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Les nouveaux visages des migrants 
saisonniers en agriculture

ueillettes de fruits et légumes, vendanges… On pourrait se dire que la saison 
des « saisons » est terminée pour cette année. C’est sans compter sur le fait que 
la saisonnalité devient une notion de plus en plus ténue, du fait de l’évolution 
de certains systèmes de production (hors-sol et intensif) qui s’affranchissent des 
conditions pédo-climatiques, ce qui n’efface pas les pics d’activité au cours de 

l’année. Caractérisé par l’exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque 
année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons, le travail agri-
cole saisonnier a toujours existé. Ces dernières années, selon l’Association nationale pour 
l’emploi et la formation en agriculture, quelque 800 000 contrats saisonniers agricoles sont 
annuellement signés en France, par plusieurs milliers de personnes dont la majorité n’en 
font pas un métier. Le recours à des travailleurs venus d’autres pays remontent à plusieurs 
décennies ; au milieu des années 1970, le France a fait venir jusqu’à près de 150 000 tra-
vailleurs saisonniers tous secteurs confondus dont une grande partie pour l’agriculture. En 
2009, ils étaient un peu moins de 7 400 à venir du Maroc, de Tunisie, de Roumanie ou 
encore de Pologne pour travailler dans les cultures de l’Hexagone. Aujourd’hui, ce salariat 
temporaire et précaire, souvent dénoncé pour le non respect du droit du travail, voire même 
des droits fondamentaux des personnes, change de visage.  
Les modèles agricoles dits « alternatifs », souvent plus intensifs en main-d’œuvre que le 
modèle conventionnel, ne peuvent faire l’économie de penser ce rapport aux saisonniers 
migrants, aux origines et aux conséquences de ces migrations. C’est à cela que ce dossier 
entend modestement contribuer. Il est illustré par des photographies de Yohanne Lamou-
lère du collectif Transit, prises il y a plusieurs années au cours d’un voyage qui a duré trois 
ans au cœur de différentes zones de production de fruits et légumes autour de l’Europe et 
rassemblées dans la série La Roue (http://yohanne.lamoulere.book.picturetank.com).  ■
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et bon marché », écrivait Nicolas Duntze, 
paysan syndiqué à la Confédération pay-
sanne, dans un article paru en 2008 dans 
la revue Plein droit1. « L’année dernière, 80 % 
de la main- d’œuvre des exploitations des 
Bouches-du-Rhône était saisonnière », avance 
Jean-Yves Constantin, militant CFDT et 

t ravailleurs indispensables bien 
qu’invisibles, témoins des poli-
tiques utilitaristes de l’immigration 

sur le Vieux Continent, caractéristiques 
structurelles de l’agriculture des pays 
d’Europe… Voici quelques traits froids 
et distants par lesquels sont souvent 
dépeints les quelques millions de sai-
sonniers qui migrent chaque année au 
service de l’agriculture européenne. En 
France, ils viennent d’autres pays de 
l’Union européenne, du Maroc, de Tuni-
sie et d’ailleurs, travailler dans les serres, 
vergers, vignes… pendant des périodes 
pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. Ils 
participent à nombre de travaux qui n’ont 
de saisonnier que le nom. « Aujourd’hui, la 
saison n’est plus bordée par les contraintes cli-
matiques et-ou pédologiques. Elle correspond 
simplement à la période, la plus longue pos-
sible, pendant laquelle un employeur espère 
profi ter d’une force de travail docile, malléable 

… 

aPrès Le choc PétroLier De 
1974, L’agricULtUre reste Un 
secteUr « PriviLégié » oÙ La 
DiminUtion D’introDUction De 
travaiLLeUrs étrangers est 
moins forte QU’aiLLeUrs

L´immigration saisonnière représente offi ciellement 7 200 personnes en 1998 ; 7 929 pour 2000, 10 403 pour 2001, soit une 
augmentation de 31,2 % entre 2000 et 2001. Pour l’année 2001, sur 72 départements recensés, 52 sont en forte croissance, sans 
qu’aucune explication de conjoncture économique plausible ne soit identifi able. Plus de la moitié des contrats OMI travaille dans les 
Bouches-du-Rhône. Viennent ensuite Le Rhône, le Vaucluse, le Gard (340 en 2002), la Drôme, la Marne.
souRce : alain moRice – aRTicle PuBliÉ Dans camPaGnes soliDaiRes n°191, noVemBRe 2004

Un travail saisonnier 
agricole ancien
et en mutation 

et les fruits. « 80 % de ces salariés agricoles 
“ saisonniers ” sont d’origine migrante et cela 
touche tous les types d’exploitations où, dans 
bien des cas, avec les serres en verre et la pro-
duction toute l’année, l’activité n’a plus grand 
chose de saisonnier - ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’y ait pas des pics d’activité. » Ces don-
nées récentes, « de terrain », ne doivent 
pas donner l’illusion qu’il est facile d’obte-
nir une vision claire de ce que représente 
le travail saisonnier des migrants, quand 
il est déclaré et légal, objet de recherche 
relativement délaissé (à l’image du sala-
riat agricole, d’une manière générale) 2.

Une histoire ancienne 
Privée PUis PUbLiQUe
L’histoire de ces mouvements de travail-
leurs est ancienne et liée à l’évolution de 
l’agriculture et du salariat. Elle entre plus 
largement en résonnance avec des ques-
tions d’ordre géopolitique et de rapports 
de domination entre États. À la fi n du 
XIXe siècle, la France compte 3 millions 
d’ouvriers agricoles (soit 50 % de la popu-
lation active agricole au recensement de 
1892) qui se trouvent dans une situation 
de très forte dépendance vis-à-vis des em-
ployeurs qui leur fournissent généralement 
nourriture et logement dans les écuries3. 
L’exode rural, amorcé dès le milieu du XIXe 
siècle, est moins important en France que 
dans d’autres pays comme l’Angleterre, 
de par les mesures protectionnistes mises 
en place sous la IIIe République et surtout 
sous la pression de la paysannerie. Cette 
limitation de l’exode et le « manque de 
bras » renforcent la concurrence pour la 
main-d’œuvre entre les usines des villes et 
les grandes exploitations qui emploient un 
nombre important de salariés. Les proprié-
taires terriens se regroupent et fondent, en 
1912, la Société nationale pour la protec-
tion de la main-d’œuvre agricole, premier 

Si les migrations agricoles françaises et 
le recours à des travailleurs saisonniers 

étrangers ne datent pas d’hier, leurs 
formes évoluent parallèlement à 

l’industrialisation de l’agriculture.  

salarié agricole en CDI dans ce départe-
ment où les productions les plus impor-
tantes (en termes de volume, de chiffre 
d’affaires et d’emploi) sont le maraîchage 

TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

CONTRÔLÉS PAR 
L’OMI ENTRE 

1946 ET 
1995
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Logement de saisonniers à St Martin de Crau, en juillet 2005, dans un mas délabré au milieu des vergers ; des 
palettes servent de cloisons entre les lits. Dans le cadre des contrats OMI, l’employeur est tenu de proposer des 

logements aux saisonniers.  

organisme privé qui gère des recrutements 
collectifs de travailleurs, notamment dans 
des pays limitrophes comme la Belgique 
et l’Allemagne. En 1924, un ensemble 
d’organismes patronaux crée une autre 
société, la Société générale d’immigration, 
spécialisée dans le recrutement de travail-
leurs étrangers. 

aU LenDemain De La seconDe 
gUerre monDiaLe et aLors 
QUe Les besoins en main- 
D’oeUvre Dans L’inDUstrie 
et L’agricULtUre sont 
croissants, L’état esQUisse
Le DébUt D’Une réfLexion sUr 
Une PoLitiQUe D’immigration

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale et alors que les besoins en main-
d’œuvre dans l’industrie et l’agriculture sont 
croissants, l’État esquisse le début d’une 
réflexion sur une politique d’immigration et 
prend en main, par l’ordonnance du 2 no-
vembre 1945, la gestion et le recrutement 
de main-d’œuvre étrangère en en confiant 
le monopole à l’Office national de l’immi-
gration dont va dépendre l’agriculture (an-
cêtre du plus connu Office des migrations 
internationales qui, jusqu’en 2005, délivre-
ra les contrats OMI, cf. article p.V).  

Un recoUrs croissant 
Les mutations post-1945 que connaît 
l’agriculture (remembrement, mécani-
sation, utilisation croissante d’intrants 
et recours à la sélection végétale et 
animale) s’accompagnent de la consé-
cration de « l’exploitation familiale » à 
deux unités de travail. Cette évolution 
s’assortit d’une diminution de la part 
des salariés permanents agricoles (à 
noter que le poids des ouvriers étrangers 
parmi ces salariés permanents n’a lui pas 
cessé d’augmenter, passant de 8 % dans 
les années 1930 à plus de 30 % dans les 
années 1990). Néanmoins, de l’après-
guerre au milieu des années 1970, le 
recours aux saisonniers étrangers a, pour 
sa part, été en constante augmentation 
(cf. graphique p. II). Le milieu des années 

une synchronisation de la demande en 
main-d’œuvre, qui peine à être trouvée 
localement malgré des incitations de 
l’administration, pour des emplois durs 
et peu rémunérés. Aujourd’hui, où les 
décisions d’entrée sous certains types 
de contrat sont prises par les préfets, 
plusieurs facteurs expliquent les diffé-
rences départementales observées dans 
le recours à des saisonniers migrants : 
besoin, disponibilité de la main-d’œuvre 
locale, histoire de l’immigration mais 
aussi degré de pression exercée par la 
profession agricole… 
Ainsi, du désherbage et démariage des 
betteraves au début du XXe siècle, au tra-
vail dans les vergers et les serres, en pas-
sant par les vendanges il y a quelques 
décennies, les tâches et les pays d’ori-
gine des saisonniers migrants ont évolué 
au cours du temps, tout comme leurs sta-
tuts (cf. article p.V). 

1970, marqué par le premier choc pétro-
lier et la montée en puissance du chô-
mage, est un tournant dans la politique 
migratoire française : l’immigration de 
travail est suspendue. L’agriculture reste 
un secteur « privilégié » où la diminution 
d’introduction de travailleurs étrangers 
est moins forte qu’ailleurs. L’évolution 
des statistiques est aussi due à des mo-
difications de catégories du fait de l’en-
trée de l’Espagne et du Portugal dans la 
Communauté économique européenne 
en 1986. 
Dans les années 1990, la place des sala-
riés (permanents mais aussi saisonniers) 
dans les exploitations se renforcent ; 
les travailleurs migrants saisonniers 
viennent dans leur grande majorité du 
Maroc et de Pologne. La spécialisation 
des régions de production et l’intensifi-
cation des systèmes (notamment dans 
les fruits et les légumes) ont entraîné 
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Un groupe d’ouvrières s’offre une sortie en ville, à Mazagon dans la Huelva en Espagne, en avril 2005. La part 
des femmes dans les migrations saisonnières agricoles augmente d’année en année.

iv

… mise en concUrrence
En 2001, près de 4 500 saisonniers sont 
venus travailler dans les Bouches-du-
Rhône avec des contrats OMI (soit environ 
43 % des contrats accordés cette année là 
en France). « En 2013, ils n’étaient plus que 
1 800 [sous contrat OFII, successeur des 
contrats OMI], mais il y avait aussi 5 400 sala-
riés saisonniers venus travailler via de l’intérim 
international, un nouveau type de contrat qui 
se développe depuis plusieurs années », ex-
plique Jean-Yves Constantin. Pour le syn-
dicaliste, membre du Collectif de défense 
des travailleurs étrangers dans l’agriculture 
des Bouches-du-Rhône (Codetras4) il y a 
plusieurs raisons à cela : la mobilisation, 
dans les années 2000, et la victoire pour 
faire reconnaître le caractère permanent de 
l’activité de certains salariés sous contrat 
OMI présents sur le territoire, dans la 
même exploitation, huit mois de l’année ; 
le développement, dans le même temps 
des entreprises de travail temporaire et 
du travail détaché au sein de l’Union euro-
péenne. 
Aujourd’hui, si les fraises produites dans 
la Huelva ou les tomates d’Almeria sont 
pointées du doigt, certaines de nos exploi-
tations n’ont rien à envier aux espagnoles. 
« Il n’y a aucun dialogue avec la Préfecture sur 
le sujet qui reste aussi tabou dans la profession. 
Pour certains, “ c’est comme ça, c’est tout ” 
quand d’autres sont obnubilés par “ la dimi-
nution des charges de personnel ”, constate 
Jean-Yves Constantin. Rares sont ceux qui se 
posent la question du pourquoi le salarié em-
bauché via une entreprise de travail temporaire 
“ coûte moins cher ” ; on se met des œillères, 
on ne veut pas voir. » D’autres encore (cf. 
pVIII) empoignent cependant la question, 
estimant que c’est le système de dévelop-
pement agricole lui-même (spécialisation, 
intensification…) qui est à revoir. À moyen 
terme, offrir des perspectives pour un sala-
riat de qualité (en commençant, certes par 
respecter les droits de l’Homme…), dans 
une agriculture française de moins en 
moins familiale, pourrait être un investisse-
ment sur le long terme. S’il ne s’agit pas de 
supprimer le travail saisonnier et l’accueil 
de travailleurs étrangers, la question des 
motivations de ces travailleurs, qui sont 
de plus en plus des travailleuses (notam-
ment en provenance des pays de l’Est de 

l’Union européenne), et de l’impact de ces 
migrations dans leurs pays d’origine, invite 
elle aussi à reconsidérer, d’une façon plus 
large, notre modèle de développement 
agricole. 
« Dans les mois qui viennent, nous serons sur 
deux chantiers législatifs : l’application d’une 
directive européenne de février 2014 sur les 
travailleurs saisonniers ressortissants de pays 
extérieurs à l’Union européenne et celle de la 
loi de juillet 2014 sur la lutte contre la concur-
rence sociale déloyale », conclut Jean-Yves 
Constantin, pour qui le travail de terrain, 
« pour faire en sorte que les droits des gens 
ne soient pas floués », reste un combat de 
chaque instant. 

■	Hélène Bustos (transrural)

1- De la saison à l’univers concentrationnaire 
– www.cairn.info/revue-plein-droit-2008-3-
page-6.htm.  

2- Au rayon de la statistique publique, 
l’Observatoire statistique de l’immigration 

et de l’intégration, chargé de rassembler 
des données fiables sur les flux migratoires 
(notamment en provenance de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration, successeur 
de l’Office des migrations internationales – 
OMI), dépendait depuis 2004 du Haut conseil 
à l’intégration, lui-même inactif depuis fin 
2012… 

3- Les principaux éléments historiques 
qui suivent sont tirés de la thèse d’Aurélie 
Darpeix, soutenue en mai 2010 – La demande 
de travail salarié permanent et saisonnier dans 
l’agriculture familiale : mutations, déterminants 
et implications - le cas du secteur des fruits et 
légumes français – www.agro-montpellier.fr/
theses/extranet/10-0012_DARPEIX.pdf.  

4- Constitué en 2002, le Codetras, rassemble 
des personnes « [profondément indignées] 
face au mépris dans lequel elles voyaient tenus 
les ouvriers agricoles étrangers. Il est en effet 
particulièrement intolérable que ces travailleurs, 
dont tout le monde s’accorde à reconnaître 
qu’ils sont la clé de voûte de l’agriculture 
“ compétitive ”, soient souvent maltraités par 
leurs employeurs, floués par les institutions qui 
devraient les protéger et totalement ignorés par 
la population rurale qui leur doit sa survie » – 
www.codetras.org.
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étrangers en contrats OFII était et est 
toujours le fruit de négociations bilaté-
rales entre l’État et certains pays « pour-
voyeurs de main-d’œuvre agricole », 
notamment le Maroc et la Tunisie. Mais 
comme le rappelle l’économiste Auré-
lie Darpeix, « le caractère nominatif du 
contrat et sa signature comme condition 
de séjour du saisonnier confèrent aux 
agriculteurs un pouvoir de décision indi-
rect sur le droit de séjour du travailleur 
et sur sa possibilité de retour l’année 
suivante »1. Cette relation contractuelle 
permettait une « fi délisation » du tra-
vailleur (voire même dans certains cas 
de sa famille), qui revenait d’une année 
sur l’autre sur la même exploitation agri-
cole, parfois durant plus d’une dizaine 
d’années, l’État étant plus enclin à faire 
revenir des anciens saisonniers. Mais 
cette association contrat de travail-titre 
de séjour, créant une dépendance directe 

du migrant saisonnier à son employeur, 
autorisait les pires dérives en termes de 
conditions de travail, de logement, d’hy-
giène et de sécurité, de revenus…

Diversification 
Des luttes syndicales autour de la dé-
fense des droits des travailleurs migrants 
saisonniers, la mise en place en 2007 
d’une carte de séjour temporaire « tra-
vailleur saisonnier » de trois ans2 et l’as-
souplissement du marché du travail dans 
l’Union européenne (UE) ont favorisé la 
diversifi cation des fi lières de recrutement 
des travailleurs saisonniers. En effet, 
« la communication de la Commission 
européenne relative aux migrations circu-
laires et aux partenariats pour la mobilité 
de mai 2007, qui vise à encourager les 
migrations temporaires de travail, insiste 
sur la nécessité de renforcer la mobilité 
entre l’UE et les pays tiers »3. De même, 
depuis 2007, pour les nouveaux États 
membres que sont la Bulgarie et la Rou-
manie, la législation européenne stipule 
que les salariés d’entreprises prestataires 
de services sont dispensés d’autorisation 
de travail pour les pays européens tiers. 
Les contrats OFII sont ainsi de plus en 
plus remplacés par des contrats d’inté-
rim international gérés par des sociétés 
de prestation de services ou des entre-
prises de travail temporaire (ETT - qui 
peuvent « louer » directement aux ex-
ploitations du personnel). Nombre de 
ces ETT ont leur siège en Espagne, en 
Pologne et en Roumanie : Terra Fecun-
dis (cf. encadré) ou Safor Temporis, par 
exemple, se sont spécialisées dans le 
détachement de travailleurs saisonniers 
agricoles dont certains sont extracom-
munautaires, notamment sud-améri-
cains. Dès 2009, un millier d’Équato-
riens ont remplacé près d’un tiers des 
contrats OFII dans les Bouches-du-
Rhône. En 2013, dans le même dépar-
tement, 5 400 travailleurs saisonniers 

D

Le recrutement de travailleurs saisonniers étrangers, 
négocié entre États, a laissé place aux contrats d’intérim 
transnationaux gérés par des entreprises de travail 
temporaire et encouragés par l’Union européenne.

epuis 1988, les contrats dit OMI 
(Offi ce des migrations internatio-
nales), devenus en 2005 contrats 

ANAEM (Agence nationale d’accueil 
des étrangers et des migrations) puis 
OFII (Offi ce français de l’immigration 
et de l’intégration) permettaient léga-
lement à des travailleurs étrangers de 
venir quatre, six, voire huit mois en 
France. Associés au statut juridique 
de manœuvre agricole, ces contrats à 
durée déterminée saisonnier n’étaient 
ni réellement encadrés par le Code du 
travail, ni par le droit des étrangers. Les 
contrats OFII excluaient la possibilité de 
percevoir la prime de précarité et possé-
daient deux spécifi cités. Premièrement, 
ils faisaient offi ce de titre de séjour pro-
visoire : à expiration, le travailleur devait 
systématiquement rentrer dans son pays 
d’origine et « pointer son retour ». Deu-
xièmement, le nombre de travailleurs 

intérimaires 
de la terre
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Créée en 2000 et basée à Murcia, en Espagne, Terra Fecundis (« terre féconde ») est 
une entreprise de travail temporaire agricole qui gère en permanence a minima 3 500 
intérimaires dont une grande majorité d’Équatoriens, population immigrée nombreuse 
en Espagne. 
En plus de détacher en Espagne et dans l’Union européenne des travailleurs agricoles 
équatoriens, elle a également développé depuis 2005 une activité de transport, Terra-
bus mediterràneo, pour le déplacement de ses intérimaires. De même, Terra Fecundis a 
créé Mitad del Mundo, une fi liale bancaire qui propose à ses salariés agricoles équato-
riens des crédits immobiliers pour s’acheter une maison dans leur pays d’origine. Enfi n, 
elle a aussi un partenariat avec Western Union depuis 2008 pour que ces derniers 
puissent envoyer l’argent à leur famille restée en Amérique du Sud, l’agence d’intérim 
international retenant 30% sur chaque transfert d’argent… Avec un chiffre d’affaires 
de 44 millions d’euros en 2013, la société emploierait plusieurs milliers de travailleurs 
détachés chaque année en France et facturerait autour de 16 euros de l’heure pour 
chaque saisonnier, qui lui en touche la moitié à laquelle est retranchée une retenue sur 
salaire pour le transport, le logement et la nourriture. Comme le clame Terra Fecundis 
sur son site internet : « Nous considérons le travailleur comme le protagoniste et le princi-
pal responsable de la croissance de l’entreprise ; c’est pourquoi nous portons une attention 
particulière à tous ses besoins, aussi bien personnels que professionnels, pour garantir à tout 
moment son bien-être total. »  M.c.

Créée en 2000 et basée à Murcia, en Espagne, Terra Fecundis (« terre féconde ») est 

terra fecUnDis : faire frUctifier La Précarité 
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étaient venus travailler via ces agences 
privées d’intérim international. 

fLexibiLité accrUe
L’agriculteur peut « commander » à ces 
ETT un nombre de travailleurs donné 
et sur un laps de temps déterminé sans 
se soucier des contraintes administra-
tives d’embauche et de licenciement. 
Si le salaire des saisonniers est annexé 
au salaire minimum (quand il en existe 
un...) du pays d’accueil, les charges 
sociales appliquées sont celles du pays 
d’origine de l’ETT. Plus flexibles, forte-
ment dépendants de l’agence d’intérim 
qui les transporte en bus d’exploitations 

Au Maroc, comme à Taoujdate, région historiquement pourvoyeuse de main-d’œuvre agricole, les contrats OMI sont très convoités. 

… 
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en exploitations au gré des missions, ces 
intérimaires peuvent travailler dans les 
Landes à cueillir des asperges puis partir 
le lendemain pour une exploitation en 
Italie. Peu revendicatifs et facilement 
licenciables, ils entrent en concurrence 
directe avec les travailleurs saisonniers 
« traditionnels » au nom d’une terrible 
logique où baisse du coût du travail, 
mobilité et flexibilité sont synonymes 
de plus de compétitivité. Ces ETT 
contournent en effet le droit du travail 
en jouant sur des conflits d’interpré-
tation entre législations nationales et 
communautaire. Quant aux conditions 
de travail, elles restent dramatiques : en 

2011, un travailleur équatorien de Terra 
Fecundis est même mort de déshydrata-
tion sur une exploitation de la Crau. 

■	Mickaël correia (transrural)

1- Flexibilité interne et flexibilité externe dans le 
contrat OMI – article d’Aurélie Darpeix, paru en 
2008 dans Études rurales n°182. 

2- Autorisant sur une période de six mois 
maximum par an, le travail pour différents 
employeurs et la résidence en France, mais 
obligeant toujours à notifier son retour au pays.  

3- Enjeux des mobilités circulaires de main-
d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers 
dans l’agriculture méditerranéenne – article de 
Béatrice Mésini, paru en 2009 dans la revue 
Méditerranée – http://mediterranee.revues.
org/3753.  
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omment la Confédération paysanne 
en est venue à s’intéresser à la 
question des travailleurs migrants ?

Nicolas Duntze : La gestion de l’alimen-
tation par la grande distribution, dont les 
intérêts sont contraires au droit au revenu 
des paysans, entraîne la dégradation des 
conditions de travail. Au fur et à mesure 

que se concentrent les exploitations et 
les bassins de production agricole, par 
effet mécanique, des petites exploita-
tions disparaissent. La politique expor-
tatrice agressive ruine le milieu rural en 
France et dans le monde ; elle envoie 
les petits paysans sur les chemins de la 
déportation économique, ils vont cher-
cher l’emploi dans ces grands bassins 
de production. Nous pensons qu’il faut 
défendre le droit au revenu, c’est-à-dire 
la rémunération du produit vendu, pour 
éviter que les paysans ne fassent faillite. 
C’est ce modèle de travail agricole que 
nous souhaitons.

Vous constatez une évolution du travail 
agricole, notamment saisonnier. Pouvez-
vous nous dire ce qui a changé ?
N. D. : La définition d’une saison, en 
principe, ce n’est pas un flux annuel. 
C’est par exemple vingt jours de ven-
danges, c’est la taille de la vigne, le 
ramassage des cerises, ce sont des 
périodes bornées par des conditions 
pédo-climatiques. Petit à petit, on est 
arrivé à qualifier de travail saisonnier 
des contrats de six à huit mois, rendus 
possibles dans le cadre d’accords bila-
téraux entre la France et certains pays 
comme le Maroc, la Tunisie, la Pologne 

« c’est tout le système
de développement agricole 
qu’il faut revoir »

Interview de Nicolas Duntze, 
paysan dans le Gard  
associé en Gaec sur 

15 hectares de vigne 
et 1 hectare d’olivier, 

syndicaliste à la 
Confédération paysanne, 

en charge du dossier 
« travailleurs migrants 

saisonniers ».

c

En 1961, l’État français signait des accords de main-d’œuvre avec l’Espagne pour faire venir des travailleurs saisonniers agricoles en France. Désormais, l’Andalousie, est devenue une 
zone intensive de production légumière (notamment à El Ejido) nécessitant un grand nombre de saisonniers migrants qui travaillent dans les serres. Ces derniers sont victimes d’accidents 

de travail à répétition, de problèmes de santé, de mal logement et du racisme ambiant.

Yo
h

a
n

n
e 

la
m

o
u

lè
Re

 / 
TR

a
n

si
T

… 



n˚439 • octobre 2014

Les nouveaux visages des migrants saisonniers en agricultureDoSSIeR

d’œuvre mais fait de plus en plus appel 
à des prestataires de services qui dé-
tachent des travailleurs. Des agences se 
sont spécialisées dans cette gestion de la 
main-d’œuvre, comme l’agence d’intérim  
espagnole Terra Fecundis [cf. encadré 
p. V], qui emploie principalement des per-
sonnes d’origine latino-américaine.

Que peut-on faire ?
N. D. : Il faut faire de la pédagogie. Les 
consommateurs sont de plus en plus at-
tentifs aux pesticides, au gigantisme des 
fermes, beaucoup moins à la manière dont 
sont ramassés et conditionnés les fruits et 
légumes qu’ils mangent. Lorsqu’on dif-
fuse des films les gens sont scotchés sur 
leur siège car ils ne « savaient » pas.
À la Confédération paysanne, nous 
militons pour l’évolution de la politique 
agricole. Les aides directes et indirectes 
aujourd’hui sont conditionnées à cer-
taines pratiques agricoles, mais non au 
respect du droit du travail. Notre revendi-
cation est de mettre en place une condi-
tionnalité sociale : si tu ne respectes pas 
le droit du travail, tu n’auras pas d’aides.
Derrière, c’est tout le système de déve-
loppement agricole qu’il faut revoir. C’est 
illusoire de se dire qu’un jour il y aura des 
conditions de travail et des rémunéra-
tions dignes dans ces exploitations. C’est 
contre la structure même du système de 
concentration des exploitations et d’inten-
sification qui repose justement sur l’exter-
mination des petits paysans et la baisse 
du coût du travail que nous devons lutter. 
C’est bien cela qu’il faut arrêter, mais ce 
ne sont pas les paysans seuls qui pour-
ront y arriver. Il faut montrer la réalité du 
système agro-industriel incapable de res-
pecter le droit des gens et de l’environ-
nement…

■	ProPos recueillis Par Mélanie tHéodore (FncivaM)

Pour aller plus loin :  
Partant du refus de « bâtir les prix des produits 
agricoles sur l’écrasement des salaires, la 
dégradation des conditions de travail et la 
promotion de la servitude en agriculture », la 
Confédération paysanne et les membres de 
la Via Campesina animent depuis plusieurs 
années un programme international de travail 
s’appuyant sur des échanges, des rencontres 
et des formations de paysans et d’ouvriers 
saisonniers en agriculture.  
Le site : www.agricultures-migrations.org

auparavant, etc. Les employeurs font se 
succéder les emplois saisonniers, or ces 
emplois n’ouvrent pas tous les droits. 
Nous avons d’ailleurs réussi à faire re-
qualifier certains de ces contrats en CDI.

Comment en est-on arrivé là ?
N. D. : Il y a toujours eu des saisons agri-
coles, mais liées à des cycles locaux. Tra-
ditionnellement, en Languedoc-Roussillon, 
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on crée de gros bassins de production 
susceptibles de fournir des produits en 
toute saison. Les exploitations agricoles 
disparaissent, d’autres s’agrandissent, 
le nombre d’emplois diminue et ils se 
concentrent dans les grosses exploitations. 

En quoi ce modèle agricole entraîne-t-il 
un droit du travail au « rabais » ?
N. D. : La rémunération du travail dans 
ces bassins de production est la seule 
variable d’ajustement pour ces exploi-
tations : on ne peut pas négocier le prix 
des serres ou le prix du fioul, car en face 
il y a des industriels qui se défendent. En 
revanche, une fois que l’on a créé des 
poches de pauvreté dans le monde – et 
c’est lié à ce système d’exploitation –, on 
peut faire miroiter du travail. Cette réa-
lité économique qui crée effectivement 
des besoins de main-d’œuvre attire les 
gens. Une fois que les gens sont là, plus 
nombreux que les besoins, ils ne vont pas 
prendre le risque de dire que les condi-
tions de travail ne sont pas bonnes. Par 
ailleurs, il est très compliqué d’obtenir 
la transparence sur le travail car souvent 
les personnes sont payées quand elles 
rentrent chez elles. L’agriculteur ne passe 
pas par Pôle emploi pour recruter sa main 

viii Transrural initiatives

 « Les consommateUrs 
sont De PLUs en PLUs 
attentifs aUx PesticiDes, 
aU gigantisme Des 
fermes, beaUcoUP moins 
à La manière Dont sont 
ramassés et conDitionnés 
Les frUits et LégUmes »

les gens des plaines montaient faire les 
fourrages et les gens de la montagne 
descendaient ensuite pour les vendanges, 
car ils n’avaient pas d’impératifs à ce mo-
ment-là. Aujourd’hui, nous sommes sur 
d’autres logiques. La politique agricole est 
européenne et tournée vers l’exportation ; 

… 
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