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Ce guide de prise en main Ŝǎǘ ƭŜ ŦǊǳƛǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛon menée depuis 2017 par la 

communauté des adhérents à la charte de la participation du public, attachée à 

transmettre la mémoire de sa préfiguration, approfondir/expliciter le sens du texte et 

donner à voir à tout nouvel adhérenǘ ŎŜ ǉǳΩŜƳōǊŀǎǎŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜΣ au-delà de la 

ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝǘ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎΦ DǳƛŘŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ 

ǇǳōƭƛŎ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜΣ ƛƭ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ 

ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ŀǳȄ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǉǳΩŁ ŎŜǳȄ ǉui aspirent à le devenir. 

 

Ce guide poursuit plusieurs objectifs : 

d expliquer la démarche de la charte; 

d ǇǊŞŎƛǎŜǊ ƭŀ ǇƻǎǘǳǊŜ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴǘ ; 

d expliciter et illustrer le contenu de la charte ; 

d ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎΦ 

 
[ΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƎǳƛŘŜ Ŝǎt de partager les valeurs et principes de la charte au-delà du 

ŎŜǊŎƭŜ ŘŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘǎ ŘŜǎ 

enjeux de la participation du public, notamment pour réussir la transition écologique 

et solidaire des territƻƛǊŜǎΦ Lƭ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǊŜŎƻƴƴǳ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǎŜ Ŧƻƴǘ 

spontanément « passeurs η ŘŜ ŎŜǘ Şǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǳǊǎ ŜƴǘƻǳǊŀƎŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ 

personnels ou associatifs. 

 

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ƎǳƛŘŜ ǇŀǊ ƭŜ /D55 ŀ ƳƻōƛƭƛǎŞ ŘŜ ƴƻƳōreuses ressources sur un 

teƳǇǎ ŎƻǳǊǘΣ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмф Ł Ƨǳƛƴ нлнлΦ ¦ƴŜ ŞǘǳŘƛŀƴǘŜΣ apprentie en politiques 

publiques a été recrutée en appui de sa conception ; une enquête par questionnaire a 

été réalisée en ouverture du projet auprès de adhérents ; un atelier de design de 

service a rŞǳƴƛ ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ Ŝƴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ƭŜǎ 

ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩŜȄǇƭƛŎƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ŎƻƴǘŜƴǳΦ 
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Partie 1 ð La charte de la participation du public : 

présentation 
 
[ŀ ŎƘŀǊǘŜ ŞƴƻƴŎŜ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝǘ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜ ǎƻŎƭŜ ŘΩǳƴ processus participatif 

ǾŜǊǘǳŜǳȄΦ LƴǘǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ǳƴ ǇǊŞŀƳōǳƭŜ ǉǳƛ ǇƻǎŜ ǎƻƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ 

ǉǳŀǘǊŜ ŀǊǘƛŎƭŜǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛǘŜƳǎΣ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŜȄŜ ǎǳǊ les conditions de mise en 

ǆǳǾǊŜΦ  

Elle constitue une aide dans l'élaboration et le déploiement d'un processus de participation du 

public. 

 

    
 
Partant du principe que le succès de la participation dépend beaucoup du degré de confiance 
des ǇŀǊǘƛŜǎ ƭŜǎ ǳƴŜǎ ŜƴǾŜǊǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΣ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǘ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞ 
par la participation du public (porteurs de projets, associations, citoyens) en créant des 
engagements réciproques. Les éléments contenus dans la charte contribuent à créer et 
entretenir cette confiance. 
 

Pourquoi la charte ? 
 
¶ Affirmer que la participation du public est un élément fondamental et indispensable de 

ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘǳǊŀōƭŜ 
 

¶ /ǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǎƛƴŎŝre de la participation du public 
 
¶ Contribuer à instaurer ou restaurer la confiance 

 
¶ Diversifier les approches en misant sur l'incitation et le volontariat 

 
¶ Faire progresser la culture de la participation du public  

Adhérer à la charte 

« On adhère à la charte, on ne la signe pas » 
 
Quel adhérent êtes-vous ? 

Pour adhérer à la charte de la participation, il convient de déterminer à quel type d'adhérent 

on appartient ou on souhaite appartenir. 
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1. Les quatre types d'adhérents à la charte 

Sur quel périmètre souhaitez-vous adhérer / vous engager ? 

Deux types d'adhérents -les porteurs de projets et les organismes faisant valoir un point de vue 

pendant les concertations- doivent choisir parmi trois niveaux d'engagement :  

¶ soit dans tous les processus dŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ǉǳΩƛƭǎ ǇƻǊǘŜƴǘ ; 

¶ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ǉǳΩƛƭǎ Ǉƻrtent dans un domaine 

en particulier : urbanisme, énergies renouvelables, gestion des déchets, etc. 

¶ soit dans un projet et/ou une démarche précise. 

S'engager dans la charte de manière progressive traduit le fait que chacun s'engage à sa 

mesure sur un périmètre où il pourra appliquer la charte de manière effective. 

Adapter la charte à ses propres besoins 

Sans jamais pouvoir retirer quoique ce soit au texte d'origine, qui constitue un socle dit 

"inaliénable", un adhérent peut choisir de compléter la charte : 

¶ en complétant les articles et items déjà présents et/ou en rajoutant des items dans la 

structure du document existant ; 

¶ en ajoutant de nouveaux articles et items qui lui seraient propres. 

 

La liste des adhérents et conditions d'adhésion : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-public. 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-public
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-participation-du-public
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Partie 2 ð Mode dõemploi du guide 

 

Comment utiliser ce guide ? 

Le texte de la charte est structuré en quatre articles. Chaque article contient des items qui 

précisent les valeurs et principes qu'il sous-tend (figure 2). 

 

2. Un extrait de la charte : l'article 1 et ses deux premiers items 

Le présent guide adopte une logique chronologique, eƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ 

participatif et ventile les items de la charte selon cette logique. 

 
Les schémas ci-après figurent la structure de la charte, et la manière dont son contenu - les 

articles et leurs items -, est réparti dans le guide selon une logique chronologique :  
 

Une charte en quatre articles ... 
 

 
3. Les intitulés des quatre articles de la charte et de leurs items 
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éȣ expliquée selon les phases de la participation 

 

 

1. Nature du projet 

2. Le porteur de projet/ Le décisionnaire 

3. ,ȭÏÂÊÅÔ ÄÕ ÄïÂÁÔ 

4. Les scenarios alternatifs 
 
5. La continuité de la participation (1/2)   

6. La culture de la participation 

7. Le rôle de la participation du public 

dans le processus décisionnel 

8. Le tiers garantissant le processus 

participatif  (1/2)   
9. ,ȭÉÎÃÌÕÓÉÏÎ 

10. Les outils 

11. ,ȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÕÂÌÉÃ 

 

 

12. ,ȭÉÍÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÎÔÓ  

13. ,ȭïÇÁÌÉÔï 

14. ,ȭÁÃÃÅÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÉÖÅÒÇÅÎÃÅÓ 

15. La diversité 

16. ,ȭïÔÁÔ ÄȭÅÓÐÒÉÔ 

 

17. La reconnaissance des savoirs et de 

ÌȭÅØÐÅÒÔÉÓÅ 

18. Les initiatives citoyennes 

 

 

19. ,ȭïÑÕÉÖÁÌÅÎÃÅ ÄÅ ÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ 

points de vue exprimés 

20. Le bilan et la reddition des comptes 

21. Le tiers garantissant le processus 

participatif (2/2)   

22. La reconnaissance 

23. La robustesse de la décision 

24. La continuité de la participation (2/2)   
 
25. Le centre de ressources 

 

 

 

COMPRENDRE LE PROJET  

 

 

 

cH OISIR LA STRATEGIE DE 

PARTICIPATION  

  

 

 

 
 
 
 
 

ASSURER LA QUALITE DES DEBATS ET 

DE LA DELIBERATION  

 
 
 
 
 
 
 

RECONNAITRE LES EXPERTISES 

MULTIPLES  

 
 
 

TRANSFORMER  LE DEBAT EN 

DECISION  

 
 
 
 
 
 
 

ECHANGER ENTRE ADHERENTS  

Sommaire du guide 
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Vous retrouverez dans la présentation de chaque item des éléments pour : 

 

¶ 9ȄǇƭƛŎƛǘŜǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩƛǘŜƳ :  

 

¶ Repérer les liens significatifs entre différents items : 

 

¶ Agir concrètement / aller plus loin : 

 

 

Nota bene  

Le texte des items « continuité de la participation » et « tiers garantissant le processus 

participatif » a été scindé en deux parties (1/2) puis (2/2), chaque partie étant associée à la 

phase chronologique qui lui correspond le mieux. 
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C 
 
 

 

Comprendre le projet  
 

Exposer les caractéristiques du projet et son mode de gouvernance 

 
 
 
 

 
1) La nature du projet 

2) Le porteur de projet / le décisionnaire 

3) [ΩƻōƧŜǘ Řǳ ŘŞōŀǘ 

4) Les scenarios alternatifs 
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1. La nature du projet 
 

 

 

Le premier pas vers les participants 
 

La prise de contact avec les participants consiste à leur décrire le projet, leur présenter 
ses fonctionnalités, et les besoins auxquels il répond. La manière de présenter le projet 
devra être claire et intelligible. 

 
Le porteur de projet aura intérêt à élaborer un dossier support du projet de même 
ǉǳΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ permettant de se faire une idée générale et de prendre 
rapidement la mesure du projet. 

 
En tant qu'équipe porteuse du projet, il est important de se donner des éléments de 
ƭŀƴƎŀƎŜ ŎƻƳƳǳƴǎΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎΩŜƴ Ǿƻƛǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ Ŝǘ Ǿƛǎ-à-vis 
des interlocuteurs externes. 
 
Les essentiels du dossier support du porteur de projet et/ou de son résumé : 

 
¶ les objectifs du projet, les besoins auxquels il cherche à répondre ;  

¶ ǎŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǉǳΩƛƭ ƎŞƴŝǊŜ ; 

¶ une présentation des porteurs de projet et partenaires ; 

¶ les coûts du projet, ses financeurs et ses modalités de financement ; 

¶ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘŜ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 
±ƻƛǊ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩinformation du public auquel concourt cette démarche. 

 
 

2. Le porteur de projet / le décisionnaire 
 

 

Clarifier la gouvernance 
 
 
 
Pour rentrer dans la phase de concertation (dialogue, discussion) en toute connaissance de 

cause, il est nécessaire de connaître la nature Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ǉǳƻƛΦ 
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[ŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ƴŜ ǇǊŜƴŀƴǘ ǎƻƴ ǎŜƴǎ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳϥŜƭƭŜ ŎƻƴŎƻǳǊǘ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴŜ 
ŘŞŎƛǎƛƻƴΣ ŎϥŜǎǘ ōƛŜƴ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ Řǳ ŘŞŎƛǎƛƻƴƴŀƛǊŜ ǉǳϥƛƭ Ŧŀǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǇƻǳǾƻƛǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊΦ Lƭ 
ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎŜƭǳƛ qui a la charge, la responsabilité de la décision. 
 
Il arrive que le « porteur de projet » (ou maître d'ouvrage) soit différent du 
décisionnaire. Exemples : 
 

¶ ¦ƴŜ 5w9![ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƭŜ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǊƻǳǘƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘǊŜΣ 

le décisionnaire. 

 

¶ Le service ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘϥǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƭŜ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴ ƎȅƳƴŀǎŜ 

et le conseil municipal, le décisionnaire. 

 

Réaliser une cartographie des parties prenantes du projet permet de rendre plus 

ƭƛǎƛōƭŜ ƭŜǎ ƧŜǳȄ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎΦ 

 

3. Lõobjet du débat 
 

 
 

Prendre le temps de bien formuler les questions 

 

Un bon processus de participation commence par la formulation d'une question ou 

d'une problématique qui correspond à ce que l'on veut soumettre au public. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŀƳŜƴŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛpants au débat à se sentir engagés face au sujet. 

Plus la question est claire, précise et articulée de manière logique, plus les 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ǎŜ ǎŜƴǘŜƴǘ Ŝƴ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜΦ Lƭǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜ ǎŜƴǘƛǊ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩȅ ǊŞǇƻƴŘǊŜ 

avec leurǎ ƳƻȅŜƴǎ ƻǳ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƻǳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ auxquels il est 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎΦ 

é selon le type de réponse attendue 

 

[ΩƻōƧŜǘ Řǳ ŘŞōŀǘ ǎŜǊǘ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŎƻƴŎǊŜǘΣ Ŝǘ ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ le type de 

réponse recherchée όǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴΣ ǳƴ ŀǾƛǎΣ ǳƴŜ ǾƛǎƛƻƴΧύΦ Poser une question en 

particulier équivaut en rŞŀƭƛǘŞ Ł ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ƳŀǊƎŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ǊŜǎǘŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ 

faire évoluer le projet. 

La reformulation de la question par les participants eux-mêmes peut servir de 

critère de vérification. 
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4. Les scenarios alternatifs 

Le cas de projets à diverses options de réalisation 

 

La participation peut avoir pour enjeu d'évaluer collectivement les avantages et les 

ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ǎΩƛƭ Ŝƴ ŜȄƛǎǘŜΦ /Ŝǘ ŜȄŀƳŜƴ 

participatif engage le porteur de projet à décrire les particularités de chaque 

propositionΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘϥŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

du territoire ou sur tout autre aspect important lié au projet. 

¦ƴŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ Ł ŞǘǳŘƛŜǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘŜ ƴŜ ǊƛŜƴ ŦŀƛǊŜΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞǾƻǉǳŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ 

ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ : « ƭΩŀbsence de miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ » comme scenario 

alternatif (articles L.121-1, L.121-1, L.121).  

 

 5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Ŏŀǎ όŜǘ ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ƻǳ ŘŜ ǇƭŀƴǎύΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

 ƭΩƛƴŀŎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀƎƛǊ Ŝǘ ŘƻƴŎ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘé du projet. 

La comparaison de variantes peut être génératrice d'oppositions dans la mesure où 

elle incite à prendre parti pour une option et à la défendre "contre" les autres. Le 

débat peut alors avoir tendance à se focaliser sur la défense d'une option, plutôt que 

de les considérer comme des matérialisations possibles. 

 

Dépasser une éventuelle cristallisation des positions consiste à faire émerger une 

nouvelle option, combinaison des scenarios initiaux et des contributions proposées au 

cours du débat. 

Lorsque l'on concerte un plan-programme (Plan lƻŎŀƭ ŘΩurbanisme ; Schéma 

rŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩaménagement, de développement dǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩégalité des territoires ; 

Programmation pƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ, etc.), on « co-construit » un seul et 

même objet par itérations successives, et toutes les énergies concourent à cet 

objectif, même avec des controverses qui alimentent la discussion. 

 

Voir aussi les initiatives citoyennes : les variantes au projet proposé peuvent 

émaner des participants. 
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cHoisir la stratégie de participation 
 

Coordonner les ressources internes et externes 

au service du processus participatif 
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5. La continuité de la participation (1/2) 
 

 
 

  Un processus à enclencher le plus tôt possible 
 

En tant qu'élément à part entière de la construction d'un projet plus durable, la 
participation doit intervenir dès que se pose la question de l'opportunité du projet, et 
ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǘŀƴǘ ǉǳϥƛƭ ǊŜǎǘŜ ŘŜǎ ƳŀǊƎŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƛƴŦƭǳŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 
effective sur les décisions correspondant aux différentes phases du projet. 

 
Elle n'aura pas nécessairement la même intensité dans toutes les phases du projet, 

mais le porteur de projet doit a minima faire un retour à ceux qui se sont impliqués. 

Les participants aux dispositifs de participation ont en effet tous une seule 
préoccupation : « A quoi cela va-t-il servir ? ». Il faut le leur dire. 
 
Voir aussi la reconnaissance ǎǳǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ Řǳ 
public tout au long du processus. 

 

 

6. La culture de la participation 
 

 
 

Développer une culture de la participation du public 
 
Créer les conditions favorables à un dialogue constructif suppose, en plus des éléments 

de processus, de pouvoir s'appuyer sur une culture de la participation du public. Il est 

ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ŘŜ ǎΩƛƳǇǊŞƎƴŜǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇation du 

ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

{ƛ ŎŜǘ ƛǘŜƳ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŘΩŀōƻǊŘ ŀǳ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƳƳŜ ŎƻƳƳŀƴŘƛǘŀƛǊŜ ǾƻƛǊŜ 
"faiseuǊϦ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦǎΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴ 
intérêt à développer leur culture de la participation du public afin : 
 

¶ d'augmenter leur capacité à interagir de manière efficace ; 

¶ ŘΩƛƴŦƭǳŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴΦ 

 

Quelques bonnes pratiques pour aller plus loin : 

 

¶ rechercher le soutien du plus haut niveau technique et/ou politique ; 

¶ créer un pôle d'experts dédiés à l'ingénierie de la participation du public ; 
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¶ réaliser une veille juridique ; 

¶ former les chefs de projets en formation initiale comme continue ; 

¶ s'outiller (plateformes participatives, marchés cadres, etc.) ; 

¶ animer de l'échange de pratiques (retours d'expérience, revue par les pairs, etc.) ; 

¶ ƻǎŜǊ ǘŜǎǘŜǊ ŎŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ǇƻǳǊ ǎΩŜƴǘǊŀƛƴŜǊ ; 

¶ proposer du coaching à ceux qui en rencontrent le besoin.  

 

 

 

7. Le rôle de la participation du public dans le processus 

décisionnel 
 

 
 

Indiquer aux participants le chemin jusquõ¨ la d®cisioné 

 

Cet item porte l'attention sur plusieurs messages :  

¶ Les participants ont besoin de comprendre l'enchaînement des différentes étapes ou 

phases qui mènent vers la décision. Cela leur permet de situer l'avancement du 

processus et la place de la participation au sein de celui-ci. 

 

¶ La participation du public doit être corrélée et adaptée à ces différentes phases. Il 

peut, par exemple, y avoir une phase de choix des types et des localisations de 

ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴ Řŀƴǎ ǳƴ ǇŀǊŎ όōŀƴŎǎΣ ǇƻǳōŜƭƭŜǎΣ ŜǘŎΦύΣ ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŎƘƻƛȄ 

des matériaux à utiliser (caractère durable, etc.). 

 

¶ Chaque phase de participation du public doit préciser quel est le niveau d'engagement 

pris par le porteur de projet. 

 

 é ¨ partir dõune ®chelle indicative des degr®s de participation 

 

La charte n'établit pas de hiérarchie entre les niveaux de participation (qui sont de fait 

des niveaux de gouvernance) : il vaut mieux une concertation bien faite qu'une 

codécision mal réalisée. Plus la démarche est sincère plus elle renforce la confiance 

dans la durée. 
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DEGRE DE 

PARTICIPATION 

ENVISAGE 

CONSULTATION CONCERTATION CO-DECISION DELEGATION 

NIVEAU 

DõENGAGEMENT 

DU PORTEUR DE 

PROJET 

Recueil des 

contributions des 

participants sans 

engagements à 

faire la lumière sur 

la manière dont il 

en a été tenu 

compte, ou pas. 

Recueil des 

contributions des 

participants avec 

engagement à leur 

faire un retour sur la 

manière dont ont été 

pris en considération 

les remarques, 

amendements ou 

propositions. 

Le pouvoir de 

décision est 

partagé entre le 

porteur de 

projet et les 

participants. 

Le pouvoir est 

délégué au 

public. 

 
Nota bene  

Tel ǉǳΩǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜΣ ƭŜ ǘŜǊƳŜ ζ co-construction » recouvre à la fois des 

degrés de co-décision et de délégation. 

 
Avant de viser un degré de participation très ambitieux ou en vogue, veiller à ce que la 
place de la participation soit spécifique au projet, à ses objectifs et en adéquation avec 
ƭŜǎ ƳŀǊƎŜǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ όǾƻƛǊ Ŏƛ-avant « nature du projet »). 
Le choix du processus de participation doit s'inscrire dans un triangle « objectifs - coûts 
ς délais ». 
 

   Coûts 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 Objectifs  Délais 
 

 

Processus 

participatif 
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8. Le tiers garantissant le processus participatif (1/2) 

 

 
 

Son rôle (reprenant la définition qu'en donne la Commission nationale du 

débat public sur son site internet) 
 

Ce type de dispositif de garantie a pour principale fonction de veiller à ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 
continue des principes et valeurs de la participation du public. 
 
[ΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǘƛŜǊǎ-garant consiste à examiner : 

¶ la qualité, l'intelligibilité et la sincérité des informations diffusées ; 

¶ les modalités de participation du public ;  

¶ le contenu et la qualité des outils d'information et de communication ; 

¶ les caractéristiques et la pertinence des outils d'expression du public ;  

¶ la possibilité pour le public de poser des questions et d'obtenir des réponses 
appropriées de la part du maître d'ouvrage ;  

¶ la possibilité d'exprimer des points de vue structurés sur le projet, et que ces points de 
vue soient pris en compte. 
 

Pourquoi nommer un tiers-garantissant le processus participatif ? 

 

[ŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŎǊŞŘƛōƛƭƛǘŞΣ ŘΩǳƴ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ŘƛŀƭƻƎǳŜ 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƳƻǘƛǾŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘƛŜǊǎ 

ƎŀǊŀƴǘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ƻǳ Řϥǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ǉǳƛ ŀ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩşǘǊŜ ƴŜǳǘǊŜΣ 

ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ Ŝǘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴǘ ǇǊŞǾŜƴŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ǘƻǳǘ ŎƻƴŦƭƛǘ ŘΩƛƴǘŞǊêt éventuel.  

Les garants de la CNDP sont tenus de signer une charte d'éthique et de déontologie au 

début de chaque mission. 

Un dispositif adaptable 

 

La Commission nationale du débat public a joué un rôle moteur dans le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘŜƭ dispositif. 

 

La figure du tiers-garant peut s'incarner selon différentes modalités. Des conseils 

de développement, des citoyens volontaires tirés au sort, des universitaires, des 

ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ƻƴt 

déjà été désignés comme tiers-garant. Leur point commun ? Un accord collectif 

ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴ ǘƛŜǊǎ-garant et un accord des parties sur les 

modŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

https://www.debatpublic.fr/glossaire/349
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Bien que s'appuyant sur un état de l'art défini par la CNDP pour les garants tels que 

ressortant du code de l'environnement, les rôles et modalités de fonctionnement 

énoncés ici sont valables pour toute forme de dispositif de garantie, même non 

ǎƻǳƳƛǎ ŀǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

 

 

9. Lõinclusion 
 

 

La notion de concernement 

 
Cette notion est essentielle : elle indique que c'est au public de décider lui-même s'il se 

sent concerné ou non. 

Par exemple, tout en étant résidant dans l'Est de la France, on peut se sentir concerné 

par la concertation d'une commune de la façade atlantique où réside de la famille, où 

l'on passe ses vacances, où l'on a une résidence secondaire. 

Si, lors de la communication nécessaire pour faire connaître les modalités de la 

participation, le porteur de projet ne peut pas toujours s'adresser à "la France 

entière", il est souhaitable de prévoir une communication qui dépasse les frontières 

administratives (type campagne Facebook par mots-clés reflétant les centres 

d'intérêt). Cela signifie également que personne ne doit être écarté s'il exprime la 

volonté de participer : le participant n'a pas à démontrer son intérêt à agir. 

Les principaux freins à l'inclusion des publics concernés  
 

L'absence de participation de publics diversifiés, et le fait de retrouver souvent les 

mêmes types de publics, ǇŜǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ suivants :  

 

¶ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴΩest pas accessible au bon endroit et au bon moment ; 

¶ ils ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ǊŞŦƭŜȄŜ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ ǇŜǊœƻƛǾŜƴǘ que le projet a un rapport 

particulier avec eux ; 

¶ le projet leur semble a priori étranger à leurs modes de vie, leurs préoccupations 

présentes ou à venir ;  

¶ ils ne sont pas en mesure de participer pour des raisons organisationnelles ou 

culturelles (maîtrise de la langue, responsabilité d'enfants, maîtrise de l'outil 

numérique, etc.) ; 

¶ ils ne se sentent pas légitimes à intervenir. 

 

 



 
 

17 
 

!Ŧƛƴ ŘΩƛƴŎƭǳǊŜ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ǇǳōƭƛŎǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ Υ 
 

¶ concevoir des documents dans des versions simplifiées ;  

¶ prévoir des traducteurs pour les personnes s'exprimant en langage des signes ou des 

supports audio pour les personnes déficientes visuelles.; 

¶ mettre à disposition des espaces de garde d'enfants ; 

¶ multiplier et croiser les modalités ou outils de participation ; 

¶ aller au contact des personnes concernées au sein des espaces publics (gares, espaces 

ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄΣ ǊǳŜǎΧύ Τ 

¶ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝƴ ƭŜǎ Ƴƻōƛƭƛǎŀƴǘ Ǿƛŀ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ; 

¶ disposer de relais connaisseurs du terrain et reconnus comme fiables par les 

participants (rôle des leaders sociaux, etc.) ; 

¶ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŞƭƻƛƎƴŞǎ Ŝǘ ƴŜ Ǉŀǎ ŘƛǎǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ŘΩƻŦŦƛŎŜ ǳƴ 

type de public. 

 

Voir aussi la diversité, les outils Ŝǘ ƭΩinformation du public.   
 

10. Les outils 

 

 
 

Une modalité de participation du public est choisie et adaptée en 

fonction des objectifs de la participation 

 

Les différentes méthodes et outils de la participation du public ne sont pas 

intrinsèquement bons ou mauvais en soi, ils se mettent au service d'un objectif. 

 

On doit clarifier ses objectifs pour la participation (donner une vision, émettre un 

avis sur un projet ou une question de société, proposer des solutions à un 

problème, etc.) et choisir ensuite les modalités de participation qui répondront aux 

objectifs. 

Par exemple,  

¶ un world café est un bon outil pour la recherche de solutions à un problème donné ; 

¶ la conférence de consensus permet d'obtenir un avis circonstancié à une 

problématique précise et complexe ; 

¶ le barcamp permet d'explorer les différentes voies d'un sujet, etc. 
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La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et ƭΩƘƻƳƳŜ όCbIύΣ ŀŘƘŞǊŜƴǘŜ Ł ƭŀ ŎƘŀǊǘŜΣ 

a publié un état des lieux détaillé et très opérationnel des outils participatifs :  

« Démocratie participative : guide des outils pour agir » 

 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŀǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭe modalité de débat suffise. La charte préconise donc de les 

ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŜǊ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎƛǎǘŀƴŎŜ Řǳ ŘŞōŀǘ Ŝǘ ƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ Řǳ 

processus participatif par tous les profils de participants. 

 

Par exemple, les modalités qui ont été choisies pour le projet de création du 

conseil consultatif citoyen de la Région Réunion, début 2019, sont à la fois 

physiques présentielles et numériques : 

¶ suite au vote en assemblée plénière, des ateliers de travail ont été menés avec les 

participants « gilets jaunes » sur des éléments de création du CCC (rôle, missions, 

ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴΧύ ; 

¶ une plateforme numérique « www.capcitoyenreunion.re » a été lancée pour 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ wŞǳƴƛƻƴƴŀƛǎ ŘŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎǳƧŜǘǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ 

compétences du Conseil Régional ; 

¶ pendant un mois, une consultation publique dématérialisée a eu lieu au sujet de la 

création du CCC ; 

¶ enfin, la présentation des résultats de la consultation citoyenne et le tirage au sort des 

membres du conseil se sont fait en présentiel en vue de la mise en place effective de la 

CCC.  

 

Voir aussi les initiatives citoyennes : les participants peuvent apporter des suggestions 
au processus participatif.  

 

11. Lõinformation du public 
 

 
 

Les critères de qualité de lõinformation selon la charte : 
 
¶ « complète » en vue d'apporter toutes les informations nécessaires à la 

compréhension de la situation de combler les manques perçus ; 

¶ « transparente η Ŝƴ Řƻƴƴŀƴǘ Ł ǾƻƛǊ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ 

déductible ; 

¶ ζ ǎƛƴŎŝǊŜ η ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǇƻǊǘŜǳǎŜ ŘΩǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŦƛŘŝƭŜ ŘŜ la situation ; 

¶ « pertinente » car adaptée pour l'éclairage des enjeux du sujet de la concertation  ; 

¶ « intelligible » c'est-à-dire précise sur le langage administratif et technique, les 

acronymes, les différents médias (écrit/oral/sous-titre), les cartes, ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎΧ 

 

http://www.fondation-nature-homme.org/democratie-participative-guide-des-outils-pour-agir
https://www.regionreunion.com/actualite/journal/les-dossiers/la-democratie-participative-au-coeur-de-la-nouvelle-politique-regionale/article/un-conseil-consultatif-citoyen
https://www.regionreunion.com/actualite/journal/les-dossiers/la-democratie-participative-au-coeur-de-la-nouvelle-politique-regionale/article/un-conseil-consultatif-citoyen
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[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ est un préalable indispensable à la participation du public et 

intervient en continu ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳ ŘŞōŀǘΦ 

[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴŜ Ǌelève pas de la participation dans la mesure où elle ne suppose 

pas d'interaction ni ne vise l'éclairage de la décision. 

 

Un point de vigilance pour les porteurs de projets Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ de trouver un juste 

ƳƛƭƛŜǳ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǘǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΣ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǳǘƛƭŜǎ Ŝǘ ƭŀ 

« capacité » de digestion par les participants de cette information transmise, en 

adéquation avec la durée réelle des phases de concertation. 
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Assurer la qualité des débats et de la 

délibération 
 

Pour une ouverture dõesprit ¨ la vari®t® des publics et des arguments  

 
 
 
 

 
12) [ΩƛƳǇƭƛŎation des participants 

13) [ΩŞƎŀƭƛǘŞ 
14) [ΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǾŜǊƎŜƴŎŜǎ 

15) La diversité 
16) [ΩŞǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ 
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12. Lõimplication des participants 
 

 

La qualité du débat relève de la responsabilité de tous 
 

La réussite d'un processus participatif repose sur la bonne volonté de tous les acteurs : 
d'abord dans l'attitude (Cf. les items ƭΩŞƎŀƭƛǘŞ, ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǾŜǊƎŜƴŎŜǎ, ƭΩŞǘŀǘ 
ŘΩŜǎǇǊƛǘ) mais aussi dans la manière de contribuer. 
 
Les participants à un processus de participation contribueront de manière efficace et 
constructive : 
 

¶ s'ils prennent le temps de s'informer sur le sujet et de comprendre les enjeux de celui-
ci ; 

¶ s'ils ne se contentent pas d'émettre des opinions, mais recourent à l'argumentation 
pour émettre un avis ; 

¶ si, tout en exprimant leurs préoccupations individuelles ou en portant la voix de leur 
ƻǊƎŀƴƛǎƳŜΣ ƛƭǎ ǇŀǊǾƛŜƴƴŜƴǘ Ł ǳƴ ŘŞŎŜƴǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ǾŜǊǎ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ /ΩŜǎǘ 
l'intérêt général ou celui du plus grand nombre qui devrait primer. 

 
Un argument donné peut : 

 
¶ trouver sa source dans un fait difficilement contestable ; 

¶ relŜǾŜǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǊƳŜ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ Τ 

¶ reposer sur des études et lois scientifiques ; 

¶ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜǊ Ł ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ Τ 

¶ consister à invoquer une autorité intellectuelle, scientifique ou de pouvoir. 
 
 

Voir aussi les outils qui par leur diversification sont susceptibles de permettre une 
meilleure implication des participants. 
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13. Lõ®galit® 
 

 

 

Une valeur centrale de la charte 

 

La valeur de l'égalité est une des valeurs centrales de la charte. Un processus 

participatif vertueux doit veiller au respect de cette valeur, quel que soit le 

contributeur. 

 

Concrètement, cela signifie que : 

¶ l'accès à l'information, à la prise de parole et à l'écoute du porteur de projet doit être 

le même , avec la même qualité, pour tous les types de participants, quels qu'ils 

soient ; 

¶ dans un processus participatif vertueux, ce sont les arguments qui comptent et non la 

position sociale. 

Un débat de qualité requiert un cadre rigoureux, qui doit se traduire dans les 

techniques d'animation ainsi que dans la posture de chaque participant. Il est 

nécessaire que les participants adhèrent au cadre donné pour le dialogue, afin de 

permettre une prise de parole partagée et une écoute travaillée.  

 

¢ƻǳǘ Ŝǎǘ Ŧŀƛǘ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł 

ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ 

 

En se fixant des règles communes de prise de parole et de mise en confiance (pas de 

moqueries, bienveillance, écoute attentive, etc.) il eǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ la qualité 

de la discussion. 
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14. Lõacceptation des divergences 
 

 
 

De lõimportance dõinvestiguer les arguments contraires 

 

Dans la phase de discussion avec le public, le porteur de projet craint souvent la 

cristallisation des oppositions qui peuvent mener au conflit, car, au stade du conflit, il 

est toujours très compliqué de revenir à un dialogue apaisé, ou alors en mobilisant 

d'autres techniques, comme la médiation. 

 

Néanmoins, le fait même que des divergences de points de vue s'expriment n'est pas 

le signe que le dialogue n'a pas lieu, ou qu'il est dévoyé, bien au contraire : c'est 

précisément l'expression de ces différents points de vue, surtout quand ils sont 

antagonistes, qui donne à voir au porteur de projet l'état des controverses, ou le 

champ des possibles. 

 

La divergence des points de vue, en "purgeant" l'ensemble des questions soulevées, 

permet au porteur de projet d'être éclairé de tous les arguments possibles, dans un 

sens comme dans un autre, lui permettant de prendre sa décision en toute 

connaissance de cause. Une telle démarche est susceptible de donner un projet plus 

robuste, car appuyé sur l'investigation de ces différents arguments, parfois contraires. 

 

Voir aussi le tiers garantissant le processus participatif : il relève les points de 

convergence et de divergence résultant des débats pour renforcer la qualité du 

dialogue et la confiance entre les participants. 

 

 

15. La diversité 
 

 

Parier sur lõintelligence collective et la multiplicit® des points de vue 

 

C'est une valeur simple que celle qui est énoncée par la charte : un débat est de plus 

grande qualité plus riche quand s'expriment des avis différents, voire divergents (voir 

l'acceptation des divergences). 

Cela permet de mieux connaître les différentes ǊŞŀƭƛǘŞǎ ŘΩǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Ŝƴ 

ǘŜǊƳŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜ όƘŀƴŘƛŎŀǇΣ ŦŀƳƛƭƭŜǎΧύΣ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ όŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŞŎƻƴƻƳƛŜΧύΣ 
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ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ όōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜ ǾƛŜΧύΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ŀǳ ŘŞōŀǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ 

confronter ainsi à une vision et des arguments qui sont différents des leurs. Cette 

diversité est nécessaire pour la compréhension mutuelle des contraintes de chacun, et 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƭƭŜǊ ǾŜǊǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΦ 

 

[ŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ǇŜǊƳŜǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩinclure au projet lΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

personnes et de rendre la décision finale plus compréhensible. 

Il faut donc s'efforcer de rechercher cette diversité dans la mobilisation des publics, 

mais également dans les modalités de participation, pour diversifier et encourager 

différenǘǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǾǳŜ όŞŎǊƛǘΣ ƻǊŀƭΣ ŘŜǎǎƛƴΧύΦ 

 

Voir aussi ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴ Ŝǘ les outils qui par leur diversification permettent de toucher une 

pluralité de publics. 

 

 

 

16. Lõ®tat dõesprit 
 

 
 

Une question de posture 

 

La charte considère qu'un état d'esprit constructif implique que chacun adhère aux 

ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ ŘΩǳƴ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜ confiance : écoute, bienveillance, respect, ouverture, 

sincérité et loyauté. La loyauté, en particulier, est à entendre comme une forme 

d'honnêteté vis-à-Ǿƛǎ Řǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ tŀǊǘŀƎŜǊ ǳƴ ǘŜƭ Şǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ ŀ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ŘƛǊŜŎǘ ǎǳǊ ƭŜ 

climat de la discussion en apportant de la considération et du respect entre tous les 

participants. 

 

Installer cet état d'esprit est d'abord le rôle du porteur de projet, qui doit à tout 

moment incarner ces valeurs. Mais il est de la responsabilité de tous de chercher la 

qualité des ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ƎǊŃŎŜ Ł ŎŜǘ Şǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘΦ  

 

S'impatienter devant le peu de clarté d'une question, s'exaspérer de l'expression 

d'idées qui paraissent saugrenues est déplacé dans le cadre d'une concertation. De la 

même manière, l'utilisation de l'ironie ou du sarcasme sont à proscrire.  

Enfin, attention à l'humour, qui se base sur des cadres de références qui ne sont pas 

toujours partagés. 

 

Voir aussi la culture de la participation ǎǳǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƳşƭŜǊ ǎŀǾƻƛǊ-faire et savoir-

être dans un processus participatif.
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Reconnaître les expertises multiples 
 

Vers un examen attentif et réciproque des avis, études et expériences 

plurielles 

 
 
 
 

 
17) [ŀ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎŀǾƻƛǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 

18) Les initiatives citoyennes 
 
 



 
 

26 
 

17. La reconnaissance des savoirs et de lõexpertise 
 

 

Une reconnaissance mutuelle des savoirs et expertises nécessaires pour 

instaurer un climat de confiance 
 
Tant le porteur de projet que les associations et les citoyens vont être porteurs de leurs 

propres arguments, lesquels peuvent être appuyés tant sur un champ de valeurs, que 

sur de l'expertise d'usage, ou encore sur des expertises techniques. 

L'idée est de ne pas opposer ces différents types d'apports et que chacun respecte ces 

différents savoirs et expertises. Le porteur de projet se doit de respecter ce que les 

citoyens et les associations lui remontent, et réciproquement les citoyens et les 

associations ne remettent pas systématiquement en cause les études techniques 

présentées par le porteur de projet. 

Le fait de discréditer une étude de par sa provenance ou son auteur est par exemple 
contraire à cet item de la charte.  
 

Voir aussi ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŜǎǇǊƛǘ qui invite à de la considération mutuelle dans un souci 
ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞΦ 

 


































