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Femmes en agriculture :  
creuser le sillon de l’égalité  

un quart des exploitations agricoles françaises sont, en 2010, dirigées par des 
femmes alors qu’elles n’étaient que 8% en 1970. » les données du dernier re-
censement agricole sont formelles, la condition des femmes en agriculture évo-

lue, le statut de « chef d’exploitation ou co-exploitant » restant le marqueur d’une cer-
taine reconnaissance. Mais, dans ce « quart des exploitations dirigées par des femmes », 
60 % d’entre elles sont âgées de plus de 50 ans et ont, pour beaucoup, succédé à leur 
mari au moment du départ à la retraite… 
le travail féminin en agriculture n’est pas une nouveauté. Néanmoins, dans un contexte 
de transformation en profondeur de l’activité agricole et de la famille, il est de plus en 
plus visible. visibilité n’implique pas automatiquement reconnaissance et la question de 
la place des femmes dans les fermes reste d’actualité. 
l’agriculture conserve l’image d’un métier masculin et des inégalités entre hommes et 
femmes demeurent notamment dans la formation (initiale et continue), dans l’accès aux 
moyens de production ou encore dans l’exercice du métier. les femmes, qui n’accèdent 
plus exclusivement au métier par le mariage, ont couramment des parcours plus variés et 
une approche de l’activité différente de celle des hommes. Souvent formées à l’extérieur du 
monde agricole, elles apportent de nouvelles compétences sur les fermes, assurent un lien 
en dehors de l’exploitation et sont motrices pour le développement de nouvelles activités. 
Ce dossier s’intéresse aux enjeux de la meilleure reconnaissance des femmes dans l’agri-
culture. Si agir en faveur de l’égalité des sexes n’a pas, en soi, à se justifier, le faire dans 
le champ de l’agriculture est d’autant plus vital que les femmes peuvent activement 
concourir à l’évolution du secteur. ■
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qu’elles contribuent à faciliter par leur dis-
ponibilité quasi permanente. Bien souvent, 
elles se considèrent comme une « variable 
d’ajustement ». pour Christian Nicourt, 
« l’enchevêtrement  et  le  morcellement  des 
activités,  qui  perdurent  encore  aujourd’hui, 
ainsi que la difficulté qui en découle à décrire 
leur travail, ne contribuent pas à  la visibilité 
sociale  de  ce  dernier,  premier  pas  vers  une 
reconnaissance professionnelle ».
 
cHangement culturel et de Statut 
il y cinquante ans, les femmes d’agricul-
teurs sont administrativement « sans pro-
fession » (et donc sans protection sociale 
ni droit à la retraite) ; elles sont désignées 
comme « aide familiale », au même titre 
que d’autres membres de la famille, et 
sont adossées à leur conjoint « chef d’ex-

ploitation ». la création, en 1962, des 
Groupements agricoles d’exploitation en 
commun (Gaec), autorise le regroupement 
de plusieurs exploitations familiales (entre 
voisins, entre père et fils) mais exclut l’as-
sociation de deux époux seuls, maintenant 
ainsi la conjointe comme aide familiale de 
son mari. « Cette forme sociétaire, explique 
Anne Jais-Nielsen de Gaec & Sociétés, doit 
alors  permettre  à  la  conjointe  de  se  libérer 
des tâches de la ferme pour se consacrer au 
foyer, la famille restant encore l’unité de base 
de la production agricole. » 
une des conséquences de la création des 
Gaec a aussi été le renforcement de la 
cohabitation (physique et professionnelle) 
entre les générations, parfois au sein d’une 
même habitation, le pouvoir des aînés pe-
sant particulièrement sur les belles-filles2. 

e  patron  est  là ?  Il  n’y  a  personne ? 
Maintes fois rapportées, ces petites 
phrases en apparence anodines, 

prononcées à l’intention de madame par 
tel technicien ou tel conseiller de passage 
sur l’exploitation, en disent pourtant long. 
Jusque dans les années 1960, les femmes 
qui participent activement à la vie des ex-
ploitations familiales ne sont considérées 
qu’à travers leur situation matrimoniale et 
non au regard du travail qu’elles peuvent 
réaliser. la vie domestique est encore inti-
mement liée à l’activité productive de la 
ferme et les femmes au sein de l’exploi-
tation ne sont pas appréhendées comme 
des travailleuses à part entière. dans les 
enquêtes s’intéressant au travail féminin 
en agriculture, réalisées à partir des an-
nées 1970 sous l’impulsion de chercheures 
du mouvement féministe notamment1, les 
agricultrices se qualifient elles-mêmes de 
« travailleuses de l’ombre », quand elles ne 
s’affublent pas du qualificatif peu valori-
sant de « bouche-trou ». la description de 
leur quotidien et de leurs activités dans les 
exploitations révèle un travail le plus sou-
vent invisible et dépendant de celui des 
autres. « Même  si  elles  avaient  des  tâches 
spécifiques,  comme  la  responsabilité  d’ate-
liers d’élevage hors-sol,  leur  travail au cours 
de  la  journée  était  bien  souvent  morcelé  et 
caractérisé par un enchevêtrement d’activités 
professionnelles  et  domestiques », indique 
Christian Nicourt, ingénieur de recherche 
à l’inra et auteur du récent ouvrage Être 
agriculteur  aujourd’hui (cf. encadré p.iv). 
pour les femmes, la frontière entre ce qui 
relève du professionnel et du domestique 
reste floue et l’organisation de leur travail 
dépend largement des activités des autres 

l

les travailleuses 
sont-elles sorties de l’ombre ? 

Remise en cause du modèle de production familial et changements 
sociétaux ont contribué à rendre le travail des femmes dans les fermes 
plus visible. la lente évolution des statuts agricoles permet aujourd’hui 
leur reconnaissance en tant que cheffes d’exploitation à part entière.  

… 

1944 – les femmes 
obtiennent le droit de 
vote et d’éligibilité.

1962 –  création des 
Groupements agricoles 
d’exploitation en com-
mun (Gaec). Ils auto-
risent le regroupement 
d’associés qui doivent 
appartenir à des foyers 
fiscaux différents (donc 
pas les époux) ; leur 
développement prendra 
de l’ampleur à partir du 
milieu des années 1970.  

1965 – réforme des 
régimes matrimo-
niaux, l’épouse peut 
désormais exercer une 
profession séparée 
sans l’autorisation de 
son mari ou encore 
ouvrir un compte en 
son nom propre.

1975 – la loi Veil léga-
lise l’Interruption volon-
taire de grossesse. 

1977 – création d’une 
allocation de rempla-
cement maternité pour 
les agricultrices (la loi 

instituant un congé 
maternité de huit 
semaines sans rupture 
du contrat de travail 
remonte à 1909. En 
agriculture, la durée 
du congé indemnisé 
sera portée à huit 
semaines en 1986).
  – mise en place des 
stages de formation 
« 200 heures femmes ». 
Des crédits spécifiques 
et une rémunéra-
tion permettent aux 
agricultrices d’accé-
der à la formation 
professionnelle.

1980 – la loi d’orienta-
tion agricole créé 
le statut de « co-
exploitant.e » avec 
lequel les conjointes 
d’agriculteur peuvent 
être reconnues à part 
entière sur l’exploita-
tion. La conjointe peut 
désormais accomplir 
les actes d’administra-
tion concernant les be-
soins de l’exploitation. 

cHronologie Sélective
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Mais à cette époque, plus généralement, 
la reconnaissance des femmes dans la 
sphère familiale et dans le monde du tra-
vail évolue notamment via la réforme des 
régimes matrimoniaux en 1965 (possibilité 
pour l’épouse d’exercer sans l’autorisation 
de son mari une profession séparée, cf. en-
cadré ci-desssous) ou le développement 
des mouvements féministes. 
les plans de développement menés dans 
le cadre de l’intensification de la produc-
tion agricole à partir des années 1970 
marquent la « mise en chiffre » de l’acti-
vité agricole ; le travail devient alors « un 
facteur de production » et la fracture au 
sein des exploitations entre activité agri-
cole et vie domestique est entérinée. la 
spécialisation et la mécanisation en agri-
culture ont, d’un côté, simplifié et amélioré 
les conditions de travail et, d’un autre, 
altéré les fonctionnements collectifs et 
fait disparaître nombre de travaux assu-
rés jusqu’alors par les femmes. « Dans  les 
années 1970, les agricultrices ont afflué dans 
les  stages  de  formation  à  la  gestion  et  à  la 
compatibilité  ;  elles  y ont  trouvé un moyen 
d’appréhender  l’exploitation  agricole  autre-
ment que par des pratiques isolées », écrivait 
Michèle Salmona, l’une des pionnières des 
études sur la condition des femmes en agri-
culture2. dans le même temps, les épouses 
d’exploitants revendiquent une place autre 
que celle « d’aide familiale » et, même si 

la division du travail reste sexuée, la notion 
de couple agricole comme unité de pro-
duction s’impose petit à petit. Cependant, 
pour la sociologue Alice Barthez, « la norme 
de l’assignation des femmes à  la vie domes-
tique comme leur véritable place fait obstacle 
à celles qui cherchent à travailler en agricul-
ture comme une profession  leur permettant 
de répondre à leurs besoins d’indépendance 
économique. »3

Au début des années 1980, la loi d’orien-
tation agricole reconnaît alors l’activité de 
l’épouse d’agriculteur à travers le statut 
de « co-exploitante ». la conjointe peut 
« accomplir les actes d’administration concer-
nant  les  besoins  de  l’exploitation », repré-
senter l’exploitation auprès de différentes 
instances (professionnelles, syndicales). Ce 
« changement culturel » rend plus visible 
le travail agricole féminin même si la co-
exploitante reste sous la tutelle du chef 
d’exploitation.

reconnaiSSance Sur le papier
en 1985, une nouvelle réforme des régimes 
matrimoniaux entérine l’égalité entre 
époux dans la gestion des biens communs 
et la création des exploitations agricoles à 
responsabilité limitée (eARl) autorise les 
époux à être les seuls associés. « En étant 
juridiquement  des  associés  et  pas  seulement 
des  époux,  les  conjoints  peuvent  organiser 
leurs relations selon une autre structure que la 

… 

… 

« l’encHevêtrement et le morcellement deS activitéS  
[deS femmeS], qui perdurent encore aujourd’Hui,  
ainSi que la difficulté qui en découle à décrire leur travail,  
ne contribuent paS à la viSibilité Sociale de ce dernier,  
premier paS verS une reconnaiSSance profeSSionnelle »

1985 – une nouvelle 
réforme des régimes 
matrimoniaux entérine 
l’égalité entre époux 
dans la gestion des 
biens communs
 – la loi du 11 juillet 
crée le statut d’exploita-
tion agricole à respon-
sabilité limitée (EARL). 
Un couple seul peut 
désormais s’associer. 

1988 – deux conjoints 
sur une même exploita-
tion peuvent bénéficier 
à titre personnel des 
aides à l’installation 

(dont la dotation pour 
jeunes agriculteurs).

1999 – la loi 
d’orientation agricole 
du 9 juillet instaure 
le statut de « conjoint 
collaborateur.trice » qui 
prévoit un droit d’accès 
à la retraite et à la 
protection sociale pour 
le conjoint travaillant 
régulièrement sur 
l’exploitation sans être 
rémunéré. L’accès à 
ce statut est soumis 
à l’autorisation du 
chef d’exploitation. 

2006 – la loi d’orien-
tation agricole du 15 
janvier rend obligatoire 
pour les conjoints actifs 
sur l’exploitation de 
choisir entre la qualité 
de co-exploitant.e, de 
salarié.e ou de colla-
borateur.trice. L’accès 
à ce dernier statut 
n’est plus soumis à 
l’autorisation préalable 
du chef d’exploitation ; 
il est également ouvert 
aux bénéficiaires d’un 
Pacs et aux concubins.

2010 – la loi d’orien-
tation de 2010 autorise 
les Gaec réunissant des 
époux seuls, actant 
ainsi la possibilité pour 
un couple d’être recon-
nu comme deux chefs 
d’exploitation à part 
entière dans ce type 
de forme sociétaire. 

sourCe : insee, ministère en Charge de l’agriCulture, msa.

seule alliance matrimoniale pour  individualiser 
leurs  tâches  et  leurs  responsabilités  profes-
sionnelles. »3 À partir de 1988, chacun des 
deux conjoints peut demander séparément 
des aides à l’installation. Quinze ans plus 
tard, l’effectif des aides familiales a baissé 
de 60 %3. l’activité à la ferme des mères, 
sœurs ou filles d’exploitants est également 
en nette diminution : entre 1988 et 2007, 
elles sont trois fois moins à intervenir régu-
lièrement sur la ferme4. Cette époque signe 
la fin de la famille comme unité de base de 
la production agricole au profit du couple.
désormais, les parcours d’accès au métier 
d’agricultrice se sont diversifiés même 
si le mariage et le couple restent l’entrée 
principale, entrée choisie ou saisie « par 
opportunité » (attendre ou remplacer un 
départ à la retraite, venir combler un be-
soin en travail…).  « Aujourd’hui encore, en 
agriculture, nombre de parcours de vie et pro-
fessionnels restent orientés par des rapports de 
genre, notamment dans la prise en charge des 
questions domestiques et plus particulièrement 
des  enfants, analyse Christian Nicourt. Les 
mœurs  changent  mais  l’engagement  profes-
sionnel  des  agricultrices  reste  souvent  soumis 
à des exigences domestiques, ce qui n’est que 
rarement le cas pour les hommes. » en agricul-
ture comme dans d’autres professions, la 
moitié des femmes exploitantes de moins 
de 40 ans sont à temps partiel alors que ce 
n’est le cas que d’un tiers des hommes5. 
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dans la majorité des régions et dans les 
têtes, la transmission « naturelle » des 
exploitations se fait de père en fils et il est 
toujours plus compliqué pour des femmes 
qui bien souvent « viennent d’ailleurs » de 
faire leur place dans cette activité devenue 
profession et qui reste à dominante mas-
culine.

évolutionS récenteS 
la mise en place déjà ancienne d’activi-
tés de diversification sur les exploitations 
(dès les années 1970 pour les pionnières 
d’Aveyron), comme des ateliers de trans-
formation, des circuits de vente ou encore 
de l’accueil touristique, a pu être syno-
nyme d’autonomie et de prise d’indépen-
dance (financière notamment) pour les 
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tranSformationS deS relationS de travail en agriculture 

Dans son livre Être agriculteur aujourd’hui, l’individualisation 
du travail des agriculteurs, l’historien et ergonome qu’est 
Christian Nicourt s’intéresse aux évolutions du travail de 
catégories très précises de producteurs pour éclairer les re-
compositions successives de l’agriculture dans notre pays. 
L’ouvrage reprend le parcours de trente ans de recherche 
sur les questions agricoles de son auteur qui consacre 
plusieurs parties spécifiques au travail des 
femmes. Les agricultrices font l’objet d’une 
attention particulière, avec une étude appro-
fondie de leur mutation de « cultivatrices » 
à « femmes de l’exploitation » entre 1900 

et 1939, puis une analyse de leur plus récente 
glissade à « travailleuses de l’ombre ». Aujourd’hui, elles sont certes 
célébrées en tant que pionnières de la multifonctionnalité mais, dans 
un secteur où la production traditionnelle demeure « la référence iden-
titaire de la profession », elles tendent à être rejetées à la marge, voire 
à travailler hors de l’agriculture. 
Ce très riche ouvrage traite également des mutations et de leurs 
conséquences dans l’élevage porcin, de l’isolement paradoxal des 
agriculteurs bio ou encore des risques que fait peser l’étalement 
urbain sur « des agriculteurs isolés dans un milieu rural densifié ». Il 
démontre plus généralement l’intérêt d’une « microsociologie compré-
hensive » pour révéler et décrypter des évolutions significatives de 
l’organisation du travail et des productions. 

AlAin ChAnArd

Éditions Quæ – collection Nature et société – mars 2013 – 288 pages – 45 e.

(Extrait de la note de lecture parue dans le n°427, juin 2013 de Transrural)

femmes dans les exploitations. « En termes 
de  reconnaissance,  ces  activités  sont  souvent 
pensées comme secondaires, estime Christian 
Nicourt. L’engagement  des  agricultrices  dans 
la  multifonctionnalité  est  aussi  le  signe  d’une 
identité dégradée, face à celle d’une agriculture 
de production qui demeure la référence identi-
taire de la profession. »  
depuis la loi d’orientation de 1999, le 
statut de « conjointe collaboratrice » per-
met aux femmes de bénéficier de droits 
sociaux supplémentaires (valorisation des 
retraites, accès à la formation profession-
nelle, couverture accident du travail, etc.). 
il faut cependant attendre 2005 pour que 
ce statut soit rendu accessible sans l’auto-
risation préalable du chef d’exploitation 
et qu’il soit autorisé aux concubins et aux 

couples pacsés. enfin, la loi d’orientation 
de 2010 autorise les Gaec réunissant des 
époux seuls, actant ainsi la possibilité pour 
un couple d’être reconnu comme deux 
chefs d’exploitation à part entière dans ce 
type de forme sociétaire. en 2012, selon la 
MSA, près de 8 500 conjointes travaillaient 
encore sur l’exploitation sans statut, ne 
bénéficiant ni de protection sociale, ni de 
droits à la retraite.
 

 ■	MiCkAël CorreiA et hélène Bustos (trAnsrurAl)

1 - parallèlement et dans plusieurs régions, 
les agricultrices parfois épaulées par des 
conseiller.e.s agricoles mettent en place des 
décomptes de leurs heures de travail, militant 
ainsi pour la reconnaissance de ce dernier. 

2 - Des paysannes en France : violences, ruses 
et résistances – Michèle Salmona – article 
paru dans les Cahiers du genre n°35 (2003) 
– www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-
2003-2-page-117.htm.  

3 - Devenir agricultrice : à la frontière de la vie 
domestique et de la profession – Alice Barthez 
– article paru dans Économie rurale n°289-290 
(2005) – http://economierurale.revues.org/
index102.html.  

4 - Agreste Primeur n°223 – mars 2009. 

5 - Les femmes dans le monde agricole – Cep, 
Analyse n°38 – mars 2012 – http://agriculture.
gouv.fr/iMG/pdf/v3Analyse38Femmes_
cle04742b-2.pdf. 
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parlotte 
de femmes 

raison ! » habituée à être isolée, en tant que 
femme, dans ses engagements profession-
nels, cette agricultrice parle alors de « lassi-
tude de la solitude ». 

peSanteS repréSentationS
Au cours d’un des Cafés parlotte, deux 
jeunes femmes qui ont un projet d’instal-
lation équestre, ont expliqué pourquoi leur 
projet n’avait pas abouti. elles reprochent, 
notamment à l’organisme d’intervention 
sur le marché foncier, la Safer, de n’avoir 
jamais regardé le projet dans sa globalité. 
Selon elles, les méandres administratifs sont 
un vrai parcours du combattant et elles ont 
clairement eu l’impression d’avoir essuyé 
des résistances en partie liées à leur genre. 
elles soupçonnent de la misogynie, ont senti 
les interrogations déplacées sur « le fait d’être 
deux femmes »… deux femmes, non issues 
du milieu agricole et avec un projet atypique 
pour la région : une situation triplement 
désavantageuse !

an dernier, l’Afip Bretagne organi-
sait au salon professionnel de la bio 
« la terre est notre métier », à Gui-

chen en ille-et-vilaine, un atelier-débat sur 
« le rôle des femmes dans les changements 
de pratiques en agriculture ». lorsqu’il a été 
demandé à l’assemblée : « Mais alors concrè-
tement comment on fait muter les pratiques agri-
coles ? », on a entendu en écho dans la salle 
« en tant que femme, on ne sait pas trop com-
ment faire… » et une agricultrice de répliquer : 
« Mais les hommes écoutent les femmes ! » 
depuis cet atelier, sont nés dans le cadre 
du projet « Contributions des agricultrices 
au renouvellement des métiers agricoles » 
(Carma) les Cafés parlotte. oser dire, parti-
ciper pleinement à la prise de décisions sur 
la ferme, cela ne va pas forcément de soi. Si 
l’initiative n’est pas nouvelle, ni unique1, des 
lieux d’expression pour parler de la profes-
sion, d’égale à égale, sans langue de bois, 
dans un climat d’écoute et de respect, sont 
toujours nécessaires. C’est l’idée du Café 
parlotte : proposer aux agricultrices un cli-
mat de confiance qui permet de gagner en 

assurance, en ayant eu l’opportunité de 
confronter et conforter ses idées, pour oser 
les porter dans sa famille, dans son exploi-
tation, dans son Groupement de développe-
ment agricole. 

StéréotypeS de genre
les Cafés parlotte se déroulent en Bretagne 
dans des Cafés de pays de manière à créer 
des rencontres de proximité destinées à 
comprendre pourquoi et comment les agri-
cultrices s’engagent différemment dans le 
métier. la parlotte démarre avec des témoi-
gnages « du passé » sur l’implication des 
femmes dans le développement de l’activité 
de transformation sur les fermes, les activi-
tés d’accueil, ou encore la modernisation du 
matériel agricole. la discussion glisse ensuite 
vers les témoignages « du présent » sur les 
changements que ces femmes tentent, par-
viennent, ou espèrent provoquer dans la 
profession.  
Très rapidement, les conversations dérivent 
vers les freins que rencontrent encore les 
agricultrices pendant leur parcours profes-

sionnel, notamment en raison 
de la persistance des stéréo-
types de genre. par exemple, 
la technique est encore 
intrinsèquement associée au 
masculin dans les esprits. 
une agricultrice explique ainsi 
qu’elle a une position atypique 
au sein de la profession [« J’ai 
la partie homme ! »] puisqu’elle 
est responsable de l’alimen-
tation des vaches laitières et 
conduit la désileuse. elle est la 
seule femme membre de son 
Centre d’études techniques 
agricoles (Ceta) et a du mal à 
s’y sentir bien : « Je ne suis pas 
forcément écoutée. Ce que j’ap-
porte ? Bof… Je ne dis pas tout 
pour finir, je le garde pour moi. » 
et quand quelqu’un du Ceta 
exprime ce qu’elle pense tout 
bas, elle se dit : « Tiens, j’avais 

en Bretagne, les Cafés parlotte réunissent régulièrement 
des femmes qui échangent sur leur quotidien d’agricultrice, 
dans un univers encore majoritairement masculin.

danS leS eSpritS, la tecHnique 
eSt encore intrinSèquement 
aSSociée au maSculin
la représentation de la place des femmes, 
au-delà de l’agriculture, apparaît également 
comme un poids pour leur émancipation 
professionnelle. « Au  cours  de  mon  stage  de 
pré-installation, on m’a demandé  si  je  connais-
sais l’arrêt de bus le plus proche pour mettre mes 
enfants à l’école, témoigne une participante. Des 
enfants je n’en veux même pas ! On ne poserait 
pas cette question à un homme. »
Ces agricultrices revendiquent le droit d’être 
traitée à l’égal des hommes. la non mixité 
des Cafés parlotte interpelle parfois, mais 
pour une des participantes : « Tout le monde 
a besoin de vider son sac à un moment donné. 
Soit on va chez le psy, soit on se retrouve entre 
femmes. »

■	CAMille BotellA  (Afip BretAgne)

1 - dès les années 1970, les femmes agricul-
trices se réunissaient dans des Groupements 
de vulgarisation agricole (GvA) féminins. 
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sociaux de sexe et la division sexuée du monde 
professionnel »2 et participent à dissuader les 
filles de s’engager dans les formations habi-
tuellement proposées aux garçons. « Si  dans 
leur  famille,  leur  projet  professionnel  est  de 
plus  en  plus  accepté, explique la sociologue, 
les blocages viennent du monde  institutionnel 
et professionnel : modalités de recrutement sté-
réotypées, difficultés accrues pour  les filles de 
trouver un stage, diversité de  leurs aspirations 
professionnelles non perçues... »

n 2010, près de la moitié des agricul-
trices de moins de 40 ans n’avaient pas 
bénéficié d’une formation initiale agri-

cole, contrairement à 80 % des agriculteurs de 
la même génération1. Ces jeunes exploitantes 
sont en moyenne plus diplômées que leurs 
homologues masculins, comme on l’observe 
dans l’ensemble de la société française. 
le niveau de formation initiale des agricul-
trices s’est également nettement élevé au fil 
des années : 44 % des femmes de moins de 
40 ans ont fait des études supérieures contre 
8 % des femmes de plus de 60 ans en 20101. 
Ce phénomène est dû à l’augmentation glo-
bale du niveau de formation des Françaises 
mais également aux indispensables diplômes 
aujourd’hui demandés pour bénéficier d’aides 
à l’installation.

féminiSation orientée
Toujours en 2010, 52 % des élèves de l’ensei-
gnement agricole étaient des filles. elles ne 
représentaient encore que 39 % des élèves 
en 19901. Mais cette « féminisation » cache 
d’autres réalités. dans le second degré, les 
filles représentent 88 % des élèves dans le 
secteur des services, 58,5 % dans celui de la 
transformation alors que dans le secteur de 
l’aménagement, elles ne représentent que 
11 %. dans les filières liées à la production, 
où elle comptent pour 37 % des effectifs 
(contre 9 % en 1979 !), les filles s’orientent 
principalement vers la production canine, 
l’élevage de chevaux mais aussi l’horticulture 
ou le maraîchage. 
Selon la sociologue Sabrina dahache, « le 
“ référentiel  masculin ”  reste  dominant  [dans 
la profession agricole] et se manifeste dans de 
nombreux  domaines  comme  dans  la  perma-
nence d’une socialisation sexuée, dans les choix 
de scolarisation et de formation »2. pour la cher-
cheure, le poids de l’éducation familiale mais 
aussi les différents acteurs de l’enseignement 
agricole « tendent  à  reproduire  les  rapports 

féminisation de la formation :  
entre sexisme et égalité
e

le poidS de l’éducation familiale 
maiS auSSi différentS acteurS de 
l’enSeignement agricole participent 
à diSSuader leS filleS de S’engager 
danS leS formationS Habituellement 
propoSéeS aux garçonS

macHiSme et StéréotypeS
dans de récents entretiens menées au sein 
des établissements agricoles3, des filles mino-
ritaires dans leur formation mettent en avant 
leurs difficultés d’intégration (machisme et 
moqueries des garçons) ; elles ont le senti-
ment d’être en permanence testées et de se 
voir reprocher un manque de compétences 
techniques et physiques... elles citent égale-
ment, parmi ces difficultés, l’accueil réticent 
des maîtres d’apprentissage ou encore l’obli-
gation de faire parfois abstraction de leur 
féminité. pourtant, des leviers simples ont été 
énoncés par ces mêmes filles pour franchir ces 
obstacles : l’appui de leur famille, le soutien à 
leur projet, la connaissance de personnes dans 
le milieu professionnel visé, l’entraide lors de 
tâches physiques.
Concernant la formation continue, d’après une 
étude-action de vivea4, le fonds de forma-
tion des agriculteurs et des agricultrices, les 
femmes représentaient en 2009 un tiers des 
contributeurs du fonds... mais seules 8,6 % 

Si le niveau de formation des agricultrices s’élève, l’enseignement agricole 
continue de reproduire une vision sexuée de la profession. 

d’entre elles ont fait appel 
à la formation (contre 
13,5 % pour les hommes). 
les femmes ayant un 
niveau de formation ini-
tiale peu élevé mais aussi 
celles qui ont des enfants 
sont celles qui bénéficient 
le moins de la formation 
continue. 
les agricultrices suivent 
les mêmes types de for-
mation que les hommes 
(informatique, production 
animale, approche glo-
bale de l’entreprise…). 
Mais on retrouve une forte 
proportion de femmes 
dans les formations en 
langues ou de dévelop-
pement personnel, forma-
tions qui sont encore très peu développées... 
d’après l’étude, « pour beaucoup de femmes, 
ces stages puis ces formations constituent un 
temps de socialisation à l’agriculture, indispen-
sables  à  leur  construction  identitaire ». Mais 
cette construction identitaire demande aussi 
une déconstruction des stéréotypes sexuels. 

■	MiCkAël CorreiA (trAnsrurAl)

1 - les femmes dans le monde agricole – Cep, 
Analyse n°38 – mars 2012 – http://agricul-
ture.gouv.fr/iMG/pdf/v3Analyse38Femmes_
cle04742b-2.pdf.  

2 - S’installer comme agricultrice : sur la socia-
lisation et la formation sexuée en agriculture 
– Annie Rieu et Sabrina dahache – Revue 
d’études en agriculture et environnement, vol. 
88 n°3 (2008). 

3 - projet Filagri : Accompagner les filles 
minoritaires de genre dans leur formation 
(2009-2013) – www.chlorofil.fr/vie-scolaire-
et-etudiante/orientation.html.  

4 - l’accès des femmes à la formation – études 
& ingénierie n°3 – Février 2011 – www.vivea.
fr/nous-connaitre/etudes. 
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n Normandie, les femmes sont 
souvent plus nombreuses que les 
hommes à suivre les formations « de 

l’envie au projet » pour créer leur acti-
vité, notamment agricole. pour une partie 
d’entre elles, étant au chômage, il s’agit 
de trouver des solutions pour subvenir à 
leurs besoins, tenter leur chance ou être 
indépendante. pour d’autres, qui peuvent 
être salariées ou sans emploi, il s’agit d’un 
moment particulier où la nécessité de se 
réaliser à travers un projet de vie apparaît 
comme une évidence. Qu’elles aient 30 ou 
50 ans, en couple ou célibataire, avec ou 
sans enfants, il n’y a pas de règle ; seule 
subsiste cette envie qui titille au fond de 
soi : « Et pourquoi pas moi ? »
Aujourd’hui, en France, selon l’insee, 
50% des femmes recherchant un emploi 
se focalisent sur 15% des métiers (ensei-
gnement, services, culture) et seulement 
un tiers des entreprises créées le sont par 

des femmes1. par dépit ou par envie, les 
femmes se lancent donc dans la créa-
tion d’activité (avec encore de belles 
marges de manœuvre) mais aussi et 
surtout, elles se forment pour cela. elles 
acceptent plus facilement de passer par 
un bilan de compétences pour entamer 
le « parcours à la création » et identifient 
assez bien les tâches et les rythmes qu’il 
faudra tenir pour équilibrer vie person-
nelle et vie professionnelle. 
Ce travail de remise en question, d’ana-
lyse de ses capacités et de projection 
dans l’activité envisagée permet de se 
rassurer et d’asseoir une partie du pro-
jet. Ces étapes dans la démarche de 
formation sont décisives pour la pour-
suite ou non du projet. en effet, il s’agit 
là de travailler les bases du projet sur 
lequel repose sa sphère privée (activi-
tés domestiques et familiales, loisirs) et 
sa sphère publique (travail, formation, 

e engagement politique et/ou associatif). 
Ainsi, la notion de gestion du temps est 
un des critères les plus importants et 
l’une des principales motivations chez 
les femmes créatrices dans de multiples 
champs d’activité, rencontrées en forma-
tion.  
les actions d’accompagnement en for-
mation mettent en évidence qu’un chan-
gement de pratiques s’opère dans la 
conception des projets de création d’en-
treprise voire dans la nature des projets 
portés par les femmes. donner du sens 
à son action et concilier les différents 
temps de vie, c’est ainsi que pourrait se 
résumer une certaine spécificité féminine 
dans le monde de la création d’activité.

■	Aurélie huArd (Afip norMAndie)

1 - www.gouvernement.fr/gouvernement/
entrepreneuriat-au-feminin-un-plan-pour-le-
ver-les-obstacles.

concilier
les
différents 
temps
de vie

dans la création 
d’activité, agricole 
notamment, les projets 
féminins présentent 
des spécificités. 
Retour d’expérience 
des formations « de 
l’envie au projet ».
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l’heure de « la prise en compte des de-
mandes sociétales par l’agriculture », 
où l’agroécologie est « un projet pour la 

France » et alors que le modèle agricole bre-
ton se fissure de toutes parts, un renouveau 
du secteur s’impose. dans quelle mesure 
la reconnaissance du travail des femmes 
en agriculture et l’appui de leur installation 
dans le métier pourrait-il y contribuer ? la 
question se pose, tout comme celle de sa-
voir si un réel changement pourra s’affran-
chir d’une évolution des représentations du 
travail en agriculture1…
le rôle moteur des agricultrices dans le 
développement de nouvelles activités sur 
les exploitations depuis plusieurs décen-
nies (transformation, circuits de commer-
cialisation au contact des consommateurs, 
accueil touristique ou social…) ne fait au-
cun doute. « Source d’autonomie, les activités 
de diversification apportent des responsabilités 
et de la visibilité au travail des femmes. Dans un 
univers patriarcal, la diversification leur donne, 
en apparence, du pouvoir », estime le socio-
logue Alexis Annes qui mène actuellement 
un travail sur la place des femmes dans la 
diversification et les évolutions techniques 
dans des exploitations. « Mais  ces  activités 
sont parfois porteuses d’un  renforcement des 
assignations  de  genres  :  les  femmes  seraient 
naturellement  plus  douées  pour  les  services, 
plus  enclines  à  l’accueil…, poursuit-il. On 
observe  des  discours  progressistes  sur  le  rôle 
novateur des femmes qui véhiculent des repré-
sentations parfois un peu rétrogrades. » 

déformation profeSSionnelle
loin d’avoir été intégrées à l’élan de mo-
dernisation de l’agriculture d’après-guerre, 
les femmes n’ont pas, dans leur ensemble, 
bénéficié des mêmes formations tech-
niques et scientifiques que les hommes. 
« Cette  exclusion  historique  des  femmes  leur 
donne  une  avance  dans  la  réflexion  actuelle 
sur la production animale, les techno-sciences, 
l’apparition des OGM, le clonage et le dévelop-
pement durable », analyse Michèle Salmo-
na, l’une des pionnières des études sur la 
condition des femmes en agriculture2. une 

à
L’innovation est un nom féminin, oui mais… 

mise à l’écart facilitant d’un côté le déve-
loppement d’une vision critique, prémice 
de changement, mais, renforçant aussi 
d’un autre côté la difficulté à faire valoir 
son point de vue...
Ces dernières années, le niveau de for-
mation des exploitantes s’est considéra-
blement élevé et les jeunes exploitantes 
sortent désormais avec des niveaux de 
formation en moyenne supérieurs à ceux 
de leurs homologues masculins. en 2010, 
la moitié des agricultrices de moins de 40 
ans ne sont pas passées par l’enseigne-
ment agricole (ce qui est le cas d’un cin-
quième des hommes)3. outre la formation, 
le passage avant installation par d’autres 
professions est aussi caractéristique des 
jeunes agricultrices (eu égard notamment 
aux difficultés persistantes d’accès aux 
moyens de production). elles arrivent donc 
d’horizons plus diversifiés avec des compé-
tences, des expériences et une sensibilité 
différentes. 

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip 

Cultiver cette ouverture et lutter contre le 
« faire pareil que les hommes » comme étape 
incontournable du chemin de la reconnais-
sance par les pairs est peut-être un enjeu 
d’avenir pour porter d’autres « qualités » 
que la virilité, la productivité ou l’esprit de 
compétition et ainsi poser les fondations 
d’un réel changement.

■ hélène Bustos (trAnsrurAl)

1 - le  travail d’enquête de la sociologue 
Jocelyn porcher sur les ouvrières de la produc-
tion porcine industrielle en Bretagne (www.
ethnographiques.org/2008/porcher.html) 
permet d’en douter… 

2 - des paysannes en France : violences, ruses 
et résistances – Michèle Salmona – article 
paru dans les Cahiers du genre n°35 (2003) 
– www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-
2003-2-page-117.htm.  

3 - Les femmes dans le monde agricole – Cep, 
Analyse n°38 – mars 2012 – http://agriculture.
gouv.fr/iMG/pdf/v3Analyse38Femmes_
cle04742b-2.pdf. 

Les illustrations de ce dossier 
sont tirées du livre Paysannes 
[Carnet de rencontres] avec 
des femmes engagées qui 
rassemble dix-neuf portraits 
graphiques d’agricultrices 
croquées par la bande des Carnettistes 
Tribulants. Sollicité par le GRCivam Paca, 
ce collectif de dessinateurs, peintres, illus-
trateurs, graphistes, plasticiens, écrivains, 
motivés par le carnet de voyage, a sillonné 
la France à la rencontre de femmes agricul-
trices (éleveuses, maraîchères, herboristes, 
viticultrices, oléicultrices, accueillantes so-
ciales…). Ils en ont rapporté des reportages 
aux sensibilités graphiques multiples qui 
nous emmènent dans un voyage au cœur 
d’un monde rural où les femmes défendent 
fièrement leur métier, leurs engagements et 
leur choix de vie.  

Une du numéro :  
« Chez Valérie », reportage 
à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le 
Vaucluse, par Frede, Geneviève 
Marot et Simon 
Une du dossier :  
« Chez Manon »,  

reportage à Gemenos dans les Bouches-du-
Rhône, par Philippe Colcomb
pIV-V : « Chez Fabienne », reportage à  
Rorthais dans les Deux-Sèvres par Frede, Simon 
Hureau et Anne-Claire Thévenot 
pVI-VII : « Chez Renée-Jo », reportage à  
Retournac en Haute-Loire par Gilles Rebechi. 

Paysannes [Carnet de rencontres] avec des femmes engagées 
– La boîte à bulles – novembre 2012 – 240 pages – 30€. 

Pour commander l’ouvrage s’adresser au GRCivam : 
04 90 78 35 39 – civam.paca@wanadoo.fr – 
www.civampaca.org/autres_femmes.html?id/370.


