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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 ». 
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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)

RU
N 

AR
 PU

ÑS



Projets de territoires culturels et transitionsDOSSIER

16 n˚499 • septembre - octobre 2023Transrural initiatives

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
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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.

«

… 
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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).
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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.


