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Quatrième de couverture
Anna Dupleix-Marchal est installée dans le piémont Cévenol à Cros (Gard) 
avec son conjoint arboriculteur. En partage avec d’autres agriculteurs, ils 
mènent aussi un petit troupeau de brebis Raïole pour maintenir les mi-
lieux ouverts. Anna entame un travail photographique sur la fi liation avec 
la « cheffe » du troupeau, très proche des humains. Elle laisse libre cours 
à ce qui se passe pendant les prises de vues pour laisser s’exprimer la 
brebis. « Pour moi, cette photo, c’est l’expression d’une colère et du refus 
de faire semblant. Je mets en scène une “ photo de famille ” avec la bre-
bis entourée de ses parents photographiés dans les deux médaillons qui 
encadrent la bergerie. Mais la brebis sort systématiquement du cadre. Que 
signifi e son refus de poser face à l’appareil dans le cadre de cette photo 

de famille ? Est-ce l’expression d’une colère face aux méthodes d’élevage qui rompent les liens de fi -
liation dans les troupeaux ? ». Cette photo est aussi un hommage à cette brebis, décédée récemment.
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éditorial

Histoire d’un édito
éditorial est un genre journalistique qui exprime « le point de 
vue de la rédaction du journal sur un événement d’actualité », 
nous dit Le Monde. Pourtant, « l'humeur d'un individu déter-

miné, fût-il doué de verve, ne présente par elle-même aucun intérêt 
(…) Pour convaincre, le jugement de l'éditorialiste doit apparaître 
comme étant la conclusion d'un raisonnement, lui-même fondé sur 
des arguments plausibles et des informations crédibles »1. Alors, 
par où commencer ? L’humeur, peut-être ? Quelque chose qui nous 
touche, nous révolte ? Le fl ot d’information reçues sur l’horreur des 
violences en Israël et en Palestine. Les déclarations à l’emporte-pièce 
des responsables politiques. L’absence de recul et de perspectives 
historiques dans la plupart des médias. N’en rajoutons pas2. 
Une autre humeur, donc. Un espoir ? Le combat contre le Glyphosate, 
menée par des citoyens, des scientifi ques et des paysans ! Non… 
L’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) ne voit pas 
de risque et le produit risque d’être autorisé pour cinq ans de plus, 
même si certains rappellent que son processus d’évaluation est « une 
truanderie »3. Des dizaines d’enquêtes, livres et études ont portant 
creusé le sujet mais sur le site de RMC, l’animateur « scientifi que » 
Mac Lesggy nous dit : « En clair : pas de risque identifi é ! » sur la 
santé4. Sans rire ! Humeur noire…
Dans l’information en continu, l’instant et l’humeur dominent alors 
que le raisonnement ne se construit que sur le temps long. Dans ce 
numéro, nous vous proposons un dossier sur les notions de culture et 
de territoires ruraux, travaillés par l’Ufi sc5 et ses membres avec, juste-
ment, du recul. Celui d’initiatives, comme Run ar puñs, une ancienne 
ferme devenue il y 45 ans un lieu de culture avec des concerts, de 
la création, de l’agriculture, des débats, du lien social... Celui aussi 
d’approches et de réfl exions, qui ont mené nombre d’acteurs à 
s’emparer de la notion de droits culturels (cf. p.14-15) ou à soutenir 
ce que l’on appelle désormais des projets culturels de territoires ou 
plutôt des projets de territoires culturels, tant la culture nous défi nit, 
que cela soit dans nos manières d’habiter, de se déplacer, de parler 
mais aussi dans nos relations au vivant, aux paysages…
On vous donne aussi rendez-vous fi n 2023, pour les trente ans de 
la revue, dans un numéro spécial – le 500 ! – où nous reviendrons 
sur trente ans d’initiatives. L’occasion de rappeler d’où l’on vient 
mais surtout d’en tirer une analyse et des perspectives sur ce que 
nous voulons faire ensemble et comment proposer un récit sur les 
territoires ruraux qui nous embarque toutes et tous.

Fabrice bugnot, resPonsable de la rédaction

1 - www.letemps.ch/opinions/questce-quun-editorial-recettes-maitre-revel
2 - Rappelons tout de même qu’il existe des travaux d’historiens, sociologues 
ou politistes de qualité sur le sujet voire des articles de presse, comme celui 
du 15 octobre 2023 « L’histoire de Gaza, ou la fabrique d’une poudrière », 
dans Le Monde. 
3 - Laurence Huc, biologiste directrice de recherche à l’Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, dans Media-
part, le 20 septembre 2023.
4 - Sans préciser qu’il est aussi communicant, rémunéré notamment par 
Coca-Cola ou Sanofi . 
5 - Union fédérale d'intervention des structures culturelle.

13 à 28 dossier

Projets de territoires culturels
et transitions
Comment se saisir de la notion de droits culturels ? Que peuvent appor-
ter les projets culturels de territoire ? Pourquoi travailler sur la « déspécia-
lisation » des projets et l’habitabilité ? Quelle participation des habitants 
et acteurs du rural ? Ce dossier, issu des rencontres « Projets artistiques 
et culturels en milieu rural » organisées en juin dernier, témoigne de 
ces questionnements au travers de la présentation d’initiatives et de ré-
fl exions de praticiens, chercheurs et citoyens et propose des pistes pour 
construire des politiques culturelles pensées par et pour les habitants 
des territoires.

36 BD
37 En revues
38 Au fil des lectures

découvrir

www.transrural-initiatives.org/boutique

À VOS STYLOS !À VOS STYLOS !
Transrural initiatives est une revue participative, dans le sens où elle met en 
place un processus de rédaction collective avec différents acteurs en interaction 
(militants associatifs, animateurs, journalistes), ce qui permet également d’avoir 
un ancrage sur le terrain et de se faire le porte-voix d’initiatives locales. La revue 
est ouverte à vos propositions d’articles, écrits, réactions… Chaque mois, le 
comité de rédaction discute des sujets à traiter au téléphone et vous y êtes les 
bienvenus ! Vous pouvez aussi nous envoyer vos idées d’articles, vos réactions 
ou des informations et ressources par mail ou en nous appelant. À vos stylos !
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lles sont huit femmes à 
s’être déplacées ce matin de 
septembre à la réunion des 

Frangines1. Julie2 est une ancienne 
sage-femme installée en couple sur 
en élevage bovin. Son mari travail-
lant ailleurs, elle se retrouve qua-
siment seule à gérer l’exploitation. 
Virginie jongle entre ses ateliers 
d’art plastique et son mi-temps 
salarié alors que Rachida vient juste 
de quitter son emploi pour monter 
une production de fruits rouges. 
Charlotte habite sur un tiers-lieu 
où elle cultive des fl eurs pour en 
faire des bouquets séchés et des 
limonades. Louise fait du marketing 
digital et de la couture… Toutes se 
retrouvent pour échanger sur leurs 
réalités de femmes rurales créatrices 
d’activité.

PARTAGER DES OUTILS
D’ANIMATION
Comme de nombreux autres groupes 
de femmes animés par des Civam 
ou d’autres associations, le réseau 
Frangines a choisi de s’organiser en 
non-mixité. Ces groupes ont (ré-)
émergé il y a une dizaine d’années 
pour « prendre en compte les besoins 
et attentes spécifiques des femmes et 
contrer les biais négatifs qui les af-
fectent ». Grâce à un projet d'enver-
gure nationale, nous nous sommes 
retrouvé·es entre animatrices et 
animateurs pour échanger sur l’ac-
compagnement de femmes rurales 
créatrices d’activités et partager 
des outils concrets d’animation. Un 

E

1 - Un réseau de 
femmes animé par 
le Civam 31. 

2 -Tous les 
prénoms ont été 
modifi és.

3 - Créer et 
animer un collectif 
d’entraide de 
femmes créatrices 
d’activités en 
milieu rural, Réseau 
Civam/Frangines, 
2023. Voir aussi : 
« Valoriser et visibi-
liser le travail des 
femmes rurales » 
(2023) première 
vidéo de la série 
« Dégenrons le 
monde agricole 
et rural, ça vous 
dérange ? ». 
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ve L’éducation populaire au service des 
porteuses de projets en milieu rural  

Les groupes non-mixtes mobilisent des outils de l’éducation 
populaire pour soutenir des femmes rurales dans leurs entreprises. 
Récit d’une matinée d’échange en Haute-Garonne. 

guide méthodologique3 est le fruit 
de ce travail. 

RESPONSABILITÉS
DOMESTIQUES ET PARENTALES
Après un « brise-glace » où chacune 
associe son prénom avec un plat - 
« Laurence, tajine de poulet ! », 
« Rachida, lasagnes ! » - ma collègue 
et moi mobilisons un outil d’ani-
mation répertorié dans le guide. 
Adoptant l’approche d’éducation 
populaire nous facilitons l’échange 
en proposant au groupe de partir de 
leurs expériences, de produire leurs 
savoirs et d’identifi er ensemble des 
besoins de changement. Chacune 
élabore le schéma d’une semaine 
type puis visualise la répartition de 
toute ses tâches dans une sorte de 

«  amembert de la vie ». Sept champs 
de vie principaux sont identifi és par 
le groupe : travail pour l’entreprise, 
travail (alimentaire) salarié, travail 
associatif bénévole, tâches domes-
tiques régulières, entretiens et pro-
jets nécessitant plus de réfl exion et 
d’expertise, gestion des personnes 
dépendantes (enfants, personnes 
âgées), et enfi n, vie privée : loisirs, 
vacances, sport, art… et les réunions 
du Réseau Frangines ! Les femmes 
identifi ent que leurs responsabili-
tés domestiques et parentales in-
fl uencent largement l’équilibre entre 
leurs temps de vie. Elles pointent 
particulièrement l’importance de la 
charge mentale et la fragmentation 
de leurs journées. Des envies de 
changement et pistes de solutions 
sont partagés.

TRAVAILLER
SES REPRÉSENTATIONS
À la fi n de la matinée des femmes 
repartent avec l'envie de déléguer  
plus de tâches, d’accepter un cer-
tain déséquilibre, de travailler leurs 
représentations de ce qui est « bien » 
ou de s’inscrire à un cours de yoga. 
Toutes expriment l’envie de conti-
nuer à venir aux rencontres : « Je 
pensais en venant ici que c’était du 
domaine de mon travail d’entreprise, 
mais je me rends compte que cette 
rencontre me permet de souffler, ça 
relève aussi de la vie personnelle ! », 
s'exclame une toute nouvelle recrue.  

■ stéPhanie FlorQuin

(Frangines/civam 31)
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Comme de nombreux autres groupes de femmes animés par des 
Civam ou d’autres associations, le réseau Frangines a choisi de 

s’organiser en non-mixité.
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1 - Amesud – 
pour Association 
montagne emploi 
Sud – a été créé en 
1998 à l’initiative 
d’agriculteurs, 
d’artisans, de com-
merçants, d’ensei-
gnants « qui ont 
mis en commun 
leurs ressources et 
leurs compétences 
pour favoriser 
la création et le 
maintien d’activités 
en milieu rural ». 
www.amesud.fr.

2 - Frais 
pédagogiques et 
rémunération des 
stagiaires.

epuis 2018, l’association 
Amesud1 propose un parcours 
d'accompagnement devenu 

formation de porteurs de projets 
dans le champ de l'économie sociale 
et solidaire (ESS), baptisé Éveil, avec 
l’objectif de faire émerger des projets 
collectifs d'intérêt général en milieu 
rural, notamment dans le sud de 
l’Ardèche. « C'est un territoire accueil-
lant pour les initiatives alternatives. 
Il existe des réseaux d'entraide ce 
qui est facilitant. Cela étant, la mobi-
lité est compliquée, sans train et avec 
beaucoup de routes de moyenne 
montagne, le niveau de vie est assez 
faible et il y a peu d'emplois à l'année. 
Ainsi, beaucoup de gens se tournent 
vers la création d'activités indivi-
duelles ou collectives qui nécessite 
des compétences variées », précise 
Anne Haeffl inger, responsable péda-
gogique de la formation. Et de citer : 
association d’éducation à l’environ-
nement ou d’éducation populaire, 
activité de transformation en produits 
lactofermentés ou d'installation de 
chaudières à bois collectives, maté-
riauthèque, tiers-lieu…

DES SITUATIONS
DE COOPÉRATION
Pour Amesud, il s’agit de répondre 
aux besoins des porteurs de projets 
avec une pédagogie faisant place à 
l’expérience, au travail collectif et à la 
prise d’initiatives. « La compréhension 
d’un territoire et de ses habitants, au-
delà de l’étude de marché, est impor-
tante, explique Anne Haeffl inger. 
Pour nous, le collectif est un terrain 
d’expérimentation, par exemple pour 

D
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ve Éveil : une formation accessible
pour des projets collectifs en rural

L’association Amesud, soutenue par Pôle 
emploi, propose une formation de six mois 
pour les porteurs de projets en Ardèche.

SAUVER
LES SERVICES PUBLIQUES 
Début septembre, le collectif Nos 
services publics a publié un rapport 
sur l’état de ces services avec l’appui 
d’agents de terrains, de chercheurs, de 
cadres de l’administration et de citoyens. 
Santé, éducation, transport, justice ou 
sécurité : le bilan, avec 10 à 40 ans de 
recul, est noir. Les ressources affectées 
à ses services augmentent, mais moins 
vite que les besoins, qui changent égale-
ment de nature.  ■■

3 500 TIERS-LIEUX ET MOI… 
L’Observatoire des tiers-lieux a réa-
lisé une étude sur les tiers-lieux, qui 
seraient 3 500 en 2023 contre 2 500 
en 2021, dont 55 % de bureaux 
partagés ou espaces de coworking. 
Parmi les dizaines de données pro-
posées, on y apprend qu’un tiers 
d’entre eux sont situés en rural, 
qu’un quart ont des actions en lien 
avec l’alimentation ou qu’on compte 
1 785 tiers-lieux associatifs regrou-
pant 380 000 adhérents. htps://
observatoire.francetierslieux.fr. ■■

REVENU DE SURVIE AMPUTÉ 
(RSA) 
La loi dite « Plein-emploi », votée ce
10 octobre, va « aggraver la maltrai-
tance institutionnelle » à l’égard des 
allocataires de la Caf et du RSA, 
dénonce le collectif Changer de 
cap. Alors que l’État ne met pas les 
moyens pour assurer son « obliga-
tion d’insertion sociale et profession-
nelle » ou des « moyens convenables 
d’existence » à toutes et tous, il 
renforce les contrôles et sanctions 
en ajoutant 15 heures de préten-
dues activités obligatoires aux plus 
pauvres. Pour rappel, un tiers des 
personnes éligibles au RSA ne le 
demandent pas. ■■

en bref

vivre des situations de coopération. 
Il y a des vécus dont les stagiaires 
pourront se resservir sur les décisions 
collectives, la prise de parole, l’orga-
nisation d’un chantier collectif avec 
une structure du territoire. On essaye 
aussi de transmettre des outils issus 
de la sociocratie et d’en expérimenter 
certains, par exemple sur la gestion 
par consentement ou l’élection sans 
candidat. On axe beaucoup sur la com-
plémentarité avec l’existant, dévelop-
per une activité avec ou au sein d’une 
entreprise. C’est aussi une formation 
où les personnes ont le temps de voir 
si elles se sentent en capacité de porter 
leur projet ou veulent plutôt rejoindre 
une entreprise. » Deux tiers des per-
sonnes s’orientent vers des emplois 
salariés, dans des structures de l’ESS 
ou des collectivités locales.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
COMPLIQUÉ
Le modèle économique de ce parcours 
a évolué en 2020 vers une formation 
professionnelle, aujourd’hui ouverte à 
tous, où les stagiaires sont rémuné-
rés : il est diffi cile d’avoir une activité 
à côté, compte tenu de l’engagement 
demandé. « Le coût, pour six mois à 
temps plein, c’est environ 8 0000 eu-
ros2. Impossible dans les circuits 
classiques de la formation profession-
nelle. Grâce aux liens tissés avec Pôle 
emploi, nous avons pu co-construire 
les modalités de prises en charge des 
frais pédagogiques. » Dans le maquis 
des fi nancements, chacun a intérêt à 
tisser des liens avec les acteurs insti-
tutionnels les plus ouverts. 

■ Fabrice bugnot (transrural)
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émeutes sont le langage de ceux qui 
ne sont pas entendus.» 

SENTIMENT DE DÉCLASSEMENT 
ET D’INVISIBILITÉ
Si la ruralité a vécu à distance les 
évènements de l’été, elle semble 
pourtant partager avec cette France 

près la mort de Nahel, cet 
adolescent de 17 ans, tué le 
27 juin 2023 par un agent de 

police pour refus d'obtempérer lors 
d'un contrôle de police à Nanterre 
(Hauts-de-Seine), une citation de 
Martin Luther King est souvent re-
venue dans le débat public : « Les 

e Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne (MRJC) a publié en 
octobre une enquête auprès 

d’une centaine de jeunes ruraux 
qui fréquentent le mouvement pour 
mettre en avant leurs conditions de 
vie et leur engagement : « Portrait 
d’une jeunesse en feu ». Les réponses 
issues de cet échantillon spécifi que 
montrent d’abord un faible niveau 
de revenus. L’étude rappelle qu’au 
niveau national, en 2019, plus d’un 
jeune de moins de 25 ans sur deux 
en emploi exerce son activité en CDD, 
en intérim, en contrat aidé ou en ap-
prentissage, contre moins de 20 % au 
début des années 1980. 
L’étude s’intéresse aussi au ressenti 
des personnes quant à l’avenir, la 
moitié estimant que la vie sera meil-

leure demain, l’autre non : « les évè-
nements nationaux et mondiaux et 
le réchauffement climatique créent 
en moi une angoisse du futur », 
« j’ai des inquiétudes autour de la 
démocratie en France », « le contexte 
actuel (retraites, écologie, inflation, 
violences…) est compliqué pour se 
projeter dans un monde meilleur ». 
Mais elle rappelle que « le travail, 
les études et l’engagement asso-
ciatif enrichissent la vie des jeunes 
ruraux ». 93 % des personnes inter-
rogées sont ainsi engagées dans une 
ou plusieurs associations, alors que 
la moitié considère que le vote n’est 
pas un moyen de s’engager ou ne 
connaît pas d’élus locaux. 
L’engagement souffre toutefois de 
plusieurs freins spécifi ques aux terri-

toires ruraux : « le peu de lieux pour se 
rencontrer », « l’obligation d'avoir un 
moyen de transport », « la distance aux 
autres, aux lieux de rencontre et par-
fois à l'action », « le fait de savoir que 
tout engagement sera vu, jugé, com-
menté par tes voisins et voisines »… 
Alors que « les jeunes ruraux sont trop 
souvent oubliés lors de la construction 
des politiques publiques », le MRJC re-
vendique un revenu minimum pour 
tous les jeunes, des aides fi nancières 
pour la mobilité et le développement 
des transports en commun ou le sou-
tien aux associations d’’éducation po-
pulaire et aux lieux de rencontres en 
rural, afi n de favoriser l’action collec-
tive et la participation des habitants 
à la vie politique.

■ Fabrice bugnot (transrural)
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Le soulèvement des gilets jaunes et les émeutes en 
banlieue cet été 2023 montrent l’ampleur inédite des 
contestations au sein des classes populaires et un glissement 
des géographies sociales de l’action politique.

Le MRJC s’appuie sur une enquête auprès de jeunes 
ruraux engagés pour montrer les freins à l’engagement 
en rural et appuyer ses revendications.

Émeutes urbaines : 
quelle place de la ruralité ? 

Portrait d’une jeunesse en feu   

A

L

des marges, un sentiment ancien 
de déclassement et d’invisibilité. 
Le sociologue Benoît Coquard dans 
son ouvrage Ceux qui restent, parle 
d’un sentiment en ruralité de « pas-
ser après les autres » dont certains 
jeunes témoignent avec force : « tout 
le monde s’en fout de nous ». Diffi cile 
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1 - La Gazette, 
« La France 
périphérique est un 
écran de fumée », 
17/01/2022.

ÉMEUTES OU MANIFESTATIONS ? LES TERMES NE SONT PAS NEUTRES 

Susciter l’émotion et provoquer le débat confèrent aux évènements leur valeur politique. Mais 
alors même que le terme  « émeute » provient du verbe « émouvoir », il semble que cette action 
collective ait perdu depuis longtemps cette place dans l’espace public à force d’être criminalisée. 
Émeutes en banlieue, révoltes ou manifestation des agriculteurs1, les termes ne sont pas neutres 
pour questionner la légitimité de ces groupes.
MANIFESTATION : Rassemblement sur la voie publique de personnes qui veulent, par une dé-
marche collective, défendre une opinion, exprimer une revendication.
MILITANT : Qui lutte, qui combat ; qui s’engage dans l’action pour défendre ses opinions.
ÉMEUTE : Explosion de violence, agitation populaire, le plus souvent spontanée. Au XIIe siècle, 
« une esmote » désignait une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire 
spontané.
RÉVOLTE : Rébellion, soulèvement contre l'autorité établie. Violente indignation, sursaut de co-
lère, de résistance.

SOURCE : 9E ÉDITION DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

1 - Le 4 mars 1976, à Montredon, un vigneron et un CRS sont abattus au cours d'une manifestation. Voire aussi 
l’affaire de la dégradation au lisier de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados 
par 5 agriculteurs de la FDSEA en 2015. 

de ne pas faire le lien entre ces récits 
et ceux de la jeunesse des cités mar-
seillaises ou de la grande couronne 
parisienne. Pour le journaliste Xavier 
de Jarcy dans, Les abandonnés, la 
genèse de ce sentiment tient à la 
ségrégation sociale à l’œuvre dans 
ces espaces. Comme l’expliquent les 
sociologues Véronique Le Goaziou et 
Laurent Mucchielli dans le livre Quand 
les banlieues brûlent, réalisé à partir 
d’entretiens menés lors des émeutes 
de 2005, c’est bien ce sentiment de 
relégation qui est le fondement moral 
de l’émeutier pour justifi er son geste.
Comme beaucoup de Français, les 
ruraux interrogés se sont fait l’écho 
des médias en se plaçant plutôt 
comme victimes de ces dégradations 
(évoquant un un local à poubelles 
brûlé dans la rue ou des impôts qui 
serviraient à payer les dégradations 
sur les équipements publics) sans 
questionner la revendication sociale 
derrière ces mouvements. Comme 
l’évoquait déjà Benoît Coquard dans 
une interview de 2022, il existe une 
tentation médiatique à « mobiliser un 
vrai peuple des travailleurs à défendre 
contre un autre peuple davantage issu 
de l’immigration et urbain »1. Durant 
l’été 2023, en invoquant le bon droit 

et le bon sens et en dépersonnalisant 
les émeutiers présentés comme une 
masse irrationnelle et dangereuse, on 
a invisibilisé une fois de plus le vécu 
de Nahel et des jeunes de banlieue. 

RECRÉER
UNE IDENTITÉ COLLECTIVE
Les territoires urbains comme ruraux, 
éloignés de tout (emplois, services, 
santé, culture…) expérimentent sou-
vent un processus commun d’isole-
ment et par la même une dilution du 
sentiment d’appartenance à une com-
munauté élargie à la France, pour se 
replier sur une identité locale plus pal-
pable : le village ou la cité. S’agissant 
de la ruralité, Benoît Coquard avance 
l’hypothèse que la construction cla-
nique très forte dans ces espaces a 
conditionné les populations à déve-
lopper une conscience collective 
sélective. Selon lui, ce repli autour de 
« solidarités exclusives » peut expliquer 
une certaine adhésion à la « priorité 
nationale » du Rassemblement natio-
nal qui fait le jeu de cette opposition 
eux – « les assistés » et les immigrés 
– contre nous – les « Français de 
souche ». Ceci explique sans doute 
que les émeutes de cet été n’aient pas 
eu de dimension nationale comme 

celles du mouvement Black lives mat-
ter aux États-Unis, suite au meurtre de 
George Floyd en 2020.

FAIRE BOUGER
LES REPRÉSENTATIONS
COLLECTIVES
Pourtant, il ne faut pas oublier que 
diviser ces espaces urbains et ruraux 
ne leur permettra pas de faire bou-
ger les représentations collectives et 
donne raison aux théories de Pierre 
Bourdieu sur la violence symbolique. 
En se rangeant du côté du maintien 
de l’ordre inégalitaire et préférant se 
désolidariser des classes populaires 
urbaines, la ruralité ne s’empêche-
t-elle pas de prendre sa place dans 
les revendications sociales de l’action 
collective ? En outre, à une époque 
où certains espaces ruraux recom-
mencent à attirer des jeunes popu-
lations et ambitionnent de profi ter 
d’un nouvel exode urbain, il semble y 
avoir urgence à renouer les liens entre 
tous ces eux et nous, urbains comme 
ruraux, afi n de co-construire un vivre 
ensemble.

■ nina bucher
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i-octobre, le syndicat 
agricole majoritaire et les 
industriels de l’agroali-

mentaire ont tenté de faire passer 
un amendement dans le projet de 
loi de finances 2024 visant à sus-
pendre les avantages fiscaux de tout 
organisme faisant appel à la géné-
rosité du public (dons, versements 
et legs) lorsqu’il est condamné1 pour 
certaines infractions pénales, dont la 
diffamation, la provocation à la com-
mission de délits, le fait d’occuper 
un terrain appartenant à autrui, la 
dégradation de biens ou encore « la 
communication ou la divulgation de 
fausses informations dans le but de 
faire croire qu’une destruction, une 
dégradation ou une détérioration 
dangereuse pour les personnes va 
être ou a été commise ».

UN TEXTE RÉDIGÉ 
PAR LA FNSEA
Ce texte, rédigé par la FNSEA et 
repris par des députés de droite, 
d’extrême droite et de la majorité, 
puis voté, a finalement été rejeté par 
le gouvernement. Auparavant, des 
dizaines d’associations environne-
mentales, citoyennes et paysannes 
s’étaient mobilisées, pour dénoncer 
une loi qui « toucherait de plein fouet 
les organisations qui dénoncent les 
dérives de notre système agricole 
et industriel, via la presse ou des 
actions de désobéissance civile 
résolument non-violentes ». Mais 
ce n’est pas la première fois qu’un 
tel texte est présenté au Parlement. 

Pour Sandy Olivar Calvo, chargée 
de campagne agriculture et ali-
mentation de Greenpeace France, 
« ça ne veut pas dire que cela n’est 
pas inquiétant pour la suite : c’est 
déjà arrivé, il n’est pas improbable 
que cela revienne. On aimerait des 
garanties du gouvernement et de la 
majorité pour les trois ans à venir ». 

ENTRAVES, AMENDES ET 
COUPES DE FINANCEMENTS
Car le contexte est favorable. 
L’Observatoire des libertés asso-
ciatives notait ainsi en septembre : 
« dissolutions, stigmatisation des 
militants, amendes et coupes de 
financement, criminalisation de la 
désobéissance civile : les entraves 
à l’activité associative se multiplient 
ces derniers mois. Elles ont connu 
une forme de consécration institu-
tionnelle avec l’instauration de la loi 
confortant le respect des principes 
de la République, dite “ loi sépara-
tisme ”, en août 2021, qui facilite 
les dissolutions administratives et 
impose le Contrat d’engagement 
républicain (CER) ». Récemment, le 
gouvernement a par exemple interdit 
des distributions alimentaires à Paris 
ou toute manifestation de soutien à 
la Palestine, décisions finalement 
retoquées par la justice. 

LA CELLULE DÉMÉTER
Mais sur les questions agricoles, le 
poids de la FNSEA s’ajoute : c’est le 
syndicat qui a obtenu en 2019 la 
création de la cellule Demeter, cen-

1 - Ou l’un de ses 
militants, s’il est 
prouvé qu’il a agi 
« pour son compte ».

sée lutter contre « les atteintes au 
monde agricole », ou la dissolution 
des Soulèvements de la terre, par le 
biais du ministère de l’Agriculture. 
Là encore, la justice a été saisie. 
La dissolution a été suspendue en 
août 2023 et la cour administrative 
d’appel de Paris, fin septembre, 
a confirmé le caractère illégal des 
« missions de prévention des actions 
de nature idéologique » confiés à 
Demeter, qui associe gendarmes et 
syndicats agricoles (FNSEA et JA). 
Mais les menaces subsistent. Ainsi, 
aucun contrôle a priori ne sera vrai-
semblablement mis en place sur 
les missions de la cellule Démeter, 
qui continue ses autres actions. De 
même, il existe un risque que les 
organisateurs présumés des mani-
festations de Sainte-Soline contre 
les méga-bassines, dont le procès 
est prévu fin novembre, soient 
condamnés ou que le Conseil d’État 
acte finalement la dissolution des 
Soulèvements de la terre, lors de 
l’audience prévue le 27 octobre. Si 
c’était le cas, l’utilisation du logo 
du mouvement, l’organisation ou 
la participation à des actions simi-
laires à celles des Soulèvements de 
la terre pourraient être sanctionnées 
et les peines encourues pour recons-
titution d’une organisation dissoute 
vont jusqu’à trois ans de prison et 
45 000 euros d’amendes. « Rien n'est 
assuré : un soutien large et attentif 
reste de mise », annonçait la coali-
tion peu avant l’audience.

■ Fabrice bugnot (transrural)

Les associations tentent de prévenir de nouvelles restrictions des 
libertés, notamment face aux lobbys du secteur agricole.

so
ci

ét
é

Rester vigilant 
face à la criminalisation des actions 
en faveur de l’environnement 

M
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ovid-19, guerre en Ukraine : un 
approvisionnement satisfaisant 
en denrées alimentaires variées 

ne va pas de soi. Une crise sanitaire, 
géopolitique ou climatique, peut 
rapidement impacter la disponibilité. 
Pourtant, les questions de résilience 
sont très peu abordées dans les pro-
jets alimentaires de territoires (PAT) et 
il n'existe pas de stratégie nationale de 
sécurisation des approvisionnements 
en France, contrairement à d’autres 
pays européens (Suisse et Allemagne 
par exemple).
Le projet de recherche-action Atlass 2, 
qui mobilise des partenaires variés 
(recherche, structures de dévelop-
pement et six territoires ruraux du 
Grand-Ouest), a pour but d’identi-
fier des leviers pouvant renforcer la 
résilience alimentaire des territoires 
face aux crises et menaces1. Objectif :  
rendre accessible à toutes et tous une 
alimentation durable et de qualité, y 
compris en temps de crise. Dans le 
second volet du projet, qui traite de la 
prospective et de la préparation face 
aux crises à venir, un outil de sensibi-
lisation a été créé sous forme de jeu.

UN JEU SÉRIEUX
« Nous sommes le 20 février 2024, 
une tempête dépose 30 cm de neige 
sur l’Ouest de la France. Le poids de 
la neige abat un pylône sur une ligne 
à très haute tension, déclenchant une 
coupure d’électricité totale. » Durant 
deux heures, les participants sont 
plongés dans la crise. Les joueurs 
incarnent des personnages (paysan, 
restaurateur, commerçant, pompier, 

agent de la collectivité…) et font face 
à des événements qui affectent le 
système alimentaire. Projetés au jour 
d’après, puis à une semaine, un mois 
et un an après la crise, ils cherchent à 
garantir l’accès à l’alimentation pour 
tous et toutes. L’enjeu est de réaliser 
des actions décidées collectivement, 
matérialisées sur une carte du terri-
toire par un tracé, avec une contrainte 
de temps. Ce jeu sérieux a un double 
objectif : sensibiliser au risque de rup-
ture alimentaire et faire expérimenter 
une prise de décisions collaborative 
autour des notions de résilience ali-
mentaire et de crise.  

DEMANDE D'INFORMATION 
Des observateurs étaient présents 
sur chaque atelier pour prendre des 
notes2. Les participants jouent un 
rôle, sans besoin de connaissances 
autre que celle de leur territoire, ils 
s’autorisent ainsi des réflexions par-
fois audacieuses, sans crainte qu’une 
« mauvaise réponse » soit stigmatisée. 
Puisque les décisions sont prises en 
commun pour un même objectif, ils 
ont pris conscience de la force du 
collectif, surtout en cas de crise. Le 
jeu a aussi révélé la méconnaissance 
des dispositifs d’action publique en 
matière de gestion de crise et l’in-
fluence majeure des associations en 
complément des acteurs publics. Il en 
ressort une demande d’information, 
pour se préparer et anticiper la crise, 
comme des brochures ou guides pour 
les citoyens. 

■ amélie Karrer (terralim), 
gilles maréchal (Frcivam bretagne)

1 - Action territoriale 
pour l’alimenta-
tion solidaire et 
soutenable : www.
projet-atlass.org. 
L’évènement final 
de restitution des 
résultats du projet 
(gratuit et ouvert à 
tous, sur inscription) 
aura lieux le 5 
décembre 2023 à 
Dinan. Le jeu sera 
diffusé à grande 
échelle par la suite.  

2 - Il a été testé 
à trois reprises, à 
l’occasion d’ateliers 
organisés à Bréhat, 
Dinan et Nogent-le-
Rotrou.

Le projet de recherche-action Atlass 2 cherche à 
identifier des leviers pour renforcer la résilience 
alimentaire des territoires ruraux face aux crises et 
menaces et à sensibiliser les élus et citoyens.

ag
ri

cu
lt

ur
e Un jeu pour penser et organiser 

la résilience alimentaire

C

CHERCHER À MANGER  
La note d’analyse du Crédoc de sep-
tembre 2022 sur les arbitrages des 
personnes en situation de préca-
rité alimentaire (16 % des Français) 
montre la diversité des sources 
d’approvisionnement en denrées 
utilisées. Environ la moitié de ces 
ménages ont recours à l’aide alimen-
taire, qui n’est qu’un canal parmi 
d’autres avec l’autoproduction (10 % 
des ménages), les épiceries sociales 
et solidaires, les repas gratuits dans 
les structures d’aide alimentaire…  ■■

MORT POUR LE CHAMPAGNE  
Au moins quatre personnes parti-
cipant aux vendanges en Cham-
pagne sont décédées suite à un 
arrêt cardiaque en septembre, dans 
un contexte de fortes chaleurs. Les 
syndicats de travailleurs demandent 
de nouvelles règles et davantage de 
contrôles. Maxime Toubart, président 
du syndicat général des vignerons 
de Champagne, estime que les gens 
« ne sont pas en condition physique 
pour faire un travail extérieur : des 
jeunes qui ne déjeunent pas le matin, 
qui ne se désaltèrent pas, qui sont sous 
médicament, qui travaillent torse nu ». 
Lui, a toujours une chemise ou un 
costume…  ■■

DÉPENSES VERTES  
Le rapport sur l’impact environne-
mental du budget de l’État, diffusé 
en octobre, prévoit une hausse des 
dépenses dites « vertes » pour 2024, 
de 32 milliards d’euros à 38,6 mil-
liards, sur un total 569,7 milliards. 
Les dépenses ayant un impact défa-
vorable sur l’environnement seraient, 
« hors mesures exceptionnelles », de 
11 milliards d'euros, un chiffre stable. 
Mais quels effets ont les autres poli-
tiques publiques comme la PAC, les 
accords de libre-échange ou les 
règles d’urbanisme ?  ■■

en bref
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e 10 septembre à Cambrai 
(Nord), le ministre de l’Agri-
culture dévoilait les grandes 

lignes du Pacte et loi d'orientation 
et d'avenir agricoles (PLOAA), lors 
d’un évènement organisé par le 
syndicat Jeunes agriculteurs. « Les 
parlementaires ont découvert dans 
le journal qu’elle était déjà écrite et 
qu'ils travaillaient pour rien depuis 
des mois », dénonçait alors Aurélie 
Trouvé, députée La France insou-
mise en charge du groupe de suivi 
parlementaire de cette loi, qui doit 
être présentée au Parlement en 
décembre. Même constat pour le 
collectif Nourrir1 : « Nous n'avons 
pas eu ce texte, malgré nos ren-
contres avec le ministère. On nous 
a seulement partagé les grandes 
lignes des cinq thèmes : l’orienta-
tion et la formation, l’installation/
transmission, le foncier, la souve-
raineté alimentaire et l’adaptation 
au changement climatique », ajoute 
Clotilde Bato, co-présidente. Après 
des mois d’une consultation déjà 
tronquée (cf. TRI n° 497), ce signal 
inquiète. Le discours du ministre et 
l’avant-projet de loi daté de juil-
let, qui a fuité, ne montre aucune 
rupture susceptible de répondre 
au besoin de développement mas-
sif de l’agroécologie paysanne. Il 
ne prévoit pas d’augmentation du 
nombre de paysans et le maintien 
des effectifs, avec l’installation de 
150 000 agriculteurs en dix ans, ne 
serait même pas assuré.

Loi d’orientation agricole : 
des craintes et des mobilisations ag

ri
cu

lt
ur

e

Les premiers éléments du projet de loi qui devrait être débattu 
au parlement à la fin de l’année inquiètent les membres 
du collectif Nourrir, qui pointent un manque d’ambition et 
demandent à être impliqués dans les décisions à venir.

L

1 - Composée de 
54 organisations 
paysannes et 
citoyennes

UN GUICHET UNIQUE
Sur la formation, le texte prévoit 
des actions de découverte de 
l’agriculture ou des stages dans 
les écoles, des campagnes de com-
munication, le développement de 
bachelors « agro » et l’ouverture de 
classes dans les métiers de l'agri-
culture. Un plan de formation conti-
nue sur la transition agricole pour 

50 000 professionnels de l’ensei-
gnement, de la formation, du 
conseil et de l’administration doit 
être lancé en 2025. 
Sur l’accompagnement à l’instal-
lation, le ministère veut créer un 
guichet unique dédié à l’installa-
tion, la formation et la transmission 
au sein d’un futur réseau baptisé 
France service agriculture, géré 
par les chambres d’agriculture, 
développer le tutorat et augmenter 
les budgets dédiés aux services de 
remplacement ou aux diagnostics 
pour l’installation/transmission. Il 
compte également réformer la gou-
vernance des comités régionaux de 
l’installation et de la transmission 
(Crit). 

400 MILLIONS D'EUROS 
POUR LE FONCIER
La question foncière a finalement 
été intégrée, mais uniquement par 
l’annonce d’un fonds de 400 mil-
lions d’euros qui prendra « des 
participations dans des fonds de 
portage nationaux ou régionaux 
qui, eux, achètent du foncier pour 
le mettre à disposition » comme le 
fonds Élan (cf. TRI n° 498). Enfin, 
des moyens supplémentaires ont 
été annoncés pour le plan Écophyto 
de réduction des pesticides, pour la 
production de protéines végétales 
en France ainsi que pour financer 
« les investissements transformants 
au sein des exploitations », la sou-
veraineté alimentaire et les transi-… 
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mais aussi pour orienter les déci-
sions réglementaires qui seront 
prises en plus ou en traduction 
de la loi. Le collectif Nourrir va 
ainsi sortir un document de posi-
tionnement en novembre, comme 
d’autres organisations paysannes, 
et souhaite organiser un colloque 
à l’Assemblée nationale. La coa-
lition Installons des paysans 
continue aussi son travail de 
mobilisation auprès des députés, 
de gauche mais aussi du centre et 
de droite. « On est face à un gou-
vernement qui ne communique 
pas auprès du grand public sur ce 
sujet. On va aussi sortir une cam-
pagne d’interpellation, au moins 
pour qu’il sache qu’il y a une loi en 
route. On veut montrer que cette 
loi est l’occasion d’un choix. Quelle 
société on veut : avec ou sans pay-
sans ? On nous parle de la diver-
sité des modèles, mais les rapports 
scientifiques disent que ce sont les 
modèles d’agroécologie paysanne 
qui sont en mesure de nourrir le 
monde et de répondre aux défis 
du changement climatique. On doit 
faire des choix sur les modèles », 
ajoute Clotilde Bato.
D’autres acteurs prévoient égale-
ment de se mobiliser d’ici la fin 
de l’année, dans les territoires ou 
auprès des parlementaires. Des 
députés du groupe LFI-Nupes ont 
également prévu une tournée de 
réunions publiques et débats d’ici 
mi-novembre pour porter « un 
projet alternatif » et alerter sur les 
risques de cette première mouture 
du projet de loi. Le texte de juillet 
dernier prévoyait ainsi de faciliter 
« les projets destinés au stockage 
de l’eau et aux prélèvements », pré-
cisant « la politique de l’eau vise à 
ne pas diminuer le volume global 
des prélèvements destinés à l’irri-
gation sur la période 2024-2030 ». 
Il prévoit même d’inscrire dans la 
loi le caractère d’intérêt général 
majeur des projets de stockage 
comme les méga-bassines… 

■ Fabrice bugnot (transrural)

tions. Si les chambres d’agriculture 
et le syndicat majoritaire ont adou-
bé ce texte, demandant toutefois 
des garanties sur les moyens accor-
dés, les réactions des autres parties 
prenantes sont plus critiques. 
Dans un communiqué, le collectif 
Nourrir déplore ainsi « des mesures 
foncières insuffisantes pour orienter 
l’utilisation des terres vers l’agroé-
cologie et pour prioriser l’installa-
tion ou le renforcement des plus 
petites structures, et qui ne feront 
qu’accélérer la financiarisation du 
secteur agricole ». Le collectif s’in-
quiète également de la manière 
dont sera soutenue la « souverai-
neté alimentaire », tant ce terme 
a été détourné par le ministère 
au profit du soutien à la produc-
tivité et à l’exportation. Le texte 
de l’avant-projet de loi, dans un 
article un, propose une définition 
faisant fi des droits des paysans et 
paysannes, en France ou dans le 
reste du monde, de l’accès au fon-
cier et à l’eau ou encore des droits 
des populations à décider de leur 
alimentation.
« Nous sommes inquiets. Le diable 
se cache dans les détails et nous 
n’en avons aucun pour l’instant. 
Pour l’installation, il y aura un gui-
chet unique confié aux chambres 
d’agriculture, alors qu’il y avait une 
unanimité pour dire qu'il faut une 
pluralité d’acteurs pour accueillir 
les porteurs de projets non issus 
du milieu agricole, les Nima. On 
nous dit qu’il faudra être labélisé 
pour intervenir, mais on ne connaît 
pas les cahiers des charges, etc. De 
même, pour le foncier, les 400 mil-
lions d’euros sont issus du fonds 
entrepreneurs du vivant mais il se 
construit en vase clos, sans aucun 
échange dans les concertations », 
alerte Clotilde Bato. 

INTERPELLATIONS 
ET LOBBYING
Le jeu de lobbying va donc se ren-
forcer de part et d’autre, d’abord 
avant la présentation du texte 

… 

HVE VS AB
Le label Haute valeur environnemen-
tale (HVE), sans réelles contraintes 
mais ouvrant le droit à des aides de 
la Politique agricole commune de 
l'Union européenne, a été demandé 
par la quasi-totalité des agriculteurs. 
Résultat, le ministère de l’Agriculture 
a décidé de baisser le niveau des 
primes pour le label HVE, mais aussi 
pour le label Agriculture biologique 
ou l’aide forfaitaire à l’installation… 
Même constat pour les mesures 
agro-environnementales et clima-
tiques : il manque des dizaines de 
millions d’euros et une partie des 
agriculteurs souhaitant s’engager 
dans des pratiques plus vertueuses 
sont mis de côté.  ■■

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : 
DÉFINITION  
La Confédération paysanne rappelle 
dans un communiqué du 16 octobre, 
que la souveraineté alimentaire 
est définie dans la Déclaration des 
Nations unies des droits des paysans 
et des autres populations travaillant 
en zone rurale, datant de 2018. « Les 
paysans et les autres personnes travail-
lant dans les zones rurales ont le droit 
de définir leurs systèmes alimentaires 
et agricoles, droit reconnu par de nom-
breux États et régions comme le droit 
à la souveraineté alimentaire », men-
tionne l’article 15. Rien à voir donc, 
avec la définition qu’en propose le 
gouvernement et la FNSEA dans le 
PLOAA (cf. ci-contre) et l’objectif de 
« maîtrise des dépendances néces-
saires ou stratégiques en matière d’im-
portations et d’exportations ». La Conf’ 
dénonce cet abus de langage « qui 
permet de justifier la signature des ac-
cords de libre-échange qui accroissent 
les dépendances internationales en 
matière agricole et alimentaire et n'ont 
jamais contribué à la rémunération des 
agriculteurs ».  ■■

en bref
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uand on demande à Dominique 
Marchais, cet été aux rencontres 
cinématographiques de Gindou 

(Lot) où il présentait son nouveau film 
documentaire La rivière, ce qui lui a 
donné envie de tourner sur ce sujet, il 
répond : « Il ne s'agit pas d'une idée qui 
jaillit... La question de la biodiversité 
est montée à la surface, petit à petit, au 
fur et à mesure des films. » Rencontré 
en 2010 à la sortie en salle de son 
premier long-métrage, Le temps des 
grâces, Dominique poursuit depuis 
son arpentage sensible du territoire.

Le temps des grâces proposait une 
superbe enquête sur le monde agri-
cole français et dépeignait un univers 
parvenant bon gré mal gré à résister 
aux bouleversements. Le paysage 
jouait déjà un des premiers rôles. 
Dans La ligne de partage des eaux 
(2014), le cinéaste arpentait le bassin 
versant de la Loire, de la source de la 
Vienne sur le plateau de Millevaches 
jusqu'à l'estuaire, et mettait en lien les 
enjeux d'aménagement touchant à ce 
territoire. Tourné avec certains codes 
des films western, il nous embar-
quait dans les processus de décision 
en matière de gouvernance de l'eau. 
En 2017, il y avait eu Nul homme 
n'est une île, un voyage en Europe, 
de la Méditerranée aux Alpes autri-
chiennes, où le cinéaste scrutait des 
expériences économiques alternatives 
de communautés humaines.

DÉCORTIQUER 
LES PROBLÉMATIQUES 
PAR LE CINÉMA
« Avec La rivière, j'ai voulu changer 
d'échelle et me concentrer sur celles 
et ceux qui aiment et protègent la bio-
diversité », explique Dominique. Pour 
parler de tout cela, il a choisi le bas-
sin versant de l'Adour et les puissantes 
rivières qui coulent des Pyrénées à 
l'océan Atlantique, les gaves, encore 
relativement riches en biodiversité, 
même si les champs de maïs les as-
soiffent. Et c'est une plongée sous la 
surface ondulante de l'eau qu'il nous 
propose avec ce nouveau film – tour-
né en quinze jours. On y rencontre un 

ménager les ressources

Le réalisateur Dominique Marchais poursuit son 
cheminement cinématographique autour du 
rapport déséquilibré de l'espèce humaine à son 
milieu de vie avec le documentaire La rivière. 

Q

paysan, des naturalistes amateurs et 
professionnels, une hydrogéologue, 
des étudiants pétris de questions sur 
l'avenir (le leur et celui de la planète)… 
toute une communauté de destin et 
de pratiques autour de la préservation 
de l'écosystème. « Une communauté 
qui s'ignore, détaille Dominique. Lors 
d'une projection en avant-première à 
Salies-de-Béarn (au cœur de la zone 
de tournage), tous les protagonistes du 
film étaient là et ils ne se connaissaient 
pas, sinon de nom. J'espère que cela 
créera des liens entre eux. »

UNE ATTENTION AU VIVANT
La rivière est un film sur l'attention, 
notamment celle que l'on porte aux 
autres êtres vivants. « J'ai voulu mon-
trer l'invisible et les différents états de 
l'eau pour faire prendre conscience 
que la rivière n'est pas un système 
isolé, précise Dominique. Je voulais 
déconstruire la rivière pour changer 
nos représentations, les actualiser, pour 
pouvoir mieux agir sur le monde ; l'eau 
n'est pas un gisement, c'est un flux vi-
vant. » L’activité humaine bouleverse le 
cycle de l’eau et la biodiversité de la 
rivière. Il y a aujourd'hui encore des 
saumons, des truites et des batraciens 
dans certains de ces gaves mais les 
populations s'amenuisent du fait de 
la baisse de la qualité de l'eau et de 
la destruction des derniers corridors 
écologiques, notamment à cause de 
l’installation de petites centrales hy-
droélectriques. « On peut se demander 
si la biodiversité n’est pas en train de 
passer à la trappe, au nom de la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
s'interroge Dominique. Or, c’est la 
même question. » Avec délicatesse et 
beauté, le réalisateur s'intéresse aussi 
beaucoup aux gestes et pratiques des 
hommes et des femmes qui agissent 
pour la protection de ce fragile milieu. 
Le film sortira en salle le 22 novembre 
et Dominique vient de se voir décerner 
pour La rivière le prix Jean-Vigo 2023, 
distinguant « l’indépendance d’esprit, 
la qualité et l’originalité des cinéastes ».

■ hélène bustos 
(librairie-tartinerie de sarrant, gers)

Montrer l'invisible pour 
donner matière à l'action  

cu
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PROJETS DE TERRITOIRES CULTURELS 
ET TRANSITIONS 

es 13 et 14 juin 2023 se tenait la 11e édition des rencontres Projets artistiques et 
culturels en milieu rural, portée notamment par l’Union fédérale d'intervention des 
structures culturelles (Ufisc), ses partenaires (Fédélima, FAMDT, Themaa)1 des compa-
gnons de route2 et Run ar puñs, un « troisième lieu »3 à Châteaulin, dans le Finistère. 
Comment la création artistique et les artistes participent aux transitions écologiques 

et sociales dans les campagnes ? Comment se saisir de la notion de droits culturels ? Que 
peuvent apporter les projets culturels de territoire ? Pourquoi travailler sur la « déspécialisation » 
des projets et l’habitabilité ? Quelle participation des habitant·es et acteur·rices concerné·es ? 
Ce dossier, réalisé en partenariat avec les organisateurs de ces rencontres, témoigne de ces 
questionnements au travers de la présentation d’initiatives et de témoignages d’intervenant·es 
œuvrant pour penser et construire collectivement les projets des territoires culturels de demain. 
On y parle d’art et des droits culturels, de la façon dont il est possible d’offrir à chacun et 
chacune les moyens de participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses 
références.
Mais il est aussi question d’agriculture, avec Run ar puñs, une ancienne ferme porcine ou 
le château de Kerminy, un lieu de résidences et de recherches d’agricultures en art dans le 
Finistère ; d’écologie par le biais du lien au territoire recherché dans le Val-de-Drôme ou au 
tiers-lieu Sainte-Marthe à Grasse (06) ; de coopération intercommunale dans le Comminges ou 
de lien social, par exemple avec La Convergence des loutres, une association des Côtes-d'Armor 
ayant pour objet de favoriser les rencontres, le plaisir d’apprendre, de créer… Un coup de 
projecteur sur les cultures et les territoires ruraux en guise de plaidoyer pour une plus grande 
ouverture  des politiques culturelles.

1 - Fédération des lieux de musiques actuelles, Fédération des acteurs et actrices des musiques et de 
danses traditionnelles, Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés.  
2 - Comme Les Localos, « collectif des projets en campagne, du développement local, de l'autonomie et 
de l'impertinence ». 
3 - Notion à l'origine des tiers-lieux.
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Ce café-concert implanté sur une ancienne 
ferme est devenu 45 ans après sa création 
un lieu reconnu proposant de nombreuses 

activités grâce à un fort ancrage 
territorial, à une volonté de diversifi er 

ses activités et à une participation 
croissante des habitants et bénévoles. 

deux kilomètres de Châteaulin, com-
mune de 5 400 habitants au centre 
du Finistère, l’ancienne ferme porcine 

de la famille de Jakez l’Haridon, le fonda-
teur de Run ar puñs, accueille depuis 1978 
des concerts. Au fi l des ans et avec beau-
coup d’huile de coude bénévole, cet espace 
culturel et artistique est devenu un lieu 
central de la vie culturelle locale : salle de 
concert avec une cinquantaine de dates par 
an, résidences d’artistes, studio de répéti-
tion, cours de musique assistée par ordina-
teur, actions avec les écoles, les jeunes et les 
handicapés, accueil d’un marché bio heb-
domadaire et bientôt une activité de maraî-
chage associée à un « éco-restaurant ». Le 
fonctionnement du lieu géré par l’associa-
tion Rapass (Run ar puñs association) qui 
compte 270 adhérents, 18 membres du 
conseil d'administration, 8 salariés perma-
nents et gère un budget annuel d’environ 
600 000 euros, éclaire nombre de question-
nements des acteurs culturels, associatifs, 
sociaux ou publics des territoires ruraux, 
notamment ceux de l’ancrage territorial, 
de la participation et de la déspécialisation.

■	FAbRice bugnot (tRAnsRuRAl)

ANCRAGE TERRITORIAL
Dès le début du projet, l’ancrage terri-
torial est manifeste : le lieu est conçu 
comme une salle de concert offrant autre 
chose que des musiques traditionnelles, 
« pour les gens du coin ». Par la suite, le 
développement des diverses activités a 
été conduit en priorité à la demande ou 
en associant les partenaires locaux. Run 
ar puñs travaille par exemple avec des 
établissements scolaires du territoire ou 
des crèches pour proposer des concerts 
et sessions d’éveil musical, avec le centre 
de loisirs, la mission locale et la maison 
pour tous de Châteaulin, avec les insti-

tuts médico-éducatifs… Le lieu propose 
également des services à la population 
(marché, espaces de réunion, caravane 
bibliothèque…) et invite les habitants 
et bénévoles à y proposer et organiser 
des activités. Comme il est inscrit dans le 
projet associatif 2020-2023, « les actions 
menées à Run ar puñs sont guidées par la vo-
lonté de s’inscrire pleinement et durablement 
dans son territoire. Notre association se veut 
un outil de développement local culturel, 
social, éducatif et économique (…) un tiers-
lieu, un lieu citoyen, où la libre expression 
est encouragée et les différences valorisées ». 

Run ar puñs,
un espace culturel 

pensé comme 
un commun

du territoire

À
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DÉSPÉCIALISATION
La ferme, devenue café-concert en 1978, 
obtient le label Scène de musiques ac-
tuelles en 1996 et se spécialise, avec le 
respect du cahier des charges associé, 
sur les musiques actuelles. Mais Run ar 
puñs a conservé des liens avec le monde 
agricole. Depuis quelques années, le dé-
veloppement de nouvelles activités, au-
delà des missions imposées par le cahier 
des charges, le conduit à se déspécialiser 
et à revenir notamment à sa vocation ini-
tiale. Il s’agit de recréer une production 
professionnelle sur les terres attenantes 
au hameau, en lien avec le développe-

ment d’une offre de restauration ouverte 
à tous les publics et plus globalement 
aux habitants et travailleurs du terri-
toire « dans des logiques de circuits-courts, 
d’économie circulaire et de slow food ». 
Désormais,  Run ar puñs accueille un mar-
ché bio hebdomadaire et entretient des 
liens avec des associations de dévelop-
pement agricole comme le Civam1 29 et 
produit du miel. Au-delà des concerts, le 
lieu accueille aussi une diversité de pro-
jets : projections de fi lms documentaires, 
débats, conférences, soirées jeux, expo-
sitions, événements autour de l’échange 

PARTICIPATION ET DÉMOCRATIE
La participation et les processus de prise 
de décisions, eux, ont évolué au fi l des 
décennies et des générations, grâce à 
une implication croissante des béné-
voles. Au départ, tout repose sur un 
groupe d’amis constitué autour du pro-
priétaire du lieu et de quelques soutiens. 
Au début des années 1990, la création 
de l’association Rapass  conduit au déve-
loppement de l’activité, avec le soutien 
de l’État et des collectivités territoriales. 
En 2018, la dernière transition est mar-
quée par le transfert de l’activité bar, au-
paravant gérée en entreprise individuelle 
par le fondateur du lieu, à l’association ; 
mais aussi par l’achat du hameau via un 
fonds de dotation et la diversifi cation 
des activités. Le conseil d’administra-
tion, plutôt stable, se réunit une dizaine 
de fois par an et l’organisation du lieu 
et de l’association est gérée par diffé-
rentes commissions et groupes de tra-
vail, avec des administrateurs référents 
sur certains sujets. Par ailleurs, des for-
mations spécifi ques sont régulièrement 
proposées aux nouveaux bénévoles 
ou pour faire monter en compétences 
ceux déjà engagés. Mais la croissance 
du nombre de salariés, l’ingénierie du 
projet, les dynamiques bénévoles et les 
multiples activités nécessitent de bien 
penser l’organisation et de prendre de 
soin de chacun et chacune. 

de compétences, de l’entraide, du troc, 
de l’écologie domestique… Enfi n, cette 
volonté d’ouverture se traduit dans 
l’action culturelle puisque l’association 
s’efforce de ne pas s’enfermer « dans 
l’entre-soi du secteur musiques actuelles » 
et se pose en alternative « aux formes 
classiques, conventionnelles et événemen-
tielles de diffusion (grandes salles modernes 
et sans identité, horaires classiques, situa-
tion urbaine ou péri-urbaines, programma-
tion de têtes d’affi ches…) ».

1 - Centre d'initiative pour valoriser l'agricul-
ture et le milieu rural.

LES ESPACES ET ACTIVITÉS À RUN AR PUÑS

Logements privés

Cuisine ParkingConcerts

Débats, 
conférences…

Bar associatif

Marché bio Loges

Bureaux
du Civam 29 
(projet)
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l y a 15 ans, la Fédurok1 organisait un 
premier séminaire sur « les lieux de mu-
siques actuelles en milieu rural », à Run ar 

puñs, ancêtre des rencontres nationales 
« Projets artistiques et culturels en milieu ru-
ral » ou « culture et ruralités». Depuis, des 
années de travail de fond (cf. encadré) nous 
ont amenés à construire un programme 
toujours plus ancré dans des logiques de 
transversalité et de transitions pour ces 
rencontres 2023, comme le montrent les 
thématiques abordées. « Habitabilité », ou 
comment mieux s'inscrire dans notre milieu 

notion fl oue pour les un∙es, révolutionnaire 
pour les autres et qui est loin d'avoir fi ni 
de faire parler d'elle tant sa mise en acte, 
politique comme sur le terrain, révèle des 
myriades de possibles. « Projets culturels 
de territoire », enfi n, notion et processus, 
occupant de plus en plus sa place dans 
les politiques publiques locales comme 
les coopérations inter-acteurs. Et quoi de 
mieux que de boucler la boucle et de se 
retrouver de nouveau à Run ar puñs pour 
éprouver, incarner ces concepts, tant le pro-
jet qu'il propose les traverse un peu tous. 
Un endroit, donc, pour mettre au travail 
ces concepts, tant collectivement que sin-
gulièrement, en y mettant du commun, en 
y créant du commun, grâce à l'intelligence 
collective ; mais aussi du chacun car nous 
pouvons et avons tous à notre manière 
à y contribuer, avec nos mots, nos idées, 
nos perceptions, les valeurs qui nous sont 
propres... Voilà le sens de ces rencontres. 
Le « Run » nous proposait un espace pour 
cela et chaque participant∙e décidait à son 
niveau, d’y consacrer du temps. Nous nous 
sommes dotés d'un espace-temps auquel 
nous proposons d’ajouter un troisième 
soubassement : les personnes. Nous, les 
gens. Ces rencontres furent donc une in-

et dans notre vivant, tant celui qui nous 
entoure que celui en chacun et chacune 
de nous. « Déspécialisation », ou comment 
mieux dire et mieux penser les « inter » 
-sectoriel, -disciplinaire, -territorial, et les 
logiques d’hybridation. « Transitions », éco-
logique, bien sûr, mais également sociale 
et démocratique. « Droits culturels », cette 

vitation à vivre un espace-temps-gens. Et 
nous l’espérons, un espace tangent. Un 
moment pour prendre la tangente, s'écar-
ter d'un mouvement, faire ce fameux pas 
de côté. Se délier de normes et de réfé-
rentiels, de modèles, qui on le sait nous 
mènent dans l’impasse. Nous avons ainsi 
pu parler d’économie sociale et solidaire et 
d’associationnisme plutôt que d’économie 
de marché et de système capitalistique ; de 
droits culturels et de diversité culturelle plu-
tôt que de culture de quelques-uns et de re-
plis identitaires ; d’horizontalité plutôt que 
de verticalité ; de convivialité plutôt que 
de rentabilité... Souhaitant que chacun·e 
ait pu vivre cet espace-temps-gens dans 
un mouvement ascendant plutôt que (con)
descendant. Pour prendre le temps de dé-
construire un certain nombre de normes et 
mieux co-construire de nouvelles formes 
d'agir et de penser le monde.

■	gRégoiRe PAteAu (uFisc)

1 - Qui deviendra plus tard la Fédération 
nationale des lieux de musiques actuelles 
(Fédélima) après sa fusion avec la Fédération 
nationale des scènes de jazz.

Ces 11e rencontres ont participé à co-construire de nouvelles formes d'agir et de penser 
le monde en partant des logiques de transitions et de transversalité.

Rencontres « culture et ruralités » :
15 ans après, retour à Run ar puñs
I

UN MOMENT POUR PRENDRE 
LA TANGENTE, S'ÉCARTER 
D'UN MOUVEMENT, FAIRE CE 
FAMEUX PAS DE CÔTÉ.

CULTURES ET RURALITÉS : LA VISION  DE L’UFISC ET DE SES MEMBRES

Les rencontres nationales « cultures et ruralités » 
s’inscrivent dans une dynamique amorcée il y a 
une quinzaine d’années, au départ par la Fédé-
ration des lieux de musiques actuelles1. En 2015, 
le groupe de travail initial s’est ouvert à plusieurs 
fédérations culturelles associatives2, le faisant 
évoluer vers un groupe pluridisciplinaire et multi-
partenarial. Ces réseaux sont membres de l’Union 
fédérale des structures d’intervention culturelle 
(Ufi sc), qui regroupe une quinzaine d’organisations 
professionnelles du champ des arts et de la culture, 
principalement autour du spectacle vivant, et qui 
représente plus de 2 500 structures. Celles-ci sont 
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minemment plurielles, porteuses 
de références collectives, de senti-
ments d’appartenance personnels 

et d’imaginaires, les campagnes contem-
poraines se sont largement émancipées 
des logiques d’assignation spatiale ré-
ductrices. Pourtant, elles pâtissent en-
core de nombreuses idées reçues. Ainsi, 
si les musiques dites traditionnelles 
restent souvent associées à des images 
stéréotypées – des bagads en Bretagne, 
des chants polyphoniques en Corse –, 
elles se sont en réalité, et depuis long-
temps déjà, affranchies des limites terri-
toriales sous l’effet de la mondialisation. 
Une grande diversité de pratiques, de 
présences et d’expérimentations musi-
cales s’observent aujourd’hui. 
La singularité de ces espaces ruraux 
(faible densité, sous-équipement, etc.) 
conduit leurs acteurs à développer des 
actions itinérantes et à investir une di-
versité de lieux hybrides, au carrefour 
des activités de loisirs ou citoyennes, 
inscrites dans les espaces et les temps 
du commun. Les résidences d’artistes, 
en plein essor, combinant soutien à la 

création et actions de transmission, des-
sinent de nouveaux rapports de proximi-
té avec les habitants, interrogeant ainsi 
les traditionnelles logiques d’offre cultu-
relle. Les présences musicales sont aussi 
le fait de musiciens, amateurs comme 
professionnels, qui font le choix de s’im-
planter localement. À l’origine de nom-
breuses initiatives, créant leurs propres 
outils, faisant vivre des lieux de création, 
de diffusion et de convivialité, ils appa-
raissent comme des acteurs culturels de 
premier plan. Ils construisent une éco-
nomie propre, à dimension sociale et 
solidaire, le plus souvent à rebours des 
logiques de rentabilité.
Les territoires ruraux offrent aux acteurs 
musicaux des opportunités d’expérimen-
tation tant sur le plan de la création ar-
tistique que sur celui des coopérations 
– avec d’autres secteurs profession-
nels, avec la société civile – ou encore 
en matière d’écologie. Quelques struc-
tures pionnières ont mêlé musiques, art 
et écologie et de nombreux festivals se 
sont engagés – pour certains de longue 
date – dans des démarches de responsa-

bilité écologique et sociale. Différentes 
recherches et expériences se déployant 
de manière privilégiée dans les espaces 
naturels tendent à questionner la mu-
sique comme étant le seul apanage de 
l’espèce humaine.
Certains acteurs contribuent à inscrire la 
pratique et la création musicales dans 
une approche systémique de la muta-
tion des espaces ruraux. Il s’agit pour 
eux de poser des actes de résistance face 
aux dérives du modèle productiviste. Ces 
acteurs engagent plus largement de 
lents, mais profonds bouleversements, 
à forte dimension politique, qui font fi -
gure de réelles innovations. C’est dans 
cette logique que s’inscrit Run ar puñs. 
Pour autant, pour intéressantes qu’elles 
soient, ces initiatives locales ne peuvent 
à elles seules se substituer à l’impérieuse 
nécessité de régulations à une échelle 
élargie.

■	RésuMé du teXte MusiQues et RuRAlités.
entRe idées ReÇues, singulARités et oPPoRtunités, de nicolAs 

cAnovA, MoRgAne MontAgnAt, RéjAne souRisseAu 
Publié PAR le centRe nAtionAl de lA MusiQue, 2022.

httPs://cnMlAb.FR/onde-couRte/MusiQues-et-RuRAlites.

Quelques repères pour lever les clichés et prendre la mesure des potentiels des 
campagnes autour des activités musicales. 

Musiques et ruralités

É

CULTURES ET RURALITÉS : LA VISION  DE L’UFISC ET DE SES MEMBRES

réunies autour du Manifeste pour une autre écono-
mie de l'art et de la culture3, qui défend les principes 
de diversité culturelle et de droits culturels, de coo-
pération et d'économie sociale solidaire ainsi que 
de co-construction citoyenne de l'intérêt général. 
Depuis 2008, onze rencontres nationales – en 
comptant celles de Run ar puñs – se sont déroulées 
dans plusieurs lieux ruraux. Elles ont permis d’ex-
plorer une diversité de thématiques : les spécifi cités 
des projets culturels en rural, les formes de soutien 
des initiatives, les connexions et coopérations avec 
d’autres territoires pour conserver un équilibre 
entre rural et urbain, la place de ces projets dans les 

changements de mode de vie et les modèles 
de développement, les démarches ascen-
dantes, participatives et inclusives.
Pour l’Ufi sc et ses membres, les territoires 
ruraux sont une source d’inspirations où 
s'inventent d’autres manières de vivre, de 
travailler, d’habiter, d’échanger et de pro-
duire, reposant sur la mise en capacité des 
ressources territoriales (humaines, naturelles, 
matérielles, artisanales, agricoles, culturelles et 
artistiques…), afi n d’engager les nécessaires 
transitions écologiques et sociales. 

FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Créée en 2013 suite à la fusion entre la 
Fédération des salles et clubs rock (Fédu-
rok) et celle des scènes de jazz et musiques 
actuelles (FSJ). www.ruralite.fedelima.org 

2 - La Fédération des acteurs et actrices 
des musiques et danses traditionnelles 
(FAMDT), l’Association nationale des 
théâtres de marionnettes et arts associés 
(Themaa), le Centre international de théâtre 
itinérant (Citi) et la Fédération nationale 
des arts de la rue.

3 - http://ufi sc.org/l-ufi sc/manifeste.html.
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erminy1 a été initié par deux artistes : 
Marina Pirot, auparavant commis-
saire d'expositions d’art contempo-

rain et directrice de lieux de résidence, et 
Dominique Leroy, cofondateur de l’associa-
tion environnementale Ecos. En 2015, alors 
installés à Nantes, ils créent le duo (n)2. 
Pendant deux ans, ils se consacrent à des 
recherches, études et apprentissages agri-
coles dans des milieux alternatifs : depuis 
des sites de permaculture en Californie 
jusqu'à un site de maraîchage à Bouguenais 
– à proximité de Nantes. Ces immersions 
sont source d’évolution artistique. Les 
pratiques sonores liées aux paysages, les 
gestuelles agricoles conçues comme des 
partitions corporelles deviennent centrales. 
Chorégraphe et performeuse, Marina Pirot 
se définit depuis comme une « artiste soma-
tique cultivatrice » – les pratiques somatiques 
renvoient à la conscience d’un corps en re-
lation permanente avec l’environnement. 
À l’issue de cette période, le duo décide 
de s’éloigner des logiques institutionnelles 
et des rythmes de production du milieu de 
l’art – concentré en milieu urbain –, afin 
d’expérimenter, avec d’autres, de nouvelles 
formes de création tout comme de nou-
veaux modèles économiques. Les artistes 
font alors le choix de s’installer à la cam-
pagne pour y développer des projets au 
long cours, à partir du vivant. 

UN MANOIR ET 12 HA DE TERRES
En 2020, avec deux membres de leur 
famille, ils font l’acquisition du vaste do-
maine de Kerminy, à Rosporden, commune 
du Sud-Finistère : un manoir du XVIIe siècle 
et ses dépendances – dont les vestiges 
d’une ancienne chapelle –, entourés de 
12,5 hectares de prairies et de forêt. La 
rénovation des bâtiments et les aména-

gements du parc s’effectuent grâce à des 
chantiers participatifs et à l’emploi de res-
sources locales – débardage à cheval et 
sciage des charpentes à partir du bois de 
la forêt de Kerminy par exemple. 
Depuis son ouverture, le lieu a accueilli 
environ 1000 artistes, étudiants et cher-
cheurs dans les domaines de l’art, des 
médias, de l’architecture, du paysage, 
des pratiques artistiques corporelles et de 
l’écologie. Quatre structures animent le 
site : le duo (n) porteur d’un projet agricole 
baptisé Cyclo-Farm ; Ecosoma, association 
de danseurs, chorégraphes, praticiens 
somatiques ; Miny Hack, un hackerspace 
rural en formation, et l’association Open, 
regroupant les adhérents de la résidence.

CYCLO-FARM, LABORATOIRE AGRICOLE 
ET ARTISTIQUE
Cyclo-Farm comprend un jardin clos 
vivrier de 1000 m2, un verger semi-pro-

ductif de deux hectares, un troupeau de 
moutons et deux ânes en éco-pâturage, 
des poules et un rucher ; une serre à 
plants et une « serre-laboratoire-scène ». 
Les légumes  – certains peu connus, telle 
la tétragone cornue – y poussent dans 
le respect du cycle des saisons et sont, 
moyennant une adhésion symbolique, 
cueillis par les artistes en résidence et 
quelques voisins. La serre à plants est 
aussi un lieu d’expérimentation pour la 
fabrication d’outils et de matériel – bacs 
de semis chauffés au solaire par exemple.
Des installations sonores activées par les 
données transmises en temps réel par 
des micros et capteurs météorologiques 
(fréquences de lumière, humidité, tempé-
rature, pression atmosphérique) position-
nés dans les champs, créent un espace 
acoustique perméable au paysage alen-
tour. Lors de rendez-vous auxquels un 
public est convié, la serre devient une 

K

À Rosporden, dans le Sud-Finistère, Kerminy mixe avec soin résidences d’artistes et 
projet agricole. Au-delà de la pratique d’un art écologique, il s’agit d’expérimenter 
de nouveaux modes de vie plus low-tech et davantage reliés au vivant.

Kerminy, un lieu « d’artgriculture »
en quête d’autonomie

Une performance musicale dans les vestiges de la chapelle de Kerminy.
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Les pratiques écologiques, qui reposent sur le temps long, des processus 
collaboratifs et des interactions avec les ressources locales, restent marginales. 

Éclairages sur l’art écologique
 enre qui s’établit dans les années 
1990, l’art écologique nomme en 
réalité tardivement des pratiques 

qui ont graduellement émergé depuis 
la seconde moitié des années 1960 aux 
États-Unis. Il couvre une très grande va-
riété de pratiques artistiques qui, par-delà 
leurs différences, constituent des modes 
d'engagement sociaux et écologiques unis 
par des principes et des caractéristiques 
– formelles, processuelles et de contenu – 
susceptibles de faire advenir une culture 
de l’écologie. Nous pouvons notamment 
retenir qu’il s’agit d’un art du temps long 
et dont l’esthétique n’est pas spectacu-
laire. Les pratiques de l’art écologique se 
singularisent par des processus collabo-
ratifs, en interaction avec les ressources 
locales. Elles portent leur attention sur les 
réseaux d'interrelations dans notre envi-
ronnement, et cultivent l'empathie et des 
échanges éthiques avec les êtres humains 
et non-humains. Ce sont des pratiques 
qui visent à régénérer et non pas seule-
ment à déconstruire les systèmes sociaux 
modernes qu’elles critiquent. Ces carac-
téristiques peuvent être à la source de 

difficultés relationnelles entre les artistes 
pratiquant l’art écologique et le milieu de 
l’art contemporain. Pour que l'art écolo-
gique puisse déployer toute sa puissance 
de transformation sociétale, pour le faire 
exister, il faudrait que le monde de l’art 
tout entier mute, car l’art est une fabrique 
collective. 

LIENS AVEC LE VIVANT
L’un des plus grands défis serait sans 
doute qu’artistes, professionnel·les de l’art 
et public rouvrent et redécouvrent leurs 
appareils de perception sensible car leur 
appauvrissement progressif a conduit à 
la crise écologique. Cette crise de la sen-
sibilité, dit autrement, cette réduction de 
notre gamme d’affects, de percepts et de 
concepts qui nous relient au vivant, est 
notamment liée à l’urbanisation massive 
de nos sociétés, laquelle a entraîné une 
perte d’expérience directe avec ce dernier. 
C’est à cet endroit précis qu’intervient à 
plusieurs titres la ruralité, dans un monde 
de l’art lui aussi majoritairement citadin. En 
effet, les artistes écologiques ont souvent 
expérimenté, avant de s’orienter vers l’art, 

une esthétique de l’ordinaire durant leur 
enfance et adolescence, par des pratiques 
telles que l'observation, la marche, la cueil-
lette ou le jardinage, qui ont pu se déployer 
dans un environnement rural et parfois au 
contact de parents exerçant des métiers 
liés au vivant, de l’agriculture à la géo-
logie. Ils et elles nous ouvrent donc ici la 
voie, montrant à quel point l’engagement 
écologique est lié à l’appréciation esthé-
tique et à la connaissance du vivant. Cette 
ruralité peut aussi se prolonger lors de la 
carrière, devenant le lieu de création voire 
de résidence de ces artistes de plus en plus 
nombreux·ses à quitter les grandes villes. 
Cette tendance semble traduire une cer-
taine nécessité de se libérer des modèles 
de production dominants, mortifères 
pour la préservation des ressources, à 
mesure que l’on repense son rapport 
au vivant, et de réactualiser l’utopie 
d’un art, qui pour reprendre les mots 
de l'artiste Robert Fillou, rendrait la vie, 
le vivant, plus intéressants que l’art. 

■	AnAïs Roesch (cheRcheuse-doctoRAnte 
en sociologie de l’ARt -PARis 1 PAnthéon-soRbonne)

scène et les légumes se transforment en 
partenaires de performance.
Ces expériences de perception inédites 
sont également au cœur d’un parcours 
de sept œuvres d’art sonores et soma-
tiques réparties sur le site de Kerminy : 
Park. Inauguré à l’été 2023, il propose 
notamment une installation avec un corps 
de piano disloqué équipé de petits mar-
teaux activés par la lumière de la chapelle 
et le vent.

EXPÉRIMENTATIONS LOW-TECH
En prolongement des projets de créa-
tion, Kerminy se présente comme un 
chantier-école artistique permanent où, 
collectivement, l’on cherche et l’on in-

vente les moyens de vivre de façon plus 
autonome selon une logique low-tech – 
en intégrant des principes d’utilité, d’ac-
cessibilité et de durabilité. Des lanternes 
mobiles LED ont ainsi été fabriquées à 
partir de batteries d’ordinateur usagées. 
D’autres idées comme confectionner soi-
même ses vêtements, sa vaisselle, ou des 
séchoirs solaires pour fruits et légumes 
font leur chemin. Les fondateurs du lieu 
défendent « une approche écosystémique 
où la low-tech n’est plus seulement vue 
sous un aspect technique, mais culturel ». 
« L’autonomie ne signifie pas vivre en vase 
clos » poursuivent-ils : Kerminy est ainsi 
partie prenante du nouveau réseau Low-
Tech créé autour de Concarneau, qui vise 

à mutualiser des ressources entre les 
structures locales et à développer des 
projets d’ateliers inter-territoires, dans 
une démarche d’éducation populaire. 
Pour reprendre les mots de Marina Pirot 
et Dominique Leroy, le mode de fonc-
tionnement en auto-gestion, où chacun 
contribue et prend part à la vie quoti-
dienne et le choix de ne pas solliciter 
de subvention pour la résidence Open 
confèrent aux résidents (permanents ou 
temporaires) de Kerminy « une posture 
créative d’utopie concrète »! 

■	RéjAne souRisseAu  
(chARgée d'études et Associée à univeRsité de lille)

1 - https://kerminy.org 
2 - https://n-a.life

G
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 l’issue d’une formation d’édu-
cation populaire qu’elles suivent 
ensemble – avec l’Escargot mi-

grateur –, Delphine Dupin et Aude 
Beaudoin, respectivement originaires 
de Normandie et d’Auvergne, décident 
de se lancer dans l’aventure de la 
création d’un lieu pensé comme « un 
endroit des possibles, un endroit de croise-
ments ». Elles souhaitent l’ancrer dans 
un territoire rural. Après une période 
de recherche, en 2018, elles installent 
leur association dans l’ancienne école 
de filles du village de Loguivy-Plougras 
(800 habitants environ) dans les Côtes-
d’Armor. Son objet est de « susciter des 
rencontres, le plaisir d’apprendre, de créer 
ensemble pour renforcer les solidarités ». 
Elles la baptisent La Convergence des 
loutres, en écho au comportement de 
ces mammifères semi-aquatiques ré-
putés joueurs et sociables. D’emblée, 
le projet reçoit un très bon accueil de 
la part de la mairie, des voisins et des 
curieux intéressés par l’histoire et le 
devenir du bâtiment.

POSTURE D’ÉCOUTE 
ET CHARTE ÉTHIQUE
« Comme on voulait faire avec les gens, la 
première étape était déjà les rencontrer. On 
ne connaissait pas le coin, il aurait été bien 
prétentieux d’arriver en imposant de bonnes 
pratiques. On ne s’est pas dit qu’on venait 
redynamiser le territoire : il était déjà très 
vivant », rappelle Aude Beaudoin. C’est 
donc dans le souci de complémenta-
rités avec le tissu associatif existant 
que l’association se met à l’écoute des 
besoins et des rêves des habitantes et 
habitants. Le fonctionnement repose sur 
trois grands principes : la non-discrimi-
nation (ne laisser personne de côté) ; 
l’anticapitalisme (partager les richesses 
monétaires mais aussi les savoir-faire, 
les savoir-être), le non-conformisme 

(entendu comme un esprit d’utopie, 
comme une capacité d’autonomie de 
pensée). Il s’agit de prôner « une lutte 
toujours joyeuse, légale et créative ». Ces 
principes, de même que les valeurs de 
La Convergence des loutres, sont inscrits 
dans une charte éthique, conçue comme 
une boussole permettant de s’adapter à 
la diversité des situations rencontrées. 
Car pour l’association, comme l’exprime 
le philosophe Paul Ricœur, la mise en 
œuvre de l’éthique « consiste à inventer 
les comportements justes et appropriés à la 
singularité des cas ».

DES ACTIVITÉS MULTIPLES 
POUR RENFORCER LES LIENS HUMAINS
Sur les 750 m2 du bâtiment, 250 m2 sont 
réservées à des habitations – trois per-
sonnes vivent sur place – et 500 m2 sont 
mis à disposition de La Convergence 
des loutres : trois grandes salles d’acti-
vités, une grande cuisine, un salon et 

À

À Loguivy-Plougras, dans les Côtes-d’Armor, cette association contribue au renforcement 
des liens sociaux et des solidarités, en tissant des liens entre l’ici et l’ailleurs.

La Convergence des loutres

des chambres occupées par les rési-
dents temporaires. Des ateliers fort di-
vers, suivis par des personnes de tous 
âges, s’y déroulent de façon régulière : 
La Carloute, un petit salon de lecture 
ambulante ; l’atelier « Doigts de fées » 
avec broderie, crochet, tricot ; les ate-
liers de bricolage avec par exemple de 
la vannerie ou de la soudure ; le jardin 
partagé où se fabriquent aussi des ou-
tils et cabanes à insectes ; des ateliers 
de danse parents-enfants…
Des groupes participant à des forma-
tions et des artistes menant un travail 
de création sont régulièrement accueil-
lis. Ils sont français, indiens, burkina-
bés… car « les rencontres interculturelles 
permettent de se nourrir et de s’enrichir de 
toutes les différences », précise Delphine. 
L’idée étant de créer des rencontres 
improbables. Des concerts, spectacles, 
expositions et événements ont égale-
ment lieu. Certains sont devenus des 
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Un défilé de majorettes à Loguivy-Plougras (22).
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Quel rôle peuvent jouer les lieux intermédiaires pour créer et consolider 
des conditions de vie favorables pour les habitants d’un territoire ?

De l’habitabilité des territoires 
aux tiers-espaces 

ans un temps où les modes de vie 
et de production nous entraînent 
vers un avenir funeste, le « territoire-

décor » pour quelques CSP + ou le « terri-
toire-support » pour maximiser les profits 
n’offrent plus raisonnablement de perspec-
tives d’avenir viables et fiables. C’est pour-
quoi il nous faut parler d’habitabilité des 
territoires. Ce terme qualifie « l'ensemble des 
conditions de l'habiter d'un lieu (accessibilité, 
convivialité, citoyenneté, proxémies1) aussi bien 
matérielles qu'idéelles et renvoie à une idée de 
l’habiter plus large que le fait de résider », selon 
Géoconfluences. L’habitabilité d’un lieu est 
donc liée à l’existence de possibilités suf-
fisantes de création et d’adaptation, per-
mettant aux individus de se l’approprier. Il 
s’agit de créer et consolider des conditions 
de vie favorables pour les habitants du ter-
ritoire, ceux de passage ou qui pourront 
arriver mais aussi plus largement pour le 
vivant, tant les interdépendances sont vi-
tales entre humains et non humains.

Et si les tiers-espaces, ces lieux hybrides, 
déspécialisés, à la fois ancrés localement 
et reliés au monde, étaient des moteurs 
émergents d’une transformation sociale et 
écologique si nécessaire ? S’ils ouvraient 
une voie en travaillant concrètement les 
conditions d’habitabilité des territoires, 
avant tout milieux de vie plutôt que plate-
formes de Monopoly pour économistes ? 
Nos observations montrent leur capacité 
d’agir et de transformer avec différentes 
fonctions.  
Ce sont des lieux d’accueil incondition-
nels, personnalisés et de rencontres qui 
permettent d’accueillir des nouveaux arri-
vants et des habitants déjà présents, des 
lieux de cohésion sociale et de brassage 
bienveillants. Ce sont des lieux d’atterris-
sage, de décollage, d’apprentissage et de 
métissage : quand on arrive sur un terri-
toire, quand on a un projet, quand on 
cherche un projet, quand on veut se ren-
seigner, apprendre, se former, être accom-

D pagné, construire un réseau, se divertir et 
se cultiver… Ce sont des lieux où l’on in-
vite le « monde » à venir nous rendre visite 
et nous enrichir sans avoir à voyager. Ce 
sont des lieux de « déspécialisation », qui 
fonctionnent aussi comme des laboratoires 
sociaux et d’exploration de gouvernances 
nouvelles ou des laboratoires économiques 
où l’on conjugue création de valeurs 
d’échange, d’usage et d’existence. Enfin, 
ce sont des « lieux-poésie » où l’on offre de 
l’aléatoire, du bizarre et de la surprise ! 
Pour tout cela, les tiers-espaces peuvent 
être considérés comme des outils concrets, 
essentiels et opportuns dans toute poli-
tique de développement local et des lieux 
de fabrique de communs culturels, leviers 
de la transition. Des lieux-liens !

■	jeAn-Yves PineAu (les locAlos)

1 - La proxémie est l’une des composantes du 
capital spatial, au sens de la capacité, culturelle 
et construite, des individus et des groupes à maî-
triser l’espace, et en l’occurrence les distances.

rendez-vous réguliers, comme la Fête de 
la pomme, un moment festif partagé au 
sein du village, autour du pressage de 
pommes en partenariat avec l’associa-
tion An avalouaerien.
La Convergence des loutres tisse des 
liens avec de nombreuses associations 
locales, comme Ti Arzourien (expositions 
artistiques), Ideographik (accès à la lec-
ture pour tou·tes), Panier-Piano (vanne-
rie), Domicile Action Tregor (à vocation 
sociale), Liratouva (bébés lecteurs), des 
compagnies de spectacle vivant (Hirundo 
Rustica, Morisse, Crokonuts Orkestra, 
Via Cané) le comité des fêtes, l’amicale 
laïque, Si les sardines avaient des ailes 
(Théâtre de l’Opprimé et « clown-social ») 
ou avec des associations plus lointaines : 

Sitala Lillin’Ba (solidarité internationale), 
TO (réseau francophone de Théâtre de 
l’Opprimé), L’Ardeur (éducation populaire 
et politique), etc.  

UNE RECONNAISSANCE PRÉCOCE
Les activités intergénérationnelles, le sou-
hait de soutenir les personnes les plus 
isolées et vulnérables en facilitant, entre 
autres, leur l’orientation vers des points 
ressources a valu à La Convergence des 
loutres d’être labellisée espace de vie 
sociale (EVS) par la Caisse d’allocations 
familiales en 2020. Par ailleurs, l’associa-
tion a été intégrée au dispositif « Fabrique 
de territoire », lancé par l’État et France 
Tiers Lieux – un soutien de 50 000 € par 
an pendant trois ans. Ces aides ont permis 

d’embaucher quatre personnes à ce jour. 
En 2023, l’association compte environ 
300 adhérents et le lieu est bien repéré 
– pour certaines personnes, il joue le rôle 
d’une deuxième maison. Il contribue à la 
notoriété du village – Loguivy-Plougras 
apparaît désormais régulièrement dans le 
journal – et peut-être à des envies d’ins-
tallation ? Pour les co-fondatrices, plutôt 
que de proposer des activités, le défi est 
désormais d’accompagner davantage 
d’initiatives émanant des gens du coin ; 
une invitation à « laisser une empreinte, à 
marquer le monde », en somme à améliorer 
« l’habitabilité » du territoire, au sens où 
l’entend Jean-Yves Pineau (lire ci-dessous).

■	RéjAne souRisseAu

(chARgée d'études et Associée à l'univeRsité de lille)

… 
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e tiers-lieu Sainte-Marthe est ins-
tallé dans un quartier populaire 
de Grasse (06), au bord du Parc 

naturel régional des Préalpes d’Azur. 
Sur une parcelle de près de 10 000 m2, 
avec 3 500 m2 de bâtiments et plusieurs 
cours, on y trouve des plantes et des 
terres avec une collection de figuiers ou 
un poulailler, des bureaux et des salles 
de cours, des espaces pour le recyclage 
et le stockage, les repas, les marchés… 
Avec 25 salariés, 15 services civiques et 
des bénévoles, environ 70 personnes 
sont présentes presque tous les jours. 
La multiplicité des activités ne permet 
pas de les citer toutes : ferme pédago-
gique, ateliers de réparation de matériel 
électronique, cours de vélo, animations 
autour de l’écologie ou du recyclage, 
bureaux partagés, marchés à prix libres, 
cours et formations autour du numé-
rique, ateliers de cuisine ou de fabrica-
tion de produit d’hygiène, expositions… 

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Cette diversité tient à l’originalité du 
projet, porté par la Société coopérative 
d’intérêt collectif (Scic) T.E.T.R.I.S. En 
2014, la communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse encourage plusieurs 
associations regroupées autour de l’une 
d’elle, Évaleco, à répondre à l'appel à 
projets national pour la création de pôles 
territoriaux de coopération économique 
(PTCE). La Scic est créée en 2015 pour 
porter ce PTCE et regroupe aujourd’hui 
une cinquantaine de sociétaires : une 
dizaine de personnes morales (associa-
tions, entreprises, Pays de Grasse), des 
chercheurs ou des habitants. Elle réu-
nit des moyens d’accompagnement et 
des structures partenaires afin de « faire 

émerger et développer des activités écono-
miques favorisant le développement local et 
la transition écologique du territoire dans 
une démarche d’innovation sociale », selon 
ses statuts. Pour cela, elle se veut un 
« laboratoire opérationnel innovant qui met 
en place les conditions nécessaires à l’émer-
gence de l’intelligence collective au service 
de besoins non (ou mal) satisfaits sur un 
territoire ». 
La multiplicité des acteurs et l’approche 
globale de T.E.T.R.I.S ont conduit au dé-
veloppement d’activités autour de cinq 
axes : l’économie circulaire de territoire, 
les mobilités physiques (promotion du 
vélo, de la marche, des transports en 
commun) et professionnelles (formation, 
insertion), l’éco-conception de services, 
le numérique (inclusion numérique, 
recherche et développement, logiciels 
libres…) et les solidarités (locales, in-
ternationales et intergénérationnelles). 

« CRÉER DES ESPACES D’ÉCHANGE ET 
D’EXPRESSION »
Cette déspécialisation se traduit par 
nombre de moments partagés entre 
bénévoles, salariés, services civiques et 
habitants. « Ces personnes circulent entre 
les espaces et activités, ceux investis dans 
les projets agricoles participent par exemple 
aux jurys pour les activités culturelles , ajoute 
Christophe Giroguy, animateur du tiers-
lieu. Pour créer un système résilient, il faut 
élargir nos portes d’entrée, faire système, par-
ler d’économie, de numérique, d’alimentaire… 
L’idée est de créer des espaces d’échange et 
d’expression. Nous organisons par exemple 
beaucoup d’évènements culturels et on a 
reçu des artistes qui ont proposé des ate-
liers pratiques : cela fait émerger des envies 
de personnes venues d’autres horizons, des 
compétences inattendues en photographie, 
céramique… » En 2022, la coopérative a 
également ouvert un nouveau tiers-lieu, 

L

La coopérative T.E.T.R.I.S s’attache à construire le territoire de demain en associant une 
diversité d’activités et d’acteurs engagés dans les transitions, reliés par un travail de 
recherche et de pédagogie. Entre utopie et principe de réalité.

À Grasse, le tiers-lieu Saint-Marthe
engagé dans la déspécialisation

Au tiers-lieu Saint-Marthe, à Grasse, des ateliers de réparation, réemploi et recyclage sont organisés. 

T.E
.T.R

.I.S

… 
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Extrait de l’interview de  
Geneviève Fontaine, initiatrice 

de T.E.T.R.I.S, publiée sur le 
site de l’Agence nationale de 

la cohésion des territoires. 

« Le lien entre 
communs et tiers-lieux 
n’a rien d’évident »

les Grandes Roches, sur le site d’un ancien 
centre de vacances, support de séjours 
pour les enfants mais aussi de formations 
à l’écoconstruction ou de production agri-
cole avec un mélange fertile « de jeunes, 
d’artistes, d’ouvriers… ». 

LA RECHERCHE COMME COLONNE 
VERTÉBRALE
Philippe Chemla, un des initiateurs du 
projet, expliquait en 2021 à propos de 
Sainte-Marthe : « C’est un lieu qui nous ac-
cueille dans son histoire. Un monastère depuis 
le XVIIIe siècle dédié à l’éducation et à la pro-
tection des enfants puis une école privée. On a 
gardé cette intention sur la protection et le soin 
à l’autre mais en y ajoutant la relation au vi-
vant, l’écologie. Les finalités sont claires et sont 
traduites par l’acronyme Transition écologique 
territoriale par la recherche et l'innovation so-
ciale : T.E.T.R.I.S. Le résultat n’est pas le plus 
important, l’attention est portée sur la façon 
de faire, les pratiques, le chemin ». La colonne 

vertébrale du projet est la recherche : 
« Nous contribuons à modéliser des tiers-lieux 
de recherche, nous sommes inscrits dans des 
réseaux du tiers-secteur de la recherche, au-de-
là des universités. Nous considérons que tous 
les savoirs sont légitimes », ajoute Philippe 
Chemla. Geneviève Fontaine, docteure en 
économie et initiatrice du projet, y a no-
tamment développé une réflexion sur les 
communs de capabilité (ndlr : la capacité 
à exercer un libre choix).

EXPÉRIMENTATION VS 
INSTITUTIONNALISATION ?
Toutefois, des facteurs internes et externes 
freinent ces dynamiques. En conclusion 
d'un mémoire de stage1, Antoine Deroubaix 
notait fin 2022 que la coopérative « déve-
loppe une approche de la transformation hau-
tement politique » et « cherche à faire vivre une 
autre ontologie complète, théorisée, mais aussi 
déjà parfois expérimentée. Le Familistère de 
Guise est une inspiration forte ». Mais la mise 

en œuvre de ce narratif « est éprouvée par 
les contraintes de la réalité – nécessairement ; 
par le décalage qu’il amène face aux acteurs 
conventionnels et institutionnels ; mais aussi 
par le fait qu’il ne soit plus porté par une pro-
portion suffisante des membres du tiers-lieu, ce 
qui conduit à des incompréhensions, des épuise-
ments et des tensions ». Plus largement, cette 
visée transformatrice et la volonté d’expé-
rimenter librement, sont mises à l’épreuve 
par une phase d’institutionnalisation, de 
croissance et des contraintes gestionnaires. 

■	FAbRice bugnot (tRAnsRuRAl)

1 - Un PTCE est un regroupement, sur un 
territoire, d’initiatives, d’entreprises et de 
réseaux de l’économie sociale et solidaire, de 
collectivités locales, de centres de recherche 
et organismes de formation… qui met en 
œuvre une stratégie commune et continue de 
coopération et de mutualisation au service de 
projets économiques innovants de développe-
ment local durable. 
2 - Rapport de fin d’étude M2 IDT/Université 
Grenoble Alpes :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-03788095/document

Le lien entre communs et tiers-lieux 
n’a rien d’évident ou de “ naturel ”. 

Les tiers-lieux ne sont pas et ne pro-
duisent pas des communs par essence. À 
T.E.T.R.I.S nous considérons que les com-
muns naissent du concernement1 d’une 
communauté vis-à-vis d’un système de 
ressources à la fois matérielles, immaté-
rielles et intangibles dans lequel les rela-
tions sociales internes et externes de la 
communauté sont imbriquées. La préser-
vation ou le développement de l’accès à 
ce système de ressources est l’objet de 
l’action collective qui institue des règles 
pour ce faire. Sans communauté concer-
née et développant une responsabilité 
agissante, il n’y a pas de commun. Le 
commun ne gère pas une ressource, il 
gère les relations sociales au travers de 
l’accès à un ensemble de ressources dont 

la communauté elle-même fait partie inté-
grante. C’est parce que nous baignons au-
jourd’hui dans l’imaginaire de la propriété 
souveraine source d’enclosures2 que nous 
nous posons la question de savoir si les 
communs doivent reposer sur une proprié-
té collective d’une ressource. Alors que les 
communs nous proposent un autre rap-
port aux choses qui se base sur la recon-
naissance des interdépendances entre des 
entités humaines et non humaines et des 
échanges réciprocitaires qui en découlent. 
Autrement dit, si on veut absolument par-
ler de propriété, alors il faut admettre que 
la communauté possède les ressources 
tout comme les ressources possèdent la 
communauté. La déconstruction de notre 
lien à la propriété et de ses implications 
en termes de manières d’être au monde 
est pour T.E.T.R.I.S un des rôles des lieux 

transitionnels, et ce, que la communauté 
qui les anime soit impliquée dans des 
communs ou pas. Le collectif de T.E.T.R.I.S 
ne souhaite pas contribuer à la diffusion 
d’une représentation ” faible ” des com-
muns certes compatible avec celle de la 
soutenabilité faible mais contreproductive 
en ce qui concerne les transitions. Nous 
soutenons au contraire une approche 
complexe et exigeante des communs ap-
puyée sur la recherche et proposons un 
ensemble d’activités formatives pour la 
rendre accessible à toutes et tous. » 

1 - Une « sensibilité particulière à une question 
qui s’exprime par un comportement plus ou 
moins actif ». Philippe Brunet. Natures Sciences 
Sociétés 2008/4. 
2 - Terme anglais désignant la clôture d'une 
terre et, par extension, l'évolution qui, à partir 
du XVIIe siècle, conduisit à la privatisation des 
terres communales.

«

… 



Projets de territoires culturels et transitionsDOSSIER

24 n˚499 • septembre - octobre 2023Transrural initiatives

n 2020, la communauté de com-
munes du Val-de-Drôme (CCVD) 
lançait une démarche d’« exploration 

partagée du territoire », avec comme bous-
sole la notion de droits culturels (cf. en-
cadré p. 26). L’objectif était de proposer 
une nouvelle politique culturelle « intégrée 
au projet de territoire » qui comprend cinq 
orientations : comment reconstruire nos 
relations au vivant et aux écosystèmes ? 
Comment éduquer, enseigner et former ? 
Comment prendre soin ? Comment habi-
ter notre territoire ? Comment travailler 
sur le territoire ? Le tout, au sein de la 
Biovallée, un espace qui porte de nom-

breuses alternatives et idées en faveur 
d’un lien plus direct au vivant.

L’EAU, UNE QUESTION CULTURELLE
Fin 2023, les élus valident un projet en 
trois axes, doté d’un budget qui a presque 
triplé. Le premier cherche à créer de nou-
veaux récits et à favoriser la transmission 
de la mémoire entre nouveaux et anciens 
habitants. Le deuxième vise à développer 
la présence de l’art dans des lieux où il est 
moins présent, avec par exemple l’explora-
tion de la question du sensible et du vivant 
dans les crèches. Le troisième axe, né d’une 
volonté de réinventer les dispositifs exis-

tants pour mieux faire culture commune, 
va se traduire en 2024 par la création d’un 
laboratoire d’innovation culturelle, sociale 
et sociétale, avec l’envie de traiter de la 
question de l’eau et de son partage. Dans 
cette nouvelle politique, l’eau, comme le 
travail ou le soin sont devenus des élé-
ments de culture. 
« Les droits culturels étaient présents dans le 
processus et se voient encore en filigrane », ex-
plique Clothilde Dutry, salariée responsable 
de l’action culturelle de la CCVD : attention 
aux personnes, volonté de créer des condi-
tions pour que chacun participe, logique 
de démocratie contributive… « Beaucoup de 
politiques publiques ne sont pas évaluées sur 
la question du sens ou du lien social alors que 
c’est une boussole de l’évaluation pour nous », 
ajoute Clothilde Dutry. 

250 PERSONNES MOBILISÉES
Cette démarche d’exploration partagée 
du territoire s’est traduite notamment par 
l’organisation de rencontres « interstices » 
entre différents acteurs et habitants au 
printemps 2022. L’idée était de décloison-
ner en ouvrant les réflexions aux acteurs 
du monde de la santé, de l’éducation, 
du tourisme, de l’agriculture, du social… 
Cinq demi-journées de travail ont rassem-
blé plus de 250 personnes. L’objectif était 

E

Une nouvelle politique culturelle est née fin 2023 
suite à une réflexion ouverte à de nombreux 

acteurs et citoyens accordant une place 
importante aux imaginaires et au sensible.

Les droits culturels 
au coeur du projet de 

territoire du Val-de-Drôme

A dministrativement régi par un Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR), le 
Comminges jouit d’un patrimoine his-

torique et naturel particulièrement riche : des 
villes comme Saint-Gaudens, Saint-Bertrand-
de-Comminges ; des collines nichées entre 
Toulouse et les Pyrénées et de hauts som-
mets surplombant Bagnères-de-Luchon… 

DIGNITÉ, DIVERSITÉ, SOLIDARITÉ, 
COOPÉRATION…
Il est par ailleurs doté de nombreuses struc-
tures artistiques et culturelles, associatives 
ou institutionnelles.

C’est là qu’est née en 2017 l’aventure sin-
gulière du Laboratoire des droits culturels 
dans laquelle se sont embarquées une 
vingtaine de personnes aux profils très di-
vers : membres de foyers ruraux, respon-
sable d’une MJC, professeur d’éducation 
socioculturelle dans un lycée agricole, 
technicienne d'une communauté de com-
munes, comédien, responsable d'un tiers-
lieu, co-directeurs d’un centre national sur 
les arts vivants, agent forestier, program-
matrice artistique, éducateurs d'un club 
de prévention, responsable d'archives 
départementales ou simple citoyen... 

Il était d’emblée évident qu’ils avaient 
une cause commune à défendre, celle 
d’agir pour que leur territoire em-
brasse les valeurs inscrites dans les 
droits culturels (cf. encadré p. 26) : la 
dignité, la diversité, la solidarité, la 
coopération, la gouvernance partagée, 
etc. En 2019, ce noyau dur réussit à 
convaincre les élus du PETR d’engager 
une mission pour atteindre deux objec-
tifs : se former sérieusement aux droits 
culturels et rédiger collectivement une 
charte servant de base au projet de 
territoire. Pendant trois ans, le groupe 

Quand des acteurs/citoyens se saisissent des droits culturels pour transformer les pratiques…

Une charte de projet culturel de territoire 
respectant les droits culturels en Comminges

… 

… 
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Un exemple de carte mentale réalisée au cours du projet culturel du Val-de-Drôme sur le processus. 
CC

VD

« de mobiliser les imaginaires, l’intellectuel 
et le sensible afin de construire une culture 
commune et s’interroger sur la manière dont 
nous vivrons demain sur notre territoire », en 
partant notamment du projet de territoire 
de la CCVD. Les ateliers ont notamment 
donné lieu à des cartes sensibles autour 
des cinq axes du projet de territoire. 

LE TEMPS LONG
Le chemin emprunté pour aboutir à un pro-
jet culturel de territoire a beaucoup reposé 
sur l’humain et ne pouvait se faire que sur 
le temps long. « Je suis aromaticienne et je me 
suis rendu compte que les élus de la commission 
n’étaient pas non plus de l’univers de la culture. 
Donc on s’est auto-formé, on s’est nourri en par-

tant des questions de base : à quoi sert-on   À 
quoi sert la culture ? En même temps, on était 
en pleine rédaction d’un projet de territoire 
avec la collectivité. J’ai fait la proposition en 
janvier 2022 de s’appuyer sur ce travail pour 
mettre en débat la question culturelle ». Une 
phase de préfiguration a été nécessaire 
pour répondre à un besoin d’acculturation 
et pour créer un collectif et des méthodes 
de travail. La démarche a été menée en 
partenariat avec le philosophe Luc Carton, 
qui était déjà intervenu auprès des élus, et 
été accompagnée par la Gare à coulisse, 
une scène conventionnée d’intérêt natio-
nal notamment sur les arts de la rue.

FÉDÉRER ET IMPLIQUER 
« La commission culture a acté que l’éner-
gie était là et on est entré dans la deuxième 
phase, les préalables au commun : quelle 
gouvernance, quelle participation des ac-
teurs, pendant six mois », précise Clothilde 
Dutry. À l’heure du bilan, elle rappelle 
l’importance du partenariat avec la Gare 
à coulisse, qui a su fédérer, notamment 
autour d’événements, et la forte implica-
tion d’acteurs de tous les champs, cultu-
rels ou non, même s’il subsiste « une forme 
d’entre-soi dans ces démarches, où l’on n’est 
souvent qu’avec les gens convaincus ».

■	FAbRice bugnot (tRAnsRuRAl)

accompagné par un consultant se réu-
nit tous les mois. 

ÉVALUATION DE PROJETS-TESTS
Leurs réflexions ont été nourries par l’éva-
luation de quatre projets-tests (parfois 
loin des canons académiques en matière 
culturelle) : un opéra-trad en occitan, créa-
tion collective de personnes en situation 
de handicap, âgées et d’artistes profes-
sionnels ; une œuvre d’art conçue à partir 
d’ateliers de cuisine et de broderie entre 
des élèves et des migrants d’un centre de 
demandeurs d’asile ; un projet autour de 
la forêt, du cheval et du paysage, associant 
des bûcherons et des équidés, et enfin une 
collecte de récits d’agriculteurs à la retraite 
par des lycéens. Fondée sur les principaux 
droits culturels, la grille d’analyse élaborée 
a permis de porter un regard moins quanti-
tatif que qualitatif sur les actions, mettant 

l’accent sur la diversité des personnes et 
les relations entretenues entre les unes et 
les autres.

22 ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS
Au fil du temps, le groupe a évolué, mais 
la dynamique ne s’est jamais essoufflée 
et elle a effectivement abouti à l’automne 
2022 à la rédaction d’une charte, signée 
par les élus locaux et approuvée par la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles, la Région et le Département, qui 
dégage des lignes de forces nouvelles re-
posant sur l’habitabilité (comment vivre 
ensemble dans un territoire durable ?), les 
communs (quelles ressources du territoire 
valoriser et partager ?), la création (com-
ment favoriser la création et comment 
transmettre ?) et la démocratie (comment 
coopérer et partager les processus de 
décision ?). 

Pour permettre aux décideurs de s’emparer 
de cette démarche bottom up , 22 engage-
ments opérationnels concluent la charte. 
Ils sont organisés autour de trois objectifs : 
soutenir les projets qui respectent les droits 
culturels des personnes, par exemple par la 
mise en place de nouveaux critères d’attri-
bution des aides publiques ou la prise en 
compte des projets de long terme, qui va-
lorisent et protègent le vivant et favorisent 
la transmission des patrimoines culturels ; 
favoriser la participation démocratique des 
citoyens et la constitution de communs (en 
proposant d’autres types de soutien que 
l’appel à projets, en accompagnant une 
réflexion sur le bénévolat et sa reconnais-
sance…) ; inscrire les droits culturels dans 
les conventions des territoires, en travail-
lant en parallèle à la formation des élus et 
agents des collectivités sur ces sujets. 
■	éRic FouRReAu (diRecteuR des éditions de l’AttRibut)

… 

… 
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n peut s’étonner du nombre de 
territoires engagés dans l’écriture 
d’un projet culturel car, si le mou-

vement est d’ampleur, rien ne l’impose. 
En effet, nulle obligation législative ni 
politique nationale n’existe à ce sujet, au 
point qu’il est vain d’en chercher une défi -
nition offi cielle. Les projets culturels de 
territoires (PCT) doivent leur engouement 
au fait qu’ils constituent une réponse per-
tinente aux attentes et intérêts de celles 
et ceux qui font la vie et les politiques 
culturelles territoriales. Désormais, ac-
trices et acteurs culturel·les, technicien·es 
des collectivités ou intercommunalités et 
élu·es, pour des raisons diverses mais 
convergentes, s’attachent souvent à 
recenser, coordonner et formaliser leurs 
coopérations par un ou plusieurs docu-
ments comprenant diagnostics et lignes 
d’actions. 

LES SPÉCIFICITÉS DU RURAL
Les territoires ruraux, dans leur diver-
sité, sont des espaces privilégiés pour 
l’écriture de PCT. On peut pourtant en 

être surpris dans la mesure où les poli-
tiques culturelles et leurs fi nancements 
se sont principalement déployés dans les 
espaces urbains, où ce lourd héritage fait 
paradoxalement obstacle à l’élaboration 
partagée d’une stratégie pluriannuelle. 
En ruralité, les diffi cultés ne manquent 
pas non plus. Le travail sur les PCT est 
d’ailleurs loin de constituer une généra-
lité. Cependant, l’existence mais aussi 
la fragilité de services publics culturels 
et de multiples initiatives associatives, 
ainsi que les artistes présent·es, peuvent 
constituer des ressources et des motifs 
pour rédiger des PCT. Les compétences 
culturelles des intercommunalités et les 
conventions (Département, Région, État 
/ Direction régionale des affaires cultu-
relles – en matière d’éducation artistique 
et culturelle ou de livre et de lecture), 
avec des perspectives de fi nancements 
stabilisés, voire confortés, jouent aussi 
favorablement. Enfi n, une moindre dis-
tance sociale entre les personnes impli-
quées permet de donner plus de réalité à 
la dimension participative des PCT ruraux. 

INVERSER LES PRIORITÉS
Cela étant, on remarque souvent que 
ces projets privilégient les questions 
culturelles aux enjeux territoriaux. C’est 
principalement le refl et des identités 
professionnelles et des activités de leurs 
contributeurs. Or, la situation écologique 
appelle des mobilisations fortes dans tous 
les territoires. Les questions de climat et 
d’énergie, de biodiversité, d’alimentation, 
de sécheresse, d’eau, de mobilités, etc. 
traversent les espaces ruraux, souvent 
de façon particulièrement aiguë. Elles 
ont, comme pour tout ce qui relève des 
transitions, des dimensions éminemment 
culturelles puisqu’il s’agit de modifi er nos 
pratiques, façons de penser et relations 
avec le « vivant ». C’est pourquoi, en pre-
nant en compte ces enjeux, aussi urgents 
que globaux, imaginer un avenir de tran-
sitions invite à inverser les priorités pour 
ce qui pourrait s’appeler désormais des 
projets de territoires culturels.

■ PhiliPPe teillet (MAÎtRe de conFéRences

en sciences PolitiQues, univeRsité gRenoble-AlPes,
sciences Po gRenoble, PActe cnRs). 

O

La prise en compte des enjeux écologiques emmène vers des transitions qui comportent 
des dimensions éminemment culturelles.  

Passer des projets culturels de territoires 
à des projets de territoires culturels

QUELQUES REPÈRES SUR LES DROITS CULTURELS

Les droits culturels font partie des droits 
humains fondamentaux énoncés pour la pre-
mière fois par la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en 1948 – et inscrits depuis 
dans différents traités internationaux ratifi és 
par la France. À ce titre, ils sont interdépen-
dants avec les droits économiques et sociaux, 
formant un ensemble indivisible. En 2007, ils 
ont fait l’objet d’une déclaration spécifi que : 
la Déclaration des droits culturels, dite Décla-
ration de Fribourg. Ils reposent sur une vision 
large de la culture qui outre les arts et les lettres 
englobe les modes de vie, les coutumes et tra-

ditions par lesquels les personnes expriment 
leur humanité et le sens qu’elles donnent à 
leur existence. Les droits culturels concernent 
donc tous les domaines de la vie : les ma-
nière d’habiter, de se déplacer, de parler ; les 
relations au vivant, au paysage, etc.
Ils renvoient notamment à la protection 
de la diversité culturelle, à la transmission 
des patrimoines matériels et immatériels, à 
l’accès et à la participation à la vie culturelle. 
Ils invitent à reconnaître l’égale dignité des 
différentes expressions culturelles et à consi-
dérer les identités comme des choix, c’est-à-

dire comme l’exercice d’une liberté qui permet 
de s’identifi er à des référentiels communs ou 
de s’en extraire. 
Les droits culturels conduisent à passer de 
l’idée d’une culture en termes de besoin (et 
donc de manque) à la reconnaissance de la 
capacité et la légitimité d’agir de tout un cha-
cun. Toute personne étant porteuse et vectrice 
de culture, nul n’en est éloigné.
Les droits culturels (re)mettent ainsi en ques-
tion les hiérarchies établies, questionnent les 
rapports de domination qu’ils soient culturels, 
économiques, sociaux, raciaux, génération-
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seau de capacités », composé de réseaux 
culturels et de l’ESS, de collectivités et 
de personnes ressources (consultant∙es, 
chercheur∙euses…) en mesure de for-
maliser des ressources et méthodolo-
gies partagées mais aussi de produire 
des recommandations sur les politiques 
publiques. Par exemple, une contribu-
tion collective dans le cadre de la concer-
tation organisée par l’État fi n 2022 pour 
la construction du plan France Ruralités : 
prise en compte des droits culturels dans 
les politiques publiques, importance des 
conventionnements au long cours, sim-
plifi cation des dispositifs européens…
Un second objectif est l’animation 
d’une « communauté apprenante », 
d’acteur∙rices de terrain, issus du privé 
et du public, et réunie autour des PCT. 
Fondée sur l’enrichissement mutuel, 
celle-ci a pour vocation de créer une 
dynamique d’interconnaissance, de par-
tage d’informations, de pratiques et de 
transferts de savoir et savoir-faire entre 
pairs à travers la mise en place de plu-
sieurs outils : site internet-ressource, 

webinaires, formations participatives, 
visites apprenantes, rencontres territo-
riales et nationales…

VISITE APPRENANTE
En décembre 2022, une visite apprenante 
a par exemple été organisée par l’Ufi sc 
et le Carroi, lieu culturel tourné vers les 
musiques actuelles mais aussi espace 
de vie sociale, à Menetou-Salon (Cher), 
autour de la notion de « participation des 
habitant∙es ». La présentation du lieu et 
de ses problématiques a été suivie de par-
tages d’expériences entre participant∙es et 
d’apports du chercheur Benjamin Vial, re-
posant sur la notion de non-recours, pen-
sée initialement pour le champ du social. 
Les analyses partagées du groupe, qui 
rassemblait des élu·es, les salarié·es du 
Carroi et des acteur·trices culturel·les ont 
été regroupés dans une synthèse propo-
sant des pistes pour renforcer et diversifi er 
la participation des habitant∙es.

■	gRégoiRe PAteAu (uFisc)

Pour en savoir plus : https://cultureruralite.fr/
la-demarche-autour-des-pct-2/

L

L’Ufi sc déploie depuis 2022 une démarche d’animation
d’un réseau de capacité et d’une communauté apprenante. 

es travaux menés par l’Ufi sc et ses 
membres autour des cultures en rura-
lités (cf. p. 16-17) l’ont conduit à dé-

ployer début 2022 une démarche d’appui 
aux projets culturels de territoires (PCT) ru-
raux. L’Ufi sc entend par PCT une dynamique 
territoriale à l’échelle d’un bassin de vie au-
tour des enjeux de culture, dans son sens 
le plus large (cf. encadré), s’appuyant sur 
des projets pensés dans une logique ascen-
dante, ancrés dans les réalités et attentes 
de terrain et en transversalité avec d’autres 
secteurs (agriculture, éducation, social, 
santé…). Cette idée d’ascendance se tra-
duit par une égale participation et prise en 
compte des parties prenantes : acteur∙rices 
culturel∙les et de l’économie sociale et soli-
daire (ESS), artistes, élu∙es et technicien∙nes 
des collectivités, habitant∙es… pour une 
co-construction des politiques publiques.

RESSOURCES, MÉTHODOLOGIES
ET RECOMMANDATIONS
Cette démarche d’appui mobilise une 
palette d’outils et de méthodologies. 
Un premier objectif est d’activer un « ré-

Accompagner les projets culturels
de territoire ruraux

nels, ou encore liés au genre… Ils bousculent 
les logiques descendantes à l’œuvre dans les 
politiques culturelles. Entrés récemment dans 
l’appareil législatif français1 ils relèvent désor-
mais d’une responsabilité politique partagée. 
Pour autant, plus qu’une norme juridique ou 
un dogme, ils jouent un rôle de boussole, 
pointant l’exigence éthique comme horizon.

RÉJANE SOURISSEAU 
(CHARGÉE D'ÉTUDES ET ASSOCIÉE À UNIVERSITÉ DE LILLE)
  

1 - Loi portant sur la nouvelle organisation terri-
toriale de la République (2015) et loi sur la liberté 
de création, l’architecture et le patrimoine (2016).

CO
LIN

E G
RA

NP
IER

RE



Projets de territoires culturels et transitionsDOSSIER

28 Transrural initiatives

es échanges, contributions et té-
moignages qui ressortent de ces 
rencontres confi rment l’importance 

d’une vision de la culture non pas comme 
« objet à part » mais comme force contri-
butrice et interconnectée aux enjeux qui 
traversent nos sociétés. Le défi  des tran-
sitions vitales, que nous devons relever, 
ne saurait être pensé en silos. Écologie, 
démocratie, économie solidaire et éga-
lité sont interdépendantes, à l’instar 
des droits culturels au regard des autres 
droits fondamentaux énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme.
Pourquoi n’inventerions-nous pas un 
pendant positif à la collapsologie, où la 
transversalité nous permettrait de pen-
ser collectivement les solutions du futur 
et de déconstruire le fatalisme face au 
constat d’échec de nos sociétés, bouscu-
lées par la crise climatique, les guerres et 

le repli identitaire ? De coconstruire une 
société plus juste et durable, à l’aune 
de myriades d’initiatives citoyennes et 
solidaires – dont celles présentées dans 
ce dossier ne constituent qu’une part 
congrue des possibles – qui peuvent et 
doivent faire référence ? 

LEVIER DU VIVRE-ENSEMBLE 
Cela n’ira pas sans un soutien à ces ac-
tions, fi nancier certes, mais également 
politique, au sens propre du terme, 
c’est-à-dire les reconnaissant comme un 
ensemblier de solutions désirables, légi-
times et prioritaires plutôt que minorisées 
voire marginalisées au sein du système 
dominant, concurrentiel et individualiste. 
Du fait de ses spécifi cités, le milieu rural 
constitue un espace idoine pour le dé-
ploiement de ces initiatives. Et la culture 
y joue un rôle central, particulièrement si 
l’on en saisit le sens de façon large, tel un 

processus liant fi nement les personnes, 
reconnues comme êtres de culture, et 
les environnements dans lesquels elles 
vivent. Regardé par ce prisme, le champ 
culturel est donc à considérer comme un 
levier du vivre-ensemble et de la cohé-
sion sociale et territoriale, un socle pour 
l’émancipation des personnes et un appui 
essentiel pour un développement cohé-
rent, équitable et durable des territoires.
Si le milieu rural constitue ainsi un « labo-
ratoire des possibles » de plus en plus 
observé voire valorisé, n’est-il pas enfi n 
temps de valider les expérimentations 
et de se donner réellement les moyens, 
au-delà des « injonctions à » et des effets 
d’annonce, de l’essaimage et de la capi-
talisation ? Il n’est pas tout de faire des 
« pas de côté », encore faut-il aujourd’hui, 
au regard des urgences qui nous in-
combent, les faire « à pas de géants ».

■	gRégoiRe PAteAu (uFisc)

L

Il est temps que les initiatives citoyennes et solidaires soient reconnues comme un 
ensemblier de solutions désirables, légitimes et prioritaires.

Des pas de côtés, oui, mais à pas de géants
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Les rencontres ont été organisées avec le soutien du ministère de le Culture (Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démoratie culturelle) et de l'Agence 
nationale pour la cohésion des territoires.

RESSOURCES

– LE SITE CULTURE ET RURALITÉ
Le site Culture et ruralité est animé par l’Ufi sc dans 
le cadre de sa démarche d’appui aux projets cultu-
rels de territoires ruraux. Il présente les principes et 
enjeux liés à ces questions avec un certain nombre 
de ressources (études et rapports, sites Internet, 
livres, outils et méthodologies, expériences…) sur 
plusieurs thèmes : ruralités, projets culturels de 
territoires, fi nancements, diversité et droits cultu-
rels, coopérations… Le site explique également 
la démarche d’accompagnement de l’Ufi sc et pro-
pose des retours d’expériences et synthèses sur les 
visites apprenantes et les rencontres « Culture et 
ruralités » ainsi qu'un agenda.
https://cultureruralite.fr

– LIVRES, REVUES ET TRAVAUX DE RECHERCHE
• Emmanuel Négrier, Philippe Teillet, Les projets culturels de territoire, PUG 

et UGA éditions, 2019. 
• Claire Delfosse, « La culture à la campagne », Pour n°208, 2011. 
• Ouvrage collectif. Cultures et ruralités. Le laboratoire des possibles. 

Éditions de l'Attribut, 2019.
• Ouvrage collectif, Droits culturels, les comprendre, les mettre en œuvre, 

Éditions de l’Attribut, UFISC, Agence Rhône Alpes Spectacle Vivant, 2022.
• Ajiter, plaidoyer « Cultures et ruralités », 2021.
•  lberto Magnaghi, Le principe territoire, Eterotopia, novembre 2022.
• Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, « L’illisibilité du paysage, 

enquête sur la crise écologique comme crise de la sensibilité », Nouvelle 
revue d’esthétique, n° 22, 2018.

• Bénédicte Ramade, Vers un art anthropocène. L’art écologique américain 
pour prototype, Les Presses du Réel, 2022.
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a loi dite ZAN, pour « zéro 
artificialisation nette », a été 
adoptée le 21 juillet dernier, 

deux ans après la politique de 
sobriété foncière édictée par la loi 
« climat et résilience ». L’objectif : 
diviser le rythme de consomma-
tion d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers par deux d’ici 2030 
puis atteindre le « zéro artificia-
lisation nette » en 2050. Mais la 
traduction législative comporte de 
nombreux angles morts et révèle 
des oppositions entre les collecti-
vités et avec l’État. 

170 000 HA DE FRICHES 
Une première critique adressée à la 
loi est son manque d’ambition ou 
son incohérence. Elle définit une 
enveloppe maximum de 125 000 
hectares (ha) à artificialiser d’ici 
2031. Mais une étude de mai 
2022 commandée par le collectif 
Terres de luttes1, estime que cela 
sera insuffisant pour construire des 
logements et des projets de tran-
sition écologique (vélo, rail, traite-
ment et recyclage des déchets…) si 
l’on poursuit les projets de routes 
(17 000 ha pour 32 projets), de 
bassines agricoles (7 000 ha), de 
sites industriels (6 000 ha)… Par 
ailleurs, une enveloppe minimum 
d’un hectare à urbaniser a été ac-
cordée à 31 000 communes, sous 
la pression de nombreux maires 
ruraux, qui estiment que l’État li-
mite leur droit au développement 
et leur liberté. 

MITAGE DES TERRITOIRES 
RURAUX 
Le géographe Éric Charmes estime de 
fait que la loi ZAN est « pour l’État 
un moyen commode et efficace de 
prendre le contrôle de l’urbanisme 
dans les petites communes (…) à 
défaut de pouvoir mobiliser les com-
pétences et les moyens nécessaires à 
une meilleure conception urbanistique 
des extensions en milieux ruraux et 
périurbains »2. Il regrette l’absence de 
réflexions sur « la forme prise par les 
extensions urbaines et périurbaines et 
la manière dont elles s’organisent », 
citant le mitage des territoires ruraux 
et ses conséquences comme un pro-
blème central : éloignement des lieux 
de vie et de travail, multiplication des 
surfaces de contact agriculture et ville 
et conflits d’usage, fragmentation des 
espaces de biodiversité. Enfin, des 
députés insoumis et communistes 
ont rappelé que « la condition sine 
qua non de l'atteinte de nos objectifs » 
est de financer la réhabilitation des 
170 000 ha de friches industrielles et 
des 900 000 logements vacants alors 
que les fonds de l’État sont notoire-
ment insuffisants3.
L’autre risque, pointée par les asso-
ciations environnementales, est lié au 
« net » de la loi ZAN : une construc-
tion pourra être « compensée » par 
une renaturation sur une surface 
équivalente alors qu’en termes de 
biodiversité, ce n’est pas le cas. Une 
étude du Muséum national d'histoire 
naturelle et d’AgroParisTech de 2019 
montrait que dans 80 % des cas, 

un autreun autre développement développement

1 - Projet local, 
impact global, mai 
2022, BL Évolu-
tion. 

2 - https://fonciers-
en-debat.com/
de-quoi-le-zan-ze-
ro-artificialisation-
nette-est-il-le-nom 

3 - Le coût des dé-
penses préalables 
à l'aménagement 
d'une friche indus-
trielle est d’environ 
30 euros/m2 de 
plus que pour des 
terres nues. Soit 51 
milliards d’euros 
nécessaires pour 
toutes les friches 
françaises contre 
650 millions pour 
le plan friche du 
gouvernement…

L

Cette loi ambitieuse sur le papier butte sur l’opposition de certains élus, une 
traduction législative complexe et une absence de moyens pour construire 
sur l’existant et non sur les terres agricoles. 
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Zéro artificialisation nette : 
lever le flou 

les aménagements réalisés par les 
maîtres d'ouvrage ne compensaient 
pas les destructions des milieux natu-
rels et ne permettaient pas « un retour 
concret de la biodiversité ».

LE RÔLE DES RÉGIONS
Enfin, d’autres critiques sont liées à 
l’organisation des responsabilités et 
les modalités de calcul et d’attribution 
des terres à construire. Les Régions 
auront chacune une enveloppe (dont 
le montant fait débat) et devront ter-
ritorialiser et séquencer l’objectif de 
réduction à travers leur document 
cadre de planification territoriale, 
le Sraddet. Ce dernier ne sera pas 
prescriptif, mais devra toutefois être 
décliné dans les documents d'urba-
nismes territoriaux et locaux d’ici à… 
2027. Que se passera-t-il d’ici 2027 ? 
Comment les préfets se saisiront-ils de 
la possibilité de refuser la validation 
de ces plans si nécessaire ? Quelles 
possibilités d’action des citoyens ou 
des élus ? Comment les communes 
vont s’organiser pour se répartir l’en-
veloppe alors que le conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes affirme vou-
loir sortir du dispositif ? Ou que l’Île-
de-France vote en juillet un schéma 
directeur qui ne prévoit qu’une réduc-
tion de 20 % de l’artificialisation d’ici 
2030 ? La cartographie des contro-
verses sur le ZAN présentée en juin 
dernier par des étudiants de Sciences 
Po, avec une quinzaine de points de 
tension, montre que les débats ne 
sont pas près de s’épuiser.

■ Fabrice bugnot (transrural)



trois réhabilitées. Dans le centre-
bourg, la friche Flament, abandonnée 
en 1983, est rachetée en 1995 par la 
commune. Cet ancien site de colonie 
accueille aujourd’hui un restaurant 
scolaire, un gîte communal, des loge-
ments, une école maternelle… La 
friche de la verrerie Blanche (3 ha), 
elle, est devenue en 2018 un éco-
quartier, avec des logements dans le 
coron conservé, des jardins partagés, 
une salle polyvalente, des bureaux…

DÉPOLLUTION
« Si j’avais écouté la DDTM1, il fallait 
dépolluer, tout détruire puis replanter 
mais j’ai ferraillé avec les services, j’ai 
dit non », rapporte Jean-Luc Pérat. 
La commune a pu s’appuyer dès 2012 
sur le programme « Renouer », de la 
Région, pour imaginer le futur de ce 
site avec tous les acteurs du territoire, 
puis a été lauréate d’un appel à projet 
sur la reconversion de friches2. Pour le 
maire, sans le soutien de l’Établisse-

nor, commune rurale de 
3 300 habitants du Nord, tout 
en bocages et vallons humides, 

est inscrite dans le Parc naturel régional 
de l’Avesnois. Les élus de ce territoire 
au passé industriel (textile, verrerie, 
sidérurgie…) y ont mis en place une 
stratégie de sobriété foncière depuis 
près de trente ans, avec succès.
Suite à une étude « cadre de vie » dans 
les années 1990, ils orientent leur 
action sur le traitement des friches 
et la lutte contre l’habitat insalubre 
et vacant. « L’étude a montré qu’il 
y avait une image négative, c’était 
la sinistrose. On s’est dit : prenons 
morceau par morceau, avec une pro-
grammation dans le temps, explique 
le maire (divers gauche), Jean-Luc 
Pérat. Notre stratégie a consisté à 
faire systématiquement acquisition/
réhabilitation des logements vacants 
pour qu'ils redeviennent attractifs et 
habitables. Pendant une quinzaine 
d’années, la collectivité n’a construit 
que sur de l’existant et a remis près 
de 200 logements sur le marché.» 

LOGEMENTS ACCESSIBLES
Ces derniers ont été réaménagés, 
notamment en fonction de nouveaux 
besoins d’accessibilité d’une popula-
tion vieillissante, et certains ont été 
proposés à des ménages par le biais 
d’un prêt social location-accession. En 
2016, le Plan local d’urbanisme acte 
par ailleurs la conversion de 22 hec-
tares (ha) à urbaniser en zone agricole 
ou naturelle.
Sur les six friches de cette commune, 
trois sont rendues à la nature, pour 
une partie en zone Natura 2000, et 

A

Cette commune a engagé dès les années 1990 un travail 
pour limiter l’étalement urbain, avec la requalification 
de cinq friches industrielles et une touristique.  

Anor, exemple d’une stratégie
de sobriété foncièrein
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un autre développement
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ment public foncier (EPF), mais aussi 
l’appui d’acteurs locaux, ces projets 
n’auraient pu aboutir. « Pour les friches 
rendues à la nature, l’EPF a pris en 
charge le coût de dépollution et d’achat 
et rétrocédé au bout de cinq ans le fon-
cier à la commune. Pour les réhabilita-
tions, il ne restait que 20 % à 30 % de 
ces frais pour la commune ».
D’après les données publiques, entre 
2009 et 2022, 13,8 ha ont tout de 
même été artifi cialisés, essentiellement 
pour le logement, soit 0,62 % de la 
surface communale. Ce taux est plus 
faible que dans la majorité des com-
munes du Nord. Pour Jean-Luc Pérat, 
il y a eu des « erreurs de parcours » : 
« À l’époque, la DDTM était très souple 
sur ces questions d’extension, on avait 
aussi des dossiers déjà engagés en 
constructible. » Et revenir sur les possi-
bilités d’urbanisation des terres ne s’est 
pas fait sans opposition de la part des 
agriculteurs propriétaires…

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Direction 
départementale des 
territoires et de la 
mer : service décon-
centré de l'État, 
chargé de mettre en 
œuvre les politiques 
d'aménagement 
et de développe-
ment durables des 
territoires. 

2 - Le projet, 
d’un coût total de 
6,5 millions d’euros, 
a reçu près de 
2 millions d'euros 
de fonds européens 
et le bailleur social 
l’Avesnoise a prix 
en charge près de 
2 millions  d'euros 
de travaux dans les 
logements. Le reste 
a charge pour la 
commune était de 
1,3 millions d'euros.  

La commune d’Anor 
a travaillé avec 

différents partenaires, 
comme le Conseil 

d'architecture 
d'urbanisme et de 

l'environnement 
du Nord, sur la 

requalifi cation de la 
friche de la verrerie 
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ans leur essai Reprendre la terre 
aux machines (cf. TRI 487), des 
sociétaires de l’Atelier paysan 

faisaient un constat lucide mais dif-
ficile à entendre : le développement 
des initiatives paysannes ne freine 
pas l’industrialisation de l’agriculture. 
Dans la même veine, Tanguy Martin 
s’attache, dans un ouvrage sorti en 
septembre 2023, Cultiver les com-
muns, une sortie du capitalisme par la 
terre, à pointer les limites des initia-
tives de propriété collective privée ou 
publique des terres, y compris celles 
de mouvements comme Terre de liens. 
Si ces dernières permettent d’expéri-
menter des utopies concrètes hors du 
capitalisme, elles ne peuvent pas suf-
fire à en sortir massivement les terres. 
Mais cette analyse, ainsi qu’une cri-
tique globale du capitalisme, des poli-
tiques agricoles et du système français 
de régulation du foncier, n’est qu’un 
point d’appui pour aller plus loin : ins-
tituer les terres comme un commun. 
« Par commun, on entend donc géné-
ralement une ressource matérielle et/

ou immatérielle. Sa préservation, et 
celle des fonctions sociales ou écosys-
témiques qui y sont associées, sont 
posées comme un principe absolu. Les 
règles d’accès ou d’usage de la res-
source instituée comme commun sont 
définies démocratiquement au sein 
d’une communauté responsable », écrit 
Tanguy Martin.  

REGAIN D’INTÉRÊT 
SUR LE FONCIER
« Depuis les années 2010, il y a un 
regain d’intérêt pour le foncier, avec 
la question écologique, celle des li-
mites planétaires ; avec les crises ali-
mentaires ; et avec un renforcement 
de l’accaparement impérialiste des 
terres. En France, on voit aussi que la 
population agricole est vieillissante, 
avec 20 % à 30 % des terres qui vont 
changer de mains d’ici 2030. Enfin, il 
y a l’émergence à l’ONU d’un droit à 
la terre pour les paysans ainsi que la 
lutte contre Notre-Dame-des-Landes 
en France et les mouvements qui ont 
suivi », indique Tanguy Martin, lors 

Pour Tanguy Martin1, les 
initiatives de propriété collective 
des terres pour faciliter 
l’installation en agroécologie 
paysanne sont inspirantes mais 
insuffisantes pour réellement 
faire de la terre un commun. 

Sortir les terres 
du capitalisme ? 
Commençons 
par en réguler 
l’usage…
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d’un débat organisé à la librairie 
Publico, le 14 septembre à Paris. 
Dans un premier chapitre de théorie 
économique, « car cela nous manque 
dans nos réseaux militants », il rap-
pelle que l’appropriation de la terre a 
joué et joue un rôle central dans le dé-
veloppement du capitalisme et que le 
foncier peut être une source de profit 
de trois manières : par la rente (le fait 
d’acheter, revendre, construire…) ; 
par l’exploitation (en captant la plus-
value créée par les travailleurs) ; par 
la financiarisation (avec la vente de 
parts de sociétés à capitaux ouverts2 
ou encore le crédit). Cette recherche 
de profit, orientant les décisions poli-
tiques et les systèmes productifs, fa-
vorise par exemple l’agrandissement 
des fermes. « Si l’on est pragmatique, 
il faut sortir l’agriculture et les terres du 
capitalisme », précise Tanguy Martin, 
car de là découle la malbouffe, la faim 
et la précarité alimentaire, la destruc-
tion de la biodiversité, la pauvreté des 
paysans… Mais comment passer de 
la propriété privée au commun ? 

D

1 - Salarié de Terre 
de liens et militant 
dans les collectifs 
Reprise de terres et 
Pour une sécurité 
sociale de l’alimen-
tation.  

2 - Ces sociétés, 
dont le contrôle 
peut être pris par 
des non-agricul-
teurs, ont fait main 
basse sur 14 % de 
la surface agricole 
utile française. 
Elles échappent 
en grande partie 
aux régulations 
sur l’usage et la 
propriété des terres. 
La propriété des 
terres agricoles en 
France : à qui profite 
la terre ?, Terre de 
liens, 2023. 
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RESTREINDRE LE POUVOIR 
DU CAPITAL
Une partie de l’ouvrage est consacré 
à l’analyse de différentes formes de 
propriété collective des terres : celle 
de la puissance publique, comme la 
commune de Mouans-Sartoux ou du 
département de Charente-Maritime, 
celle de groupements fonciers agri-
coles mutuels ou solidaires, de la 
Société civile des terres du Larzac, des 
foncières Terre de liens ou Lurzainda, 
des sociétés collectives d’intérêt col-
lectif, des fonds de dotation ou fon-
dations comme celle de Longo Maï, 
des associations… « Le problème, c’est 
qu’il y a toujours des comptes à rendre 
au capital, même s’il a des moyens 
d’en restreindre le pouvoir », estime 
Tanguy Martin. Ainsi, dans les sociétés 
de portage foncier, le capital est neu-
tralisé mais de manière temporaire. 
Dans les formes coopératives, chaque 
personne détient une voix mais le 
capital conserve une influence. Dans 
les fondations et fonds de dotation, 
les apporteurs de capitaux n’inter-
viennent pas du tout dans la gestion. 
Mais ces dernières semblent « dans 
l’incapacité de garantir dans la durée 
une démocratie interne articulant la 
légitimité des producteurs et usagers, 
à moins d’être adossées à d’autres 
collectifs formalisés en association ou 
non », note Tanguy Martin, rappelant 
les critères utilisés par Terre de liens 
pour définir ce qu’est une « initiative 
foncière citoyenne » ou une « structure 
de portage de foncier solidaire »3.

172 MILLIARDS D’EUROS 
DE TERRES À COLLECTIVISER ? 
Autre problème : racheter collecti-
vement l’ensemble des terres agri-
coles françaises nécessiterait environ 
172 milliards d’euros sur une période 
de 75 ans, soit 2,5 milliards par an 
(contre 3,2 milliards d'euros perdus par 
an suite à la suppression de l’impôt de 
solidarité sur la fortune…) « Cela paraît 
utopique, surtout car la propriété est 
imprimée dans les esprits de manière 
presque philosophique en France. » En 
conséquence, il propose de commen-

… 

BASSINES : STOP OU ENCORE ? 
Le 3 octobre, le tribunal adminis-
tratif de Poitiers a annulé deux 
arrêtés préfectoraux portant sur la 
création et l’exploitation des quinze 
méga-bassines de Pallu et de l'Aume 
Couture (Vienne, Charente et Deux-
Sèvres). Ce jugement, qui a montré 
la faiblesse (voire l’incohérence) des 
études et arguments des irrigants, 
repose notamment sur le fait que 
les projets allaient conduire les agri-
culteurs à prélever davantage d'eau. 
L’État, via les préfets, a fait appel…  ■■ 

GLYPHOSATE : FAKE NEWS
La plupart des articles de presse font 
l’impasse sur un élément essentiel 
quand il s’agit de parler du glypho-
sate, dont l’autorisation de mise sur 
le marché pourrait être renouvelée 
par l’Europe en novembre. L’Autorité 
européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA), qui juge le pesticide 
non préoccupant, est une agence 
réglementaire. Elle s'appuie sur les 
études des industriels. Les institu-
tions scientifiques (Circ, Inserm), 
elles, fondent leurs conclusions sur 
la littérature scientifique, des études 
publiées après examen par les pairs. 
Elles jugent le pesticide dangereux. 
Fin du débat.  ■■ 

A69 : L’AUTOROUTE ABSURDE
Grèves de la faim, manifestations, tri-
bunes de scientifiques, pétitions… 
Rien n’y fait : le gouvernement a dé-
claré le 16 octobre qu’il voulait faire 
aboutir le projet de l'autoroute A69 
reliant Toulouse à Castres. Un week-
end de mobilisation était prévu les 
21 et 22 octobre, dans le cadre d'une 
suite d'actions nationales de la 
Déroute des routes et à l'appel d'un 
ensemble de collectifs locaux ou 
nationaux comme les Soulèvements 
de la terre.   ■■

en bref
cer par s’appuyer sur les outils existant 
pour réguler l’usage des terres, notam-
ment les sociétés d'aménagement fon-
cier et d'établissement rural (Safer) et 
le contrôle des structures, qui encadre 
les autorisations d’exploiter. Les Safer 
ont déjà le pouvoir de préempter des 
terres pour les revendre aux personnes 
qui répondent aux objectifs politiques 
fixés notamment dans les schémas 
directeurs régionaux des exploitations 
agricoles. Cela participe à limiter les 
inégalités d’accès à la terre et à main-
tenir un prix de la terre relativement 
bas en France. « Les Safer ont leurs 
limites, comme la sécurité sociale, qui 
n’a pas empêché les déserts médicaux 
et les profits des labos, avec du clien-
télisme, l’influence du syndicat majori-
taire, un manque de transparence et 
de démocratie (…) Mais en instituant 
des rapports de force pour démocratiser 
ces organismes et réglementer l’usage 
des terres au profit d’une agriculture 
paysanne et nourricière, il est possible 
d’avancer. Par exemple, en limitant la 
taille des fermes. Cela reste consensuel 
dans le monde agricole et cela existe 
déjà. Lors d’une cession, cela permet-
trait par exemple d’installer plusieurs 
agriculteurs… »

CRÉER UN IMAGINAIRE 
COLLECTIF
La première étape est de construire 
une hégémonie culturelle sur le deve-
nir des terres, notamment via les ques-
tions d’alimentation et d’écologie : « les 
paysans sont trop minoritaires dans la 
société ». Il faut créer des alliances 
et s’appuyer les initiatives telles que 
Terre de liens, qui « participent à impri-
mer dans l’imaginaire collectif que la 
gestion en commun n’est pas le retour 
aux kolkhozes et qu’elle est possible 
et même désirable ». « Mais on aura 
du mal à instituer les terres comme un 
commun sans aussi faire de l’alimen-
tation un commun, par exemple avec 
une sécurité sociale de l’alimentation, 
mais aussi un certain nombre d’autres 
ressources, comme les semences, l’eau, 
le matériel agricole… »

■ Fabrice bugnot (transrural)

3 – Elle comporte 
sept critères 
éthiques : la terre 
comme bien com-
mun (engagement 
de non-revente, 
lutte contre la 
spéculation, souci de 
la transmissibilité des 
fermes et de l’auto-
nomie des fermiers) ; 
l’orientation de 
l’usage des terres 
(vers une agriculture 
paysanne, écolo-
gique, nourricière 
et locale) ; les 
conditions d’accueil 
et d’accompagne-
ment des porteurs 
de projet (respect du 
statut de fermage, 
pas de pression 
financière liée à un 
accompagnement 
payant obliga-
toire) ; le modèle 
économique (non 
lucrativité et trans-
parence) ; présence 
et place des citoyens 
et des organisations 
environnementales ; 
présence et place 
des paysans ; 
ancrage territorial.
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« Nos pionniers portaient une 
utopie : celle d’une terre deve-

nue un bien commun. Étaient-ils de 
doux rêveurs ? 20 ans plus tard, Terre 
de liens est devenue cette utopie vi-
vante », constate Geneviève Bernard, 
présidente de la fédération Terre de 
liens, le 16 juin dernier, deux décen-
nies jour pour jour après la naissance 
de la « petite association » Terre de 
liens. Tout le mouvement (cf. enca-
dré), avec ses salarié·es, bénévoles, 
fermier·ères et partenaires, était 
réuni à Nanterre.

FACILITER L’ACCÈS DES 
JEUNES AU FONCIER 
L’idée de Terre de liens est venue de 
Sjoerd Wartena, un Néerlandais ayant 
opéré avec son épouse un « retour à 
la terre » dans la Drôme en 1973. 
Conscient d’avoir eu de la chance là 
où les autres candidat·es à l’installa-
tion peinent, il cherche un moyen de 
faciliter l’accès des jeunes au foncier 

agricole et entrevoit une solution 
dans un trust anglais visant à instal-
ler des paysan·nes en biodynamie. Il 
se tourne vers l’association d’éduca-
tion populaire Peuple et Culture, qui 
l’oriente vers Relier1 : un « laboratoire 
d’idées qui, avec une structure légère 
et peu de moyens, met autour de 
la table des chercheur·ses, des per-
sonnes concernées par le sujet étudié 
et des animateur·rices qui font mon-
ter la mayonnaise pour essayer de 
résoudre le problème », précise son 
ancien co-président, Vincent Jannot. 
Au terme de trois colloques sur l’ac-
cès au foncier agricole, Relier em-
bauche en 1998 Jérôme Deconinck 
qui deviendra le premier salarié de 
l’association Terre de liens, née en 
2003. Son objet : libérer la terre de la 
spéculation foncière, favoriser l’accès 
des paysans à la terre, promouvoir 
des projets citoyens pour dynamiser 
les territoires ruraux et appuyer une 
agriculture respectueuse de l’envi-

Le 16 juin dernier, Terre de liens a fêté ses 20 ans à Nanterre (92). L’occasion de 
revenir sur l’histoire de ce mouvement citoyen qui fait « pousser des fermes ».

Terre de liens : 20 ans 
de défense des terres agricoles
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À Nanterre, pour les 
20 ans de Terre de 
liens, une journée 
festive impliquant 

une fanfare, des 
marionnettes, 

une table ronde 
rétrospective 

mais aussi des 
questionnements 

sur l’avenir à travers 
plusieurs prises de 
parole et ateliers.

ronnement. Cela passe notamment 
par l'achat de terres pour les louer 
à des paysan·nes au moyen d’un 
bail rural à clause environnementale 
impliquant l’agriculture biologique. 
Le foncier agricole, propriété d’un 
mouvement citoyen, est ainsi sorti 
du marché.

ÊTRE RATTACHÉ 
AU TERRITOIRE
« Rapidement sont apparues des 
“ antennes ” en Île-de-France, 
Bretagne, Rhône-Alpes, etc. Elles se 
sont ensuite autonomisées sous la 
pression des conseils régionaux qui 
ont conditionné leurs subventions 
à la création d’associations régio-
nales », retrace Philippe Cacciabue, 
ancien directeur-gérant de la fon-
cière. Mais cette déclinaison locale 
a aussi « des raisons stratégiques 
et politiques : il s’agissait d’être 
rattachés au territoire, d’avoir une 
démarche ascendante, qui vienne 

1 - Pour « Réseau 
d’expérimentation 
et de liaison des 
initiatives en espace 
rural ». 
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du terrain… et qui a abouti à la 
création de la fédération en 2018 », 
complète Vincent Jannot, au-
jourd’hui directeur des partenariats 
à la fédération. Les fermes sont le 
principal motif d’engagement béné-
vole. Par exemple, l’association de 
Bourgogne-Franche-Comté est née 
de la mobilisation autour d’une 
installation en collectif dans ce qui 
est devenue la ferme du Jointout, 
à Torpes. 
La foncière, née en 2006, fi nance 
en 2007 l’acquisition de la première 
ferme Terre de liens à Upie, dans la 
Drôme, avec l’installation d’un pay-
san-boulanger. Le fonds de dotation 
suit en 2009 et devient fondation 
reconnue d’utilité publique en 2013. 
Depuis, le mouvement Terre de liens 
n’a cessé de grandir (144 salarié·es, 
1 400 bénévoles, 20 000 action-
naires citoyen·nes, 317 fermes en 
propriété), d’essaimer (19 associa-
tions territoriales et des mouvements 
similaires ont vu le jour, par exemple 
en Belgique avec Terre en vue), de 
renforcer ses partenariats (au sein 
d’Inpact2 notamment, mais aussi du 
réseau européen Access to land) et 
de gagner en crédibilité (Terre de 
liens est reconnu organisme natio-
nal à vocation agricole et rurale par 
le ministère de l’agriculture depuis 
2014). Pour Laetitia Bertholet, de 
la Fondation de France : « Terre de 
liens, c’est le prototype du projet qui 
a réussi. »

CHANGER D’ÉCHELLE ?
Mais le conte de fées n’en est pas 
vraiment un : « L’agrandissement 
des fermes, leur productivité et leur 
compétitivité restent la priorité n°1 
de la politique agricole commune de 
l’Union européenne, rappelle Maarten 
Roels, co-fondateur de Terre en vue 
et Access to land. Sans changement 
de ce contexte juridique européen, 
(…) l’effondrement de l’agriculture 
paysanne continuera. » D’où l’intense 
activité de lobbying déployée par le 
mouvement depuis quelque temps. 
Une personne a pourtant brillé par 
son absence lors de cette fête d’anni-
versaire : le ministre de l’agriculture, 
à qui était adressé un discours pour 
une loi d’orientation agricole favo-
rable à l’installation paysanne et bio-
logique. « En dix ans, 100 000 fermes 
et 80 000  mplois agricoles ont disparu, 
et la tendance est loin de s’inverser », 
a regretté Geneviève Bernard à cette 
occasion.
Le mouvement Terre de liens cherche 
aujourd’hui à se structurer pour 
« changer d’échelle » et infl uer sur les 
dynamiques nationale et européenne. 
Son objectif, partagé avec d’autres 
organisations paysannes : 1 million de 
paysan·nes en France en 2050. Pour y 
parvenir, une piste : socialiser l’alimen-
tation ou, comme le résume Aurélien 
Leray, président de Réseau Civam : 
« sortir la bouffe de l’économie de mar-
ché ». Pour en faire un autre commun ?

■ Jade lemaire (transrural)

…
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2 - Pôle d’Ini-
tiatives pour 
une agriculture 
citoyenne et 
territoriale.

UN TABOURET À TROIS PIEDS : FÉDÉRATION, FONCIÈRE ET FONDATION
Le mouvement Terre de liens est aujourd’hui composé de trois entités. Les 19 associations terri-
toriales constituent la fédération. Elles accompagnent des projets d’acquisition de terre et les fer-
miers, mobilisent des citoyen·nes et sensibilisent les collectivités territoriales pour une gestion 
responsable du territoire. La foncière collecte l’épargne solidaire, acquière environ 40 fermes par 
an et en gère près de 300. Son capital social s’élève à 136 millions d’euros et ses 20 000 action-
naires sont pour l’essentiel des citoyen·nes (79% du capital) et plus minoritairement des investis-
seurs institutionnels. La fondation recueille des legs et donations de fermes pour en garantir la 
vocation agricole sur le très long terme et y pratiquer une agriculture respectueuse de l’environ-
nement. Administrée par des personnes issues d’associations territoriales, des expert.es venu.es 
d’autres associations ou fondations et des partenaires institutionnels comme la société française 
d’économie rurale, elle prend soin aujourd’hui de 34 fermes pour près de 8 millions d’euros de 
patrimoine. J.L.

SILENCE ! À BESOIN DE SOUTIEN
Silence !, revue papier, indépendante 
et associative, a besoin de soutien. Le 
mensuel écolo peine face une tréso-
rerie tendue, avec la hausse du prix 
du papier et des frais postaux. « Il est 
important de continuer à informer sur 
la décroissance, les luttes écologistes, 
la non-violence, l'écoféminisme, la 
question des terres et de l'autonomie 
paysanne, la technocratie ». La cam-
pagne de dons lancés début octobre 
vise 60 000 € d'ici la fi n de l'année. 
Rendez-vous sur www.revuesilence.
net.  ■■

UNE CARTE DES PESTICIDES 
PARTICIPATIVES
L’association Solagro a publié une 
nouvelle version de sa carte interac-
tive sur les pesticides. Elle permet, 
jusqu’au niveau de la commune, 
d’obtenir des informations sur l’uti-
lisation moyenne de pesticides par 
type de traitement et par culture. Le 
projet « évolutif et collaboratif, per-
met d’intégrer des données même en 
l’absence de références offi cielles » et 
sert autant aux chercheurs qu’aux 
collectivités et citoyens. ■■

RESTRUCTURER ET DIVERSIFIER 
« Un horizon pour les fermes d’éle-
vage : restructurer-diversifier » : 
l’étude publiée en octobre par la 
Fédération nationale d’agriculture 
biologique, la Fondation pour la 
nature et l’homme et Terre de liens 
apporte de nouveaux arguments 
en faveur de « la reconception des 
exploitations agricoles à travers la 
réorientation de la conduite de l’acti-
vité, de la production principale, de 
l’usage des terres et des bâtiments », 
dans la ligne des précédents tra-
vaux réalisés par Inpact ou par 
l’Atelier paysan sur le sujet.  ■■

en bref
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Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le 
débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur 
pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de 
Troie » d’une grammaire au service d’un modèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces 
mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le 

LA GUERRE DES MOTS

Évaluation

ch
ro

ni
qu

e

« Apprécier la valeur », « porter 
un jugement sur la valeur », dé-

fi nit le mot « évaluation ». Derrière 
cette défi nition, de multiples ques-
tions : Qui apprécie ? Qu’est-ce que 
la valeur ? De quelle valeur parlons-
nous ? Sommes-nous d’accord sur 
cette valeur ? Comment l’apprécions 
- nous ? Comment la juger ? 
L’acte d’évaluer n’est pas neutre 
mais s’inscrit dans un ensemble 
de représentations, d’institutions, 
de normes sociales, politiques, 
économiques voire au sein d’un 
débat démocratique, de contro-
verses fertiles… Or, l’évaluation 
des associations connaît ces der-
nières années un tournant majeur 
qui met en lumière un changement 
profond de paradigme sur cet acte 
sensible. Dans les années 1980, une 
première boussole apparaît : l’utilité 
sociale. Il s’agit alors de démarquer 
les structures de l’économie sociale 
et solidaire du secteur privé lucratif. 
Faire preuve de leur utilité sociale 
les dispensait des taxes et impôts et 
leur permettait de recevoir des sub-
ventions sans être soupçonnées de 
faire une concurrence déloyale au 
privé lucratif. L’utilité sociale mar-
quait une reconnaissance par les 
pouvoirs publics et la société de la 
place des associations et la volonté 
de préserver un espace citoyen de 
construction démocratique, hors des 

logiques de marché. L’évaluation 
s’inscrivait dans cette optique.
Au tournant des années 2010, une 
nouvelle injonction pèse sur les 
associations sommées de mesu-
rer leur impact social. Ce terme 
tiré de la balistique nous vient du 
monde anglo-saxon. Il accompagne 
notamment un nouveau mode de 
fi nancement des associations. Son 
promoteur principal, un fi nancier 
anglais, assure qu’au sein du mar-
ché bat un cœur invisible : l’inves-
tissement à impact social. Il promet 
au monde une révolution en alliant 
la capacité de faire « du bien » (rien 
de moins que sauver la planète et 
vaincre la pauvreté) mais aussi du 
profi t. Il s’agit d’investir de l’argent 
dans des actions associatives et de 
calculer des intérêts fi nanciers en 
fonction de mesures d’impact social 
atteintes ou dépassées.  
L’effacement de l’utilité sociale 
devant la montée de la mesure 
d’impact marque un changement 
profond du regard porté sur les as-
sociations. « Il ne s’agit plus de dif-
férencier les associations du secteur 
privé à but lucratif, mais d’en épou-
ser les contours au travers d’une 
évaluation dominée par des logiques 
de performance et de reddition de 
comptes », pointe la socioécono-
miste, Marion Studer. Cette gestion 
axée sur les résultats demande des 

indicateurs prédéfi nis, isolés de tous 
les effets systémiques possibles et 
exige des remontées de données 
multiples. Si certains acteurs asso-
ciatifs tentent de « retourner le stig-
mate » et de s’emparer de la notion 
pour construire un registre d’éva-
luation qui leur soit utile, beaucoup 
s’y cassent les dents et la tête. 
À l’inverse, les promoteurs de la me-
sure (agences d’ingénierie, cabinets 
conseil, universitaires, entrepreneurs 
sociaux) proposent des multiples ou-
tils, guides méthodologiques, webi-
naires pour « mesurer son impact 
social » ou des évaluations d’impact 
à des prix souvent astronomiques. 
Il existe même un impact score 
proposé par le Mouvement Impact 
France1 :  associations comme en-
treprises peuvent répondre à une 
soixantaine de questions pour obte-
nir ce score on ne peut plus opaque. 
EDF se vante d’être devenue la pre-
mière grande entreprise à publier 
son impact : 68/100. Le fétichisme 
du chiffre poussé à l’extrême ! À 
quand l’impact score de Total éner-
gies ou de LVMH ?

■ marianne langlet

(cac – observatoire citoYen de la 
marchandisation des associations)

1 - À ne pas confondre avec Inpact, le 
pôle d'Initiaitives pour une agriculture 
citoyenne et territoriale !
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En BD : alimentation

Formica : une 
tragédie en trois 

actes 
Fabcaro

1. « – Alors, qui veut 
du poulet élevé en 
batterie dans d'atroces 
souffrances, n'ayant 
jamais vu la lumière du 

jour et à qui on a cassé violemment les 
pattes pour qu'il ne puisse pas courir 
vers ses poussins broyés dans un pres-
soir dans un piaillement déchirant ?
– Moi !
– Miam...
– Mmhh. »
Formica, c’est l’histoire d’un repas 
de famille au cours duquel l’un 
des membres pose cette question 
banale : « mais de quoi pourrait-
on parler ? ». De là, monte une 
angoisse insoutenable de la part des 
participants qui se rendent compte 
qu’ils n’ont aucun sujet de conver-
sation. Désespérés, ils décident de 
passer un coup de téléphone aux 
voisins… qui refusent de leur par-
tager leurs sujets de conversation ! 
Les voilà partis pour faire émerger 
des sujets… qui tombent systé-
matiquement à l’eau. Construite 
comme une pièce de théâtre en 
trois actes qui respecte les codes de 
la tragédie classique, Fabcaro prouve 
encore une fois qu’il maîtrise toutes 
les formes d’humours à travers des 
dialogues et des situations absurdes 
qui restent malgré tout assez cré-
dibles. Le dessin peut paraître simple 
et froid aux premiers abords mais se 
révèle en adéquation avec la tonalité 
décalée du récit et on rit plus d’une 
fois à gorge déployée. Pour résu-
mer cette tragédie familiale en deux 
mots : un régal ! P.B.
Éditions 6 pieds sous terre (2019).

Yasmina
Tome 2 : un 
potage pour 
l’humanité 
Wauter 
mannaert

« Il y a des règles 
à respecter pour 
cuisiner à l’école, Yasmina ! Les 
normes HACCP, les CCP… La sécu-
rité avant tout ! L’hygiène ! Et sans 
dépasser le BUDGET !! ».
Pas de chance pour Yasmina : le cours 
de cuisine qu’elle veut organiser à 
l’école, comme celui de jardinage, se 
heurte au réel. Rita, la responsable 
de la cuisine scolaire, préfère les plats 
congelés. Les élèves, eux, paraissent 
plus intéressés par leurs téléphones 
portables. Alarmée par ce que 
mangent ses camarades et le peu 
de considération de son école pour 
l’écologie, la mission de Yasmina 
se complique quand le potager de 
ses amis est envahi par les lapins. 
Direction le supermarché ! Pendant 
ce temps-là, les voisins se mettent à 
chasser le lapin. Est-ce qu’ils finiront 
à la casserole ? Le deuxième tome 
de cette série, pour enfants et plus 
grands, derrière un ton joyeux et 
positif, dénonce tout de même, en 
forçant le trait, pour faire rire, la dif-
ficulté à faire changer les choses face 
au poids de nos habitudes alimen-
taires et du système agroalimentaire. 
Elle montre également une jeunesse 
préoccupée de l’avenir de la planète 
et de ses proches. Un propos finale-
ment très politique. Dans le tome 0, 
Yasmina faisait face à une sorte de 
pomme de terre OGM, développée 
par un entrepreneur avide qui avait 
conduit à une interdiction de cultiver 
son potager ! F.B. 
Hors Collection Dargaud (2021).

La vie de Bouddha
osamu tezuKa

« J'ai vu jusqu'ici combien les désirs matériels s'accompagnent 
de malheurs. J'ai décidé de rejeter tout cela pour épouser la 
vie d'ascète. Rien d'autre ne peut aujourd'hui m'apporter la 
sérénité.… »
La vie de Bouddha est une des œuvres les plus embléma-

tiques du mangaka le plus célèbre de tous les temps : Ozamu Tezuka. Écrite entre 
1972 et 1983, elle retrace en plus de 3000 pages la grande épopée de Siddhãrtha 
Gautama, appelé à devenir Bouddha. Le jeune prince Siddhãrtha naît dans une Inde 
où la famine, l’injustice et la guerre dominent, accentuées par le système de castes. 
Petit à petit, le prince entame un véritable voyage spirituel jusqu’à atteindre l’« éveil » 
en devenant Bouddha, l’être qui permettra aux Hindous de connaître une véritable 
renaissance spirituelle. Au cours de son cheminement, Siddhãrtha quitte sa ville natale 
de Kapilavastu et décide de devenir ascète. Il s’impose de nombreuses privations 
pour purifier son cœur et atteindre une spiritualité parfaite. 
Il se rend alors dans la Forêt des Austérités, un « enfer » masochiste où une colonie 
de dévots s’inflige journellement mille morts au service de la foi. Il doit y demeurer 
plusieurs années et se priver de nourriture car il est « magnifique de mourir au terme 
de ses austérités ». Considéré comme un des plus grands chefs d’œuvre de Tezuka, 
La vie de Bouddha est un manga riche sur le plan narratif ainsi que pour ses dessins 
d’une grande beauté. L’auteur réussit à rendre son histoire divertissante et à trans-
mettre à ses lecteurs les grands préceptes de Bouddha qui continuent d’inspirer des 
millions de personnes aujourd’hui. P.B.

Intégrale Delcourt Deluxe (réédition 2018 en 4 volumes). 

Ragoût aux truffes 
Fabien grolleau et cédric le bihan 
« Les “ C’était trop bon ! ”, les “ Aaah je n’ai jamais aussi bien 
mangé de toute ma vie ”, tu vois ? Des fois y en a qui râlent 
quand même. Oui, il y a toujours des cons. Je voudrais que 
les gens quittent la salle comme s’ils quittaient les bras de 

quelqu’un tu vois ? Heu-reux ! Ça devrait toujours être ça la cuisine. Illuminer les 
yeux et l’âme des gens. » 
Cendre, cuisinière accomplie, travaille dans un restaurant étoilé. Entre les clients hautains, 
le sexisme ambiant, la vie citadine stressante et les restes jetés passés à la javel pour 
que les sans-abris ne puissent pas les manger, la jeune cheffe est dégoûtée et décide 
de changer de vie. De retour chez sa mère dans le Lot, Cendre mûrit son projet et laisse 
place à ses aspirations pour faire d’une vieille ruine au fond du jardin, un restaurant 
tout à son image. Cette bande-dessinée, parfaite pour réveiller vos papilles, réunit de 
bons ingrédients : le plaisir et les douceurs de la campagne, une cheffe au caractère 
bien trempé, des produits frais et locaux, mais aussi des thèmes plus sensibles comme 
la faim et l’immigration. Le scénario mêle savamment différents sujets d’actualité pour 
une histoire haute en saveurs, pleine d’entrain et bouillonnante. En cuisine comme dans 
la vie, Cendre, notre héroïne, affiche un humour et un courage à toute épreuve. M.B.
Éditions Fluide Glacial (2021).
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En revues
Slann !
sePtembre 2023
À l’ombre des Safer, la guerre des 
champs. Splann !, l’association qui publie 

des enquêtes journalistiques d’utilité publique en Bretagne, 
notamment sur l’agriculture, a récidivé. Après l’élevage in-
dustriel de porcs ou la méthanisation, les journalistes ont 
cette fois proposé quatre articles fouillés sur la question 
de l’installation agricole, publiés également sur France 3, 
Reporterre, Basta… Un modèle d’agence de presse originale, 
fi nancé par les citoyens et mis gratuitement à disposition 
du public. Le premier volet, « Des empires agricoles bâtis à 
l’abris du regard », révèle la manière dont les fermes de plus 
de 1 000 hectares (ha) se multiplient par le biais de montages 
sociétaires, alors qu’au-delà de 180 ha, une ferme est consi-
dérée comme trop grande par les services de l’État. Face à cet 
« accaparement des terres au détriment de candidats à l’installa-
tion », les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement 
rural (Safer) n’ont pas les moyens juridiques d’intervenir. Pire, 
« les services de l’État se refusent à évaluer et quantifier ces 
“ groupes agricoles ” de plus de 1 000 ha ». 
Le deuxième volet « La Safer, l’outil rouillé de la régulation 
foncière », rappelle le rôle de ces organismes qui ont pour 
« mission de lutter contre les agrandissements excessifs et les 
concentrations, de favoriser l’installation et de lutter contre la 
spéculation foncière » mais pointe leur impuissance et leurs 
dérives, notamment le « clientélisme syndical ». Le troisième 
volet, « Promis, juré, craché : la brutalité du marché agricole », 
est peut-être le plus marquant : « Pour obtenir les parcelles 
désirées, il faut jouer des coudes. Appels téléphoniques répé-
tés, menaces, dénigrement, intimidations, tous les coups sont 
permis pour éliminer un concurrent. Mais il faut rester discret, 
pour que, surtout, les services de l’État ne s’en mêlent pas… », 
précise le chapô. Enfi n, un quatrième volet, « Une relève 
agricole qui ne passe pas », parlera aux acteurs qui accom-
pagnent l’installation. Il raconte le parcours de Karim Arab, 
qui souhaite s’installer en bio avec un élevage de moutons, 
dans les Côtes-d’Armor. Il est prioritaire d’après la loi mais 
l’agriculteur conventionnel s’installe sur les terres convoitées : 
l’affaire doit être jugée au Conseil d’État. Ces autres tentatives 
n’aboutissent pas, comme celles de Sofi a, qui cherche 5 ha 
pour ses vaches pie noir. Un éleveur bientôt à la retraite lui 
répond qu’il veut « donner cette parcelle à un jeune qui a besoin 
de ces cinq hectares pour épandre le lisier ». Splann résume : 
« cette nouvelle génération se heurte au mépris d’agriculteurs 
dominants, ceux de la filière lait et de la production hors-sol  ».
Splann – https://splann.org – association à but non lucratif – dons : 
https://splann.org/donner.

Slann !
sePtembre 2023
À l’ombre des Safer, la guerre des 
champs. 

des enquêtes journalistiques d’utilité publique en Bretagne, 

The Conversation  
20 sePtembre 2023
Les obstacles à 
« la reconquête 
du vote populaire rural ». Julia Cagé et Thomas 
Piketty ont recueilli l’ensemble des votes dans les ter-
ritoires français depuis 200 ans et les ont croisés avec 
les données socio-économiques puis analysés, pour 
publier la somme de 850 pages, Une histoire du conflit 
politique. Élections et inégalités sociales en France, 
1789-2022, sortie en septembre. Dans cet article du 
site en ligne The Conversation, qui propose « des articles 
d'analyse de l'actualité, écrits par des universitaires et des 
chercheurs », le géographe Benoit Coquard se distingue 
des autres approches critiques de cet ouvrage. Pour 
lui, ce livre permet « mieux que jamais de répondre » à 
la question : qui vote pour qui ? Mais « le débat reste 
ouvert sur : et pourquoi ? ». « On peut s’interroger sur la 
capacité des catégories statistiques à saisir, à elles seules, 
“ les effets de lieu” qui tiennent à la spécificité locale des 
rapports de classes », explique le chercheur, citant « l’im-
portance des logiques réputationnelles », « le rôle de la 
petite bourgeoisie économique qui influence les classes 
populaires rurales est fièrement de droite et d’extrême 
droite » ou le fait que « les groupes sociaux qui portent 
typiquement le vote à gauche sont soit absents de ces 
villages et bourgs populaires (…) soit dans un entre-soi 
ignoré des classes populaires locales ». 
The Conversation – https://theconversation.com – gratuit. 

L’Âge de faire 
sePtembre 2023
Sous le béton la paille. Pour la rentrée, 
ce mensuel édité par une Scop est construit 
autour d’un dossier sur la paille, avec par 
exemple une enquête sur l’intérêt de ce matériau en 
matière d’isolation ou d’émissions de CO2 et plusieurs 
exemples de construction. Côté initiative, il y a l’abattoir 
de Die, géré par des éleveurs au service des petites 
fermes ; côté mobilisation, la lutte contre l’A69 avec un 
portrait de Sabine Mousson, maire de Teulat (Tarn) ou 
une analyse des procès contre des syndicalistes impli-
qués dans les Soulèvements de la terre ; côté pratique, 
on en apprend plus sur le pistachier, « arbre d’avenir » 
dont la culture est relancée en Provence.
L’Âge de faire n°158 – https://lagedefaire-lejournal.fr – 2,8 € 
– abonnement 1 an (11 numéros) : de 22 € (petit budget) à 
44 € (soutien).

Mediapart
aoÛt 2023
Bretagne prix libre.
Attention copi-
nage ! Mickaël 
Correia et Goulven 
Le Bahers (photographie), anciens salarié 
et bénévole de Transural, ont « sillonné les 
départementales de la Bretagne rurale à la 
rencontre de lieux alternatifs de diffusion 
de musique » pour en ramener une série 
de quatre reportages intitulée « Bretagne 
prix libre », diffusé en août sur le « journal 
d’information numérique, indépendant et 
participatif » Mediapart. Ce road trip ins-
pirant et drôle donne la parole à celles 
et ceux qui font « vivre loin des métropoles 
une musique synonyme d’émancipation 
et de culture populaire, à rebours de son 
industrialisation ». On y découvre Timbre 
FM, une ancienne radio pirate qui diffuse 
des musiques alternatives et donne la 
parole à des demandeurs d’asile. Il y a 
aussi le collectif Noom, qui a réhabilité à 
Campénéac une boîte de nuit désaffectée, 
le Top 56, en salle de concerts (et autres 
évènements) autogérée. Les coups de 
main et le prix libre sont la règle comme 
pour le festival punk « Neuneufest » orga-
nisé mi-août. « Ce lieu rural est précieux, 
car on assiste à un accaparement bourgeois 
des espaces de concert, à une gentrification 
culturelle dans les villes de la région comme 
Rennes ou Nantes. Jouer cette musique 
dans cet espace, c’est aussi de la lutte des 
classes », y explique un habitué. Dans les 
Monts d’Arrée, on s’arrête dans une sta-
tion-service abandonnée, ou presque. On 
y voit une pancarte indiquant « La bou-
tique ». David Bazin, depuis qu’il a déserté 
les abattoirs industriels, est disquaire : il 
propose de tout sauf ce qui est trop com-
mercial ! Enfi n, le Trémargat Café, dans le 
village du même nom, est tenu par des 
habitants qui en ont fait un espace de 
concert alternatif, avec par exemple des 
soirées rap, en live, où chacun à la parole.
Mediapart – www.mediapart.fr  – Tarif normal : 
120€ par an. Tarif découverte : 1€ pour 15 jours

Les obstacles à 
« la reconquête 
du vote populaire rural ».
Piketty ont recueilli l’ensemble des votes dans les ter-

Bretagne prix libre.
Attention copi-

du vote populaire rural ». Julia Cagé et Thomas 

exemple une enquête sur l’intérêt de ce matériau en 

PAR FABRICE BUGNOT
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Au fil des lectures
Arnaques, dragues et botanique
Imagier de plantes incongrues
mathilde magnan et Xavier mathias

Oui, la botanique peut être amusante. C’est ce que démontrent les textes facétieux 
de Xavier Mathias, qui n’hésite pas à faire converser la scabieuse étoilée (une 
fl eur) avec la zygène de la carniole (un papillon) ou la sauge sclarée avec l’abeille 
charpentière et à dénoncer l’escroquerie de l’épinard-fraise, dont le fruit appétissant n’a rien d’une fraise, 
ou des ophrys, qui allument les mouches, abeilles ou bourdons mâles pour mieux parvenir à leurs fi ns : 
« Malgré ton empressement, tu n’auras d’autre résultat, quand tu t’affoles comme ça, que de te charger de 
mon pollen que tu t’empresseras d’aller déposer chez une voisine ! » Dans ce recueil décalé, 45 plantes aux 
caractéristiques insolites sont ainsi présentées et illustrées, de manière virtuose, par Mathilde Magnan. 
De A comme « ail éléphant », « gustativement nettement plus doux et mesuré que son cousin plus petit », 
à Y comme les très décoratives coloquintes « Yougoslavian fi nger », en passant par S comme « sabot-
de-Vénus », dans le panneau de laquelle tombent (au sens propre) les pollinisateurs, cet imagier – qui 
est tout sauf un guide de jardinage – introduit plaisamment au génie et à la beauté des végétaux. J.L.
Éditions Terre vivante – novembre 2022 – 96 pages – 19 €.

Des paysans écologistes
Politique agricole, environnement et société depuis les années 1960

Jean-PhiliPPe martin

Jean-Philippe Martin, historien, connaît bien la Confédération paysanne : son pré-
cèdent ouvrage s’intitulait Histoire de la nouvelle gauche paysanne. Finalisant un 
travail entamé sur la manière dont les paysans contestataires se sont emparés 
de la question écologique, il livre aujourd’hui un nouvel essai, condensé, sourcé 
et agrémenté de témoignages sur ceux qu’il nomme les « paysans écologistes ». 
« Comment et pourquoi une frange du monde paysan s’est interrogée sur les pratiques 
agricoles et le modèle “ moderniste ” ? Quel rôle ont joué les attentes des consomma-

teurs envers leur alimentation ? Comment ont évolué les discours et les décisions des pouvoirs publics sur 
la dimension environnementale des politiques agricoles ? ». L’ouvrage répond à ces trois questions en 
parallèle pour mieux comprendre les débats d’aujourd’hui sur l’agriculture et l’environnement ainsi 
que la trame idéologique des différents acteurs. Jean-Philippe Martin estime par exemple qu’à côté 
d’une écologie des villes, politique, scientifi que, « les paysans écologistes se sont faits tous seuls même 
s’ils ont bénéficié de l’appui » d’associations et de citoyens. Il rappelle que dès les années 1970, des 
agriculteurs modifi ent leurs pratiques avec des systèmes de production alternatifs, notamment des néo-
ruraux qui s’installent « dans les marges sociales et territoriales ». Il cite, dans les années 1980, la création 
du Cedapa et le travail d’André Pochon, qui ouvre la voie à des pratiques autonomes et économes 
en élevage, la création de l’école d’agrobiologie de Beaujeu, dans le beaujolais, le centre écologique 
de l’association Terre vivante à Mens (Isère) dans les années 1990… Mais aussi la constitution ou le 
développement de réseaux comme le RAD, les Civam, l’Afi p, le MRJC, la Fadear… Une part importante 
de son analyse est consacrée à l’évolution des positionnements de la gauche paysanne, notamment 
de la Conf’ dont il a interrogé de nombreux représentants. Enfi n, la dernière partie de ce travail, qui 
pose aussi des éléments d’actualité, énonce clairement les oppositions qui subsistent entre paysans et 
écologistes sur la question de l’élevage, du loup ou de la sanctuarisation de la nature, mais aussi les 
controverses qui animent la gauche paysanne sur « la bio » et son industrialisation ou la tension « entre 
la démarche de développement (les solutions expérimentées ici et maintenant) et la lutte revendicative pour 
une autre politique agricole ». F.B.
Éditions Champs Vallon – juin 2023 – 224 pages – 23 €.

Bouts de bois
Des objets aux forêts
agnès stienne

Le sous-titre suffi t à résumer le livre : 
Agnès Stienne, artiste plasticienne et car-
tographe indépendante, part des « bouts 
de bois » qui animent son quotidien pour 

interroger la gestion de la forêt française (mais pas 
que), du choix des espèces à l’exploitation. Bouchons 
de liège, traverses de chemin de fer, planches en 
lamellé-collé, contrebasses et archets, granulés, sa-
pins de Noël, charbons de bois, tonneaux, papiers 
et cartons ondulés passent ainsi au crible de son 
analyse : d’où viennent-ils ? comment sont-ils fabri-
qués ? par qui ? avec quel traitement ? quel recy-
clage ? etc. « Et moi, je regardais les cagettes. Avec 
soudain un regard nouveau. Quelle industrie peut bien 
se cacher derrière cet emballage anodin que l’on jette 
d’un geste négligé ou que l’on brûle après un unique 
usage ? Et les palettes ? Et les allumettes ? [Elles] sont en 
peuplier blanc. […] La populiculture ressemble en tout 
point à l’agriculture industrielle, dont elle adopte les 
mauvaises manières : sélection, reproduction par bou-
turage, drainage du sol, labours, utilisation d’intrants 
chimiques. […] Toute la chaîne emploie des machines 
gourmandes en énergie. Le cycle vertueux de la cagette 
durable est illusoire. Il faut produire moins de cagettes, 
mais plus robustes […]. » Non contente de nous éclai-
rer sur le « paligloo », un habitat écolo pas cher en 
palettes, les attaques de typographes sur l’épicéa, la 
colonisation des landes de Gascogne par le pin mari-
time, le créosotage par autoclavage des traverses 
de chemin de fer, la pratique du recépage, les « liens 
intimes entre arbres et champignons », la lutte pour la 
sauvegarde des feuillus du Morvan et bien d’autres 
choses encore, Agnès Stienne nous emmène le long 
de l’Huisne, près du Mans où elle habite, dans la 
forêt de Bercé ou jusque chez le botaniste Francis 
Hallé, balades au cours desquelles chaque essence 
croisée est reconnue et nommée. Une longue litanie 
poétique et légèrement hermétique à qui n’a aucune 
idée de ce à quoi ressemble un alisier faux-néfl ier, un 
plaqueminier faux-lotier ou un faux-vernis du Japon. 
Surtout, son livre est illustré de photographies de 
ses compositions artistiques végétales et de cartes 
ou schémas à l’aquarelle qui achèvent d’en faire un 
ouvrage unique, inclassable. J.L.
Éditions La Découverte – collection « Zones » – mai 2023 
– 192 pages – 23 €. 
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