Michel Dineto

société qui les englobe, dans le même temps où ils parricipenr
à le consfruire ? (2) Le second phénomène est celui de
l'éclatement des lieux er niveaux de prise de décision : quartiers
inter-connectés, région, nation, etc. I entre les niveaux de
responsabilité et les niveaux de compétence, il y a confusion, ce
qui modifie, d'une manière évidente, les rapporrs enrre citoyens
et politiques (3),

La refondation du cônrrat démocratique demande d'agir selon
deux principes, qui se recoupenÈ avec la question du sens de lâ
participation dans le champ de la solidarité et de I'action socia-
le : le premier de ces principes est de mettre la question sociale
au cceur de la réflexion sur le contrat démocratique ; le second
est de repenser la place du citoyen dans I'espace public.

Ilaction sociale, en effet, n'est pas un des volets du projet poli-
Èique, par exemple à l'échelle d'un département, mais elle doit
être le cceur de toute son architecture. Et ce qui est donc
demandé aux services d'une collectivité, comme aux élus, c'esr
de travailler au vivre ensemble en croisant la politique des collè-
8es, celle des transpôrts, de la culture, etc., et l'action sociale,
dans sa logique tanr de prévention que de correction ou d'ac-
compagnement- C'est un exercice extrêmement difficile parce
que I'organisation administrative est cloisonnêe avec ses chapi-
Ères budgétaires, son organisation hiérarchique, sa logique de
gestion, plutôt que de mission. Mais ces nceuds construits un
par un, de politique à politique, permeÈtent une avancée. Non
pas sur I'acfion sociale, màis sur I'ouvrage social, dans une
approche globale du développemenr.

Pas de solidarité
sans relatîon équitable
Dans cette optique, la question de Ia participation dans I'action
sociale croise donc la question de la participation en général,
dans le processus démocratique. ll s'agit bien de développer la
participation dans l'action publique, et dans l'action sociale en
particulier.

Cette démarche de développemenr parricipatif se iustifie,
d'abord, au nom de I'efficâciré. Non seulement les persônnes
construisent par la participation une réponse plus adaptée à la
question qui se pose à eux et à leur milieu ; mais I'un des atouts
de la participation est invisible : la parole échangée est déjà une
formation pour la suite, pour d'autres projets (4).

Un autre fondement de cette démarche réside en un certain
nombre de valeurs humanistes : les personnes ne sont pas à
appréhender comme des catégories, comme des { publics » ou
comme des morceaux de telle ou telle politique, elles doivent

(2) uû ct ah ûomb,r

d'" îpaisêü§ " s{riâux -et
donc de poliliciens r€vml que

lâ p3dicipâlion soil cironscrilc

atl quafliet à la hâulé du

squarc qu'on ÿaéve uellemmt

alirénager, à la fEsqoe qt'on va

d,iilrr à telendmll. .. Tout oela

n'a de sans qLre si les pe,rsonn€s

con(rfld(s sr voiefll Ècoooue

lâ .apæité de pârler ù prcjet

d! ville da$ sl ÿruclurolion

(3) À or tirrc, le scadaic & la
d6tânce fu r'ocabulain & la loi

dit4 " Phase 2 de la

Élntmlisârion " eil mrnifcite.

l,a décenlülisalion, dâns son
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ciiotens dù porlvoir el à rendr€

l'ætil)Il publique ct I eltort fis{âl

d.mîndé plus lisibl€s pâI le

conciloytn, (]elh loi consacrE

âu conlmiæ - et cela ralen€

tous lcs couraflls poliliques -

un l"nf0r.Pmenr rtê\ erirutih

loaau,(. et ûon las url

ftnlbflrmeflt du pouvoir

des cilolrûs.

(4) " Quad il y a une tzble

et detL\ chais€s, il y a &jà un

prujct ,, dit un dage quôécoit
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llne action sociale tE)

être abordées dans leur unicité et leur diSnité. Celâ imPose donc
d'une manière évidente l'idée que I'on ne peut investir pour l'a-
venir qu'en écoutant d'abord ce qu'elles disent, ce qu'elles sou-
haitent dire et ce qu'elles ne peuvent pas dire. Le vocabulaire, les

signes, les codes ne sont pas identiques entre les citoyens
concernés par l'action sociale et les « aidants ,t cela impôse donc
de passer par un temps douloureux de silence, dans lequel on
laisse I'espâce pour que le mol, le signe, le geste, lâ Srimace
puissent éventuellement s'exprimer. lnvestissement pour l'avenir,
ce tempslà est, de plus, respectueux de la diSnité même des
personnes. Cela vauE pour le handicapé, pour le marginal, pour
la personne âgée, pour chacun d'entre nous. Parce que person-
ne, non seulement dans un moment de sa vie, mais même tous
les jours, n'est à I'abri de la détresse,

La relation de chacun à un territoire est éSalement importante.
Le rapport vertigineux à la planèae ne passe d'abord que par
cette idée : il existe un espace dont on est originaire, dans lequel
on connaît des voisins, dans lequel on peut expérimenter des
projeLs i ceci ne recouvre pas forcément I'identité locale au sens

traditionnel. [Jn territoire, ei I'appartenance à ce lerriloire, peu-

vent s'être construits à partir d'une magnifique fêùe construite
par des habitants, à partir du combat mené autour de la ferme-
ture d'une école, ou à pàrtir d'un drame industriel qui â mis à lâ

rue 5OO personnes. Mais le territoire vécu, c'est le contraire du
terrier, el le développement local n'a rien à voir avec un déve-
loppement « bocal »!

En dernier lieu, on doit promouvoir une action sociale participa-
tive en Fonction non pas de certitudes, mais d'intuitions et
convictions politiques. Le développement humain, touÈ d'abord.
doit primer par rapport au développement maÈériel, ce qui Passe
par une qualilé de la démocratie. Le suffrage universel esl utile,
avec I'hypothèse touiours possible de I'alternance; mais face aux
limites et aux convenances de ce système, la participation est de
nature, bien évidemment, à enrichir le débat démocralique. Une
notion essentielle de la République, par ailleurs, est la fraterni-
té : la coopération est préférable à la compétition, er entre les

individus, même si cela ne se voit pas, le vivre ensemble esl fon-
dateur de quelque chose qui enrichit les uns et les autres, qui
permet de « rebondir » pour la construction de projets Cette
frâternité ne s'apprend pas dans les livres, ni uniquement à l'é-
cole ou dans la famille : elle se construit au quotidien avec les

uns et les autres. Elle nourrit I'enthousiasme du quotidien' et
permet de rester ouvert aux Serminations qui, au-delà des dis-
cours, amor€ent la transformation politique et sociale au Plan
national et au plan international (5),

Michel Dinet

(5) Cel Æticle rwrÊnd l'eientiel

de l'intercntion de M. Dinet lo§
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Altérités

DE tA MDilTÉ SOCIAI,E À TE OryNRSITÉ

pûr Hûbltat et Han anlsrrre

Fondée en 1985 à Lyon sur l'impulsion de Bernord Devert (l),
I'qssociation Habitot et Humonisme vient de morquer son ving-
tième onniversaire, Economie & Humonisme, dons lo ligne de
reldtions répétées et tructueuses ovec cette orgonisation devenue
notionale, et comme hommoge iustifié à son oction « pour le
droit de tous ou logement et à lo ville » accueille lo réflexion crï
tique conduite por Habitot et Humonisme, en cette onnée de
bilans et d'ouverture, sur l'un des principes d'oction qu'elle d fait
sienne: ld mixité sociole dons l'hobitot.

Iidéal de la mixilé sôciale, définie comme le mélange harmo-
nieux des différentes composantes de la ville, classes sociales,
services, activités, etc., s'est imposé peu à peu à l'ensemble des
acteurs de l'urbain, et notamment à une grande partie des
responsables du logement social. La mixité est perçue comme
une SaranLie de la cohésion sociale et comme une traduction
spatiale des principes d'unité et de diversité qui la maintiennent.

La mixité, un mythe,
un référentiel politique

Or la mixité n'existe pas a priori. Toutes les villes et les âgglomé-
raEions sont Faites de secteurs, de quartiers, d'unités de voisina-
ge, parfois très rypés, voire cloisonnés. La diFrérenciation sociale
des espaces résidentiels est un phénomène que l'on peut obser-
ver dans les villes modernes depuis I'industrialisation (2), et cer-
tains chercheurs n'hésitent pas à envisager cette spécialisation
comme I'un des trait5 structurels du fonctionnement urbain. Elle
procède à la fois de l'agrégation spontanée des individus et de la
mise à l'écart plus ou moins volontaire de certains groupes.

À linsrar des phénomènes observés en Europe et aux Étars-Unis
(modèle extrême des « Gated Communities »), on observe dâns la
période plus récente un accToissement sensible des inégalités à l'é-
chelle locale, sous l'effet de la polarisation des territoires. Le
contexte social de réSression se double d'une recherche de proxi-
miré de type atfinitâire que les chercheurs appellent ( appareille-
ment électir ». La tendance à I'urbanisation en archipel qui en
résulte esr en rraiî de devenir préoccupante en France. Les possi-
bilirés de passerelles, de mobilités spatiales er sociales sont blo-
quées, au détriment des plus défavorisés qui se trouvent relégués
de manière durable. Ce mouvemenù touche de façon privilégiée les
personnes issues de l'immigration, pour lesquelles la question du
reiet et de la discrimination est encore plus torte. Ce schéma d'un

( I ) Dotl l'ou!r,?ge " artL, /rl{e

lx»t l hfime" ÿicntdt
pruaîtrc .rLrx fo du Cerf.

(2) DilléÉncialion, voire

s{grügxtion. hodmntale, mais

égaleDenl \,enicâle ; les

rdatiors strlclenEnl oi6es
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irr'éfleurs des " b€aux

quânienj " et lcurs " voishs "
des élages suÉrieür§
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De la mixité soelale à la diüersité

monde ou se iuxtaposent des entités homoSènes et fortement dif-
férenciées limite I'expérience de la rencontre et appauvrit la
dimension d'interdépendance, fondatrice de toutes les villes.

Uémergence du thème de la mixité sociale pour lutter contre la

ségrégation apparaît principalement en France avec la paupéri-

sation du parc social des grands ensembles et le départ des cou-
ches moyennes. LÉtat oriente alors largement sa polirique de
l'habitat dans un obiectif prioritaire de mixité résidentielle, à la

Fois dans les attributions des logements sociaux, et dans I'obli-
gation qui est faite aux communes de s'équiper en logements
sociaux pour une meilleure répartition sur le rerritoire (3). Or' si

la mixité sociale peut être un Principe de référence, sa traduction
en ourils techniques est beaucoup plus difficile. Rares sont les

politiques publiques qui peuvent se prévaloir de succès tangibles
en matière de mixité. Pire, ce principe peut être utilisé comme
prétexte pour reFuser les candldatures des plus pâuvres là où il
y en a déià ( lrop ».

La mixité érigée en Princiqe d'action

Pour Habitat et Humanisme, la mixité sociale correspond à

« l'égale possibilité pour tous de participer à la vie urbaine et de
s'enrichir, à lravers la rencontre et l'échange, de I'apport de
tous ). On ne parle ni de cohabitation, ni de iuxtaposition, mais

d'un décloisonnement des relations sociales et des 8énérations
pour faire vivre la vilte, Ainsi Habitat el Humanisme Privilégie I'a-
chat ou la gestion de logements situés en ( diffus », dans des
quartiers équilibrés, pour y loger des familles en diFficulté
accompagnées par des bénévoles.

Après vingt ans d'action, il est possible (4), d'esquisser une clas-

sitication des condilions Favorabtes pour assurer la réussite de
l'insertion d'une familte dans un logement et dans un quartier:

! Une traiectoire présentant certains Facteurs de continuité : il
est par exemple beaucoup plus facile d'inté8rer soit des familles
menacées d'expulsion dont on a racheté le loSement, soit des

familles de réfugiés qui reconstituent rapidement leur commu-
nauté d'origine. En revanche, les familles beaucoup plus marSÈ

nalisées, notammenr certàines qui « viennent de ta rue », sont
beaucoup plus fragiles et instables, et ne sont iamais à l'âbri
d'une « Techure ».

r ladéquation entre le milieu social du quartier d'accueil et celui

de la personne retogée : un quartier « huppé ». par exemple, ne

peut devenir du jour au lendemain lieu d'intéSrarion pour des

familles ou des individus qu'il rejette ; il n'y a alors pas de pos-

sibilité pour la famille de créer des relalions de voisinage

(3) tÈ la lri d'orieùtaüon

surla\ille & 1991 à la loi
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HabiLal et Hr!ïttflisme,\\\,

: La nécessité d'une médiation et d'un accompagnement :

l'« acceptabilité,| de la Famille, ou même du logemenr, dans un
immeuble, est un travail de longue haleine qui doit être porté par
les accompagnants. De nombreux exemples de méfiance ou de
reiet ont été résolus par la médiation de l'association (5). Cette
action ne peut guère cesser avant plusieurs années, les remon-
tées d ostracisme étant innombrables. llaccompagnement doit
permettre une curiosité qui va rendre possible la relation avec
lautre difFérent. qu'il soit afghan ou ancien prisonnier.

r Lintégration des logements et des Familles dans un processus
de droit commun ; là se pose une question en termes de straté-
gie de l'association : doit-elle ou non communiquer sur ses
actions ? La pratique a tendance à Favoriser la banalisation des
Iogements Habitat et Humanisme pour que la « greffe » prenne.

r Agir contre les ségrégations et les replis passe par une poli-
tique volonlaire en matière de construction et d'attribulion de
logements sociaux, mais également par un travail sur les repré-
sentalions. À la discrétion peut s'opposer alors la recherche du
débal, qui peut mener au conflit. Mais le débat permet iuste-
ment de revenir sur ce décalaSe des représentations el d'amor-
cer un apprentissage de I aurre (6).

La mixité qui fonde I'action d'Habitat et Humanisme - et d'un
certain nombre d'autres organisations - est un terme gênant
parce qu'insuffisamment précis, et même instrumentalisé,
Uattachement à ce concept est compréhensible, mais dans quel-
le mesuTe n'est-il pas un piège ? ll évite de parler de la ségréga-
tion, du racisme, de mettre des mots plus durs sur la réalité. Il
vaut donc mieux parler de la diversité : ce concept reconnaîE
intrinsèquemenl la différence. alors que la mixité semtrle la
noyer. Comment alors affiner les représen!ations, comment sor-
rir des clichés ? Probablemenr en tentant de décrire les situa-
tions, toujours différentes, qui se jouent entre la famille et son
environnement, Tout l'enieu réside dans I'analyse de la relation.
Or il existe peu d'outils d'approche situationniste.

Le travail d'Habitat et Humanisme. ou de toute association même
importânte. n'est pas à l'échelle des problèmes de la France en
termes de manque de logement, ni des diFficulrés des quarliers
ghetto. Néanmoins son expérience sur le Èerrain démontre qu'au
niveau de I'individu, de l'immeuble, du quartier, des évolutions en
profondeur sont possibles, qui modifient effectivemenf les men-
talités et la manière de vivre ensemble. Pour amplitier la portée
de son action, l'enjeu est dès lors de capitaliser sur ces expérien-
ces et d'analyser les critères de leur réussite, non à partir de
concepts, mais bien à partir d'exemples concrets.

Habitat et Humanisme

(5) À Nûnt€s, cinq logenrefts
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Ethique

AD MINISTRATEURS SATARIÉS

UNE BRÈCHE POUR D'AUTRES VATEURS

Étu à cc poste au tifie da la CFDT, Pôene Alanche aient

th tern lnet Plasiears mandats d'adminîstraletr salatlé
de son entrclrrke, Renaalt SA.

Economic & Hnmanisme : yous estimez que ld présence de sala-

riés est en premier lieu une brèche dons lo consonguinité qui

règne dans les conseils d'Administrotion (CA) des grondes entre-
prises...

Pierre Alanche : Oui, et celle brèche correspond à deux réalités,
Elle renvoie d'abord au profil des administrateurs salariés (AS).

différent, par leur formation et leur histoire, de celui des autres

administrâteurs;ils ne sont donc pas vecteurs des mêmes

valeurs, ce qui ne signiFie pas que les membres non salariés des

Conseils ne soient pas porteurs de valeurs et d'interrogations
morales. C'est surtoul par leur mode de désignation que les

administrateurs salariés se distinguent. Dans la plupart des gran-

des sociétés cotées en bourse, les administrateurs ont été choi-

sis par le PDG. Les administrateurs représenLant les salariés'
eux, sont élus par le personnel. Cerre ruplure partielle de la

consanguinité des CA a deux effets positifs : elle rend les débats
en leur sein plus ouverts et moins artificiels, car les administra-
teurs proches des PDG ont de facto un devoir de réserve à leur

égard : s'ils ont des remarques à leur exprime( c'est en tête-à-
réte qu'ils le feronr, et non en réunion. Un cerEain nombre d'ad-
ministrateurs cooptés se sont dits satisFaits que des queslions

nouvelles soient abordées dans les réunions de Conseil depuis
que des salariés y siègent.

E&H ; Pert-on considérer que cette présence des saloriés apPor-

te quelque ahose d I'entreprise, à so dynomique ?

P A. : D'après mon expérience, la présence des salariés au CA

est utile sur au moins trois plans prin(ipaux

r Le premier est celui de la vie de l'entreprise : les salariés sont
en quelque sorte des capteurs au plus près des réalités, et cela

aide le CA à prendre conscience d'un certain nombre d'évolu-
tions. À plusieurs reprises, i'ai vu les AS introduire une queslion

en réunion et la direction leur répondre : « non, ce n'est pas un

problème » ; mais deux ou trois ans plus lard, lorsque ce pro-

trlème a émergé dans toute son ampleur, certains administra-
teurs non salariés se sont Souvenus de cette interpellation initia-
le, qui portait par exemple sur des aspects aussi strarégiques
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que les relations avec les fournisseurs, ou la gestion des compé-
lences... Dans ces domaines, les administrateurs non salariés
ont du mal à évaluer de loin, et de leur propre chef, les impacts
de telle ou telle décision de la direction.

r Le deuxième aspect concerne la discussion des modalités d'ap-
plication d'un certain nombre de décisions : au moment où les
stock options étaient le plus à la mode, leur introduction ne
posait a priori aucune question aux administrateurs. Les AS, eux,
ont demandé à débattre à la fois du principe et des modalités
d'applicâtion de cette nouvelle forme de rémunération. Le fait
d'en discuter a pu aider la direction à amender sa décision de
façon à ce qu'elle soit plus opérationnelle. La même chose s'est
produite au moment des débats en CA sur le code de déontolo-
gie : sa première version étair essenùiellement basée sur les com-
portements individuels, ce qui est en soi assez noble; mais les
AS ont alimenté le débat sur les aspecÈs collectiFs qui étaient
âbsents de ce code : tout ce qui concerne en particulier les vio-
lations de droit dans les entreprises sous-traitantes ou chez les
fournisseurs à l'étranger.

r Le troisième volet se rapporre aux implicarions de la mondialÈ
sation sur l'entreprise. Les AS abordent des suiets sur lesquels,
compte tenu des contraintes économiques, ils ont un devoir de
vigilance et de réflexion sur le long terme.
En définitive, on peut estimer que les intervendons des AS se
situent, soit ( dans le ieu » de I'entreprise, de par leurs interro-
Sations ou obiections, soit « hors ieu », sur des questions de
principe qu'un administrateur salarié se doit d'aborder pour ne
pas s'engluer dans la logique d'un CA « consanguin ».

È&H : En ce sens, les AS ne s'expriment pas seulement ou nom
du personnel de I'entreprise, mois aussi comme une représenta-
tion de lo société dons l'entreprise.,.

P A. : EFtectivement. J'ai donc essayé de ne pas pratiquer la lan-
gue de bois, de ne pas être seulement là pour répercuter un dis-
cours de type « cahier de revendications », mais bien de conrri-
buer à la mission générale du CA ; ceci tour en n'adoptant pas le
point de vue contraint du gestionnaire qui respecte dans leur
tôtalité des règles du jeu prétendues incontournables pour que
I'enlreprise progresse, et en essayanl d'avoir une vision à long
terme qui englobe des préoccupations plus larges que la gestion
de l'entreprise,
Pour exister vraiment dans un CA. la diFficulté de I'administra-
teur salarié est assez forte. Dans chaque cas, il faut trouver l'an-
sle d'attaque qui lui permet de travailler avec le collectiF, en lui
apporlant quelque chose, sans se noyer, sans se laisser phago-
cyter. Souvent, on peut se sentir soi-même très « petit » devant
certaines propositions faites, avec le senliment qu'( il n'y a pas
d'autre choix possible ». ll faut donc poser des questions, non
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pas en tonction d'une critique technique de la décision, mais sur

le plan des valeurs qui ont fondé cette décision. C'esi une

démarche personnetle, mais qui ne peut se raisonner que dans le

cadre d'une réflexion collective avec les organisations syndicales'

E&H : Er précisément, te syndicat oide-t-il substontiellement ces

mititonts tout à fdit originoux que sont les AS ?

PA. : lndirectement. Ce sont la formation et I'expérience que i'ai
pu acquérir au long de mon parcours syndical qui m'onr aidé à

survivre dans le milieu du cA. Mais i'ai regrelté qu'il n'y ait pas

une réflexion plus approtondie' dans mon syndicat, sur la fonc-

tion d'administrateur, de façon à ce que, par rapport à toutes les

étapes prévisibles de la vie d'un CA, nous disposions d'éléments
de référence pour savoir quelle attitude adopter ; par exemple
pour élire tel ou tel nouvel administrateur' ou lorsque I'on vote

iur les comptes, sur Ie rapport d'activité de I'entreprise " Les

syndicats ne sont pas habitués à accompagner leurs m€mbres

dâns cette position d'administrateur, car elle est très différente
de celle du militânt: I'administrateur inEervient en amonE des

décisions, ses interlocuteurs sont les autres administrateurs,
qu il doit convaincre. et non pas, selon le positiÔnnement habÊ

tuel du militant, la DirecÈion générale qu il critique.
À la suite de la dernière élection des quatre nouveaux AS, une

Formalion a élé organisée hors enlreprise, par un équipe.d'en-
seignants d'une École de management. D'oriSines syndi€ales

divèrses, nous avons vécu là un temps fort qui nous a confirmé
le besoin d'une préparation spécifique à cette fonctiÔn.

E&H : Pensez-vous que sur le plan du ropport ou cdpital, les

interventions des AS Font naître une réflexion éthique nouvelle ?

PA. : Pas encôre suffisamment. On a souvent parlé de la situa-
tion schizophrénique du salarié actionnaire i pour ma part, ie ne

l'ai pas rencontrée sur le terrain : le salarié sait très bien faire Ia

part de ses intérêts de salarié et de sa straté8ie d'épargnant'
teci dit, depuis I'instauration de l'actionnariat salarié, Renault a

traversé une période de prospérité: certaines questions crucia-

les ne se sont donc pas encore posées aux salariés devenus

actionnâires. Une bonne Partie de la réFlexion sur le rapport au

capital, sur la responsabilité d'investisseur, ne s'est pas faiÈe

encore. Le salarié a souvenl une vision idyllique de sa position

dans I'entreprise: il s'en voit, y compris avec les revendications
qu'il porte, comme le véritable défenseur, contre des financiers
qu'il perçoit comme axés uniquement sur leur intérêt à court
terme. À l'avenir, nous verrons certainement, à l'intérieur du tri-
angle sâlariés-mânagement-financeurs de l'entreprise, des ieux
d'alliances f luctuanles.

Propos recueilûs Par
vincent Berthet

:w.
Economre & HuolÂîisme . numéra 372 . n14$ 2AA1



Publicüé

lnformations sociales
Pour découvrir la revue, nous vous proposons de choisir un exemplaire

à titre gracieux parmi nos dernières livraisons :

I Les adolescents - n" 1 19
I Accès aux droits - n' 120
I Décen tralisa rion : enieux et débats - n" 1 21
I Unions et désunions du couple - n' 122

Pour le recevoir, vous pouvez soit faire votre demande par mail à l'attention de
ysabelle.micheler@cnafmail. f( soit par un courrier adressé à la CNAE
lnformations sociales, 32 avenue de la Sibelle - 75685 Paris cedex 1q

IH
üffi'.{ r: :l i.li

Jacquos
d'un briseur d'idoleei

Cinquante ans 
'\

de chroniques . 1l ie
dans Réforme ie_§

Actualité

Réforme,
53-5 5 avenue du maine

75014 PAR|S

48 pages au prix de 6 € +
1,50 € de port, soit 7,50 €

À eommander à :

La revue bimestrielle d'analyse et d€ débâl sur les migrations
en France et en Eufope

TIIGRATIOIVS SO

novembre-rlécemhre 2004 - vol. l6 - n' 96 - 232 p

DOSSIER : Réfuxions sur la, kt:cüé
Àb{rnnemc s - difrlslon : CIEVI : {6. ?ü€ de Mootreuil - 7501 I Paris

Té1. : 0r 45 72 0t 40 ou 0l 43 72 49 34 - [ax : 01 43 t'2 06 42
li-mâil : ciemipâris@wanâdm.fr / Sile\reb : §lÈw.ci€Iùi,o]g

trânce:40 € Étanger:50€ Soùtie i70€ l,enùméror l0€

1æ I.(,niimi( & Ihrm.rûism( . n't"1tît -J72 . tuat\ )OOj



Le llvrc da trtmesifie

Dæ,uments

*€I,ue fftüatl ct o@lol t' lW
Page 110

,talr,-,llre"
Pâge 111



Le liure du trimestre

TRAVNT ET EMPTOI N"IOO
(0CT0BRE 2004)

Ministère de I'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociole
Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques

Créée en juin 1979, dans un envi-
ronnement socio-éconômique
difficile, par Robert Boulin (alors
Ministre du Trâvail et de lâ
Pârticipation), la revue ne s'est
pas éloi8née de sa vocation initia-
le. Nourrie des recherches et des
études de la DARES, elle veur
non seulement rendrè compré-
hensibles les enieux autour des questions
du travail et de I'emploi, mais aussi susci-
ter la réflexion des acteurs. La revue ne
s'adresse pas seulement aux chercheurs ;

elle est ouverte à un public le plus large
possible, dans la visée d'une compréhen-
sion, d'une appropriation et d'une
réflexion optimisée-

Pour ce centième numéro, la r&action a sol-
liciÈé des auteurs déjà publiés. Chacun des
dix textes est suivi d'un encâdré replaçânr le
suief dans une rétrôspective de vingt-cinq
ans d'évolution des problématiques.

Pas de surprise : les thèmes abordés par la
revue ne sont pas très difFérents des préoc-
cupâtions de sa prime jeunesse. Le temps a
provoqué une généralisation ou une évolu-
tion des phénomènes : il donne du recul à
I'analyse et intlue sur les modes d'action.

La question de la fragilisarion des publics
est touiours prégnante : O. Marchand
constate qu'auiourd'hui Ies ieunes subis-
senL, voire catalysent une fois de plus les
transformations du travail. et A.-M.
Daune-Richard retrace le pârcôurs inache-
vé des femmes vers un accès à I'emploi
dissocié de l'ordre familial.

Les politiques de I'emploi sont abordées
par H. Puel sous I'angle du concept de chô-
mage structurel, de son histoire, revisitée
chaque fois que la situation de l'emploi
devient plus favorable, et qui ne représen-

te donc pas aujourd'hui, selon
l'auteur, un indicateur d'actualité.

E De Coninck s'inquiète de I'ef-
fritement progressif systémique
des conditions de I'exercice du
travail, dont I'origine va au-delà,
selon lui, de stratégies managé-
riales...

En ?004, et pour I'avenir, les auteurs
recommandent la réflexion partagée et la

négociation pour urouver ensemble des
solutions, En effet, selon P Boisard, c'est
l'absence de consensus minimal en amont
qui autorise âujourd'hui la remise en ques-
tion des 35 heures. J.-P Aubert et R.
Beauiolin-Bellet prônent le traitement (à

froid, des restructurâtions d'entreprises
par une anticipation de la crise et une
mobilisation des acaeurs de la régulation
sociale dans une démarche . concertée.
Examinant la quesfion de l'accès à la for-
mation, V Merle propose lui aussi une
forme de «co-initiative» entre employeur
et salarié. A. Jobert et J. Saglio invitent à
penser la négociation collective sous une
forme d'instance de régulation à visée
sociétale plus large.

Du partage au territoire, il n'y a qu'un
pas... La question reste celle de l'échelle
pertinent€ et des liêns entre les diftérents
niveaux !Tandis que B. Bercusson étudie
les inte.aclions entre droit nalional et
communautaire dans I'application du droit
du travail, J.-C, Barbier s'interroge sur l'ar-
Eiculation entre Stratégie Européenne pour
l'Emploi et poliriques nationales, eL sur les
convergences enrre ces dernières.

Frédérique Minet
Chargée d études

Economie & Humanisme
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Site \ù7EB Bibliothèque sonore International
www. bibliothèq ue-sonore.org

Docurnents

sPlD, association de Soutien à la Produc-
tion lndépendante de Documenlaires, dont
le siège est à Aubagne, Produit et diFfuse'
« de manière allernaùive, des documents
audiovisuels engaSés aux côtés de celles et
ceux qui luttent, » Elle propose des films
vidéo (Forum Social Mondial, syndicat SUD

étudiant, lutte des lndiens du Chiapas ..),
des conférences et témoiSnages sur CD

audio (droits de I'homme en Tunisie, lois
liberticides en France, Fonds de pension.

viotences policières, Palestine, médias, pri-
sons, entrefiens avec Pierre Bourdieu)' du
multimédia (agence multimédia d'informa-
tion citoyenne : www.altermondialisa-
tiôn.org),

La bibliothèque sonore est une extension
de cette dernière aclivité. Elle propose -
avec I'accord des auteurs - de télécharger'
libremen r et Sraluirement. témoisnages.
conFérences ou entretiens, qui sonr répar-
tis dans 2l sections :Afrique, Agriculture ,

Basques, Bourdieu, Consommation' Démo-
cratie. Écologie, Économie, Éducation.
Immigration, Judaisme, Kurdes, füedias,
Palestine, Philosophie, Répression, Retrai-
tes, Santé, Services Publics, Tché-tchénie,
Zapatistes.
La participation de personnalités, telles
que José Bové, Pierre Cassen, Pierre
Bourdieu, Miguel Benassayag ou René

Passea, pour ne citer qu'eux, donne une
coloration altermondialiste à ce site' que

certains utilisateurs trouveron t peut-être
politiquement marqué ; encore que les

conrributions d'Amnesty lnternational,
Greenpeace, I'Union Juive Française pour la

Paix ou encore la CIMADE témoiSnent de
l'ouverture de cette bibliothèque sonore,
voulue « base de données sonore, intellec-
ruelle, humanisre et militante ».

Jacques Bigot

. lire ,

Roland COLIN
Kénédougou, au créPuscule de
l'Afrique coloniale
Édirions Présence afr caine. Paris. 2004,
400 p.

[auteur, direcfeur puis Président de
I'IRFED, après avoir éùé chef de cabinet de
Mamadou Dia au moment de l'indépendan-
ce du Sénégal, livre dans ce volume ses

mémoires de jeune administrateur de la

France d'Outremer au début des années

1950. ll a été affecté alors au Cercle de
Sikasso, du Soudan Français, qui deviendra
République du Mali. KénédouSou est le nom

de I'ancien royaume de Sikasso. Roland

Colin parle tes langues locales et se révèle

un observateur pénérrant de la « culture
paysanne adossée aux génies de la terre, de
ta vie et de lâ mort ». Cette culture est enco-
re bien vivante, mâlgré les compromis de
plus d'un demi-siècle de colonisation.
Iauteur souliSne te caractère religieux de

cefte Afrique, partagée ici entre lslam et
animisme, alors que le message chrétien ne

parvient pas à franchir le fossé culturel
Mais, c'est encore « le temps des comman-
danls et de la mécanique du Pouvoir
blan€ ». Uétreinte du colonisateur s'est des-

serrée avec la suppression de I'indigénat et
du rravail torcé en 1945 i son action est
désormais surtout tournée vers la mise en

valeur de la production de coton. La société
paysanne découvre peu à peu la siSnifica-

tion de I'argent. On pressent l'ébranlement
de ses fondements séculaires. Ces mémoi-
res se (losent sur la période de désarroi qui

s'ouvre. Les soubresauts des années 1960 à

1990 sont à l'horizon. l-ouvraSe passionne-

ra les amoureux de l'Afrique et sera du plus

grand intérêt pour ceux qui cherchent à en

comprendre auiourd'hui la muta on.
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Alain DURAND et Nicolas PINET
Amérique latine.
Chroniques pour 2OO4
LHarmattan, Paris. 2004, 2I 2 p.

Cet ouvrage inclassable est d'abord un
excellent aide-mémoire de I'année passée.
On y trouve, mois par mois, la chronologie
des évènements importants qui ont mar-
qué chaque pays, avec un commentaire
permettant de les situer. S'y aioute un
tableau rappelanr les principaux chiffres
sur la population, la santé, et l'économie de
chaque pays. Est présentée égalemenr une
rétrospective générale des évènements
politiques marquants par grande région :

andine, centrale, sud, et du Mercosur.
Enfin, - eù c'est peut-être la partie la plus
intéressante, bien qu'elle soit plus « subjec-
live » - sont publiés neuf documents
inédits, dont sept concernent un pays en
particulier, qui permettent de couvrir les
sujets les plus chauds : les conflits liés à la
terre, aux inf rastructures (oléoducs,...), aux
semences indigènes, la montée des peuples
amérindiens, les droits de l'homme, la
question des impunités et des répara-
tions.., Réalisé par Dial (revue d'actualité
sur l'Amérique latine paraissant deux Fois
par mois ), ce livre, unique en son genre,
permet de connaître, d'une seule lecfure, la
siluation dans ce continent en profonde
mutation : une « bible », en quelque sorte;
un outil de Èravail, assurément. Mais pour-
ra-t-il être renouvelé chaque année ?

Pierre Graniean

Société

Jean-Claude BARBIER, Bruno THÉRET
Le nouveau système français
de protection sociale
Edifions La Découverre- « Repères »,

Paris. 2004. 124 p.

Ce petit livre, très dense, présente les
composantes du système trançais de pro-
tection sociale : sécurité sociale, assuran-
ces-chômage, politiques de l'emploi, de la

famille, aide et aclions sociales, mutuelles,
assurances privées... ll offre des histo-
riques précis, un grand nombre de don-
nées chiffrées, des comparaisons entre
pays européens. Les auteurs portent un
regard obiectif sur un certain nombre de
questions, comme la sanlé ou les retraifes,
fort débattues ces derniers remps, mais
pas toujours avec une rigueuT sufFisante.
Finalement, ils nous réconcilient avec le
système français, né des aspirarions du
pays, bâti pas à pas en tenant compte des
contraintes démographiques et écono-
miques du moment, discuté âprement par
l'Etat, les responsables politiques et les
partenaires sociaux. réputé réfractaire aux
grandes réformes, mais en permanente
évolution, mena(é de faillite et toujours en
vie. Pour les auleurs. il est probable que
l'imporrance de l'EtaÈ va s accroître, ten-
dan[ vers une prolection plus universelle.
En revanche, l'inrluence de l'Union euro-
péenne en faveur d'une convergence des
systèmes nationaux, vers le haut ou vers le
bas, tardera certainement à se faire sentir.

Michel Lecointre

Anicet LE PORS
Le droit d'asile
PUF. « Oue sais-je ?

Paris. 2005, i28 p.
n" 3733,

Ce petit livre dresse un panorama rapide,
mais précis et très complet, du droit d'asi-
le : ses ori8ines et son hisroire. ses fonde-
ments juridiques, les organismes spéci-
Fiques à la reconnajssance du statut de
réfugiés, les causes et les conditions d'oc-
troi de I'asile. et les procédures administra-
lives visant à l'accession au statut de réFu-
gié ou à la protection subsidiaire. Le statut
de réfugié est un état juridique personnel
qui se constate et non un droit qui s'ob-
tient ; il ne commence à porter ses effets
qu'après avoir éré conféré par un Etat donÈ
l'octroi de I'asile dépend de sa volonté sou-
veraine. Celui qui « triche » un peu parce
qu'il s'expatrie d'un pays où rèBne I'injusti-
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ce et la faim n'est pas pour autant un délin-
quant, ainsi que pourrait le laisser craindre
Un Courant sécuritaire. Depuis le traité
d'Amsterdam. le problème de I'immiSra-
Èion dépasse les frontières nationales et la
compérence est artribuée à l'lJnion
Européenne sur la base du principe de libre
circulation interne, non seulement des tra-
vailleurs, mais aussi des citoyens. À travers
ces pages, le spécialiste réalisera une mise
à jour de ses connaissances, et le néophyte
trouvera une source d'informations préci-
ses sur cet aspect spécifique du droit de
l'immigration et sur ses incidences sur le
droit de Ia communauté européenne et les
droits de I'homme au niveau international.

Michel Paillette

Michel BEAUD
Naissance d'un siècle
2OOl [Amérique foudroyée
dans un monde en désarroi
LHarmattan. Paris 2004. 276 pages

Tout le monde se souvient du I I septem-
bre. Beaucoup d'autres événements ont
marqué I'an I du )«lème siècle : l'entrée de
Bush à la Maison-Blanche, l'élection de
Sharon, Porro Alegre face à Davos, les
Etats-Unis et lsraèl qui quittent la 3ème
Conférence mondiale contre le racisme...
Ce livre est une chronique, ,our après iour
des événements importants qui ônt mar-
qué l'année. Le déroulé des jours pourrait
donner une impression cumulative.
Lintrodu(tion et le propos d'étape qui
€onclut le livre rracent heureusement des
lignes de force. On aurait aimé en trouver
également après chaque trimestre, sinon
chaque mois. Un index par thèmes et pays
facilite la consultation. l-humanité d'au-
iourd'hui est-elle ce ( promeneur qui s'in-
quiète du harcèlement des moustiques,
sans se soucier des fissures dans la rete-
nue d'eau au pied de laquelle il marche » ?

Lauteur le pense.

Claude Royon

Sous ce titre, quelque peu provocaleur,
sont rassemblées cinquante six chroniques
écrites par l'aureur dans Libération de
1988 à 2004. Centrés, par définilion. sur
l'actualité, ces textes abordent des sujets
variés : les inégalités sociales, le libéralis-
me, l'éducation, l'Europe, I'impôt, Ies
retraites. Thomas Piketry les traite tôus
avec la même rigueur, la même précision,
la même objecrivité. ll insiste sur les com-
porrements des partis quels qu'ils soient
et des gouvernements qui portent attein-
te, directement ou indirectemenl, aux plus
défavorisés. Chaque fois que possible, il
appuie son raisonnement sur des données
chiffrées tirées du monde de l'économie-
Et cela donne toute leur valeur à ces chro-
niq ues.

Roger Guilhot

Thomas PIKETry
vive la gauche américaine
Libération/ Éditions de l Aube
Paris, 2004, 201 p.

François CUSIN, Daniel BENAMOUZIG
Economie et sociologie
PUF, OuadriSe ». Pars.2004,496 page>

Économie

Ou'es!-ce que le marché ? Ouelles sont Ies
conséquences sociales, culturelles, pôli-
tiques et... économiques de la diffusion des
logiques du marché à l'ensemble de lâ

société ? llouvrage traite de ces questions à
partir d'une perspective de « sociologie
générale de l'économie ». Les auteurs mobi-
lisent ainsi les contributions maieures de la
tradition sociologique comme les travaux
les plus récents en sociologie économique.

llouvrage couvre un vaste champ allant des
systèmes économiques dans les sociétés
traditionnelles aux enieux économiques et
sociaux de la mondialisation, en passant par
I'analyse sociologique des processus (diffé-
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renciâtion, rationalisation, marchandisation,
etc.) qui sonl à I'origine des sociétés de
marché. 5i la figure du marché occupe
auiourd'hui une place centrâle, I'ouvrage
rappelle en quoi I'Etar a joué un rôle déter-
minanr, auiourd'hui largemenr affaibli, dans
le développement de l'économie moderne.
De même, I'analyse du marché est couplée
à celle du capitalisme et de ses mutations.
Au développement d'un câpiralisme ges-
tionnaire reposant sur l'émergence des
grandes firmes durant la première moitié du
XXème siècle, fait aujourd'hui écho le déve-
loppement d'un capitalisme financier qui
modiFie les grands équilibres economiques,
politiques et sociaux. remettanr ainsi en
cause les mécanismes d'intégration et de
régulation sociales. Dans un langage clair, et
en croisant utilement les angles d'analyse,
cet ouvrage permet donc au lecteur de
mieux comprendre la place déterminanle de
l'économie dans nos sociétés.

Emmanuelle Betton

Philosophie

Edgar MORIN
Dialogue sur la connaissance.
Entretiens avec des lycéens
suivi de Reliances
Éditions de lAube. La Tour d'Aigues.
2004, 140 p.

Boris CYRULNIK, Edgar MORIN
Dialogue sur la nature humaine
Edllions de 'Aube, La Tour d Aigues,
2004. 12 p.

Au momenù où paraît le sixième et dernier
tome de Lo Méthode, ces deux petits livres
donnent un accès facile à la pensée
d'Edgar Morin. Sur l'intégration, l'appro-
che de la complexité et son irinéraire intel-
lectuel, les réponses aux questions des
lycéens sont brèves mais d'envergure.
Re/lonces est la transcription d'une émis-
sion où Edgar Morin retrace son parcours

de sociolo8ue, d'intellectuel de gauche, de
iournaliste, de spécialiste de cinéma, de
directeur de revue. Le dialogue avec Boris
Cyrulnik est passionnant et particulière-
ment significatif de la richesse de discours
interdisciplinaires qui rassemblent au lieu
de dissocier. Dans ce dialogue, I'interdé-
pendance du cerveau et de I'esprit, du cul-
turel et du psychologique, du cérébral et
du biologique devient évidenle.

Claude Royon

De la reconnaissance.
Don, identité et estime de soi
Revue du MALTSS n" 23,
Premier sernestre 2004.
La Découverte, Paris, 502 p.

ll est impossible de rendre compte de
façon brève d'une revue qui a près de 40
contributions. Alain Caillé, son directeur, le
reconnaîr implicitement en se iustifianù de
ce gonflement de sa revue par le succès (p.
28). Ce débat philosophique sur la recon-
nàissance (reconnaissance conquise,
reconnaissance due), avec ses liens avec le
don, passionnera toul lecteur doté de loi-
sirs, d'autant plus que la controverse s'y
déploie aussi à loisir. Signalons le texte de
Jean-Pierre Dupuy, ( quand les technolo-
gies convergeront » (p. 4O8-417), qui
dénonce les prétentions des nanotechno-
logies et des sciences cognitives. telles que
les présentent certains spécialistes améri-
cains qui pratiquent un double langage:
ils annoncent, d'une part, leurs effets
sociaux potentiels remarquablement favo-
rables pour le bonheur de I'humanité, à I'u-
sage de leurs financeurs et du public scien-
tiste et technophile, mais ils soulignent,
d'aurre part, les limites de leurs tech-
niques à l'égard des scientifiques critiques
qui dénoncent les apprentis-sorciers. Une
technique s'inscrit touiours dans un rap-
port social. Le combat se mène entre
scientifiques er avec l'aide de certains phi-
losophes. Le MAUSS mène le bon combat.

Hugues Puel
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Liures reçr,n

Anne-Marie ALCOLEA-BU RETH

Pratiques et théories de l'économie
solidaire. Un essai dê con€eptualisation
LHarmallan, coll. « Econom e plurielle »,

Paris. 2004. 397 p.

.loél BAKAN
Psychopâthes & Cie. La soif pathologique
de profit et de Pouÿoir
Les Editions Transcontinental,
Mônrréa].2004,217 P.

Michel BASSAND
La métropolisation de la Suisse
PPUR. « Le savolr suisse »,

Lausanne, 2004. 148 P.

Hacène BELMESSOUS
Voyage en sous France
Édjrions de lAtelie[ Paris. 2004, 154 p

Bruno BIGOURDAN, Didier TCHERKACHINE
Évaluer et optimiser le proiet associatif.
Diagnostic stratégique de I'association
Édirions .luris-Service,
« lvlanagers d associalion ». Lyon, 2004, 192 p

Christine BULOT, Dominique POGGI

Droit de cité Pour les femmes
Éditions de 'A[elier,
( Les savoirs de la ville ». Paris, 2004, 205 p

Centre de Recherches en Étnique Écono-
mique et des Affaires et Déontologie profes-

sionnelle
Éthique et sociétê civile. Actes du dixième
colloque d'éthique économique
(Aix-en-Provence, 3 et 4 iuillet 2003)
I ibrairie de l'Universilé d'Aix-en-Provence,
« Érhique et déonrologie ,.
Aix-en Provence, 2004, 352 P.

Bernard DUMAS, Michel SEGUIER

Construire des actions collectives.
Développer les solidarités
Chronique soclale,
« Comprendre la société ). 2OO4.226 p

Espace Formateurs
châmp contre champ. Regards crolsés
sur des pratiques d'orientation
tout au lont de la vie
Espace Formateurs, LYon, n.d. 239 P.

FONDAD
China's Role in Asia and the World
Economy
FONDAD, The Hague, 2003, 308 P.

FONDAD
Diversity in DeveioPment.
ReEonsidering the Washintton
Consensus
FONDAD, The Hague,2004, 238 P

Geor8es GONTcHAROFF
Le travail force comme remède
à I'exclusion ?

ADELS, Paris, 2004, 310 P.

André LEBON
lmmigration et présênce étran8ère
€n Francë en 2002
La Docurnentation Française.

Paris, « Rapporl », 2004, 134 P

Frédérique LERBET-SERENI (dir')

Expériences de la modélisation'
modélisatlon de I'exPérience
llHarmaLtan, coLl. « ln8éniurn »,

Paris. 2004. 174 P.

Michel MICHEL, Jean-François THIRION

Faire face à la violence
dans les institutions de santé
Éd rions Lamarre, « Geslion des risques

et de la qualité », Rueil-Malmaison,2004,
)31 p

Philippe MOATI
Nouvelles économies, nouvelles
exclusions ?

Édirions de I'Aube,
« lMonde en cours ». La Tour d Ai8ues. 2003,

245 p.

James D. TWAITES (dir.)

Lâ mondialisation.
Origines, développements et effets
Les Presses de tlnrÿPrsilé I aval, OJébec.

2004. 918 p.

Gilles VERBUNT
La question interculturelle dans
le travail sociâ|. Repères et PersPectives
La Découverle. coll. « Allernalives sociales »,

ParLs,2004,21B P.
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