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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réflexion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afip) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
du 25 mai au 2 juin 2013, le Collectif etc, association d’urbanisme participatif, était en résidence 
à Crugny, en Champagne-Ardenne. Cette commune de 594 habitants est située à 30 minutes 
de Reims où nombre de Crugnatiens travaillent quotidiennement. des Rémois se rendent aussi 
à Crugny à l’occasion d’événements organisés par Maison vide, l’espace dédié à la création 
artistique qui a accueilli le Collectif etc. « C’est ce lien urbain / rural que nous avons eu envie 
d’exploiter, par le thème de cette semaine de résidence artistique : las vegas-Crugny. » les 
Crugnatiens ont participé aux chantiers et pour cette photo, le Collectif etc et les habitants ont 
investi un espace se situant au croisement de deux chemins de randonnée. www.collectifetc.com
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ette année aura marqué le vingtième anniversaire de 
la revue. Comme nous vous en faisions part en janvier, 
nous avons tenté de l’utiliser pour « lever la tête du 
guidon », repenser le projet éditorial de la revue et celui 

de l’association. l’idée était de trouver les ressorts pour nous 
permettre de pérenniser son existence sous sa forme actuelle 
ou sous une autre, à construire. 
deux jours anniversaire de débats en mars, une enquête 
lecteur (dont nous publierons les résultats dans les prochains 
mois), des rencontres, des temps de réflexion et nous voilà 
déjà en décembre avec le n°431 de novembre… Comme il ne 
vous aura pas échappé, nous sommes en retard de quelques 
semaines dans la publication. Malgré le TRi-mestriel de cet 
été, nous peinons à « rattraper » le temps qui passe mais, 
nous vous assurons qu’il ne s’agit pas de temps perdu ! 
l’animation de la réflexion pour définir notre « loi d’avenir », 
les difficultés de nos compagnons d’impression et de toujours, 
des recherches de financements et de prestations pour 
équilibrer les comptes et ne pas trop charger la barque de 
notre déficit, mais aussi notre volonté collective continuelle 
de produire un Transrural de qualité expliquent le retard que 
nous avons pris. Nous sommes conscients que vous êtes les 
premiers à en pâtir et nous en excusons.
en arrivant au terme de notre réflexion, nous avons des 
éléments de réponse à la question que nous nous posions 
en début d’année : « de quoi voulons-nous que demain soit 
fait ? » il est maintenant grand temps de passer à l’action. 
en espérant que vous continuerez à nous suivre et à nous 
aiguiller sur les chemins que nous choisirons d’emprunter dès 
le début de l’année prochaine… À très bientôt !
 

Hélène Bustos, responsaBle de la rédaction 

 I à VIII DOSSIER cEntRal
Femmes en agriculture :  
creuser le sillon de l’égalité     
Dans un contexte de transformation en profondeur de l’activité 
agricole et de la famille, le travail féminin en agriculture est de 
plus en plus visible, même si visibilité n’implique pas automa-
tiquement reconnaissance… 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 acti-
vement concourir à l’évolution du secteur.    
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20 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org

notez notre nouvelle adresse 

TRANSRURAL initiatives – ADIR 
7 bis rue Riquet - 75019 Paris 

le numéro de téléphone reste inchangé : 01 48 74 52 88 
ainsi que le mail : transrural@globenet.org. 

offre Spéciale de fin d’année
Pour tout abonnement ou réabonnement pris de 
septembre à décembre, vous avez la possibilité 
d’offrir un abonnement de trois mois à la personne 
ou la structure de votre choix ! 
Ne manquez pas cette occasion de faire un petit 
cadeau et d’œuvrer à la diffusion de Transrural. 

rendez-vous en page 13
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uels éléments jouent sur la 
santé des agriculteurs que 
vous rencontrez ? 

Josiane Voisin : J’ai réalisée une 
étude2 dans laquelle je me suis inté-
ressée non pas à tel ou tel aspect du 
métier d’agriculteur (l’administratif, la 
politique agricole commune – pac…) 
mais à l’ensemble du contexte, des 
tâches à réaliser et à la façon dont 
les agriculteurs vivent leur métier 
aujourd’hui. Concernant la santé au 
travail, deux points importants sont 

Q
1 - L’association 
intervient à la de-
mande de paysans 
qui se sentent en 
difficulté. Ses béné-
voles proposent 
leur expérience de 
jeunes retraités 
agricoles pour faire 
face à des situa-
tions (financières, 
de santé ou de 
mal-être) délicates 
voire critiques.  

à considérer. premièrement, quand 
un agriculteur s’installe, il a sa propre 
vision du métier et de ce qu’il a envie 
de faire. par exemple, viser des per-
formances techniques de haut niveau, 
très bien maîtriser les charges, ou 
encore participer à la préservation 
de l’environnement et à la santé des 
consommateurs. Mais les conseillers, 
les techniciens de la coopérative ou 
d’autres peuvent faire évoluer radica-
lement ce projet au point pour l’agri-
culteur d’avoir l’impression de ne plus 

sa
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novembre en images

prévenir les risques psychosociaux 
dans les fermes
Comme dans d’autres secteurs, le mal-être au travail est une réalité en 
agriculture, en témoigne la récente étude de l’INVS sur le suicide dans la 
profession. Josiane Voisin, ergonome,  Claude David et Bernard Audebrand, 
bénévoles à Solidarité paysans1 Poitou-Charentes, témoignent de leurs 
expériences en matière de santé psychique au travail en agriculture. 

faire ce métier comme il le voudrait ; 
il faut se bagarrer pour ne pas perdre 
sa propre vision. 
en second lieu, les agriculteurs assu-
ment des charges de travail, phy-
siques et très importantes, sur des 
amplitudes horaires de douze à treize 
heures par jour avec une coupure 
d’une heure, rarement deux. C’est 
énorme et la personne ne se rend pas 
forcément compte qu’il est normal 
d’être fatigué. pourtant des solutions 
existent lorsque l’on prend conscience … 
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2 - Josiane Voisin 
a réalisé pour 
des groupes 
d’agricultrices et la 
MSA, six entretiens 
approfondis auprès 
de professionnels 
pour comprendre 
les facteurs de la 
santé psychique 
au travail – Plus 
d’infos sur ce 
travail : www.
mb2-conseil.com/
publications/pub/
bienvivre.pdf.

 ensem
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… de cette fatigue, en témoigne une des 
agricultrices enquêtées qui, après 
avoir envisagé de changer d’exploita-
tion et même de région parce qu’elle 
ne se sentait pas à l’aise, a finale-
ment décidé d’embaucher un jour par 
semaine sur l’exploitation puis de se 
faire aider sur les marchés. Contrai-
rement aux salariés, les congés, la 
coupure avec le temps de travail n’est 
pas un droit, c’est à l’agriculteur qui 
est son propre patron de le décider et 
de l’organiser.
Claude David : dans certains cas, les 
difficultés financières ne permettent 
pas de mettre en œuvre des solutions 
pour alléger la charge de travail et les 
marges de manœuvre sont très ré-
duites… on rencontre aujourd’hui les 
plus profonds malaises chez des éle-
veurs qui allaient bien. Avec les mises 
aux normes [concernant le stockage 
des déjections animales par exemple, 
ndlr], ils ont investit, s’endettant sur 
dix ou quinze ans ; ils étaient fiers de 
leur bâtiment, de leur matériel perfor-
mant. puis, les prix de leurs produits 
se sont effondrés en cinq ans et ils ne 
peuvent plus rembourser leurs inves-
tissements. ils se sont sentis blousés, 
avec l’impression d’être mauvais. 
Bernard Audebrand : oui, les diffi-
cultés financières entraînent décon-
sidération et sentiment d’infériorité. 
Quelqu’un qui est en pleine santé ar-
rive à passer au-dessus, mais quand 
on n’y arrive plus…

Si conserver des marges de ma-
nœuvre participe à la bonne santé 
au travail, comment les restaurer 
dans des situations très dégradées ?
C. D. : Quand ça va vraiment mal 
(on ne dort plus, problème d’alcool), 
nous n’hésitons pas à orienter les per-
sonnes vers des médecins. et quand 
on ne sait plus quoi faire pour l’ex-
ploitation et même si c’est très dou-
loureux, organiser la liquidation et la 
reconversion peut être un moindre 
mal par rapport à une situation vécue 
comme un enfer. Nous pouvons pro-
poser de monter une Société civile 
immobilière si c’est un moyen de 

conserver la maison. Ceci dit, avant 
la liquidation, la justice dans le cadre 
d’un redressement peut geler les 
dettes. il faut savoir que 80 % des 
plans de redressement sont couron-
nés de succès.
B. A. : C’est difficile de répondre à 
cette question « en général », on fait 
du cas par cas. Même dans des situa-
tions favorables, rien n’est jamais 
gagné d’avance. en tout cas, on 
constate que l’agrandissement est 
rarement un salut.
J. V. : la dimension économique est 
un vrai problème en agriculture ; 
l’agriculteur ne maîtrise pas ses prix, 
n’est pas à l’abri d’un problème sa-
nitaire sur un troupeau, il est aussi 
dépendant des orientations de la pac, 
qu’il travaille bien ou pas. Face à cela, 
la prudence est nécessaire dans les 
choix pour faire évoluer la ferme : il 
est important de garder des marges 
de manœuvre en ne surestimant pas 
ses capacités à en faire toujours plus ! 

Quelles recommandations formu-
leriez-vous pour améliorer la santé 
psychique des agriculteurs ? 
B. A. : Notre première intention 
lorsque l’on intervient auprès de 
quelqu’un en difficulté c’est de rompre 
l’isolement qui est la pire des choses, 
de permettre, grâce à l’échange, la 
mise à distance des problèmes. Sou-
vent des solutions existent et les pay-
sans les trouvent eux-même.
J. V. : Je souscris à cela. les agri-
culteurs que Solidarité paysans 
accompagne trouvent des solutions 
par eux-même mais seuls, ils ne les 
trouveraient pas. Contrairement aux 
autres métiers, en agriculture, on ne 
travaille pas forcément au quotidien 
avec d’autres. il faut se construire un 
réseau pour soi-même et l’entretenir. 
les agriculteurs y trouveront la pos-
sibilité de partager ce qui leur pèse, 
de solliciter un avis sur une décision 
à prendre, une raison aussi d’être fier 
de leur travail lorsqu’il est critiqué par 
ceux qui ne sont pas du métier. 

■ ProPos recueillis

Par laurence rouher (afiPar)

HorS-Service
Durée des missions réduites à six 
mois, agrément pour accueillir des 
volontaires bloqué... Le service ci-
vique a enregistré la première baisse 
de ses effectifs en 2013, alors que 
l’État a l’ambition de permettre à 
100 000 jeunes par an, d’ici 2017, 
d’effectuer un volontariat en service 
civique. La plateforme regroupant les 
associations détentrices d’un agré-
ment a interpellé les députés en oc-
tobre dernier pour que dans la loi de 
finances 2014 soit adopté le budget 
nécessaire au dispositif... Sans pour 
autant toucher aux financements de 
la vie associative, cela va de soi !  ■

S’organiSer pour lutter
Créé en 2010 pour « lutter contre l’ins-
trumentalisation et la réduction des 
associations à leur seule dimension 
commerciale », le Collectif des asso-
ciations citoyennes (CAC) a décidé 
début décembre de se structurer en 
association. Il invite toutes les struc-
tures qui « ne se reconnaissent pas 
dans les discours ambiants affirmant 
qu’elles doivent “ s’adapter pour 
devenir des opérateurs dynamiques, 
compétitifs et pragmatiques ” » à le 
rejoindre. Plus d’infos : www.asso-
ciations-citoyennes.net.  ■

contre-davoS
Du 9 au 11 novembre, 350 acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
originaires de 45 pays se sont réunis 
à Chamonix. Ces « Rencontres du 
Mont-Blanc », dont c’était la sixième 
édition, se veulent un pied de nez 
au Forum économique mondial de 
Davos ; elles réunissent les acteurs 
de l’ESS, des syndicalistes, des élus et 
des scientifiques. La thématique de 
travail de cette année : « Changer le 
cap de la mondialisation avec l’écono-
mie sociale et solidaire » (sic) !  ■

en bref
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1 - Retransmission 
de la présentation 
de l’avis disponible 
sur : http://www.
lecese.fr/content/
pour-une-politique-
de-developpement-
culturel-leducation-
artistique-tout-au-
long-de-la-vie.

a

Qui dit éduquer dit former l’esprit de 
quelqu’un ; qui dit enseigner dit trans-
mettre des connaissances. les arts et 
la culture, comme toute discipline, ne 
participent à la construction de l’indi-
vidu que s’il lui est permis de s’appro-

artistique participe grandement à la 
construction de l’individu, le fordisme 
comme mode de production marqué 
par la standardisation et la spécialisa-
tion dans des tâches répétitives, à un 
rythme élevé, détruit la capacité créa-
tive d’une grande partie de la popu-
lation. 

prier l’acquisition des savoirs dans sa 
singularité d’être au monde. on peut 
ainsi s’interroger sur ce énième plan 
d’éducation aux arts et à la culture : il 
ne porte pas sur l’émancipation créa-
trice et libre des gens, il reste une édu-
cation à l’intégration dans un système 
verrouillé. Ce n’est pas tant l’art et la 
culture qui doivent être donnés aux 
gens, mais une incitation à l’autono-
mie. un enseignement à la liberté de 
penser et d’agir en autonomie, dans 
le respect des autres. libérés de tout 
cadre normatif, ils pourront répondre 
au projet ambitieux de la pratique de 
l’art tout au long de la vie. dans notre 
société, ce type de projet est une 
nécessité et l’on peut craindre qu’en 
dehors de cette ligne il ne soit formé 
que des consommateurs d’art et de 
culture.

■ Jacky letrouit et fabienne bois 
(frcivam basse-normandie)

ujourd’hui, seuls 10 % des en-
fants scolarisés ont une pratique 
artistique et culturelle au-delà 

de l’enseignement dispensé dans le 
cadre scolaire. inégalités sociales, 
stéréotypes sexués dans les pratiques 
(danse, orchestres…), héritage fami-
lial, manque de volonté des élus ou 
de capacités financières des collecti-
vités, difficultés de coordination entre 
ministères… les facteurs explicatifs 
sont nombreux. la perte sensorielle 
due au développement du numérique 
est une des sources de préoccupation 
des membres de la section de l’éduca-
tion, de la culture et de la communi-
cation du Cese, auteurs de l’avis pour 
une politique de développement cultu-
rel : l’éducation artistique tout au long 
de la vie1. ils mettent en avant que, 
au contraire, la pratique artistique 
développe la richesse du langage, la 
psychomotricité, la finesse de l’audi-
tion, l’écoute des autres, ou encore 
la maîtrise de son corps et de ses 
émotions… pour instaurer une édu-
cation artistique et culturelle, le Cese 
préconise notamment la formation 
des intervenants et la dynamisation 
de l’éducation populaire de manière 
à augmenter le nombre des amateurs. 
Cette proposition d’éducation artis-
tique tout au long de la vie peut être 
entendue comme un substitut au 
manque criant de place pour la créa-
tivité dans le travail, à l’école ou à la 
passivité consumériste de notre quo-
tidien. l’homme d’aujourd’hui est à 
l’image du poisson rouge : il attend 
qu’on lui donne à manger et qu’on 
change l’eau du bocal ! 
en effet, si le processus de création 

l’éducation artistique et culturelle 
comme substitut au manque criant 
de place pour la créativité
au travail ou à l’école

cu
lt

ur
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Quelle éducation artistique
et culturelle ? 
Fin septembre, le Conseil économique social et environnemental (Cese) 
rendait un avis sur les enjeux du développement de l’éducation artistique 
et culturelle tout au long de la vie. Analyse créative…

ou l’imaginaire et Sa capacité de tranScender le réel
Sur la route vers son pèlerinage à Chartres, Charles Péguy rencontre un homme 
fatigué, abattu, suant, qui casse des cailloux. Il s’approche et lui demande : 
- Que faites-vous, Monsieur ?
- Vous voyez bien, je casse des cailloux, c’est dur, j’ai mal au dos, j’ai soif, 
j’ai faim. Je fais un sous métier, je suis un sous-homme.
Il continue son chemin et voit un peu plus loin un autre homme qui casse 
les cailloux ; lui n’a pas l’air aussi mal que le précédent.
- Monsieur, qu’est-ce que vous faites ?
- Eh bien, je gagne ma vie. Je casse des cailloux, je n’ai pas trouvé d’autre 
métier pour nourrir ma famille, je suis bien content d’avoir celui-là.
Péguy poursuit sa route et s’approche d’un troisième casseur de cailloux, 
qui est souriant et radieux. Ses yeux brillent : 
- Moi, Monsieur, je bâtis une cathédrale.

fable attribuée au Poète français charles Péguy (1873-1914)

  
la fable deS caSSeurS de cailloux
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« Se libérer de l’informatique 
et de la gestion »

En octobre dernier, à Montreuil en Seine-
Saint Denis, « Écran total » a réuni divers 
professionnels opposés au déploiement de 
l’informatique à des fins gestionnaires.

Comment nous unir pour refuser 
les incessantes compromissions 

qu’on nous demande au travers du 
management, du fichage généralisé et 
de l’informatique ? » Telle était la ques-
tion qui a traversé du 4 au 6 octobre 
derniers les débats d’éleveurs, de 
travailleuses sociales, d’enseignants 
ruraux et de libraires indépendants. 
durant ces trois jours d’écran total, 
rencontres montreuilloises pour « se 
libérer de l’informatique et de la ges-
tion », chacun a exposé comment la 
généralisation de l’informatique venait 
impacter en profondeur ses pratiques 
professionnelles au quotidien.
Non sans humour, des assistantes 
sociales de Seine-Saint denis ont 
joué des saynètes mettant en scène 
l’absurdité de la quantification du tra-
vail social (comment « quantifier » une 
demi-heure de discussion avec une 
personne en détresse sociale ?). elles 
expliquaient aussi les processus de 
fichage des familles reçues et le recueil 
de statistiques avec pour finalité, la 
surveillance de leur travail. 

normaliSer et réguler
un couple d’éleveurs du Tarn a ensuite 
fait le récit du parcours administratif 
d’une agnelle sur une année com-
plète pour donner à voir la logique 
de contrôle de l’élevage : déclaration 
du troupeau, bouclage des animaux, 
cahier de pâturage, soins vétérinaires, 
arrivée du puçage électronique et de 
la certification obligatoire des mâles 
reproducteurs. « Tous ces contrôles 
sont de plus en plus normatifs et 
informatisés, précisait l’éleveur. Cela 

change le rapport à notre métier : on 
est de moins en moins autonome et 
de plus en plus considéré comme des 
ouvriers spécialisés au service d’une 
industrie quelconque. »
un enseignant d’une école rurale 
près de Roanne a raconté l’arrivée du 
numérique dans son établissement : 
logiciel pour les notes, cahiers de texte 
électroniques, tableaux et manuels 
scolaires numériques, serious game 
(jeux vidéos éducatifs)… Autant d’ou-
tils qui, selon l’enseignant, « augmen-
tent notre dépendance totale à inter-
net. on passe notre temps à gérer les 
élèves face aux écrans qui les décon-
centrent et à résoudre des problèmes 
informatiques ». 

analySe collective
enfin, des libraires réunis dans le col-
lectif des 4511 ont montré comment 
les tablettes numériques et la vente 
de livres en ligne tuent l’ensemble 
des métiers du livre. « on ne peut cri-
tiquer le numérique sans être de suite 
taxé de dinosaure, de prôner un retour 
en arrière ! », témoignait une libraire. 
une difficulté qui pointe l’utilité des 
rencontres comme écran total : créer 
des liens entre diverses professions 
pour mieux décrire l’impact des tech-
nologies numériques sur le travail 
en termes de normalisation et de 
contrôle. une prochaine rencontre, à 
lyon début  février 2014, sera ouverte 
aux professionnels de la santé, secteur 
lui aussi en prise à la « déferlante tech-
nologique ». 

■ mickaël correia (transrural)

1 - En septembre 
2012, des profes-
sionnels des métiers 
du livre publiaient 
dans Le Monde, 
l’Appel des 451, 
dénonçant entre 
autres l’impact du 
numérique sur le 
secteur – http://
les451.noblogs.org.

SouS preSSion
La revue scientifique Food and 
Chemical Toxicology a retiré le 28 
novembre dernier la publication de 
l’étude de Gilles-Eric Séralini (éditée 
en septembre 2012) sur les effets à 
long terme d’un maïs transgénique 
et de son herbicide associé sur des 
rats. Cette dernière est désormais 
effacée de la littérature scientifique. 
Le chercheur et des associations 
mettent en cause la pression des 
lobbys industriels. ■

dédiaboliSation
L’Union des étudiants juifs de France 
(UEJF) a publié le 25 novembre der-
nier un sondage effectué auprès 
de 1 003 personnes. 55 % des 18-
24 ans interrogés se disent prêts 
à voter pour le Front national aux 
Municipales de 2014, alors que ce 
chiffre s’élève à 42 % de l’ensemble 
des personnes interrogées. Selon 
l’UEFJ, « [ceci traduit] le succès de la 
stratégie de dédiabolisation du Front 
national, entreprise par Marine Le Pen, 
auprès des jeunes ». ■

leS bonS compteS…
Mi-octobre, la Commission natio-
nale des comptes de campagne 
et des financements politiques 
publiait son rapport d’activité 2012, 
présentant le contrôle des comptes 
de campagne liés à la dernière Pré-
sidentielle. À eux dix, les candidats 
auront brassé quelque 75 millions 
d’euros… Pour mémoire, fin 2012, 
seuls les comptes de Nicolas Sarko-
zy avaient été invalidés, notamment 
parce que « le candidat avait participé 
à huit manifestations antérieures à sa 
déclaration de candidature et présen-
tant un caractère électoral, sans que 
les dépenses engagées par le budget 
de l’État n’aient été refacturées à son 
mandataire financier ». ■

en bref
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Q uelles sont les caractéris-
tiques de la « classe ouvrière 
rurale » que vous évoquez 

dans vos travaux ? 
Julian Mischi : en France, la majorité 
de la population active se trouve en 
ville, mais lorsqu’on se penche sur la 
répartition des actifs selon les types 
d’espaces, la proportion des ouvriers 
en milieu rural est supérieure à celle 
que connaissent les zones urbaines 
(32 % contre 21 %). le déclin des 
classes populaires est en outre une 
fausse idée car, sur un plan global, 
l’addition des ouvriers et des em-
ployés, c’est 55 % de la population 
active de notre pays. 
en rural, on trouve les fractions les 
plus fragiles en matière d’emploi, 
avec des emplois mal rémunérés et 
beaucoup moins qualifiés qu’en ville. 
Ces ouvriers travaillent le plus sou-
vent dans de petites unités de produc-
tion où les rapports hiérarchiques sont 
resserrés entre salariés et patrons. À la 
différence de la catégorie des cadres, 
les ouvriers ruraux vivent et travaillent 
souvent dans le même espace. Si les 
ouvriers partagent des mêmes condi-
tions de travail et de vie, ils partagent 
de moins en moins la même culture de 
classe. Celle-ci a été fragilisée par des 
systèmes de rémunération au mérite, 
une individualisation et une atomisa-
tion des conditions au travail. de plus, 
les réseaux associatifs, d’éducation 
populaire et d’organisations ouvrières 
perdent en influence. Ce phénomène 
s’est accentué dans les campagnes. 

L’ancrage local des ouvriers sem-
blait être un facteur majeur d’enga-
gement au sein des conseils muni-
cipaux ; quels processus ont amené 
au déclin de la représentation muni-
cipale des ouvriers ?
J. M. : il est vrai que tradition-
nellement les petites communes 
ont été des lieux d’investissement 
des ouvriers alors qu’ils sont sou-
vent exclus de la vie politique des 
grandes villes. Néanmoins, ils sont 

Si les ouvriers sont souvent exclus de la vie politique des grandes villes, ils sont aussi marginalisés de la vie municipale 
des communes rurales : ils représenteraient moins de 5% des maires ruraux. 
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s Si peu d’ouvriers 
dans les conseils municipaux

aussi marginalisés de la vie munici-
pale des communes rurales : les ou-
vriers représenteraient moins de 5% 
des maires ruraux. l’éclatement du 
groupe ouvrier joue pour beaucoup. 
la complexité et la professionnalisa-
tion du rôle de l’élu influent égale-
ment et siéent davantage aux cadres 
et au monde enseignant. l’intercom-
munalité tend à tenir à distance les 
ouvriers, qui peuvent avoir le senti-
ment d’une incapacité à agir. dans 
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Si les ouvriers représentent le premier groupe d’actifs dans les territoires 
ruraux, ils sont cependant très peu présents dans les conseils municipaux. 
Entretien avec Julian Mischi, sociologue à l’Institut national de la 
recherche agronomique travaillant sur le rapport populaire au politique1.
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les années 1970, l’établissement de 
municipalités ouvrières était valo-
risé, aujourd’hui on veut des maires 
compétents pouvant faire valoir des 
diplômes ! la technicisation de la 
vie politique est une façon de délé-
gitimer l’engagement politique et 
associatif. Ces évolutions favorisent 
la position des cadres et professions 
intellectuelles supérieures au détri-
ment des ouvriers et des employés.
il est, de plus, difficile pour cette 
catégorie de dégager suffisamment 
de « temps libre ». les arrange-
ments avec les employeurs, notam-
ment sur de petites unités de travail, 
sont plus complexes à obtenir. les 
« trois-huit » nuisent évidement à 
l’investissement avec un taux de 
fatigue et de disponibilité peu com-
patible avec le rôle d’élu engagé. 
les congés, les formations ou les 
demandes de disponibilités pour 
agir sont difficiles à obtenir et l’arti-
san ou l’industriel local aura plus de 
difficultés à admettre le pouvoir de 
l’ouvrier-maire de la commune, ou-
vrier qu’il emploie par ailleurs. 

Comment l’évolution des terri-
toires ruraux (arrivée de nouveaux 
résidents, diminution des actifs 
agricoles…) a-t-elle influencé la 
représentation des ouvriers dans les 
conseils municipaux ? 
J. M. : les nouveaux résidents qui 
osent s’engager dans la vie locale 
sont plutôt issus des professions 
intellectuelles et des catégories 
diplômées. ils s’opposent d’ailleurs 
parfois aux élus déjà installés avec 
un clivage entre anciennes et nou-
velles catégories (entre par exemple 
des retraités agricoles d’une part 
et des jeunes cadres travaillant en 
ville d’autre part). Tout ceci ne fait 
que renforcer une certaine « margi-
nalisation » des ouvriers au sein de 
l’espace public local. 
la sur-représentation des agricul-
teurs dans les conseils municipaux 
est toujours forte mais a plutôt 
tendance à régresser aujourd’hui. 
ils préfèrent occuper des sièges à 

un autre niveau (assemblées syndi-
cales, chambres d’agriculture, etc.). 
la commune ne représente plus le 
niveau décisionnel où ils peuvent 
défendre le plus efficacement leurs 
intérêts économiques. en revanche, 
les positions au sein des conseils 
municipaux sont davantage occu-
pées par des catégories fortement 
dotées en capital culturel, c’est-
à-dire en diplômes (enseignants, 
travailleurs sociaux, cadres de la 
fonction publique, etc.). la forte 
proportion d’élus retraités provient 
en partie d’agriculteurs qui pro-
longent leur engagement après 
l’arrêt de leur activité. 

1 - Julian Mischi a 
coordonné Cam-
pagnes populaires, 
campagnes bour-
geoises, n°51 de la 
revue Agone – mai 
2013 (voir p. 22).

Les faibles indemnités ou encore le 
processus de cooptation entre élus 
issus des classes moyennes/supé-
rieures ne favorisent-ils pas la dis-
parition d’élus ouvriers ?
J. M. : Sur le premier point, il est dif-
ficile de trancher. l’intérêt de l’indem-
nisation (d’ailleurs très faible pour les 
très petites communes) ne semble 
pas beaucoup jouer. Quant à la coop-
tation, oui bien-sûr, elle existe et s’est 
même renforcée depuis la baisse de 
l’influence des partis politiques au 
plan local. Même modérément, les 
organisations politiques de gauche 
jouaient en effet un rôle de filtre pour 
une représentativité a minima des 
classes populaires. Tout au long de 
l’histoire, les élus n’ont jamais réelle-
ment représenté la population mais 
l’exclusion politique des ouvriers et, 
plus généralement des classes popu-
laires, s’est amplifiée dernièrement.  

Quelles dimensions « psychoso-
ciales » peuvent aider à comprendre 
le faible nombre d’élus ouvriers ?
J. M. : la fonction d’élu demande 

une confiance en soi. il faut se sen-
tir autorisé à prendre la parole au 
nom de la collectivité, il faut se 
sentir légitime à représenter la com-
mune. Contrairement à certaines 
professions, pour lesquelles l’enca-
drement des populations semble 
naturel, la condition ouvrière tend 
à enfermer dans un rôle subalterne. 
Face au médecin ou au cadre de la 
fonction publique territoriale, il n’est 
pas évident pour un ouvrier de faire 
entendre sa voix. en outre, l’élite 
ouvrière dans laquelle étaient aupa-
ravant recrutés les élus ouvriers est 
fragilisée par le développement de 
la précarité et le blocage des car-
rières dans les entreprises.  

Quel rôle l’éducation populaire a-
t-elle joué pour palier cette faible 
représentation des ouvriers dans les 
conseils municipaux ?
J. M. : Jusque dans les années 
1970-1980, des mouvements tels 
que la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(Joc) et l’Action catholique ouvrière 
ont joué un rôle important, en par-
ticulier dans l’ouest de la France, à 
partir d’une base sociale faite d’en-
seignants et d’ouvriers. les chré-
tiens sociaux issus de la Joc allant 
jusqu’à s’afficher comme défenseurs 
de la cause laïque et à contribuer à 
l’établissement de « municipalités 
ouvrières ». les réseaux militants 
et associatifs se sont depuis effrités 
dans les milieux ouvriers ruraux. par 
exemple, il n’y a plus guère d’orga-
nisations capables d’évoquer la si-
tuation des salariés agricoles. pour-
tant, loin d’avoir disparus, leur part 
dans le travail agricole s’est renfor-
cée ces dernières années. isolés, ils 
subissent aussi la précarisation de 
l’emploi avec des contrats précaires 
sans compter les effets de la saison-
nalité. de par ces situations vécues, 
les ouvriers agricoles sont moins 
que les autres en capacité d’occuper 
une fonction d’élu local. 

■ ProPos recueillis Par

bernard vilboux 

« l’élite ouvrière dans laquelle 
étaient auparavant recrutés les 
élus ouvriers est fragilisée par le 
développement de la précarité » 
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nouvel horizon, donnant lieu, en 
europe, à la rédaction d’une charte 
en 19942.  la « ville durable » s’ins-
talle sur les cendres des utopies 
modernistes, au premier rang des-
quelles le fonctionnalisme, incarné 
par l’architecte le Corbusier et la 
Charte d’Athènes (1933). elle prend 
le relai d’autres modèles qui lais-
saient une place moins conceptuel-
lement étriquée à la nature, comme 
le culturalisme (modèle des cités 
jardins), ou le ruralisme, incarné par 
le méconnu Gaston Bardet, partisan 
d’un urbanisme dispersé, où la na-
ture opère comme une force fémi-
nine, source de renouvellement. 

dilution du politique 
danS le tecHnique
Concrètement, la jeune « ville du-
rable » s’est surtout manifestée, 
jusqu’à présent, par la construction 
d’éco-quartiers (avec, comme figures 
tutélaires, les quartiers pionniers de 
Bedzed à londres et vauban à Fri-
bourg). Au-delà de ces défricheurs, 
les mises en œuvres récentes 
semblent avoir accordé relativement 
peu d’importance au projet d’inté-
gration initial (les fameux trois piliers 
du développement durable), pour se 
concentrer sur des aspects phy-
siques, matériels, visant à diminuer 
l’empreinte écologique de l’urbani-
sation : lutte contre l’étalement ur-
bain, consommation d’énergie et 
d’eau, gestion des déchets et protec-
tion de la biodiversité.
pour l’urbaniste Albert lévy, cette 
focalisation traduit une soumission 

la ville durable, vers un urbanisme 
unidimensionnel ?éc

ol
og

ie

e 14 novembre 2013 se tenait 
à versailles une rencontre 
entre acteurs publics et privés, 

« les ateliers du vivant et de la ville 
– solutions alternatives pour une 
ville durable »1. Cette conférence, 
organisée par un regroupement 
d’entreprises du secteur de l’envi-
ronnement (allant de la petite struc-
ture de réinsertion au géant veolia), 
avait pour objectif de mettre en va-
leur les actions qui « visent à reva-
loriser les fonctions du vivant (eau, 
sol, nature, végétal) dans l’espace 
urbain ». Gestion des eaux de pluie, 
végétalisation du bâti… Autant de 
gestes qui, mis bout à bout, de-
vraient finir par fabriquer la « ville 
durable » en s’appuyant sur les ser-
vices offerts par la nature (ou ser-
vices écosystémiques). on retrouve 
ici une tendance générale qui 
touche le développement durable 
appliqué à l’urbain : une forme 
d’aplatissement, de réduction à une 
dimension purement technique, 
analogue, peut-être, à ce qu’on 
observe pour la « multifonctionna-
lité » en agriculture (cf. dossier TRi 
n°428). Traduisant dans les années 
1990 une volonté politique de pen-
ser ensemble les dimensions éco-
nomiques, sociales et environne-
mentales du développement des 
territoires, la notion de développe-
ment durable (comme celle de mul-
tifonctionnalité) est rapidement de-
venue consensuelle. 
pour ce qui concerne l’aménage-
ment urbain, la « ville durable » 
s’est peu à peu affirmée comme un 

l

1 - www.levivantet-
laville.com/-Ateliers. 
 
2 - Charte des villes 
européennes pour 
la durabilité ou 
Charte d’Aalborg. 

3 - La « ville du-
rable » - Paradoxes 
et limites d’une 
doctrine d’urba-
nisme émergente. 
Le cas Seine-Arche 
– article d’Albert 
Lévy paru dans la 
revue Esprit – 2009 
– http://deey.free.
fr/documents/Docu-
ments%20Dev%20
durable/ville%20
durableEsprit%20
Albert%20Levy.pdf.  

à une idéologie « gestionnaire » : 
« Tous ces objectifs de durabilité 
peuvent être chiffrés et matérialisés 
dans des indicateurs précis : l’urba-
nisme durable devient ainsi un urba-
nisme quantifiable, statistique, tech-
nique, normatif, le domaine des 
ingénieurs et des bureaux d’étude. 
[…] Avec la mise en place de ces 
batteries d’indicateurs de perfor-
mance et de suivi des opérations 
pour contrôler et évaluer la réduction 
de l’empreinte écologique, c’est aus-
si un urbanisme de gestion qui s’im-
pose visant un management effi-
cient, principalement axé sur les 
aspects environnementaux : la “ ville 
durable ” devient ainsi, pour les col-
lectivités locales, un moyen de ges-
tion stratégique performant.3 » Cette 
réduction du projet urbanistique 
« durable » à une gestion de ques-
tions techniques répond à un espoir 
des élus et des responsables locaux 
de conserver une maîtrise de la ville 
et de son fonctionnement. on as-
siste ainsi à une dilution du poli-
tique dans le technique. la question 
d’une véritable approche démocra-
tique de l’aménagement est ainsi 
bien souvent difficile à mettre en 
œuvre dans les projets d’éco-quar-
tiers. par exemple, l’édification du 
quartier les hauts de Montreuil, 
s’étendant sur 200 hectares de la 
ville de Montreuil (Seine-Saint de-
nis), fait l’objet depuis le lancement 
du projet en 2008 de vives tensions 
entre mairie et associations locales, 
notamment autour du devenir du 
site historique des Murs à pêches 

Dans le domaine de l’aménagement urbain, la notion de développement 
durable tend à être réduite à des aspects techniques, au détriment d’une 
vision globale et politique. 



11n˚431 • novembre 2013 Transrural initiatives

m
énager les ressources

m
énager les ressources

(cf. p16). dans le quartier Grand-
large à dunkerque (Nord), le socio-
logue Jérôme Boissonade décrit, de 
son côté, la tension qui s’installe 
entre la volonté de performance de 
l’institution locale et les modes de 
vie des habitants. Au travers de 
« dispositifs par omission [comme la 
suppression des places de parking], il 
s’agit en effet de remettre en cause 
des modes de vie que les uns et les 
autres se sont appropriés depuis les 
années 1960. pour mettre fin au hia-
tus entre un nouvel habitat durable 
performant et des modes de vie tradi-
tionnels, on demande aux habitants 
une transformation personnelle de 
leur manière d’habiter la ville, sans 
que jamais ne soit véritablement po-
sée la question des nouveaux pou-
voirs collectifs indispensables pour 
gérer l’orientation et la mise en œuvre 
de cette transformation.4 » 
Ainsi au-delà des difficultés liées à 
la mise en œuvre d’un urbanisme 
« démocratique », on peut aussi 

: m
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L’économiste américain Herman Daly propose de remplacer dans notre imagerie conceptuelle les trois « piliers » sur 
lesquels s’édifie la ville durable par trois domaines imbriqués, le plus englobant étant l’environnement.

4 - le développe-
ment durable face à 
ses épreuves - Les 
enjeux pragma-
tiques des écoquar-
tiers – article de 
Jérôme Boissonade 
paru dans la revue 
Espaces et sociétés 
n°147 – 2011.  

5 - Voir, par 
exemple, un article 
(en anglais) de 
2005 : http://sef.
umd.edu/files/
ScientificAmerican_
Daly_05.pdf. 

s’interroger sur le sens des projets 
d’urbanisme « durable » sur le plan 
environnemental.

la difficile équation 
du partage du territoire
Si la rénovation urbaine manque 
souvent d’outils pour une concerta-
tion fructueuse avec la population et 
ne tient pas suffisamment compte 
du patrimoine culturel local, de 
même l’application des trames 
vertes et bleues dans les projets de 
rénovation urbaine revient souvent 
à traiter les espaces de manière in-
terchangeable. et la biodiversité 
comme une matière fluide, mal-
léable, dont on peut organiser la 
disposition à loisir, sans tenir compte 
de l’histoire écologique des lieux. 
prise dans les jeux d’acteurs com-
plexes de l’aménagement urbain, 
une confrontation s’installe entre 
l’exigence de construire une ville 
dense pour limiter son emprise spa-
tiale et celle de conserver une place 

à la nature dans la ville (au sens de 
lieux où l’urbain relâcherait son em-
prise). en attendant, la « ville du-
rable » semble s’édifier « hors-sol », 
sans parvenir à résoudre la difficile 
équation du partage du territoire. 
on peut faire le parallèle entre cette 
dilution dans la technique du projet 
de « ville durable » et l’affaiblisse-
ment des idées portées par l’écolo-
gie politique à mesure qu’elles se 
sont diffusées dans l’arène publique. 
Ainsi, depuis les années 1990, après 
un certain engouement médiatique 
et politique, on assiste à une banali-
sation « euphémisante » des idées 
écologistes, du fait de leur institu-
tionnalisation au sein des partis et 
de l’appareil d’état. le concept 
même de développement durable, 
qui se diffuse en France au début 
des années 2000, incarne déjà cette 
tendance, qui se poursuit au-
jourd’hui avec l’attrait pour la notion 
de « croissance verte ».
les mouvements qui incarnent au-
jourd’hui le renouveau de l’écologie 
politique (décroissants, villes en 
transition) remettent sur la table la 
finitude de l’environnement et posent 
justement de front la question de la 
relocalisation, et donc de l’ancrage 
spatial des communautés humaines. 
dans cette optique, il pourrait être 
judicieux, comme le propose l’écono-
miste herman daly5, de remplacer, 
dans notre imagerie conceptuelle, les 
trois « piliers » (économique, social et 
environnemental) sur lesquels s’édi-
fie, comme sur pilotis, la ville du-
rable, par trois domaines imbriqués, 
le plus englobant étant l’environne-
ment. Celui-ci n’est pas à considérer 
selon un prisme purement technique, 
mais comme un territoire, milieu, ou 
écoumène véritablement habité, en 
partage, par les humains et leurs voi-
sins, les non-humains. 

■ marine legrand (doctorante en 
anthroPologie sociale, travaille sur 

la « gestion de la nature » dans les 
métroPoles occidentales) 



n˚431 • novembre 2013Transrural initiatives12

ménager les ressources

annonce de la création d’une 
Contribution climat énergie 
(CCe), faite à la fin de l’été 

par le nouveau ministre en charge de 
l’écologie, a eu beaucoup de retentis-
sement. en plein débat sur le « trop 
plein fiscal » et alors que la mise en 
œuvre de l’« écotaxe » a été ajounée, 
ressortir du placard une taxe environ-
nementale sur l’émission de Co2 appa-
raît au mieux comme du courage, au 
pire comme de la provocation. 
la taxe carbone, élaborée sous le gou-
vernement Fillon, suite au Grenelle de 
l’environnement, avait été retoquée en 
mars 2010 par le Conseil constitution-
nel qui la jugeait fortement inégalitaire 
à force d’exemptions. 
la création de la CCe a été réaffirmée 
par le premier ministre lors de la Confé-
rence environnementale de septembre 
dernier. Cette contribution introduira 
dans le calcul des taxes intérieures sur 
la consommation des produits énergé-
tiques (TiCe, ex-Tipp) une part variable 
dépendante de la quantité de Co2 
émise lors de l’utilisation du produit 
concerné (carburants, fioul, gaz…)1.

verdiSSement de la fiScalité
le produit de la CCe devrait être en 
partie redistribué pour « des actions en 
faveur de la transition énergétique » 
(travaux d’isolation des logements, 
achat de matériel énergétiquement 
performant…). pour le gouvernement 
il s’agit de « verdir » des taxes déjà 
existantes, de ne pas pénaliser les 
filières renouvelables tout en mettant 
le nucléaire à contribution. le schéma 
n’est pas encore précis, mais il sera 

l’

complexe. « Nous mobiliserons une 
partie des gains financiers perçus 
par le parc nucléaire existant », a 
assuré le premier ministre lors de la 
Conférence environnementale. France 
nature environnement (FNe) préco-
nise une contribution de 32 euros/
tonne de Co2 dès la première année ; 
pour Bruno Genty, son président, « la 
CCe devra constituer un signal-prix 
véritablement incitatif et les recettes 
devront en partie aider les ménages 
en situation de précarité [pour des 
actions de sobriété énergétique] »2. 
le Réseau action climat (Rac), de son 
côté, a rédigé un document très clair 
et précis, la CCe, la comprendre, c’est 
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la france sur les rails de la taxation 
des émissions de co2
La Contribution climat énergie, sorte de taxe carbone revisitée, sera 
applicable dès 2014 mais le doute plane quant à son affectation au 
financement de la transition énergétique. 

l’adopter3, dans lequel ses auteurs es-
timent que la CCe doit être une traduc-
tion du principe pollueur-payeur et que 
les recettes devraient être redistribuées 
pour baisser la TvA sur les filières de 
la transition énergétique, donner un 
« chèque énergie » aux ménages en 
situation de précarité et financer mas-
sivement la transition énergétique.  

rediStribution 
l’instauration de la CCe, figurant dans 
le projet de loi de finances pour 2014, 
a été adoptée en première lecture par 
les députés fin octobre ; elle entrera 
en application dès 2014 (sauf pour 
les carburants et le fioul domestique). 
le gouvernement reste sur la base de 
contribution qu’il avait avancée en 
septembre, à savoir 7 euros/tonne de 
Co2 en 2014, puis le double en 2015. 
les trois quarts de son produit (estimé 
à 4 milliards d’euros en 2016) seront 
utilisés pour financer le « crédit d’im-
pôt compétitivité emploi » qui retour-
nera aux entreprises. il n’y aura pas 
de redistribution directe sous forme de 
chèque aux ménages mais l’aide pour 
les travaux contribuant aux économies 
d’énergie sera effective, sous la forme 
d’un taux de TvA réduit. Globalement, 
à l’heure où le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giec) publie des conclusions 
inquiétantes sur le réchauffement cli-
matique, la CCe est à mettre à l’actif 
du gouvernement. Mais il faudra être 
vigilant, pour éviter que cette taxe ali-
mente le budget de l’état sans servir à 
la transition énergétique. 

■ Jean-marc bureau (fncivam)

1 - L’ « écotaxe » ne 
fait pas partie de la 
CCE, elle concerne 
le transport par 
camions sur 
certaines routes 
françaises. 

 2 - Contribution 
Climat Energie : oui, 
si… , communiqué 
du 27 août 2013. 

 3 - www.rac-f.org/
IMG/pdf/FNH-TAX-
web2.pdf.
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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.
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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. 

bon d’abonnement

vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

Société :  ....................................................................................................................................................................................................

Nom :  .................................................................................. Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :  ................................................................................................................................
Je souhaite recevoir une facture :  r OUI r NON

Profitez de l’offre spéciale rentrée 2013 ! Faites découvrir la revue en nous indiquant les coordonnées 
d’un ami, il recevra pendant trois mois la revue gratuitement…

Nom :  .................................................................................. Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif  
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org

Pour 11 numéros / an : 
●	 Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ;  

abonnements groupés (à partir de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
●	 À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.
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ur la commune de Graçay, dans 
le Cher, une vigne résiste encore 
et toujours à la grande culture. 

C’est l’œuvre de l’association « la 
vigne de Beauregard ». en 2011, un 
groupe d’amis entretient et vendange 
le demi-hectare, une pointe entre deux 
routes et un champ, situé au lieu-dit 
Beauregard. « il s’agissait de tester 
la motivation de chacun, explique 
Marie-Claude porracchia, aujourd’hui 
présidente de l’association, motiva-
tion qui est bien là même si en hiver, 
quand il fait froid, nous n’étions que 
quelques uns pour tailler ! » la pro-
priétaire, Mme Cormier, leur prête le 
terrain pendant cette période de test, 
avant de leur vendre l’année suivante. 
elle refuse de voir la vigne que son 
mari aimait tant être engloutie par les 
champs de blés voisins. les dix-neuf 
rangs de vigne, aux cépages non en-
core identifiés, côtoient un verger et 
une petite cabane répertoriée dans un 
livre sur le patrimoine bâti berrichon. 
Cette construction en ruine ne mesure 
pas plus de deux mètres sur deux et 
comporte une petite cheminée. elle 
servait probablement à stocker du 
matériel et à abriter les ouvriers pen-
dant la pause repas.
la présidente de « la vigne de 
Beauregard » précise que c’est avant 
tout « un loisir, l’occasion de se re-
trouver entre amis, de vivre la convi-
vialité ». le 20 octobre dernier, 45 
personnes étaient réunies pour les 
troisièmes vendanges de la vigne de 
Beauregard ; il a suffi d’une heure et 

Par l’entretien d’une parcelle 
de vigne, un groupe 

d’amis entend échanger 
des savoirs et savoir-faire 

autour de la culture de la terre et 
vivre des moments conviviaux.

Pour plus d’infos : 
www.la-vigne-de-
beauregard.org.  

Le 20 octobre dernier, 45 personnes étaient réunies pour les troisièmes 
vendanges de la vigne de Beauregard. 

demie pour récolter le raisin. « on l’a 
ensuite égrappé avant de l’écraser, 
détaille Marie-Claude porracchia. on 
en a pressé pour faire du jus de rai-
sin que les gens ont ramené chez eux. 
une autre partie a été mise à macérer 
avec de l’eau de vie pour en faire de 
l’Apéro Michel. il reste un tonneau de 
raisin écrasé pour la vinification. » 

un peu pluS qu’une vigne
un appel à dons, « prenez votre 
pied ! », lancé début 2012, a permis 
de racheter la vigne ; pour soutenir 
l’initiative, il était possible de parrai-
ner un pied de vigne ou d’adhérer à 
l’association. près de trois cents per-
sonnes, dont le maire de Graçay, y ont 
répondu. du côté des agriculteurs de 
la zone, silence radio. Si, aujourd’hui, 
la culture céréalière prédomine sur 
ce territoire, appelé la « Champagne 
berrichonne », cela n’a pas toujours 
été le cas. de nombreuses petites 
vignes cohabitaient avec les champs 
de céréales, pour la consommation 
personnelle. « il en reste des traces, 
comme d’anciens pieds de vigne qui 
grimpent et dont les feuilles jaunes 
se détachent à l’automne ou des 
cabanes, comme celle que l’on a », 
remarque Marie-Claude porracchia. 
le phylloxéra, au début du siècle, et 
la mécanisation dans les années 1950 
ont eu raison de ces petites parcelles 
dont la production de vin était de 
qualité médiocre.
Même si le temps manque à ces 
passionnés qui, pour la plupart, tra-

vaillent ou vivent à vierzon, à une 
trentaine de kilomètres de Beaure-
gard, les projets ne manquent pas : 
rénover la cabane, améliorer le ver-
ger, semer des pommes de terre, des 
fleurs, etc. pour la Saint-vincent, un 
bal folk est prévu le 8 février prochain 
à Graçay. en 2012, « la vigne de 
Beauregard » a produit 175 bouteilles 
et 60 litres de rosé, transformés en 
« pousse d’épine », un apéritif à base 
de jeunes pousses d’épine noire ma-
cérées dans du vin avec de l’alcool de 
fruit. l’objectif n’est ni d’être productif 
ni de faire un grand vin, mais, s’en-
thousiasme Marie-Claude porracchia, 
« ce qu’on fait, ce n’est pas anodin, on 
sauve une vigne et c’est une forme de 
résistance ! »

■ gwladys Porracchia (mrJc)

les vignes font de la résistance
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Plus d’infos : www.
extramarche.net.

n lieu de rencontre, un sys-
tème d’échange local (Sel), 
un magasin à prix libre, une 

médiathèque, un point multimédia, 
un salon de thé, un jardin partagé… 
C’est l’extra-Marché, installé rue Ca-
mille Joubert à Thiers dans le puy-de-
dôme. Cet endroit est d’abord un lieu 
associatif créé en 2010 qui demande 
une cotisation modeste (individuels 
10 € par an, couples et familles 15 €) 
pour participer aux différents ateliers, 
utiliser la voiture partagée, aller jardi-
ner au potager, emprunter ou ache-
ter des livres et des dvd, apprendre 
à fabriquer ses produits d’entretien 
ou encore passer un moment à la 
buvette. la médiathèque a un fonc-
tionnement original : aucun livre 
n’est fiché et il n’y a pas de suivi des 
emprunts ! 
dans l’association qui gère l’extra-
Marché, on y entre d’abord par 
relation mais il est aussi possible de 
découvrir ce lieu situé en centre-ville 
lors de soirées à thème (contes et 
légendes, hommage à Brassens, etc.) 
organisées depuis quelques mois. 
Seule activité ouverte sans condition 
d’adhésion, ces soirées ont amené 
de nouvelles personnes à franchir le 
seuil de la boutique. Aujourd’hui, les 
80 adhérents ont entre 20 et 60 ans 
et viennent de différents milieux so-
ciaux, de Thiers mais aussi des zones 
de montagne du livradois-Forez tout 
proche, ou encore des villes voisines 
Clermont-Ferrand et vichy. Annie 
hupel, ancienne chargée de gestion 
financière et patrimoniale à paris, 
n’avait pas d’attaches locales en arri-
vant à Thiers ; elle est entrée dans 
l’association juste après sa création. 
elle a tout de suite adhéré au concept 

« recyclage global et boycott de la 
société de consommation » et s’est 
investie très vite dans l’association 
(organisation des soirées à thème, 
création du site internet, gestion de 
la trésorerie et des relations presse). 
Tous les mois, lors d’une assemblée 
générale, les bénévoles calent le 
planning des permanences et, une 
fois par an, ils élisent un bureau de 
quatre membres co-responsables. 

l’auto-geStion, 
deS avantageS et deS 
limiteS…
le Sel marche au coup par coup, sans 
organisation particulière ; par contre 
pour « l’Auto-partage », démarré à 
prix libre de façon expérimentale, 
un prix de location (4 € par jour plus 
le carburant) a finalement été insti-
tué. le jardin partagé, à 200 mètres 
du local, toujours accessible et sans 
responsable désigné végète un peu 
même si, cet été, un essai de pommes 
de terre sur plancher de carton et 
paille a très bien produit ; c’est aussi 
un lieu de pique-nique et de plein-air 
pour le dimanche. le lieu de vente à 
prix libre est organisé sur le concept 
d’une ressourcerie : les habitants 
ont pris l’habitude d’apporter leur 
matériel usagé mais pouvant encore 
servir. Tout ce qui est en vente est en 
état de marche, quelques bénévoles 
s’occupent de tester, voire de faire des 
réparations simples sur l’électromé-
nager ; idem pour les dvd et K7 et le 
« vestiaire », une friperie à prix libre. 
l’extra-Marché, « centre de ressources 
nouvelle génération pour expérimenter 
un nouvel avenir », a de l’avenir ! 

■	isabelle barnier

(afiP bourgogne-franche comté)

un marché extra à thiers
ça coule de Source 
Début novembre, la coordination 
Bure-Stop, opposée au projet d’en-
fouissement de déchets radioactifs 
sur le site de Bure dans la Meuse, 
rendait publique une étude d’un 
cabinet suisse expert en géothermie. 
Commandée par le Comité local d’in-
formation et de suivi du laboratoire 
de Bure, cette dernière confirme les 
ressources géothermiques du site. 
Outre la perte « économique » que 
leur inexploitation représenterait, ce 
potentiel géothermique, nié par l’An-
dra et l’Autorité de sûreté nucléaire, 
ne va pas sans poser quelques ques-
tions en matière de sûreté…  ■

en vin
En Bourgogne, un viticulteur en bio-
dynamie encourt jusqu’à six mois de 
prison et 30 000 euros d’amende... 
pour avoir refusé de traiter son vi-
gnoble. Afin de lutter contre une ma-
ladie de la vigne, un arrêté préfectoral 
avait exigé le 7 juin dernier l’applica-
tion d’insecticide auquel le viticulteur, 
en bio depuis 43 ans, ne s’est pas 
conformé, arguant qu’il n’y avait pas 
de maladie dans son département 
et que cela détruirait une partie de la 
faune auxiliaire de ses parcelles.  ■

deS eSpaceS vertS vertS
Le 19 novembre dernier, le Sénat 
(par 192 voix pour, 4 contre et une 
belle abstention) a adopté la pro-
position de loi du groupe des Éco-
logistes, destinée à encadrer l’usage 
des produits phytosanitaires « non 
professionnels ». Si elle venait à être 
promulguée en l’état, elle interdirait 
notamment, à compter du 1er janvier 
2018, aux personnes publiques (État, 
régions, communes…) d’utiliser la 
plupart des phytos dans les plates-
bandes, forêts, parcs et autres prome-
nades dont ils sont responsables.  ■

en bref
L’Extra-Marché est le lieu de multiples 
activités pour répondre aux besoins de 
chacun via l’entraide, le ré-emploi et le faire 
soi-même.
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u Xviie siècle, près de 700 hec-
tares sur les 900 que comptent la 
ville de Montreuil sont consacrés 

à l’agriculture. les pratiques agricoles 
ont contribué à ériger un paysage sin-
gulier caractérisé par un enchevêtre-
ment de parcelles de pêchers et autres 
fruitiers cernées par de hauts murs1. À 
partir des années 1970, le territoire a 
progressivement perdu son caractère 
productif ; la prolifération d’infrastruc-
tures urbaines a entraîné le mitage de 
l’espace agricole montreuillois. 
l’histoire des Murs à pêches aurait pu 
en rester là. pourtant, très tôt le carac-
tère atypique de ce secteur d’une qua-
rantaine d’hectares a mobilisé la vie 
locale et plusieurs associations se sont 
installées sur les parcelles. 

réinveStir le Site
en 2007, en réaction à un projet d’ur-
banisation de la zone, six d’entre elles 
se rassemblent dans un collectif ; si 
chacune a un projet différent pour cet 
espace, des tensions existant entre les 
« agricoles » et les « culturels », toutes 
se rejoignent sur la volonté de préser-
ver le lieu. depuis 2003, 8,6 hectares 
du site sont d’ailleurs classés par le mi-
nistère en charge de l’environnement 
au titre « des sites et du paysage ». 
À partir de 2008, le changement 
d’orientation politique de la mairie 
contribue aussi à proposer un nouvel 
avenir au lieu. pour la municipalité, 
perdue par les Communistes au profit 
des verts, il s’agit alors de mettre en 
valeur le site des Murs à pêches et de 
le préserver en développant un pro-
jet « agri-culturel » ayant notamment 
pour objectifs une production agricole 
à vocation économique avec l’ins-
tallation d’une à trois exploitations, 

l’ouverture physique et sociale du lieu 
ou encore l’utilisation de certaines par-
celles par des associations. À terme, 
l’ambition de la Mairie pourrait être 
de faire de Montreuil « un laboratoire 
d’urbanisme ».

concilier leS viSionS 
Cependant, les parcelles font actuel-
lement l’objet d’usages très hétéro-
gènes : certaines sont en friche, des 
entreprises sont déjà implantées sur 
d’autres, tout comme des habitations 
privées, ou encore des campements 
roms. il subsiste aussi quelques acti-
vités agricoles à la marge : un horti-
culteur et un apiculteur y travaillent 
toujours. enfin, un vingtaine d’asso-
ciations occupent des parcelles et as-
surent leur mise en valeur. la majeure 
partie de l’espace est aujourd’hui pro-
priété de particuliers et des collectivités 
(ville, département et état). dans un 
contexte de faible maîtrise foncière et 
de manque de ressources financières, 
les marges de manœuvre de la munici-
palité sont minces. 

a

1 - Les arbres frui-
tiers étaient palissés 
le long de murs 
enduits de plâtre 
restituant la chaleur 
et les protégeant 
des intempéries. 

2 - Les PAEN, une 
fois arrêtés, sont 
opposables aux 
communes concer-
nées à l’occasion 
de la révision de 
leurs documents 
d’urbanisme (cf. TRI 
n°403).

redonner à la ville une fonction agricole
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La majeure partie 
des Murs à pêche est 
aujourd’hui propriété 
de particuliers et des 

collectivités (ville, 
département et État). 

Depuis plusieurs années, la ville de Montreuil, en Seine-Saint Denis, 
travaille à la revalorisation du patrimoine des Murs à pêches. 
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les associations impliquées ont des 
visions très divergentes sur l’orienta-
tion à donner au projet et depuis les 
premières démarches de concertation 
soutenues par la municipalité, en 
octobre 2008, des tensions impor-
tantes subsistent entre les différents 
acteurs. en 2011, un premier plan 
local d’urbanisme (plu) concerté a 
fait l’objet d’un recours de la part de 
deux des associations et un deuxième 
cycle de concertation a alors été mis 
en place. il devrait aboutir, en 2014, à 
une révision simplifiée du document. 
une demande, restée à ce jour sans 
réponse, a également été faite au dé-
partement pour établir un périmètre 
de protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains (pAeN) qui 
préserverait le lieu d’éventuels chan-
gements de plu2. parallèlement, la 
municipalité recherche des porteurs 
de projets agricoles sur deux parcelles 
de 4 000 m² déjà disponibles, une 
manière d’avancer pas à pas dans la 
construction du projet. 

■	chloé marie (fncivam)
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(petits zestes et les paniers de Martin) 
et le petit Cordonnier, un restaurant 
de produits locaux et biologiques de 
vienne. « les adhérents de la coo-
pérative sont tous à moins de 150 
kilomètres de lyon, pour garder une 
bonne synergie entre les différentes 
activités du Grap, ajoute Sylvain le 
Gal. deux boulangeries bio sont éga-
lement en cours de création. » 

inter-coopération
« en 2010, olivier Bidaut et Julien 
Weste, deux membres actuels de 
l’équipe de la Scic, ont monté l’épi-
cerie bio 3 p’tits pois, notre activité 
fondatrice », témoigne Sylvain legal. 
il y a deux ans, germent chez eux 
les premières réflexions autour de la 
coopération dans l’alimentaire bio et 
local, avec une approche sectorielle et 
régionale. 

Dans la région rhônalpine, 
une coopérative non agicole 
construit depuis près d’un an 
une filière alimentaire locale 

en aval de la production.

1 - www.grap.coop. 

2 - www.la-jardi-
niere.org. 

coopérer de la transformation
à la distribution

Quand on se présente comme 
une coopérative filière intégrée, 

on nous regarde avec de grands 
yeux », explique Sylvain le Gal, un des 
membres fondateurs du Grap, le Grou-
pement régional alimentaire de proxi-
mité1. Créé en novembre 2012, le Grap 
est une Société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic) qui offre à différentes 
entreprises du secteur de l’alimenta-
tion bio et/ou locale de l’accompagne-
ment (plans de trésorerie, expertise 
sur les métiers, gamme de produits, 
financement, etc.) mais aussi des ser-
vices (comptabilité, informatique, etc.). 
de la distribution en gros ou au détail 
en passant par la logistique, le Grap a 
pour objectif de fédérer des structures 
qui interviennent tout au long de la 
chaîne de l’alimentation « non seule-
ment pour des produits labellisés, mais 
également pour ceux issus de l’agricul-
ture paysanne, de l’agroécologie ou 
de terres en conversion, en favorisant 
les circuits courts et locaux »1. « on a 
pour ambition de structurer une filière 
alimentaire locale en aval de la produc-
tion agricole qui va de la transforma-
tion à la vente et à la restauration », 
précise Sylvain le Gal. 
le Grap rassemble à l’heure actuelle 
trois épiceries de vente de produits bio 
ou locaux : 3 p’tits pois, basée à lyon, 
Cœur d’artichaut, à Tence en haute-
loire et l’épicerie du coing à Novalaise 
en Savoie. la Scic regroupe égale-
ment deux structures de commande/
livraison de produits en circuits courts 

olivier Bidaut crée alors avec Kévin 
Guillermin l’association la Jardinière2 
pour porter l’étude de faisabilité du 
Grap, soutenue par la Chambre régio-
nale d’économie sociale et solidaire 
Rhône-Alpes, la ville de lyon et le 

« les adhérents de la coopérative 
sont tous à moins de 150 kilo-
mètres de lyon, pour garder une 
bonne synergie entre les diffé-
rentes activités »

Fond social européen. la Jardinière a 
conduit une autre étude de faisabilité 
pour un projet de halles paysannes dé-
nommé « Super halles d’oullins » qui 
ouvrira ses portes en janvier 2014, en 
banlieue lyonnaise. le Grap appuiera 
ce point de vente collectif qui regrou-
pera, sous statut Scic, 25 fermes, une 
épicerie en circuit court et de la restau-
ration avec des produits issus de l’agri-
culture bio ou paysanne.
pour adhérer au Grap, les structures 
doivent actuellement s’acquitter d’une 
cotisation mensuelle égale à 15 % de la 
valeur ajoutée qu’elles créent. dans la 
coopérative, l’équipe de cinq membres 
(dont trois salariés) spécialisés dans la 
comptabilité, l’informatique ou encore 
le juridique a pour ambition d’accom-
pagner et de développer d’ici fin 
2014 rien de moins qu’une vingtaine 
de structures au sein du Grap. Cette 
« coopérative filière intégrée » est ac-
tuellement regardée « avec de grands 
yeux », mais permet de porter un autre 
regard sur les liens entre agriculture 
locale et économie sociale et solidaire.

■	mickaël correia (transrural) 
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1 - www.pouru-
neautrepac.eu.  

n juin dernier le parlement 
européen, la Commission et le 
Conseil des ministres de l’agri-

culture ont trouvé un accord politique 
sur la réforme de la pac. pour les parti-
sans d’une pac plus juste et plus verte, 
cet accord laissait entrevoir des progrès 
déterminants en matière de distribu-
tion plus équitable des aides, d’orien-
tation forte en faveur des jeunes ainsi 
qu’en termes de « verdissement ». 
Après cet accord initial et étant donné 
les marges de manœuvre laissées aux 
états membres, les orientations natio-
nales étaient très attendues. Cet été, 
le ministère de l’agriculture proposait 
quatre scénarios pour l’application en 
France du cadre institué à l’échelle 
européenne, provoquant un débat 
des plus intéressants. 
parmi les principes variant d’un scé-
nario à l’autre, on trouvait notam-
ment celui de convergence des aides 
directes à l’hectare (ha) vers une 
moyenne nationale unique (pour ré-
duire, à terme, les différences d’aide 
à l’hectare entre les agriculteurs des 
différentes régions) et celui d’une  
majoration des aides directes sur les 
premiers hectares (pour aider les pe-
tites et moyennes exploitations agri-
coles). deux des quatre scénarios du 
ministère monopolisèrent particulière-
ment l’attention : le scénario 2 propo-
sait 60 % de convergence à l’horizon 

e

pac comme les autres ou pac encore ?
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2020, sans « surprime » aux premiers 
hectares ; le scénario 3 allait plus loin 
avec une convergence à 100 % en 
2019 et une majoration des aides 
directes sur les 52 premiers hectares 
à hauteur de 30 % de l’enveloppe des 
aides directes. 

divergence 
Sur la convergence
dans son édition datée du 6 sep-
tembre, la France Agricole simulait 
dans une infographie intéressante 
les effets des différents scénarios. 
pour un éleveur aveyronnais en 
bovins allaitants avec 80 ha, qui 
touchait 10 672 e d’aides directes 
découplées en 2012, le scénario 3 
lui faisait gagner environ 10 000 e 
d’aide directes découplées en 2019 
(et un peu moins de 5 000 e avec le 
scénario 2), sans compter les aides 
couplées, les indemnités compensa-
toires liées aux handicaps naturels 
(iChN) ou de potentielles mesures 
agro-environnementales. C’est pour 
le céréalier exploitant 200 ha en 
région parisienne que la chute aurait 
été la plus rude : alors qu’il touchait  
60 176 e de subventions découplées 
en 2012, il n’en n’aurait perçu « que » 
39 558 e avec le scénario 3 en 2019 
et 51 052 e avec le scénario 2. 

les syndicats agricoles et les orga-
nisations de la société civile ont dé-
battu de ces scénarios, allant même 
jusqu’à redessiner des « alliances » 
nouvelles. en effet, après de houleux 
débats en interne, la FNSeA s’est 
prononcée pour le scénario 2 alors 
que JA, la Confédération paysanne et 
le Modef ont pris position en faveur 
du scénario 3. les organisations de 
la société civile, notamment celles 
du Groupe pac20131, militaient 
pour une convergence maximale 
des aides et une vraie ambition en 
termes d’agroécologie. 
Après la deuxième phase de l’accord 
politique conclue le 23 septembre, 
un arbitrage gouvernemental parais-
sait indispensable. Ce sera le prési-
dent qui tranchera en quelque sorte 
en s’exprimant le 2 octobre dernier à 
Cournon dans le puy-de-dôme, lors 
du Salon de l’élevage. le puy-de-
dôme. S’agissait-il déjà d’un indice ? 
début 2012, une coalition « aty-
pique » Confédération paysanne-
Coordination rurale y remportait les 
élections professionnelles, sortant 
ainsi la chambre départementale 
d’agriculture de l’escarcelle du syn-
dicalisme majoritaire et illustrant 
en toile de fond des tensions entre 
céréaliers et éleveurs. 
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Aboutissement de plusieurs 
années de travail, de 
pressions, de compromis, 
la nouvelle réforme de la 
Politique agricole commune 
(Pac) est bouclée. 
Les premières annonces du 
gouvernement ont déçu les 
tenants de sa réorientation. 

… 

La réorientation d’un milliard d’euros d’aides vers l’élevage (par une revalorisation des indemnités 
compensatoires liées aux handicaps naturels) est un des leitmotifs du gouvernement.
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Une convention de financement du 
renouvellement des trains Intercités 
a été signée le 4 décembre dernier. 
Selon le président de l’Agence de 
financement des infrastructures de 
transport, « tous les territoires ne 
peuvent être desservis par des lignes 
à grande vitesse. Le renouvellement 
permettra de relier des villes moyennes 
ou des métropoles de province ». Ce 
chantier pourrait créer 4 000 emplois 
et réduire de 30 % la consommation 
d’énergie du réseau actuel. Premières 
livraisons prévues pour fin 2015.  ■ 

pacte pour un autre avenir 
Suite à la présentation début dé-
cembre du « Pacte d’avenir pour la 
Bretagne », des associations ont 
lancé un appel citoyen. Estimant 
que « le projet est aujourd’hui claire-
ment orienté vers la poursuite d’un 
modèle productiviste économique », 
ils invitent à la construction d’un 
autre pacte qui « inscrive en son cœur 
les enjeux sociaux et environnemen-
taux pour construire une autre logique 
de développement ». Plus d’infos : 
http://pacteecosolidairebretagne.
wordpress.com.  ■ 

victoire d’étape  
Dans la course judiciaire qui oppose 
l’entreprise Chevron au gouverne-
ment équatorien, ce dernier rem-
portait une bataille mi-novembre : la 
justice a confirmé la condamnation 
du pétrolier américain à une amende 
de quelque 7 millions d’euros. Entre 
1964 et 1990, la compagnie Texaco 
(rachetée par Chevron en 2001) a ex-
ploité une centaine de puits sur plus 
d’un million d’hectares de forêt ama-
zonienne, entraînant l’empoisonne-
ment de milliers d’indigènes. L’affaire 
judiciaire dont le début remonte à 
1993 suivra son cours au tribunal de 
La Haye. ■

en bref

2 - Disponible en 
vidéo sur : www.
elysee.fr.  

3 - à l’horizon 
2019, 70% « du 
chemin » pour 
ramener les aides 
vers la moyenne 
nationale devrait 
être parcouru. 

4 - Détail des textes 
votés sur le site du 
Parlement européen 
(plénière du 20 
novembre) : www.
europarl.europa.eu.

après des négociations
européennes encourageantes, 
les acteurs de la société civile 
s’attendaient à ce que les outils 
disponibles pour rendre la pac 
plus équitable et plus verte
soient utilisés à fond

ménager leS céréalierS 
et leS éleveurS
le discours 2 du président se découpe 
en deux parties, la première décrit sa 
vision de l’agriculture. Après avoir 
refusé de mettre dos-à-dos l’élevage 
et la production céréalière, il a tout de 
même insisté sur la crise que traverse 
l’élevage. il a aussi évoqué « le rôle 
d’exportateur de la “ Ferme France “ 
face à la demande du marché inter-
national ». dans la seconde partie 
de son discours, François hollande a 
annoncé les arbitrages à venir. Son 
leitmotif ? la réorientation d’un mil-
liard d’euros vers l’élevage à travers 
une revalorisation de l’iChN, des 
aides couplées à hauteur de 13 % de 
l’enveloppe du 1er pilier (contre 10 % 
aujourd’hui) et un plan de modernisa-
tion des bâtiments d’élevage. Mais là 
où tout le monde l’attendait, à savoir 
sur le taux de convergence des aides 
directes et sur la surprime aux pre-
miers hectares, François hollande n’a 
pas tranché pour l’un des scénarios 
proposé par son ministre mais a choisi 
de se limiter à 70 % de convergence3. 
enfin pour le paiement bonifié aux 
52 premiers hectares, il ne sera doté 
que de 20 % des aides du premier 
pilier et ce de manière progressive. 
Ces annonces sont bien en-deçà de 
ce qu’avait négocié Stéphane le Foll à 
Bruxelles, preuve qu’il est parfois plus 
simple de convaincre le voisin que de 
changer son propre système… 

amertume et déception 
Si les positionnements de cet été en 
faveur de tel ou tel scénario avaient 
pu surprendre, les réactions furent 
bien plus classiques au lendemain 
du discours. la FNSeA déclarait, par 
la voix de son vice-président henri 
Brichard : « [le discours du président] 
donne à la fois un sens qui nous va 
bien pour l’agriculture par rapport au 
contexte et une traduction de la pac 
qui a quand même été corrigée par 
rapport aux premières propositions 
du ministre de l’agriculture mais 
tout n’est pas réglé… » il saluait des 
mesures faisant preuve de « plus de 

pragmatisme que d’idéologie ». JA, 
qui s’était prononcé pour la redis-
tribution, « accepte » le compromis 
proposé et accueille favorablement le 
renforcement du soutien au renouvel-
lement des générations. pour sa part, 
la Confédération paysanne dénonce 
dans une lettre ouverte au président 
de la République les incohérences et 
l’ambition revue à la baisse tout au 
long du processus, arguant que « ce 
n’est pas ce modèle agricole dont le 
monde paysan a besoin ».
« Beaucoup d’amertume et de dé-

… 

ception », c’est par ces mots que Sa-
muel Féret, coordinateur du Groupe 
pac2013, a commenté ces annonces. 
en effet, après des négociations euro-
péennes encourageantes, les acteurs 
de la société civile s’attendaient à 
ce que les outils disponibles pour 
rendre la pac plus équitable et plus 
verte soient utilisés à fond. Ce n’est 
pas le cas. de même, l’amertume sur 
le manque d’ambition concernant le 
second pilier : « 80 % des fonds se-
ront fléchés sur l’élevage, que va-t-il 
rester pour l’agroécologie ? », se de-
mande Samuel Féret. le 20 novembre, 
les députés européens adoptaient la 
forme finale de la future pac4, sa tra-
duction française sera prochainement 
précisée avec, en toile de fond, un 
des plus grands changements de ces 
prochaines années : la libéralisation 
totale du secteur laitier et la fuite en 
avant vers la spécialisation des zones 
de production avec la suppression, en 
2015, des quotas laitiers. 

■	maxime bergonso (mrJc)
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agone
2e trimestre 2013

Campagnes populaires, 
campagnes bourgeoises. 
« En 2008, les agriculteurs ne 
représentent plus que 6 % des 
actifs de l’“ espace à dominante 
rurale ” alors que les ouvriers 
en représentent environ 32 %. 
Premier groupe social dans les campagnes françaises, 
les ouvriers sont aussi proportionnellement plus nom-
breux dans les territoires ruraux que dans les villes, 
où leur part n’est plus que de 21 % de la population 
active. (…) Bien sûr, toutes les campagnes françaises 
ne sont pas “ rouges ”. Mais face aux images tenaces 
renvoyant les ruraux du côté de la réaction, il est 
utile d’insister sur le fait que leurs habitants peuvent 
appuyer, selon les contextes, une certaine radica-
lité politique. » Le sociologue Julian Mischi étaye 
solidement ces rappels salutaires avant d’éclai-
rer les conflits d’usages qui peuvent opposer des 
« écologistes issus en grande partie des professions 
intellectuelles et privilégiant l’expertise » à des chas-
seurs aux origines beaucoup plus modestes et qui 
mettent en avant leur ancrage local.
Dans un autre registre, le doctorant en sociologie 
politique Jean-Baptiste Paranthoën croit pouvoir 
s’appuyer sur quelques témoignages succincte-
ment interprétés pour réduire la démarche d’une 
Amap à un « processus de distinction d’une petite 
bourgeoisie rurale » ! Gilles Laferté semble de son 
côté découvrir que, des années 1950 à 2000, « les 
petits paysans condamnés ne représentaient certai-
nement pas l’ensemble des mondes agricoles » mais 
qu’il aurait aussi existé des exploitants riches et en 
voie d’embourgeoisement…
Plus intéressant est le texte polémique du géo-
graphe Jean Rivière qui refuse de ne voir que des 
« ploucs de droite » et des « pavillonnaires lepé-
nistes » dans les campagnes et autour des villes. Et 
plus originaux sont les témoignages recueillis par 
Marie-Hélène Lechien auprès d’une animatrice de 
loisirs pour évoquer « l’isolement des jeunes femmes 
appartenant aux classes populaires rurales » ou par 
Nicolas Renahy auprès d’un ouvrier du bâtiment 
« adepte du “ black ” ».
Agone n° 51 – BP 70072 - 13192 Marseille cedex 20 
– www.agone.org – 20 € – abonnement un an (trois 
numéros) : 50 €.

en revues
par alain Chanard

www.unadel.asso.fr 
L’Union nationale des acteurs et des structures de développement 
local (Unadel) fête ses 21 ans en s’offrant un tout nouveau site 
Internet. à la fois riche de précieuses archives et à la pointe de l’ac-
tualité relative aux territoires, cet outil élégamment habillé bénéficie d’une navigation simplissime : 
six onglets principaux permettent d’accéder rapidement à l’histoire et aux analyses de l’Unadel, aux 
problématiques et aux productions de ses divers groupes de réflexion, à la présentation d’événe-
ments à venir ou aux comptes rendus de manifestations ou encore à la liste (non exhaustive) des 
interventions et formations que ses membres peuvent assurer.
Une mention particulière doit être faite pour le travail « de veille et de propositions » que réalise 
Décentralisons autrement. Animée notamment par l’infatigable Georges Gontcharoff, cette « plate-
forme pour une citoyenneté active dans les territoires » informe (et cherche à peser...) sur « l’évolu-
tion des politiques publiques territoriales et de la législation relative à l’aménagement du territoire, 
la démocratie locale et à la décentralisation ». Acte III de la décentralisation, place du rural face à 
l’actuel mouvement de métropolisation ou évolution des pays et des conseils de développement : 
sur tous ces sujets, et sur bien d’autres encore, les textes, les vidéos, les outils collaboratifs, les 
rendez-vous et les références dont regorge le site de l’Unadel contribuent à l’animation et à l’enri-
chissement de bien des débats importants du moment.

le lien social
24 octobre 2013
L’émancipation par l’empowerment. « Le forum social du jeudi » que 
représente cette revue met en exergue « le développement du pouvoir d’agir 
des individus et des groupes sur leurs conditions sociales, économiques ou poli-
tiques ». Si des collectifs tels qu’Alliance Citoyenne (à Grenoble) ou l’Accorde-
rie (à Paris, Chambéry ou Die) ont d’ores et déjà commencé à faire vivre cette 
approche, il apparaît que « la politique de la ville et le travail social s’y frottent 
plus timidement ». Le dossier que présente Katia Rouff encourage tous les 
acteurs concernés à se montrer plus hardis !

Le Lien social n° 1123 – BP 47310 - 31673 Labège cedex – www.lien-social.com – abonnement un an (44 
numéros) : 124 € (chèque à l’ordre de Lien social).

la revue associations
octobre 2013
Les associations à travers le monde. Éditée par une filiale 
du groupe de services Deloitte, cette « revue bimestrielle entiè-
rement dédiée à l’actualité juridique, comptable, fiscale et sociale 
des associations » propose une rapide « analyse comparative des 
structures associatives à travers le monde ». L’accent est mis sur 
les modes de financement (pourcentage de fonds publics), les 
secteurs investis et les relations avec l’État. Cinq « modèles de 
dépenses sociales » sont brièvement évoqués : le scandinave 
(socio-démocrate), le rhénan (corporatiste), l’anglo-saxon (libéral), le méditerranéen (émergent) 
et l’oriental (Est de l’Europe). On relève au passage qu’aux États-Unis, plus de la moitié des 
hôpitaux relèvent du secteur privé non lucratif.
La Revue Associations n° 56 – BP 81284 - 69608 Villeurbanne cedex – abonnement un an gratuit sur le 
site Internet : www.inextenso-associations.com.
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politis
novembre-décembre 
2013
Malbouffe : comment 
y échapper. Paul Ariès 
appelle à résister au 
processus de « déstruc-
turation de la table » 
qu’opèrent « le marketing et 
la pub ». Ce combat devrait selon lui être im-
pulsé par un « service public de l’alimentation » 
qui garantirait à tous l’accès à une nourriture 
suffisante, équilibrée et de qualité. Mais, pour 
le moment, l’industrie agro-alimentaire et la 
grande distribution promeuvent toujours une 
« malbouffe » qui, note José Bové, nous « coûte 
très cher ». Et la résistance est d’abord le fait 
d’organisations et de groupes qui développent 
une agriculture paysanne, créent des jardins 
collectifs, mettent en place des cantines bio, 
animent des coopératives de distribution de 
produits locaux... Surtout, le refus d’une alimen-
tation nocive, standardisée et peu goûteuse est 
l’affaire de chacun : le développement d’une 
« consommation critique » profite à la satisfaction 
de ceux qui la pratiquent, mais fait aussi évoluer 
plus globalement le rapport de forces en faveur 
de systèmes de production et de distribution 
répondant mieux aux besoins des populations 
et à leur quête d’une bonne qualité de vie.
Politis hors-série n° 59 – 2, impasse Delaunay 
75011 Paris – www.politis.fr  – 5 € – abonnement 24 
numéros (dont un hors-série) : 59 €.

l’Âge de faire
novembre 2013
Ils font bouger l’école pu-
blique. Dans un contexte d’empoi-
gnades sur les rythmes scolaires, 
les témoignages dont regorge cette 
livraison de l’Âge de faire sont par-
ticulièrement bienvenus ! Qu’elles 
soient inspirées par la pédagogie 
Freinet, par la volonté d’impliquer 

davantage les parents ou par le refus des notes, 
les initiatives présentées incitent à ne jamais 
perdre de vue qu’éducation et épanouissement 
des enfants ne devraient jamais être dissociés... 
L’Âge de Faire n° 80 – La Treille – 04290 Salignac 
– www.lagedefaire-lejournal.fr – 1 € – abonnement 
un an (onze numéros) : 16 €, ou 25 € ou 28 €... 
(simple, soutien ou collectivités...).

alternatives économiques
novembre 2013
Licenciements, inégalités, pauvreté : on fait quoi ? 8,9 mil-
lions de pauvres (soit 900 000 de plus qu’en 2008), dont 2,7 millions 
d’enfants et d’adolescents ; 5,4 millions d’inscrits à Pôle emploi et 
500 000 emplois perdus dans le secteur marchand depuis 2008... Alors 
que « la cote d’alerte » est largement atteinte et que l’appauvrisse-
ment et le creusement des inégalités connaissent « une accélération 
inquiétante », Denis Clerc juge positif que la lutte engagée par le gou-
vernement contre la pauvreté cherche à agir simultanément dans les 

domaines du pouvoir d’achat, de l’emploi, du logement, de l’école, de la fiscalité... Le contexte écono-
mique étant exécrable, « ces mesures, même intégralement mises en œuvre, ne viendront évidemment 
pas à bout de la pauvreté. […] Mais, au moins, les différentes facettes de la pauvreté sont prises en 
compte, dans une démarche globalement plus cohérente que ce n’était le cas jusqu’ici. »
Alter éco n° 329 – 12, rue Cap-Vert 21800 Quétigny – www.alternatives-economiques.fr – 4,30 € – abonne-
ment un an (onze numéros) : 38 €.

revue projet
octobre-décembre 2013
Quel travail sans croissance ? Publiée par les laïcs et les jésuites du Centre 
de recherche et d’action sociales (Ceras), cette revue plus que centenaire 
entend dépasser le dilemme suivant : faut-il décroître au nom de l’environ-
nement, au risque d’augmenter le chômage, ou exploiter encore davantage 
des ressources non renouvelables pour donner du travail à chacun ? Jean 
Merckaert, rédacteur en chef de la Revue Projet, estime en effet que la ques-
tion « planète ou emploi » est mal posée car il reste possible d’occuper des 
hommes à autre chose qu’à dilapider le patrimoine naturel. Le socio-écono-
miste Bernard Perret note à ce sujet qu’« une société viable exigera non pas moins mais plus de travail : 
un travail davantage relationnel et moins consommateur de matière ». L’économiste Alain Lipietz évalue de 
son côté à 600 000 le nombre d’emplois que l’isolement thermique et les énergies renouvelables pourraient 
créer d’ici à 2030. La philosophe et sociologue Dominique Méda défend une approche complémentaire en 
démontrant que « réduire le temps de travail reste la solution ! » L’éditorialiste d’Alter éco qu’est Philippe 
Frémeaux est plus nuancé dans son évaluation des capacités de l’économie sociale et solidaire à « penser 
un nouveau régime d’activité riche en bien-être pour tous et réellement soutenable ». L’ex-inspecteur du 
travail et philosophe Jacques Le Goff s’interroge quant à lui sur le devenir du salariat tandis que l’ex-respon-
sable syndicale et sociologue Anousheh Karvar invite à « réinventer notre modèle social »... La quinzaine de 
textes rassemblés dans ce numéro double de la Revue Projet composent un dossier très complet.
Revue Projet n° 336-337 – 4, rue de la Croix-Faron 93217 La Plaine Saint-Denis – www.Revue-Projet.com – 
24 € – abonnement un an (six numéros) : 64 €.

le fil d’iéna
sePtembre 2013
Environnement. Le mensuel du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) fait un point synthétique sur divers dossiers relatifs 
à l’environnement : la protection de la mer, « avenir de l’humanité » ; 
le financement des transitions écologique et énergétique ; la transition 
énergétique dans les transports ; la préservation de la biodiversité...
Le Fil d’Iéna n° 20 – abonnement gratuit en adressant un courriel à : 
communication@lecese.fr.
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au fil des lectures
par alain Chanard

Entre « peur de perdre le contrôle des projets » et 
« méfiance vis-à-vis des habitants, jugés incapables 
de se mettre à la hauteur de l’intérêt général », la plu-
part des élus, mais aussi nombre des profession-
nels qui les épaulent n’ont guère d’appétence pour 
la démocratie participative. Notre vieux fonds ré-
publicain nous fait regarder avec suspicion tout ce 
qui semble concurrencer le système représentatif. 
En conséquence, notre conception « des “ bonnes 
relations ” entre habitants, élus et administration » 
tend à réduire l’exercice de la démocratie à sa plus 
simple expression : une fois les élections passées, 
« aux élus de prendre les décisions, aux profession-
nels d’assurer le montage, le suivi et l’évaluation des 
projets et aux habitants et associations de signaler les 
dysfonctionnements qu’ils constatent ».
Marion Carrel montre que cette réticence explique 
pourquoi, en France, l’offre de participation se 
cantonne, au mieux, à une « démocratie de proxi-
mité, conversationnelle, sans lien avec la décision ». 
Dans ce cadre étroit, « l’injonction de participation » 
confond citoyenneté et civisme : une fois les déci-
sions prises, les habitants sont invités à écouter une 
« information descendante » (et se voient reprocher 
d’être irresponsables quand ils n’assistent pas aux 
exposés des élus et techniciens ou de ne pas être 
à la hauteur des enjeux quand ils parlent de leurs 
problèmes quotidiens).
S’appuyant sur un large éventail de références li-
vresques, cette riche analyse, de style universitaire, 
est suivie de la description vivante et très précise 

faire participer les habitants ?
citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires 
marion carrel

d’un temps d’échange « organisé » dans un quar-
tier populaire par la mairie de Grenoble. Marion 
Carrel présente un compte rendu ethnographique 
de cette « réunion publique “ anti-publique “ » en 
pointant notamment son manque de préparation, 
l’inadaptation des prises de parole, la disqualifica-
tion par les élus et techniciens des témoignages 
et des avis des habitants et, plus généralement, 
le flou des objectifs de la rencontre. Tout cela 
débouche logiquement sur un festival d’incompré-
hensions réciproques et de propos blessants. Le 
seul résultat collectivement partagé de ce gâchis 
est le sentiment de frustration éprouvé par chacun 
des acteurs.
L’attention que Marion Carrel porte aux « manières 
de faire » constitue un des grands intérêts de cet 
ouvrage. Elle démontre en effet que l’affichage de 
bonnes intentions ne peut en aucun cas suffire à 
faire vivre ne serait-ce qu’une simple concertation : 
le travail de construction de points de vue collectifs 
(favoriser l’expression de ceux qui n’interviennent 
pas spontanément, enquêter, débattre d’abord 
entre pairs, acquérir des éléments d’expertise man-
quants, élaborer des formes efficaces de communi-
cation…) et l’organisation des échanges (choix et 
organisation matérielle des lieux de concertation, 
introduction et animation des débats…) ne sont 
pas des détails mais les constituants essentiels 
de toute démarche participative. Marion Carrel 
l’illustre en présentant les pratiques de six collectifs 
au sein desquels des « professionnels-militants » 
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une autre histoire des « trente glorieuses »
modernisation, contestations et pollutions dans la france d’après-guerre 
sous la direction de céline Pessis, sezin toPçu et christoPhe bonneuil

à l’heure où l’attente d’un hypothétique « retour de la croissance » attise la nostalgie d’une période fantasmée, cet ouvrage rappelle opportuné-
ment que nous continuons à souffrir de l’impact environnemental et sanitaire des « Trente ravageuses », que les « aménageurs » ont étalé la ville 
en la déstructurant, que la mécanisation agricole a ruiné des millions de paysans sur tous les continents… L’idée de « progrès » qui s’est imposée 
à cette époque n’a pas été admise spontanément mais résulte du travail idéologique qui a promu le productivisme, la religion du Produit intérieur 
brut (PIB) et le consumérisme. Ce travail a été accompli par des théoriciens tels que l’« apôtre de la productivité » Jean Fourastié et, à l’autre bout 
de la chaîne, par des publicitaires qui n’ont cessé d’étendre leur pouvoir, mais cet ouvrage n’oublie nullement de souligner que, dès le départ, les 
résistances ont été très vives, tant chez d’autres chercheurs que dans la population. Ces éclairages historiques mettent utilement en perspective 
certains débats fondamentaux et devraient fournir d’utiles références aux écologistes et aux objecteurs de croissance.
Éditions La Découverte – collection Cahiers libres – août 2013 – 310 pages – 24 €.

développent « une 
forme d’empowerment 
des pauvres » : les as-
sociations Université 
du citoyen (en région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur), Moderniser 
sans exclure (fondée par 
Bertrand Schwartz) et Arpenteurs (urbanisme par-
ticipatif), les « groupes de qualification mutuelle » 
impulsés par Suzanne Rosemberg, le mouvement 
ATD Quart Monde et la compagnie théâtrale 
Naje (Nous n’abandonnerons jamais l’espoir). 
Ces « artisans de la participation » mettent l’accent 
sur deux ingrédients essentiels d’une démarche 
visant réellement l’implication des citoyens : le 
temps et le savoir-faire.
Cet ouvrage est centré sur la problématique des 
quartiers d’habitat social et il fait fréquemment 
référence à la Politique de la Ville. Les observa-
tions, les réflexions et les pistes d’action qu’il 
déroule n’en intéresseront pas moins tous ceux 
qui cherchent à promouvoir la participation des 
habitants dans des espaces ruraux ou périur-
bains. Un précieux livre à glisser dans le paque-
tage des équipes qui sortiront des urnes à la fin 
du mois de mars !
ENS éditions – collection Gouvernement en 
question(s) – École normale supérieure de Lyon – 15, 
parvis René Descartes BP 7000 - 69342 Lyon cedex 
07 – mai 2013 – 274 pages – 20 €.
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guide de l’entrepreneur social
PhiliPPe chibani-Jacquot et thibault lescuyer

Portraits d’entrepreneurs sociaux, parcours de formation préparant à la création ou à la 
gestion d’une entreprise sociale, choix d’un secteur d’activité et d’un statut, évaluation 
de l’utilité sociale, recherche d’un accompagnement et de financements… Ce guide très 
concret et illustré par de nombreux exemples vécus traite méthodiquement de tout ce qui 
concerne l’entreprise sociale. Il regorge par ailleurs de références bibliographiques, de 
questions à se poser, d’adresses de structures à contacter…
Éditions Rue de l’échiquier – 40, rue de l’Échiquier 75010 Paris – www.ruedelechiquier.
net –novembre 2013 – 380 pages – 25 €.

vers la sobriété 
heureuse
Pierre rabhi

Chez Pierre Rabhi, la vie per-
sonnelle, les pratiques agrono-
miques, les solidarités vécues et 
la réflexion philosophique sont 
tellement imbriquées que le mot 
de cohérence est un de ceux 
qui s’imposent à la lecture de 
ses ouvrages. Très court, celui-
ci considère « la pauvreté en 
tant que valeur de bien-être » et propose « des songes 
heureux pour ensemencer les siècles ». Entre faits on ne 
peut plus concrets et approches poétiques, son pro-
pos invite à questionner rien moins que les finalités de 
notre organisation sociale.
Éditions Actes Sud – collection Babel – avril 2013 
– 168 pages – 6,70 €

mouvements paysans
face à la politique agricole commune 
et à la mondialisation (1957-2011)
textes réunis Par laurent Jalabert et 
christoPhe Patillon

Des fondements idéologiques de 
la Pac aux positions que, depuis un 
demi-siècle, le Parti socialiste a suc-
cessivement défendues à propos 
des réformes de cette dernière, 
en passant par la rencontre-débat 
que « le syndicalisme uni du Grand 
Ouest » a organisée le 25 juillet à 
Nantes avec Sicco Mansholt (alors 
commissaire européen en charge 
de l’agriculture), la grève du lait en Bretagne ou au 
Pays basque, « la relation ambiguë entretenue entre 
les instances européennes et les viticulteurs languedo-
ciens » ou encore le conflit qui, en 2002, a opposé les 
« éleveurs intégrés » à l’entreprise Doux. Dix des textes 
rassemblés dans cette publication sont signés par des 
chercheurs de diverses universités et trois acteurs des 
mouvements paysans éclairent « de l’intérieur » les 
analyses des paysans-travailleurs et de la Confédé-
ration paysanne, notamment sur les grèves du lait 
de 1972 et 2009 et sur l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC).

Presses universitaires de Rennes – UHB Rennes 
2 – Campus de La Harpe – 2, rue du doyen Denis-Leroy 
35044 Rennes cedex – www.pur-editions.fr – revue En-
quêtes & Documents n°45 – avril 2013 – 250 pages – 17 €.

les prédateurs du béton
enquête sur la multinationale vinci 
nicolas de la casinière

Le géant mondial du BTP (bâtiments et travaux publics) qu’est le groupe Vinci 
« incarne le capitalisme moderne avec un discours de façade écolo, une rhéto-
rique bien rodée sur l’humain au cœur de l’entreprise, des œuvres de bienfaisance 
bien orchestrées ». Le journaliste Nicolas de la Casinière dévoile l’envers du 
décor en notant que les deux Guerres mondiales ont bien profité à plusieurs des entreprises qui se sont 
réunies dans Vinci, que les partenariats avec des entités publiques du monde entier ont surtout généré 
des profits privés, que les considérations environnementales ne pèsent guère quand elles risquent de 
rogner les profits, que les puissants soutiens extérieurs du groupe sont infiniment mieux traités que ses 
salariés du bas de l’échelle…

Éditions Libertalia – collection à boulets rouges – 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris – www.editionsliber-
talia.com – juin 2012 – 110 pages – 8 €.

les espaces-tests agricoles :
une diversité de dispositifs au service de l’installation agricole
mélanie boyer et aline fayard

Ce guide pratique publié par le Réseau national des espaces-tests agricoles (Réneta) résulte 
d’un minutieux travail d’inventaire qu’a conduit le Celavar Auvergne. Il brosse un pano-
rama aussi complet que possible des différentes formes que ces outils originaux revêtent 
aujourd’hui. Il s’adresse plus particulièrement aux collectivités et aux associations qui sou-
haitent développer ou soutenir un espace-test pour favoriser l’installation de porteurs ayant 

besoin de passer leur projet agricole au banc d’essai. 
Réseau des Crefad – 9, rue sous les Augustins 63000 Clermont-Ferrand – http///reseaudescrefad.org – 1er 
trimestre 2013 – 150 pages – 15 €.

trajectoires de jeunes altermondialistes
en france et en allemagne
ariane Jossin

Le suivi sur cinq ans des parcours de dix-huit militants altermondialistes français ou alle-
mands montre que ces derniers continuent de rester très liés à leurs problématiques 
nationales respectives : la dimension transnationale de l’altermondialisme reste em-
bryonnaire. Ces itinéraires individuels ont pourtant en commun d’illustrer l’incapacité 
des organisations traditionnelles des deux bords du Rhin à attirer certaines franges poli-
tisées de la jeunesse. Ils traduisent aussi les ratés des mouvements altermondialistes et 

esquissent de nouvelles formes d’engagement.
Presses universitaires de Rennes – collection Res Publica – Campus de La Harpe – 2, rue du doyen Denis-
Leroy 35044 Rennes cedex – www.pur-editions.fr – avril 2013 – 408 pages – 22 €.




