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LES PAYSANNES OUVRENT LA VOIX

voir l’engouement bénévole autour de ce dossier et les événements qui fleurissent cet 

automne autour des femmes en agriculture – les Rencontres paysannes féministes à Roybon 

(38) et les Rencontres des travailleuses de la terre à Vezin-le-Coquet (35) en septembre, la 

sortie du film Croquantes en octobre, les 5e rencontres nationales des Civam « Femmes et 

milieu rural » à Saint-Sauvant (86) en novembre, etc. – il ne fait aucun doute qu’il y a encore beaucoup 

de choses à dire et à écrire sur le sujet. Surfant (une fois n’est pas coutume) sur cette vague médiatique, 

Transrural initiatives tente de brosser un tableau réaliste de la situation des agricultrices et des inéga-

lités, discriminations et violences dont elles et les autres habitantes des territoires ruraux sont encore 

victimes malgré certains progrès, juridiques notamment.

Presqu’entièrement écrit par des femmes – paysannes, animatrices dans des associations de dévelop-

pement agricole et rural et d’éducation populaire, militantes féministes, chercheuses – ce dossier donne 

la parole aux premières intéressées dans les fermes, sur les marchés… et fait la part belle aux initiatives 

collectives. Que celles-ci visent à améliorer la représentation et l’écoute des agricultrices dans les organi-

sations professionnelles, à mieux accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles ou encore 

à mener la transition agroécologique, elles font émerger une sororité qui participe à l’émancipation des 

femmes rurales… et font reculer le patriarcat dans des campagnes encore trop sexistes. ■ 

Ce dossier a été soutenu par le MRJC par le biais d'un appel à projet 

sur l'égalité femme homme en rural de l'Agence nationale de la cohé-

sion du territoire.
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Elle bossait comme un homme et se levait 
tôt le matin / Une vraie bête de somme et 

ça ne me coûtait rien. » Dans cette chanson 
de 2006 sur une épouse « sans profession », 
Jules Marquard, paysan à la Confédération 
paysanne, dénonçait l’invisibilisation du 
travail des femmes en agriculture, contre 
laquelle le syndicat et d’autres organisa-
tions se sont battus, faisant reconnaître 
les statuts de co-exploitante et conjointe 
collaboratrice à partir des années 1980. 
Aujourd’hui, les productions culturelles 
autour des agricultrices se multiplient. Au 
cinéma et à la télévision d’abord, avec des 
fictions à succès comme La Terre des hommes 
(cf. TRI n°488), qui aborde le sexisme et les 
violences sexuelles à travers le parcours de 
Constance, fille d’éleveur cherchant à sau-
ver la ferme familiale de la faillite, mais 
surtout avec de nombreux documentaires, 
tels La Ferme d’Émilie, centré autour d’Émi-
lie Jeannin, éleveuse de Charolaises mili-
tant pour l’abattoir mobile (cf. TRI n°480), 
ou Jeune bergère, portrait d’une Parisienne 
ayant tout quitté pour élever des moutons 
dans les prés salés du Cotentin. Côté livres, 
Néo-paysannes de Linda Bedouet recueille 
dix témoignages de femmes venues du ter-
tiaire ou de la ville pour « se faire une place 
dans les champs ».

POURCENTAGES TROMPEURS
Les journaux répètent à l’envi que les 
femmes représentaient 8 % des chef·fes 
d’exploitation et coexploitant·es ou 
associé·es en 1970, contre 26 % en 2020. 
Mais, comme souligne le sociologue Valéry 
Rasplus (cf. p. IV), alors qu’on comptabilisait 
132 122 cheffes d’exploitation et co-exploi-
tantes en 1970, elles sont 129 772 au-
jourd’hui. « Ce type d’affichage statistique tend 
à donner l’illusion d’un progrès », conclue-t-il. 

Progrès qui tiendrait à la fois de la présence 
accrue des femmes dans le monde agricole 
et de ses effets supposés. Les agricultrices 
ne seraient pas des agriculteurs comme les 
autres : leurs parcours « hors du commun » 
(Le Figaro Madame) les rendent « essentielles 
pour le monde agricole de demain » (Euractiv) 
où elles innovent, telles « des exploratrices, 
des conquérantes » (Néo-paysannes) : « elles 
redémarrent des activités qui n’existaient plus, 
recréent des filières et donne une nouvelle iden-
tité à ces métiers », assure Linda Bedouet. 

LES HÉROÏNES ET LES AUTRES
Présentées comme des combattantes, elles 
sont facilement héroïsées – une pièce de 
théâtre de la compagnie « On t’a vu sur la 
pointe » consacrée aux agricultrices est in-
titulée Héroïnes. Mais glorifier ces femmes 
revient à se décharger sur leurs épaules du 
nécessaire redressement d’un modèle agri-
cole qui maltraite ses principaux acteurs 
– les récents films consacrés aux hommes 
paysans, de Petit paysan à Au nom de la terre 
(cf. TRI n°476), le montrent davantage. 
« Et si le renouveau paysan était porté par les 
femmes ? » demande le synopsis du film 
Femmes de la terre, comme si le « renouveau 
paysan » ne dépendait pas avant tout des 
politiques publiques. 
Par ailleurs, présenter des success stories 
de self-made-women cheffes d’exploitation 
occulte les trajectoires moins brillantes de 
conjointes collaboratrices ou de salariées 
agricoles qui, elles, buttent sur le sexisme 
qui perdure dans le milieu. Pour poursuivre 
cette lutte contre le patriarcat, le collectif, 
l’entraide, la sororité, tels que représen-
tés dans la bande dessinée Il est où le pa-
tron ? (cf. TRI n°492) ou le documentaire Les 
Croquantes (cf. p. IV) sont indispensables.

■ Jade Lemaire (TransruraL)

«

Les agricultrices sont de plus en plus représentées dans les médias 
et productions culturelles. Mais ces success stories occultent le 
fait que le combat pour l’égalité n’est pas terminé

Médiatisation des paysannes : 
attention aux pièges DOCUMENTER LA CONDITION 

DES PAYSANNES POUR 
SUSCITER LE CHANGEMENT
Avant de travailler à la radio R d'Autan 
Gaillac, j'ai été salariée d’associations 
para-agricoles, puis j'ai fait du Wwoo-
fing, me suis formée à l’élevage laitier et 
à la transformation fromagère et enfin, j'ai 
élevé des brebis dans une ferme collective 
du Tarn. Non issue du milieu agricole, j'ai 
rencontré quelques difficultés au gré de ce 
parcours. Une anecdote : en stage, l'éle-
veur propose à mon compagnon de l'aider 
à réparer la machine à traire. Moi, je pour-
rais laver les bouteilles à jus de pommes. 
J'aurais bien eu envie d'apprendre à 
réparer la machine moi aussi mais je 
n’ai pas osé le dire. Pourquoi ? Bien des 
fois, je me suis sentie nulle et pas à la 
hauteur physiquement ou dans l'usage 
des machines, tellement que je me suis 
empêchée d'apprendre ou que j'ai accepté 
qu'on ne me le propose pas. Une fois à 
la radio, j'ai eu envie d'aller questionner 
des paysannes pour savoir comment elles 
vivaient cela. Femmes seules, retraitées, 
en couple hétéro ou homo, en collectif… 
Donner à entendre leurs difficultés, mais 
aussi leurs stratégies pour dépasser les 
obstacles, voilà l'intention de ma série 
radiophonique « Femmes paysannes », de 
cinq épisodes – aînées, organisation du 
travail, entraide, sexisme, corps et vies af-
fectives – disponible sur rdautan.fr. Je me 
suis rendue dans des centres de formation 
agricole pour des écoutes collectives. Les 
échanges qui ont suivi se sont révélés 
passionnants et amenaient une réflexion 
autour de la place de chacun·e dans les 
fermes. Le documentaire suscite souvent 
l'empathie, vecteur de changement ! 

claire KachKouch soussi (r d’autan)
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u’est-ce qui vous a poussées à 
vous lancer dans ce film ?
Isabelle Mandin (IM) : On voulait 

filmer les femmes qu’on trouvait moins 
visibles dans les médias, s’intéresser à 
leur territoire et voir comment chacune 
réagissait et interagissait selon le lieu où 
elle vivait. On est parties sur un diptyque. 
On a fait un film en ville, Habitantes, avec 
et sur des femmes du quartier populaire 
Monplaisir à Angers, en pleine rénovation 
urbaine. En même temps, on voulait parler 
des femmes rurales.
Tesslye Lopez (TL) : On voulait faire 
du documentaire d’intervention sociale. 
Croquantes, on l’a pensé et fabriqué comme 
un outil pour les agricultrices, pour qu’il 
donne envie à d’autres femmes plus iso-
lées de se mettre en groupes non-mixtes. 
Faire de l’essaimage quoi.

Combien de temps a duré le tournage ?
IM : Le projet a commencé en 2018. On a 
cherché des collectifs d’agricultrices et on 
nous a mises en relation avec la Chambre 
d’agri du 44 parce qu’il y avait un groupe 
femmes territorial. Très rapidement, on 
s’est aperçu qu’il y avait des blocages à 
mettre en avant leur parole. On s’est dit 
que c’était d’autant plus important de le 
faire. Et là, on nous a parlé du Civam 44, 

Q

Le documentaire Croquantes, sorti le 7 octobre1, 
nous entraîne aux réunions mensuelles du Groupe 
Femmes du Civam de Loire atlantique. 
Entretien avec ses réalisatrices.

« On voulait faire 
du documentaire 
d’intervention sociale »

par le mode d’animation proposé par l’ani-
matrice qui est clairement dans l’éducation 
populaire. C’est-à-dire qui accompagne les 
personnes sans les diriger, les amène à se 
poser des questions et à se déplacer un peu 
quand elles ont des idées trop arrêtées… 
mais sans les juger.

Est-ce que vous vous sentez dans la ten-
dance avec ce sujet ?
TL : Fatalement oui mais on s’est retrouvées 
là sans vouloir être dans la tendance. Notre 
parcours a fait qu’on a rencontré le Civam, 
qu’on s’est penchées sur cette question. 
C’était aussi une suite logique. Que le sujet 
des agricultrices soit tendance signifie que 
les gens s’y intéressent. On a quelque chose 
à proposer avec une certaine vision et un 
parti pris. Autant en profiter !
IM : J’ai l’impression que ça sera toujours 
un sujet tendance parce que ça n’avance 
pas bien vite. Et ça fait quand même trois 
ans et demi qu’on est sur ce sujet. On l’a 
réfléchi aussi en amont. 
TL : En même temps, tous ces documen-
taires, reportages ou BD permettent de dif-
fuser, de faire entendre, de montrer et de 
se motiver. Ce sont des ressources supplé-
mentaires pour les agricultrices. Et ça, ça fait 
partie de nos ambitions aux Films Hector 
Nestor, une association 100 % féministe, 
féminine et rurale !

■ ProPos recueiLLis Par ÉmiLie serPossian, consuLTanTe eT 
formaTrice sur Le genre eT Le TravaiL en agricuLTure eT chargÉe de 

ProducTion Pour Les fiLms hecTor nesTor 

1- Une tournée de projections-rencontres est en 
cours. Plus d’infos : https://lesfilmshectornestor.
org/Projections-rencontres

avec une animatrice qui travaillait d’une 
manière assez offensive sur ces questions 
et qui nous a ouvert la porte très vite. Le 
tournage a commencé en février 2019.
TL : Les dernières séquences, c’était en juin 
2022. On voulait mettre en valeur le collec-
tif et pas l’individuel. Ça demandait de cap-
ter les moments de groupe et donc d’être 
pile au moment où il se passait un rassem-
blement, une formation… On a dû suivre 
le rythme de réunions du groupe pour ar-
river à dire que le collectif est un moyen 
d’émancipation pour ces agricultrices.

Comment sont représentées les femmes 
dans votre film ?
TL : Le film raconte le collectif mais il est 
ponctué de moments individuels. On a 
pris le parti de les montrer au travail avec 
l’ambiance réelle, de ne pas poser leur voix 
là, d’être en immersion avec parfois de la 
solitude, parfois une cadence au travail. 
Par contre, la parole, on l’a gardée dans les 
moments collectifs.
IM : On voulait montrer la maîtrise du 
geste professionnel. Ce sont toutes des 
professionnelles qui maîtrisent et qui, en 
plus, se questionnent sur le fondement 
de leur métier, la manière d’interagir avec 
leurs collègues, parfois mari ou frère. Elles 
n’ont pas peur de se poser des questions. 
Elles ne trouvent pas toujours de réponses 
mais le fait de se poser des questions en-
semble les amène à l’action collective. 
Dans Croquantes, on voit des femmes qui 
débattent, qui ne sont pas forcément d’ac-
cord, le tout en grande bienveillance. Elles 
s’autorisent à dire. Ceci est rendu possible 
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la question « Comment nommez-vous 
la profession d’une femme qui travaille 
dans le domaine de l’agriculture et qui 

met en culture ou élève des animaux ? » po-
sée par le sociologue Valéry Rasplus, qui 
anime le carnet de recherche AgriGenre1, 
les hommes agriculteurs interrogés ré-
pondent « agriculteur » là où les femmes 
de la profession préfèrent « agricultrice ». 
Question de vocabulaire ? Derrière les 
mots, il y a les représentations. Sur 
Twitter cette fois, Valéry Rasplus a posé 
la question suivante : « Quand vous enten-
dez ou lisez le mot «agriculteur», vous pen-
sez à… ». 75,7 % des 580 répondant·es 
ont dit « un homme » et seulement 0,3 % 
« une femme » (le reste ayant répondu 
un homme et/ou une femme). « Encore de 
nos jours, écrit le sociologue, pour certains 
agriculteurs ou personnes du monde agricole, 
la profession reste un domaine réservé, mas-
culin et viril, où la femme n’est pas toujours 
bien acceptée comme agricultrice, ou alors à 
côté de l’homme, comme une aide complé-
mentaire, une sorte de side-farmer. »

D’ailleurs, si les agricultrices gagnent en 
visibilité dans les médias (cf. p. II), elles 
restent largement ignorées des ma-
chinistes agricoles. 75 % des femmes 
agricultrices interrogées par AgriGenre 
pensent que le matériel agricole devrait 
tenir compte du genre, contre 31,43 % 
des hommes. « Des femmes agricultrices 
voient des problèmes de force, de poids, 
de taille… là où des hommes agriculteurs 
semblent les ignorer », explique Valéry 
Rasplus. Le mépris des constructeurs 

s’étend jusque dans les jouets : les fi-
gurines associées aux mini-machines 
de chez John Deere sont toutes mascu-
lines. Idem chez Lego ou Playmobil : aux 
hommes le tracteur, la moissonneuse-
batteuse et le convoyeur à foin, aux 
femmes le soin des animaux, éventuelle-
ment la… brouette. Inculquée à nos en-
fants par l’agro-industrie, cette idée d’un 
fossé technologique entre agriculteur et 
agricultrice est aussi véhiculée par le ser-
vice public. Ainsi, un documentaire de 
France 3, Agriculteurs 3.0, portant sur la 
circulation et l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les mondes agri-
coles (ordinateurs, GPS, drones, réseaux 
sociaux…), ne montre aucune femme. 
« Cette représentation n’est pas conforme 
à la réalité, observe Valéry Rasplus. Les 
“ Agriculteurs 3.0 ” rassemblent aussi bien 
des hommes que des femmes […] totalement 
invisibilisées dans ce documentaire comme 
l’étaient leurs ascendantes dans les fermes 
d’autrefois. Cette exclusion “ 3.0 ” tend à ren-
forcer l’image d’un modèle masculin de la 
profession où la femme est et demeurera une 
exception. »
« Exception », c’est le mot. Deux femmes 
seulement ont déjà accédé à une fonction 
de présidente ou de porte-parole d’un 
syndicat agricole : Christiane Lambert 
(JA, de 1994 à 1998 et FNSEA, depuis 
2017) et Brigitte Allain (Confédération 
paysanne de 2003 à 2005). Sera-t-on 
étonné alors en lisant que 86 % des 
agricultrices interrogées par AgriGenre 
pensent que les questions liées au 
partage des tâches domestiques, à la 
pénibilité au travail, aux inégalités de 
salaires, etc. qui les touchent ne sont 
pas suffisamment prises en compte par 
l’ensemble des syndicats agricoles ? 

■ Jade Lemaire  (TransruraL)

1 - https://agrigenre.hypotheses.org

À

Le sociologue Valéry Rasplus montre que la médiatisation croissante des 
agricultrices n’empêche pas la persistance d’une certaine invisibilisation 
dans les sphères professionnelles et de stéréotypes et assignations 
dans les exploitations comme dans les représentations.

Agricultrices 0.0

LES FIGURINES ASSOCIÉES 
AUX MINI-MACHINES DE CHEZ 
JOHN DEERE SONT TOUTES 
MASCULINES.

PARITÉ FERTILE 
EN ILLE-ET-VILAINE

À Agrobio35, le groupement des agro-
biologistes d’Ille-et-Vilaine, une gou-
vernance paritaire se cultive. La graine 
est plantée en 2017 lors de l’assemblée 
générale (AG) sur le thème : « Quelle 
place pour les femmes dans notre monde 
agricole ». Une motion est adoptée : tout 
homme sortant du conseil d’administra-
tion (CA) sera remplacé par une femme 
jusqu’à ce que la parité soit atteinte. Elle 
l’a été pour la première fois au bureau 
et au CA cette année. Cette formalisation 
institutionnelle est nécessaire, elle en-
gage la responsabilité collective et rend 
légitimes les individus. En parallèle, la 
sociocratie a été introduite dans les réu-
nions, où désormais il y a des tours de 
parole, des temps de parole égaux et des 
décisions prises au consentement. Pour 
favoriser une meilleure articulation tra-
vail/vie privée, les réunions (sans alcool) 
sont en journées et terminent à l’heure. 
« En tant que nouvelle arrivante, c’est tou-
jours dur de trouver sa place. Avec ce mode 
d’animation, c’est fluide, on se sent tout de 
suite écoutée et entendue », rapporte Bé-
nédicte, éleveuse bio de vaches laitières 
et membre du CA. Afin d’encourager les 
candidatures féminines au CA, élu·es et 
salarié·es vont toute l’année à la ren-
contre d’agricultrices leur présenter son 
fonctionnement, discuter du temps que 
cela représente, etc. Puis, à son arrivée 
au CA, la nouvelle est épaulée par une 
marraine qui s’assure de sa bonne inté-
gration. Selon Virginie, maraîchère bio et 
membre du CA, « si le sujet s’est si bien 
passé, c’est qu’il a aussi été porté par des 
hommes, notamment le directeur et le 
président ».

pauline cros, aniMatrice de la coMMission 
place des FeMMes (agrobio35)
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Le rapport de 2021 du Sénat sur l’égalité femmes-hommes dans les 
territoires ruraux1 dresse un constat accablant. Résumé. 

Les campagnes, « zones blanches 
de l’égalité » femmes-hommes ?

an dernier, la délégation 
aux droits des femmes du 
Sénat rendait un rapport sur 

la situation des femmes dans les 
territoires ruraux : « Femmes et rura-
lités : en finir avec les zones blanches 
de l’égalité ». Un travail de dix mois, 
nourri de nombreuses auditions 
et consultations de chercheur·ses, 
élu·es, professionnel·les et 
acteur·rices de la société civile qui 
« dresse un large tour d’horizon de la si-
tuation » des 11 millions de femmes 
vivant dans les territoires ruraux. 
Si les sénateur·rices appellent à 
un recours de façon plus systéma-
tique aux statistiques genrées afin 
de « poser des diagnostics clairs », le 
tableau qu’ils et elles brossent n’en 
est pas moins complet et… acca-
blant. Ne serait-ce qu’au sujet de la 
mobilité : seules 80 % des femmes rurales 
étant détentrices de permis B (contre 90 % 
des hommes) et la desserte en transports 
publics limités « restant limitée », « les diffi-
cultés de mobilité […] signifient un accès plus 
compliqué à l’emploi, aux services publics, aux 
soins, aux modes de garde, aux commerces, 
aux associations et aux loisirs pour les femmes 
et pour les enfants dont elles assurent les tra-
jets. Elles sont aussi à l’origine d’un isolement 
plus grand, phénomène renforcé au cours de 
la crise sanitaire, et entravent la lutte contre 
les violences conjugales, en rendant plus com-
plexes le déplacement en gendarmerie comme 
le départ du domicile. »

MOINDRES OPPORTUNITÉS 
ET VIOLENCES
S’appuyant notamment sur les travaux de 
la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, 
autrice de Les filles du coin2, la délégation 
regrette « un champ des possibles plus fermé 
pour les jeunes filles, en matière de formation 

et d’avenir professionnel comme de loisirs ». 
En particulier, celles-ci son tiraillées entre 
« partir pour avoir plus d’opportunités ou res-
ter pour soutenir sa famille et son territoire » 
(cf. p. XV). Elle observe également une 
offre d’emplois peu mixte, « nettement 
orientée vers les secteurs à dominante mas-
culine » (construction, agriculture). 25 % 
des femmes (contre 11 % en ville) y tra-
vaillent dans les secteurs de la santé et 
du social, « féminisés à plus de 75 % et où 
les emplois sont plus souvent précaires, faible-
ment rémunérés et/ou à horaires atypiques », 
ce qui engendre un « risque accru de pau-
vreté [et] de dépendance financière vis-à-
vis de leur conjoint ». Une asymétrie qui 
favorise les violences conjugales3 : près 
de la moitié des féminicides ont lieu en 
rural alors que les femmes rurales ne re-
présentent qu’un tiers de la population 
féminine nationale. Les sénateur·rices 
évoquent une « double peine » en consta-
tant que les victimes rurales sont « plus 

isolées, moins informées et moins proté-
gées » qu’en ville (cf. p. X). 

FAIBLE REPRÉSENTATION
En agriculture, la délégation se féli-
cite de plusieurs avancées depuis son 
rapport de 20174 comme la progres-
sion du nombre de filles dans l’ensei-
gnement agricole, mais déplore la 
faiblesse des retraites, les difficultés 
de recours au service de remplace-
ment (cf. p. VI) et la place des femmes 
dans les instances représentatives 
de la profession. Ce dernier point est 
aussi préoccupant dans les instances 
démocratiques des territoires ruraux : 
les femmes représentent 38 % des 
conseiller·ères municipaux des com-
munes de moins de 1 000 habitants 
(soit trois quarts des communes) et 
au sein des intercommunalités, elles 

sont 35 % des conseiller·ères, 25 % des 
vice-président·es et 11 % des président·es.
Inspiré·es par un certain nombre de « so-
lutions innovantes, initiatives et réseaux de 
solidarité qui émergent au niveau local », les 
sénateur·rices formulent de nombreuses 
recommandations pour le gouverne-
ment, à commencer par la mobilisation de 
moyens humains et financiers en faveur 
des structures associatives ou collectivités 
locales engagées pour l’égalité femmes-
hommes, ce qui n’a qu’en partie été sa-
tisfait par deux appels à manifestation 
d’intérêt dans le cadre de l’Agenda rural 
(cf. TRI n°489).

■ Jade Lemaire (TransruraL) 

1 - www.senat.fr/rap/r21-060-1/r21-060-1.html 
 
2 - Injep, 2019, cf. TRI n°473.  

3 - Lire l’interview de la sociologue Perrine 
Agnoux, TRI n°479. 

4 - www.senat.fr/rap/r16-615/r16-615.html 

L'
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ntre les bambins jouant dans une 
brouette et ceux batifolant dans 
les meules de foin, l’enfance dans 

une ferme jouit d’une image champêtre 
à souhait. Pour les mères, avoir ses en-
fants sur la ferme est un mélange savant 
de vie personnelle et professionnelle, y 
compris pendant la grossesse et juste 
après la naissance. 42 % des paysannes 
ne prennent aucun congé maternité, alors 
que depuis 2008 elles ont droit à seize 
semaines, tout comme les salariées, qui 
sont quasi 100 % à le prendre, 88 % al-
lant même au-delà. S’occuper des vaches, 
rentrer du foin, récolter – et même, pour 
certaines, soulever des charges lourdes 
ou conduire le tracteur cahin-caha à tra-
vers champ – beaucoup continuent de le 
faire avec un ventre rond, puis avec un 
bébé dans les bras. 

n entend de plus en plus que 
les femmes seraient porteuses 
d’un nouveau rapport à la terre. 

Effectivement, les fermes où elles sont chef-
fes d’exploitation correspondent souvent à 
des modèles « transgressifs » : petites sur-
faces, moindre mécanisation, labellisation 
bio, approche par le soin... Résultat d’une 
nature féminine ? Pas vraiment. Les raisons 
sont plutôt socio-économiques. 
Depuis les années 2000 ces nouvelles arri-
vantes qui s’installent seules, en couple/
binôme ou en collectif bousculent le mo-
dèle dominant de l’agriculture familiale 
et productiviste. Elles sont pour certaines 
issues de familles d’agriculteurs, mais n’ont 
pas toujours hérité de la ferme de leurs 
parents, généralement transmise à leurs 
frères1. D’autres, non issues du milieu, ar-
rivent après un parcours d’études ou une 

Le congé maternité des agricultrices 
prend en priorité la forme d’une alloca-
tion qui paye le service de remplacement 
sur la ferme. À défaut, l’agricultrice peut 
embaucher un·e salarié·e directement. 
En dernier recours, la MSA verse une in-
demnité journalière à l’agricultrice qui n’a 
trouvé personne. Cette indemnité journa-
lière a été instaurée en… 2019. Un aveu 
criant que les deux premières options ne 
suffisaient pas. D’abord, car les services 
de remplacement souffrent, comme le 
reste du secteur, d’une pénurie de main 
d’œuvre. Ensuite, car les remplaçant·es 
manquent de formation pour les tâches 
assumées encore en majorité par les 
femmes : transformation, administratif, 
vente… Peu s’y connaissent en agricul-
ture biologique, alors une exploitation di-
versifiée achève de compliquer les choses. 

première carrière dans un autre domaine : 
elles sont portées par leurs convictions éco-
logiques et la recherche de modes de vies 
plus cohérents.
Durant leur parcours d’installation elles se 
heurtent à une série d’obstacles ou s’entre-
mêlent le facteur genre et le fait qu’elles ne 
soient pas du milieu : méfiance des institu-
tions qui orientent l’accès à la terre, stéréo-
types négatifs des propriétaires quant à la 
capacité des femmes à gérer une ferme, 
difficultés à s’intégrer dans un milieu socio-
culturel dominé par les valeurs du travail et 
de la force physique.
Dès lors, si les femmes sont plus enclines 
à questionner l’approche productiviste 
du métier, c’est aussi parce qu’elles sont 
contraintes de prendre ce qu’on veut bien 
leur céder : des petites parcelles, moins 
adaptées à des cultures de grande échelle, 

Comme la ferme en polyculture-élevage 
bio de Mathilde, dans le Maine-et-Loire : 
« On élève des poulets, des moutons, et on 
cultive des myrtilles… Personne au service de 
remplacement ne s’y connaissait ni en poulets, 
ni en moutons, ni en myrtilles ! » 

MANQUE D’(IN)FORMATION
S’ajoute un manque d’information et 
de communication sur le sujet, puisque 
beaucoup d’agricultrices ne savent pas 
qu’elles ont droit à une allocation. 
Enfin, ce n’est que depuis 2021 que les 
agriculteurs peuvent prendre un congé 
paternité aussi long que les salariés – de 
25 jours. Mais malgré l’allocation, eux 
doivent encore payer les cotisations so-
ciales de leur remplaçant·e. De quoi en 
freiner plus d’un. 

■ anne PicoT (fnab)

qui forcément impliquent des choix agro-
nomiques dissidents, parfois plus inté-
ressants écologiquement mais moins 
rémunérateurs.
Ces nouvelles formes d’attachement à la 
terre sont annonciatrices d’une agricul-
ture paysanne et inclusive : les soutenir, 
par exemple en accompagnant mieux les 
parcours d’installation des femmes ou en 
renouvelant la composition des instances 
d’attribution des terres, est une nécessité 
pour l’avenir de notre agriculture et de 
notre alimentation.

■ LÉa arson eT Tanguy marTin 
Pour Le coLLecTif rePrises de Terres2

1 - Cf. Céline Bessière et Sybille Gollac, Le 
Genre du capital. Comment la famille reproduit 
les inégalités, La Découverte, 2020. 

2 - Pour en savoir plus : lire le hors-série de 
décembre de Socialter.
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Les agricultrices peuvent 
prendre un congé maternité. 

Mais jamais sans peine.

Freinées dans leur accès à la terre, les femmes développent des stratégies 
à contre-courant de l’agriculture productiviste qu’il est urgent de soutenir.

Mère et paysanne : 
le casse-tête du congé mat’

Favoriser l’accès des femmes à la terre
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Regards croisés sur la place des femmes dans les fermes 
visitées au cours du Tour de France agricole 2022, 

soutenu par le Mouvement rural de jeunesse chrétienne.

Tour de France 
de la question du genre

en milieu paysan
et été, soixante jeunes répartis en 
trois groupes sont partis à la décou-
verte d’une quarantaine de fermes 

« alternatives »1 à travers la France. Parmi 
leurs questionnements, celui du genre 
dans le milieu agricole. Influencé·es par 
des lectures telles que Il est où le patron ?2 
et animé·es par la recherche d’une égalité 
entre les sexes, certain·es pensaient re-
trouver des mécanismes sexistes connus : 
femmes peu représentées, s’occupant 
des tâches administratives et des enfants, 
moins payées et présentes sur le terrain… 
et ce, parfois à formation égale. Mais 
tous·tes ont compris aux cours du voyage 
que les rôles n’étaient pas si polarisés.
Certes, il reste difficile pour une femme de 
faire sa place dans la profession : Aline, 
éleveuse de vaches allaitantes en bio en 
Haute-Saône, s’est installée seule en 2020. 
Issue d’une famille d’agriculteur·rices, 
elle affirme que sa légitimité n’était pas 
acquise et qu’elle a dû redoubler d'efforts 
pour prouver à son entourage profession-
nel qu’elle était capable de gérer sa ferme. 
Son objectif est « d’y arriver seule », mais elle 
insiste sur l’importance de bien s’entourer 
– de Wwoofers par exemple – pour ne pas 
subir la solitude. 

EN COUPLE OU EN COLLECTIF ?
Dans la plupart des fermes « en couple » 
visitées, les hommes prenaient plus la 
parole, coupaient les femmes dans leurs 
récits ou semblaient avoir plus de poids 
dans les choix techniques. Les installations 
collectives, elles, semblent encourager 
l’émancipation féminine, surtout lorsque 
les fermes s’intègrent à un projet d’habitat 
partagé. Diane s’est installée il y a dix ans 

dans un hameau collectif, avec une bande 
de copain·ines ingénieur·es. Dans leur 
ferme de la Berthe, en Savoie, elle gère 
seule un troupeau de chèvres. Une bou-
tique collective leur permet de partager la 
charge de la commercialisation. Chacun 
s’occupe de son exploitation mais mettre 
en commun un espace de vie facilite une 
répartition équilibrée des tâches entre 
femmes et hommes.
À la ferme de Sainte-Luce, au sud de 
Grenoble, ce sont deux couples hétéro-
sexuels qui ont fondé le Groupement agri-
cole d’exploitation en commun (Gaec). Les 
femmes gèrent le troupeau de vaches lai-
tières et Vincent, un des hommes, a monté 
un atelier boulangerie. Aujourd’hui, le 
Gaec réunit une vingtaine de salarié·es et 
sept ateliers. Les nouvelles entrantes se ré-
approprient les tâches dites « masculines » 
comme la conduite des tracteurs dans les 
alpages. Noémie, une des nouvelles re-
crues, a récemment organisé un chantier 
en non mixité pour construire des toilettes 
sèches au fond de la grange – une façon 
d’accélérer cette réappropriation parfois 
peu encouragée par les hommes. 

CHACUN•E SON ATELIER
Certains couples semblent néanmoins 
avoir trouvé un moyen d’éviter une ré-
partition trop inégalitaire des tâches. À la 
ferme de Châtre, sur la Basse Marche du 
Limousin, Pauline et Arnaud se sont instal-
lés avec un atelier chacun·e. Les choix de 
l’autre ne peuvent alors qu’être respectés 
et l’indépendance des individus préservée. 
À la ferme des Fougères, dans la Loire, c’est 
traite et gestion du gîte pour Anne-Marie, 
comptabilité, gestion du troupeau et agro-

foresterie pour Michel. Ce découpage 
permet à Anne-Marie de développer son 
activité d’accompagnatrice en montagne. 
S’ils se soutiennent mutuellement, elle 
est souvent confrontée à des remarques 
sexistes et leurs multiples activités (Michel 
est très impliqué syndicalement) semblent 
leur peser. Le couple a donc récemment 
décidé de suivre une formation agricole 
nommée « travailler en couple ». 
Le milieu agricole semble donc évoluer 
vers une meilleure prise en compte des 
inégalités de genre au sein des fermes, 
même si les discussions sont souvent 
initiées par les femmes, qui portent la 
charge éducative sur le sujet. D’ailleurs, 
lors de cercles de parole en non mixité, 
empathiques ou de simples discussions 
les jeunes participant·es au Tour de France 
agricole ont eux aussi pu réfléchir à la place 
des femmes et hommes dans la société et 
dans le groupe. Une fois encore, le collectif 
a permis la confrontation, l’acceptation et 
l’évolution de la pensée de tous·tes.

■ bÉrÉnice, Laure, chLoÉ, PauLa eT raPhaëLLe (mrJc) 

1 - C’est-à-dire non « conventionnelles » : bio, 
collectives, etc. 

2 - Bande dessinée des Paysannes en polaire 
et Maud Bénézit, Marabulles, 2021.
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vril 2022 dans l’est de la Bretagne. 
Nous partons pour deux jours d’en-
quête auprès de paysannes et cher-

cheuses, afin de mieux cerner leur rapport 
à la terre et leur place dans le monde agri-
cole. À notre grande surprise, trois d’entre 
elles nous parlent spontanément de l’en-
silage. Développée en France dans les 
années 1970, cette technique de conser-
vation des fourrages par fermentation 
dans des silos bâchés est souvent décriée 
dans l’agriculture paysanne et écologique. 
Elle participe au maintien de systèmes 
d’élevage bovin fondé principalement sur 
l’alimentation en maïs, aux effets environ-
nementaux et agronomiques délétères. Le 
surgissement inopiné de l’ensilage dans les 
récits biographiques de ces femmes nous 
invite à découvrir ce rituel agricole dans sa 
dimension genrée.
Brigitte Mandard, paysanne à la retraite, 
raconte : « Quand on fait un tas d’ensilage, 
d’herbe ou de maïs pour les vaches, on ne peut 
pas le faire soi-même. Déjà, il y a l’entreprise 
qui vient avec l’ensileuse. Ensuite, il faut des re-
morques pour transporter le fourrage jusqu’au 
tas d’ensilage. Alors il y a une entraide entre 
agriculteurs, ça entraîne moins de frais que de 
faire venir l’entreprise avec la remorque ». Et 
qui dit journée de travail en collectif dit 
forcément repas pris en commun : « Il faut 

A

Les dominations de genre se 
glissent dans les pratiques 

du quotidien. L'ensilage 
n’échappe à cette règle.

LES VOISINS VIENNENT AVEC 
LEURS REMORQUES ET IL FAUT 
NOURRIR TOUT LE MONDE, CE 
QUI EST NORMAL, MAIS LA 
FEMME SE RETROUVE AVEC 
BEAUCOUP DE BOULOT.

convier les voisins. Ce sont des équipes qui 
tournent : on fait chez l’un et après on fait chez 
l’autre ».
Cependant, la solidarité des ensileurs s’ar-
rête aux portes de la cuisine. Brigitte conti-
nue : « Cette entraide est valorisée dans les 
campagnes. Mais il faut savoir que c’est une 
entraide obligée. Les voisins viennent avec leurs 
remorques et il faut nourrir tout le monde, ce 
qui est normal, mais la femme se retrouve avec 
beaucoup de boulot. Il faut faire le repas, il faut 
en même temps traire les vaches. Dans les an-
nées 1980-1990 les machines tombaient plus 
facilement en panne : “ Il y a une panne, on 
va venir manger dans une demi-heure ” – 
“ Ok, mais j'ai pas fini de traire mes vaches .” 
Et puis le repas d’ensilage c’était important pour 
eux, c’était un peu kermesse. Il y avait aussi des 
normes de repas, il fallait un repas qui tienne la 
route. Si tu faisais pas un bon repas, t’étais consi-
dérée comme vraiment… C’est la femme qui 
était visée en disant quelle feignante celle-là. »
Le patriarcat règne encore dans beaucoup 
de fermes (et ailleurs). Et la cuisine reste 
souvent le domaine réservé des femmes. 
Clémentine Comer, sociologue et salariée 
agricole (cf. p. XI) explique : « J’ai le souvenir 
d’une agricultrice, fille d’agriculteurs, qui ado-
rait le tracteur. Puis elle se met en couple avec 
un agriculteur. Elle attendait l’ensilage avec ex-
citation. Au bout de trois ans, elle se retrouve à 
faire le repas d’ensilage et elle ne monte plus 
sur le tracteur. Ce n’est pas une question de 
compétence, mais de domination. »

Aujourd’hui, les conjointes d’agriculteurs 
travaillent de plus en plus en dehors de 
la ferme et ne sont donc plus toujours 
disponibles pour préparer ce repas. Et 
même lorsqu’elles sont sur la ferme, elles 
ont d’autres choses à faire. Marie-André 
Luherne, installée avec son mari et ses trois 
enfants, raconte : « Le midi c’est restaurant 
maintenant, parce que souvent on n’a pas le 
temps. Et le soir, on fait casse-croûte à la mai-
son. » Clémentine confirme : « Aujourd’hui, il 
y a beaucoup d’agricultrices qui disent ” moi ça 
me fait chier ”, elles appellent un traiteur local, 
ou bien ils vont au resto ouvrier du coin. Il y a un 
détachement du rôle d’accueillante. »
Cette évolution récente du repas d’ensilage 
rappelle que le recul du travail gratuit des 
femmes ne se construit pas toujours par 
l’égalité de genre. Il est aussi l’occasion 
d’une marchandisation des tâches domes-
tiques, où le patriarcat et le capitalisme 
continuent d’avancer main dans la main… 
jusqu’au jour peut-être où les hommes 
prendront le relais à la cuisine. 

■ Tanguy marTin eT LÉa arson, 
membres du grouPe d'enquêTe miLiTanT rePrises de Terres

Le repas 
d’ensilage, 

la solidarité 
des uns au 

détriment des 
autres
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En avril 2022, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) a publié un rapport en 
réaction à des violences sexistes et sexuelles en son sein. Il est le fruit d'un processus de 
conscientisation et d’analyse qui a débuté deux ans plus tôt.

Le MRJC réagit aux violences sexistes
u printemps 2020, les respon-
sables nationaux·ales du MRJC 
apprennent qu’une ancienne mili-

tante du mouvement accuse un ancien 
permanent de l’avoir agressée sexuelle-
ment plusieurs années auparavant. En 
plus des faits graves, ce qui interpelle les 
responsables est que l’accusation a déjà 
été exprimée quelques années plus tôt, et 
qu’aucune suite n’a été donnée. Qu’est-ce 
qui explique le délai entre l’expression et 
la circulation de la parole ? 

RÉAGIR
L’hypothèse alors émise est que cette si-
tuation révèle des dysfonctionnements au 
sein de sections du MRJC sur une période 
limitée. Un travail d’analyse apparaît né-
cessaire. Il ne s’agit pas de se substituer 
à la justice, mais de comprendre ce qui 
a empêché un accompagnement adapté 
des personnes. Faire ce travail, c’est refu-
ser l’omerta accompagnant trop souvent 
les violences sexistes et sexuelles. C’est 
aussi reconnaître que le MRJC n’est pas 
à l’abri de ce qui se passe dans la société.

COMPRENDRE
Un travail d’enquête interne est alors mené 
par une commission ad-hoc mandatée par 
le conseil d’administration national du 
MRJC. L’analyse systémique repose sur une 
série d’entretiens auprès d’une dizaine de 
personnes concernées par la situation. Il en 
ressort qu’une culture du viol aurait existé 
pendant un temps dans un cercle restreint 
au MRJC. Cette expression désigne l’en-
semble des comportements et attitudes 
partagés au sein d’une société qui mini-
misent, normalisent voire encouragent les 
agressions sexuelles et créent un terreau 
favorable au silence et à l’invisibilisation 
des agressions. Le manque de formation à 
la réception de la parole des victimes siège 

parmi les principales explications. Un autre 
élément soulevé est la dérive possible de 
personnalités charismatiques dans le mi-
lieu associatif, dérive contre laquelle les 
garde-fous démocratiques ont fait défaut. 
Tout cela a engendré un mécanisme de 
disqualification de la parole de victimes 
présumées et plus largement, des voix dis-
sonantes dans la conduite de l’association 
au niveau local.

AGIR
L’analyse n’est qu’une première étape 
qui a permis de pointer des défaillances 
dans le système associatif. Si certains pro-
blèmes se sont résolus avec le temps, par 
des départs notamment, il reste des le-
viers d’amélioration. L’ambition du mou-
vement est de « faire du MRJC un espace 
sécurisé et sécurisant pour tout jeune ». Cela 
passe par des mesures telles qu’accen-
tuer la formation à l’accueil de la parole, 
créer des canaux d’écoute et d’accompa-
gnement, inclure l’animation non-genrée 
dans nos pédagogies, garantir le partage 
des pouvoirs, structurer l’accompagne-
ment des équipes... Apprendre à faire 
face et à accompagner est un engage-
ment pour les personnes rejointes et pour 
contribuer à faire changer cette réalité. 

■ neLLy vaLLance (mrJc)

VERS UN #METOO PAYSAN ?

Les paysannes éprouvent une multipli-
cité de difficultés : freins à l'installation, 
droits sociaux au rabais, agissements 
sexistes et violences sur les fermes 
et dans leur engagement. Face à ces 
constats la commission femmes de la 
Confédération paysanne se mobilise. 
Actuellement elle avance sur la produc-
tion d'un « kit de féministisation » qui 
aura pour objet de prévenir les agisse-
ments et violences sexistes et sexuelles 
dans le réseau de la Conf’ : faire évo-
luer les modes d'accueil et de réunion ; 
soutenir l'organisation de rencontres 
d'échanges et d'évènements sur le sujet 
à destination des paysannes ; prévenir 
les violences sexistes et sexuelles dans 
les évènements ; les prendre en charge 
si elles adviennent, jusqu’à écarter les 
agresseurs. Autant d'outils et de conseils 
qui espérons-le, s'ils se diffusent dans 
les Confédérations paysannes départe-
mentales, enserreront les agissements et 
violences sexistes et sexuelles et permet-
tront aux paysannes de s'engager avec 
plus d'aisance.

suzie guichard 
et la coMMission FeMMes de la conF’
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omment le Civam 29 s’est-il inté-
ressé au sujet des violences faites 
aux femmes ? 

C’est la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) qui est venue 
nous chercher en 2017. Ils connaissaient 
notre travail sur l’accueil social à la 
ferme. À l’époque le sujet des violences 
conjugales était d’actualité pour eux. Il 
fallait absolument qu’ils réduisent les 
hébergements à l’hôtel, chers, peu ac-
cueillants et qui conduisent les femmes, 
isolées, à rentrer au domicile conjugal 
où elles ne sont pas en sécurité. Il y 
avait peu de dispositifs en milieu rural 
et ils avaient mis en place des conven-
tions avec des gîtes ruraux en dehors des 
périodes touristiques. Mais il leur man-
quait l’humanité que nous proposons : 
quelqu’un sur place avec qui partager un 
repas, une conversation… Cinq accueil-
lantes ont tout de suite adhéré au projet.

Qu’avez-vous appris sur ces femmes qui 
quittent le domicile ?
On s’est rendu compte du nombre d’ap-
pels et de leur fréquence : une à deux 
femmes par jour appelaient le 115 à ce 
moment-là dans le Finistère. Les appels 
étaient hyper concentrés dans les villes 

et on s’est interrogé sur ce qui se passait 
en rural : le 115 était-il bien connu ? On 
a été formé au « cycle des violences ». 
Il y a des moments de crise et de prise 
de conscience, mais il peut y avoir un 
retour à la situation de départ, c’est la 
problématique de l’emprise, parfois dif-
ficile à comprendre de l’extérieur. Il y a 
en moyenne sept tentatives de départ 
avant que les femmes ne quittent défi-
nitivement le domicile : il fallait donc 
s’attendre à ce que le séjour Civam 
n’aboutisse pas à un relogement et à la 
fin des violences. Pour les accueillant·es, 
ça semblait incompréhensible.

Comment se sont passés les premiers 
accueils ? 
On n’a fait que deux accueils pour le 
moment. Le premier a été très positif. 
La dame a aujourd’hui quitté son mari 
et trouvé un appartement avec son 
nouveau compagnon. Elle a entamé les 
démarches pour récupérer ses enfants, 
placés. On se dit que l’accueil, qui a 
duré dix jours, a été une étape de ce 
parcours. L’accueillante est toujours en 
contact avec cette femme qui l’appelle 
de temps en temps. L’accueil ne fait pas 
tout, il s’inscrit dans un accompagne-

ment global, mais c’est un appui, un 
encouragement. 

Quelles difficultés devez-vous encore 
lever ?
Il était primordial pour nous de sécuriser 
les lieux d’accueil, tenus secrets pour évi-
ter la venue des conjoints violents. Pour 
cela, il fallait être en lien avec la gendar-
merie et cela a été rendu possible par le 
fait que désormais, il y a un référent sur 
les violences intrafamiliales dans chaque 
brigade, qui connaît les lieux d’accueil et 
peut ainsi intervenir au plus vite. Toujours 
par sécurité, on ne voulait accueillir que 
des femmes seules. Or dans la plupart 
des cas, elles partent avec des enfants. 
Depuis, on a appris que le père était 
plus susceptible de revenir chercher les 
enfants à l’école et les accueillant·es sont 
prêts à démarrer ce type d’accueil.
Le dernier défi, c’est la mise en réseau : 
il serait intéressant qu’on sache adres-
ser les femmes aux bons interlocuteurs, 
par exemple pour des démarches juri-
diques ou des problèmes d’addiction, et 
qu’inversement, les associations d’aide 
qui pourraient être prescriptrices de ces 
accueils connaissent les Civam.

■ ProPos recueiLLis Par mÉLanie ThÉodore 
(rÉseau civam)

C

Les adhérentes du Civam du Finistère accueillent des femmes victimes 
de violence dans leur ferme. Une alternative à l’hébergement d’urgence 
en hôtel racontée par Sophie Pattée, animatrice du Civam. 

Accueillir des femmes violentées à la ferme

« C’EST UNE FAÇON DE RENCONTRER LA VIE. » 
MAGALI POUPON, PAYSANNE ACCUEILLANTE, TÉMOIGNE.

« Accueillir des femmes victimes de violence, ainsi que toutes personnes traversant 
une période plus difficile, me semble juste lorsqu’on a la chance de vivre dans un 
cadre comme le mien. C’est une façon de rencontrer la vie. Lors de moments privilé-
giés, des discussions ouvrent ma vision de la société…  En échange, je partage la mai-
son, le jardin, les champs, la mer et mon temps. Les animaux peuvent être un média 
pour aller vers un mieux-être, aider à mettre de la distance par rapport aux situations 
trop complexes que la personne traverse. Je me forme dans ce sens. Accueillir prend 
du temps et de l’énergie, parfois plus que ce que je projetais. J’ai besoin d’être bien 
disponible pour que l’accueil soit optimal. »
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Il n’y aura pas d’agroécologie sans féminisme. 
Analyse de cette nouvelle équation que porte 
le mouvement des femmes en agriculture. 

Naissance et construction 
d’un écoféminisme paysan

Ni les femmes, ni la terre ne sont un ter-
ritoire de conquête. » Ce slogan, placé 

en tête d’un cortège féministe organisé à 
Rennes en 2022, atteste du renouveau du 
mouvement des femmes en agriculture. 
Non seulement les paysannes s’affirment 
comme protagonistes des manifestations 
féministes mais leurs messages contri-
buent également à diversifier les bases 
revendicatives de la lutte. Par cet éten-
dard, elles opèrent la liaison entre le fémi-
nisme, entendu comme la déconstruction 
des normes et des hiérarchies de genre, 
et l’écologie, qu’elles cherchent à mettre 
en pratique en promouvant une agricul-
ture respectueuse du vivant, le tout en 
partant du constat qu’il existe des simili-
tudes entre les modes de surexploitation 
de l’écosystème et d’oppression de genre. 

RECHERCHE DE COHÉRENCE
Généralement dotées d’un niveau de di-
plôme supérieur et de formation, ces pay-
sannes, qui cumulent des savoirs certifiés 
agricoles et généralistes, appartiennent 
aux fractions culturellement dotées des 
classes moyennes et supérieures. Leur 
entrée en agriculture s’opère après une 
expérience salariée et plusieurs années de 
vie en milieu urbain. Parce qu’elles sont 
en recherche de « cohérence » dans leurs 
systèmes, elles s’orientent vers des pro-
ductions qui s'accommodent d’une faible 
mécanisation et de faibles investissements 
(élevages ovins ou caprins, maraîchage 
diversifié, boulangerie paysanne, plantes 
aromatiques ou médicinales). Souvent, 
leur ralliement à la cause agrobiologique 
est porteur d’une rénovation critique du 
rapport au travail, qu’elles pensent alors 
comme une sphère d’engagement. 

RENVERSEMENT DES VALEURS
S’engager par et dans son métier, c'est 
pour ces femmes opérer un alignement 
de valeurs qui incluent aussi bien l’atten-
tion aux écosystèmes que la poursuite 
de la justice sociale ou encore l’épa-
nouissement personnel au travail. Et le 
féminisme, est l’un des outils politiques 
à même d’articuler ces valeurs. Les pay-
sannes y voient d’abord une manière 
de s’attaquer aux qualités attendues du 
« bon » agriculteur (endurance physique, 
forte amplitude de travail, attention au 

volume de production, appétence pour 
la mécanisation) pour valoriser d’autres 
savoir-faire et savoir-être : recherche de 
symétrie dans les prises de décision, in-
novations techniques pour limiter l’usage 
d’intrants, amélioration de l’ergonomie 
des postes de travail, développement 
d’activités de lien social sur les fermes 
et désintensification du temps de travail 
pour l’adapter aux événements familiaux 
et aux activités hors-travail, etc. Elles en 
font également un levier pour réclamer 
une répartition moins conformiste des 
tâches entre femmes et hommes, un 
investissement des partenaires dans le 
travail domestique et reproductif et un 
certain détachement vis-à-vis de la bien-
séance familiale. 

RÉAPPROPRIATION DES SAVOIRS 
« MASCULINS »
Si le féminisme porté par ces paysannes 
se matérialise dans les pratiques quoti-
diennes, ils se déclinent également dans 
de nouveaux modes d’action. En rai-
son de leur expérience militante passée 
à gauche, ces femmes mobilisent des 
registres d’argumentation associés à la 
conflictualité sociale. Elles dénoncent les 
inégalités de genre et s’organisent dans 
des groupes non-mixtes pour les com-
battre. C'est ainsi que des groupes d’éle-
veuses, à l’instar des Elles de l’Adage 
(Civam d’Ille-et-Vilaine), organisent des 
formations techniques en non-mixité 
pour se réapproprier des savoirs histo-
riquement et culturellement accaparés 
par les hommes (soudure, mécanique, 
bûcheronnage).
Ce que vise également leur féminisme, 
c'est à rallier les soutiens. En publicisant 
leur combat pour légitimer leur installa-
tion et en mobilisant l’imaginaire collectif 
de la paysannerie, elles obtiennent celui 
de populations néo-rurales et/ou en ac-
cord avec leur critique du productivisme 
agricole. Enfin, l’offensivité de leur com-
bat se manifeste dans la mise à l’agen-
da de sujets jusque-là peu portés dans 
le secteur agricole : violences sexuelles, 
sexisme au travail et sexualités minori-
taires en milieu rural. 

■ cLÉmenTine comer, socioLogue 

Affiche de la Rencontre des travailleuses de la terre, 
organisée en non-mixité par des paysannes du Grand 

Ouest (militant notamment au sein de la Confédération 
paysanne ou des Civam) en septembre, quelques mois 
après la tribune « Femmes rurales, nous ne laisserons 

pas la campagne aux hommes » parue dans Reporterre.
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e suis maraîchère depuis trois ans 
avec deux autres femmes dans 
l’Ouest Aveyron. C’est un lieu col-

lectif rassemblant diverses activités dont 
le maraîchage. Avec Agathe, arrivée sur 
la ferme via le compagnonnage du réseau 
Repas1 et diplômée agricole depuis peu, 
nous avons rejoint Jeanne, installée depuis 
huit ans. Cette rencontre a été inespérée. 
Cela faisait une douzaine d’années que je 
vivais principalement à la campagne : j’ai 
d’abord jardiné, fait du Wwoofing, puis 
j’ai obtenu un diplôme agricole. Malgré 
tout ce chemin parcouru, je ne me sentais 
toujours pas légitime pour me lancer dans 
une installation professionnelle.

partager un rapport au temps de travail 
assez similaire. Mon pressentiment s’est 
révélé juste. C’est un constat douloureux 
d’observer que les savoirs relationnels 
sont encore principalement mis en place 
par les femmes. 
Notre terre n’est pas franchement adap-
tée au maraîchage. Nous sommes ins-
tallées sur un hectare morcelé en quatre 
parcelles pentues. La terre est argilo-li-
moneuse : elle a de bonnes qualités de 
rétention d’eau et des éléments nutritifs 
mais elle demande des conditions hydro-
métriques précises pour être travaillée et 
met du temps à se réchauffer au prin-
temps. Ces facteurs rendent le travail plus 
lent et nous excluent du marché compéti-
tif de la production légumière. Pourquoi 
alors s’installer ici ? Parce que l’accès au 
foncier était plus simple que dans la cein-
ture maraîchère d’une grande ville. Nous 

avons de toute façon besoin de légumes 
partout, y compris dans les régions moins 
adaptées agronomiquement. 
Avec Jeanne et Agathe, nous avons dé-
cidé de limiter notre temps de travail à 
35 heures par semaine, mais nous dépas-
sons trop souvent de mars à août. Nous 
nous payons autour de 300 euros par 
mois, qui sont heureusement complétés 
par des aides sociales. Nous ne touchons 
aucune subvention de la PAC2.
Aujourd’hui, nous cherchons à gagner en 
efficacité en misant sur un seul circuit de 
vente (un magasin de producteur·ices dont 
nous sommes associées) et en limitant la 
diversité de nos cultures. Nous collaborons 
avec deux fermes avec lesquelles nous 
avons du matériel en co-propriété. Une fois 
par semaine, nous organisons un chantier 
collectif avec une des maraîchères, à tour 
de rôle sur sa ferme et la nôtre, pour par-
tager du temps et du travail. Cette année, 
nous avons aussi partagé un stand avec 
d’autres maraîcher·ères, pour aller au mar-
ché un dimanche sur deux. Mais ces tenta-
tives de mutualisation et solidarité à notre 
petite échelle ne suffisent pas. Cet été, j’ai 
vu beaucoup de fatigue et de désespoir 
chez les maraîcher·ères ayant comme nous 
des pratiques agro-écologiques. Nous cra-
quons. C’est pourquoi je milite pour une 
véritable sécurité sociale de l’alimentation 
qui pérenniserait nos installations tout en 
permettant l’accès de toutes et tous à une 
nourriture de qualité et de proximité.

■ Jonia, maraîchère au gaec du PrÉ grand

1 -  Réseau d’échanges de pratiques alterna-
tives et solidaires, cf. TRI n°489. 
 
2 -  Les aides dépendent de la surface. Le 
maraîchage, qui produit beaucoup sur des 
surfaces réduites, est très défavorisé.

J

Jonia Lauvaux est installée en maraîchage avec deux autres femmes 
en Aveyron. Elle raconte comment la non-mixité et la solidarité 
entre paysans locaux les aident face aux défis de ce métier.

« Nous installer entre femmes 
m’a donné de la force »
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Jonia s’est installée après avoir jardiné, fait du Wwoofing et 
obtenu un diplôme agricole.
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« J’AVAIS LE PRESSENTIMENT 
QU’AVEC AGATHE ET JEANNE, 
NOUS SERIONS EN CAPACITÉ 
DE PRENDRE SOIN LES UNES 
DES AUTRES »

Trois facteurs m’ont finalement décidée. 
D’abord, rejoindre un outil de travail déjà 
en place et fonctionnel m’a évité de me 
confronter seule à l’ampleur d’une ins-
tallation. Ensuite, l’intégration de l’acti-
vité dans un lieu collectif m’a permis de 
dépasser la crainte de l’isolement. Enfin, 
nous installer entre femmes m’a rassu-
rée et donné de la force. Constat pas si 
étrange car hélas nous avons des éduca-
tions et des constructions sociales si gen-
rées que pour moi cela représentait des 
difficultés en plus de m’installer avec des 
hommes. J’avais le pressentiment qu’avec 
Agathe et Jeanne, nous serions en capa-
cité d’avoir une bonne communication, 
de prendre soin les unes des autres et de 
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e Morvan est une région de petite 
montagne dominée par la pro-
duction de broutards charolais 

et de sapins de Noël, emblématiques. 
L’agriculture locale est majoritairement 
composée de grosses structures, ayant 
peu de liens avec le monde rural. Dans 
le Morvan côté Nièvre1, la vente directe 
était très rare il y a sept ou huit ans.
Depuis quelques années, les diversifica-
tions et la vente directe se développent. 
Plutôt tardivement par rapport à d’autres 
régions, rien de bien remarquable a prio-
ri. Mais avec le temps, une musique plus 
originale chatouille les oreilles. Marion, 
Cécile, Aude, Céline, Valentine, Véro, 
Ingrid2, Virginie, Chloé, Marie, Caroline, 
Amandine, Kimberly… Des prénoms fé-
minins sont audibles et répétés. Le jour-
nal parle de leur installation en légumes, 
miel, fromages, œufs, viande, tisanes, 
laine... On les voit nombreuses sur les pe-
tits marchés qui ont fleuri dans la même 
vague. Autour d’elles, pas mal d’anima-
tion, des liens se créent avec les habitants 
sur les marchés ou sur les fermes. 

« ALLER VERS »
Nous avons interrogé cinq de ces nou-
velles paysannes. Elles sont en lien avec 
d’autres femmes – et avec les hommes 
– qui sortent du modèle agricole « clas-
sique » par le type de production et par 
la vente directe qui les rend plus visibles. 
Elles ont la démarche « d'aller vers », de 
créer ou de s’inscrire dans des réseaux, 
parce qu'elles savent qu'elles ne savent 
pas tout et que les échanges, les avis, 
les conseils qu'on sollicite sont précieux. 
« On est déjà assez seul·es sur nos fermes, si 
on s'isole c'est dommage ». Elles jettent des 
ponts vers le monde extérieur : l'une est 

engagée dans l'association de dévelop-
pement bio, une autre a créé un marché 
dans son village, devenu le lieu d'anima-
tion incontournable de la commune, les 
autres ont organisé des journées « portes 
ouvertes », accueilli des spectacles, un 
concert, des sorties nature...
Si elles remarquent que sur les marchés 
ou dans les Associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne, « c'est 
beaucoup plus féminin », elles se refusent à 
essentialiser leur rôle : ce n’est pas parce 
qu’elles sont femmes mais « peut-être 

parce qu'on vient d'ailleurs ou qu'on a fait autre 
chose avant de s'installer ». Dans les exploi-
tations bovines, qu’elles aient ou non un 
statut agricole, les femmes sont souvent 
actives à la production et au bureau et 
pendant 20 ans, l’association Les Actrices 
nivernaises s’est attachée à valoriser leur 
présence. Mais les fermes restent vues 
avant tout comme une affaire d’hommes. 
C’est à eux qu’on s’adresse s’il faut par-
ler de la production. « Le patron » est tou-
jours une évidence. 

« TÉNACITÉ » ET « ENDURANCE »
Le monde agricole du Morvan, les pay-
sannes interrogées le souhaitent plus 
égalitaire. Une ferme tenue par trois 
femmes et un homme, ce serait « nor-
mal », un non-événement. Les techni-
co-commerciaux ne chercheraient pas 
systématiquement à parler à un homme. 
On s'arrêterait pour causer au coin du 
champ avec autant de voisins agricul-
teurs que de voisines. Presque toutes 
les paysannes ont parlé de « ténacité » 
et d’« endurance » ; cette énergie qu'il 
faut pour tracer sa route et faire fi des 
regards moqueurs ou dubitatifs, des 
« ça ne s'est jamais fait, du maraîchage dans 
le Morvan, ça ne marchera jamais ». Pour 
Dominique d’Eté, président du groupe-
ment des agrobiologistes de la Nièvre, 
lui-même en bovins allaitants, « elles ne 
bousculent pas encore le système agricole. 
Elles vont le bousculer... et en bien ». 

■ maThiLde descrÉ eT dominique Peyre  
(Le mouTon ZÉbrÉ) 

1 -  Le Morvan est partagé entre la Nièvre, 
l'Yonne, la Côte d'or et la Saône-et-Loire. 

2 -  Ces deux dernières ne sont pas dans la 
Nièvre mais y vendent leurs produits.

L

Dans le Morvan, les agricultrices nouvellement installées ouvrent la voie à une 
transformation du paysage agricole. Un mouvement difficile à mesurer faute de chiffres 
genrés. Premier aperçu subjectif nourri de l’avis de cinq paysannes.

Des paysannes pour bousculer 
l’agriculture du territoire ?

Enseigne de la ferme de la maraîchère bio Céline Houde, 
qui cultive une variété locale de haricot sec, le bouéjo, à 

Alligny-en-Morvan.
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rind’elles est un groupe de sept ha-
bitantes du Boischaut Sud (Indre). 
À la retraite ou à la veille de l’être, 

elles se rencontrent une fois par mois 
voire plus chez les unes les autres pour 
parler des sujets d’actualité qui les font 
réagir, de ce qui les met en colère ou les 
rend joyeuses. Les réunions sont animées 
par une salariée de l’Adar Civam, associa-
tion locale de développement de l’agri-
culture durable. 

À L’ORIGINE, LA VACHE FOLLE
L’association a été créée en 2018 mais 
l’origine du groupe remonte à 1998. À 
l’époque, les femmes du collectif étaient 
agricultrices et faisaient partie d’un 
Groupe de vulgarisation agricole (GVA), 
une association mixte animée par la 
chambre d’agriculture. Dans les années 
1990, la crise de la vache folle frappe 
les éleveur·ses de l’Indre. Les femmes du 
GVA d’Aigurande émettent l’idée d’ou-
vrir les fermes pour que les citoyen∙nes 
prennent conscience que leur mode 
d’élevage ne correspond pas à celui dé-
crit dans les médias (pas d’utilisation de 
farine animale, considération du bien-
être animal). La chambre d’agriculture et 
les hommes du GVA rejettent l’idée. Une 
douzaine de femmes décident de créer 
leur GVA féminin (GVAF). En 1998, elles 
organisent leur première « journée décou-
verte » qui deviendra l’événement phare 
du groupe. Cette journée a lieu dans une 
ferme : l’agriculteur∙trice accueillant∙e 
explique son fonctionnement, l’événe-
ment se poursuit par une « balade décou-
verte » commentée (lecture de paysage, 
reconnaissance de la faune et la flore) 
puis se termine avec un moment convi-
vial dédié à l’échange. Elles se forment 
auprès d’une association naturaliste pour 
commenter elles-mêmes les balades : les 
prairies humides, vues jusqu’alors comme 

des contraintes, sont envisagées comme 
des atouts pour la ferme. 
Fin des années 2000, elles font appel à 
une comédienne qui leur propose des 
exercices d’écriture sur les sujets abordés 
en réunions et leur vécu en tant qu’agri-
cultrices. Depuis 2009, chaque journée 
découverte s’ouvre avec une performance 
théâtrale. Elles cherchent à sensibiliser le 
public, sur le ton de l’humour et de la 
poésie, aux dysfonctionnements qu’elles 
observent dans le milieu agricole. Ces 
exercices leur permettent également de 
prendre confiance en elles et d’oser se 
mettre en avant. 

LA RUPTURE
Lors d’une journée découverte, plusieurs 
agriculteurs reprochent aux femmes de 
ne pas avoir modéré le discours d’un api-
culteur dénonçant les effets néfastes des 
pesticides sur les abeilles. Elles décident 
d’assumer leur point de vue en écrivant 
un conte, La Petite Paysanne, qui s’attaque 
aux politiques agricoles et à la gouver-
nance européenne. C’est à ce moment-là 
qu’elles quittent définitivement le GVA 
pour former l’association Les Brind’elles 
et ouvrir le groupe à des non-agricul-

trices. Le groupe aborde des sujets qui 
vont au-delà de l’agriculture et de l’écolo-
gie : zones d’activités, politiques de crois-
sance et de ruissellement, capitalisme, 
Gilets Jaunes, ISF, féminisme, Covid, etc. 
« C’est une bouffée d’oxygène, un moyen 
d’extérioriser toutes ces peurs et toutes ces 
colères. Le rendez-vous des Brind’elles, c’est 
thérapeutique, ça vaut un rendez-vous chez 
le psy ! », témoigne Véronique, agricul-
trice à deux ans de la retraite, membre du 
groupe depuis le début. 

UN AVENIR INCERTAIN
Les Brind’elles créent des espaces de 
rencontre et de dialogue entre différents 
groupes sociaux et participent ainsi à 
renforcer le lien social et la mixité sur 
leur territoire. Mais, aujourd’hui âgées 
d’environ 60 ans, elles n’arrivent pas 
à recruter des plus jeunes et se font à 
l’idée que cette dynamique ne perdurera 
pas après elles. 

■ arTicLe de suZanne ThareL (adar civam), 
iniTiaLemenT Paru dans une version Longue dans Le n°242 
de La revue Pour, « vieiLLes eT ciToyennes », eT LargemenT 

insPirÉ du mÉmoire de fLora duPuy « Le rôLe des grouPes en 
non-mixiTÉ choisie de femmes agricuLTrices eT ruraL dans La 

TransiTion agroÉcoLogique » rÉaLisÉ en 2021 Lors d’un sTage 
co-encadrÉ Par rÉseau civam, Le LaboraToire LissT eT L’inrae. 

B

Depuis plus de 20 ans, des paysannes de l’Indre créent du dialogue 
sur leur territoire en ouvrant leurs fermes et en mettant en scène 
leurs colères et préoccupations écologiques et sociales.

Brind’elles : vieillir solidaires

Les Brind’elles répétant le spectacle donné à l’occasion de la journée découverte 2022.
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Fanny Renard et Sophie Orange, maîtresses de conférence en sociologie 
à l’université de Poitiers et Nantes, publient Des femmes qui tiennent la 
campagne1, ouvrage dans lequel elles s’intéressent à « celles qui restent »2. 

« Choisies pour rester » 
ourquoi vous êtes-vous intéres-
sées à ce sujet et pourquoi main-
tenant ?

Fanny Renard (FR) : Les travaux en so-
ciologie ont jusqu’ici surtout abordé les 
milieux ruraux et la place qu’y tiennent 
les femmes au prisme des sociabilités 
masculines. D’autres ont mis en évi-
dence que les jeunes filles étaient pro-
portionnellement plus nombreuses que 
les  jeunes hommes à quitter les cam-
pagnes pour les études. Nous, on a vou-
lu s’intéresser à celles  qui restent. 
Réaliser les entretiens pendant le 
mouvement des Gilets Jaunes a 
donné un  éclairage particulier sur 
les conditions de vie des femmes 
rurales et notamment leur  obli-
gation de se déplacer beaucoup 
au quotidien. Nous avons rédigé 
l’ouvrage pendant la  pandémie 
de Covid, qui a souligné cet en-
gagement féminin invisible dans 
les services à la  personne et le 
maintien du lien social. 

Racontez-nous les principaux ré-
sultats de votre enquête.
Sophie Orange (SO) : Notre en-
quête a été conduite auprès de 
54 femmes de moins de 30  ans, 
issues des classes populaires, 
habitant des campagnes dites 
actives3 du centre-ouest de la  France. 
Une majorité résident à proximité de 
leurs parents et sont engagées dans les 
métiers  du care4, souvent via des CDD et 
contrats aidés. On s’est aperçues que si 
elles restent, ce  n’est pas tant qu’elles 
veulent rester ou qu’elles ne peuvent 
pas partir faute de ressources,  mais plu-
tôt que des institutions comme l’école, 
le marché du travail, les collectivités 
locales  et la famille y ont intérêt. Dans 
un contexte de vieillissement de la popu-

lation, de retrait des  services publics, 
ces femmes, par leurs engagements 
professionnels et associatifs, assurent  
des fonctions essentielles au territoire 
comme l’animation des bibliothèques 
municipales, des  associations de pa-
rents d’élèves, le service aux personnes 
âgées, les métiers de la petite  enfance, 
etc. On les a donc plutôt considérées 
comme étant choisies pour rester, leurs  
aspirations professionnelles faisant par 
exemple l’objet d’un ajustement au mar-

ché du travail local par les structures de 
l’emploi. La campagne tient les femmes 
autant qu’elles la tiennent. 

Vous montrez aussi que ces femmes ne 
sont pas pour autant des « laissées pour  
compte »… 
SO : Nous avons voulu nous opposer 
à une vision binaire dans laquelle les 
femmes qui  partiraient de la campagne 
auraient été sensibilisées aux nouvelles 
normes juvéniles et celles  qui restent 

y seraient imperméables. Le fait de res-
ter leur permet justement de répondre à 
ces nouvelles normes – poursuivre des 
études, accéder à des diplômes plus éle-
vés que leurs  parents, prendre du temps 
pour elles, le concilier avec un emploi – 
par l’accès plus facile à  des ressources 
locales comme la garde d’enfants par la 
famille, l’accès au logement ou à  l’em-
ploi facilité par l’interconnaissance…

Quel accueil a reçu à votre travail ? 
SO : Nous avons le sentiment que 
ce travail parle, au-delà du milieu 
universitaire, aux  réseaux militants, 
associations, groupes de femmes.
FR : Nous avons été sollicitées par 
des personnalités et des partis poli-
tiques, l’association des maires de 
France. Ça montre qu’il y a une 
attente, que c’est un sujet impor-
tant, avec des problématiques d’at-
tractivité et de reconnaissance des 
métiers du soin qui sont mises à 
l’agenda politique. La question qui 
mériterait néanmoins d’être docu-
mentée, c’est celle du coût sur le 
long terme  de l’engagement de ces 
femmes, aussi précieuses que pres-
surisées, de l’usure de leur santé  
physique, psychique et la précarité 
de leurs conditions de vie. Tenir la 
campagne, mais à quel  prix ? 

■ ProPos recueiLLis Par maud PauL-haZard 
(associaTion La brèche) 

1 - La Dispute, avril 2022. 

2 - Clin d’œil à Ceux qui restent, de Benoît 
Coquard (La Découverte, 2019). 

3 - Caractérisées par un dynamisme démogra-
phique, économique, associatif et une place  
importante de l’apprentissage.  

4 - Aides à domicile, aides-soignantes, coif-
feuses, esthéticiennes.
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après l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, les femmes contri-

buent pour moitié à la production ali-
mentaire mondiale. Cependant, leur 
participation aux activités agricoles reste 
rarement rémunérée. De plus, les femmes 
ont un accès limité aux ressources natu-
relles et sont les premières victimes des 
changements climatiques et catastrophes 
naturelles qu’ils induisent1.
Ce constat se retrouve en Inde, où les 
femmes représentent 55 % de la main 
d’œuvre agricole2 mais ne sont que 
14 % à posséder leurs terres3. Dans un 
contexte social dominé par le patriarcat, 
les paysannes font face à des stéréotypes 
de genre persistant, tandis que l’inten-
sification des phénomènes climatiques 
extrêmes renforce leur vulnérabilité. 
Pourtant, les paysannes indiennes jouent 
un rôle primordial dans la transition 
agroécologique. 
Depuis 2011, SOL, organisation de soli-
darité internationale œuvrant pour la 
satisfaction des besoins essentiels des 
paysan·nes, et Navdanya, organisation 
indienne fondée par l’activiste écofémi-
niste Vandana Shiva, mettent en œuvre 
des projets pour l’émancipation des pay-

sannes indiennes par l’agroécologie. Ils 
valorisent notamment les savoirs et sa-
voir-faire ancestraux des paysannes en 
matière de sélection, conservation et 
multiplication des semences paysannes. 
Ainsi, plus de 270 « gardiennes de se-
mences » ont bénéficié de formations qui 
leur étaient spécifiquement adressées. 
Elles se voient confier des variétés locales 
de paddy (riz), de blé, de maïs, de millets 
ou encore de légumes à conserver, repro-
duire et multiplier. Ceci leur permet de ga-
gner en autonomie et de prendre part aux 
décisions stratégiques concernant leurs 
fermes en choisissant les variétés culti-
vées. Leur mission consiste également à 

sélectionner des variétés résilientes aux 
changements climatiques (résistance à 
la sécheresse, aux inondations, etc.). Ce 
travail a permis une diversification des 
légumes cultivés, passant de trois ou 
quatre variétés en moyenne par famille 
à plus de 27. Sur le long terme, la rési-
lience des communautés paysannes aux 
changements climatiques en est accrue 
tout en assurant une alimentation de 
qualité et génératrice de revenus. Ces 
résultats encouragent SOL à poursuivre 
son engagement pour la valorisation du 
rôle des femmes dans la transition agro-
écologique : le 16 novembre 2021, le 
projet Biofermes s’est vu décerner le prix 
« Action des femmes pour l’environne-
ment » des 15 ans de la Fondation RAJA 
– Danièle Marcovici. 

■ anouk haLTÉ eT aPoLLine PiquenoT 
(soL, aLTernaTives agroÉcoLogiques eT soLidaires)

1 - Clotilde Bato et Audrey Boullot, « Donner 
le pouvoir aux femmes pour protéger la 
planète. » dans Après la pluie – Horizons écofé-
ministes, Éditions Tana, octobre 2020. 

2 - Données de la Banque Mondiale, 2019. 

3 - Ministère de l’agriculture et du bien-être 
des paysans indien, Recensement sur l’Agri-
culture de 2015-2016, 2020.

D’

Depuis 2011, SOL et Navdanya forment des paysannes indiennes à l’agroécologie et à 
la préservation des semences paysannes, leur permettant de gagner en autonomie et 
d’accroître la résilience de leurs communautés face aux changements climatiques.

En Inde, les femmes actrices de la 
transition agroécologique

Une case de la BD de SOL Toutes paysannes, tous paysans ! 
Voyage au cœur de l'agroécologie paysanne en Inde, en 

France et au Sénégal (2020).

À propos de la Une
Les photographies de la Une et de la page I de ce dossier proviennent d’un projet mené par l’association 
Paroles de Paysans, composée d’étudiant·es en école d’ingénieur agronome (Paris et Toulouse), qui réalise de-
puis trois ans des reportages sur l’agriculture paysanne en France et à l’étranger. En 2020, Cyrielle Bignonneau, 
Philippine Dupé et Clémentine Bourgeois ont interrogé le rapport des paysannes à la terre et leur participation 
à la transition agroécologique. Leur projet, « Le champ des femmes », a commencé au Pérou puis a été rapatrié 
en France en raison de la Covid-19. Plusieurs articles et une exposition photographique itinérante (que vous 
pouvez faire venir chez vous et qui tourne en ce moment avec l’équipe du film Croquantes (cf. p. III) !) en sont nés.  
Pour les découvrir : https://parolesdepaysans.wixsite.com/parolesdepaysans/le-champ-des-femmes-le-projet 
Prochaines dates : www.facebook.com/Paroles.de.Paysans


