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les champs de la culture
revisités

 a-t-il une culture rurale ou une culture paysanne spécifique ? La culture est-
elle réservée à une élite urbaine ? L’art contemporain est-il un moyen de mon-
trer au bas peuple son incapacité à s’élever spirituellement ? Les jeunes ruraux 
sont-ils capables de produire leurs propres éléments culturels ? Les fêtes de 

village sont-elles de la culture ? C’est entre autres pour répondre à ces questions que 
le MRJC travaille sur la culture, élément fédérateur et souvent l’un des premiers thèmes 
d’engagement des jeunes ruraux, au MRJC et dans leur territoire. Si l’on se représente 
souvent, derrière le mot, un ensemble de savoirs, de connaissances ou de disciplines 
artistiques, peut-être serait-il nécessaire aussi de redorer le blason des cultures tech-
niques et scientifiques, du sport ou encore de réinterroger notre lien à la nature et de 
passer outre l’influence des institutions, qui véhiculent aujourd’hui une vision bien 
partielle et souvent élitiste de la culture. 
Face au relatif échec d’une politique culturelle « de l’offre » (centrée sur la diffusion 
des œuvres), ne faudrait-il pas aller aujourd’hui vers une politique centrée sur les « be-
soins » qui prenne en compte les individus et leur vécu commun ? Un besoin peut-être 
d’autant plus fort dans des territoires ruraux en recomposition (arrivée de nouvelles 
populations, inégalités et précarité en augmentation, habitat choisi ou subi selon les 
classes sociales, évolution des modèles agricoles, arrivée de réfugiés…). Si désormais, 
il n’y a plus « une » culture faisant autorité et que l’avenir est encore moins tracé que 
par le passé, les jeunes ruraux ont une parole à porter sur la culture. Ceux du MRJC le 
font au travers de ce dossier qui s’appuie sur les actions et questionnements du mou-
vement et fait suite à un « stage Recherche » de cinq jours réalisé fin 2016, dans l’Orne, 
sur ce thème. Il nous invite finalement à envisager et faire vivre la culture comme 
espace de croisements et outil de rassemblement et d’engagement indispensables à 
nos constructions individuelles et collectives. 
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orsque le ministère de la Culture 
communique sur la culture en milieu 
rural, il avance les arguments d’« at-

tractivité » et de « développement écono-
mique »1, comme si ce ministère n’avait 
aucun argument proprement culturel, 
comme s’il lui était impossible de parler 
de création ou d’émancipation. En fait, 
le ministère a toujours du mal avec le 
monde rural, car il n’a jamais réussi à être 
véritablement autre chose que le minis-
tère des Arts.

un ministèrE dEs Arts
À son origine, en 1959, le ministère de la 
Culture s’est créé sur deux rejets : celui de 
l’éducation populaire et celui de l’école. 
Le décret fondateur explique ainsi que le 
nouveau ministère a pour « mission de 
rendre accessibles les œuvres capitales 
de l’humanité, et d’abord de la France, au 
plus grand nombre possible de Français, 
d’assurer la plus vaste audience à notre 
patrimoine culturel et de favoriser la créa-
tion de l’art et de l’esprit qui l’enrichisse ». 
Tout le nouveau ministère est imprégné 
de cette idée que, comme le pensait 
André Malraux2, la culture sera la nou-
velle voie d’accès au « sacré » et qu’il faut 
« éclairer » les ignorants en leur faisant 
prendre le chemin des nouvelles « cathé-
drales » culturelles.
C’était un choix politique, car, sous le 
gouvernement du Front populaire (mai 
1936-avril 1938) par exemple, le péri-
mètre de la politique culturelle était plus 
étendu. Jean Zay, radical-socialiste, a été 
nommé ministre de l’Éducation nationale 
à 32 ans, et exerce, à ce titre, la tutelle 
sur les Beaux-arts3. Ainsi, pour sa réforme 
de l’école, s’il laisse « toute liberté d’ini-
tiative » aux instituteurs, il fixe une triple 
mission : assurer un complément d’ins-

l

En matière de culture, les institutions 
semblent peu en phase avec les attentes 

et pratiques des populations, notamment 
rurales. Des politiques combinant diffusion 

des œuvres et émancipation individuelle 
et collective restent à inventer. 
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Alors qu’on croYAit 
« AmÉnAGEr » lE tErritoirE, 
on A ÉquipÉ - Et souvEnt 
biEn d’AillEurs - lEs villEs 
En tHÉâtrEs, musÉEs, 
sAllEs dE concErt…

couvrez cette
campagne que 
je ne saurais voir 

… 

truction, une initiation à la culture et une 
orientation professionnelle.

unE quEstion trAnsvErsAlE pour 
un ministèrE sEctoriEl
En attendant, conséquence de son péri-
mètre restreint, le ministère de la Culture 
s’est, depuis André Malraux, enfermé 
dans un face à face avec les différentes 
professions artistiques et techniques où 
chacune essaie d’obtenir le plus d’argent 
public possible : jusqu’à récemment, 
la droite préférait encore le patrimoine 
quand la gauche penchait en faveur du 
spectacle vivant.
Dans une telle configuration, le monde 
rural pose au ministère une équation 
qu’il peine à résoudre. Les campagnes - 
comme les questions d’accès à la culture, 
d’éducation artistique, de mélange des 
genres et des disciplines, des pratiques 

amateurs et plus récemment d’économie 
numérique - relèvent de préoccupations 
transversales qui laissent perplexe un mi-
nistère pensé et organisé pour répondre 

aux seules préoccupations sectorielles (re-
vendication de moyens, reconnaissance et 
influence des disciplines et nominations). 
Or les préoccupations transversales inté-
ressent surtout les citoyens alors que les 
préoccupations sectorielles n’intéressent 
que les professionnels.



les champs de la culture revisités
DoSSIeR

les cham
ps de la culture revisités

iiin˚464 • novembre 2017 Transrural initiatives

l

Comment faire évoluer les lieux de la culture instituée vers des 
espaces ouverts liés aux vécus et aux préoccupations de chacun ? 
Éléments de réponse dans le monde des bibliothèques. 

… 

… 

ce que les bâtiments disent de la culture

lEs murs contrE lE tErritoirE
Enfin, autre difficulté, le ministère de la 
Culture a construit une offre très concentrée 
sur Paris et quasi exclusivement urbaine. Et 
pour cause, puisqu’il s’est souvent agi de 
construire des lieux, des bâtiments et des 
murs qui ne peuvent être accessibles qu’en 
ville. On croyait « aménager » le territoire, 
alors qu’on a équipé - et souvent bien d’ail-
leurs - les villes en théâtres, musées, salles 
de concert…
Pas étonnant que le ministère de la Culture 
s’appuie sur ceux qui pensent le terri-
toire pour porter une politique culturelle 
en milieu rural : il signe des conventions 
avec le ministère de l’Agriculture riche de 
son réseau de lycées d’enseignement agri-
cole ; avec les collectivités locales et leurs 
soutiens de proximité ; avec les parcs natu-
rels… Et quand les crédits viennent à man-
quer, la communication ou la labellisation 
jouent les voitures balai pour les initiatives 

des autres, des acteurs qui font vivre la po-
litique culturelle sur tout le territoire.

unE politiquE à invEntEr ?
Et si, contrairement au cliché répandu, 
c’était dans le monde rural que notre pa-
radoxe culturel était le plus visible ? D’un 
côté, c’est peut-être là que les citoyens y 
sont de plus en plus indifférents aux ques-
tions de politique culturelle telles qu’elles 
sont posées par l’État ou par les profession-
nels. L’obsession de voir le budget culturel 
atteindre « 1 % » du budget de l’État ne 
passionne personne et la réduction du 
budget du ministère de la Culture en 2013 
et 2014 s’est passée dans l’indifférence 
générale. Le ministère lui-même semble 
dépassé ou contourné par l’influence des 
médias, des industries culturelles, de la 
télévision, d’internet, des circuits de finan-
cements… et des pratiques culturelles des 
Français. La définition même de l’œuvre 

orsque l’on interroge les Français sur 
ce qui relève selon eux de la culture, 
ils évoquent le théâtre, l’opéra, les 

musées, les livres et les bibliothèques… 
Ces termes recouvrent une réalité phy-
sique et renvoient à des bâtiments où se 
trouverait LA culture. Les drames ou les 
pièces d’opéra prennent vie et s’incarnent 
dans des théâtres que l’on imagine bien 
volontiers à balconnets rouges. Les livres 
et les savoirs sont quant à eux précieuse-
ment rassemblés dans les bibliothèques… 
Cet imaginaire place immanquablement 
le fait culturel dans des bâtiments dans 
lesquels il n’est pas toujours facile d’en-
trer. L’accès à ces bâtiments, bien souvent 
aisément identifiables au cœur de nos 
villes et villages, est régi par un ensemble 
de codes. Si beaucoup de personnes re-
connaissent la culture présente en ces 
lieux, peu se rendent pourtant au théâtre, 

à l’opéra, ou en bibliothèque1. Ce qui 
pose la question de la vocation sociale de 
ces lieux : pourquoi et comment les uti-
lise-t-on ? Dans quel but en construit-on 
de nouveaux ? 

AdAptEr lEs pErsonnEs Aux liEux 
À partir des années 1960, un mouve-
ment de « démocratisation culturelle » a 
tenté de réduire le fossé entre une frange 
favorisée ayant un accès facilité aux arts 
et lettres, et le reste de la population se 
sentant moins concerné. L’ambition a été 
de mieux montrer la culture, de la donner 
à voir à un plus grand nombre. Un impor-
tant travail de rapprochement a été mené 
par les pouvoirs publics pour rendre lar-
gement accessibles les lieux culturels en 
les démystifiant. On a cherché à amener 
coûte que coûte les habitants dans ces 
lieux, par exemple en généralisant les par-

tenariats entre écoles et « lieux culturels » 
pour habituer les jeunes enfants, ou en 
instaurant la gratuité des musées les pre-
miers dimanche du mois… On a essayé 
d’adapter les habitants aux lieux, plutôt 
que de remettre en cause l’approche de la 
culture qu’ils véhiculaient. Un glissement 
positif aurait été de passer de lieux qui 
montrent et diffusent une culture choisie 
à des bâtiments stimulant la culture avec 
tous ceux qui y pénètrent. 

bouGEr lEs liGnEs 
dAns lEs rAYonnAGEs 
Depuis une dizaine d’années, une réflexion 
traverse le monde des bibliothèques. Face 
à une baisse de fréquentation constante, 
elles se sont nourries du concept de « troi-
sième lieu » pour proposer un nouveau 
modèle qui ne mette plus les œuvres mais 
les usagers au cœur de leur fonctionne-

d’art est brouillée, comme les frontières 
entre privé et public, entre culture et loi-
sirs, entre œuvres et produits.
De l’autre côté, c’est dans le monde ru-
ral que ces mêmes citoyens, indifférents 
aux questions de politique culturelle, de-
meurent pourtant d’importants acteurs et 
consommateurs de culture. Une culture 
vue comme une source d’émancipation, 
qui permet à chacun de construire son 
identité singulière tout en créant des 
liens. Le paradoxe est là. Reste à inventer 
la politique qui va avec.

■ Marc Gauchée  
(co-auteur de culture rurale, cultures urbaines ?, 

paru en 2007 au cherche-Midi)

1 - www.culturecommunication.gouv.fr.  

2 - L’écrivain a été ministre d’État des affaires 
culturelles de janvier 1959 à juin 1969.  

3 - Il crée notamment la réunion des théâtres 
nationaux, le musée des arts et traditions popu-
laires et le festival de Cannes...
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… 
Il y a quelques années, la municipalité de La Ferté-Macé, dans l’Orne, a réalisé d’importants travaux dans sa 

bibliothèque pour faire tomber les barrières culturelles.
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lEs tErritoirEs numÉriquEs   
L’avènement d’internet a révolutionné nos modes d’accès à des cultures qui ne sont initialement 
pas les nôtres. Internet est un formidable outil au service de nos curiosités et peut, de ce fait, 
accompagner notre ouverture d’esprit. Cette accessibilité (à des connaissances, des musiques, 
des événements culturels non familiers) donne de l’élan, stimule, et nous permet d’affi ner le 
regard que nous portons sur le monde. 
Internet est aussi un outil de rencontres et les communautés virtuelles d’usagers sont en ce sens 
très intéressantes. Elles permettent parfois la création d’échanges et de liens vivants (en amont 
de rencontres physiques, par exemple) autour de centres d’intérêts, de curiosités ou de pratiques 
en commun. Ces communautés n’auraient peut-être pas pu naître à l’échelle d’un territoire, par 
manque d’intéressés ou d’initiés. La force des réseaux sociaux est de parfois réunir des per-
sonnes aux intérêts politiques convergents, de contribuer à donner corps à des revendications 
sociales et de servir à des luttes de terrain.
L’outil comporte malgré tout des limites et, en tant qu’utilisateurs, nous ne devons à aucun mo-
ment oublier qu’il n’est absolument pas neutre. Internet est aussi une proposition commerciale, 
qui mémorise, grâce aux cookies et aux algorithmes, nos centres d’intérêt, nos recherches, dans 
le but de nous proposer des « produits » susceptibles de nous intéresser. Dès lors, comment 
rester curieux ? Comment dépasser l’entre-soi, dans lequel l’outil nous propose de rester, pour 
se laisser bousculer par de nouvelles découvertes ? De plus, internet doit nous nourrir, certes 
individuellement mais aussi collectivement, à l’échelle de nos territoires de vie. Territoires qui 
restent peut-être les premiers espaces où s’investir pour « faire culture » avec les autres. (ALH)

ment. Traditionnellement, les missions 
principales des bibliothèques sont de 
donner accès à la culture, aux pratiques 
culturelles, à l’information et à la forma-
tion2. Si ces ambitions ne sont absolu-
ment pas à remettre en cause, la manière 
de les atteindre peut être renouvelée par 
le modèle de la « bibliothèque troisième 
lieu ». Développée aux États-Unis dans les 
années 1980, la notion de troisième lieu 
décrit des espaces (d’une ville ou d’un vil-
lage) qui ne sont ni familiaux, ni profes-
sionnels. Ces endroits « neutres », comme 
les bars ont pu l’être à une époque, sont 
le terreau d’une vie communautaire infor-
melle ouverte. Appliqué à la bibliothèque, 
ce concept transforme les temples du livre 
en des lieux de rencontres, modulables 
selon les besoins et pratiques des usagers 
qui ont leur mot à dire dans l’organisation 
quotidienne.

fAirE lE pAri du troisièmE liEu
Dans l’Orne, La Ferté-Macé a adapté sa 
bibliothèque il y a quelques années. 
Profi tant d’un grand chantier de remise à 
plat de sa politique culturelle, la munici-
palité a réalisé d’importants travaux dans 
la bibliothèque pour faire tomber les bar-
rières culturelles. À La Grande nouvelle, 
qui a ouvert ses portes en septembre 
2015, tout a été pensé pour que les uti-
lisateurs comprennent intuitivement l’or-
ganisation du bâtiment et le classement 

des livres, aux côtés desquels on trouve 
des espaces de rencontre et d’échanges 
informels confortables et une cafétéria. Le 
numérique y occupe une place de choix et 
le jeu vidéo y a fait son entrée. 
Outre une hausse de la fréquentation, de 
nouveaux publics « inhabituels » comme 
les adolescents ont été conquis. Mais, pour 
passer d’une politique de l’offre (la biblio-

thèque donne accès à la culture qu’il faut 
connaître) à une politique de la demande 
(les usagers du lieu sont acteurs de la 
culture qui s’y vit), de nombreuses étapes 
restent à surmonter. Par exemple, les ado-
lescents investissent la bibliothèque sans 
modifi er leur rapport à la culture… Leur 
présence montre d’abord qu’il y a, sur la 
commune, un besoin d’espaces où les 
adolescents puissent se retrouver. Ensuite, 
ce constat met en lumière la nécessité 
d’animer les lieux culturels. L’animation 
a pour vocation littérale de « donner vie » 
pour favoriser les rencontres entre per-
sonnes, entre personnes et productions 
culturelles, mais aussi pour stimuler les 
créations spontanées. Animateurs des 
campagnes, investissons les bâtiments 
culturels et affi rmons qu’une culture qui 
réunit les habitants a tout autant de valeur 
que la culture avec un grand C !

■ anne-lise hervieu (MrJc))

1 - Par exemple, en 2015, seuls 12 % de la 
population desservie par une bibliothèque 
municipale ont effectué au moins un emprunt 
(source : ministère de la Culture). 

2 - En l’absence de texte offi ciel décrivant pré-
cisément leurs missions, ainsi peut-on résumer 
les ambitions pour les bibliothèques publiques 
affi chées par l’Unesco. 
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Entre Je et nous, la culture 
pour se (dé)construire

ivre en société dans un milieu don-
né n’a rien d’évident. Cela s’ap-
préhende, et différemment selon 

l’environnement dans lequel on naît. Il est 
admis, en anthropologie, que la culture 
précède l’individu : on ne naît pas du néant 
mais au cœur d’un groupe qui donne à l’in-
dividu son humanité. Ce groupe obéit déjà 
à des normes rituelles, politiques, sociales, 
économiques, familiales, linguistiques, 
etc., qui forment un ensemble culturel 
donné, placent l’individu dans un « nous » 
qu’il ne choisit pas. Ainsi, par exemple, 
on ne choisit pas de naître à la fi n du XXe 
siècle, blanc, dans une famille d’agricul-
teurs d’un petit village de Normandie. Si 
on ne choisit pas complètement qui on est, 
on peut choisir ce qu’on en fait.

AmÉnAGEr son êtrE Au mondE
Historiquement, l’agriculture résulte de la 
domestication des plantes et des animaux 
et constitue l’un des premiers actes cultu-
rels humains. Si le concept de culture est 
si diffi cile à saisir, c’est justement parce 
qu’à la fois il nous préexiste et dépend 
de ce que l’on construit personnellement. 
Je peux choisir de rester dans la ferme de 
mes parents, de trouver un travail dans le 
village d’à côté ou d’aller faire des études 
à la ville. À partir de déterminants, je reste 
un être de choix. 
Pour le théologue Bertrand Evelin, ren-
contré à l’occasion du « stage Recherche » 
de fi n 2016, l’image de l’iceberg illustre 
bien la notion de culture. Nous serions 
tous des icebergs, avec, à la surface, ce 
qu’on donne à voir de soi, ses « pratiques 
culturelles » (mon goût pour les musées, 
les marionnettes, le rock et le jardinage, 
mes opinions politiques…). Ce quatrième 
niveau, la partie émergée, représente-
rait 10% de mon iceberg métaphorique. 
Juste en-dessous, il y a le troisième niveau, 
plus subtil, qui concerne ces déterminants 

Une déconstruction de soi et de ses codes 
culturels peut s’avérer diffi cile à vivre : 
des piliers s’effondrent. Les pratiques ou 
œuvres culturelles sont parfois sources 
de révélations et il est important d’avoir 
des repères. C’est souvent à la période 
de l’adolescence ou de jeune adulte 
qu’une grande période de déconstruc-
tion, d’émancipation d’un monde cultu-
rel donné, s’opère pour la première fois. 
Parfois en rupture totale, cette déconstruc-
tion peut apparaître comme une trahison 
aux yeux de nos pairs. Vécues collective-
ment, ces phases sont salvatrices et fon-
datrices d’amitiés, d’un nouveau « nous ». 
La culture étant histoire de vécu collectif, 
ceux qui ne se reconnaissent pas comme 
héritiers ou animateurs d’un vécu collectif, 
peuvent se sentir exclus. La culture peut 
aussi être facteur d’exclusion, d’enferme-
ment et de repli sur soi. 
La création ou la réappropriation com-
mune de « mythes fondateurs » ou sim-
plement de vécus communs dans lesquels 
tous se reconnaissent permettrait de 
mieux vivre ensemble. Il ne s’agit pas de 
« mettre tout le monde d’accord » mais 
bien de partager des références collectives 
autour desquelles débattre et construire 
nos identités. À la fois ce qui nous fonde 
et ce qui nous bouscule, ce qui nous pré-
cède et ce qu’on laissera, la culture est ce 
qui nous plaît et nous déplaît, ce qui nous 
construit et nous déconstruit.

■ WilliaM petipas (MrJc)

v

C’est au contact de l’autre 
que son propre socle culturel 

inconscient apparaît. À 
partir de cette rencontre, 

il est possible de modifi er 
son rapport au monde.  

culturels qui nous préexistent : l’ensemble 
des normes sociales, religieuses, linguis-
tiques, historiques qui m’infl uencent. Cette 
partie représenterait 25 % de l’iceberg. Le 
second niveau est plus complexe et plus 
ancré en profondeur ; c’est le « socle cultu-
rel » qui nous dépasse et s’inscrit dans des 
valeurs, des normes de civilisation, une 
histoire. C’est par exemple là qu’on trouve 
nos racines judéo-chrétiennes, nos sys-
tèmes familiaux patriarcaux, notre ancrage 
démocratique et l’histoire de France qui 
régit notre économie et notre fonctionne-
ment politique actuel. Cette importante 
partie de notre iceberg est un socle bien 
fi gé mais pas inamovible. Reste le premier 
niveau de l’iceberg. Encore plus enfoui, 
encore plus complexe à modifi er : c’est 
l’étage des mythes fondateurs qui créent 
aujourd’hui du commun entre les habi-
tants d’un même et large territoire. 

sE confrontEr pour sE rEncontrEr
Quand deux icebergs s’entrechoquent, 
l’eau baisse et les parties immergées 
se découvrent. On se rend compte 
qu’existent d’autres socles de civilisations 
(par exemple arabo-musulmans, hindoue-
oriental), d’autres histoires (colonies, fé-
déralisme), d’autres systèmes relationnels 
(polygamies, castes), etc. Mon propre socle 
culturel inconscient apparaît au contact 
d’un autre iceberg et c’est à partir de là que 
je peux modifi er mon rapport au monde 
et prendre le pouvoir sur mon identité.

M
rJ
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C’est souvent 
à la période de 
l’adolescence ou 
de jeune adulte 
qu’une grande 
période de 
déconstruction, 
d’émancipation 
d’un monde 
culturel donné, 
s’opère pour la 
première fois.
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libèrE tA pArolE !

Comment réinsuffl er du débat et amener 
la population à se rencontrer et échanger, 
librement, au sein des territoires ruraux ? 
Comment réinventer et recréer du « vivre 
ensemble » dans les bassins de vie ? Quelle 
contribution de l’éducation populaire à ces 
ambitions ? Pour chercher et proposer des 
réponses à ces questions que nous sommes 
nombreux à nous poser, la Confédération 
nationale des Foyers ruraux (CNFR) a ima-
giné le projet Libère ta parole. 
Ce programme, qui court jusqu’en 2019, 
s’appuie d’abord sur la valorisation et l’es-
saimage d’actions des Foyers ruraux et de 
leurs fédérations : montages de spectacles 
propices à l’échange par des jeunes en 
Seine-et-Marne ou des moins jeunes dans 
les Vosges ; expérimentation d’engage-
ment de femmes par la pratique artistique 
en Haute-Saône ; récolte de mémoire et 
production d’un fi lm en Moselle… Ensuite, 
l’idée est aussi de susciter de larges débats 
(notamment avec quatre universités rurales 
en 2018) et d’animer les places des villages 
(avec un tour de France d’une caravane 
Libère ta parole du printemps à l’automne 
prochain). Denis Perrot, coordinateur de la 
CNFR, résume : « Libère ta parole est une 
aventure de réseau et, plus largement, le pari 
qu’il est possible de réveiller des choses dans 
nos territoires ruraux en créant des occasions 
et des lieux d’échange. » (HB)
Plus d’infos : www.ruralcoop.org. 

DoSSIeR

… 

lE plAisir d’offrir un 
momEnt dE conviviAlitÉ 
rÉussi poussE à AllEr vErs 
lEs AutrEs

Au-delà de la fête au village 
ne population moins nombreuse 
« oblige » souvent à « faire en-
semble ». L’offre artistique et 

culturelle est certes moins importante 
et moins diversifi ée en milieu rural 
que dans les grandes villes mais cette 
rareté peut aussi être vue comme une 
chance. Une des spécifi cités des terri-
toires ruraux, c’est que l’on passe vite 
du statut de consommateur culturel à 
celui d’acteur. L’organisation de festi-
vals ou de concerts, le bénévolat dans 
le cinéma associatif local, ou encore 
le « coup de main » pour tenir une bu-
vette, prennent fi nalement bien souvent 
plus de place que l’événement en lui-
même. Cette participation constitue un 
élément fort du vécu commun et a un 
impact sur la vie sociale. « Ce n’est pas le 
festival qui émancipe, le festival sert à pas-
ser un bon moment, c’est le cheminement 
pour l’organiser qui nous transforme », ré-
sume Claude Michel, ancien membre du 
Conseil économique social et environne-
mental, secrétaire général adjoint de la 

sembler des forces. De tels événements 
invitent aussi à faire des choix (pour-
quoi tel groupe de musique ? quelle 
logistique ? quels fi nancements ?). Le 
plaisir et la fi erté d’offrir un moment de 
convivialité réussi participe à ce chemi-
nement, pousse à se dépasser, à soi-

gner les moindres détails et à aller vers 
les autres. Les fêtes de village, en ras-
semblant les habitants, marquent elles 
aussi la vie sociale. Elles créent du lien 
entre générations et jouent un rôle non 
négligeable dans la construction de 
« vécu commun ». Thibaut Duisit, chan-
teur du groupe Tinkiette la Guinguette, 

u

Les événements culturels qui rythment la vie des communes sont autant 
d’occasions précieuses d’insuffl er de la vie et des échanges. 

CGT Spectacle, rencontré lors du « stage 
Recherche » fi n 2016.
Pour des jeunes, devenir « acteur cultu-
rel » en organisant un festival qui leur 
ressemble permet de se sentir appar-
tenir à un territoire, de se sentir res-
ponsable de la vie locale mais aussi de 
vivre un parcours émancipateur en se 
posant la question du sens à donner à 
leur action, de l’organisation collective à 
mettre en place et de la nécessité de ras-
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En rural, on  passe vite du statut de « consommateur culturel » à celui d’acteur,
comme à La Ferme K’on Écoute, à Hauterive dans l’Orne.
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lA culturE n’Est pAs un supplÉmEnt d’âmE 
La rencontre avec des volontaires du mouvement ATD Quart monde, dont le principe fonda-
teur est que celles et ceux en situation d’extrême pauvreté doivent être les premiers acteurs 
de leur émancipation, rappelle que la culture est une condition sine qua non de la construc-
tion de chacun. Aujourd’hui, Isabelle, adhérente au mouvement rencontrée lors du « stage 
Recherche », fi n 2016, n’a plus honte de son milieu, de sa culture : « Il ne faut pas avoir honte 
de dire où on habite. J’ai décidé d’adhérer notamment car on nous donne la parole, on est tous 
à égalité, on apprend à se connaître et à travailler ensemble. Ça permet de savoir qui nous 
sommes réellement, d’être reconnus et de se reconstruire avec une vision différente de soi. » 

« la motivation première, c’est d’être actif, 
de proposer, d’offrir, d’accueillir »

es concerts de rock sur une ferme, 
c’est particulier… Comment faites-
vous le lien avec le territoire ? 

Thierry Lemaitre : On ne pense pas que 
le territoire soit enfermé dans un folklore 
historique. Il évolue. Et justement, le rock 
a toujours eu cet intérêt de réinventer 
des choses, de mélanger les gens, d’être 
accessible à tous. On a l’image de che-
velus qui bougent dans tous les sens… 
Mais les gens comprennent ce qu’on fait 
ici, à Hauterive, puisqu’ils disent que cette 
initiative est aussi la leur. Au départ, il y 
avait une césure mais, aujourd’hui, aux 
concerts, il y a des voisins de 80 ans qui 
viennent pour dîner, beaucoup de fa-
milles avec des enfants… La majorité du 
public, plusieurs centaines de personne 
à chaque concert, est à moins de 30 km. 
On compte une quinzaine de propositions 
de ce type dans le département, certaines 
se sont arrêtées, d’autres se lancent. Cela 
me rappelle les années 1970-1980, avec 
l’émergence des festivals dont l’objectif 
était d’amener, pas trop de loin de chez 
soi, de la musique, pour pas trop cher.
 

d

L’association La ferme organise depuis dix ans des concerts de rock sur la ferme 
de Thierry Lemaitre, éleveur laitier à Hauterive, dans l’Orne. Pour lui, la culture 
est un ferment indispensable de la vie et de l’évolution des territoires.

explique : « Je suis touché quand je vois des 
enfants et des vieilles dames s’amuser en-
semble dans un concert, des gens qui n’ont 
rien à voir entre eux et qui ne sont probable-
ment pas d’accord sur le fond par ailleurs. »  
Derrière cette image peut-être un peu 
idéalisée, il ne faut pas oublier l’écueil du 
repli sur soi ou, tout du moins, de l’entre-
soi. Ecueil présent aussi en ville avec des 
formats culturels plus nombreux mais 
aussi plus spécialisés et qui peuvent ren-
forcer l’entre-soi. Les choix (musicaux, de 
lieu, de réseaux mobilisés…) façonnent 
les événements. Sans prétendre rassem-
bler un public « représentatif de la société 
locale », l’objectif de « faire avec les gens 

Qu’est-ce que cela change le fait que 
cette initiative soit portée par une asso-
ciation et reste « artisanale » ? 
T. L. : L’association La ferme regroupe 
une quinzaine d’administrateurs, dont 
beaucoup de jeunes. La motivation pre-
mière, c’est d’être actif, de proposer, d’of-
frir, d’accueillir. On n’est plus de simples 
consommateurs, c’est un véritable chan-
gement de posture. On est aussi atten-
tif à ne pas s’enfermer dans un public, à 
ne pas dépasser une certaine taille et à 
rester accessible. Avec 10 euros, on peut 
manger, boire un verre et écouter de la 
musique. Cela nous oblige à faire avec 
les moyens du bord. Par contre, je trouve 
que c’est important que la collectivité 
reconnaisse notre travail et nous avons 
des subventions.
 
Comment rassembler différents publics 
avec le rock ?!
T. L. : On essaye de montrer différents 
visages du rock. Cette musique, c’est ce 
qui me rappelle le plus l’éducation po-
pulaire : pas besoin d’avoir fait du sol-

fège ou quinze ans d’instrument comme 
dans le jazz ou la musique classique. Les 
gens qui ne connaissaient pas vraiment 
sont surpris car cela leur parle aussi. Il y 
a une proximité entre les artistes, le pu-
blic et le lieu : la ferme. C’est un lieu de 
vie, de travail et il y a un certain respect. 
On ne passe pas des heures à ramasser 
des déchets avec les sacs poubelles et 
il n’y pas de personnes spécifi ques pour 
la sécurité.
 
Au-delà de la musique, la notion de lien 
est importante dans ces concerts…
T. L. : Comment peut-on réinventer les cam-
pagnes, dans une dynamique de développe-
ment durable, si on ne prend pas en compte 
la culture et le lien entre les personnes ? La 
culture, ce n’est pas un outil, c’est un fer-
ment unique, essentiel. On ne peut pas faire 
vivre des territoires si l’on n’a pas un regard 
et une volonté d’agir sur la culture.

■ propos recueillis par Fabrice buGnot (transrural)

Plus d’infos : http://lafermehauterive.blogspot.fr.

du coin » est essentiel pour éviter cet 
écueil et s’inscrire pleinement dans une 
culture commune locale. Mais ces événe-
ments sont aussi autant d’occasions de 

questionner, interpeller, voire renouveler 
cette culture, notamment avec des ar-
tistes extérieurs et ouverts au dialogue.  

■ robin diaz (MrJc)
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out au long de ce dossier, nous 
avons cherché à mettre en valeur 
les transformations des usages de la 

culture ainsi que les changements affec-
tant la compréhension du mot « culture » 
lui-même. Les milieux ruraux ne sont 
pas épargnés par les évolutions. C’est 
pourquoi, au MRJC, nous nous enga-
geons pour qu’elles se fassent en faveur 
de l’amélioration de la vie des habitants 
des espaces ruraux, convaincus que les 
jeunes peuvent y résider, s’y installer et y 
trouver leur place.
Exode urbain, croissance démographique, 
construction de lotissements ou rénova-
tion de centres-bourgs, familles éclatées 
géographiquement et ne monopolisant 
plus les postes associatifs ou électifs, di-
minution de la part de l’emploi agricole… 
À différents niveaux et à différentes 
vitesses, les espaces ruraux sont désor-
mais tous touchés par le renouvellement 
de leur population. Ces changements 
peuvent conduire à des conflits d’usages 
spatiaux et sociaux de l’espace rural. Il s’y 
confronte maintenant plusieurs modes et 
rythmes de vie, des rapports à la fête, à la 
pratique sportive, aux loisirs différents de 
ceux qui étaient dominants et non-discu-
tés auparavant.
Nous croyons ainsi qu’une prise de 
conscience de cette réalité est encore à 
partager, que les habitudes culturelles 
des nouveaux arrivants sont une richesse 
et que celles des « déjà-là » ne sont pas 
à reléguer dans le « vieux monde ». Cette 
prise de conscience, les jeunes peuvent 
en prendre une partie à leur charge ; ils 
ne feront rien seuls mais peuvent être le 
trait d’union, pour peu que les adultes 
leur fassent confiance et ne les enferment 

pas dans le schéma « enfants du pays ver-
sus enfants qui ne respectent rien ». 
Mais cette prise de conscience ne suffit en 
rien ; les espaces doivent être ouverts et 
défrichés pour faciliter le vivre-ensemble 
de nouveau à construire. Les pratiques 
culturelles, artistiques, amateurs, sont 
des outils formidables pour rapprocher les 
gens. Si la majorité des habitants d’un vil-
lage n’y travaillent pas et si leurs enfants 
ne sont pas dans les mêmes parcours sco-
laires, alors ces derniers n’ont pas de rai-
son de se croiser au quotidien. Sauf si des 
pratiques de loisirs, des coups de main né-
cessaires ou des rassemblements culturels 
et festifs le leur permettent. Trop de com-
munes sont vides d’initiatives ou n’en pro-
posent qu’à une partie de la population, y 
compris chez les nouveaux arrivants.

Il nous faut abandonner l’idée d’une 
« culture générale », ou d’une « culture 
légitime », peu importe, en tout cas l’idée 
que des morceaux de culture de notre 
société seraient plus importants que 
d’autres, et notamment les arts. 
Nous sommes pour une laïcité culturelle, 
où il n’y aurait pas, d’un côté, des grands 
prêtres de culture et, de l’autre, des pro-
fanes contemplatifs. Nous sommes pour 
une égalité de considération, pour donner 
les moyens à chaque citoyen de s’investir 

t

Pour le MRJC, il faut en finir avec une vision élitiste et dogmatique  
de la culture et voir dans les pratiques culturelles multiples et diversifiées 
une manière de recréer du commun dans les territoires. 

la culture au service 
de l’émancipation des ruraux

Ce dossier a été réalisé par et avec le soutien du MRJC (notamment Emma Beaudoin, Adèle Vanhée, Lucie Martin et Emilie Huet), dans le 
cadre de ses travaux sur la culture initiés en 2016 et soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication et le CGET.

nous sommEs pour unE 
lAïcitÉ culturEllE, où il n’Y 
AurAit pAs, d’un côtÉ, dEs 
GrAnds prêtrEs dE culturE 
Et, dE l’AutrE, dEs profAnEs 
contEmplAtifs

dans des projets de création culturelle ou 
d’être reconnu comme porteur de culture. 
Ici certaines institutions ont un rôle à 
jouer : dans un premier temps l’école, qui 
se vide des apprentissages citoyens et hu-
manistes au profit d’une vision robotisée 
et utilitariste du savoir. Mais aussi, dans 
un second temps, les médias : ils contri-
buent à forger des éléments communs 
de culture par les points de vue ou évé-
nements qu’ils relaient. Internet fait évo-
luer ce paysage, négativement du fait de 
la rapidité et de l’absence de prise de recul 
dans le traitement de l’information qu’il 
rend possible, mais aussi positivement en 
facilitant la diffusion d’informations blo-
quées par la presse régionale ou natio-
nale. Mais il n’empêche que la promotion 
d’initiatives individuelles, de catastrophes, 
de faits divers, ou de scandales n’aident 
pas à forger des identités positives ou à 
construire des habitudes culturelles qui 
n’ont pas pour seuls moteurs la méfiance 
et la réussite personnelle. 
Du local au mondial, les citoyens des es-
paces ruraux doivent avoir la possibilité 
d’exprimer leurs visions du monde, de fa-
çonner leurs habitudes culturelles ; c’est 
par des changements économiques, de 
modes de pensée et des pratiques quoti-
diennes que les mondes ruraux prouvent 
leur originalité, leur appartenance au 
camp du « buen vivir », du bien vivre ; 
et c’est par un rapport moins dense au 
temps et à l’espace que les hommes et 
les femmes pourront remettre la main sur 
leurs vies et créer les conditions de leur 
émancipation.

■ robin diaz, anne-lise hervieu, pierrick Monnet et 
WilliaM petipas, pour la coMMission « culture en rural » 

du MrJc, en création perManente depuis deux ans


