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COUV1 : Bonjour, je m’appelle Catherine Milou, je vais vous présenter une étude réalisée dans le cadre de ma thèse codirigée par C K et JP D. C’est une thèse Cifre qui a été réalisée en partenariat avec une coop agricole du Tarn et Garonne.



Les légumineuses : un levier de la transition 
agroécologique

Réf : Laurent Hazard, Claude Monteil, Michel Duru, Laurent Bedoussac, Eric Justes, 
Jean-Pierre Theau. 2016. Agroécologie : Définition. Dictionnaire d'Agroecologie, 
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agroecologie/

Transition 
agro-

écologique

Production agricole

Processus => écosystémiques

Systèmes alimentaires

Ancrage => territorial

Acteurs => diversifiés Valoriser durablement  les 
potentialités écologiques, 
économiques et sociales 
d’un territoire

REDUIRE Dégradation des 
ressources naturelles Risques 

environnementaux 
SECURISER Production alimentaire 

Changement climatique/ émissions de GES
Dépendance aux carburants fossiles… 
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Cette coop développe des production de légumes secs, productions qui s’intègrent parfaitement dans une démarche de TAE. AE comme système qui valorise processus naturels, engage une diversité d’acteurs… et vise à restaurer lien entre systèmes productifs et alimentaires. Interroge également l’ancrage territorial d’une telle démarche. Et au les enjeux s’inscrivent même dans une échelle plus vaste dans la mesure où les bénéfices de la TAE visent à réduire la dégradation des ressources naturelles, les risques environnementaux, les émissions de GES… etc… 

https://dicoagroecologie.fr/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agroecologie/


Systèmes alimentaires

Légumes
secs

Production agricole

Valoriser durablement  les 
potentialités écologiques, 
économiques et sociales 
d’un territoire

REDUIRE Dégradation des 
ressources naturelles Risques 

environnementaux 
SECURISER Production alimentaire 

Changement climatique/ émissions de GES
Dépendance aux carburants fossiles… 

 Diversité biologique
 pression des bioagresseurs
Optimisation des flux naturels d’azote
 fertilité des sols
Mobilisation du phosphore des sols…

 GES
 Produits phyto, engrais azotés
 Consommation énergie

 Offre alimentaire locale
Intégration en restauration 
collective
Source de protéines végétales
Intérêts nutritionnels (faible 
indice, glycémique, 
antioxydant…)

Les légumineuses : un levier de la transition agroécologique

Réf. Schneider et al, 2015, Peoples et al, 2019, 
Magrini et al, 2019 
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3. Les LS s’inscrivent complètement dans ces finalités et représentent un levier très concret de mise en œuvre de TAE  au regard de leurs intérêts agronomiques (valorisation processus naturels comme cycle d’N, environnementaux, alimentaires….



Légumes
secs

Les acteurs : 

Valoriser durablement  les 
potentialités écologiques, 
économiques et sociales 
d’un territoire

Les légumineuses : un levier de la TAE
Projet agroécologique pour la France 2012
Rapport de la commission Européenne 2018 
Stratégie nationale sur les protéines végétales 2019

Politiques publiques

Acteur économique territorial

Clients…
Prestataires…
Collectivités territoriales…

Recherche (thèse Cifre)

Collectifs 
d’agriculteurs 
(GIEE)

Consommateurs
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4. Pour ces multiples intérêts les légumineuses sont prises en compte dans politiques publiques qui visent à les développer et à consolider leur production. Dans le cadre de l’étude, nous nous intéressons à un acteur éco territorial, la coop agricole donc, qui porte des GIEE. Ce dispositif, qui est  vu par l’Etat comme un moyen de porter le projet AE pour la France. 3 GIEE ont été suivi dans le cadre de l’étude menée en partenariat avec la coop, et notamment dans leurs interactions avec des consommateurs.



Collectifs 
d’agriculteurs 
(GIEE)

Acteur économique territorial

Un ancrage territorial

Faciliter l’intégration 
des légumes secs

Présentateur
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5. Pour la coop, ces groupes sont pressentis comme un moyen de faciliter l’intégration des LS dans les assolements des agris grâce aux échanges d’expériences entre agris des groupes. 



Réf. Magrini et al (2016), Zander at al, (2016), Peoples 
(2019), Triboulet et al., (2019). 

Agriculteurs 
= maillon 

clé

Services 
écosystémiques
insuffisamment 
mobilisés

Perspectives 
économiques de court 
terme privilégiées

Appréhender 
l'ensemble des 

bénéfices 
agroécologiques et 

sociétaux des 
légumes secs
Combiner des 

dimensions 
individuelles et 

collectivesArticuler des logiques de 
court terme et de long 

terme 

Le défi d’une intégration durable des légumineuses

Restructuration profonde des 
raisons d’agir : dépasser un 

paradigme purement productif, 
revoir sens/finalités du métier

Changem
ent 

institution
nel
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6. De fait, même si des freins au dev des légumineuses existent à différents niveaux de la filière, les agris sont vus comme étant un maillon clé et l’enjeu est de parvenir à les accompagner pour faciliter cette intégration durable dans les assolements. Or plusieurs auteurs mettent en avant le déficit  de prise en compte des services écosystémiques apportés par les légumineuses dans le décisionnel des agris combiné à une approche éco plutôt de court terme qui explique notamment ce manque de prise en considération. Or enjeu est d’articuler logiques de court et de long terme pour mieux appréhender l’ensemble des bénéfices agroéco et sociétaux des LS, et donc de combiner aussi des dimensions individuelles et collectives. Cela implique une restructuration profonde des raisons d’agir et de dépasser un paradigme purement productif, de revoir sens/finalités du métier, autrement dit cela représente un réel changement institutionnel.



Cadre théorique

Changement 
institutionnel 
(Hodgson, 2006)

Interactions 
sociales

Bromley (2008) : reconsidérer des raisons d’agir
Dewey (1938)  : un moyen d’enquêter
Commons (1934) : négocier les règles des activités futures

Délibération
Commons (1934) : transaction favorisée par un débat interactif.
Sen (2005), Del Corso & al. (2017) : confronter des points de vue

Dewey (2011), Kenter (2016) : expression de valeurs communes comme 
guide pour l’action en faveur d’un objectif souhaitable. « Transcendental
values »

Valeurs 
partagées

Bien social 
complexe

Grainger & Stoeckl (2019) : la délibération facilite 
l’évaluation des biens qui procurent un large panel de 
bénéfices à de nombreux acteurs.

Apprentissage 
social

Commons (1934) : conduit au changement des 
règles
Reed (2010) :  amène un changement de 
compréhension
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7. Plrs auteurs mettent en avant le rôle des interactions sociales pour mener à bien un tel changement : moyen de réviser des croyances et de reconsidérer des raisons d’agir… et la délibération collective est vue comme un cadre idoine à l’expression de ces interactions car soutiennent des apprentissages grâce à l’échange de points de vues, particulièrement adapté dans le cas de biens environnementaux dits complexes (LS). La délibération soutient également l’expression et le partage de valeurs  communes qui peuvent représenter des guides pour l’actions en vue d’objectifs définis comme étant souhaitable par le collectif.



Cadre théorique
Valeurs  : “Tout ce qui possède une autorité telle que l’on estime devoir s’y 
référer pour conduire sa vie” (Dewey, 1929) 
Les valeurs sont reliées aux affects. Elles guident et motivent l’action 
individuelle ou des groupes d’individus (Schwartz, 2006) 

Schwartz, 2006, 2012

Anxiété
Prévention des pertes
Protection contre les 

risques

Absence d'anxiété
Recherche de gain

Expansion et croissance 

Focus 
individuel Affirmation de soi 

Réussite
Pouvoir

Ouverture au changement
Hédonisme 
Stimulation 
Autonomie

Ouverture à 
la société

Continuité
Sécurité

Conformité
Tradition

Dépassement de soi
Bienveillance
Universalisme

Dynamic underpinnings of the universal value structure

Schwartz (2006, 2012)
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8. Schwartz, mobilisé par Kenter dans ses études et également dans celle que je vous présente, explique qu’elles vont guider et motiver actions individuelle et collective… Il les répartit selon 2 axes : individu/social et prévention des risques et pertes ou expansion/croissance… nous y reviendrons.



Cadre théorique

Positionnement de notre étude : 

• faciliter le prise de recul des participants à la délibération sur leurs 
pratiques pour mettre en lumière ce qui est souhaitable pour le collectif, 

• rendre visibles les valeurs associées à cet idéal. 

=> Favoriser un apprentissage à même de réactualiser les raisons d’agir 
des acteurs.
.

Recours à la théorie historico-
culturelle développée par Vygotski 

(1934)

Présentateur
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9. Notre étude se positionne dans la continuité de ces travaux et vise à les compléter en apportant une méthode pour faciliter la prise de recul des acteurs sur leur pratiques à la lumière de ce qui est souhaitable pour le collectif, rendre visibles les valeurs associées à cet idéal et amener les acteurs à engager l’apprentissage social nécessaire à cette réactualisation de leurs raisons d’agir. Nous nous sommes appuyés pour cela sur théories HC développées dans années 30 par un psychologue Russe, Vygotski.



Cadre théorique
Mobilisation d’un « artéfact médiateur » pour susciter une réflexivité sur 
les pratiques à la lumière d’enjeux collectifs.

Vygotski, 1934 : les êtres humains ont la capacité de contrôler et de 
transformer leurs comportements en faisant intervenir un artefact 
culturel externe, une forme symbolique à laquelle ils confèrent une 
signification.

D’après 
Vygotski, 1934

SUJET OBJET

ARTEFACT

transformation

médiation
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10. Cet auteur démontre que : les êtres humains ont la capacité de contrôler et de transformer leurs comportements en faisant intervenir un artefact culturel externe, une forme symbolique à laquelle ils confèrent une signification. Mobiliser un tel « artéfact médiateur » nous est apparu intéressant dans notre cadre pour susciter une réflexivité sur les pratiques à la lumière d’enjeux collectifs



Concept 
territorial 
(Mollard, 

Pecqueur, 
2001, 2008)

La qualité comme artéfact culturel

Présentateur
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11. De par le contexte de notre terrain et les compléments théoriques associés, nous avons jugés opportun de mobiliser le concept de qualité comme artéfact culturel. Sur le plan contextuel car… et sur le plan théorique car…



Méthode

Recherche (thèse Cifre)

Collectifs 
d’agriculteurs (GIEE) Consommateurs

Délibérations collectives
Rapprocher les maillons Production et 
Consommation
Confronter des points de vue 
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12. Nous l’avons mobilisé dans le cadre de délibération entre agriculteurs des GIEE et des consommateurs.



Méthode
Agriculture bio 
Groupe « GO1 »

St Paul 
d’Espis

Agriculture 
conventionnelle
Groupe « GC »

• Organisation de 3 ateliers de discussion, répétés à un an 
d’intervalle.
• 7 à 10 participants par groupe
• Nombre équivalent agriculteurs-consommateurs

Agriculture bio
Groupe « GO2 »

Présentateur
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13. Trois ateliers de discussion de 7 à 10 personne (part quasi égale)s, autant que de GIEE suivis, dans 3 secteurs, dont 2 groupes AB (GO1 et GO2) et conversion et un conventionnel  (GC).



* Engeström, 1987. Learning by Expanding.

Méthode

Bref 
questionnaire

Quelque chose vous a-t-il surpris durant les échanges? Envisagez-
vous des modifications à court-terme de vos pratiques ? Avez-vous 
des projets à moyen terme suite à ces réflexions ?

+ 5-6 
jours

Restitution 
des résultats

Retours/commentaires sur les analyses, Projets de 
développement local…

+ 1 an

Groupe de 
discussion

Définition 
collective de la 

« qualité »

Association avec 
les valeurs de 
Schwartz

Intérêts des 
légumes secs

Association
qualité & 

légumineuses

Pratiques pour 
le territoire

Votes individuels et 
consensus collectifs

Abstrait Concret*

Présentateur
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14. Groupe de discussion en 4 séquences : d’abord un travail de déf collectif de la qualité, façon brainstorming avec des temps individuel remis ne expression collective (vote pour les termes que chacun jugeait important, rediscutés en collectif) pour aboutir à définition collective. Séquence d’apport info sur les LS (agro, environnementaux, alimentaires, territoriaux…) , par animateur + échanges entre participants… et interrogation sur lien avec déf qualité débattue précédemment. Et enfin interrogation sur pratiques individuelles et collectives à mettre en œuvre sur territoire pour exprimer qualité sur le territoire. Nous avons, à travers ces séquences, généré un mouvement de l'abstrait, la qualité générique (distanciation) vers le concret (réinvestissement dans les pratiques, sur le territoire)Puis 2 jalons dans le temps : un 5-6 j plus tard avec bref questionnaire pour voir effet délibération chez participants, puis un an plus tard : restitution + retours participants et lancement d’actions à l’initiative des participants.



Méthode

Enregistrement des échanges

Transcription mot à mot
Anonymisation des participants 

Codage (variables : lieu, profil, 
séquence déroulé)

Analyse textuelle avec Iramuteq :
Analyse de similitudes 
Analyse factorielle par 
correspondances AFC 

Classification Hiérarchique 
Descendante CHD

Reinert (1983, 1990, 1993), Ratinaud & Marchand 
(2012), Ratinaud (2014)

Analyse des votes

Analyse des écrits (post-
it, paperboard…)
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15 : échanges enregistrés, transcrit, analysés avec Iramuteq, dédiée aux analyses multidimensionnelles de textes et de questionnaires élaboré à partir de la méthode Alceste (AFC…) + analyse des écrits et comptage des votes…).



RÉSULTATS
Un processus transactionnel entre 

producteurs et consommateurs

TRANSACTION

VALEURS CONFIANCE

Présentateur
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16. Résultats : première grande ligne de résultat, c’est l’observation d’un processus transactionnel, qui s’est établit entre producteurs et consommateur, transaction au sens de Commons, càd une forme de négociation entre profils. Processus soutenu par deux piliers interdépendants, l’établissement d’une relation de confiance et le partage de valeurs.



RÉSULTATS
Cinq dimensions associées à la qualité

•tracé, traçabilité, info/traçabilité          : GO1, GO2, GC
•circuit-court : GO2, GC                                     
•certifié, labellisé, origine                         : GO2
•Confiance, traditionnel  : GC

Sécurité/origine, 
traçabilité, label…

•sain, naturel, nutritif                                : GO1
•produit sain et brut, nutritif                   : GO2
•naturel, produit brut                                : GC

Sécurité/santé

•goûteux                                                        : GO1
•de saison, goût                                            : GO2
•goûteux, de saison, bonne maturité      : GC

Propriétés 
gustatives

Ethique
•responsable/environnement, durable   : GO2
•diversité, bonnes pratiques                      : GC
•Équitable : GO1
•Juste pour le producteur : GC

Pédagogie •communication, éducation                : GC

Présentateur
Commentaires de présentation
17. Nous avons pu révéler cela à travers les débats et définitions attribués à la qualité. Celle-ci a été définie par l’ensemble des groupes autour de 5 dimensions : 2 liées à sécurisation (origine, traçabilité… et santé), une liée aux propriétés gustative, une autre à dimension éthique… Les 3 groupes, et groupe conventionnel a mis en avant de manière plus marquée des dimensions pédagogiques à associer à la qualité, via communication et éducation.



RÉSULTATS
La qualité révélatrice de valeurs

Éthique

Responsable/
environnement, 

durable

"J’aimerais bien en tant que producteur arriver à sortir un 
produit qui impacte le moins possible l’environnement, qui me 

permette de laisser un outil de travail pour ma fille." 
"Durable, c'est qu’on puisse produire longtemps. Que ce soit 
viable pour le producteur. C’est pour ça que je le marie avec 

«environnemental» "
Universalisme/
Dépassement 

de soiÉquitable

"Un bon produit, c’est un produit qu’on peut produire pour tout 
le monde et pas seulement en quantités très limitées."

"C’est un produit aussi qui respecte les humains. Par exemple 
au niveau de la juste répartition."

Juste pour le 
producteur

"Le juste prix et la juste qualité de travail c'est-à-dire qu'ils [les 
agriculteurs] ne sont pas les esclaves modernes." 

"La rémunération, le juste prix pour le producteur."

Universalisme/dépassement de soi : compréhension, appréciation, 
tolérance et préservation du bien-être des personnes et de la nature.

Schwartz, 2006, 2012

Catég
orie

Verbat
im

Valeur 
Schwartz

Terme 
qualité

Présentateur
Commentaires de présentation
18. Lecture des verbatims utilisés pour décrire la qualité à travers prisme des valeurs de Schwartz. Comme une grille de lecture… Exemple avec l’universalisme décrit par Schwartz comme… rapproché des verbatims utilisés pour décrire les termes ici liés à la dimension éthique. (passer vite)



• Traçabilité, 
• circuits-courts 
• confiance

Sécurité/origine, 
traçabilité, 

label…

• Sain
• NutritifSécurité/santé

• Durable
• Équitable
• Juste pour le producteur
• Responsable pour l’environnement

Éthique
Universalis
me

Sécurit
é

Valeurs 
sociales
(Schwartz, 2006) 

RÉSULTATS
Les valeurs sociales privilégiées par le 

collectif

Présentateur
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19. On observe, à travers les votes, que le collectif a privilégié des valeurs sociales au sens de Schwartz… qui ont trait à la sécurité et à l’universalisme



Distribution des votes en points (%) attribués par catégorie pour 
l’ensemble des groupes

34,9

24,6

17,1

16

7,4 sécurité/origine,
traçabilité, labels
sécurité/santé

dimensions éthiques

propriétés gustatives

dimensions
pédagogiques

Valeurs 
sociales

Répartition des votes

RÉSULTATS
Les valeurs sociales privilégiées par le 

collectif

Présentateur
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20. On voit en comptabilisant les points attribués à chaque catégorie que les dimensions de sécurisation concernent plus de la moitié des votes, et en troisième position les dimensions éthiques. Profil de répartition identique pour chaque groupe.



Production

Consommation

« le bio »

RÉSULTATS
Un processus transactionnel basé sur la 

confiance

GO1 Le « bio »

GO2 Les « normes »

GC La proximité
Analyse de similitude du 
groupe GO1

Dimensions écologiques, 
territoriales, normatives

Certifications, cahiers 
des charges…

Circuits-courts, 
vente directe…

Groupe Relation

Présentateur
Commentaires de présentation
21. Cette demande de sécurisation de la relation production/consommation se retrouve dans les analyses du corpus avec Iramuteq (ici une analyse de similitudes mais e ne peux malheureusement pas tout vous détailler ici). Elle met en avant le besoin d’établir une relation de confiance dont le fondement va prendre différentes voies selon les groupes : bio au sens large, vu comme système, normes, proximité directe, géographique…



QUALIT
É

PRATIQ
UES

Attributs de 
la qualité

Légumes 
secs

Territoire

Réflexivit
é

RÉSULTATS
L’artéfact a généré de la réflexivité sur les 

pratiques
Abstrait

Concret

“Le goût”: “Des fruits qu’on cueille trop tôt n’ont pas de
goût ” (producteur, GO2)

“C’est l’éducation aussi quand on fait les courses,
apprendre à dire non quand ce n’est pas la saison ”
(consommateur, GC)

Présentateur
Commentaires de présentation
22. La 2e grande ligne d’observation, c’est la réflexivité sur les pratiques engagée via l’artéfact et les valeurs qu’il a sous-tendues, et ce à différentes étapes de sa recontextualisation. Exemples. 23 et 24…



ObjettransformationSujet

Artéfact

médiation

Producteur/
consommateur

Légumes 
secs

Qualité

RÉSULTATS
L’artéfact a généré de la réflexivité sur les 

pratiques

« C’est sûr que c’est un produit qu’on arrive à faire pousser sans mettre beaucoup 
d’engrais ou d’intrants comme dans les autres céréales. » Agriculteur, GC



ObjettransformationSujet

Artéfact

médiation

« Et être capable de recréer ce lien avec le consommateur. Je pense qu’il y a que par là 
qu’on va arriver à sauver nos territoires au sens large. Et arriver à vivre tous ensemble. » 

Agriculteur, GO1

Producteur/
consommateur

Territoire

Qualité

RÉSULTATS
L’artéfact a généré de la réflexivité sur les 

pratiques



GO
1

GO
2

St Paul 
d’Espis

G
C

Intervention d’agriculteurs
dans les cantines scolaires sur 
les légumes secs.

Rapprochement agriculteurs et 
consommateurs pour développer
un approvisionnement en
produits bio locaux.

Communication prévue sur site et 
bulletins municipaux. 
Accompagnement HVE proposé
par la com com. 

RÉSULTATS
Développement d’actions locales

Présentateur
Commentaires de présentation
25. Lors de la restitution des analyses aux groupes, un an plus tard, certains groupes ont décidé de lancer des actions : description…. Exemple : 26…



RÉSULTATS
Développement d’actions locales



Confiance : la 
condition 

(sécurisation) 

Valeurs : la force 
motrice

Transaction

Protect
ion

Expans
ion

DISCUSSION
Artéfact qualité : médiation d’une transaction 

fondée sur 2 pôles

Présentateur
Commentaires de présentation
27. Nous avons montré que l'artefact qualité avait soutenu un processus transactionnel fondé sur 2 pôles complémentaires. En premier lieu la sécurité, la confiance, les «valeurs de protection» selon Schwartz… Et également des forces motrices de cette transaction, des valeurs dites de dépassement de soi, basées sur l'expansion et la croissance… des valeurs qui représentent, selon nous, le défi de changement institutionnel. Ces deux pôles sont nécessaires. Everard et al expliquent ainsi que notre société évolue par une «enveloppe éthique» qui s'inscrit progressivement dans les normes et les institutions.



Confiance : la 
condition 

(sécurisation) 

Valeurs : la force 
motrice

Transaction

Protect
ion

Expans
ion

DISCUSSION
Artéfact qualité : médiation d’une transaction 

fondée sur 2 pôles

Valeurs 
sociales
Dépassement 
de soi Changement 

institutionnel ?

Présentateur
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27. Nous avons montré que l'artefact qualité avait soutenu un processus transactionnel fondé sur 2 pôles complémentaires. En premier lieu la sécurité, la confiance, les «valeurs de protection» selon Schwartz… Et également des forces motrices de cette transaction, des valeurs dites de dépassement de soi, basées sur l'expansion et la croissance… des valeurs qui représentent, selon nous, le défi de changement institutionnel. Ces deux pôles sont nécessaires. Everard et al expliquent ainsi que notre société évolue par une «enveloppe éthique» qui s'inscrit progressivement dans les normes et les institutions.



Normative Imaginative

Artéfact qualité

Artefa
ct II

Artefa
ct III

Nouveau
x 
possible
s

Wartofsky (1979) , 
Cole (2019)

DISCUSSION
L’artéfact qualité : 2 fonctions 

complémentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
28. Nous pouvons mettre en évidence 2 fonctions de cet artéfact qualité. Premièrement il joue un rôle opérationnel en guidant les pratiques selon des dimensions normatives: c'est ce que Wartofsky et Cole appellent des artefacts secondaires, (les artefacts primaires sont des outils de production comme des haches, des aiguilles…) ...Deuxièmement, il est apte à stimuler l’imagination : comme la définition de la qualité (par les groupes) n'était pas contrainte les acteurs étaient libres d’imaginer la qualité comme un idéal. Et comme la qualité est liée aux pratiques, ces pratiques pouvaient ainsi être réinventées. Cette dimension imaginative est la fonction d’un artefact tertiaire.



DISCUSSION
Rôle du territoire

• Caractère « situé » du dispositif : interaction d’acteurs unis par un même
territoire.

• Niveau pertinent pour accueillir une démarche agroécologique : système
agroécologique territorialisé*

• Ancrage des échanges dans le lieu de vie des acteurs : donne du « sens »
aux enjeux collectifs, motivation à leur implication dans des projets
locaux.

*DURU M., THEROND O. et FARES M., 2015. Designing agroecological transitions.

Présentateur
Commentaires de présentation
29. En troisième lieu, nous soulevons le rôle qu’a pu jouer la dimension locale du dispositif, avec des habitants du rayon d’une communauté de communes. Outre que cette échelle territoriale est vue comme pertinente par certains auteurs pour porter une démarche AE, elle nous apparait importante dans la mesure où en tant que bassin de vie, elle donne du sens aux démarches portées par les habitant du secteur et peut soutenir leur motivation à s’investir dans des actions AE. 



Conclusion
Reproductibilité de la méthode et perspectives pour 

les politiques publiques
• Enjeu de la méthode : expression de valeurs qui dépassent les intérêts

immédiats et à visée collective ; réflexivité sur les pratiques => apprentissage
social.

• 2 profils : établissement d’une transaction => négociation des règles.

• Vers une vision systémique et globale des enjeux agroécologiques pour le
territoire.

• Choix de l’artéfact :

Riche en sens latents pour les acteurs

Pertinence vis-à-vis du contexte

Laisser place à l’imagination (… nouvelles pratiques)

• Politiques publiques : 

Dispositifs de gouvernance locale

Accompagnement et marge d’action pour les acteurs

Présentateur
Commentaires de présentation
30. Conclusion : méthode qui peut être mobilisée dans le cadre d’autres problématiques environnementales sur d’autres territoires. Enjeu de la méthode…Négociation des règles qui régissent échanges futurs. Amène les acteurs à développer une vision plus systémique et globale des enjeux AE d’un territoire. Mais qques précautions dans le choix de l’artéfact…PP : Intégrer à dispositif de participation citoyenne des PP… mais ensuite quelle dispositif de gouvernance locale et type d’accompagnement… investissement des acteurs sous réserve de garder marge d’action + soutien actions.
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