
n˚466 • janvier-février 2018n˚466 • janvier-février 2018 iTransrural initiativesTransrural initiativesTransrural initiatives i12

ménager les ressources

nstitués par décret en 1967, les 
Parcs naturels régionaux (PNr) 
sont des territoires ruraux habités 

d’exception. Avec plus de cinquante 
Parcs reconnus au niveau national, 
ce sont ainsi 3,5 millions d’habi-
tants qui, sans le savoir parfois, 
vivent au sein de paysages, d’une 
faune et d’une flore sauvages dotés 
d’une valeur patrimoniale considérée 
comme exceptionnelle. Comment 
alors mieux sensibiliser la population 
à son propre environnement ? Grâce 
aux ambassadeurs nature !

épauler leS parcS 
En place dans la plupart des PNr 
de France, les ambassadeurs nature 
sont des bénévoles engagés ; rési-
dents du territoire du Parc à titre 
principal ou secondaire, ces volon-
taires viennent en aide aux profes-
sionnels de ces territoires ruraux si 
particuliers. observateurs aguerris, 
passionnés par la nature et la bio-
diversité, élus locaux, étudiants 
en environnement ou prestataires 
touristiques… les ambassadeurs 
nature interviennent principale-
ment au contact des visiteurs, des 
écoliers, des citoyens du territoire 
et de leurs réseaux respectifs. En 
charge de l’information, de la sen-
sibilisation sur les missions du Parc 
auprès du public et de la récolte de 
données, ils sont également respon-
sables du parrainage de nouveaux 
ambassadeurs. « Partenaires privilé-
giés du Parc », comme le mentionne 
le PNr de Brière, les ambassadeurs 
nature contribuent au bon fonction-
nement des missions des PNr que 

quel monde les normes 
construisent-elles ? 

a-t-il de « bonnes » et de « mauvaises » normes ? Est-il possible de protéger (les 
personnes, « l’environnement », la santé, des secteurs d’activité…) sans se donner 
un minimum de règles ? Sans édicter de normes ? Dans un relatif flou de notions 
(règlement, loi, norme…), nous partageons facilement le constat de l’inflation 

normative dans nombre de secteurs. Avec, en fond sonore, de plus en plus de discours 
dénonçant la « prolifération des normes » et leur « non adaptation » à des situations que 
nous rencontrons ou activités auxquelles nous nous adonnons. Dans son étude annuelle 
de 2016 consacrée à la simplification et à la qualité du droit, le Conseil d’État relevait 
qu’aujourd’hui, « la production de normes et de complexité [en matière de droit] est nourrie par des 
attentes sociales d’ordre général (protection contre certains risques économiques, sociaux ou environ-
nementaux, ou la lutte contre les inégalités) aussi bien que catégoriel ». Cette observation nous 
a semblé un point de départ intéressant pour questionner la place des normes dans nos 
activités, sur lieux de vie, dans notre imaginaire… En un mot, dans nos vies. 
D’abord, il paraît utile de revenir sur la notion même de normes pour, ensuite, comprendre 
les raisons et impacts de la multiplication de celles édictées pour nous protéger ou lut-
ter contre les inégalités, à partir de l’analyse de différentes situations. En agriculture, par 
exemple, outre la mort récente de Jérôme Laronze (éleveur en Saône-et-Loire, tué par des 
gendarmes en mai 2017 alors qu’il était en cavale pour dénoncer la pression administrative 
dont il était victime), des voix s’élèvent contre la « normalisation du secteur », en dehors 
des cadres de revendication collective classiques. De même, dans les associations, l’artisa-
nat ou même la gestion d’une commune, les normes sont l’objet de maints griefs. Mais, en 
même temps, certaines apparaissent comme des outils à même de faire évoluer les conser-
vatismes les plus ancrés. Enfin, se poser ces questions, revient à interroger la place de l’État 
et des acteurs économiques dans notre société et dans son uniformisation. Pour, in fine, 
identifier des pistes de construction d’autres règles de fonctionnement collectif.   
NB : Le titre de ce dossier est purement et simplement emprunté à la Mission Agrobiosciences qui, en 2013, avait 
choisi ce thème pour les Controverses européennes de Marciac. Quelques références à cette rencontre parsèment 
les pages du  dossier, mais pour un compte-rendu plus détaillé (et toujours d’actualité), rendez-vous sur : www.
agrobiosciences.org/IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf.
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1 - Un formulaire 
d’appel à « devenir 
ambassadeur 
nature » se trouve 
actuellement sur 
le site du PNR : 
https://obs.parc-
livradois-forez.org/
devenir-ambassa-
deur-nature.

localité. Pour l’instant, une équipe 
d’une soixantaine de volontaires, 
constituée de citoyens ayant précé-
demment participé à des inventaires 
naturalistes du PNr (observation 
des hérissons et d’oiseaux à la man-
geoire), alimente le lancement de ce 
nouveau réseau1. 

S’engager 
Sur Son territoire
Véritable dispositif de sensibilisa-
tion, organisé en accord avec les 
orientations de la charte du Parc, 
le réseau des ambassadeurs nature 
forme un lien primordial entre les 
PNr et ses habitants qui peuvent 
ainsi contribuer à la conservation 
et à la valorisation du patrimoine. 
Comment participer à cette expé-
rience ? Le plus fréquemment, il suf-
fit de se faire connaître auprès du 
PNr de son territoire de résidence, 
de suivre une formation de quelques 
jours (le PNr Loire-Anjou-Touraine 
propose une formation initiale de 
trois jours, par exemple) et de signer 
une convention d’une durée habi-
tuellement de trois ans. En plus de 
profiter de l’expertise de chercheurs, 
d’apporter une aide minutieuse au 
recueil et à la diffusion de données 
sur la nature, le réseau des ambas-
sadeurs représente un porte-parole 
précieux pour le respect et la valori-
sation des ressources naturelles. 
Mission hybride entre observation 
et sensibilisation, être un ambas-
sadeur nature amène à s’impliquer 
dans le rééquilibrage de nos rela-
tions à la nature. 

■ Juliette guérin (relier)
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Des ambassadeurs agissent
pour la nature
Les Parcs naturels régionaux proposent à tout un chacun 
de s’engager dans des actions de sensibilisation et 
d’observation, via le dispositif des ambassadeurs nature. 

sont le développement durable, la 
protection et la valorisation du pa-
trimoine naturel. 

Se former à obServer
Appelés aussi éco-volontaires, ils 
peuvent de plus se spécialiser et 
participer à des inventaires natu-
ralistes. Par exemple, au PNr du 
Livradois-Forez qui se situe au cœur 
des départements de la Loire, du 
Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, 
les ambassadeurs auront le soin 
d’accomplir, en 2018, un diagnostic 
de la présence et de l’absence d’une 
espèce d’oiseaux de la famille des 
strigidés : la Chouette chevêche (ou 
Chevêche d’Athéna). L’inventaire 
se déroulera dans les 168 com-
munes du PNr et nécessitera deux 
ambassadeurs nature pour chaque 
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u’est-ce qu’une norme ? Le mot, 
dérivé du latin norma (équerre, 
règle), nous dit Le Petit Robert, 

est « une formule abstraite de ce qui doit 
être », « l’état habituel, conforme à la majo-
rité des cas », « une formule qui définit 
un type d’objet, un produit, un procédé 
technique » ou encore une « règle de 
droit, juridique ». Dans son acception la 
plus large, la norme, sociale, désigne ce 
qui est le plus courant de manifester et 
de faire ou une prescription de ce que 
devrait être le comportement dans une 
société. De ces normes sociales émanent 
les normes juridiques, lois ou coutumes, 
souvent énoncées sous forme d’interdic-
tions ou d’obligations. La constitution de 
sociétés humaines toujours plus larges et 
la centralisation des pouvoirs qui en dé-
coule ont contribué à la multiplication des 
normes limitant les libertés individuelles 
et publiques au nom de l’intérêt général. 

la monnaie, 
une norme pour échanger
C’est après la Seconde Guerre mon-
diale que le processus d’élaboration des 
normes s’est développé dans l’industrie 
et l’économie. Pour Gilles Allaire, écono-
miste et directeur de recherche à l’Inra, 
« les normes sont consubstantielles de la socié-
té […] et de l’économie. Elles se développent 
en même temps que les marchés et créent l’es-
pace public nécessaire au marché »1. La mon-
naie est ainsi, en tant qu’unité de mesure, 
l’une des premières normes. 
Une première catégorie de norme serait 
donc constituée de normes obligatoires 
adoptées, en France, par le Parlement 
(loi), par le Premier ministre (décret) par 
les ministres (arrêtés) ou encore par les 
élus locaux, en grande partie en vertu de 

q

d
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Des règles implicites régissant la vie en 
société aux interdits repris dans des textes 

juridiques, la norme devient aujourd’hui privée 
et volontaire et accompagne l’extension du 

marché et le développement industriel.

Pour illustrer la façon dont un système normatif peut se mettre en place, petite 
plongée dans l’univers de l’hôpital avec la psychosociologue Corine renault-Cauvin1 
qui s’intéresse au renforcement de l’encadrement règlementaire et normatif des 
activités soignantes à l’hôpital et à la contribution des professionnels à ce processus.   

)
l’agriculture SouS contrôle 

En Europe, l’agriculture est devenue l’une des activités les plus normées. Les agriculteurs 
sont soumis à différentes normes obligatoires : celles s’appliquant à toutes les entreprises, 
comme les règles de comptabilité ; celles spécifiques au secteur et souvent issues du code 
rural ; celles liées au commerce, à la protection des consommateurs ou encore de l’envi-
ronnement… D’autres conditionnent l’accès à des financements publics - dans le cadre de 
la Politique agricole commune il en existe plusieurs dizaines - ou à des marchés publics. 
S’ajoutent des normes volontaires, mais parfois difficiles à contourner pour accéder au mar-
ché : celles liées à des méthodes de production ou terroirs, comme les Appellations d’origine 
contrôlée (cf. pX), les labels Agriculture biologique, Nature & Progrès… ; d’autres initiées 
par des filières, des coopératives ou des distributeurs, comme La nouvelle agriculture de 
Terrena ; d’autres liées à des groupes de producteurs comme le Lait de pâturage… (FB)
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une norme, des normes

aux origines de la complexification

« pour faire face à la complexité,
le politique a recours à la norme »

traités internationaux ou de règlements 
européens. Charge aux administrations 
de les mettre en œuvre, de contrôler voire 
de sanctionner leur non-respect.

entrepriSeS et expertS 
aux manetteS
Une deuxième catégorie serait constituée 
de normes volontaires élaborées par des 
acteurs privés, au sein de différents orga-
nismes comme l’Association française de 
nationalisation (Afnor), le Comité européen 
de normalisation (CEN), l’organisation in-
ternationale pour la normalisation (Iso) ou 
d’organisations professionnelles. L’Afnor 
définit ces normes comme « des lignes direc-
trices, des prescriptions techniques ou qualita-
tives pour des produits, services ou pratiques au 
service de l’intérêt général, élaborées collective-
ment, à la demande et avec le concours actif 
des parties intéressées ». Elles s’appliquent 
à la plupart des biens ou services exis-
tants aujourd’hui, du format du papier 
à lettre aux prises des chargeurs de télé-
phones portables, en passant par la taille 
des tomates. Elles concernent directement 

les produits mais aussi l’activité des entre-
prises, des associations, des collectivités ou 
services de l’État. Leur contrôle est assuré 
par les acteurs privés ou des organismes 
tiers, « indépendants » mais souvent rému-
nérés par ceux qu’ils contrôlent. 
Le caractère d’« intérêt général » de ces 
normes volontaires ou le « concours actif 
des parties intéressées » est sujet à cau-
tion. « Depuis les années 1990, avec la mon-
dialisation et les réformes néolibérales, la 
normalisation est de plus en plus l’affaire des 
acteurs économiques et, de fait, celle des ex-
perts », estime Gilles Allaire. Ces normes 
volontaires peuvent servir à exclure des 
acteurs, à conquérir de nouveaux marchés 
ou séduire les consommateurs. Certaines 
sont aussi reprises par l’État dans des lois 
ou règlements et acquièrent alors un carac-
tère obligatoire.

■ Fabrice bugnot (transrural)  

1 - Intervenant aux Controverses de Marciac 
(Gers) de juillet 2013, dont le thème était 
« Quels mondes construisent les normes ? ». 
Compte-rendu sur : www.agrobiosciences.org/
IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf. 

ans son étude annuelle de 20161, 
le Conseil d’État relevait : « La com-
plexité et l’insuffisante qualité du droit 

tiennent aux caractéristiques mêmes de notre 
société, à la symbolique politique qui s’at-
tache à la norme, ainsi qu’à des évolutions 
d’ordre juridique. » Pour ses auteurs, la 
complexification du monde, liée à l’accé-
lération du progrès technique, à l’ouver-
ture des frontières et à l’émancipation 
de l’individu par rapport aux concep-
tions traditionnelles de la famille et de 
la société, commande celle du droit. La 
production de normes et de complexité 
serait notamment nourrie par les at-
tentes sociales « générales » comme la 
protection contre certains risques écono-
miques, sociaux ou environnementaux 
ou la lutte contre les inégalités. 

alimenter la machine
Ensuite, la norme reste le vecteur privilé-
gié de l’action publique, du fait notam-

omment en êtes-vous venue à 
réaliser un travail de recherche 
sur ce sujet ? 

Corine Renault-Cauvin : Cela fait une 
vingtaine d’années que j’interviens dans 
le secteur hospitalier où j’accompagne 
des transformations organisationnelles 
comme la mise en place des pôles d’activi-
tés, des remaniements de collectifs de tra-
vail, etc. Au fil du temps, j’ai senti que je 

ment de l’instantanéité de la réponse 
qu’elle offre, en apparence, face à une 
difficulté. Elle est aussi un enjeu de lutte 
politique, qu’il s’agisse d’attacher son 
nom à une loi, d’user du droit d’amen-
dement pour exprimer une opinion ou 
de marquer les esprits à l’occasion d’une 
alternance.
Enfin, des facteurs juridiques et institu-
tionnels entrent en jeu ; le poids accru 
du sommet de la hiérarchie des normes 
(normes constitutionnelles et conven-
tionnelles) complique la tâche des 
auteurs des lois et règlements et la pro-
duction normative s’autoalimente. 

Se donner SeS propreS règleS
Quant aux normes privées volontaires 
(cf. pII) que des acteurs privés se donnent 
« entre eux », leur prolifération serait 
moins problématique2 de par la nature 
volontaire de leur application. relevant 
du « droit souple », elles sont la plupart 

m’éloignais du travail avec les praticiens, 
du « terrain », et qu’en étant de plus en 
plus avec l’administration ma posture 
évoluait. Ce « glissement » a eu comme 
conséquence une forme de retrait crois-
sant dans mon travail de la part de mes 
interlocuteurs praticiens. J’ai voulu ap-
profondir et explorer l’hypothèse du lien 
entre ce constat et les multiples réformes 
qui depuis les années 1980 renforcent 

du temps présentées comme « élaborées 
dans un cadre purement technique »2 (sic) 
et à même de réussir là où les gouver-
nements ou les organisations interna-
tionales échouent3. Vendues comme des 
outils de régulation, elles sont devenues 
en soi un marché et présenteraient « des 
enjeux essentiels en matière d’efficience éco-
nomique […], de compétitivité et de sou-
veraineté »2. En bref, une activité à part 
entière bien dans l’air du temps. 

■ Hélène bustos (transrural)

1 - www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000610.pdf. 

2 - Voir l’emphatique rapport d’information 
sur l’impact de la normalisation, rendu par la 
sénatrice Elisabeth Lamure en juillet 2017.  

3 - Pour une analyse détaillée en agriculture, 
on peut lire la contribution de la politologue 
Ève Fouilleux aux Controverses de Marciac 
(Gers) de 2013 : www.agrobiosciences.org/
IMG/pdf/Actes_Marciac_2013.pdf. 

l’encadrement réglementaire et normatif 
des activités soignantes à l’hôpital. 
Mon travail de recherche n’est pas du côté 
de la souffrance au travail mais s’attache 
à comprendre comment ce nouveau ré-
gime de gouvernement de l’hôpital par 
les normes se met en place et en quoi il 
modifie très fortement le contenu du tra-
vail, les relations professionnelles et les 
investissements subjectifs. 

Le précèdent gouvernement avait créé un Secrétariat d’État en charge 
de la réforme de l’État de la simplification, rattaché au Premier ministre. 
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prendre soin ou se 
protéger des autres ?

alentine, 6 ans, vient d’arriver avec 
ses parents à la Maison de Courcelles 
pour une semaine de vacances. 

C’est la première fois qu’elle va vivre sans 
un parent plus de deux jours. Elle visite la 
grande maison de 3 000 m² et ces espaces 
de jeux : le brico, la bibliothèque, le cirque, 
le poulailler, le parc… Laura, directrice de 
la colo, lui explique le fonctionnement, la 
circulation libre, le fait de se lever quand 
elle sera réveillée... Valentine choisit sa 
chambre, dans le couloir des fleurs et 
installe son doudou. Il est 18h00, ses pa-
rents retiennent leurs larmes pendant que 
Valentine part avec Gabrielle qui connaît la 
maison. Le papa de Valentine croise Louis, 
le directeur de la Maison, et lui précise que 
Valentine ne dort que la porte ouverte et 
qu’elle a parfois des crises d’angoisse. 
Valentine est en cuisine, charlotte sur la 
tête et tablier aux hanches, ils se disent au 
revoir de loin. rassurés, ils partent.
La Maison de Courcelles existe réellement. 
Située au cœur de la Haute-Marne, elle 
accueille colos et classes vertes, avec une 
pédagogie proche de celle développée par 
Maria Montessori. Valentine est l’une des 
milliers d’enfants passés par Courcelles 
depuis la fin des années 1970, structure 
dont l’activité est menacée par les injonc-
tions de mise aux normes (bâtiments, pro-
cédures, etc.).

le coût de la miSe aux normeS
Comme tout établissement recevant du pu-
blic, la Maison de Courcelles doit être aux 
normes de sécurité et d’accessibilité : as-
censeur, planchers ignifugés, évacuations 

pour les uns ou les autres ? Un enfant en 
situation de handicap ne pourrait-il plus 
partager la chambre d’un enfant sans 
handicap ? Comment apprendre à gérer 
sa chambre et son hygiène si les fenêtres 
ne s’ouvrent plus ?

verS une Société de l’aSSurance
Les normes sont pensées pour s’imposer à 
tous et de la même manière, et excluent 
de ce fait l’individualisation des appren-
tissages. Scier une branche est dangereux 
pour un enfant de la ville mais pas pour ce-
lui qui a appris avec ses parents… Éduquer 
et apprendre demande de prendre et de 
gérer des risques. or, la norme cherche à 
s’en prémunir et construit une société de 
l’assurance. 
À vouloir nous protéger de tout risque, 
nous finissons par nous protéger des 
autres. Cette logique conduit les colonies 
de vacances à se protéger contre les en-
fants eux-mêmes ; on ne travaille plus à la 
rencontre et à l’accueil d’enfants différents, 
mais à la segmentation des colos pour 
recevoir des enfants tous identiques, c’est-
à-dire normés. La Maison de Courcelles 
continue à croire dans la rencontre et la 
différence et à vouloir prendre soin des 
enfants. Jusqu’à quand cette position se-
ra-t-elle tenable ? Et nous, collectivement, 
voulons-nous une société du risque (inves-
tissement, argent et protection) ou du soin 
(solidarité, attention et rencontre) ?  

■ Jean-MicHel bocquet (MrJc)

1 - Système HACCP d’analyse des risques et 
des points critiques pour leur maîtrise…

v

« quand leS “ meilleureS 
pratiqueS ” ont été 
identifiéeS, elleS Sont 
érigéeS en modèle, Se 
diffuSent et, à partir de 
là, leS profeSSionnelS 
de Santé deviennent 
deS exécutantS »

des fumées. Coût des travaux : 1 million 
d’euros. Même si l’association se finance 
à 90 % par son activité, aucune banque 
ne veut prêter cette somme. Les collecti-
vités, l’État ? Le contexte n’est ni aux sub-
ventions, ni à l’appui aux associations de 
colonies de vacances. reste le mécénat 
mais les engagements fermes sont rares. 
Pourtant, la Maison de Courcelles redis-
tribue 250 000 € par an en se fournissant 
chez des producteurs locaux, en employant 
des personnes souvent éloignées de l’em-
ploi, en ayant recours aux services des arti-
sans du coin. Dans un territoire ultra-rural 
où résident trois habitants au kilomètre 
carré, ce n’est pas rien, mais pas assez.

le coût éducatif deS normeS
Évidemment qu’aucun parent ne laisse-
rait son enfant dans un bâtiment où la 
sécurité n’est pas garantie, mais on voit 
à quel prix. D’autant plus que cette sécu-
rité peut se retourner contre l’intérêt des 
enfants. Déjà, dans les années 1990, les 
normes en matière de sécurité sanitaire 
des aliments1 avaient failli mettre fin à 
la présence des enfants en cuisine. À la 
Maison de Courcelles, une procédure 
adaptée pour maintenir cette possibilité 
n’a pu être mise en place que grâce à 
l’abnégation du personnel. Aujourd’hui, 
avec les normes incendie ou accessibi-
lité, Valentine ne pourrait plus dormir 
la porte ouverte à cause du ferme-porte 
mécanique obligatoire… Que deviendrait 
l’accès libre aux salles de bain ou aux 
toilettes ? Comment laisser le choix de 
sa chambre s’il en existe des spécifiques 

Comment les normes sont-elles 
construites en milieu hospitalier et avec 
quels effets ? 
C. R.-C. : Sans entrer dans le détail des 
multiples réformes, on peut décorti-
quer l’exemple de l’introduction des 
référentiels de bonnes pratiques. L’idée 
est simple : dans un domaine donné 
(chirurgie, prise en charge des patients 
dans telle ou telle pathologie…) on 
identifie les meilleures pratiques et on 
en fait la norme pour tous. Dans ce pro-
cessus, il y a d’abord un gros travail de 
recension des pratiques qui implique 
des professionnels, souvent les plus 
investis. Ces derniers se mettent au ser-
vice de la démarche et se sentent va-
lorisés. Cette période de recueil est en 
général un moment intense d’échanges 
et de communication entre les diffé-
rentes catégories de professionnels (de 
santé, de l’administration…). Ensuite, 

maladies nosocomiales, par exemple. 
D’une manière générale, la normalisa-
tion vise à automatiser les mécanismes. 
Et il y a là une dimension paradoxale 
du processus : d’un côté, il est mis en 
place pour le patient, pour améliorer 
la qualité de sa prise en charge ou la 
façon dont on le soigne et, de l’autre, 
la singularité de ce patient disparaît du 
fait de cette automatisation. 

Comment ce « régime » s’impose-t-il ? 
C. R.-C. : L’enchaînement des disposi-
tions réglementaires et normatives des 
activités soignantes a pris, au fil des 
années, une figure de régulation et ap-
paraît aujourd’hui comme la seule façon 
de gérer l’augmentation des possibili-
tés thérapeutiques liées aux évolutions 
technologiques et l’accroissement de la 
demande de soins. Pour faire face et ca-
naliser l’ensemble, le politique a recours 
à la norme, car il ne sait plus faire d’arbi-
trage, il n’est plus capable de faire face 
à la complexité. En se rabattant sur le 
système normatif pour faire des choix, il 
opère en quelque sorte un renoncement 
par impuissance. 
Le développement scientifique et no-
tamment de la modélisation rend pos-
sible cette optimisation des contraintes 
et donc la norme. D’une certaine façon, 
« gérer l’augmentation de la complexi-
té » procède d’une logique calculatoire. 
À l’hôpital, la norme est vue positive-
ment, surtout par l’encadrement admi-
nistratif mais pas uniquement, elle a 
une figure d’idéal. Elle prend valeur 
de science. Pour beaucoup, il n’y a pas 
d’intentionnalité derrière mais il s’agit 
de « faire au mieux, le plus souvent pos-
sible ». L’application des normes per-
met aussi aux directions hospitalières 
de ne pas entrer dans le débat sur les 
pratiques médicales et soignantes avec 
les professionnels des établissements 
qu’elles dirigent… 

Les évolutions que vous décrivez ne 
sont-elles pas source de déshumanisa-
tion dans l’acte de soin et de souffrance 
pour les personnes ? 
C. R.-C. : Effectivement, il est facile 
de constater que des normes descen-

dantes ne sont pas appropriées par 
et aux personnels soignants dont une 
partie développe des pathologies pro-
fessionnelles aigües. Les espaces de 
« prise de recul » ou de critique du 
système normatif hospitalier sont peu 
nombreux et leur animation est le fait 
de quelques individus, souvent des mé-
decins mais aussi des soignants très in-
vestis, qui une fois leurs forces épuisées 
et devant le peu d’effet de leurs actions 
se mettent en retrait. 

Comment infléchir ou réorienter cette 
trajectoire ?
C. R.-C. : Je pense qu’il faut garder 
les aspects positifs de la norme mais 
tâcher aussi de conserver le lien avec 
les pratiques, une part d’humain et de 
vivant, notamment pour ne pas aller à 
l’encontre des valeurs soignantes.
Pour conserver de l’humain, il faut réin-
troduire de la délibération. La norme 
peut être un horizon mais elle doit être 
mise en débat et des expérimentations 
doivent être possibles. Un équilibre est 
à trouver pour ne pas non plus y pas-
ser tout son temps… Il faut aussi lais-
ser la main au niveau local et penser 
des normes souples où l’on accepte de 
l’ascendant et de l’horizontalité. 
Une autre piste serait de diversifier les 
modalités de nomination des directeurs 
d’hôpital qui sortent tous d’un même 
moule. Ils sont souvent très admira-
tifs du pouvoir de la norme. Ce corps 
dirigeant partage un imaginaire dans 
lequel « norme » égale « science » 
égale « universalité » égale « Bien ». Et 
je partage cette pensée du philosophe 
Cornélius Castoriadis : « Chaque régime 
crée le type d’individu qui va lui permettre 
de fonctionner. »

■ ProPos recueillis Par Hélène bustos (transrural)

1 - Elle a notamment soutenu, en septembre 
2017, une thèse en psychosociologie clinique 
sur ce sujet, sous la direction de Florence 
Giust-Desprairies, au Laboratoire du change-
ment social et politique de l’Université Paris 
Diderot.  

2 - Pour un aperçu plus exhaustif, se référer à 
l’article disponible sur : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/hal-01158312/document.  

La Maison de Courcelles, en Haute-Marne, accueille colos et classes vertes 
depuis la fin des années 1970. 

Les difficultés pour maintenir des colonies 
de vacances offrant aux enfants un 
moment bienveillant et attentionné 

interpellent, plus largement, sur l’impact 
des normes sur la société. 
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quand les « meilleures pratiques » ont 
été identifiées, elles sont érigées en 
modèle à suivre et se diffusent dans 
les services concernés. À partir de là, 
les professionnels de santé deviennent 
des exécutants, la norme les expulse de 
manière insidieuse et prend en quelque 
sorte la place de l’encadrement soi-
gnant qui a de moins en moins de choix 
à faire. Ce processus est générateur de 
beaucoup de désillusion chez les pro-
fessionnels y compris pour l’encadre-
ment de proximité.
Mais il faut aussi voir que ces dé-
marches ont eu des conséquences très 
positives en matière de réduction de la 
mortalité à l’hôpital ou de gestion des 
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e 24 mars 2014, le parlement adopte 
le projet de loi pour l’Accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (Alur), 

porté par la ministre du logement Cécile 
Duflot. Parmi les objectifs de cette loi, on 
trouve l’accompagnement du dévelop-
pement de l’habitat léger (yourte, tipi, 
roulotte, mobile home, caravane, etc.). Il 
renvoie à la nécessité pour le gouverne-
ment de combler un flou juridique sur ce 
sujet qui occasionne des jurisprudences 
contradictoires et représente un potentiel 
contentieux massif aux regards des droits 
fondamentaux.
Sur le chapitre des habitats alternatifs, 
les débats ont été tendus, notamment au 
Sénat, certains parlementaires accusant le 
gouvernement de vouloir leur « imposer les 
habitats les plus exotiques ». La version défi-
nitive du texte conforte les prérogatives des 
élus locaux et astreint les usagers d’habi-
tats hors-normes à un régime déclaratif 
sensiblement identique à celui de l’habitat 
en dur. Mais, reste à la charge des collecti-
vités de veiller, lors de la réalisation de leurs 
documents d’urbanisme, « à satisfaire, les 
besoins présents et futurs, sans discriminations, 
de l’ensemble des modes d’habitats », ce qui 
concerne donc aussi les habitats mobiles 
ou démontables. Après le départ de Cécile 

Duflot du ministère en avril 2014, il faudra 
attendre un an le décret des mesures d’ap-
plication, paru au Jo le 29 avril 2015.

deS lacuneS inScriteS danS le dur 
Dès lors qu’ils constituent la résidence 
permanente de leurs utilisateurs, les ha-
bitats hors-normes doivent être implantés 
en zone constructible, voire éventuel-
lement - sous certaines conditions - en 
zone naturelle ou agricole. Leur instal-
lation est donc conditionnée par les do-
cuments d’urbanisme. Le décret d’avril 
2015 laisse apparaître en filigrane la re-
connaissance d’une possible autonomie 
des habitats à l’égard des réseaux (eau, 
assainissement, électricité). Il reconnaît 
aussi le principe de la réversibilité de 
l’habitat, exigée pour les installations en 
zones naturelles et agricoles, et précise 
les conditions d’installation des habi-
tats légers. Les habitats démontables de 
moins de 40 m² nécessitent une déclara-
tion préalable en mairie et ceux de plus 
de 40 m² requièrent un permis d’aména-
ger, démarche plus lourde. En septembre 
2014, lors de la concertation sur le pro-
jet de décret, l’association Halem1 avait 
souligné l’inadaptation de ce seuil retenu 
et la réponse des autorités avait été la-
conique : le seuil est le même que pour 
les autorisations d’annexe sur l’habitat 
en dur ! Les gens du voyage ne sont pas 
mieux lotis, ils devront désormais obtenir 
un permis d’aménager préalable à toute 
installation de plus de deux caravanes sur 
un terrain privé (contre une déclaration 
préalable pour toute installation de plus 
de trois mois de six caravanes au maxi-
mum, auparavant).
Près de deux ans après la publication 
du décret, Halem observe l’impossibilité 

majeure de la mise en œuvre de la loi 
sauf rares exceptions. La loi et le décret 
ne permettent pas la prise en compte 
des besoins des élus volontaires pour ac-
cueillir et intégrer ces modes d’habitats, 
ou ceux du simple usager désireux de 
comprendre comment obtenir la recon-
naissance de son mode d’habitat.  

le flou qui perd et deSSert 
Les Directions départementales des terri-
toires demeurent dans la défiance, faute 
de directives précises et les cabinets 
d’études sont en général dans l’igno-
rance d’un dispositif trop spécifique. 
De récentes décisions de justice vont 
même dans le sens des personnes en 
habitat léger, reconnaissant la primauté 
des droits fondamentaux sur le droit de 
l’urbanisme. Il est vrai que le flou actuel 
limite aussi les velléités de poursuites 
judiciaires… 
Pour Halem, la norme proposée, calquée 
sur celle de la construction en dur, est 
conçue comme un outil de contrôle pour 
les stricts besoins de l’administration et, 
en l’absence d’un dispositif d’accompa-
gnement adapté aux besoins des usagers, 
ces derniers se retrouvent précarisés. Ils 
sont régulièrement confrontés à des fins de 
non-recevoir ou à des menaces de pour-
suites pénales alors que l’ultime responsa-
bilité résulte manifestement de la carence 
de l’État à traduire dans la réglementation 
les visées politiques qu’il affiche.   

■ Paul lacoste (HaleM)

1 - L’association HAbitants de Logements 
Ephémères ou Mobiles réunit des personnes 
qui s’activent pour défendre les droits de 
ces habitants et leurs modes de vie. Elle fait 
du lien, cherche des réponses, propose des 
solutions, fait pression et défend ! Plus d’infos : 
www.halemfrance.org. 
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Alors qu’elle était censée garantir et sécuriser les formes d’habitats alternatifs 
comme l’habitat léger, la loi Alur est loin d’atteindre cet objectif.

Début 2018, une centaine de militants du MrJC se sont retrouvés 
en Haute-Marne pour un séminaire sur l’égalité. retour sur quelques 
réflexions issues d’une plénière de cette rencontre. 

le droit, allié de l’égalité ? 
Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droit. » C’est 

ainsi que débute l’emblématique 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. 
Premier jalon dans la conquête de 
droits civils, cette déclaration s’ac-
compagne de l’abolition d’une par-
tie de la société de privilèges fondée 
sur des droits privés propres à 
chaque ordre (tiers-état, noblesse et 
clergé). Elle proclame un ensemble 
de droits civils et de libertés indivi-
duelles comme la liberté d’expres-
sion ou le droit de propriété. Cette 
conquête « universelle » était en-
core limitée puisque notamment les 
femmes étaient exclues du statut de 
citoyen.  
La IIe république (1848-1852) marque 
une période de conquête de droits 
politiques avec le suffrage universel 
masculin et une abolition partielle 
de l’esclavage avec un droit différencié 
pour les populations colonisées (statut de 
l’indigénat en Algérie notamment). Après 
la Seconde Guerre mondiale, il y aura ins-
cription dans le préambule de la constitu-
tion de nouveaux droits sociaux (droit de 
grève, droit au travail, au logement, à la 
sécurité sociale et à la retraite) avec une 
mise en œuvre très inégale. 

au-delà deS motS
Ce rapide regard dans le rétroviseur té-
moigne des dynamiques d’évolution du 
droit, façonné par des luttes et de la vo-
lonté de construire une société plus éga-
litaire. Ce mouvement se perpétue mais 
le rôle du droit comme allié pour l’égali-
té est aujourd’hui interrogé par des pro-
blématiques telles que son application 
effective, son opposabilité ou encore 
ses vertus comme la reconnaissance de 
certains groupes de personnes. 

L’application effective du droit conduit à 
distinguer égalité de droit et égalité de 
fait. Distinction qui souligne une limite 
quasi évidente du droit : « Il ne suffit pas 
de voter des lois, encore faut-il les faire ap-
pliquer. » Dans ce registre, la mission du 
Défenseur des droits1 mérite d’être sou-
lignée. Cette autorité administrative in-
dépendante dont l’existence est inscrite 
dans la constitution a pour mission de 
défendre les personnes dont les droits 
ne sont pas respectés et de permettre 
l’égalité de tous et de toutes dans l’ac-
cès aux droits. 
Tout comme l’application du droit, 
son caractère opposable présente des 
limites. Dans le domaine du logement 
social, par exemple, une personne dans 
une situation de demande de logement 
a la possibilité de saisir une commission 
de médiation puis éventuellement le tri-
bunal administratif si aucun logement 

ne lui est proposé. Dans les faits, il 
en va autrement. 

retranScrire leS évolutionS
Deux vertus du droit doivent être 
soulignées : la reconnaissance et la 
visibilité. Par exemple, des disposi-
tions inscrites dans la loi telles que 
le Pacte civil de solidarité (1999) ou 
le Mariage pour tous (2013) ont ap-
porté protection et reconnaissance 
(notamment en matière d’héritage) 
aux couples de personnes de même 
sexe. Pour Aline Cofin, co-présidente 
de l’association des journalistes 
LGBT, « le droit ne peut rien tout seul, 
mais il permet une certaine visibilité et de 
changer les imaginaires collectifs ». 
En ce début d’année, en matière 
d’égalité homme-femme, les débats 
sont vifs. De récentes critiques de la 
campagne de dénonciation des si-
tuations de harcèlement #balance-

tonporc, émises par les « tenantes d’un 
droit à être importunées », confondent 
allégrement égalité et liberté. La dé-
fense d’une « liberté d’importuner, indis-
pensable à la liberté sexuelle » s’oppose au 
refus du maintien des inégalités entre 
hommes et femmes. Une part de la po-
pulation dans une situation de domina-
tion refuse de bousculer l’ordre établi en 
s’opposant et en discréditant les reven-
dications de personnes opprimées. La 
longue marche pour l’égalité suppose 
que des privilèges soient perdus et le 
droit peut être un allié dans cette quête, 
à condition que les personnes directe-
ment concernées soient impliquées et 
que les négociations ne soient pas gui-
dées par un système de compromis ac-
caparé par les pouvoirs dominants. 

■ Hugo bartHalay (MrJc)

1 - Plus d’infos : https://defenseurdesdroits.fr. 

La plénière organisée le 5 janvier par le MRJC sur le thème 
« Légaliser l’égalité  » a réuni (de gauche à droite) Jérôme Vignon 

de l’Observatoire de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, Patrick Canin de la Ligue des droits de l’homme, Frédéric 
Baillot maire de Templemars (Nord) et Alice Coffin co-présidente 

de l’association des journalistes LGBT.
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Ce dessin de Mickomix a été pompé dans le super dossier 
« Comment habiter ici ? » du n°162 (février 2018) de CQFD. 

quand la complexité normative
est source de précarisation,
exemple dans l’habitat 
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elon vous, les normes sont-elles 
des outils au service de de la pro-
tection des populations ou de l’in-

dustrialisation de l’agriculture ?
Cécile Muret, secrétaire nationale de 
la Confédération paysanne : À la Conf’, 
nous sommes pour les normes tant qu’elles 
sont garantes du vivre-ensemble et pro-
tègent les êtres humains, particulièrement 
les normes sociales et environnementales. 
En revanche, sur les normes sanitaires, 
nous sommes beaucoup plus critiques. Le 
dernier épisode de FCo [fièvre catarrhale 
ovine] est particulièrement éclairant : la 
vaccination obligatoire a été imposée manu 
militari par une partie de la profession et 
l’État, dans des zones où il n’y avait pas 
de signes cliniques de cette maladie ! De 
même, les mesures dites de « biosécurité », 
prises suite aux crises de grippe aviaire 
sont significatives dans une filière, les ca-
nards gras, qui a été en partie taylorisée et 
segmentée pour les besoins de l’industrie 
agroalimentaire.  
on met en place des normes sanitaires 
pour répondre à des problèmes mais on 
ne s’interroge pas sur l’origine de ces pro-
blèmes. Ces normes ne sont pas du tout 
adaptées aux petits élevages et sont appli-
quées sans distinguo, imposant des investis-
sements excessifs, qui vont soit faire couler 
la ferme, soit la faire grossir. Donc oui, en 
partie, les normes imposent l’industrialisa-
tion de l’agriculture et ce n’est pas normal. 

Sylvie Filipe Da Silva, co-secrétaire gé-
nérale de la CGT Agri : Je travaille pour 

l’ASP1, où nous voyons les normes par le 
prisme de la Pac qui impose des mises aux 
normes évoluant au fil des politiques. Elles 
mettent en danger les petites structures 
et provoquent l’industrialisation de l’agri-
culture. Je te rejoins Cécile sur la question 
du sanitaire ; quand on regarde le nombre 
de fermes qui disparaissent, on voit bien 
que les normes sanitaires ne sont pas des 
outils de développement agricole. Je suis 
toujours étonnée de voir l’attitude des 
agriculteurs de la FNSEA : ils ne contestent 
pas les normes qui permettent la concen-
tration, ce qu’ils contestent c’est le fait 
d’être contrôlés ! 
Il est aussi intéressant de souligner que 
de moins en moins de paysans s’ins-
tallent avec les aides publiques : un cer-
tain nombre de candidats y renoncent, ils 
ne veulent pas répondre aux cahiers des 
charges qu’on leur impose. Mais c’est 
pourtant de l’argent public…

Sébastien Hesse, CGT-Agri : En tant 
qu’agents des ministères de l’agriculture ou 
de l’écologie, nous assistons, impuissants, 
à la concentration des fermes. C’est le cas 
dans le Grand-Est où je travaille et où l’in-
tensification est terrible. Nous avons face à 
nous un lobby patronal fort, la FNSEA, qui 
veut abaisser les niveaux d’exigence des 
normes environnementales, européennes 
notamment, comme Natura 2000, ou la 
directive cadre sur l’eau. Parallèlement, 
nous vivons une période d’affaiblissement 
du service public. Dans certains grands dé-
partements, il ne reste que deux agents de 

l’onema2 et quand ils veulent s’attaquer 
à des dérives, ils subissent des pressions 
du préfet qui leur dit de ne pas appliquer 
certaines normes ! Nous n’avons plus les 
moyens de faire appliquer les normes 
environnementales.

Thomas Vaucouleur, co-secrétaire gé-
néral de la CGT Agri : Tout agent de la 
fonction publique se pose la question de la 
pertinence et de la finalité des normes. Et 
quand on est, en plus, militant de la CGT, 
cela renvoie aussi à une analyse marxiste 
du rapport de la population au droit (le droit 
pour qui, le droit pourquoi ?) dans laquelle 
le droit apparaît comme le fruit des rap-
ports de forces dans la société. La politique 
du ministère de l’agriculture est le fruit du 
rapport entre les lobbys qui le contrôlent. 
Le droit est un outil au service du capita-
lisme et nous, agents, sommes dans une 
situation particulièrement délicate.

De quelles natures sont les malaises des 
agriculteurs et des contrôleurs ?
Sylvie Filipe Da Silva : En ce qui concerne 
la Pac, l’évolution constante de la régle-
mentation, le recul de l’emploi public et sa 
précarisation complexifient énormément 
le travail. Aujourd’hui, si on n’arrive pas à 
répondre au paiement des aides Pac, c’est 
notamment parce qu’avec la régionalisa-
tion d’une partie des fonds Feader [second 
pilier de la Pac], nous sommes passés de 
un à vingt-huit interlocuteurs dans les 
anciennes régions, chacune ayant son 
propre programme, sa norme. 

S

Paysans et contrôleurs des administrations se côtoient souvent, se toisent voire même 
s’invectivent sur le terrain. Ces deux professions partagent plusieurs points communs 
comme une forte syndicalisation. Mais syndicats de paysans et de fonctionnaires se 
rencontrent peu. Début février, la CGT Agri nous a accueillis dans son local parisien pour 
un échange avec la Confédération paysanne centré sur les normes et les contrôles en 
agriculture. Sollicité pour participer à cette rencontre, le Collectif hors normes (cf. pXI) 
n’a pas donné suite.

« en agriculture, il n’y a pas 
les moyens politiques des normes »

Quand on avait des contrôleurs perma-
nents, ils pouvaient donner des conseils, 
essayer de « sauver des dossiers » ; ils 
portaient une vision de la « norme qui 
aide à s’améliorer » et pas simplement 
de la « la norme qui sanctionne ». Mais 
une personne en CDD de six mois n’a ni 
le temps d’intégrer une réglementation des 
plus compliquées, ni l’expérience. Elle a sa 
liste de points à contrôler, avec des croix à 
cocher. on sait tous que cela ne peut pas 
être si « mécanique » quand on est sur 
une ferme. on se rend bien compte aus-
si que les normes imposent des modèles 
qui ne correspondent pas à la réalité mais 
qui servent quand même de repères pour 
l’évaluation et le contrôle… Il y a désor-
mais plus de contrôleurs en CDD que de 
permanents. C’est la preuve qu’au plus 
haut niveau de l’État la mission de contrôle 
n’est pas considérée. Il n’y a pas les moyens 
politiques de ces normes. La bureaucratisa-
tion tue nos métiers. 

Christophe Delecourt, de l’Union fédé-
rale des syndicats d’État (UFSE) CGT : 
Je pense qu’il y a une vraie logique d’af-
faiblissement des missions de contrôle. 
outre la suppression et la précarisation 
des emplois dans les administrations de 
l’État, il y a aussi de nouvelles formes 
d’organisation comme l’interministéria-
lité. rassembler et désorganiser des ser-
vices de différentes administrations et 
ministères, dans des directions départe-
mentales  interministérielles par exemple, 
produit de l’inefficacité, notamment dans 
les missions de contrôle.

Les recours accrus aux contractuels re-
mettent en cause directement le statut 
général des fonctionnaires et ses prin-
cipes (indépendance, responsabilité, éga-
lité), mis en place pour qu’ils échappent 
à des situations de pression, du privé 
comme du politique. Aujourd’hui, 20 % 
des agents sont contractuels et les plans 
pluriannuels de suppression de postes 
n’arrangeront rien. 

Thomas Vaucouleur : Sur les difficultés 
rencontrées par les contrôleurs, je vais 
prendre un exemple très concret. En Corse 
où je vis et travaille, il n’y a pas de contrôle 
dans les restaurants en période estivale ; 
de même, pas d’inspection du travail au 
moment de la récolte des clémentines. 
C’est un ordre du préfet. C’est aussi ça l’in-
terministériel… Le temps où les directions 
et leurs agents s’auto-saisissaient comme 
ils l’entendaient est loin.  on est passé d’un 
devoir d’obéissance à un devoir de loyauté 
et l’indépendance du fonctionnaire, qu’on 
caricature à l’envi pour le discréditer, est at-
taquée. L’affaire des algues vertes en nord 
Bretagne est caractéristique ; des fonction-
naires d’État qui ont exercé des missions 
de contrôle ont été réduits au silence par 
des menaces sur leur carrière.

Sébastien Hesse : Il y a un malaise pour le 
« fonctionnaire-citoyen ». Le mouvement 
d’interministérialité, c’est la concentra-
tion mais aussi la perte de technicité et de 
proximité. Il y a un malaise car, d’un côté, 
on voit bien que la petite ferme n’arrive 
plus à maîtriser l’environnement normatif 
et que le contrôle va la mettre un peu plus 
en danger. Et de l’autre, on a des méga-
structures qui ont les moyens de se prépa-
rer aux contrôles et qui bénéficient d’une 
indéniable protection politique.

Cécile Muret : Le nombre de contrôles 
auxquels on peut être soumis sur une 
ferme est dingue, et encore, je ne suis pas 
en élevage ! Il y a des choses ubuesques 
et certaines normes ne sont pas appli-
cables. C’est certain que si l’on regarde 
toute les normes, on ne s’installe pas, et 
ce n’est pas un hasard si l’activité syndi-
cale est de plus en plus tournée sur les 
suites des contrôles.

La récente affaire Lactalis est révol-
tante : alors qu’un contrôle positif chez 
un producteur fermier provoque souvent 
un retrait des fromages à la vente, il n’en 
n’est rien pour le géant laitier ! Quels 
regards portez-vous sur les sanctions ?  
Cécile Muret : « Selon que vous serez puis-
sant ou misérable, les jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir »3… Au rayon du 
« deux poids, deux mesures », on pense 
aussi à la « ferme des 1000 vaches » où 
l’entrepreneur ramery fait entrer 800 
vaches dans son étable au lieu de 500, 
seuil pour lequel il a reçu une autorisa-
tion. Et cela sans aucune sanction ! À côté, 
pour un défaut d’identification de ses 
animaux et des contrôles administratifs 
à répétition, il n’y a eu aucune mansué-
tude à l’égard du paysan Jérôme Laronze. 
En détresse et en fuite, son histoire finit 
tragiquement quand il est abattu par 
la police dans un chemin communal… 
Par ailleurs, la pression qu’exercent les 
DDCSPP [Directions départementales de 
la cohésion sociale et de la protection des 
populations] sur les producteurs fermiers 
est intenable.

Christophe Delecourt : Je crois aussi que, 
plus généralement, la politique de sanc-
tion est mise à mal par la dégradation des 
conditions d’accueil du public. Certes, nul 
n’est censé ignorer la loi, mais la faiblesse 
d’organisation et de moyens des services 
publics rend difficile l’accès pour les admi-
nistrés à une administration qui pourrait 
faire de la pédagogie. Cet accueil doit être 
pensé en amont du contrôle. Et il faut faire 
en sorte que cela ne soit pas toujours les 
plus puissants qui soient en mesure d’uti-
liser la loi.

■ ProPos recueillis Par MaxiMe bergonso (MrJc, 
conFédération Paysanne) et Hélène bustos (transrural)

1 - Cet établissement public contribue à la 
mise en œuvre de politiques publiques, natio-
nales et européennes, et paie la quasi totalité 
des aides de la Politique agricole commune.  

2 - L’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques est un établissement public dotée 
d’une fonction « police de l’eau ».  

3 - Les animaux malades de la peste, Jean de la 
Fontaine (livre VII des Fables de la Fontaine, 
1678).  

L’industrialisation de l’agriculture n’est pas un processus 
nouveau, comme en témoignent ces parcs à bétail, 
photographiés en 1947 à Chicago aux États-Unis.
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un collectif horS norme ? 

« Le collectif d’agriculteurs contre les 
normes s’est constitué au mois d’août 
2017 en réaction à la fois à la mort de 
Jérôme Laronze, éleveur en Saône-et-Loire 
tué par des gendarmes, et aux poursuites 
judiciaires à l’encontre de Stéphane Dinard, 
éleveur en Dordogne qui assume publi-
quement d’abattre ses animaux à la ferme. 
Ce collectif est né d’un double constat. Les 
normes sanitaires et environnementales 
imposent une mise aux normes indus-
trielles de toutes les exploitations, et de 
ce fait éliminent toutes celles et ceux qui 
tentent de résister à l’industrialisation de 
l’agriculture. Elles organisent par ailleurs la 
concentration des productions en octroyant 
de copieuses subventions qui sont autant 
de rentes de situation pour les empires 
agroalimentaires. Le collectif invite à s’or-
ganiser pour ne plus subir seuls, dans nos 
fermes, notre élimination programmée. » 
Présentation du Collectif hors norme (sep-
tembre 2017).

relire l’histoire pour écrire l’avenir ? 

création de valeur ajoutée 
et perte de diversité

epuis plusieurs mois, Le ménage 
des champs - Chronique d’un 
éleveur au XXIe siècle, de Xavier 

Noulhianne et Le paysan impossible, 
de Yannick ogor circulent. Leurs auteurs 
sont invités en différents lieux, des 30 
ans de la Confédération paysanne, à 
des temps de rencontre du Collectif 
hors normes (cf. encadré ci-contre), en 

n France, les appellations d’origine 
contrôlées (AoC)1 reconnaissent des 
produits dont les principales étapes 

de fabrication sont réalisées selon un 
savoir-faire reconnu dans une même aire 
géographique. Ce sont des normes volon-
taires auxquelles les producteurs choi-
sissent ou non de se conformer.

ajoutée 
Les appellations reposent sur la notion de 
terroir que l’Institut national de l’origine et 
de la qualité (Inao) définit comme « une 
zone géographique particulière où une pro-
duction tire son originalité directement des 
spécificités de son aire de production […], 
le terroir est fondé sur un système d’inter-
actions entre un milieu physique et biolo-
gique, et un ensemble de facteurs humains ». 
Les critères de chaque appellation sont 
définis dans un cahier des charges, plus ou 
moins exigeant. En élevage laitier, celui de 
l’appellation Comté, qui s’étend sur les dé-
partements du Doubs, du Jura, une partie 
de l’Ain et quelques communes de Saône-
et-Loire, est souvent pris en exemple, à la 
fois pour son exigence et pour la place des 
producteurs dans les débats sur son évolu-
tion. Une production sous appellation est 

passant par les journées nationales du 
réseau des Civam. Ces livres font réa-
gir. Il est vrai qu’il est peu courant de 
considérer, comme le propose Xavier 
Noulhianne, que « l’État est aujourd’hui le 
seul éleveur de France » ou, comme le fait 
Yannick ogor, que « les mesures agro-en-
vironnementales étaient un galop d’essai à 
l’intégration des conditionnalités environ-

nementales des aides de la Politique agri-
cole commune et à leur acceptabilité sociale 
». Mais au-delà de ces « idées chocs » 
décontextualisées, c’est plus globale-
ment à une réflexion sur l’industrialisa-
tion du monde, à laquelle l’agriculture 
n’échappe pas, que ces deux paysans 
se livrent. Tous deux, réalisent une re-
lecture de leur parcours avant, pendant 

d

e

Deux livres récents, publiés aux Éditions du bout de la ville1, proposent un regard sur 
la gestion de l’agriculture par l’administration et les normes. Note de lecture.

Réflexions croisées, d’est en 
ouest, de la pâte pressée 
cuite au verre de rouge,  

sur les appellations d’origine. 

D
R

(Paru en 
juin 2017)D

R

(Paru en 
septembre 2016)

souvent gage d’un meilleur revenu pour 
les producteurs. Par exemple, en Comté, 
malgré une saison de pâturage difficile en 
2016, le résultat moyen courant par unité 
de main d’œuvre était de 27 100 € alors 
qu’il était négatif de 300 € en lait spécialisé 
de plaine2… Plus généralement, les appel-
lations sont aussi utilisées pour promou-
voir un territoire, elles peuvent lui donner 
de la visibilité et un attrait touristique.

originalité 
À 700 km à l’ouest, en Anjou, l’AoC vi-
ticole du même nom a été traversée par 
de grands débats, en 2014, quand le 
vigneron biodynamiste olivier Cousin 
avait choisi sciemment de nommer son 
vin « Appellation olivier Cousin ». Avec 
cette initiative, qui lui a d’ailleurs valu un 
procès à l’issue duquel il a été condamné 
mais dispensé de peine, le vigneron 
voulait ouvrir le débat sur le cahier des 
charges de l’appellation (loin d’être gage 
de qualité, pour lui) et dénoncer le fait 
que l’AoC Anjou standardise les produits. 
Selon lui, l’appellation ne garantit en ef-
fet pas « la préservation de la diversité éco-
logique, humaine et gustative ». Mais c’est 
bien le propre d’une appellation que de 

donner une identité à un produit et donc 
de conduire à une forme d’uniformisation. 

profit et perte 
Dans un univers où les produits alimen-
taires sont de plus en plus nombreux et 
s’échangent toujours plus loin de leur 
lieu d’origine, les appellations sont une 
garantie pour le consommateur. Et pour 
le revenu des producteurs, voire pour leur 
territoire. Mais la norme a un prix. Elle cer-
tifie une qualité standard et contribue en 
même temps à la perte de diversité et peut 
brider l’inventivité. Pour cultiver une iden-
tité de territoire et améliorer le revenu des 
agriculteurs, les appellations sont une vraie 
solution. Pour faire vivre la typicité et l’ori-
ginalité des produits, nous avons besoin 
des olivier Cousin. 

■ siMon coutand (MrJc)

 
1 - Elles ont pour équivalent européens les 
appellations d’origine protégées (AoP) qui 
protègent le nom du produit dans toute 
l’Union. Depuis le 1er janvier 2012, une fois 
enregistrés au niveau européen, les produits 
ne doivent porter que la mention AoP, seuls  
les vins sont autorisés à porter l’AoC française. 

2 - Chiffres Idele 2017. 

et après leur installation (dans le Lot-et-
Garonne pour Xavier Noulhianne et dans 
les Côtes-d’Armor pour Yannick ogor). 
Dans Le ménage des champs, Xavier 
Noulhianne, ancien ingénieur de re-
cherche chez rhône-Poulenc aujourd’hui 
éleveur de chèvres et de brebis, décor-
tique à partir de son vécu la façon dont 
les normes, indissociables des notions de 
traçabilité et de démarche qualité, ont 
été créées par et pour les industriels et 
se sont petit à petit imposées en agricul-
ture. Ce qui l’amène notamment à pro-
poser une analyse critique de l’évolution 
de l’agriculture biologique.
Dans La paysan impossible, Yannick ogor 
tire trois fils « de la bobine de son parcours 
au sein du monde agricole » où il a été sa-
larié de la Confédération paysanne une 
dizaine d’années avant de devenir éle-
veur de brebis et maraîcher : le fil de la 
critique de l’écologisme (perçu comme 
« le fondement idéologique de la gestion 
étatique actuelle ») ; le fil de l’histoire des 
politiques agricoles des années 1960 à 
nos jours et le fil des luttes syndicales. 
Il s’emploie à partir d’exemples précis, 
comme celui des légumiers du Léon dans 
le Nord-Finistère, à démontrer comment 
depuis plus de cinquante ans l’État, via 
la politique agricole commune, dirige 
l’accumulation du capital et impose une 
rationalisation fonctionnelle de la pro-
duction. Si l’on peut remettre en cause la 
vision de l’histoire des luttes paysannes 
que ces ouvrages proposent (en particu-
lier Le paysan impossible), l’ensemble des 
réflexions avancées dans ces deux livres 
n’est pas à balayer d’un revers de main.
Ils nous rappellent tout d’abord que les 
oasis fantasmés n’existent pas ou plus. 

Ces expériences entrent en résonnance 
avec les propos de Jean-Baptiste Vidalou, 
auteur de Être forêts - Habiter des territoires 
en luttes (Zones, 2017) : « La fuite vers les 
campagnes des années 1970 partait de l’idée 
qu’il existait encore des oasis en dehors de 
ce monde, des oasis qui seraient comme des 
lieux protégés de toutes les atteintes de l’ex-
térieur. Elles en tiraient ainsi pour un moment, 
une accalmie existentielle au sein d’un monde 
vécu à juste titre comme invivable. Mais on 
connaît l’avenir des oasis qui ne combattent 

pas le désert : elles se font ensevelir à leur 
tour. […] Les infrastructures ou les dispositifs 
administratifs s’étendent maintenant partout, 
jusque dans les lieux les plus reculés. On ne 
peut plus fuir longtemps ce monde sans de-
voir un jour ou l’autre s’y battre pour quelque 
chose qui nous tient aux tripes. »2 
on trouvera dans Le ménage des champs et 
dans Le paysan impossible des descriptions 
épiques de situations ubuesques vécues 
avec l’administration. Au-delà du dis-
cours répandu en agriculture (et plus lar-

… 

… une réflexion Sur 
l’induStrialiSation 
du monde, à laquelle 
l’agriculture n’échappe paS

gement dans la société) de critique des 
normes, les auteurs ne se placent pas 
réellement sur le même registre idéolo-
gique que leur « confrères » du syndicat 
majoritaire.
Néanmoins il est compliqué de pousser 
à l’extrême la critique du système nor-
matif, notamment celui porté par l’admi-
nistration et un État perçu comme « au 
service de l’ordre capitaliste », sans être pris 
pour le plus libéral des libertariens3. Mais 
comment transformer « la puissance pu-
blique » quand on refuse de « se satisfaire 
de la bonne gestion des nuisances » ? Xavier 
Noulhianne et Yannick ogor nous invitent 
à être en prise avec nos histoires person-
nelles et collectives. Ils n’apportent pas 
de « solutions concrètes » pour bâtir 
les luttes collectives à même de défaire 
les machines auxquelles ils s’attaquent. 
Mais est-il raisonnable d’imaginer trou-
ver des réponses à de telles questions 
dans les livres ? 

■ Hélène bustos (transrural) 

1 - http://leseditionsduboutdelaville.com.  

2 - Interviewé dans le très bon dossier « Com-
ment habiter ici ? » du n°162 (février 2018) 
de CQFD.  

3 - Philosophie politique pour laquelle une 
société juste repose sur des institutions proté-
geant la liberté de chaque individu d’exercer 
son plein droit de propriété. Elle prône 
notamment, dans un système de propriété et 
de marché universel, la liberté individuelle en 
tant que droit naturel. 
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installation agricole, pour 
nombre de porteurs de pro-
jets, est un parcours du 

combattant. En France, le parcours 
institutionnel, obligatoire pour pré-
tendre à certains avantages comme 
la Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 
débute dans les Points accueil instal-
lation (PAI) de chaque département. 
Dans l’oise, la chambre d’agriculture 
et le Collectif pour une agriculture 
solidaire (Copasol) sont les deux 
structures labélisées PAI1. Leur rôle 
est d’accueillir et informer tous ceux 
et celles qui souhaitent s’installer, de 
les orienter vers d’autres structures si 
besoin - notamment pour des forma-
tions - et de les guider dans l’élabora-
tion de leur projet.
Une réunion d’information destinée 
aux porteurs de projets, organisée le 
31 janvier dernier à Beauvais dans les 
locaux de la chambre d’agriculture, 
a rassemblé une dizaine de jeunes, 
déjà bien avancés dans leur projet, 
presque tous de reprise de la ferme 
de leurs parents. 

une centaine 
d’inStallationS par an
Astrid Degroote, conseillère instal-
lation à la chambre d’agriculture et 
Johanna Lomont, conseillère installa-
tion détachée par le syndicat Jeunes 
agriculteurs, détaillent les différentes 
étapes obligatoires : autodiagnostic 
du projet, plan de professionnalisa-
tion personnalisé, formation obliga-
toire dite « stage 21 heures » et plan 
d’entreprise à cinq ans. Elles précisent 

un autreun autre développement développement

À Beauvais, une dizaine de jeunes ont assisté, fin janvier, 
à une réunion du Point accueil installation présentant 
les différentes étapes et démarches du parcours. 
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enser le futur, c’est nécessairement 
proposer des fictions. Les auteurs 
de science-fiction observent le réel, 

les tendances sociétales, politiques ou 
technologiques pour en tirer des fils et 
mettre en récit une vision du futur. Cet 
exercice les conduit à décrypter les normes 
actuelles et à en imaginer d’autres : que 
serait une société où les métiers et classes 
sociales associées deviennent totalement 
rigides et figés, où la technologie permet 
à chacun d’avoir accès à tout ce qu’il a vu 
ou entendu depuis sa naissance ?
À la fois sociologues, philosophes et 
scientifiques, ces écrivains ont anticipé 
certaines des réalités actuelles. Par 
exemple, dans les années 1960, Isaac 
Asimov (1920-1992) imaginait des 
trottoirs roulants, des robots pour explorer 
la surface de Mars, des communications 
visuelles et auditives portables, des 
réseaux de satellites ou des publicités 
sur des écrans vidéo géants… « On peut 
définir la science-fiction comme la branche 
de la littérature qui se soucie des réponses de 
l’être humain aux progrès de la science et de la 
technologie », estimait-il. 
Nombre de romans de ce genre 
comportent ainsi une dimension politique, 
critique, notamment sur la technologie 
ou les libertés. Alain Damasio (1969-) 
estime pour sa part que l’on vit déjà dans 
une société de contrôle, qui s’exerce de 
manière plus douce que par la passé, 

plus insidieuse, plus invisible. « Avant, il y 
avait la menace et la coercition ; aujourd’hui, 
on suscite des désirs et on fait du marketing 
profilé sur chaque individu à partir des traces 
qu’il laisse sur le réseau », explique-t-il1. 
Dans La Zone du Dehors, il imagine sur 
une lune la société de Cerclon, où tous 
les deux ans, les citoyens se réunissent 
pour se « classer » selon leur efficacité 
au travail, leur comportement… et où 
chacun surveille tout le monde. Dans Les 

l’
p

La science-fiction en extrapolant des évolutions ou dérives de notre temps donne à voir 
des sociétés ou le contrôle et la surveillance tendent vers le totalitarisme. 

le futur et la norme 
l’installation agricole, 
un parcours administratif 

portait de l’oiSe agricole, d’aprèS le recenSement 2010

la vision totalitaire du futur. Il décrit un 
continent dirigé par un État policier et 
un leader, Big Brother, présent dans tous 
les foyers au travers de « télécrans ». La 
surveillance et le contrôle des individus 
sont totales.
La pénurie des ressources, le changement 
climatique ou les biotechnologies ont servi 
de trame à d’autres fictions où la norme 
et l’interdit deviennent un cauchemar : 
des dictatures écologistes où chaque 
respiration ou gramme de Co2 est 
comptabilisé ; des sociétés libertaires où 
les multinationales contrôlent l’ensemble 
de la production agricole et de l’eau ; 
une planète constituée de zones urbaines 
densifiées à l’extrême sur 3 000 mètres 
de hauteur mais déconnectées des terres 
agricoles où une sous-classe d’hommes 
survit… Leurs auteurs ont tout de même 
pris le soin d’y intégrer des personnages 
qui incarnent la résistance à ces systèmes 
totalisant ou qui les fuient et nous poussent 
à nous sentir, comme eux, hors-norme. 

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - https://usbeketrica.com/article/la-science-
fiction-encore-et-toujours-insurrectionnelle.

les conditions à remplir pour s’instal-
ler, celles pour toucher les aides, les 
critères de modulation de la DJA et 
donnent astuces ou conseils : « Si on 
te prête le matériel, cela ne marchera 
pas pour les aides » ; « pensez aux 
Mesures agro-environnementales et 
climatiques, dans le coin, c’est assez 
facile à avoir ». L’aspect adminis-
tratif  - une trentaine de pièces sont 
nécessaires pour la suite du parcours 
- assomme certains participants : « Il 
faudrait avoir une secrétaire pour 
s’y retrouver » ou « c’est beaucoup 
de papiers pour pas grand-chose ». 
« on est là pour vous aider et même 
si vous ne souhaitez pas les aides, la 
plupart de ces documents sont obliga-
toires pour s’installer », répond Astrid 
Degroote. Sur une centaine d’installa-
tions par an environ dans le départe-
ment, moins de la moitié sont aidées 
(une part importante des candidats a 
plus de 40 ans).

caféS-inStallation  
Dans la région, en amont de ces réu-
nions, des cafés-installation organi-
sés conjointement par Copasol et la 
chambre d’agriculture sont proposés 
chaque mois aux personnes ayant be-
soin d’affiner leur projet. « on travaille 
sur l’émergence et la chambre sur la 
formalisation, l’administratif et la mise 
en chiffres », précise Mathilde Dusart, 
coordinatrice de Copasol. L’association 
accompagne également dans le par-
cours à l’installation la plupart de ceux 
et celles qui souhaitent obtenir les 
aides de la région, destinées princi-

palement à des projets d’élevage ou 
à forte valeur ajoutée sur de « petites 
surfaces ». Mais le dispositif d’aides 
régionales, étendu et rénové suite à 
la fusion des régions, n’est pas encore 
finalisé et l’enveloppe risque d’être in-
suffisante. Ces porteurs de projets dits 
« atypiques », bien souvent non issus 
du milieu agricole, ont pourtant sou-
vent besoin de davantage de temps et 
de conseils pour comprendre le milieu 
agricole, se former et surtout, trouver 
des terres. Dans les Hauts-de-France, 
l’opacité du marché foncier et la trans-
mission familiale sont particulièrement 
importantes, sans compter les pas-
de-porte2 pourtant illégaux alors que 
les prix « officiels » de certaines terres 
dépassent 15 000 euros l’hectare. 

■ faBrice Bugnot  (transrural)

1 - www.sinstal-
lerenagriculture.fr/
contactez-votre-pai.  

2 - https://terrede-
liens.org/pas-de-
porte-en-agriculture.
html. 

www.sinstallerenagriculture.fr
Un seul numéro pour vous renseigner : 0820 222 935

Envie de s’installer en agriculture ? Cet article est le premier d’une série réalisée dans le cadre d’une 
action du programme national d’animation et de communication 
des PAI et CEPPP, financée par le ministère de l’Agriculture.

Nombre de chefs d’exploitation et coexploitants 4305

Nombre de chefs
de moins de 40 ans 542
de 40 à 60 ans 2051
de 60 et plus 766

SAU totale (ha) 369 000
SAU moyenne par exploitation (ha) 111
UTA totales 5560
UTA familiales 3832

Nombre d’exploitations 
de moins de 50 ha 1078
de 50 à 100 ha 706
de plus de 100 ha 1575

Nombre d'exploitations comprenant 
 

des céréales 2832
des oléagineux 2231
des protéagineux 1850
de la betterave à sucre 1714
des légumes 227
des bovins 1143
des ovins 287
des poulets 95A
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la Science-fiction comporte 
une dimenSion politique, 
critique, notamment Sur la 
technologie ou leS libertéS

 

• Romans
– Les Affinités, Robert Charles Wilson (2015)
– Silo, Hugh Howey (2011-2012)
– La fille automate, Paolo Bacigalupi (2009)
– Les Monades urbaines, Robert Silverberg (1971)
– Tous à Zanzibar, John Brunner (1968)
– Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, Philippe K. Dick (1968)
– Soleil Vert, Harry Harrison (1966)
– 1984, George Orwell (1949)

bibliographie sélective et non exhaustive 
• Revue et rapport
– Science-fiction et 
prospective, dossier paru 
dans Futuribles n°143 (juillet-
août 2016) 
– La science-fiction, du miroir 
de nos sociétés à la réflexion 
prospective, note d’analyse 
n°311 du Centre d’analyse 
stratégique (décembre 2012) 

Affinités, robert Charles Wilson (1953-) 
extrapole la logique d’enfermement de 
communautés, initiées par les algorithmes 
des réseaux sociaux, qui nous donnent 
à voir uniquement ceux qui nous 
ressemblent : des groupes d’individus qui 
travaillent ensemble, couchent ensemble, 
vivent ensemble…
Si la possibilité de la norme repose sur 
la traçabilité et sur la surveillance des 
faits et gestes de chacun par les États, 
les multinationales ou les individus, les 
nouvelles technologies constituent l’arme 
ultime. Le roman 1984 de George orwell 
(1903-1950) est devenu un archétype de 


