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pour à nouveau vivre, travailler 
et décider au pays 

haque année le MRJC organise un stage de recherche : cinq jours de formation, 
débats et échanges sur une thématique. Cette année, le mouvement a décidé de 
se pencher sur la deuxième lettre de son petit nom : rural. Vaste programme ! 
Plus de cent personnes sont venues pour cet événement qui s’est déroulé du 2 au 

6 janvier à la Maison familiale rurale du Cateau-Cambresis, dans le Nord, entre l’Avesnois 
bocagé et le Cambrésis céréalier, des territoires désindustrialisés.  
En tant que jeunes ruraux, nous avons la conviction qu’il existe un avenir en rural. Celui-ci 
passe par trois conditions. La première est d’avoir accès à des lieux de sociabilité et des 
espaces de rencontres entres habitants et habitantes. Nous pointons ici le rôle essentiel 
des associations locales, notamment de sport, culture et loisirs, mais aussi des espaces 
de convivialité tels que les bistrots et places de village vivants. La seconde réside dans la 
possibilité de travailler. Nous ne parlons pas uniquement d’avoir un emploi, mais aussi de 
la possibilité de contribuer à la création de valeur ajoutée sur un territoire, l’ambition étant 
que chacun et chacune puisse trouver sa place dans le type de travail qui lui convient. Nous 
pensons qu’il est nécessaire de relocaliser les systèmes de production, au-delà de l’agricole, 
pour que la création de richesses bénéficie également au premiers concernés : les habitants 
et habitantes du territoire. Enfin, nous voyons un avenir en rural si et seulement si les 
citoyennes et citoyens ont la possibilité de prendre part aux décisions qui les concernent. 
L’actualité illustre bien cette nécessité.  
Ce dossier donne un aperçu des témoignages et analyses présentés lors du stage et des 
échanges qui s’en sont suivis. Les articles, réalisés à partir de notes de participants et de cap-
tations audio et vidéo des différents moments, s’attachent à montrer la diversité des manières 
d’habiter le rural, s’intéressent à la place que les jeunes y ont (ou pas), à ce qu’est ou pourrait 
y être le travail, ou encore à la façon dont il est possible de s’y impliquer, de décider, voire 
même de prendre le pouvoir. Une plénière d’ouverture sur le lien entre des luttes menées 
en milieu rural et dans les quartiers populaires nous a aussi invités à ne pas cantonner nos 
réflexions à un prisme rural. Nous ressortons de ces cinq jours au pays de Matisse renforcés 
dans notre conviction : continuons, encore plus nombreux et nombreuses à « oser le rural  » !
Simon Coutand (mRJC)
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il n’y pas une campagne ou un 
portrait type du rural qui s’op-
poserait à l’urbain, c’est que 

les espaces ruraux sont multiples et que 
s’y croisent de nombreuses manières de 
vivre et de nombreux usages, selon ce 
que chaque personne y projette, l’his-
toire du territoire, l’implication des habi-
tants et élus… Pour Fréderic Lescureux, 
géographe à l’Université de Lille, il y a 
ainsi une culture très largement parta-
gée entre ruraux et urbains et des modes 
de vies qui peuvent se ressembler : « Est-
il encore pertinent de se demander si on est 
ruraux ? Le géographe Martin Vanier a déve-
loppé l’idée de l’inter-territorialité. Il nous in-
terpelle sur le fait que nous sommes à la fois 
ruraux et urbains au regard des lieux que l’on 
fréquente et de là où l’on travaille. On butine 
des bouts de ville, de village, de métropole. »

Les figuRes Du RuRaL
La campagne reste certes identifiable à 
certains traits communs. « Lorsque je de-
mande à mes étudiants de me donner trois 
mots associés à la ruralité, depuis quinze 
ans les mêmes reviennent : champs, agricul-
ture, ferme, nature et vaches, note Fréderic 
Lescureux. Il n’y a certes pas de campagne 
sans agriculture mais attention, l’agriculture ne 
fait plus le rural. » Philippe Perrier-Cornet, 
ingénieur agronome et économiste à l’In-
ra, propose trois figures de campagne, à la 
croisée du réel et de nos représentations 
et aujourd’hui en tension : la campagne 
ressource, dont la fonction première est 
économique ; la campagne cadre de vie, 
née dans les années 1970, un espace vu 
avant tout comme un lieu de résidence ; 
la campagne nature qui émerge depuis 
les années 1990. 

Justice spatiaLe 
Pour Fréderic Lescureux, la typologie pro-
posée par Philippe Perrier-Cornet reste la 
plus opérationnelle. Elle distingue les 

s’

Au-delà des représentations sur les campagnes et des réalités vécues, il existe 
un contraste entre ceux qui choisissent d’être ruraux  et ceux qui le subissent. 
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un rural, des ruraux

territoires proches des villes et du pé-
riurbain, les campagnes les plus fragiles 
comme celles de la fameuse « diagonale 
du vide » mais aussi celles d’anciens ter-
ritoires industrialisés au nord d’une ligne 
Le Havre-Strasbourg. Mais elle concerne 
aussi les nouvelles campagnes qui ont 
une dynamique positive,  à vocation tou-
ristique et entrepreneuriale et, enfin, les 
campagnes à dynamiques incertaines, 
dans le Grand-Ouest notamment. Ces 
dernières sont marquées par une agricul-
ture intensive et un modèle agro-indus-
triel aujourd’hui à bout de souffle. 

Pour Frédéric Lescureux, « il y a un enjeu de 
justice spatiale car il y a dans les campagnes 
fragiles des gens captifs, dont des jeunes, qui 
n’ont pas fait le choix de cette campagne et 
qui sont peu dotés en capital de mobilité. Il 
y a un contraste fort avec les néo-ruraux qui 
eux font le choix de la campagne, pour son 
cadre de vie... D’après une récente enquête 
réalisée par l’Ifop1, 80 % des Français pensent 
que le milieu rural est le cadre de vie idéal 
mais en même temps 5 % des ruraux veulent 
le quitter ».

1 - Cf. p8-9 de ce numéro.
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La jeunesse 
rurale, essai 
de portrait
Qui sont les jeunes ruraux ? D’un point 
de vue culturel, de nos jours, le numé-
rique fait qu’ils ont accès aux mêmes 
produits (films, musique…) que les 
autres. Dans le travail que nous avons 
réalisé avec Danielle Even au Conseil 
économique, social et environnemental1, 
sur demande du gouvernement, nous 
avons toutefois identifié cinq caractéris-
tiques qui les distingueraient des jeunes 
urbains ; ce portrait-robot emprunte à 
des typologies comme celle construite 
par la géographe Mélanie Gambino. 
Premièrement, au niveau des parcours 
scolaires et de l’entrée dans la vie ac-
tive : jusqu’à la fin de la 3e, ils ont de 
meilleurs résultats en moyenne que les 
urbains, puis plus de la moitié d’entre-
eux choisissent la voie professionnelle 
(contre 40 % en milieu urbain). L’entrée 

dans la vie active est particuliè-
rement difficile pour les ruraux et 
24,4 % des 18-25 ans ne sont ni 
en formation, ni en emploi.
Deuxièmement, sur la mobilité : 
32 % des jeunes ruraux n’ont pas 
pu accéder à des entretiens liés à 
l’emploi à cause de l’absence de 
solution de mobilité. Malgré cela, 
les jeunes des territoires ruraux 
bougent beaucoup.
Troisièmement, au niveau des iné-
galités homme/femme : 61 % des 
demandeurs d’emploi de moins de 
25 ans en zone de revitalisation ru-
rale sont des femmes. L’orientation 
professionnelle est très genrée, 
les loisirs sont davantage adres-
sés aux hommes et l’occupation 
de l’espace public est majoritaire-
ment masculine.
Quatrièmement, dans leurs pra-
tiques citoyennes : 18 % des jeunes 
ruraux sont bénévoles (13 % des ur-
bains) et une « junior association » 

sur deux est créée en territoire 
rural ! À l’inverse, on observe une 
grande défiance envers la classe 
politique et une remise en cause 
de la démocratie.
Enfin, cinquièmement, dans leur 
prise en compte par les poli-
tiques publiques : 25 % des élus 
ruraux disent que la jeunesse est 
une priorité contre 90 % des élus 
urbains. Les jeunes apportent de 
nouvelles problématiques : santé, 
logement, accès aux droits, à des 
ressources… Mais ils sont trop 
peu souvent pris en compte ou 
alors sous l’angle des politiques 
« enfance-jeunesse ». La jeunesse 
est l’angle mort des politiques 
en milieu rural bien qu’elle soit 
déterminante pour l’avenir de ces 
territoires.

■	BeRtRand Coly 

1- La place des jeunes dans les 
territoires ruraux, avis du Cese, janvier 
2017. 
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rbain partout, rural nulle part ? La 
notion d’espace rural tendrait à 
s’estomper, au moins dans l’appa-

reil statistique. Que l’on opte pour une 
approche « fonctionnaliste » du rural 
(polarisation des emplois…) ou plus 
« esthétique » (cadre de vie), il semble 
de plus en plus compliqué de raisonner 
en termes de densité de population du 
fait des mobilités. Les données de l’In-
see invitent à considérer qu’aujourd’hui 
80 % des Français vivent dans les agglo-
mérations et leurs aires périurbaines et 
la concentration en matière d’emploi est 
plus marquée encore. « On estime qu’à 
l’heure actuelle près de 90 % des emplois se 
trouvent dans les pôles urbains et leurs péri-
phéries », indique Denis Lépicier, écono-
miste au Cesaer à Dijon. 
En matière de PIB, le service statistique 
de la Commission européenne, Eurostat, 
met en évidence, depuis 2008, un décro-

u

Éléments d’analyse des évolutions de la répartition 
des activités et des emplois en France. 

quelles activités pour quels emplois ?
chage entre les espaces à dominante ur-
baine qui continuent d’être un moteur en 
termes de développement économique 
et le rural, plus en diffi culté. 

Jusque dans les années 
1990, la population suivait 
les emplois, désormais, 
dans les sphères de l’éco-
nomie résidentielle et 
présentielle, les emplois 
suivent la population

La forte croissance des emplois présen-
tiels concerne tous les types d’espaces. 
« Dans le détail, on voit que ce sont majo-
ritairement des emplois salariés, plus fémi-
nin, pas plus précaires mais moins bien 
payés, précise Denis Lépicier. Alors que 
jusque dans les années 1990, la popula-
tion suivait les emplois, désormais, dans les 
sphères de l’économie résidentielle et pré-
sentielle, c’est l’inverse : les emplois suivent 
la population. » 
En lien avec cette dynamique de l’em-
ploi, on observe depuis la fi n des années 
1970, le retour d’un solde migratoire 
positif dans de nombreux territoires ru-
raux. « Derrière ce solde migratoire, il y a 
d’importants fl ux, relève Denis Lépicier. Il 
y a de gros brassages et, malgré une image 
de “ stabilité ”, en rural, en moyenne, 40 % 
de la population bouge d’une année sur 
l’autre ; il faut être conscient de ce que ces 
mouvements plus ou moins choisis génère 
comme tri social. » 
Outre le fait que l’économie dans les 
territoires ruraux dépend aujourd’hui de 
manière importante des mouvements 
de population, d’autres facteurs de na-
ture historique et spatiale déterminent 
les dynamiques. Pour Denis Lépicier, les 
caractéristiques spécifi ques du rural (es-
pace, foncier, forêt, sources de produc-
tion d’énergie…) restent des sources 
d’opportunités pour des activités de de-
main. Tout comme la nécessaire adap-
tation des modèles de production en 
agriculture : « Beaucoup d’emplois des ter-
ritoires ruraux ont un lien fort avec les enjeux 
autour de la biodiversité ou du changement 
climatique, et il reste beaucoup de transfor-
mation de l’existant à opérer… » 

■	HÉlÈne BuStoS (tRanSRuRal)

Cet article est extrait d’une synthèse de l’échange 
entre Denis Lépicier et Thierry Pech, organisé par 

Cap Rural le 20 mars 2017, à Eurre (Drôme), dans le 
cadre d’Innov’Rural (plus d’infos :
www.caprural.org/des-ressources/

innov-rural-depuis-2012).

Si, globalement, l’emploi total progresse 
en France (cf. carte), son taux d’évolution 
connaît une réduction depuis 2008. Le 
constat des profondes mutations et dif-
fi cultés des activités dites productives 
(agricoles, industrielles, tertiaire attaché 
aux activités de production…) est large-
ment partagé. Cette catégorie représente 
environ 35 % des emplois aujourd’hui. 
L’autre grande catégorie d’activités ras-
semble les emplois dits présentiels et 
résidentiels (qui fonctionnent à partir des 
revenus présents ou attirés sur le terri-
toire) ; elle constitue désormais 65 % des 
emplois. 
La réduction des emplois productifs est 
une tendance de fond, notamment en 
agriculture. En revanche, la nette baisse 
de l’évolution des emplois industriels est 
un phénomène plus récent. Avant 2008, 
les emplois industriels en milieu rural sem-
blaient mieux « résister » qu’en milieux 
urbain et périurbain. « La précédente révo-
lution industrielle a été géographiquement dis-
persive, analyse Thierry Pech, directeur du 
think tank Terra Nova. L’industrie s’implan-
tait en rural car elle avait besoin d’espace mais 
la révolution industrielle actuelle est marquée 
par la transition numérique et se concentre 
dans les cœurs des villes. » 
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 ardelaine, une leçon 
de faire ensemble

rdelaine est souvent citée comme 
un exemple d’entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire en mi-

lieu rural1. Cette Société coopérative 
ouvrière de production (Scop) installée 
depuis les années 1970 en Ardèche 
dans le village de Saint-Pierreville (500 
habitants) s’est constituée autour du 
travail de la laine, avec la volonté de 
recréer une filière locale et écologique. 
Aujourd’hui, elle regroupe une soixan-
taine de travailleurs et a étendu ses ac-
tivités sur le territoire avec un musée, 
un restaurant, une conserverie, un café-
librairie, des stages, des ateliers, des 
évènements culturels…  
«  On a commencé avec des chantiers inter-
nationaux de personnes de 17 à 23 ans, 
explique Gérard Barras, co-créateur 
d’Ardelaine. Dans les années 1970, tous 
les jeunes étaient partis dans la vallée du 
Rhône. On a découvert que personne ne 
voulait tondre les moutons, car c’était peu 
rémunérateur sur des petits troupeaux. On a 
alors demandé à quelqu’un de notre réseau 
de devenir tondeur et quatre ans après on 
était les tondeurs de la région ! Comme les 
éleveurs jetaient la laine car il n’y avait pas 

explique Gérard Barras. La polyvalence, le 
fait de vivre le métier des autres, d’aller ren-
contrer les bergers ou de vendre, cela permet 
de traiter les problèmes plus facilement et de 
mieux décider. On a aussi beaucoup expéri-
menté et fait du prototypage. C’est l’idée de 
démarrer en petites équipes pour s’appro-
prier un nouveau projet par la pratique, de 
mutualiser nos compétences. »
Le statut de Scop permet aussi à 
Ardelaine d’adopter des modes de prise 
de décision plus collectifs. À l’assemblée 
générale, tous les coopérateurs ont une 
voix. Les salariés - dont la plupart sont 
coopérateurs - détiennent la majorité du 
capital et ont un salaire identique (légè-
rement supérieur au Smic) à l’exception 
des cadres qui gagnent 20 % de plus. 
Enfin, 45 % des bénéfices sont redistri-
bués aux salariés, 45 % mis dans des 
réserves impartageables et 10 % sont 
orientés vers la rémunération du capital. 
Cette histoire traduit une volonté de 
s’inscrire sur un territoire et de le faire 
vivre, d’en valoriser les ressources et de 
les partager. Pour Gérard Barras, pour 
faire bouger les choses en milieu rural, 
il faut avancer en collectif et faire en-
semble, agir et pas seulement réfléchir : 
« Pour agir sur des choses compliquées, soit 
on cherche les compétences en nous avec la 
formation, soit on va les chercher chez les 
autres. Mais il vaut mieux ne pas être seul si 
on veut avancer. Il faut le faire avec le public 
et faire s’associer tous les acteurs. »

 
Plus d’infos : www.ardelaine.fr 

1 - Lire à son sujet, Moutons rebelles. 
Ardelaine, la fibre développement local (Éditions 
Repas, 2014). 

de marché, on a aussi inventé un commerce 
équitable nord-nord. On faisait cela pendant 
notre temps libre. »

aLLeR cheRcheR Des coMpétences
Pendant une dizaine d’années, les sept 
co-fondateurs aidés de bénévoles réhabi-
litent les bâtiments de l’ancienne filature, 
apprennent différents métiers et mettent 
de l’argent de côté. La coopérative est for-
mellement créée en 1982 et commence 
à commercialiser des matelas, couettes, 
oreillers puis des vêtements, en circuits 
courts (boutique sur place, marchés, sa-
lons…). « On ne savait pas tout faire mais 
on est allé chercher ceux qui avaient les com-
pétences nécessaires et on a avancé en mar-
chant », précise Gérard Barras.
Le collectif décide en 1990 de ne pas 
poursuivre les ventes à l’étranger pour se 
concentrer sur la diversification d’activi-
tés au profit du territoire dans lequel ils 
ont tissé de nombreux liens, notamment 
avec les éleveurs. « La laine a été la base du 
projet initial mais on voulait créer d’autres em-
plois et valoriser d’autres ressources locales », 
rapporte Gérard Barras. Dans les années 
1990, Ardelaine lance la construction d’un 
musée de la laine et de nouveaux outils 
pour la production. La coopérative investit 
en 2010 dans un autre bâtiment abritant 
un café, un restaurant et une conserverie 
pour les producteurs locaux afin de renfor-
cer l’attractivité du site et développer des 
activités complémentaires.

autonoMie et coLLectif
« On a toujours fonctionné en équipes plu-
tôt autonomes sur leurs activités, comme la 
cuisine ou la production, mais en tournant, 

Cette coopérative ardéchoise a réussi 
à recréer une filière autour de la laine 
puis a diversifié ses activités pour 
rester en lien avec son territoire.
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omment les citoyens et les ci-
toyennes peuvent-ils prendre le 
pouvoir ?

Christophe Legroux : La première dé-
marche est d’aller voter. Il y a aussi les 
processus participatifs organisés par les 
collectivités, comme les enquêtes pu-
bliques, puis il y a les associations même 
si ce n’est pas toujours facile d’en pousser 
la porte. En dernier recours, c’est essayer 
de faire du bruit et, dans ce cadre, il y a 
une violence légitime. 
Georges Gontcharoff : Il y a des quanti-
tés de mécanismes entre la base et le som-
met qu’on peut investir : conseils citoyens 
ou de développement, syndicats, associa-
tions… Ces corps intermédiaires, le pou-
voir central de ce quinquennat les a écartés 
et a tenté de dialoguer directement. Cela 
n’a pas marché et le mouvement des Gilets 
jaunes est aussi une manière de revendi-
quer la remise en place ou la renaissance 
des corps intermédiaires. 
Floréal Romero : Je suis un peu en dé-
saccord car si on veut une démocratie 
directe, pourquoi voudrait-on des élus ? 
Pour arriver au modèle de société que l’on 
souhaite, il faut la construire au présent et 
on ne peut pas instituer la démocratie di-
recte par le haut. On doit d’abord mettre 
en place des institutions autogérées, 
organiser les communautés, relier le so-
cial au politique. Il y aura de la violence, 
effectivement, à partir du moment où le 
rapport de force nous sera favorable, que 
l’on aura mis en place nos institutions pa-
rallèles et qu’il n’y aura plus qu’un coup 
de pied à donner pour mettre à terre le 
système en place. 

Y a-t-il une échelle ou une taille de terri-
toire adéquate pour prendre le pouvoir ? 
C. L. : Il y a des tailles critiques au-delà 
desquelles l’organisation devient compli-
quée, l’échelle du village en milieu rural ou 
d’un quartier en ville. Mais faut-il prendre 

C

Échanges entre Christophe Legroux, chargé d’éco-citoyenneté au Parc naturel régional 
de l’Avesnois, Floréal Romero, paysan espagnol et défenseur de l’écologie sociale, et 
Georges Gontcharoff, militant du développement local et administrateur de l’Unadel1.

pour une prise de pouvoir collective

G. G. : Il ne faut pas désespérer. Le citoyen 
d’aujourd’hui, tout consommateur, indivi-
dualiste ou décérébré soit-il, prend plus que 
jamais des initiatives locales, y compris dans 
le domaine économique. Mais tout cela est 
dispersé. Ce que je redoute le plus c’est de 
voir tous ces citoyens mobilisés, mais dans 
leur coin, se déconnecter de la politique et 
du pouvoir. J’ai peur que ce fossé se creuse. 
F. R. : Il n’y a pas de pouvoir politique au-
jourd’hui car l’État fait partie du système 
capitaliste. Il faut donc aussi des alterna-
tives économiques. Par le communalisme, 
on peut y arriver. Pour cela, il faut s’instruire 
collectivement, faire des essais, trébucher 
mais avec un objectif clair : soit on détruit 
le capitalisme, soit il nous détruit. Il faudra 
aussi décentraliser les villes et recréer un 
système compatible avec les écosystèmes, 
qui ne prend pas plus que ce qu’il rend, 
c’est ce qu’on entend par écologie sociale. 
Les villes sont un cancer et la logique même 
du capitalisme : un monopole qui s’accen-
tue autour de quelques acteurs et évacue le 
reste, tous les plus faibles.

1 - Union nationale des acteurs et des struc-
tures du développement local.  

2 - La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République a 
notamment redéfini les compétences des 
collectivités territoriales. 

Rassemblement du mouvement des Indignés à Barcelone (Espagne), le 26 mai 2011. 
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le pouvoir parce que le modèle démocra-
tique ne fonctionne pas ou parce que les 
personnes en place n’ont pas d’éthique ? 
G. G. : J’ai toujours cru que les démocra-
ties participative et représentative pou-
vaient être complémentaires. C’est dans 
la proximité, dans l’interconnaissance des 
personnes et dans l’intérêt commun que 
la démocratie peut fonctionner. Sur ce 
point, la création des grandes régions, des 
grandes intercommunalités et la loi Notre1, 
faites pour de mauvaises raisons d’écono-
mies, m’inquiètent. 
F. R. : Quand je parle de la violence, c’est 
en dernier recours. L’important, c’est d’in-
vestir une éthique et une structure. Mais 
l’histoire nous démontre que l’on rem-
plit toujours la fonction que l’institution 
- et donc l’État - nous demande. Prenons 
l’exemple des Indignés en Espagne. Ils ont 
fait un travail formidable dans les quar-
tiers et sur les places. Lorsque les élections 
ont fait émerger un parti qui dénonçait les 
castes [Podemos], il est devenu une caste 
lui-même, car il est entré dans le système. 
J’ai du mal à croire à une prise de pouvoir 
désintéressée par les élus, je suis pour une 
prise de pouvoir collective.

Ne faudrait-il pas aussi agir au niveau du 
pouvoir économique ?  
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Je suis devenu maire en 2001. Le 
village comptait 156 habitants 

à l’époque, 300 aujourd’hui. Les com-
munes rurales sont abandonnées par les 
politiques, c’est une réalité. Le ruissèle-
ment, c’est plutôt les territoires qui sont 
asséchés par les métropoles. On se bat 
pour qu’il y ait un rééquilibrage. On veut 
aussi garder des marges de manœuvre : 
dans une petite commune, on est à por-
tée de baffe et on a des obligations de 
résultats alors que nous n’avons ni les 
moyens ni nécessairement les compé-
tences pour agir.
Il y a aussi un phénomène de centralisa-
tion du pouvoir. Mais la situation n’est pas 
la même dans les grandes intercommuna-
lités urbaines ou dans les communautés 
de communes rurales. En général, dans 
ces dernières, chaque commune y a une 

omment sont nées vos luttes et en 
quoi consistent-elles ? 
Judith Cartier : Le collectif est né 

après une manifestation contre la ferme-
ture de la maternité, le 18 juin 2018, dans 
laquelle on ne se retrouvait pas. Avec une 
dizaine de copains, on voulait faire vivre 
la lutte autrement. À l’été 2018, on a invi-
té les gens à faire des banderoles dans les 
villages et sur les routes pour montrer que 
le territoire était en lutte. Le 15 septembre 

«

C

Pour Luc Waymel, maire de Drincham 
(Nord) et vice-président de l’Association 
des maires ruraux de France (AMRF), les 

élus locaux doivent favoriser les initiatives 
et la participation des citoyens.

Comment se construisent les luttes ? Quelles convergences entre ruraux et 
urbains ? Extraits d’un dialogue entre Judith Cartier, du collectif Cpasdemainlaveille 
(cf. TRI n°471), qui se bat contre la fermeture de la maternité du Blanc (36) et 
Almamy Kanouté et Youcef Brakni, du collectif Vérité et justice pour Adama, né 
après la mort d’Adama Traoré en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise (93). 

« Dans une petite 
commune, le maire est
à portée de baffe »

Lutter ensemble et pour les autres

pour favoriser les initiatives, mais il faut 
accueillir et non sélectionner. Dans les 
Vosges, par exemple, une start-up s’est 
lancée dans la filière bois, ils vendent des 
lunettes et des montres ; le maire a prêté 
le bâtiment pour qu’ils puissent lancer 
leur activité. Des gens font aussi émerger 
des projets dans les espaces informels, 
comme dans notre petite médiathèque 
communale. Il faut trouver ce qui va attirer 
mais aussi retenir les nouveaux habitants, 
je pense à la fibre optique, aux structures 
associatives, culturelles, sportives. On a 
par exemple une école de musique inter-
communale répartie sur huit sites et per-
sonne n’a plus de 5 km à faire. »

1 - La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République a 
notamment redéfinit les compétences des 
collectivités territoriales. 

la convergence entre ruraux et urbains.  
Mais le message des autorités reste le 
même : « La maternité est dangereuse, on va 
construire un centre périnatal. Vous habitez à 
50 km d’une maternité, vous n’aviez qu’à habi-
ter en ville. » Aujourd’hui, on ne sait pas si 
la maternité va rouvrir, mais on souhaite 
que ce soit un lieu d’expérimentation. On 
ne lâchera pas.  
Youcef Brakni : Je suis militant du collectif 
à Bagnolet (93). Adama Traoré est mort le 

voix et si vous prenez votre place, vous 
avez du pouvoir. Mais globalement, la loi 
Notre1, avec le regroupement imposé, a 
été une catastrophe dans le Nord. Dans la 
Somme, il y a une intercommunalité qui 
compte désormais 121 communes et les 
maires font plus 50 km pour aller aux réu-
nions… Quant aux communes nouvelles, 
elles peuvent être créées par le conseil 
municipal sans demander l’avis à la po-
pulation. Quand on parle de démocratie 
participative, c’est un problème.
À Drincham, on a organisé un grand débat 
il y a deux ans sur l’avenir de la commune 
avec des questionnaires et une réunion. 
Dans ce genre d’initiatives, les jeunes 
ont toute leur place. Il faut décoiffer les 
vieilles branches qui dirigent, parfois à la 
place des jeunes. Mais il faut s’impliquer. 
Nous avons aussi un rôle très important   

a lieu une grosse manifestation : 5 000 
personnes pour une ville de 6 000 habi-
tants ! En parallèle, 73 élus ont démis-
sionné. En octobre, pendant dix jours, le 
collectif a envahi la maternité et 300 per-
sonnes venaient chaque jour, une mobi-
lisation incroyable pour une zone rurale. 
Toujours dans le même esprit, on a orga-
nisé du 1er au 16 décembre La marche 
des oreilles pour apporter des oreilles à 
ce président qui n’en a pas et montrer …
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jour de ses 24 ans, le 19 juillet 2016, tué 
par les gendarmes. Après sa mort, on a 
appris qu’il y avait des révoltes dans son 
quartier et alentour, à côté des champs. Là-
bas, la misère sociale est très forte et les 
habitants vivent un harcèlement quotidien 
avec le racisme et les contrôles au faciès. 
J’ai décidé de me bouger le lendemain de 
la mort d’Adama en me disant : « Encore un 
de trop qui s’ajoute à la longue liste des morts. » 
On vit dans une République qui discrimine 
ses citoyens en fonction de leurs couleurs 
de peau. En sortant du village, on peut 
se faire tuer. C’est ce qui s’est passé pour 
Adama. On en est à quatre versions de 
sa mort et aucune expertise médicale ne 
dit la même chose. Selon le procureur de 
Pontoise, il serait mort d’une overdose. 
Cet homme a menti car aucune trace de 
drogue n’a été retrouvée dans son corps. 
Adama Traoré était un jeune homme noir 
et tout le monde à l’intime conviction que 
la vie d’un jeune homme noir ou arabe ne 
vaut pas grand-chose. Aujourd’hui, l’ex-
pertise finale nous dit qu’Adama est mort, 
c’est écrit noir sur blanc, « d’une course sur 
400 mètres en 15 minutes ». Et ça passe, tout 
le monde s’en fout. 
Après Adama, il y a eu d’autres morts et 
à chaque fois, le même procédé : la po-
lice ment, le parquet ment. On est obligé 
d’aller jusqu’à la Cour européenne pour 
obtenir justice car en France, le système 
protège les forces de l’ordre. 
L’objectif des autorités est de laisser traîner, 
car plus ça dure, plus c’est dur de mobiliser.
C’est un système qui tue les Adama. C’est 
pour terroriser et immobiliser ceux qui 
restent. Le potentiel révolutionnaire, in-
surrectionnel est dans les quartiers popu-
laires. On le voit aujourd’hui, la majorité de 
la population est en train de vivre l’État po-
licier avec le mouvement des Gilets jaunes. 
Tout cela se passe chez vous les jeunes et 
en votre nom. Quand la police fait ça dans 
les quartiers populaires, c’est du maintien 
de l’ordre. Mais quel ordre maintient-elle ? 
Pour qui ? C’est à vous de vous révolter 
pour les empêcher de faire ça. Ne restez 
pas spectateurs. Aujourd’hui, ce n’est plus 
possible de ne plus savoir.  

Almany Kanouté : Je suis issu d’un quar-
tier populaire, à Fresnes (94), et j’ai com-
mencé à militer au pied de mon immeuble ; 
j’avais envie de participer à d’autres acti-
vité, de sortir de nos murs. À plusieurs, on 
a créé une association et décidé d’animer 
des événements, de faire de l’éducation 
populaire pour fédérer les gens du quartier 
et on a réussi à créer des ponts.
Quand j’ai appris la mort d’Adama, j’ai 
été heurté par ce énième crime policier 
et, plutôt que de rester dans mon coin 
à Fresnes, je me suis déplacé jusqu’à 
Beaumont-sur-Oise, à 1h30 en transport 
de chez moi. C’est aussi comme cela que 
j’ai rejoint le comité.  

Pourquoi vos luttes mobilisent-elles et 
qu’est-ce qui vous fait tenir ?  
J. C : Si je me bats, c’est pour les choses 
justes. C’est dans ma personnalité mais 
je pense que depuis toute petite j’ai envie 
de construire un monde plus juste. Ça me 
plaît aussi d’être une terre de résistance !
Y. B. : Le collectif Vérité et justice pour 
Adama marche, car on est parti du local. 
Il n’y a pas besoin de faire de la théorie à 
deux balles, il faut partir des réalités et du 
concret. Le pouvoir est en local, j’en suis 
persuadé. 
Ce qui me fait tenir, c’est ma spiritualité. 
Aujourd’hui, c’est la première fois que je 
suis invité par un mouvement qui se défi-
nit comme chrétien. Il est rare d’affirmer sa 
spiritualité, c’est mal vu dans notre société, 
encore plus quand on est musulman. Cette 

religion est ultra diabolisée et c’est très 
compliqué d’en parler dans l’espace public. 
Tout ce que je fais dans ma vie, c’est me 
battre contre les injustices, celles qui me 
touchent et celles qui touchent les autres. 
Quand je demande la justice pour moi, je 
la veux pour tout le monde. 

Pour vous, qui détient le pouvoir et 
quelles alliances ou convergences voyez-
vous entre vos luttes, entre mondes ru-
raux et quartiers populaires ? 
A. K. : Je sais que vous, en tant que ruraux, 
vous subissez des injustices et des inéga-
lités. On a l’obligation aujourd’hui d’avoir 
ce réflexe de solidarité entre nous face à ce 
système. Je vais vous inciter à vous impo-
ser. On a suffisamment d’outils et d’intel-
ligence pour déjouer ensemble la volonté 
néfaste qui nous entoure. 
J. C. : Aujourd’hui, c’est clair et net, ce n’est 
pas nous qui avons le pouvoir ! Mais on est 
capacité de le prendre et cela nous fait tenir 
dans la lutte. Je crois en la convergence ; 
on est capable de prendre des responsa-
bilités et si il y a un besoin de s’investir en 
politique, on le fera. C’est important d’aller 
dans ces lieux-là. Depuis quinze ans que 
je milite, j’ai le sentiment que c’est de pire 
en pire et je suis très inquiète. Il nous faut 
beaucoup d’espoir et d’espérance, chré-
tiens ou non. 

■	etienne maRtin (mRJC)  

Pour voir la conférence en entier : www.
facebook.com/MRJCjeunesruraux/vi-
deos/330722634198979. 
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Plénière d’ouverture du stage de recherche 2019, le 5 janvier 2019 à Cateau-Cambresis, 
sur le thème de la convergence des luttes rural-urbain.  


