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un droit  
pour des agricultures 

ccueil social ou pédagogique, vente de proximité, mise en place de manifestations cultu-
relles… un nombre croissant de fermes développant des activités sortant du strict champ 
de la production peinent à trouver leurs cadres. Caractéristique essentielle de l’agriculture 
ou trajectoire de moins en moins marginale, la diversité des activités est une réalité pour 

de nombreuses fermes et procède de raisons géographiques, écologiques, sociales et économiques. 
Si la notion de diversification de l’activité agricole est plus récente, c’est qu’elle s’est construite en 
opposition à la mise en place d’un modèle agricole fondé sur l’intensification, la spécialisation et la 
concentration. davantage acceptée qu’il y a quelques décennies, elle est même encouragée dans une 
certaine mesure par les pouvoirs publics ; emplois, activités économiques, croissance, « valeur ajoutée 
des territoires »… la diversification représenterait une chance pour le développement de nombreux 
espaces ruraux.
pourtant, les obstacles à la mise en place de projets agricoles diversifiés sont nombreux et la complexité 
du droit ne la favorise pas. Construit progressivement et en lien avec la politique agricole d’après-
guerre, le droit rural régit aujourd’hui l’essentiel de l’activité agricole, qui bénéficie d’un régime spéci-
fique. le traitement juridique de la diversification est complexe, notamment du fait de la multiplicité 
peu cohérente des définitions de l’activité agricole. de nombreuses personnes installées déclarent ne 
pas avoir trouvé l’information nécessaire à un choix éclairé de leurs statuts (agricole, artisanat…) et 
sont même, pour certaines, amenées à développer leurs activités à la ferme en dehors du régime agri-
cole. Ce qui n’est pas forcément un problème en soi. 
Ce dossier se propose d’explorer les liens entre le droit rural, instrument des politiques publiques agri-
coles, et la notion de diversification en agriculture. il reprend des éléments du travail mené par Amel 
Bounaceur au sein du réseau des Civam sur les statuts liés aux activités agricoles de diversification. Car, 
outre l’amélioration de l’accompagnement des personnes et la sécurisation de leurs projets, investir le 
champ du droit rural (le comprendre, pointer les incohérences…), c’est aussi militer pour la reconnais-
sance légale de la façon dont ces personnes entendent pratiquer le métier. et nous donner une chance 
de réellement sortir de la spécialisation à outrance dont les limites sont aujourd’hui largement connues. 
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Je suis un paysan spécialisé dans la diver-
sification. » Cette affirmation quelque 

peu provocatrice d’Alain, producteur 
laitier et de fromages fermiers dans le 
Finistère, illustre l’ambivalence de la 
notion de diversification. de son côté, 
Thierry, éleveur laitier en Normandie 
constate : « Je ne suis “ que ” producteur 
de lait, mais je fais cinquante activités diffé-
rentes dans une journée ! » Même son de 
cloche chez Solange, maraîchère dans le 
vaucluse. la diversification se joue-t-elle 
à l’échelle de la ferme et des différents 
ateliers qui y sont mis en œuvre ? dans 
le rapport à l’environnement immédiat ? 
Au niveau de l’individu, comme le sug-
gère Françoise, maraîchère fraichement 
retraitée, qui affirme : « Je suis pluriac-
tive et diversifiée, c’est dans ma nature » ? 
S’agit-il d’une démarche ? d’un état ? 
d’une caractéristique intrinsèque de 
l’agriculture ? « D’un mot moche, lié à la 
crise et aux difficultés systémiques » ? 

considération officielle
S’en remettre au droit n’apporte pas 
forcément de réponse ultime car la 
notion de diversification demeure im-
précise, tant elle renvoie à des réalités 
multiples. on considère classiquement 
qu’elle correspond à l’exercice, par un 
agriculteur ou une agricultrice, de plu-
sieurs activités relevant de la sphère de 
définition juridique de l’activité agricole 
(cf. encadré ci-contre). Ainsi, on quali-
fiera de diversifiée une exploitation où 
l’on trouve de l’arboriculture et de l’éle-
vage, par exemple, ou encore celle où 
élevage et accueil à la ferme sont conju-
gués. la pluriactivité (agricole et non 
agricole) renvoie, elle, au fait qu’une 
personne puisse exercer diverses acti-
vités sous différents statuts (salarié ou 
non salarié). 

pour le ministère en charge de l’agri-
culture, les activités de diversification 
concernent l’ensemble des activités 
lucratives autres que celles de produc-
tion. Soit ces activités ont lieu au sein 
de l’exploitation, elles mobilisent alors 
les moyens matériels et humains de 
l’exploitation agricole. Soit elles se 
déroulent dans le cadre d’une entité 
juridique spécifique dans laquelle le res-

«

définie en opposition au caractère spécialisé du modèle agricole 
d’après la Seconde Guerre mondiale, la notion de diversification 
renvoie néanmoins à des réalités multiples et variées. 

une notion pour diverses acceptions 

ponsable économique et financier d’une 
exploitation agricole a une participation 
financière1. 

regard Historique
la diversité apparaît comme une ca-
ractéristique majeure de l’agriculture 
française d’avant les années 19502. la 
notion de diversification trouverait sa 
consistance par opposition au caractère 
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spécialisé du modèle agricole instauré 
après la Seconde Guerre mondiale par 
des politiques publiques, nationales et 
européennes, guidées par trois prin-
cipes : l’intensification, la spécialisation 
et la concentration. il y a une vingtaine 
d’années, isabelle Couturier, alors maître 
de conférences en droit à l’université 
d’Angers, observait que « [la diversifi-
cation] suscite dans l’ensemble du monde 
agricole un intérêt parfois enthousiaste. Ce 
succès peut paraître suspect lorsque l’on veut 
bien réaliser la disparité des exploitants qui 
déclarent s’y intéresser. »3 elle identifiait 
deux acceptions différentes de la notion. 
pour les uns, la diversification représen-
terait une action préventive ou réactive, 
pour assurer ou compléter des reve-
nus, et constituerait ainsi un remède à 

« Une petite exploitation diversifiée sur deux 
génère plus de la moitié de son chiffre d’af-
faires par les revenus tirés de son activité de 
diversification. Certaines activités telles que 
la transformation des produits agricoles gé-
nèrent un revenu significatif quelle que soit 
la dimension économique de l’exploitation : 
45% des exploitations qui choisissent cette 
diversification en tirent au moins la moitié de 
leur chiffre d’affaires. »4 

définitions de l’activité agricole   

La loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agri-
cole à son environnement économique et social a posé la première définition législative 
de l’activité agricole. Elle cohabite cependant avec des définitions parfois divergentes 
issues d’autres disciplines (dans le domaine fiscal, social, ou encore le droit euro-
péen…) et il existe trois définitions principales de l’activité agricole. 
• La définition juridique donnée par l’article L311-1 du code rural et de la pêche 

maritime apparaît comme extensive en ce qu’elle englobe une part importante des 
activités réalisées sur une ferme : celles de production et celles dans le prolonge-
ment de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, 
commercialisation, accueil touristique…). S’y ajoutent celles considérées comme 
agricoles par détermination de la loi (les activités de préparation et d’entrainement 
des équidés domestiques ou de production d’énergie par méthanisation). 

• La définition fiscale de l’activité agricole est considérée comme la plus restrictive ; 
on la retrouve à l’article 63 du code général des impôts où les bénéfices agricoles 
sont définis comme les profits qui résultent de la production et/ou de la vente de 
produits animaux et végétaux, auxquels s’ajoutent les activités de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

• La définition sociale de l’activité agricole (article L722-1 du code rural et de la pêche 
maritime) englobe pour sa part les définitions juridiques et fiscales et va même 
au-delà en admettant que certaines activités de nature commerciale sur le plan 
juridique relèvent du régime social agricole (entrepreneurs de travaux agricoles, 
paysagistes, entrepreneurs de travaux forestiers, par exemple).  

La multiplicité des définitions de l’activité agricole, conduit l’agriculteur engagé dans 
une démarche de diversification à procéder à la qualification de son activité, atelier 
par atelier. Il en déduit dans chaque cas si le régime agricole lui est applicable ou non. 
Son statut est donc éclaté car composé de pièces variées ; il peut ainsi relever des 
dispositions propres au droit rural dans une discipline et en être écarté dans une autre.

Amel BounAceur (FncivAm)

une situation non remise en cause. pour 
d’autres, elle consisterait en l’élaboration 
de systèmes complexes, mis au point 
empiriquement et indépendamment de 
tout modèle, reposant sur la critique du 
système intensif spécialisé dominant. 
dans ce cas, elle traduirait davantage le 
souci de valoriser et d’économiser des 
ressources locales disponibles. 
Cette lecture, toujours pertinente, tra-
duit bien le fait que la diversité est un 
thème lourd d’enjeux politiques et éco-
nomiques. outre le fait qu’elle pose la 
question de l’identité professionnelle et 
sociale, il est de plus en plus courant que 
les activités dites de diversification de-
viennent la première source de revenu, 
comme en témoigne un bilan dressé en 
2010 par le ministère de l’Agriculture : 

la diversité est un tHème 
lourd d’enjeux politiques 
et économiques

longtemps perçus comme des « aty-
piques », pour ne pas dire des « héré-
tiques », les paysans diversifiés tendent à 
être aujourd’hui mieux considérés, même 
si différentes visions du phénomène 
subsistent dans le champ des représen-
tations. Sans aller jusqu’à citer la diversi-
fication opérée par M. Ramery avec son 
méthaniseur sur le site de « l’usine des 
1000 vaches », que penser de l’initia-
tive d’un groupe de producteurs laitiers 
en conventionnel à 700 000 litres de 
quota qui, pour se diversifier, projettent 
d’injecter 200 000 litres en vente directe, 
sans se soucier des capacités d’absorp-
tion et des conséquences localement ? 
« Aujourd’hui, même les producteurs “ de 
masse ” sont incités à y aller, et la diversifi-
cation par la production d’énergie nous pend 
au nez, estime Alain. Mais pour nous, pro-
ducteurs fermiers, la diversification ne veut 
pas dire grand chose, nous sommes diversi-
fiés, c’est tout. »

■ Hélène Bustos  
(trAnsrurAl)

1 - Agreste primeur n°302 – juin 2013.  

2 - À noter que certaines régions étaient 
déjà en monoculture, comme en témoigne le 
languedoc viticole.  

3 - la diversification en agriculture (aspects 
juridiques) – thèse de doctorat publiée en 
1994 chez l’harmattan.  

4 - Cité dans le rapport d’information (n°2722) 
de l’Assemblée nationale sur la fiscalité agri-
cole (avril 2015). 
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La préhistoire du droit rural
Application du droit civil et mise en place des 
embryons du droit rural

Le droit rural de 1945 aux années 1960
Naissance d’un droit spécial et dirigiste

Un droit de gestion de crise
Crise de surproduction, crise 
sociale, crise environnementale

Décrets de 1791 sur la liberté de culture et de se clôre
Code civil de 1804 : essentiel des règles applicables à 
l’activité agricole 
Loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération
Décret de la loi du 17 juin 1938 : mécanisme de l’attribution 
préférentielle qui permet de confier en priorité l’exploitation à 
l’un des héritiers (chargé de dédommager les copartageants)
Décret loi 29 juin 1939 : contrat de travail à salaire différé 
destiné à rémunérer, par une créance à faire valoir sur la 
succession de l’exploitant, le descendant qui a travaillé 
gratuitement sur la ferme familiale

Ordonnance de1945 et loi du 13 avril 1946 : création du 
statut du fermage qui encadre les rapports locatifs
Loi du 12 mars 1953 : mise en place du code rural
Lois d’orientation à partir des années 1960 :
     - Loi du 5 août 1960 : prémices du modèle type familial
     - Loi complémentaire agricole du 8 août 1962 dite 
« charte de l’agriculture française » : pose les bases du droit 
rural moderne et des structures agricoles pendant des 
décennies
     - 1962 : mise en place de la Politique agricole commune

1984 : mise en place des quotas laitiers (abolis 
au 1er avril 2015)
Loi du 30 déc. 1988 : première définition de 
l’activité agricole
1988 : mise en place des quantités maximales 
garanties
Loi d’orientation 1999 : apparition du concept 
de multifonctionnalité 
Loi du 5 janvier 2006 : mise en place du bail 
cessible et du fond agricole
Loi d'avenir 2014 : tournée vers l’agroécologie

Quelques étapes de la construction du droit rural 
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l’agriculture, un régime spécifique

Le système juridique français s’organise autour de plusieurs divisions fondamentales. L’une des 
plus importantes est la distinction entre droit commun et droit spécial ; le droit commun se définit 
comme l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas l’objet 
de règles spéciales ou particulières (droit spécial). Le particularisme s’affirme par opposition à ce 
qui est commun.
Une fois unifié par le code de 1804, le droit civil a aspiré au statut de droit commun. Cependant, 
très vite, il est apparu nécessaire de distinguer les règles de droit en fonction du domaine auquel 
elles devaient s’appliquer : droit du travail, droit de la consommation… Jusqu’au début du XXe 
siècle, dans une société essentiellement rurale, l’activité agricole dominante et banale était régie 
par les règles de droit commun, à savoir les dispositions du code civil napoléonien. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les politiques publiques ont associé l’agriculture à l’effort de recons-
truction avec l’objectif de produire plus. Dans les années 1950, avec la mise en place du code 
rural, le droit rural est devenu un droit spécial et les règles qui le constituent se détachent du code 
civil même si l’agriculture reste encore aujourd’hui une activité civile (par opposition aux activités 
commerciales). 
Le droit rural organise toute la vie de l’exploitation « en fonction des objectifs généraux posés par 
les lois d’orientations y compris en modifiant les règles du droit civil ou de toute autre discipline afin 
qu’elle serve ce dessein » (Louis Lorvellec, Droit rural, Masson 1988, n°4). Amel BounAceur (FncivAm)
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n 2007, près d’un quart des exploita-
tions menaient des activités de diver-
sification, majoritairement de vente 

directe et transformation1. depuis quelques 
décennies, dans les lois d’orientation agri-
cole2 la diversification n’est pas découra-
gée. pour la géographe Agnès Terrieux, 
« pendant les phases d’accélération de la 
disparition du nombre de fermes, la puis-
sance publique lâche du lest sur la diversifi-
cation ; par exemple, dans les années 1980, 
à la période du Plan Mansholt3, une brèche 
a été ouverte par le réseau Accueil paysan en 
matière de tourisme rural, le ministère a auto-
risé les agriculteurs à développer ces activités 
tout en limitant la possibilité d’en faire un 
métier ». Aujourd’hui, on serait plutôt dans 
le soutien des circuits courts et des activi-
tés de transformation. « Mais ne s’agit-il pas 

Si le droit rural ne s’oppose pas en tant que tel à la diversification des activités dans 
les fermes, sa complexité et l’incertitude juridique, sociale et fiscale dans laquelle se 
retrouvent les personnes sont un frein à l’expérimentation.  

d’un affichage de principe ?, se demande 
le juriste et fiscaliste agricole Francis 
varennes. Il n’y a pas eu d’harmonisation 
des définitions de l’activité agricole, la défi-
nition fiscale restant beaucoup plus restrictive 
que les définitions juridiques et sociales ; c’est 
à ce problème que se heurtent les porteurs 
de projets. » Quand on parle d’activités de 
diversification, qu’il s’agisse d’accueil ou de 
vente directe, on arrive assez rapidement 
dans des champs d’activités effectuées par 
d’autres, comme les artisans ou les com-
merçants. « Les régimes fiscaux constituent 
un sujet très sensible que le législateur préfère 
ne pas toucher », observe Francis varennes. 

le droit comme obstacle ?
le droit rural a pris son essor avec les lois 
d’orientation agricole du début des an-

nées 1960, avec des textes ouvrant la voie 
à l’intensification et à la modernisation 
technique. un arsenal juridique facilitant 
l’implantation des structures économiques 
privilégiées par la politique agricole s’est 
mis en place. Mais, au fil du temps, le cadre 
initial a fait l’objet de compléments et de 
correctifs successifs (sans remise en cause 
radicale des fondements). « Le droit rural 
donne une place à la diversification mais la dif-
ficulté réside dans le fait que ses contours sont 
flous, estime isabelle Couturier, magistrate 
et auteure d’une thèse de droit sur la diver-
sification4. Des efforts de clarification ont été 
opérés, mais le propre des exploitants diversi-
fiés est d’avoir de l’imagination, et sur certaines 
pratiques il y a des incertitudes et des questions 
de concurrence entre les agriculteurs et d’autres 
ruraux. » outre l’incertitude juridique du 

diversification et droit :
gérer les injonctions contradictoires 

e
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… « Suis-je toujours dans les clous du régime 
agricole en développant telle ou telle acti-
vité ? », d’autres obstacles émaillent le 
parcours de ceux et celles qui s’engagent 
dans la diversification. « Diversifier nécessite 
de maîtriser des compétences donc de la forma-
tion, formelle ou informelle, explique Agnès 
Terrieux. Avec la diminution du nombre 
d’agriculteurs, l’imprégnation et l’appren-
tissage par les pairs est de plus en plus com-
pliqué… » la mise en place de modules 
« vendre en circuits courts », « transformer 
à la ferme »… est laissée à l’initiative des 
établissements de l’enseignement agricole, 
et se développe, attirant de nouveaux pro-
fils d’élèves, et de professeurs. 
plus que le droit rural lui-même, c’est donc 
peut-être son manque de lisibilité et sa 
complexité pour les non initiés qui consti-
tuent un obstacle à la diversification des ac-
tivités. Comme le relève isabelle Couturier, 
« les régimes d’exception [cf. encadré ci-
contre] présentent toujours une complication 
supplémentaire mais ce sont des constructions 
politiquement voulues pour établir des systèmes 
égalitaristes en tenant compte des différences 
des sujets de droit ».

risques au regard du droit 
le principal risque évoqué dans la diversi-
fication des activités d’une ferme est celui 
du basculement du régime agricole au 

régime commercial. par exemple, pour un 
agriculteur ou une agricultrice avec une 
comptabilité au réel mettant en place de 
l’accueil pédagogique et un camping à la 
ferme, il existe un mécanisme de rattache-
ment des recettes commerciales générées 
par son activité d’accueil, juridiquement 
agricole, plafonnées à 30 % de ses recettes 
globales ou à 50 000 €. Si l’un de ces deux 
seuils est atteint alors il lui faudra passer 
sous un régime fiscal commercial pour son 
activité d’accueil (soit deux régimes fiscaux, 

donc deux comptabilités…). À côté des 
conséquences financières, la complexité 
administrative induite est l’une des pre-
mières conséquences d’un changement de 
régime. « On retrouve également le risque de 
demande de résiliation d’un bail rural si l’acti-
vité diversifiée a pris une proportion suscep-
tible de voir reconnaître une forme de cession 
ou de sous-location, ou permet de soutenir 
que la bonne exploitation du fonds est com-
promise, indique isabelle Couturier. Il y a 
aussi des risques au regard des formes socié-
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À la fin des années 1990,  le ministère de l’Agriculture puis celui du Tourisme reconnaissent la démarche et le réseau 
Accueil paysan. Créé en 1987, il rassemble les paysans souhaitant « promouvoir un accueil spécifique, dans un souci 

d’ouverture et d’échange, et d’un aménagement harmonieux du territoire ».

… 
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… taires comme le Gaec dont le régime suppose 
que l’activité reste dans la limite de son objet et 
des conditions d’activité des associés. »
les agriculteurs donnent parfois le sen-
timent de « s’arc-bouter » sur leur statut 
et de craindre plus que tout de basculer 
dans un régime non agricole. Avec comme 
conséquence potentielle la perte des aides 
liées au staut. Au-delà d’avantages spé-
cifiques comme le statut du fermage5, il 
n’est pas sûr que ce régime soit la pana-
cée, et il est compliqué d’évaluer les avan-
tages de la fiscalité agricole. « Il existe peu 
d’études précises de comparaison des régimes 
et je pense que beaucoup de personnes vont 
vers le régime agricole par habitude, constate 
Francis varennes. Il ne faut pas sous-esti-
mer le poids du mimétisme ; c’est vrai pour 
les agriculteurs mais aussi pour tout l’appareil 
d’accompagnement : les comptables, les ju-
ristes… » en matière sociale (prestations, 
retraite…), la réelle différence de statuts 
concerne les salariés et les non salariés 
parmi lesquels on retrouve aussi bien les 
artisans, les travailleurs indépendants et 
les agriculteurs. outre les traitements so-
ciaux et fiscaux, le régime agricole (comme 
tous les régimes spéciaux) renvoie aussi 
au mythe d’une identité professionnelle, 
forgé par le discours syndical unitaire qui 
pendant longtemps a tenté de gommer 
les énormes différences de situations et 
les divergences d’intérêts au sein de « la » 
profession. « Sortir de la MSA est un Everest 

de paperasse et génère des angoisses, consi-
dère pour sa part Agnès Terrieux. Cela signi-
fie aussi changer de corps social, sachant qu’on 
a parfois eu beaucoup de mal à s’y intégrer… 
Le basculement est symboliquement très fort. »

gagner en souplesse 
la diversification des activités est avant 
tout un phénomène qui se développe 
concrètement dans des configurations 
extrêmement variées et initialement « en 
dehors des textes ». elle favorise le main-
tien et l’installation d’exploitations (et 
donc de vie et d’emplois) dans de nom-
breux territoires, et interroge dans une cer-
taine mesure les relations ville-campagne 
en incitant au lien (avec comme point de 
départ, bien souvent, un impératif éco-
nomique). les données du recensement 
agricole révèlent que, parmi les personnes 
engagées dans des activités dites de di-
versification, les femmes et les jeunes sont 
surreprésentés, ce qui laisse à penser qu’il 
s’agit là d’une voie d’avenir. Si l’on peut 
regretter qu’il faille en passer par une fi-
nanciarisation pour que ces activités soit 
socialement reconnues, ce mouvement 
laisse entrevoir la possibilité de se déta-
cher de la promotion des modèles simpli-
fiés ou ultra intégrés. et il plaide pour une 
règlementation offrant plus de souplesse à 
l’expérimentation. Car finalement, comme 
l’écrivait déjà à la fin des années 1980 
isabelle Couturier dans l’introduction de 

son travail de thèse, au sujet de la diver-
sification : « Reconnaître ce dynamisme spon-
tané, écarter les cadres établis, participe à bâtir 
une société plus juste, où chacun peut trouver 
les moyens d’être et d’exister selon ses aspira-
tions et ses possibilités. » 

■ Hélène Bustos (trAnsrurAl)  
Avec le concours d’isABelle BArnier (AFip)

1 - l’évolution du statut de l’agriculteur : la voie 
du chef d’entreprise salarié ? – étude de Gaec 
et Sociétés (2014). 

2 - la loi d’orientation de 1988 posait déjà 
une définition large de l’activité agricole et 
celle d’octobre 2014 (« loi d’avenir ») affiche 
la volonté d’un modèle agricole diversifié (au 
moins dans son livre préliminaire).  

3 - du nom du premier commissaire européen 
à l’agriculture, le Néerlandais Sicco Mansholdt 
(1908-1995). Ce plan avait pour objet de 
réduire le nombre de personnes employées 
en agriculture pour dégager des gisements 
de productivité, encourager la formation 
d’exploitations plus grandes et plus rentables 
dans les régions les plus productives (source : 
www.touteleurope.eu).  

4 - la diversification en agriculture (aspects 
juridiques) – thèse de doctorat publiée en 
1994 chez l’harmattan.  

5 - le bail rural s’inscrit dans le statut du 
fermage, mis en place en 1945 dans l’objectif 
de redonner la terre aux exploitants dans les 
meilleures conditions possibles pour eux. le 
propriétaire bailleur doit respecter un certain 
nombre de règles, le prix de location étant 
fixé dans une fourchette déterminée par arrêté 
préfectoral. Ce statut n’a pas bougé depuis sa 
création et constitue pour nombre d’obser-
vateurs un « monument historique » du droit 
rural, à protéger. 
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le droit rural,
un droit composite

Le droit rural est un système juridique global doté de sa propre 
logique, de ses propres instruments, réunis dans le code rural. 
Pour autant, il ne fonctionne pas en vase clos sans interactions

avec les autres branches du droit. 
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ertaines sociétés coopératives agri-
coles1 dépassent le milliard d’euros 
de chiffre d’affaires et l’on se de-

mande si elles sont encore au service de 
leurs adhérents. Mais ce n’est pas une rai-
son pour enterrer le fait coopératif. la créa-
tion ou la reprise d’activités, tous secteurs 
confondus, sous forme de Sociétés coopé-
ratives de production (Scop) et de Sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (Scic) s’accé-
lèrent depuis une dizaine d’années, avec 
2 680 structures de ce type en 2014. Ces 
formes sociétaires sont peu utilisées en 
agriculture, avec environ 25 structures 
actives, car elles ne sont pas reconnues 
par la profession et interdisent l’accès au 
statut d’exploitant. le salariat semble tout 
de même séduire une part croissante de 
porteurs de projets, notamment ceux qui 
ne sont pas issus du milieu agricole. le 
statut de Scop apporte également cer-
tains avantages pour des exploitations très 
diversifiées, des démarches d’installation 
progressive ou le test d’activité et a la cote 
auprès des collectivités et financeurs.

de structures de ce type. un des princi-
paux avantages des Scop, qui relèvent du 
régime fiscal commercial, est de pouvoir 
intégrer une diversité d’activités, agricoles 
ou non (artisanat, transformation, accueil à 
la ferme, projets éducatifs, commerce…). 
Même si elles peuvent être indépendantes, 
elles prennent souvent pour support la pro-
duction agricole, et sont « solidaires entre 
elles et participent à un projet commun », pré-
cise l’étude. Cette forme de société est par 
exemple utilisée par des paysans qui ne 
disposent pas de la surface pour accéder 
au statut d’exploitant agricole. le statut de 
salarié octroie des droits sociaux plus larges 
(assurance maladie, retraite, congés mater-
nité ou parental…). il offre également aux 
porteurs de projets une certaine sécurité 
et la possibilité d’un démarrage progressif 
d’une activité en gardant des droits au chô-
mage. enfin, la forme coopérative permet 
« d’organiser le passage des agriculteurs sur 
une terre, et de lever certains freins liés à l’ac-
cès au foncier », explique Sylvain pechoux, 
gérant de la Scic les Champs des possibles 
(cf TRI n°452). Au lieu de transmettre diffi-
cilement une exploitation sur laquelle on a 
capitalisé, les nouveaux peuvent s’intégrer 
avec peu d’apport financier, travailler et co-
tiser quinze ou vingt ans, puis laisser l’outil 
de travail à d’autres. 
pour des projets collectifs, la Scop découle 
également pour certains d’un choix poli-
tique : les salariés détiennent la majorité 
du capital et les statuts garantissent un par-
tage équitable du pouvoir, de l’information 
des risques et des profits. la Scic repose 
sur les mêmes principes, les salariés s’asso-
ciant à d’autres parties prenantes (clients, 
bénévoles, collectivités, partenaires pri-
vés…) pour s’inscrire plus formellement 
sur un territoire. Mais en agriculture, les 
salariés n’ont pas accès aux aides, aux 
prêts bonifiés, à la formation profession-

c

nelle… Autre problème majeur : l’accès 
au foncier. Certaines structures, comme la 
Scop des viennes (Aube), ont pu signer un 
bail agricole, mais d’une manière générale, 
les coopératives ne sont pas prioritaires 
face aux exploitants agricoles reconnus. 
d’autres bénéficient d’une mise à dispo-
sition, « une situation très précaire vu que les 
salariés peuvent se voir retirer l’accès à leur outil 
de production très rapidement », note l’étude 
de la FNCivam. Sans une réforme du droit 
rural, ces formes sociétaires risquent de 
rester marginales dans le champ agricole.  

■ FABrice Bugnot (trAnsrurAl) 

1 - les SCA, crées par des agriculteurs afin 
d’assurer certaines activités ou achats en 
commun relèvent d’un statut ni civil ni com-
mercial et sont régies par le droit rural. elles 
se distinguent des coopératives du champ de 
l’économie sociale et solidaire par leur objet 
comme par leur fonctionnement.  

Valfrance, une coopérative agricole regroupant 1 400 fermes en 
Île-de-France, est un exemple de société coopérative agricole, un 

statut née après-guerre, bien différent de ceux de l’économie sociale 
et solidaire. 
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nouvelles formes de coopération 
pour des projets agricoles diversifiés

les statuts issus du champ de l’économie sociale et solidaire intéressent un nombre 
croissant d’acteurs agricoles malgré leurs inconvénients.

une première distinction peut-être faite 
entre des Scop dont les membres n’ont 
pas un projet commun, qui se rapprochent 
des Coopératives d’activités et d’emplois, 
et celles qui regroupent des sociétaires 
en ayant un (plus proches de l’esprit 
d’un Gaec). d’après une étude réalisée 
par perrine Tavernier pour la FNCivam en 
2014, plusieurs motivations cohabitent 
chez les porteurs de projets à l’origine 

en agriculture, les
salariés n’ont pas accès 
aux aides, aux prÊts
bonifiés, à la formation 
professionnelle…
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i le caractère civil de l’agriculture 
n’est pas ouvertement remis en 
cause, il l’est dans les faits et en 

droit, estime paul Bonhommeau ingé-
nieur et juriste agricole1. depuis quelques 
années, le législateur adopte un certain 
nombre de règles calquées sur le droit 
commercial, comme la loi d’orientation 
du 5 janvier 2006, à l’ambition affichée 
de faire évoluer l’exploitation agricole vers 
l’entreprise agricole et qui interpelle par sa 
coloration commerciale. elle met notam-
ment en place le bail cessible et le fonds 
agricole, par analogie directe avec le bail 
commercial et le fonds de commerce. or le 
bail rural cessible, par exemple, permet au 
bailleur de récupérer plus facilement ses 
terres et réduit les possibilités de préemp-
tion des Safer2. Autre analogie, la dispari-
tion récente du forfait au profit du régime 
« micro BA » (bénéfices agricoles), calqué 
sur le « micro BiC » (bénéfices industriels 
et commerciaux) ou encore la réflexion en 
cours sur la création d’un régime d’imposi-
tion spécifique pour les sociétés agricoles.

quels enjeux sociétaux ?
de plus, la diversification « amène l’agricul-
ture aux portes du monde du commerce »3 ; 
les paysans exercent une multitude d’ac-
tivités et adoptent des pratiques pouvant 
être assimilées à des actes de commerce. 
le principal risque juridique serait de bas-
culer dans la législation commerciale et de 
se voir priver de l’application du régime 
agricole. Mais il est difficile de déterminer 
les impacts d’un tel basculement, au-delà 
du cas de chaque exploitation. les juristes 
du réseau Gaec & Sociétés4 plaident par 
exemple pour que les entrepreneurs qui 
créent des sociétés commerciales pour une 
activité agricole, et qui en sont à la fois diri-
geants et salariés, puissent acquérir le sta-
tut de chef d’exploitation, pour des raisons 
d’optimisation fiscale et d’accès aux avan-
tages et aides associés à ce statut. outre 
ces aspects économiques, le sociologue 

Jacques Remy estime qu’« on est en droit 
de se demander si cette dérogation n’ouvre 
pas la voie au contournement du système de la 
Mutualité sociale agricole et, par là, à une forme 
de dérégulation ou de remise en cause géné-
rale, qui affecterait également le caractère civil 
de l’activité agricole »5.

une pac soumise à l’omc 
Cette remise en cause s’inscrit dans le mou-
vement plus large de libéralisation des 
échanges. les états ont toujours exercé un 
contrôle sur la production à l’intérieur de 
leurs frontières - par la diffusion de tech-
niques, les taxes ou le contrôle de l’accès 
au foncier - et tenté de maîtriser les impor-
tations et les exportations. le processus 
de levée des barrières douanières engagé 
en 1994 par l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, poursuivi par 
l’organisation mondiale du commerce 
(oMC), touche désormais l’agriculture. 
« La politique agricole commune [pac] tout 
entière est soumise aux disciplines de 
l’oMC », précise ainsi le parlement euro-
péen. Aujourd’hui, avec une pac désenga-
gée de la régulation des marchés et à l’aube 
du partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement, c’est bel et bien la fin 

de « l’exception agricole ». or, comme le 
rappelle paul Bonhommeau, « la justifica-
tion essentielle pour que l’activité agricole reste 
une activité civile, c’est son lien spécifique au 
sol, aux ressources naturelles et à la biodiver-
sité qu’elle influence très directement ainsi 
que sa dépendance particulière aux conditions 
géo-climatiques ». défendre le caractère civil 
de l’agriculture, c’est donc aussi défendre 
l’idée que cette activité tient une place cen-
trale dans nos sociétés et qu’elle ne peut 
répondre seulement aux orientations d’un 
marché, quel qu’il soit. 
■ Amel BounAceur (FncivAm) et FABrice Bugnot (trAnsurAl)

1 - Activité agricole, multifonctionnalité, diver-
sification, pluriactivité… de quoi parle-t-on ? 
– pour n°221 (2014). 

2 - Sociétés d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural. 

3 - la diversification de l’activité agricole, état 
des lieux, souhaits et perspectives – Actes de 
colloque, sous la direction de Carole hermon 
(2006). 

4 - l’évolution du statut de l’agriculteur : la voie 
du chef d’entreprise salarié ? – étude de Gaec & 
Sociétés (2014). 

5 - définir ou redéfinir le statut d’agriculteur. les 
enjeux actuels d’un débat récurrent – Société 
française d’économie rurale (2015).

s

le mouvement de rapprochement avec la 
réglementation commerciale pourrait remettre 
en cause le caractère civil de l’activité agricole. 

vers une disparition 
du régime agricole ? 

Ce dossier s’appuie sur le travail mené au sein du réseau Civam sur les statuts liés aux activités agricoles de diversification. il a été construit avec Amel Bounaceur, qui a coordonné cette recherche 
dans le cadre de sa formation de juriste, et se nourrit des échanges qui ont eu lieu lors des Journées nationales du réseau Civam en janvier 2016. 

Les statuts choisis par les agriculteurs déterminent leur régime d’imposition et leurs cotisations sociales.


