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ménager les ressources

1 - www.transition-
energetique.gouv.fr/
liste-des-debats-en-
France.  

2 - Lancé par 
la Commission 
européenne en 
2010, il a pour 
but d’augmenter 
l’implication des 
collectivités locales 
dans l’action contre 
le changement 
climatique.  

vers une transition énergé-
tique : quelles énergies pour 

demain et pour tous… et sur le 
Pays de Dinan ? » Tel était l’intitulé 
de la conférence-débat, organisée 
à Léhon, commune costarmoricaine 
de 3 000 habitants, le 19 avril der-
nier. Mais, l’équipe municipale a 
initié une réflexion sur la « transition 
énergétique » dans la commune bien 
avant la « décentralisation » du débat 
national1. En 2009, malgré de petits 
travaux de rénovation sur l’école 
publique victor hugo, la consom-
mation d’énergie du groupe scolaire 
continue d’augmenter. Les élus s’em-
parent de la question et créent une 
commission « économie d’énergie ». 
Fin 2009, il est question d’activer un 
audit énergétique pour le groupe sco-
laire et la commission demande au 
bureau d’études Graine d’habitat de 
le réaliser. En 2011, suite aux préconi-
sations de Graine d’habitat, le conseil 
municipal valide le projet de rénova-
tion énergétique de l’école qui inclut 
l’utilisation de l’énergie solaire et du 
bois. Les élus font appel à la Société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
EnR du Pays de Rance ; une chaufferie 
bois remplace alors le chauffage au 
gaz pour plusieurs installations (can-
tine, logement instituteurs, salle poly-
valente…) et des panneaux solaires 
sont installés sur certains bâtiments. 

déCliC 
Cette rencontre avec la SCIC EnR va 
engendrer une dynamique inatten-
due sur Léhon ! La SCIC co-anime le 
projet européen Enescom2 sur le Pays 
de Dinan et propose à la commune 
de mettre en place une « politique 
énergétique locale durable ». Les évé-

«

Installation en agriculture :  
les politiques face aux défis du  
renouvellement et de l’ouverture  

e ministère en charge de l’agriculture a lancé fin 2012 les Assises de l’installa-
tion agricole dont les conclusions, attendues pour septembre 2013, viendront 
nourrir la prochaine loi d’orientation agricole. On observe aujourd’hui à peine 
16 000 installations par an (pour 25 000 départs) et le Point info installation, 

première étape du chemin à emprunter pour bénéficier des aides de l’état, reste dans 
l’esprit du plus grand nombre, le point de départ de l’installation. En 2012, deux tiers 
des installations n’ont pas été « aidées » par le dispositif public, ce qui témoigne d’un 
côté du relatif échec de la politique d’installation et de l’autre de la motivation de nom-
breuses personnes pour entrer dans le métier. 
Si l’installation demande à être appréhendée en tant que projet professionnel, c’est 
aussi en tant que projet de vie, voire de territoire que les candidats l’envisagent. une po-
litique d’installation ambitieuse aurait tout intérêt à adopter une approche transversale 
et en amont du Point info installation pour permettre à des candidats de démarrer leur 
activité dans de bonnes conditions. Elle s’appuierait sur un travail d’éveil des vocations, 
ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la notion de test d’activité et devra inciter 
à la prise en compte de l’environnement pour des installations de qualité, au regard 
des attentes, projets et envies des futurs installés. Ce dossier se propose de soulever 
quelques leviers qu’une telle politique d’installation pourrait actionner. ■
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nements s’enchaînent dès lors que 
Léhon décide de participer au projet 
européen. La démarche « Léhon Cité 
Durable » est née avec la signature, 
en mai 2011, de « La Convention des 
Maires » dans laquelle la commune 
s’engage à rendre dans un délai 
d’un an, un Plan d’action en faveur 
de l’énergie durable (PAED) auprès 
des instances européennes. Ce plan 
vise à atteindre trois objectifs d’ici 

la commune a organisé un forum citoyen 
pour imaginer des actions concrètes 
décidées par et pour ses habitants

2020 : la réduction de 20 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre, 
réaliser 20 % d’économies d’énergie 
et porter la part des énergies renou-
velables à 20 % de la consommation  
globale d’énergie. 
Pour mener à bien la rédaction du 
plan d’action, Jacques Cenitrey, élu 
communal, devient référent du projet 
« Léhon Cité Durable ». La commune 
décide d’accueillir un volontaire en 
service civique en février 2012 pour 
travailler à l’élaboration participative 
du PAED. Il s’agit de sensibiliser la 
population au projet et de rendre 
la participation citoyenne effective 
dans son élaboration. Pour Jacques 
Ceintrey, « l’état a un rôle primordial 
au niveau de l’information, mais l’état 
Providence c’est terminé. Chaque 
citoyen doit se mobiliser pour faire 
avancer les choses ».

élargir le débat
En mai 2012, la commune organise 
un forum citoyen et fait plancher 

in
it

ia
ti

ve penser l’énergie à l’échelle communale  
Des communes n’ont pas attendu le débat national 
pour se mobiliser sur les économies d’énergie. 
Exemple à Léhon, dans les Côtes d’Armor.

les Léhonnais sur des thématiques 
diverses qui ont toutes un objec-
tif commun : imaginer des actions 
concrètes à mettre en place sur la 
commune décidées par et pour ses 
habitants. Des actions phares sont 
sélectionnées suite au forum et des 
groupes de travail composés d’élus, 
de non-élus et de membres du per-
sonnel de la commune, sont créés 
pour s’emparer des thématiques. 

Cette démarche citoyenne engendre-
ra la rédaction de 28 fiches-actions 
concrètes pour la commune, insérées 
dans le plan d’action remis à l’Europe 
fin 2012. 
Depuis novembre dernier, Léhon 
passe à l’acte ! Aujourd’hui les Lé-
honnais reçoivent une lettre semes-
trielle pour les informer des avan-
cées, une court métrage est en cours 
de réalisation, les élus se penchent 
sur la création d’un éco-quartier ou 
encore d’un système pédibus dans le 
cadre de réflexions sur l’éco-déplace-
ment. Cette année, la commune sou-
haite réaliser un bilan énergétique de 
tous les bâtiments communaux, afin 
d’entamer des démarches de rénova-
tion… Si les préoccupations initiales 
ont été de l’ordre de la réduction des 
coûts, désormais la démarche de 
Léhon est inscrite dans le développe-
ment durable local, en faisant vivre 
la concertation entre acteurs. 

■ caMille BoTella (afip BreTaGne)
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traitées. Animé par le cabinet du ministre, 
le comité de pilotage national a articulé sa 
réflexion autour de cinq questions : Quelles 
cibles pour l’installation ? ; Quels outils fi-
nanciers pour l’encourager ? ; Quel accom-
pagnement pour les porteurs de projets ? ; 
Quels enjeux pour la transmission et l’accès 
au foncier ? ; Quelle gouvernance de cette 
politique ?
Au cours des réunions plénières d’une du-
rée d’en général trois heures, il s’agissait à 
chaque fois de partager un état des lieux et 
d’évoquer des pistes et propositions pour 
la nouvelle politique. Chaque thématique 
était introduite par une étude récente et 
la représentation d’une ou plusieurs initia-
tives innovantes. 

un exerCiCe diFFiCile
Le temps que chacun s’exprime et la réu-
nion était bien souvent terminée ! Aussi, 
l’éparpillement des prises de paroles ne 
permettait pas de discours réellement cohé-
rents et les échanges étaient globalement 
consensuels alors même que les opposi-
tions pouvaient être fortes, notamment sur 
le thème de la « gouvernance de la politique 
d’installation » et sa mise en œuvre. La 
nécessité d’une alliance de tous les acteurs 
sur la question du renouvellement des gé-
nérations a trop souvent fait l’impasse sur 
les questions de fond, particulièrement sur 
celles concernant les modèles agricoles. Car 
il y a bien une contradiction à défendre d’un 
côté l’accès au métier pour le plus grand 
nombre et, de l’autre, à mettre en œuvre 
des modèles qui tuent l’emploi agricole et 
rural au profit de la capitalisation. 

Être vigilant pour la suite
Nous ressortons de ce travail national 
sans véritables satisfactions. Nous avons 
été écoutés (ce qui est déjà à saluer), mais 
nous avons aussi le sentiment que rien 
n’est acquis et qu’aucune grande déci-
sion ne se dégage, ce qui laisse à penser 
que chaque acteur défendra ses positions 
en « bilatéral » et, à ce jeu-là, les moyens 
prennent souvent le dessus sur les idées. 
D’autant plus que, malgré l’intérêt porté 
aux différentes propositions, leur mise 
en application semble compliquée pour 
le gouvernement (ces difficultés ne sont 
même pas forcément budgétaires, mais 
plus organisationnelles). un nouveau 
« pas en avant pour l’immobilisme » ? 
La suite du processus se déroule en ce 
moment en région. La synthèse des 
échanges nationaux2 est aujourd’hui pré-
sentée surtout sous forme de questions, 
ce qui laisse une place importante aux 
contributions régionales. À nous de nous 
coordonner pour pousser des revendica-
tions communes. Les contributions régio-
nales seront remises au mois de juin et 
des propositions d’évolution intégrées à 
la future Loi d’avenir agricole. Le proces-
sus est encore long et la vigilance est né-
cessaire. Mais le jeu en vaut la chandelle ! 

■	Jérémie Godet 
(mrJC)

1 - Le MRJC ont participé à ce comité de 
pilotage.  

2 - Plus d’infos et compte-rendu des échanges 
nationaux sur : http://agriculture.gouv.fr/Assises-
de-l-installation.  

a population agricole diminue. Ce 
n’est pas un scoop. Pour certains, ce 
serait même une fatalité. En 2010, ce 

sont 9 000 chefs d’exploitations qui n’ont 
pas été remplacés. une forme d’hémor-
ragie, à l’image de celle de l’industrie 
française. Que faire quand seulement 7 % 
des agriculteurs européens ont moins de 
35  ans ? Imaginez un peu la pyramide des 
âges ! Quelques jours seulement après son 
arrivée au gouvernement en mai 2012, le 
ministre en charge de l’agriculture, Sté-
phane Le Foll, décide de faire du renouvel-
lement des générations en agriculture une 
de ses priorités. Il annonce avant l’été sa 
volonté de mettre en place des « Assises de 
l’installation agricole » afin de définir pour 
les cinq ans à venir sa politique en matière 
d’installation et de nourrir la Loi d’avenir 
agricole prévue pour cet automne. Il réunit 
alors un comité de pilotage national1 dès 
novembre 2012 pour cinq réunions, afin 
de fixer le cadre d’une réflexion destinée 
à se poursuivre en région durant le prin-
temps 2013, pour une synthèse nationale 
en juillet.

l’ouverture
Comme méthode de travail
Le ministère, soucieux de prendre en 
compte les différentes « sensibilités », a ou-
vert ce comité de pilotage à de nombreux 
acteurs agricoles et ruraux. Des différentes 
organisations professionnelles agricoles en 
passant par les collectivités territoriales et 
des associations agricoles et rurales, vingt-
cinq acteurs se sont mobilisés, plus une di-
zaine d’autres en fonction des thématiques 

l

l

a

es pratiques d’accompagnement 
des personnes souhaitant s’instal-
ler en agriculture sont actuellement 

assez diversifiées mais peu coordonnées. 
Ainsi, un grand nombre de structures, 
qu’elles soient institutionnelles, associa-
tives ou syndicales, proposent différentes 
démarches. Cela va de la mise en réseau 
avec des agriculteurs à la construction 
d’un projet abouti et viable, en passant 
par des aides au financement ou de la 
formation technique. 
Mais un seul dispositif donne accès aux 
aides de l’état : le Plan de professionna-
lisation personnalisé (PPP), géré par les 
chambres d’agriculture. Ce PPP, décrété 
le 9 janvier 2009, a apporté de nettes 
améliorations par rapport au précédent 
système, notamment en allégeant un 
parcours, souvent jugé trop lourd et trop 
généraliste, et en le recentrant sur les 
besoins particuliers de chaque candidat 
à l’installation. Il reste toutefois imparfait 
dans un objectif de renouvellement des 
générations en agriculture, de réelle re-

ujourd’hui l’image du métier 
d’agriculteur n’est pas reluisante 
et une récente enquête du Réseau 

rural français sur la perception qu’ont 
les jeunes du milieu rural1 montrait que 
78 % des jeunes interrogés n’avaient 
jamais envisagé de travailler dans une 
exploitation agricole. Pour un nombre 
croissant de citoyens, les agriculteurs 
apparaissent comme des pollueurs en 
emploi aidé par la Politique agricole 
commune… Difficile de vouloir s’ins-
taller dans un tel contexte. Pourtant, 
l’image du métier est le parent pauvre 
dans les grands débats sur l’installation !

connaissance de certains types de projets 
(collectifs, atypiques…) et d’évolution 
des pratiques agricoles.

un prinCipe, des déClinaisons
Les différentes organisations profession-
nelles agricoles (syndicats, associations 
de développement agricole…) peuvent 
être parties prenantes du PPP dans l’idée 
d’instaurer une neutralité de l’accom-
pagnement et la prise en compte de la 
diversité des projets. Mais dans les faits1, 
les situations varient d’un département à 
l’autre et « l’ouverture » du dispositif reste 
l’un des problèmes principaux. 
Aujourd’hui, dans chaque département, 
les structures voulant participer au PPP 
doivent faire une demande de conven-
tionnement auprès de la chambre d’agri-
culture pour proposer des conseillers 
auprès des candidats à l’installation. Pour 
faciliter la participation des associations 
au PPP (notamment leur présence au 
sein des Points info installation, premier 
passage obligé de tout PPP), on pourrait 

Pour renouveler les générations d’agri-
culteurs, il faut trouver des hommes et 
des femmes prêts à relever les défis de 
ce métier : un chemin compliqué pour 
s’installer, un temps de travail impor-
tant et des revenus parfois compliqués 
à dégager. Beaucoup d’acteurs misent 
sur la communication pour trouver des 
candidats et tentent de sensibiliser le 
grand public par des événements variés. 
Le syndicat Jeunes agriculteurs travaille 
par exemple sur la campagne « Demain 
je serai paysan » et organise en paral-
lèle, depuis plusieurs années, les « Tro-
phées de l’installation » qui mettent en 

imaginer un « conventionnement natio-
nal », c’est à dire que les têtes de réseau 
associatif fassent la démarche et que 
leurs membres en bénéficient ensuite 
directement. De plus, le monde agricole 
évoluant très rapidement, le renforcement 
de la formation continue des référents 
accompagnateurs est indispensable. Cela 
nécessiterait, en parallèle, des évaluations 
plus régulières des différents types de pro-
jets afin de « rassurer » sur la réussite des 
projets dits « innovants ». Enfin, « le stage 
21 heures », formation obligatoire pour 
tout prétendant à une installation aidée, 
devrait intégrer une réflexion sur le projet 
de vie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

■	mathieu Salvi (mrJC)

Plus d’infos sur le PPP :  
www.jeminstallepaysan.org.   

1 - voir à ce propos Le livre noir de l’installa-
tion, rédigé par la Confédération paysanne 
(2012) – www.confederationpaysanne.fr/actu.
php?id=882&PhPSESSID=cnsvofm9vf3naa2
p416ujlo8c0. 

valeur des jeunes installés tout en valo-
risant leur métier. Au-delà de ces actions 
« coups de poing », la communication 
est importante pour donner une image 
positive du métier (pas toujours la plus 
juste possible) et pour faire connaître 
l’ensemble des dispositifs d’aide à l’ins-
tallation existants. Pour autant, elle ne 
règle pas tous les problèmes ; quand le 
candidat arrive aujourd’hui au Point info 
installation (premier passage obligé dans 
le cadre d’une installation aidée) sans un 
projet correctement ficelé, ou pour avoir 
plus d’information sur ce métier, les res-
sources manquent. De plus, les affiches et 

des assises
pour l’installation 

Le renouvellement des générations 
en agriculture est une des priorités 
de l’actuel ministère en charge de 
l’agriculture, en témoigne la large 
consultation des Assises de l’installation 
agricole lancées à l’automne dernier. 

Avant de s’installer, il faut avoir envie de se lancer et cerner  au mieux le métier. Alors que 
certains parient sur la communication, d’autres comptent plutôt sur la mise en situation.

vers un parcours plus ouvert 

Comment trouver les paysans de demain ? 

… 
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aborder des questions
de fond par le jeu

é en 2009 du travail d’une équipe 
du MRJC du Doubs et d’élèves d’un 
lycée agricole, le jeu de rôle des 

Agronautes tourne désormais dans toute la 
France. Ainsi, depuis quelques années, en 
Poitou-Charentes, le MRJC anime des ses-
sions dans les Maisons familiales rurales, 
avec le soutien financier de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). Dans ce jeu, chaque 
participant gère une ferme et doit faire des 
choix ; le but est d’atteindre les objectifs 
de vie que chacun s’est fixé au début de la 
partie en termes de revenus, de temps de 
travail, de vie familiale et sociale. 
L’idée des Agronautes est née d’un 
constat : les formations agricoles mettent 
l’accent sur la production et la gestion 
« entrepreneuriale » de la ferme mais les 
élèves ne prennent pas le temps de réelle-
ment construire leur projet professionnel, 
en accord avec leurs valeurs, leur projet 
de vie familiale et leurs envies de loisirs 
et d’engagement. Pendant le jeu, les ap-
prentis agriculteurs doivent imaginer leur 
ferme future, leur situation familiale et les 
engagements qu’ils aimeraient prendre 
à côté. Cette première étape invite les 
joueurs à se questionner sur leurs prio-
rités : temps de travail, salaire, temps 
passé avec ma famille.
Lors des sessions de jeu, on se rend 
compte que les jeunes sont peu pré-

parés aux difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer dans leur futur métier et à 
leurs conséquences sur leur vie person-
nelle. Le jeu, par l’intermédiaire d’évé-
nements imprévus (accident de travail, 
pandémie, incendie) permet de réfléchir 
collectivement à ces situations et, pour 
l’animateur, d’apporter des éléments de 
réponse. C’est dans cette optique que la 
MSA soutient cette action car elle y voit 
un bon moyen de prévention des risques 
liés à l’installation. 
Enfin, le MRJC anime le jeu en lien avec 
un agriculteur afin que celui-ci puisse 
témoigner de sa propre expérience. Ainsi, 
au-delà du côté ludique, il existe aussi 
un échange entre les joueurs et un pro-

fessionnel qui peut lui aussi répondre 
à leurs questions, qu’elles soient tech-
niques ou plus personnelles, en sortant 
de l’approche traditionnelle des cours et 
du cloisonnement des matières scolaires. 
Avec ce jeu, les jeunes découvrent que 
le temps de travail passé sur la ferme 
résulte de choix mais aussi d’imprévus 
et que le revenu n’est pas toujours pro-
portionnel au temps de travail. Ils expéri-
mentent aussi le fait que s’engager prend 
du temps, mais que défendre ses droits, 
s’impliquer sur son territoire et être soli-
daire de son voisin font partie des facettes 
du métier d’agriculteur.

■	Corentin Jaunet (mrJC Poitou-CharenteS)

les vidéos ne remplacent pas les échanges 
directs et la découverte du métier. 
La rencontre d’agriculteurs, dans le cadre 
de cafés installations par exemple est une 
démarche intéressante proposée par de 
nombreux organismes, comme les Adear 
ou les Civam2, créant ainsi un cercle de 
discussion pour travailler sur ses motiva-
tions ou sur son projet. « Dans le Rhône, ce 
fonctionnement a permis de regrouper plus 
de trente porteurs de projets et de mettre 
en place une dynamique collective, explique 
Gaëlle Desorme, animatrice de l’Adear. 
Durant ces échanges, l’informel a une grande 
place et les cafés sont aussi un lieu important 
pour la prise de contact avec des agriculteurs 
qui veulent céder. Les porteurs de projet ont 
aussi mis en place des chantiers collectifs, afin 
d’aider des agriculteurs lors de certains pics 
d’activité ; ce type d’activité permet de mieux 
se confronter aux réalités du métier, mais aus-
si de mettre en place une forme d’entraide 
agricole innovante. » C’est aussi le cas des 
formations « de l’idée au projet », orga-
nisées par le réseau Afip, qui proposent 
un réel accompagnement personnalisé 
aux porteurs de projet. Ces actions pri-
vilégient le contact direct et offrent une 
écoute attentive à ceux qui voient sou-

vent les portes se fermer devant eux, 
notamment les candidats à une installa-
tion en dehors d’un cadre familial et les 
personnes non issues du milieu agricole 
(cf. encadré ci-dessous).

tu (n’)es (pas) Fait pour Ce métier !
L’enseignement agricole propose de nom-
breuses formations pour les adultes mais 
elles impliquent de trouver un finance-
ment, d’avoir quelques années devant 
soi et un projet déjà bien réfléchi. Selon 
plusieurs responsables de CFPPA3, les 
abandons ne sont pas rares dans ces for-
mations qui effectuent une sélection des 
candidats, s’appuyant notamment sur 
leurs motivations et sur leurs connais-
sances des réalités agricoles. Certains 
dispositifs, comme Adema, proposent aux 
demandeurs d’emploi de s’essayer aux 
métiers agricoles dans le cadre de stages, 
voire d’une activité salariée. Pourtant ces 
dispositifs restent marginaux et les possi-
bilités de s’essayer au métier d’agriculteur 
tôt sont rares. Suite à ce constat, le MRJC 
a décidé de développer des séjours édu-
catifs à la ferme et depuis deux ans, une 
équipe de Rhône-Alpes travaille sur un 
projet appelé de « l’envie à l’idée » qui re-

pose sur un réseau d’agriculteurs, enga-
gés dans l’agriculture biologique, prêts 
à accueillir des jeunes qui souhaitent 
tester le métier. Le dispositif est souple 
et concret : le jeune prend contact avec 
l’agriculteur et fixe avec lui une période, 
variable selon les disponibilités de cha-
cun, pendant laquelle il vient sur la 
ferme. Il accompagnera l’agriculteur 
dans ses tâches quotidiennes mais aura 
aussi l’occasion de discuter de son ins-
tallation avec celui-ci (tous les agricul-
teurs du réseau se sont installés assez 
récemment et peuvent témoigner de 
leurs parcours). Après quelques séjours, 
les participants seront invités à des jour-
nées de regroupement pour échanger sur 
leurs envies et peut-être définir ensemble 
les contours de leurs projets. L’enjeu n’est 

mettre en adéquation l’image 
que le jeune se Fait du métier 
et la réalité

tour d’horizon hors des Cadres

En 2009, environ 30 % des installations aidées ont été portées par des agriculteurs s’ins-
tallant « hors cadre familial »1, c’est-à-dire qu’ils ne reprennent pas la ferme de quelqu’un 
de leur famille et ce jusqu’au troisième degré de parenté. La sortie de l’agriculture du cadre 
de la famille correspond à une évolution logique : d’une part les familles d’agriculteurs 
sont moins nombreuses mais aussi, leurs enfants s’orientent vers d’autres secteurs pro-
fessionnels. Afin de renouveler les générations d’agriculteurs, les « hors cadre » sont donc 
indispensables. Pourtant, ceux-ci rencontrent des difficultés plus importantes, notamment 
pour accéder au foncier et aux financements, et adaptent souvent leurs projets ; la taille 
moyenne des exploitations des « hors cadre » qui s’installaient en 2009 était de 26 hectares 
(la surface moyenne des exploitations professionnelles étant de 78 ha). 
Le plus souvent ce sont des ruraux qui, après être passés par le salariat agricole, s’ins-
tallent ; ils ont des projets privilégiant plusieurs sources de revenus tels que l’agritou-
risme ou une activité de transformation. Au-delà des installations « hors cadre familial » 
se pose aussi la question des agriculteurs non issus du milieu agricole et pour qui l’accès 
à l’information et l’intégration dans des réseaux professionnels1 est encore plus compli-
quée. Ces derniers restent méconnus des institutions ; très peu d’études ont été réali-
sées, notamment du fait de la complexité d’établir leurs profils. Avis aux chercheurs…  

1 - Publics non issus du milieu agricole - Besoins en formation professionnelle et en accompagne-
ment dans l’emploi – Chambres d’agriculture de Bretagne – 2011 – www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/
TEChPJPARCLEF/14259/$File/R%C3%A9sum%C3%A9fev%202011.pdf?OpenElement. 

pas uniquement de « susciter des voca-
tions » mais aussi de mettre en adéqua-
tion l’image que le jeune se fait du métier 
avec la réalité. Aujourd’hui le réseau est 
constitué et l’équipe travaille à des par-
tenariats pour faire connaître l’initiative. 
Permettre le test agricole de manière large 
requiert cependant une évolution législa-
tive importante, notamment pour offrir 
aux jeunes porteurs de projets un statut 
et une protection sociale. Aujourd’hui, 
une solution légale consiste à faire des 
formations de découverte du métier mais 
pas de participer de manière complète à 
l’activité agricole. Pour cela, une réflexion 
est à mener entre les associations, l’ensei-
gnement agricole et l’état.
Plusieurs organismes (associations de 
développement rural, d’éducation popu-
laire, couveuses et coopératives d’activités, 
chambres d’agriculture, parcs naturels ré-
gionaux, collectivités, établissements sco-
laires…) se sont d’ailleurs regroupés pour 
promouvoir le test d’activité en agriculture 
dans l’optique de favoriser l’installation. Le 
Réseau national des espaces test agricoles 
(Reneta) a soufflé sa première bougie en 
mars dernier et continue à structurer son 
action autour de l’échange de pratiques 

entre ses membres, le compagnonnage 
pour aider à l’émergence de nouveaux es-
paces test et l’élaboration de propositions 
d’évolution des cadres juridiques pour faci-
liter l’entrée dans la profession agricole. 
Dans le cadre d’une réflexion nationale 
autour de l’installation, il est important de 
ne pas considérer la promotion du métier 
d’agriculteur comme une simple action de 
communication mais bel et bien comme 

une action éducative. En effet, idéaliser le 
métier est dangereux car il peut transfor-
mer des rêves en cauchemars et des instal-
lations en échecs. En revanche, proposer à 
ceux qui le souhaitent l’opportunité de tes-
ter un métier pour qu’ils puissent découvrir 
s’ils sont faits pour celui-ci, voilà une action 
de promotion du métier novatrice.

■	maxime BerGonSo 
(mrJC)

Le jeu des Agronautes
projette les élèves de lycées 

agricoles et de Maisons 
familiales rurales

dans une réflexion sur 
leur projet de vie.  

Des adhérents du syndicat Jeunes agriculteurs s’essayant aux Agronautes pendant le Salon de l’agriculture.
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1 - www.reseaurural.fr/files/contenus/6132/
enquete_jeunesse_vdef.pdf.  

2 - Associations pour le développement de 
l’emploi agricole et rural et Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.  

3 - Les Centres de formation professionnelle 
et de promotion agricole sont des organismes 
publics de formation agricole destinés aux 
adultes. 
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observer le foncier : une 
mission citoyenne spéciale

a surface agricole utile a été divisée 
par deux en trente ans et le nombre 
d’agriculteurs divisé par six dans le 

Loir-et-Cher. Ce constat alarmant nous a 
poussé, en relation avec le MRJC de Blois, 
à nous pencher sur la gestion du territoire 
aux alentours de vendôme. Nous avons 
donc mené l’enquête, en équipe, auprès 
de nombreux acteurs du territoire. La ren-
contre avec des élus, des agriculteurs et 
des associations de protection de la nature 
ou de chasse, nous a permis de connaître 
leur point de vue et de mieux comprendre 
l’impact de ces acteurs sur la gestion des 
terres. Par nos différentes origines (Cham-
pagne-Ardenne, Île-de-France ou encore 
Normandie), nous avons eu un regard 
extérieur sur le vendômois et avons choisi 
d’informer et de sensibiliser les citoyens, 
généralement trop peu impliqués dans la 
gestion du foncier.

un territoire sous l’inFluenCe 
de grands projets
« Le remembrement a causé une forte modifi-
cation du territoire bocager », explique vin-
cent Lambert, chargé de mission à Perche 
Nature. L’agrandissement des parcelles 
agricoles a été favorisé au détriment de 
centaines de kilomètres de haies. La mise 

en service de la ligne à grande vitesse 
Paris-Tours, en 1990, a bouleversé la dy-
namique du territoire. vendôme se retrou-
vant à moins de quarante-cinq minutes 
de la capitale, une nouvelle population 
en quête d’espace est arrivée avec le TGv. 
Ce mouvement s’est ajouté à l’injonction 
à « la propriété pour tous », qui a favorisé 
le développement des zones pavillon-
naires ; les communes périphériques se 
sont étendues au détriment de vendôme, 
qui a vu sa population baisser de plus de 
4% depuis 1990. Pour les agriculteurs qui 
veulent s’installer la pression foncière est 
devenue intenable, sans compter l’ab-
sence de registre regroupant les terres en 
vente. Ces contraintes rendent quasiment 
impossible l’acquisition de terrains agri-
coles aux alentours de vendôme. 

que Font les politiques ?
Les rencontres avec les différents élus com-
munaux et européens suggèrent une prise 
de conscience de l’ampleur du désastre 
que représente l’étalement des villes mais, 
malgré une volonté politique, la mise en 
œuvre de solutions concrètes est com-

plexe au regard du nombre d’activités 
concernées. Le Plan local d’urbanisme 
(PLu) est un outil d’encadrement et de pla-
nification de l’urbanisation avec lequel les 
communes peuvent acter de « reconstruire 
la ville sur la ville » et ainsi limiter leur éta-
lement. C’est le choix affiché par les muni-
cipalités de vendôme et des communes 
avoisinantes engagées ; la révision de leur 
PLu s’achèvera à l’automne et devrait faire 
du maintien de terres agricoles et natu-
relles une priorité. 
Les démarches de concertation et d’impli-
cation citoyennes restent compliquées 
à mettre en place car elles requièrent du 
temps et un accompagnement. Mais il en 
va aussi de la volonté de chacun d’être 
responsable dans ses choix d’habitation et 
de consommation.

■	Florentin Brard, Florian Chaudat, antoine ForGet, 
Florian mallet et Floriane mirBeau, (étudiantS en BtS GPn 

au lyCée aGriCole de vendôme, memBreS de la BeSt du vendômoiS) 

1 - Outre celle du vendômois, on trouve 
aujourd’hui une Best en Picardie, une dans 
les Pays-de-la-Loire, une en Franche-Comté et 
une en Rhône-Alpes. 
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Les enquêteurs sont allés livrer leurs conclusions à la radio.l

tiers des échanges de terre. Les Safer n’ont 
donc qu’une vision très partielle des mouve-
ments fonciers sur le terrain. En outre, par 
manque de moyens financiers, elles n’inter-
viennent finalement que très peu dans le 
marché du foncier, laissant lettre morte les 
belles intentions officielles. L’état s’est en 
effet largement désengagé en contraignant 
ces organismes, placés sous la tutelle des 
ministères en charge de l’agriculture et des 
finances, à s’autofinancer en prélevant une 
commission sur les transactions effectuées 
(à leur création en 1960, le financement des 
Safer était assuré à 50 % par l’état contre 6 % 
à l’heure actuelle). Les vingt-six Safer sont 
des sociétés anonymes sans but lucratif avec 
une mission de service public ; les obliger 
à s’autofinancer en vendant leurs produits 
pose problème. Ce manque de moyens ne 

 En 2011, les Safer ont installé 1 240 
jeunes agriculteurs », pouvait-on lire 

sur un tract diffusé lors du dernier salon 
de l’agriculture. Les Safer ont un droit de 
contrôle et de préemption lors deS trans-
ferts fonciers agricoles et favoriser l’ins-
tallation est une de leurs missions. La 
Mutualité sociale agricole dénombrait de 
son côté 12 600 installations cette même 
année, quand les statistiques du minis-
tère en charge de l’agriculture indiquait 
qu’entre 2000 et 2010, 173 800 exploita-
tions avaient disparu… 

Est-ce la résultante d’une incapacité des 
Safer à privilégier l’installation plutôt que 
l’agrandissement ? un manque de moyens 
pour intervenir efficacement dans les tran-
sactions foncières ? La première hypothèse 
est souvent mise en avant, elle n’est d’ail-
leurs pas totalement à écarter tant que les 
conseils d’administration des Safer resteront 
fermés à la pluralité syndicale et à la société 
civile. C’est le conseil d’administration qui 
a le dernier mot sur les dossiers de tran-
sactions foncières ; les comités techniques 
départementaux, où les différents syndicats 
sont représentés, émettent seulement un 
avis. Mais, au-delà de leurs problèmes de 
« gouvernance », les Safer manquent d’outils 
pour mener à bien leurs missions : « dynami-
ser l’agriculture et les installations », « pro-
téger l’environnement » et « accompagner 
le développement de l’économie locale ». 
La législation actuelle les empêche en effet 
d’intervenir sur les baux ruraux et sur les 
terres cédées sous la forme de parts dans 
une société (Gaec…) alors que ces deux 
modes de transactions concernent les deux 

encore et toujours
creuser la question

de la terre
«

Le foncier reste le frein majeur à 
l’installation. Réformer les Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établissement 
rural (Safer) serait une pierre apportée 
à l’édifice du renouvellement des 
générations d’agriculteurs. 

Des Brigades d’enquête 
spéciale sur les terres (Best)1, 

constituées de jeunes 
du MRJC et d’étudiants 

intéressés par la question 
du foncier agricole, sont 

aujourd’hui actives. Focus 
dans le Loir-et-Cher. 

les saFer n’ont qu’une vision 
très partielle des mouvements 
FonCiers sur le terrain

propositions pour améliorer l’aCCès au FonCier, l’installation et la transmission

La Loi d’avenir agricole comprendra une partie importante sur le foncier. Outre une ré-
forme en profondeur des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer, 
cf. ci-dessus), d’autres pistes sont à emprunter pour favoriser le renouvellement de la 
profession. Une première réside dans l’amélioration de la transmission des exploitations 
en diffusant mieux les informations les concernant. Cela passerait notamment par la 
mise en œuvre concrète de l’obligation de la Déclaration d’intention de cesser l’activité 
agricole, qui n’est pas appliquée actuellement. Son anticipation à cinq ans avant la ces-
sation prévue, au lieu de dix-huit mois actuellement, faciliterait aussi les transmissions. 
Le développement du stockage de terres agricoles par les Safer, notamment via la 
Banque publique d’investissement qui pourrait financer les frais de gestion occasion-
nés, est une deuxième piste. De plus, une révision des critères d’attribution des aides 
à l’installation (Dotations jeunes agriculteurs et prêts bonifiés) apparaît comme incon-
tournable, notamment celui de la surface minimale d’installation à partir de laquelle un 
projet est considéré comme viable donc susceptible d’être aidé. Dans le même sens, les 
seuils minimums de déclenchement du contrôle des structures doivent être abaissés afin 
de limiter l’agrandissement de certaines exploitations au profit de l’installation. D’autres 
dispositifs sont à encourager, tels que des livrets d’épargne (type livret A) dédiés à l’ins-
tallation agricole, la création de nouveaux observatoires fonciers (comme l’Observatoire 
national de la consommation des espaces agricoles installé le 17 avril dernier)  ou encore 
le développement des outils de zonage protégeant les zones agricoles. 

les invite pas à intervenir ; la gestion du foncier 
est largement laissée aux seuls agriculteurs, 
ce qui fait la part belle à l’agrandissement.

publiCiser l’inFormation 
et le Contrôle Citoyen
La mission d’observation du foncier des Safer 
est notamment assurée depuis 2012 par un 
nouvel outil : « vigifoncier.fr ». S’il correspond 
certainement aux attentes de certains acteurs 
(un sixième des collectivités aurait déjà sous-
crit à vigifoncier), les Safer ne remplissent pas 
leur mission de service public avec cet outil 
payant donc, non accessible au plus grand 
nombre. Rendre obligatoire la publication de 
toutes les transactions foncières (ventes ou 
locations) sortirait l’information de la confi-
dentialité car, actuellement, l’inscription au 
Répertoire départemental départ-installation, 

où quelqu’un souhaitant transmettre son 
exploitation peut publiciser son offre, est mal 
faite. En effet, si la tenue à jour de cet outil 
était obligatoire, il faciliterait certainement les 
recherches de nombreux candidats à l’instal-
lation. Cette inscription au Répertoire pourrait 
également s’accompagner d’un diagnostic de 
l’exploitation pour identifier les forces et les 

faiblesses de l’outil de travail dans l’idée de 
le rendre « transmissible ». Aujourd’hui, nom-
breux sont les consommateurs ou les institu-
tions qui souhaitent s’approvisionner plus 
localement. Identifier et prendre en compte 
leurs attentes permettrait d’adapter la poli-
tique des structures et d’installer les projets 
qui y répondent. Enfin, la gestion du foncier 

à un niveau très local, par les citoyens, les 
agriculteurs et les élus, ouvrirait certainement 
la voix à une réorientation des pratiques agri-
coles et à une relocalisation des productions, 
en fonction de l’attente des citoyens et de 
facto des consommateurs. 

■	maxime BerGonSo  (mrJC)

… 

… 
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Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 

l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 

et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 

la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 

déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 

Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dévelop-

pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la dispa-

rition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 

rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 
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ous écrivez dans vos travaux de re-
cherche que le métier d’agriculteur s’est 
« banalisé », qu’entendez-vous par là ?

Jacques Abadie : Qu’ils soient fils d’agri-
culteurs ou non issus du milieu agricole, 
quand on regarde leurs oncles et tantes, 
leurs frères et sœurs, les agriculteurs 
d’aujourd’hui sont isolés au sein de leur 
famille contrairement à ce qu’on pouvait 
voir il y a encore cinquante ans. De même, 
que ce soit dans les écoles primaires en 
milieu rural ou dans l’enseignement agri-
cole, les fils d’agriculteurs sont désormais 
de plus en plus minoritaires et ont les 
mêmes aspirations que tout le monde. 
Cela se traduit par une « urbanisation 
des campagnes » en termes de mode de 
vie, avec des valeurs individualistes, la 
revendication de la réalisation de soi via 
un projet professionnel et ce, qu’il soit 
agricole ou non. L’activité agricole n’est 
donc plus une fatalité ou une obligation 
mais est devenue synonyme de projet de 
vie en sachant que l’agriculture peut être 
une activité transitoire avant ou après 
une autre expérience professionnelle non 
agricole. Pour les agriculteurs plus âgés, 
c’est quelque chose d’inimaginable, d’in-
compréhensible !
C’est en ce sens qu’on peut parler d’un 
mouvement de « banalisation » du mé-
tier d’agriculteur. Ce n’est pas un métier 
banal – il faut avoir de nombreuses com-
pétences pour être aujourd’hui agricul-
teur – mais cette profession est devenue 
un métier comme un autre.

v

Jacques Abadie, maître de 
conférences en sociologie 

à l’école nationale 
supérieure agronomique 
de Toulouse, travaille sur 

le renouvellement des 
générations d’agriculteurs. Il 

observe un changement dans 
les motivations et les envies 

des jeunes installés. 

« l’animation d’un territoire 
est un véritable atout pour 
l’installation agricole »
Quel est l’impact de ce phénomène sur l’ins-
tallation agricole ?
J. A. : Le modèle de l’exploitation fami-
liale est désormais obsolète, tout comme 
ce que j’appelle le modèle « céréalier » 
des années 1980 – un entrepreneur sur 
une grande exploitation qui revendique 
le même modèle de travail que tout 
salarié, avec des vacances et des week-
ends libres. L’installation n’est plus un 
phénomène de transmission familiale et, 
quand bien même, le fils qui va reprendre 
aujourd’hui l’exploitation familiale ne 
va pas forcément avoir la même activité 
agricole que ses parents. Enfin il y aussi 
de plus en plus d’agricultrices ce qui fait 
qu’on assiste à la fin du modèle masculin 
de l’installation. 
On observe alors un éclatement des pro-
jets agricoles : quand on va d’une ferme 
à l’autre, il y des visions, des perceptions 
et des objectifs très différents. L’agricul-
ture fait face aujourd’hui à la fois à une 
grande diversité et à une grande diversi-
fication sur les territoires et elle a changé 
d’image ; l’agriculteur peut être perçu 
comme une personne ayant une certaine 
qualité de vie.

Comment justement allier au mieux projet 
de vie et activité agricole dans le cadre de 
l’installation ?
J. A. : Quand on regarde le répertoire des 
cédants et celui des demandes de foncier, 
il y a un écart considérable. Les cédants 
proposent des parts pour entrer dans 
une société alors que les demandes sont 
avant tout des démarches et des projets 
individuels. Comment alors, dans l’instal-
lation, prendre en compte cette dimen-
sion personnelle ? 
Les jeunes qui s’installent ont désormais 
les mêmes aspirations que tous et ont 

Ce dossier a été réalisé avec la participation et le soutien du MRJC 

besoin des mêmes services : des équipe-
ments sociaux, sportifs mais aussi cultu-
rels. Aujourd’hui, l’animation sociale et 
culturelle d’un territoire est un véritable 
atout pour l’installation agricole contrai-
rement aux territoires sans vie sociale qui 
ont plutôt un effet repoussoir. De même, 
le choix du métier d’agriculteur est deve-
nu un choix personnel et il y a un réel en-
jeu à prendre en compte l’activité du com-
pagnon ou de la compagne de l’installé. 
Il faut enfin réfléchir à ce qui favorise la 
diversité des installations en termes de 
projet et non à un modèle unique d’ins-
tallation. La qualité de vie d’un territoire 
rural est lié la diversité des activités hu-
maines et il y a pour cela une nécessité de 
développer les services, l’accès au loge-
ment, l’animation culturelle, que ce soit 
pour les agriculteurs mais aussi tous les 
habitants du milieu rural. La vie sociale 
est comme la nature, elle est plus riche 
dans les milieux diversifiés que dans des 
monocultures où elle est appauvrie…

■ ProPoS reCueilliS Par miCkaël Correia (tranSrural)

De plus en plus de femmes s’installent en agriculture, 
mettant fin au modèle masculin d’installation.
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