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Jardins et ruralités en transition
L’intérêt des jardins en matière de lien avec la nature, d’alimen-
tation, de santé, de lien social, d’adaptation au changement 
climatique ou encore de bien-être, mériterait d’être mieux pris 
en compte dans les politiques publiques. Quel rôle pourraient-il 
jouer dans les transitions en cours ?
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et exposition
4e de couverture  
Pour sa 4e édition, le festival de photographie 
de Saint-James (Manche) proposera des ex-
positions gratuites de huit photographes, du 
15 juin au 30 septembre, sur le thème de la 
ruralité. Parmi 160 clichés, cette photo d’Hervé Delaroque, spécialiste des 
portraits et amoureux des chevaux, prise il y a quatre ans. André Salson 
est éleveur de vaches de race Aubrac, ici avec un joug, et de chevaux d’Au-
vergne, sur la ferme de Pradels, dans le Cantal. La viande, en agriculture 
biologique, est vendue et transformée sur place ainsi que du thé ou des 
sirops de fleurs et de fruits « L’Aubrac, c’est une vache vraiment rustique. 
Sur le plateau d’Aubrac, encore cette année, j’accompagne les éleveurs qui 
montent aux estives, fin mai », explique Hervé Delaroque.

Édito
Formule magique
Depuis plusieurs mois, avec une équipe ré-
duite, nous travaillons sur ce nouveau nu-
méro, initialement prévu pour janvier-février 
2024. Nous avons décidé de prendre le temps 
nécessaire pour travailler correctement sur le 
dossier de la revue consacré cette fois aux 
jardins ruraux et sur les prochains, où l’on 
vous parlera du mal-être dans le monde agri-
cole, des questions de migrations, de ruralité 
et d’agriculture, d’accès à l’alimentation... mais 
aussi pour finaliser cette nouvelle formule ! 
Dans la presse, il n’y a pas de formule ma-
gique, mais nous avons travaillé sur une 
maquette plus aérée et dynamique et avec 
davantage de pages, sur de nouvelles ru-
briques comme une grande interview, une 
page « international » ou encore une chro-
nique dédiée aux abonnés, non pas pour 
recevoir vos louanges, mais pour parler des 
associations et initiatives dans lesquelles 
vous êtes engagés.
Le prochain numéro, lui, arrivera fin juillet, 
puis nous reprendrons un rythme bimestriel 
dès septembre 2024. Cette « pause » – vous 
restez bien abonnés pour six numéros, – est 
aussi un tremplin pour mieux rebondir : ac-
cueillir un•e nouveau•elle salarié•e, élargir 
et renforcer le collectif d’acteurs derrière 
Transrural ; démarcher des financeurs et des 
lieux de distribution ; développer nos actions 
de diffusion d’informations provenant des 
acteurs ruraux ou de formation à l’écriture... 
On ne le fera toutefois pas seul et nous vous 
inviterons régulièrement à contribuer à ces 
chantiers par vos messages, idées, contacts 
ou actions.
Dans la presse indépendante, il n’y pas de 
formule magique. Nous ne comptons pas sur 
l’argent des milliardaires1, ni sur les subven-
tions à la presse2, ni sur un trésor de guerre, 
comme les dizaines de millions d’euros de 
réserve du Canard enchaîné. On en voudrait 
bien un peu, mais ce n’est pas grave, car 
comme le disait François Ruffin, alors encore 
journaliste, s’ils ont l’argent, on a les gens ! 
Bonne lecture, au jardin ou ailleurs. 
FABRICE BUGNOT, responsable de la rédaction
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1|	L’argent déboursé par 
Rodolphe Saadé (CMA-CGM) 

pour le rachat de BFM-TV, 
environ 1,5 milliard d’euros, 

suffirait à abonner un million 
de personnes à Transrural 

pendant 30 ans, comme l’ont 
remarqué des confrères de 

l’Âge de faire. 
2| 1500 euros pour 

Transrural d’aide directe, 
en dernière position de 

405 titres français... 
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LE GENRE, TOUJOURS
UN PROBLÈME DANS 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Q uelle était la répartition 
des tâches lors de votre 
dernière journée pratique à 

l’école ? « Ah oui c’est vrai, on était sur un 
chantier d’ensilage, les trois garçons ont 
été affectés sur le planning au tracteur 
et moi j’étais à la cuisine », répond une 
apprenante. Les témoignages de ce 
genre sont nombreux dans l’enseigne-
ment agricole, comme le rapportent des 
associations qui interviennent dans ces 
établissements et sont engagées sur les 
questions de genre, notamment au sein 
des Centres d’initiaitives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural (Civam.) 

« LA TRAITE C’EST MA FEMME »
Lors d’une journée de réflexion sur le su-
jet1, Anaïs Fourest, animatrice du Civam 
Adage 35, témoignait du travail mené 
dans des lycées et centres de forma-
tion. « L’objectif est d’essayer de susciter 
des questionnements et des prises de 
conscience (...) on finit par faire ressortir 
des exemples d’inégalités et de sexisme », 
explique-t-elle. Lorsqu’une enseignante, 
qui fait un exercice sur les choix d’inves-
tissement, demande : « Avec l’argent : est-
ce qu’on met la clim dans le tracteur ou 
un dispositif de décrochage de la salle 
de traite ? ». Le garçon répond : « Bah la 
clim ! Le tracteur c’est moi, la traite c’est 
ma femme ». 
Plus largement, ces associations 
constatent que dans les travaux pra-
tiques, réalisés en stage, on ne propose 
pas les mêmes choses aux filles et 
aux garçons. Beaucoup de femmes se 

retrouvent ainsi avec un diplôme mais 
sans avoir conduit un engin. « Nous 
avons fait plusieurs projections du film 
Croquantes, notamment dans les lycées 
agricoles (...) avec des 16-21 ans (...) il y a 
une pression sociale encore plus forte 
qu’en milieu agricole », note de son 
côté Émilie Serpossian, consultante et 
formatrice.
Emma Frisson, doctorante en sociologie 
et géographie à Toulouse, rappelle que 
l’enseignement agricole est genré (cf. 
encadré) y compris dans son histoire. 
L’enseignement agricole féminin, créé 
en 1886, avait pour objectif de former 
de bonnes « ménagères agricoles ». Par 
la suite, en 1975, les écoles deviennent 
mixtes mais les femmes sont orientées 
vers d’autres secteurs (secrétariat, ges-
tion, comptabilité...). On attend d’elles 
qu’elles soutiennent les exploitations 
agricoles en travaillant à l’extérieur. Afin 
de lever les freins à l’égalité femmes-
hommes, différentes pistes d’actions 
ont été proposées par les associations 
(favoriser le lien entre des paysannes 
et des porteuses de projets ou appre-
nantes, assurer un rôle d’expertise, de 
formation et de conseil auprès des ins-
titutions, organiser et impulser des es-
paces non-mixtes dans les formations..) 
et un recensement des initiatives en la 
matière est en cours. D’autres structures, 
telles que l’école supérieure d’Angers, qui 
a créée une chaire sur le sujet, s’attellent 
aussi à ces questions, preuve d’une prise 
de conscience au sein des écoles.●

Fabrice Bugnot (Transrural)

Les stéréotypes et inégalités freinent l’accès 
au métier. Des associations s’engagent pour 
faire émerger la parole et sensibiliser.
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153 200 femmes d’agriculteurs 
sans statut 

D’après « Info stat - les femmes dans le monde 
agricole en 2022 » de la Mutualité sociale agri-

cole (MSA), les femmes représentaient 34 % 
des installations en 2022 et 24 % des cheffes 

d’exploitations ou d’entreprises agricoles. Par 
ailleurs, 153 200 femmes d’exploitants n’avaient 

pas un statut de non-salarié agricole alors 
qu’elles « déclarent majoritairement aider à la 

gestion de l’exploitation ». La MSA détaille éga-
lement la faiblesse de leurs retraites ou leur 

recours à l’allocation de remplacement et aux 
indemnités journalières (67 %) en cas de gros-
sesse. Dans « Les femmes dans le monde agri-

cole », sondage auprès de 1 000 agricultrices, 
la MSA détaille leurs origines, préoccupations, 

engagements… 83 % d’entre elles constatent 
des inégalités entre les femmes et les hommes 
et 66 % jugent leur rémunération insuffisante. 

Alimentation : 
inflation ou spéculation ? 

De grandes manifestations agricoles ont éclaté 
dans au moins 65 pays en 2023, notamment 
pour réclamer une meilleure rémunération, 
dans un contexte de prix record des denrées 
alimentaires au niveau mondial, note l’ONG 

Grain, dans une analyse du 8 avril. L’association 
note que « les fonds spéculatifs et les fonds 

de pension qui spéculent sur les marchés 
des denrées alimentaires réalisent d’énormes 

profits », de même que les entreprises 
mondiales de commerce de produits agricoles. 

En amont, depuis 2018, les bénéfices des 
plus grandes entreprises de produits agro-
chimiques et d’engrais ont respectivement 

doublé et triplé, totalisant plusieurs dizaines de 
milliards d’euros… Inflation ou spéculation ?

en 
bref
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Les femmes, majoritaires dans les filières de service 
Il y avait 45 % de femmes dans l’enseignement agricole en 2021-
2022, contre plus de 50 % avant 2014-2015. Mais c’est dans la répar-
tition entre les filières que les différences sont les plus visibles : 
les femmes sont davantage dans les filières de service (70 % des 
effectifs) et peu dans celles liées à la production agricole (24,2 %). 
Elles sont également majoritaires dans les écoles d’ingénieurs (61 % 
contre 38 % dans les BTS qui sont les plus techniques et agricoles).
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EN RURAL, RELOCALISER  
PLUTÔT QUE FAVORISER  
LA MOBILITÉ À TOUT PRIX

E n septembre 2023, le col-lectif Nos services publics1 
publiait un rapport sur l’état 

des services publics (téléchar-
geable sur son site). Dans le cha-
pitre sur les transports, le collectif 
plaidait pour une « décroissance de 
la demande de transports » grâce « à 
une politique publique d’ensemble 
articulant, par l’aménagement du 
territoire, la réduction des concen-
trations urbaines et la relocalisation 
des activités, la libération du temps 
des transports contraints et un tra-
vail sur l’organisation ». 

52 KILOMÈTRES PAR JOUR 
DONT 80% EN VOITURE
Chaque jour, nous parcourons en 
moyenne 52 kilomètres. En 70 ans, 
les distances ont été multipliées 
par cinq et 80 % des kilomètres 
sont parcourus en voiture, un taux 
stable dans le temps. Les phéno-
mènes de désindustrialisation et 
de métropolisation, conjugués au 
développement d’infrastructures 
offrant toujours plus de vitesse, 
ont transformé nos espaces de vie. 
En zone rurale, la voiture est utili-
sée pour 9 trajets sur 10. Étalement 
urbain, disparition de commerces 
de proximité et de services publics 
locaux , f lambées immobilières, 
emplois précarisés et concentrés... 
nous avons souhaité nous concen-
trer sur les déterminants des po-
litiques de transports et d’aména-

gement plutôt que de nous limiter 
à étudier le système de mobilité et 
ses dysfonctionnements. 

62 % DES COMMUNES N’ONT 
AUCUN COMMERCE
Les transports ne constituent qu’un 
moyen pour accéder à des activités 
et des services : c’est leur localisa-
tion qui détermine les volumes de 
déplacement. Or, les évolutions po-
litiques et sociales ont transformé 
et continuent de transformer les 
territoires ruraux et contribuent à 
rendre leurs habitants dépendants 
à de longs et coûteux trajets pour 
travailler, se soigner, avoir accès à la 
culture ou se nourrir. L’évolution de 
l’offre commerciale des territoires 
ruraux illustre ce phénomène : en 
2021, 62 % des communes fran-
çaises (21 000) ne disposaient 
plus d’aucun commerce, contre 
25 % en 19802. L’emploi, lui aussi, 
s’est concentré : les métropoles 
représentent l’essentiel des créa-
tions d’emplois de ces dernières 
décennies. 

PEU DE REPORT MODAL
Face à cette situation, les collecti-
vités et l’État multiplient les offres 
censées améliorer le quotidien 
des habitants : transports publics, 
covoiturage, autopartage... Ces ini-
tiatives, portées par l’espoir d’un 
« report modal », se traduisent 
le plus souvent par des résultats 

très limités : malgré la multiplica-
tion par 4,6 des investissements 
dans les transports en commun 
(hors Île-de-France) entre 1990 et 
2014, leur part modale est restée 
stable. Et les « nouvelles mobili-
tés » sur lesquelles de nombreux 
élus ruraux misent désormais ne 
produisent pas plus de résultats 
(cf. p.6).

DÉ-MÉTROPOLISATION 
Offrir des alternatives à la voi-
ture est indispensable, mais il est 
essentiel de ne pas s’arrêter là 
et d’engager fermement l’action 
publique dans la réduction des 
besoins de déplacement. Cela ne 
pourra pas se faire sans inverser 
les dynamiques encore à l'œuvre et 
sans remailler les territoires ruraux 
en services publics de proximité, 
en commerces, en emplois. Cette 
« dé-métropolisation » serait une 
réponse adaptée aux inégalités 
d’accès subies par les habitants 
des zones peu denses et donne-
rait à tous matière à se projeter 
dans une plus grande diversité 
de modes de vie, faisant écho aux 
aspirations de nombreux citoyens 
(ralentissement, frugalité, solidari-
té, proximité...). ●

Olivier Maffre et Sigrid Clavieras,  
co-auteurs du Rapport sur l’état  

des services publiques 
(chapitre Transports). 

Le collectif Nos services publics constate que les politiques publiques de transport, 
centrées sur des leviers techniques, sont insuffisantes pour atteindre les 
objectifs environnementaux et inégalitaires dans leurs conséquences sociales.

1|	Collectif d’agents des 
services publics, fonction-
naires ou contractuels qui 
vise à intervenir dans le 
débat public pour analyser 
les politiques publiques 
et défendre les services 
publics.
2|	Source : INSEE et 
Ministère de l’économie.
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QUEL BILAN POUR
LE COVOITURAGE DU QUOTIDIEN   
EN MILIEU RURAL ?

Ecov, Karos, BlablacarDaily... 
Depuis quelques années, plu-
sieurs acteurs ont émergé en 

proposant de faire du covoiturage « un 
transport public ». Certains reprennent 
l’organisation physique d’un réseau de 
transport avec des lignes et des arrêts 
quand d’autres proposent une applica-
tion mobile, sorte de Blablacar du quo-
tidien. Soutenus à différents niveaux, de 
l’État qui pilote un « plan national covoi-
turage du quotidien »1 aux communes 
et intercommunalités qui encouragent 
leurs habitants à la pratique, le covoi-
turage est devenu en quelques années 
une solution de mobilité idéale pour les 

zones rurales. De nombreuses collec-
tivités ont investi dans ces offres, en 
finançant des études de « covoiturabili-
té », l’installation de « stations de covoi-
turage », une animation locale ciblée ou 
même le financement des trajets des 
passagers, afin de résoudre le déficit 
structurel entre conducteurs et pas-
sagers. Car il est plus facile d’accepter 
un passager plutôt que de renoncer à 
utiliser son véhicule. 

3% DU COVOITURAGE PASSE 
PAR DES PLATEFORMES
Si les offres se sont diversifiées et 
semblent pouvoir adresser les besoins 

de tous types de territoires, les retours 
d’expériences se montrent, à ce stade, 
décevants. L’étude du Forum Vies mo-
biles2, parue en septembre 2023, donne 
quelques ordres de grandeur : seuls 3 % 
du total des trajets covoiturés en France 
se font via une plateforme ; ces trajets 
représentent 0,04 % des kilomètres 
parcourus en voiture. L’étude conclut au 
potentiel très limité du covoiturage pour 
décarbonner les déplacements mais 
également pour apporter des solutions 
de mobilité aux zones rurales : « Le 
covoiturage se présente donc comme 
une solution proposée aux ” laissés-
pour-compte ” d’un aménagement du 
territoire et de modes de vie largement 
dépendants de l’automobile. C’est une 
réponse à la marge aux problématiques 
d’accessibilité, faute d’alternatives et 
faute de réduction globale des distances 
à parcourir pour réaliser nos activités 
quotidiennes.  »

ABSENCE DE RETOURS 
D’EXPÉRIENCE DÉTAILLÉS
Pour les collectivités qui veulent 
se lancer, récolter des données sur 
les projets en cours ou terminés 
s’avère souvent difficile. Pourtant, 
de nombreuses intercommunalités 
ont mené des expérimentations : la 
Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien, par exemple, a dé-
ployé en 2019 un service de lignes de 
covoiturage, avec des bornes et une 
application mobile, qu’elle a récem-
ment remplacé par un système très 
proche de la pratique de l’autostop. 

16,3 € PAR TRAJET 
Derrière ces services suscitant beau-
coup d’enthousiasme, les résultats 

Transformer les millions de sièges libres des véhicules 
individuels en offre de transport public : c’est la 
promesse de plusieurs start-up qui proposent aux 
collectivités des services de covoiturage pour les 
trajets du quotidien. Pour les zones rurales, c’est la 
promesse d’une nouvelle offre de transport. Mais les 
premiers retours d’expérience invitent à la prudence.

1| Disponible sur le site de 
l'observatoire national du 

covoiturage.
2| « Y-a-t-il un passager 
dans l’auto ? ». Étude du 

Forum Vies mobiles et de 
la Fabrique écologique, 

septembre 2023
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PETITS EXCÈS DE VITESSE :
UNE MESURE POPULISTE ?

Depuis le 1er janvier, les ex-
cès de vitesse de moins 
de 5 km/h n’occasionnent 

plus un retrait d’un point, même si 
l’amende demeure. Une mesure tout 
sauf anecdotique pour les détenteurs 
d’un permis de conduire car selon le 
ministre de l’Intérieur, plus de 50 % des 
points retirés relèvent de « petits excès 
de vitesse ». 
Cette mesure, réclamée par la sénatrice 
du Var Françoise Dumont et accordée 
par décret par Gérald Darmanin, a 
été présentée par l’élue comme une 
« mesure importante pour les territoires 
ruraux où la mobilité routière est essen-
tielle à la vie de tous les jours ». Selon 

le ministère de l’Intérieur, 7,2 millions 
de procès-verbaux ont été envoyés 
en 2020 pour des excès de vitesse de 
moins de 5 km/h, dont 5,8 millions pour 
des infractions commises hors agglo-
mération donc – probablement – par 
des ruraux... premiers touchés par 
l’abaissement de la limitation de 90 à 
80 km/h, sur lequel le gouvernement a 
rétropédalé face à la colère générale.  
Au-delà de l’inconstance que révèle 
cette nouvelle mesure – pourquoi ré-
duire la vitesse avant de se montrer 
plus indulgent sur les dépassements 
en supprimant la sanction la plus dis-
suasive ? – on peut s’interroger sur son 
caractère populiste, discriminatoire 

(elle touchera moins les riches)... voire 
dangereux. Cette mesure s’applique 
aussi en ville, où sont concentrés les 
usagers les plus vulnérables (piétons, 
cyclistes, trottinettes, etc.). Par ail-
leurs, l’Office national interministériel 
de la sécurité routière constate que 
la vitesse « excessive ou inadaptée 
aux circonstances » est la première 
source d’accidents mortels, en cause 
dans un accident mortel sur trois. Une 
étude1 publiée en 2013 précise qu’en 
2010, 46 % des accidents mortels at-
tribuables à un excès de vitesse re-
lèvent d’excès inférieurs à 10 km/h. Et 
en 2024 ? ●

Jade Lemaire (Transrural)

La fin du retrait de points pour les excès inférieurs à 5 km/h, présentée comme 
une bonne nouvelle pour les ruraux, pourrait aussi s’avérer dangereuse.

1| De l'Institut français des 
sciences et technologies 
des transports, de l'amé-
nagement et des réseaux 
(IFSTTAR) – aujourd'hui 
l'université Gustave Eiffel.

3| Yves Crozet. Le covoi-
turage courte distance 
à la peine. Transports, 
Infrastructures & Mobilité 
n°535 2022.
4| « Covoiturage à courte 
distance : la FNAUT dit oui 
à certaines conditions », 
note du 6 octobre 2023.
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ne semblent pas à la hauteur des at-
tentes, y compris dans les zones bien 
moins rurales : dans la métropole 
grenobloise, les données dévoilées 
par l’opérateur en charge du réseau 
permettent d’aboutir à un bilan de 6 à 
7 passagers par jour en moyenne sur 
les 15 lignes en place depuis 2020, au 
sein d’une aire urbaine de plusieurs 
centaines de milliers d’habitants. Sur 
ces lignes, le Forum Vies mobiles 
estime que le coût en argent public 
s’élève à 16,3 € par trajet. 
Les autres politiques publiques me-
nées interrogent elles aussi : le finan-
cement des trajets des passagers a 
atteint des montants importants à 
Rouen, où les cas de fraude détectés 
ont conduit à un plafonnement des 
subventions. La prime covoiturage 

versée par l’État (100 € par covoi-
tureur, versée après 10 trajets) ne 
semble par ailleurs pas en mesure 
de contribuer à atteindre les objectifs 
que le gouvernement avait fixés dans 
son plan covoiturage : triplement des 
covoitureurs de 1 à 3 millions par jour 
en 2024, objectif repoussé à 2027. 

PEU D’IMPACT DES 
FINANCEMENTS PUBLICS
Comme le démontre l’économiste 
Yves Crozet3, le « coût du temps » (né-
cessaire à l’organisation des covoitu-
rages) freine l’essor du covoiturage 
courte distance et les financements 
publics cherchant à compenser cette 
situation n’ont qu’un impact très limi-
té. Dans ce contexte, le covoiturage 
ne révolutionnera pas les mobilités 

des territoires ruraux. Si ces offres 
peuvent être utiles aux habitants, 
elles ne peuvent en aucun cas être 
qualifiées de « service public », ce-
lui-ci étant régi par des piliers dans 
lesquels figurent la continuité et l’éga-
lité d’accès, que ces offres ne par-
viennent pas à garantir. La Fédération 
nationale des associations d’usagers 
de transports (Fnaut) alerte par ail-
leurs sur le risque qu’elles font peser 
sur le développement des transports 
publics4, notamment de concurrence, 
lorsque ces offres sont déployées sur 
les mêmes périmètres. Le risque, 
aussi, de donner de faux espoirs à 
des territoires dont les habitants 
rencontrent souvent de nombreuses 
difficultés pour se déplacer. ●

Olivier Maffre
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LE HAMEAU DES BUIS
OFFRE DES TERRES À DES AGRICULTRICES
POUR S’OUVRIR AU TERRITOIRE

À Berrias-et-Casteljau (07), une trentaine d’habitants 
expérimentent au Hameau 

des Buis, au quotidien et à leur pe-
tite échelle, le retour à la terre, la 
prise de décision au consentement, 
l’entraide comme vecteur de solida-
rité, l’autonomie, etc. Construire sa 
maison individuelle à plusieurs avec 

des matériaux respectueux de l’en-
vironnement, partager le terrain en 
espaces potagers individuels, appro-
cher d’une « bonne solution », celle 
qui obtiendra l’absence d’objection 
de chacun, etc. C’est au départ ce qui 
a attiré Roger, 80 ans, venu habiter 
le hameau il y a huit ans. Il a connu 
la difficile période de restructuration 

du projet, la fermeture de l’école, de 
nombreux départs d’habitants. Car 
l’ampleur des travaux d’aménage-
ment du mas commun et des mai-
sons individuelles, les discussions 
que requiert l’autogestion, le temps 
mobilisé par le projet dans la vie 
quotidienne des habitants limitent 
leur activité « à l’extérieur ». 

L’AUTONOMIE 
MAIS PAS L’AUTARCIE
Fonctionner ensemble mais en vase 
clos est un écueil pour certains ha-
bitants qui prennent le large, comme 
Olivier et sa famille, après un an de vie 
collective. Le Hameau doit se restruc-
turer et réinterroger de façon radicale 
certaines de ses notions fondatrices : 
il change de statut juridique en coo-
pérative où chaque habitant possède 
une voix), exprime une volonté d’au-
tonomie qui ne soit « pas autarcique, 
mais locale » et d’ouverture sur l’en-
vironnement proche : « les enfants 
[qui venaient à l’école] n’étaient pas 
du voisinage, leurs parents venaient 
de loin pour s’installer ici », raconte  
Roger. La période qui s’ouvre pour le 
hameau entérine le lien avec le terri-
toire comme un de ses axes prioritaires. 

LÉGUMES ET PICODONS 
Concrètement, sur le plan agricole, 
la coopérative décide il y a cinq ans 
de mettre en œuvre tous les moyens 
dont elle dispose pour attirer des 
paysans et faciliter leur installation 
sur les terres du hameau : parcelles 
louées en bail à usage2, soutien fi-
nancier pour des investissements 
communs comme une citerne souple 

En 2011, Transrural initiatives1 rend compte d’un 
projet « hors norme » pour l’époque : « le Hameau 
des Buis, dans le Sud de l’Ardèche, constitue une 
expérience originale de co-habitat entre plusieurs 
générations et associe diverses activités ». Créé 
en 2008, cette initiative constitue toujours un lieu 
de vie commun et si l’école a fermé, l’espace de 
production agricole s’est ouvert à des agricultrices.

1| TRI n°409
2| Autre nom du com-
modat, forme de prêt 

essentiellement gratuit.
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Faustine et 
Mélanie vendent  

leur production 
au petit marché 

de Viala (07) une 
fois par mois. 

Retrouvez-les 
aussi au sein 

du dispositif De 
Ferme en Ferme 
sur les terres du 

Hameau des Buis.
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de 300 m3 de récupération des eaux 
de pluie, facilité de logement à 
proximité des terres sans apport en 
capital dans la coopérative, soutien 
ponctuel en main d’œuvre d’habi-
tants volontaires. Grâce à ces condi-
tions d’accueil, Mélanie puis Faustine 
arrivent au hameau pour y créer leurs 
activités agricoles respectivement en 
élevage caprin et maraîchage il y a 
cinq et trois ans. 
L’une et l’autre font partie de la 
coopérative d’habitants en tant 
que personnes physiques et leurs 
entreprises en tant que personnes 
morales. Toutes deux s’engagent à 
vendre une partie de la production 
de leur ferme, Maraîverie, à la tren-
taine d’habitants de l’écolieu, ses 
voisins et visiteurs, lors du petit mar-
ché hebdomadaire du Hameau des 
Buis, mais sans exclusivité. Légumes 
et picodons sont aussi vendus au 
Petit Marché (cf. illustration) de 
Viala (8 km) et à Champs Libres à 
Lablachère (5 km), une boutique 
paysanne gérée par une centaine de 
producteurs ardéchois. 

RESPECT DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL ET AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Les techniques agricoles adoptées 
par Mélanie et Faustine doivent 
répondre à des contraintes géo-
graphiques fortes sur ce plateau 
argilo-calcaire et sec où l’eau est ruis-
selante. Elles possèdent également 
une éthique exigeante en termes 
de respect du bien-être animal : le 
troupeau de 28 chèvres, en lactation 
longue, pâture six heures quotidien-
nement dans les bois et garrigues 
avoisinantes3 pour limiter le recours 
au fourrage. Elles travaillent le sol 
sans labour, sur buttes, à la grelinette, 
et assurent une diversité et une qua-
lité de produits (grande variété de 
légumes en agriculture biologique, 
plants auto-produits). 

WOOFERS, HABITANTS ET 
AGRONOMES EN SOUTIEN
Faustine a donc besoin d’aide, qu’elle 
trouve auprès de Mélanie, des woo-
fers hébergés gracieusement au 
hameau, des habitants du hameau 
et du réseau de compétences des 
producteurs de Champs Libres : 
« des néo-ruraux souvent issus 
d’écoles d’ingénierie agronomique 
qui appliquent des techniques qui 
permettent de limiter les efforts ». 
En optimisant son temps de travail, 
elle espère, un jour, quitter le statut 
de cotisante solidaire pour devenir 
cheffe d’exploitation, bénéficier de la 
reconnaissance qu’apporte ce statut 
et de droits en termes d’assurance 
maladie, retraite, indemnités journa-
lières, congés maternité, etc. 

« NOURRIR TOUT LE MONDE 
TOUT EN RÉMUNÉRANT LES 
PRODUCTEURS »
Mais c’est loin d’être l’unique objec-
tif de Faustine. Elle veut parvenir à 
« nourrir tout le monde tout en ré-
munérant les producteurs » et ne se 
satisfait pas de produire uniquement 
des légumes de saison pour une cer-
taine catégorie sociale d’habitants du 
coin : elle a rejoint le groupe de pro-
ducteurs militants pour une sécurité 
sociale de l’alimentation et s’y est 
engagée à produire « des légumes 
de conservation qui nourrissent toute 
l’année ». Pour cela, elle a un projet 
d’extension afin de produire pommes 
de terre, oignons et courges sur les 
terres d’un paysan voisin du hameau, 
des terres plus fertiles en bordure 
de rivière et sur lesquelles elle ne 
pourra pas utiliser la grelinette. Son 
voisin du hameau lui prêtera-t-il son 
tracteur pour ouvrir les rangs ? Elle 
compte sur lui, confiante de l’entraide 
entre paysans sur le territoire. ●

Anna Dupleix-Marchal 3| Dans le cadre d’une convention agropastorale avec 
les propriétaires identifiés dans les alentours du bois 
de Païolive.

en 
bref

Prix planchers  
Les députés ont voté le 4 avril une proposition 
de loi des écologistes visant à instaurer un 
prix minimal d’achat des produits agricoles, 
fixé par « une conférence publique » dans 
les filières ou sur décision du gouvernement. 
Le texte, qui doit encore être voté par le 
Sénat, prévoit que ce prix devra garantir 
aux producteurs un revenu minimum 
équivalent à deux Smic. Il prévoit aussi la 
création d’un fonds dédié au maintien et à 
la transition des pratiques agroécologiques 
financé par les bénéfices des industriels. 

Cabanes ou habitat léger ? 
En Bretagne, des élus lancent des projets 
d’habitats réversibles, afin de lutter contre 
la crise du logement et l’artificialisation des 
sols, alors que le préfet et des maires de 
Haute-Garonne renforcent la lutte contre 
« la cabanisation ». Si le repérage satellite, 
les amendes et la destruction d’habitats sont 
parfois réalisés afin de protéger les espaces 
naturels, cette politique menace des personnes 
n’ayant pas d’autre possibilité de logement 
ou celles ayant choisi de vivre dans une 
« cabane » pour des raisons écologiques. 

L’Inrae sous pression ?
L’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment a retiré de X (Twitter) un article sur 
la thèse de l’un de ses doctorants, Arnaud 
Lamy, qui précisait « comment les chefs 
cuisiniers appréhendent la cuisine saine 
et durable où la viande laisse place au 
végétal », suite à une levée de boucliers 
de la FNSEA, d’éleveurs et de certains 
députés. L’Inrae a nié toute pression 
mais cette polémique s’inscrit dans un 
contexte de dénigrement de la recherche, 
notamment sur le sujet de l’impact de 
l’élevage sur la santé et l’environnement.



« CELUI QUI NOURRIT
C’EST CELUI QUI SOIGNE » 

Q u’est-ce qui vous a 
amené à témoigner aux 
journées nationales 

Civam du Pays basque devant 
un public rural et agricole ?
Je m’intéresse à l’alimentation depuis 
toujours, comme un outil d’échange 
avec mes patients. En plus de mon ac-
tivité de praticien hospitalier, je réalise 
des interventions depuis vingt-cinq ans 
sur l’alimentation, la santé et l’environ-
nement de manière ludique et trans-
disciplinaires, avec comme objectif de 
vulgariser le rôle du microbiote dans 
notre santé. Progressivement, j’élargis 
les questions à la santé environne-
mentale. Le milieu des paysans Civam 
est très riche en termes d’échange, car 
pour beaucoup ils ont conscience que 
celui qui nourrit, c’est celui qui soigne. 

C’est le sens de l’approche One health, 
une seule santé. Elle permet de dire 
que tout est interdépendant, qu’il n’y 
a pas de bonne santé humaine sans 
celle de la planète et ses habitants.
Pouvez-vous nous en dire plus 
sur le microbiote et son rôle ?
Le microbiote c’est l’ensemble des 
germes, bactéries, virus et champi-
gnons avec lesquels les hôtes vivent 
en symbiose. Il y a le microbiote de 
la peau, des poumons mais le plus 
important est le microbiote intestinal. 
On parle d’holobionte pour définir 
le fait que nous sommes un être de 
symbiose qui bénéficie pleinement de 
ces bactéries. Ce n’est pas juste une 
cohabitation, l’un ne peut vivre sans 
l’autre. Certaines bactéries du côlon 
fabriquent par exemple des acides 
gras à chaîne courte, qui nourrissent 
nos cellules du côlon, d'une part, et 
passent dans la circulation sanguine 
d'autre part, où ils jouent le rôle de mé-
diateurs de l'inflammation : des alliés 
très solides qui viennent à manquer 
si notre alimentation est carencée en 
fibres. Ces bactéries sont importantes 
en nombre mais surtout par leur di-

versité. Il y a plus de différences entre 
deux souches de bactéries qu’entre un 
être humain et un être vivant unicellu-
laire ! Cette collaboration extrêmement 
sophistiquée est le fruit de millions 
d’années de coévolution, bien avant 
que l’espèce humaine n’existe. C’est 
primordial de regarder le temps long 
pour parler du microbiote.
Comment nos microbiotes ont évolué 
dans nos sociétés occidentales 
en lien avec les changements 
de notre alimentation ?
Il y a eu quatre révolutions dans notre 
alimentation : la découverte du feu, la 
naissance de l’agriculture, l’industriali-
sation au XIXe siècle et l’ultra-transfor-
mation à partir des années 1980. Depuis, 
on a vu exploser la fréquence des mala-
dies métaboliques, neurologiques et de 
certains cancers. Toutes ces maladies 
sont multifactorielles mais en relation 
avec le déséquilibre du microbiote ap-
pelé dysbiose. Notre relation aux bacté-
ries n’a pas pu intégrer cette quatrième 
révolution, trop brutale et massive. Les 
causes sont multiples et intriquées, 
difficiles à confirmer car on ne peut 
pas faire d’expériences chez l’humain.  

Philippe Berthelemy est gastro-entérologue à l’hôpital général de Pau, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Il témoignait aux journées nationales Civam 2023 du lien entre 

notre microbiote intestinal et l’évolution de notre système agricole et alimentaire.
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Microbiote : tous en selles !
Dans une série de quatre podcasts, France Culture propose une plongée dans notre microbiote : 
« comment en notre flore intestinale ces milliards de micro-organismes peuvent influencer nos vies, 
notre santé, notre avenir et même nos identités ? »

Aliments ultra-transformés
Le 28 février, une synthèse de différentes études, portant sur 10 millions de personnes, a été publiée 
dans le British Medical journal. Elle montre que la consommation de produits ultra-transformés peut 
être reliée a un risque accru de 50% de développer des maladies cardiovasculaires, des problèmes 
de diabète, d’hypertension, la maladie de Crohn, un cancer...

1| https:// 
etude-nutrinet-sante.fr



Mais de nombreuses études chez l’ani-
mal et de grandes études épidémiolo-
giques pointent le rôle des aliments in-
dustriels. C’est le cas de l’étude Nutrinet1, 
qui rassemble des Français décrivant 
leur alimentation. J’invite chacun à 
candidater pour enrichir ce programme.
Est-ce que l’on connaît les 
effets des produits chimiques 
ou des microplastiques que l’on 
ingère en très faible quantité 
sur notre microbiote ?
On sait que des additifs alimentaires 
comme les émulsifiants fragilisent la 
protection de la barrière intestinale, 
ce qui favorise la pénétration des 
bactéries dans la paroi intestinale et 
provoque une inflammation. Cette in-
flammation chronique de bas grade, 
présente chez les animaux d’étude, 
comme chez nous, pourrait être à 
l’origine des maladies précitées. Des 
études de Nutrinet vont dans ce sens, 
notamment pour les maladies comme 
l’obésité, le diabète ou dernièrement 
les cancers de la prostate ou du sein : 
les aliments ultra-transformés et des 
émulsifiants sont mis en cause. Cela 
ne fait que commencer, ces études 
sont difficiles à mener.
Comment bien entretenir pour 
protéger son microbiote ?
La dysbiose est une perte de biodiver-
sité du microbiote, donc une perte de 
gènes et de fonctions des bactéries 
qui nous sont utiles, donc il faut tout 
faire pour préserver la diversité de ces 
bactéries et ce dès la grossesse. Il faut 
continuer dans l’enfance et veiller à 
nourrir les bactéries comme nous nous 
nourrissons nous même. Ce qu’elles 
veulent ces bactéries, c’est de la fibre : 
fruits, légumes, céréales complètes, 
fruits à coque... bref un régime crétois 
à régionaliser selon où l’on habite. Nos 
bactéries aiment les produits frais, 
de saison et à maturité et les circuits 
courts... Je dis aux gens : « avant de de-
venir un humain augmenté, préservez 
votre microbiote ! ».

Quelles sont les dérives que 
l’on rencontre quand on 
s’intéresse à son microbiote ?
Oui, il faut être prudent. On peut dénon-
cer, en 2024, les analyses individuelles 
du microbiote qui n’ont aucune valeur 
médicale démontrée : il y a des start-
up qui font du business avec ça. Rien 
ne prouve que les probiotiques sont 
efficaces sur le long terme. Comme 
ce n’est pas un médicament, les in-
dustries n’ont pas à prouver que ça 
marche. Enfin, il y a les régimes : par 
exemple il n’y a aucune preuve que le 
jeûne améliore le microbiote. Il faut être 
conscient que l’on ne peut pas réédu-
quer le microbiote rapidement. Parfois 
il y a des lésions qui sont irréversibles.
Quel lien entre l'approche One 
health et l’agriculture ?
Les agriculteurs sont en première ligne 
face aux pandémies, à la perte de bio-
diversité, à la dégradation de la qualité 
des sols, etc. Diversifier les productions 
avec des pratiques respectueuses de 
la biodiversité (sols vivants, plein air, 
lait cru) privilégie la robustesse du mo-
dèle et permet d’être réactif face aux 
changements qui s’annoncent. Une 
ferme diversifiée peut s’adapter rapi-
dement alors que mettre en place de 
nouvelles filières vertueuses nécessite 
trente ans. En avons-nous le temps ? ●

Propos recueillis par 
Robin Jouan 
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Comment nous  
nourrirons-nous demain ?
En octobre dernier, 140 personnes étaient 
réunies sur les hauteurs de la petite ville de 
Saint-Étienne-de-Baigorry (64), dans le Pays 
basque, pour les journées nationales des 
Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le milieu rural (Civam).  Les visites de 
fermes, ateliers, échanges et témoignages 
ont conduit à creuser les questions d’installa-
tion, de semences paysannes et de biodiver-
sité, de transformation ou encore d’accès à 
l’alimentation. Ces réflexions sont regroupées 
dans une synthèse disponible en ligne sur le 
site des Civam. F.B.

en 
bref

PFAS  
Les députés ont adopté à l’unanimité, jeudi 4 
avril, une proposition de loi pour restreindre la 
fabrication et la vente de produits contenant 
des PFAS, ces « polluants éternels » présents 
presque partout : eau, terre, air, animaux, 
plantes, hommes… Les ustensiles de cuisine 
ont toutefois été exclus du texte, notamment 
à la suite d’une manifestation des salariés de 
l’entreprise Seb – organisée et indemnisée par 
la direction – devant l’Assemblée nationale. Le 
texte doit encore être examiné par le Sénat. 

Urgence phytosanitaire ! 
« L’urgence phytosanitaire », selon le ministère 
de l’Agriculture est d’autoriser des pesticides… 
L’Avanza, herbicide toxique non homologué au 
niveau européen, peut désormais être utilisé 
dans les rizières camarguaises et le Movento, 
depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en 
France, pour faire face au risque de jaunisse 
des betteraves. Ce produit devrait pourtant 
être interdit en 2025, Bayer, n’ayant pas 
déposé de demande d’autorisation, officielle-
ment pour des raisons commerciales, mais 
surtout à la suite d’« études peu concluantes 
sur les mécanismes d’action du spirotetra-
mat », la molécule active du Movento, selon 
l’eurodéputée belge Hilde Vautmans.

Agences de l’eau sous l’eau 
Les agences de l’eau s’inquiètent : après l’an-
nulation de l’augmentation des contributions 
demandées aux agriculteurs – annoncée 
directement par la FNSEA, syndicat agricole 
majoritaire –, on leur demande de financer 
des méga-bassines et une partie des mesures 
agro-environnementales et climatiques. 
Lors du comité national de l’eau, le 2 avril, 
Thierry Burlot, président du comité de 
bassin Loire-Bretagne, a dénoncé la réforme 
de la gouvernance envisagée par le gouver-
nement et une remise en cause du principe 
de concertation des politiques de l’eau.
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ENGRILLAGEMENT DES FORÊTS : 
L’ANGLE MORT DES TRAMES VERTES ?

A doptée en février à l’initia-
tive d’un sénateur LR du 
Loiret, la loi limitant l’engril-

lagement des espaces naturels tar-
dait, fin avril, à être traduite en décrets 
d’application. Celle-ci vise à faciliter 
la circulation des animaux sauvages 
en réglementant la hauteur (1,20 m 
maximum) et la distance au sol (mi-
nimum 30 cm) des clôtures fermant 
les propriétés rurales. Or, dénonce 
notamment l’association des Amis 
des chemins de Sologne, en attendant 
ces fameux décrets, des propriétaires 
privés érigent de nouvelles clôtures 
qui ne respectent pas ce cadre légis-
latif. Elles ont parfois pour seul but de 
piéger du gibier dans des terrains de 
chasse privés et peuvent présenter à 
cet effet des portails automatiques à 
sens unique, permettant aux animaux 
d’entrer mais pas de sortir...

IMPACT MORTEL
À la suite de plaintes déposées auprès 
de l’Office français de la biodiversité 
(OFB), qui assure la mission de po-
lice de l’environnement, plusieurs 
procédures judiciaires sont en cours. 
« Les clôtures sont des infrastructures 
difficiles à quantifier en raison de leur 
caractère diffus. Les cartographier né-
cessite une prospection de terrain, ex-
plique Fabien Paquier, chargé de mis-
sion trame verte et bleue à l’OFB. Leur 
impact n’est pourtant pas anodin : elles 
peuvent causer la mort d’animaux qui 
s’empêtreraient dans un grillage. Plus 
généralement, elles soustraient une 
partie de leur territoire vital à des es-
pèces emblématiques comme le cerf 

et isolent les individus. On note aussi 
un effet sur la flore, en raison de la mo-
dification du peuplement faunistique. » 
Depuis 2007, l’État français s’engage 
à favoriser les déplacements des ani-
maux – vitaux – et à prendre soin des 
continuités écologiques1 qui forment 
la « trame verte et bleue ». Or celles-ci 
sont mises à mal par certaines activi-
tés humaines comme l’agriculture in-

tensive qui réduit le linéaire de haies, 
l’urbanisation ou les routes. « Plus on 
fragmente, moins on a d’espèces qui 
peuvent survivre dans chaque mor-
ceau », précise Fabien Paquier.

CLÔTURES ET PLU
Les orientations européennes de la 
trame verte et bleue sont déclinées 
nationalement et localement dans les 
Sraddet2 et doivent se traduire dans 
les documents d’urbanisme tels que 
Scot3 et PLU4. « Avant la loi, les élus 
avaient déjà la possibilité de fixer des 
obligations sur le format des clôtures 
dans leur PLU, mais ces dispositions ne 
s’appliquent qu’au neuf. C’est méconnu 
mais il y a des élus mobilisés sur le 
sujet... donc c’est utilisé mais difficile à 
quantifier. » D’où l’intérêt du centre de 
ressources trame verte et bleue que 
Fabien Paquier anime et dont le cœur 
de mission et d’identifier les bonnes 
pratiques et d’échanger autour, lors 
de journées thématiques ou grâce 
aux ressources en ligne. ●

Jade Lemaire (Transrural)

Le développement des clôtures révèle les limites de la politique 
de trame verte et bleue menée depuis 2009 en France. 

1| Définies comme des 
réservoirs de biodi-
versité reliés par des 
corridors écologiques 
(haies, prairies, etc.)

2| Schémas 
régionaux 

d'aménagement, 
de développement 
durable et d'égalité 

des territoires.
3| Schémas de cohé-

rence territoriale.
4| Plans locaux 
d’urbanisme.

mé
na

ge
r l

es
 re

ss
ou

rc
es

politique

Clôtures et amendes : la forêt privatisée ? 
Pour faire passer la pilule aux propriétaires fonciers, la loi limitant l’engrillagement 
des espaces naturels de février 2023 comporte un article interdisant désormais 
de pénétrer sans autorisation dans une « propriété privée rurale et forestière » 
sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. Plusieurs associations 
et collectifs dénoncent une privatisation de la nature et un outil pour réprimer les 
écologistes, pouvant être brandi en cas d’occupation de chantier de coupes rases 
ou d’actions antichasse. Rappelant que « les activités de pleine nature sont une 
expérience tout aussi indispensable qu’émancipatrice et dont personne ne devrait 
pouvoir être privé » – quand bien même 75 % de la forêt française est privée – les 
députés Lisa Belluco et Jérémie Iordanoff (EELV) ont déposé une proposition de loi 
pour « dépénaliser l’accès à la nature », qui a été rejetée à la majorité le 27 mars. J.L.
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Jardins et ruralités Jardins et ruralités 
L’intérêt des jardins en matière de lien avec la 
nature, d’alimentation, de santé, de lien social, 
d’adaptation au changement climatique ou encore 
de bien-être, mériterait d’être mieux pris en compte 
dans les politiques publiques. Quel rôle pourraient-
ils jouer dans les transitions en cours ?
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Jardins et ruralités  
en transition

dossier



 

« Quand on parle jardin, tout le monde a quelque 
chose à dire : des goûts, des ambiances, un sou-
venir… Les jardins répondent à de nombreux 

enjeux concernant l’habitat et l’aménagement de l’es-
pace, le bien-être individuel, les dynamiques collectives 
autour du vivre ensemble, l’alimentation… Mais c’est 
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Si la « mode » – et les financements associés – 
est aux jardins urbains, suspendus voire hydro-
poniques1, la question des jardins ruraux est un 
angle mort dans les travaux de recherche et les 
politiques publiques. Leur intérêt en matière de 
santé, de bien-être, de qualité de vie, de vivre 
ensemble ou d’accessibilité alimentaire est 
pourtant prouvé et le rôle qu’ils peuvent avoir 
dans l’autonomie alimentaire des territoires 
ou leur adaptation au réchauffement clima-
tique mérite d’être mieux compris et soutenu. 
C’est notamment avec ces objectifs que le 
Laboratoire d’études rurales (Lyon2/Isara2) a 
lancé en 2021 le projet de recherche-action 
Jardin’R3 sur le renouveau jardinier dans les 
territoires ruraux. Financé notamment par 
la Fondation de France, il réunit des parcs 
naturels régionaux, des centres permanents 
d’initiatives pour l’accès à l’environnement et 
Cap rural, qui anime un groupe de travail sur 
les jardins ruraux réunissant des membres 
d’associations, collectivités et collectifs de 
jardiniers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce dossier, construit avec les acteurs de ce 
projet, retrace une grande partie des échanges 
conduits lors d’un séminaire du projet le 
1er décembre 2023 à Lyon. Il s’intéresse no-
tamment aux menaces qui pèsent sur ces 
espaces et à la façon dont on pourrait mieux 
les intégrer dans les règles d’urbanisme 
(p.17-20) ou à leur place dans les réflexions 
sur l’autonomie alimentaire des territoires 
(p.21-23). Plusieurs initiatives montrent aus-
si ce que produisent les synergies avec les 
paysans (p.24-26), les manières d’intégrer une 
diversité de publics dans ces espaces (p.27-
29) ou comment développer des réseaux de 
jardiniers ou des collectifs de jardins (30-31). 

dossier

Alimentation, santé, foncier et urbanisme, 
patrimoine, adaptation au changement 
climatique…. Le rôle des jardins, y compris 
à la campagne, mériterait d’être mieux pris 
en compte dans les politiques publiques. 

Les jardins 
dans des territoires 
ruraux en mutation

Introduction



 

un sujet, par exemple en école d’agronomie, dont on 
ose à peine parler. Ce n’est pas le registre des gens 
sérieux ! De même, dans les politiques publiques, le 
jardin a du mal à trouver sa place. On a beaucoup 
d’études, de financements et de projets dans les ter-
ritoires urbains, mais peu en rural », énonce Perrine 
Vandenbroucke, géographe à l’Isara2.

Pression foncière
Il existe ainsi un paradoxe. D’un côté, ces jardins sont 
menacés par la pression foncière et la concurrence dans 
l’accès à l’eau, y compris en rural peu dense. Les po-
litiques publiques tiennent peu compte de leur rôle, de 
leur potentiel en matière d’autoconsommation et d’ac-
cessibilité à l’alimentation – un sujet réactivé par la crise 
sanitaire liée au Covid –, ou de leur intérêt pour favori-
ser le vivre ensemble, le lien intergénérationnel, la mixi-
té sociale, la transmission de savoirs et savoir-faire… 
Alors même que des travaux de recherche soulignent 
leurs bénéfices pour le bien-être, la santé ou la lutte 
contre la précarité alimentaire.
De l’autre, on constate un regain d’intérêt des jardins4, 
entendus comme potagers, petits vergers et petits éle-
vages domestiques, dans les dynamiques de transition 
alimentaire, sociale, économique et environnementale 
des territoires ruraux. Si la pratique du jardin vivrier a 
décliné à partir des années 1960-1970, en 2021, 42 % 
des ménages ruraux avaient encore un verger ou un 
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potager, selon l’Insee. Les jardins nourriciers – indi-
viduels, collectifs, partagés, thérapeutiques, d’insertion 
ou d’agrément – mobilisent nombre d’habitants, de col-
lectifs, d’associations et de collectivités locales. Même 
s’il est difficile de quantifier précisément cette tendance 
(cf. p.16), on la constate dans les médias, les enquêtes 
d’opinion, le chiffre d’affaires des jardineries ou les en-
quêtes de terrain. 

Réappropriations collectives et citoyennes
Ainsi, « l’autoconsommation alimentaire fait l’objet de 
réappropriations collectives et citoyennes », révèle une 
analyse transversale de 80 initiatives collectives au sein 
de plusieurs territoires de moyenne montagne en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Dieulefit (26) 
et dans les Bauges (Savoies)5. Les auteurs constatent 
par exemple dans le massif des Bauges que plusieurs 
voisins ont décidé de nettoyer un pré en friche avec 
l’accord de l’agriculteur pour y cultiver des pommes 
de terre : « Aujourd’hui, cinq villages expérimentent 
la culture de patates en collectif, bénéficiant à cinq 
familles en moyenne par village et en s’appuyant sur 
le prêt de terres par des agriculteurs. Une démarche 
similaire a été observée à Dieulefit. » Certains projets 
revêtent avant tout une dimension sociale avec des ac-
teurs comme le réseau d’insertion Cocagne, les centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE) et 
les centres sociaux mais aussi une dimension de partage 
et de transmission. Une troisième dimension s’affirme 
de manière plus récente autour de l’autonomie et la ré-
silience alimentaire, en lien avec les enjeux de transition 
écologique et sociale. « Avoir un jardin productif par-
ticipe de plus en plus d’une façon d’habiter dans une 
zone rurale. À tel point que des maisons en cours de 
construction ou de rénovation disposent d’un potager 
et de plantations d’arbres fruitiers avant même d’être 
habitées, ajoute Claire Delfosse, géographe et directrice 
du Laboratoire d’études rurales. 
Le projet de recherche-action Jardin’R vise à renforcer les 
connaissances sur ces questions. Mais Patrick Grimault, 
impliqué dans le groupe de travail Jardin’R, précise 
qu’il s’agit également de « consolider les dynamiques 
collectives émergentes par le partage d’expérience et 
l’essaimage auprès de nombreux territoires, d’éclairer 
l’action publique et de sensibiliser les décideurs » sur les 
rôles des jardins en réponse aux enjeux alimentaires, sa-
nitaires, fonciers, urbanistiques, patrimoniaux et d’adap-
tation au changement climatique. Le groupe de travail 
mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes s’attache ainsi 
à faire émerger une vision partagée des enjeux croisés 

1 - Culture de plantes 
réalisée sur un substrat 
neutre et inerte (type 
sable) et irriguée par un 
courant d’eau apportant 
sels minéraux et 
nutriments.
2 - École d’ingénieurs 
agronomes Lyon et 
Avignon.
3 - Documents et 
informations sur le site 
de Cap Rural (onglet 
productions collectives 
et jardins ruraux) et 
du LER.
4 - Lire aussi : « Dis-moi 
pourquoi tu jardines… 
et je te dirai qui tu es », 
L’Alpe n°104, mars 2024.
5 - « Les jardins dans 
les espaces ruraux de 
moyenne montagne en 
Auvergne Rhône-Alpes : 
les révélateurs d’un 
rapport à l’alimentaire 
en recomposition ». Noé 
Guiraud, Claire Delfosse, 
Perrine Vandenbroucke, 
Philomène Viricel et 
Laura Munar. Revue de 
géographie alpine. 2022. 
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entre jardins et territoires et à les rendre lisibles, à pro-
poser des échanges d’expériences, formations et apports 
d’experts ou encore à élaborer des réponses communes 
aux problématiques soulevées à travers un travail de 
capitalisation et de diffusion.
Il s’agit d’accompagner le réinvestissement des jardins 
dans les politiques publiques, de la part des Parcs natu-
rels régionaux mais aussi plus récemment des Régions 
et surtout des intercommunalités et communes rurales. 
En 2021, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on comptait 
83 projets financés hors métropole de Lyon au titre de la 
mesure 11 de l’appel à projets France relance « Jardins 
partagés » dont 40 portés par des communes. « Le rôle 
des jardins est aussi requalifié par les communes pour 
l’attractivité des bourgs centres, dynamique encouragée 
par le programme Petites villes de demain. Plus récem-
ment et de manière plus marginale, l’inscription des jar-
dins s’affirme à des échelles intercommunales dans le 
cadre des projets alimentaires territoriaux », comme ce-
lui de la communauté de communes du bassin d’Aube-
nas. Mais le soutien des acteurs publics reste précaire 
et bien en deçà des bénéfices que pourraient apporter un 
développement massif des jardins nourriciers. █
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Les motivations des Français 
pour se lancer dans le jardinage

OBSERVATOIRE SOCIÉTÉ ET CONSOMMATION (OBSOCO), 2022

Part des Français 
disposant d’un jardin

IFOP, 2022

Consommer des 
produits bruts,

 frais et sains

91 %

Faire quelque chose
de ses propres mains 

86 % Faire des  
économies 

75 %

Jardins et jardiniers :  
des tendances difficiles 
à objectiver  
Le jardin nourricier, par la diversité des formes qu’il revêt, est mal appréhen-
dé par la statistique. Selon l’Insee, en 2017, 34 % des ménages français 
avaient un jardin d’agrément et 19 % un potager ou un verger en moyenne 
(42 % dans les communes hors unité urbaine). D’après une enquête de 
l’Ifop de 2022, deux tiers des Français possèdent un jardin : 92 % dans 
les communes rurales contre 65 % dans les communautés urbaines de 
province et 31 % dans l’agglomération parisienne. Enfin, selon l’Observa-
toire société et consommation (Obsoco), en 2022, un tiers des Français 
possède un potager.
Selon l’Insee, c’est dans les communes rurales que l’autoconsommation 
– de son jardin, d’un autre, de la chasse ou de la cueillette – est la plus 
fréquente : quatre ménages sur dix l’ont fait durant la semaine de l’enquête 
en 2017, essentiellement des légumes (75 %) mais aussi des fruits (38 %), 
des œufs (25 %), du lait ou des produits laitiers (18 %) et de la viande (13 %). 
Cette autoconsommation représenterait 5 % du budget d’alimentation à do-
micile de l’ensemble des ménages mais 23 % du budget en légumes. 
L’Obsoco estime qu’entre 2021 et 2022, quatre millions de personnes 
se sont lancées dans le jardinage, avec peu de différences selon l’âge 
ou la catégorie socio-professionnelle. Leur motivation ? Consommer des 
produits bruts, frais et sains (91 %), faire quelque chose de leurs propres 
mains (86 %), avoir un lien avec la nature (79 %) ou faire des économies 
(75 %). Une affirmation peut être contradictoire avec les dépenses en 
matériel et produits d’entretien du jardin – de la tondeuse aux pompes à 
eau en passant par le terreau ou les fleurs – évalué à 3,1 milliards d’euros 
en 2023 par GFK.

31 % en
agglomération
parisienne

65 % en
communauté 
urbaine 
de province

92 % en
commune rurale



 

Jardins joyeux à Rouen, jardins ouvriers des Vertus à 
Aubervilliers, jardins familiaux de Fleury-Mérogis, 
jardins des Vaîtes à Besançon, quartier libre des 

Lentillères à Dijon... Au-delà de ces exemples média-
tisés, des centaines de parcelles cultivées, souvent dans 
des quartiers populaires d’agglomération urbaine, sont 
menacés ou rasés pour la construction de routes, de pis-
cines, d’écoquartiers (!) et autres logements ou de centres 
commerciaux. Mais la densification1 des villages, l’éta-
lement pavillonnaire et les projets d’aménagement me-
nacent aussi les jardins potagers et vergers jusqu’en rural 
peu dense, d’autant qu’ils souvent situés dans des zones 
plates à proximité immédiate du bâti. « Un travail a été 
réalisé avec des étudiants sur une petite ville de Bresse, 
un ancien chef-lieu de communauté de communes, à par-
tir de photographies aériennes. On a pu constater que 
des années 1970 à nos jours, la place des jardins s’est 
rétrécie de plus en plus à l’intérieur du bourg, car ils 
devenaient des zones à bâtir », précise Claire Delfosse, 
géographe et directrice du Laboratoire d’études rurales.

Dialogue entre élus, habitants et jardiniers
De plus, ces espaces cultivés peuvent être dans une 
situation juridique précaire et l’accès à l’eau, compli-
qué, peut être remis en cause avec des droits d’usage 
anciens et parfois obsolètes, des tensions en période 
de sécheresse, des difficultés techniques, économiques 
ou juridiques pour l’installation de forages... Jardiniers, 
collectifs d’habitants et élus ont tout à gagner à entamer 
un dialogue sur les stratégies de stockage, de partage 
et de révision des droits d’eau, ainsi que sur des finan-
cements pour les équipements comme les réservoirs.
Face à ces menaces, il existe des solutions techniques et 
des outils réglementaires pour protéger les jardins, no-
tamment dans le code de l’urbanisme, comme le montre 
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l’exemple de la communauté de communes du bassin 
d’Aubenas (cf. p.19). Mais leur mise en œuvre néces-
site une réflexion approfondie, un engagement politique 
et des échanges entre les différents acteurs du territoire. 
Pourquoi ne pas aussi imaginer une mise en lien et une 
médiation entre les propriétaires de parcelles relativement 
grandes et les habitants qui n’ont pas de jardin, pour qu’ils 
puissent les utiliser sous forme de concession ? C’est ce 
qu’a imaginé le parc naturel régional des Monts d’Ar-
dèche avec son expérimentation « Adopte une terrasse ». 

Paysage, trame verte et attractivité
Ces questions commencent à être prises en compte dans 
certaines communes car les jardins, au cœur de la trame 
du bâti rural, sont devenus des éléments attractifs pour 
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Les jardins sont au cœur de la trame du bâti rural.
Au Châtelard-en-Bauges, commune rurale de Savoie, un 
jardin collectif est implanté à côté de petits immeubles.

Des espaces menacés dans le périurbain 
comme dans les villages 
La densification et les projets d’aménagement grignotent les espaces cultivés 
en rural. Leur protection, notamment par le biais des règles d’urbanisme, 
demande une réflexion approfondie et un engagement des élus.
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1 - L’augmentation du 
nombre d’habitants au 
kilomètre carré, promu 
par plusieurs politiques 
publiques au titre de la 
lutte contre l’étalement 
urbain.



Des îlots de fraîcheur face au réchauffement
Pour réaliser son schéma de cohérence territoriale (Scot) 
– une projection sur vingt ans pour définir l’aménagement 
du territoire en termes d’énergie, d’habitat, et d’agricultu-
re – la Vallée de la Drôme (44 communes) va réaliser un 
diagnostic territorial comprenant un recensement des es-
paces de résilience existants et potentiels, définis comme 
des lieux d’intérêt public visant à préserver le cadre de 
vie, la biodiversité, la continuité écologique et les liens 
sociaux. Pour Octavie Fink, chargée de mission pour le 
Scot de la Vallée de la Drôme, la nécessité de créer des 
îlots de fraîcheur et de tenir compte des effets du change-
ment climatique doit entrer en compte dans les réflexions 
sur la densification des bourgs. Ce projet, financé par le 
fonds européen Leader, prévoit ainsi une analyse compa-
rative des jardins partagés, la création de sentiers, la végé-
talisation des rues ou la plantation de haies bocagères. █
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Accompagner les communes 
pour recréer des espaces cultivés partagés 
Le PNR du Livradois-Forez soutient les élus dans des démarches 
participatives dans les centres-bourgs.

dossier

les territoires. « Les jardins jouent un rôle paysager 
important. Ils peuvent aussi contribuer à la réhabili-
tation d’espaces qui s’enfrichent, comme les terrasses, 
et participer aux trames vertes grâce à leur intégration 
dans les aménagements », explique Claire Delfosse. 
Pour Claire Butty, chargée de mission aménagement et 
centres-bourgs du parc naturel régional (PNR) du Li-
vradois-Forez (cf. ci-dessous), « les jardins permettent 
de revaloriser les quartiers. Cela plaît aux habitants 
qui viennent s’installer en milieu rural et désirent avoir 
accès à un espace extérieur privé ou partagé sur lequel 
on peut cultiver, comme un espace d’agrément. » Mais il 
reste un travail de sensibilisation important à faire auprès 
des élus sur la précarité foncière des jardins individuels 
et collectifs et leur importance dans l’aménagement du 
territoire, la biodiversité ou encore l’adaptation face au 
réchauffement climatique.

Depuis 2013, le parc naturel régional (PNR) du 
Livradois-Forez1 accompagne les communes de 
son territoire sur des études stratégiques partici-

patives visant notamment à réintroduire le végétal, dans 
le cadre de son programme à destination des centres-
bourgs. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie, de 
réintroduire de la biodiversité ou de favoriser le lien 
social. « Il y a un travail de sensibilisation des élus, bien 
en amont, explique Claire Butty, chargée de mission 
aménagement et centres-bourgs au PNR. Car il faut 
d’abord identifier le foncier disponible pour de futurs 
jardins ou à protéger pour l’intégrer dans les outils de 
planification. »
Le premier volet, de sensibilisation, se traduit par des 
formations annuelles pour les élus et techniciens, par 
exemple sur l’eau ou le fleurissement, et des visites 
et échanges de pratiques dans d’autres centres-bourgs. 
Le deuxième volet est l’accompagnement de projet sur 

1 - 163 communes sur 
trois départements 
(Loire, Haute-Loire et 
Puy-de-Dôme). 
2 - Dans le cadre du 
dispositif « ateliers des 
paysage » avec un 
financement du PNR, par 
exemple pour des pres-
tations d’un intervenant 
qui encadre les travaux, 
la réalisation de plans et 
schémas ou l’achat de 
petit matériel.

La commune de Chabreloche (63), afin de libérer davantage 
d’espace pour les piétons dans la rue du groupe scolaire, 
a décidé de végétaliser le trottoir ! En instaurant un sens 

unique dans cette rue, une portion importante de la chaussée 
a été dédiée aux vélos, aux enfants et aux résidents.
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« Un jardin est menacé 
s’il est refermé sur lui-même »
Pour Jean Russo, directeur de la Fédération nationale des jardins 
familiaux et collectifs (FNJFC), ces espaces partagés peuvent être 
menacés par les nouvelles règles d’urbanisme, la spéculation foncière 
ou la difficulté à impliquer et mobiliser de nouveaux bénévoles.

la définition des besoins et le soutien pour la réalisa-
tion d’études (demandes de financements, cahier des 
charges, comités de pilotage...).

Impliquer les habitants
Ces démarches ont conduit à l'identification de sites, de 
projets et d'actions à mettre en œuvre. Dans les espaces 
propices au développement du végétal, le PNR accom-
pagne aussi les élus et services techniques qui lancent des 
chantiers participatifs2 afin d’impliquer les habitants dans 
l'amélioration de leur cadre de vie, mais aussi de limiter 
les dépenses de végétalisation. Beaucoup de projets sont 
menés sur l’espace public comme sur des parkings ou les 
frontages, espaces entre la rue et les façades, par exemple 
à Sauxillanges (63). Dans les jardins ayant un objectif 
nourricier, une collaboration avec le Conservatoire bo-
tanique du Massif Central a permis de proposer des se-
mences de variétés « anciennes ». Ce dernier fait vivre des 
légumes, près d’une centaine de variétés fruitières comme 
les pommes – Rouge d'Agnat, Canada blanc d'Auvergne, 
Sainte Germaine, Feuillue, Reinette marbrée… – et 300 
variétés de fruits rouges. Enfin, certaines communes, 
comme Montmorin (63), ont créé des vergers publics 
pour donner envie aux habitants de replanter et de cultiver 
ces variétés et impliquent les citoyens et les écoles, qui 
s’en servent comme support pédagogique. █

L a Fédération nationale des jardins familiaux et 
collectifs (FNJFC), créée en 1896 et auparavant 
appelée Ligue du coin de terre et du foyer, est à la 

fois un réseau regroupant des associations de jardins 

La communauté 
de communes du bassin 
d’Aubenas intègre les jardins dans ses règles d’urbanisme 
Pour la communauté de communes du bassin d’Aubenas (28 communes 
pour 40 000 habitants), qui a entamé en 2021 la révision du plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUI), les jardins sont au cœur de plusieurs objec-
tifs d’aménagement du territoire. Dans les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables, document préalable au 
PLUI, sont inscrits plusieurs objectifs tels que la préservation de la trame 
végétale dans les enveloppes urbaines, le recours à la végétalisation des 
espaces publics ou collectifs ou le renforcement de la nature en milieu urba-
nisé, par exemple avec des jardins collectifs ou des projets de renaturation 
sur des friches artisanales ou industrielles.
Tout en intégrant les impératifs de densification, l’intercommunalité a mené 
une réflexion sur les « dents creuses », ces espaces non construits entourés 
de parcelles bâties, en pensant la diversité de leurs rôles, y compris pour les 
jardins. Des zonages spécifiques peuvent ainsi être utilisés pour les jardins 
(Nj, Uj, OAP), auxquels on peut associer certaines règles comme l’interdiction 
de toute construction sauf abris de jardin, voire serres. En effet, on peut dans 
les PLUI identifier, localiser et délimiter des éléments de paysage ou les sites 
et secteurs à protéger, soit pour des motifs d’ordre écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités éco-
logiques, soit pour des raisons d’ordre culturel, historique ou architectural.

familiaux et un réseau de jardins dont elle est proprié-
taire ou assure la gestion. Elle regroupe environ 15 000 
jardiniers pour 178 structures. Notre mission est d’ani-
mer le réseau et d’accompagner les bénévoles. Bien 

dossier
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l’existence d’un indice « jardins familiaux » dans les 
plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUI). Mais il est 
encore peu utilisé car il n’est pas obligatoire. 
Le troisième facteur de préservation est le plus impor-
tant : la vie des jardins. Ceux qui sont actifs – ont une 
dimension pédagogique avec les écoles ou font l’ob-
jet d’évènements – présentent l’avantage de se faire 
connaître à l’ensemble des habitants. Un jardin refermé 
sur lui-même et ses adhérents est plus menacé car il 
est peu connu et ne présente pas d’intérêt direct pour 
l’ensemble de la population. Même s’il n’est pas en 
activité, il doit faire l’objet d’une communication ou 
d’une signalisation pour manifester sa présence et être 
inclus dans la vie de la cité afin d’être préservé dans les 
projets d’aménagement. L’enjeu pour les associations 
est de savoir valoriser leur identité et leur fonctionne-
ment, tout en restant dans le dialogue et l’ouverture 
avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
Il y a aussi l’enjeu du vieillissement des jardiniers et 
bénévoles : la fédération constate un très faible renou-
vellement des générations. On assiste même parfois 
à une confrontation en termes de pratiques de jardi-
nage, avec une certaine méfiance vis-à-vis des nou-
velles générations sur leur engagement et leurs pra-
tiques. L’enjeu de la gouvernance est donc central pour 
la préservation du foncier, car sans restructuration et 
accompagnement aux mutations, les jardins tombent 
en désuétude. Le rôle de la fédération est d’essayer 
d’accompagner ces processus.
Mais il existe plusieurs freins à la préservation des jar-
dins. Le premier est le prix du foncier : les propriétaires 
– associations, particuliers ou communes – ne sont pas 
incités à demander que leur jardin soit classé comme 
tel, car cela fait baisser la valeur de leur patrimoine. Le 
deuxième frein est lié au modèle économique des struc-
tures qui gèrent ces jardins, plutôt fragile. Cela les met 
en péril. Parmi les autres freins, on peut citer la pollu-
tion des sols, avec l’absence de seuil réglementaire ou 
d’indicateur qui pourrait interdire le jardinage sur une 
parcelle et plus récemment, la loi zéro artificialisation 
nette qui peut favoriser la densification au détriment 
des jardins de centre-ville. █
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que l’activité principale des bénévoles concerne le 
jardinage, une part importante de notre travail vise à 
assurer la convivialité et le lien social et souvent à faire 

de la médiation. 
La gestion de la question foncière se 
caractérise pour nous par trois facteurs 
clés de préservation. Le premier est la 
loi Royer de 1976, traduite dans le 
code rural, sur les jardins familiaux. 
Lorsque les jardins sont identifiés 
comme tels et qu’un projet d’intérêt 
public y est envisagé, cette loi oblige 
les collectivités à une compensation. 
Mais la majorité des collectivités ne 
connaissent pas le code rural, très rare-
ment mentionné dans les conventions 
de mise à disposition, et l’on observe 
souvent un détournement des jardins 
familiaux sous l’appellation jardins 
partagés ou communautaires pour s’y 
soustraire. Le deuxième facteur est 

dossier

L’enjeu de la 
gouvernance est 

donc central pour 
la préservation du 

foncier, car sans 
restructuration et 
accompagnement 

aux mutations, les 
jardins tombent 

en désuétude 

Au pied des immeubles, l’Association des jardins familiaux 
de Ris-Orangis (92), commune urbaine de 30 000 habitants, 

gère 257 parcelles (légumes et fleurs) occupant la moitié 
d’un espace de 6,7 hectares comprenant des arbres fruitiers 

et d’ornement, un petit bois, des mare, noues…

FN
FJC
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Des jardins pour améliorer l’autonomie 
alimentaire des territoires ?  

Le jardin est une source 
alimentaire d’appoint 
pour beaucoup, mais 
certains cherchent une 
forme d’autosuffisance 
alimentaire, au moins 
en légumes.  

V ivre en autosuffisance – Vivre de peu, mais Vivre 
mieux, L’art de vivre à la campagne et de l’au-
tosuffisance, L’encyclopédie de l’autosuffisance, 

Se nourrir de son jardin… Depuis une dizaine d’an-
nées et davantage depuis la Covid-19, les rayons de 
librairie – comme le développement des formations en 
permaculture ou des vidéos sur YouTube – traduisent 
un intérêt croissant pour des pratiques de jardinage qui 
seraient à même de couvrir une grande partie des be-
soins alimentaires d’un foyer. 

Des tiers-lieux nourriciers
Si cette pratique reste marginale, elle s’insère toutefois 
dans un contexte de questionnement sur nos modèles 
agricoles et alimentaires et d’initiatives personnelles et 
collectives en ce sens. Des restaurateurs aux tiers-lieux 
nourriciers, le jardin devient aussi un enjeu économique 
et une vitrine de la qualité alimentaire et du lien à la 
nature. Le jardin pourrait ainsi jouer un rôle plus im-
portant dans le développement l’autonomie et de la 
résilience alimentaire des territoires.
L’autoconsommation reste toutefois difficile à mesurer 
au niveau d’un territoire. Des études, comme celles du 
géographe Maxime Marie1, estiment que les potagers 
domestiques peuvent couvrir entre 5 % (Rennes) et 

18 % (Alençon) de la consommation de légumes, avec 
plusieurs centaines de tonnes par agglomération. Sur 
les 13 millions de tonnes de légumes – dont 7 millions 
de pommes de terre – produits en France par les agri-
culteurs chaque année, ces volumes paraissent margi-
naux. Mais sur certaines variétés, comme les tomates, 
et certains territoires, la production pourrait couvrir une 
grande partie des besoins, comme cela est le cas dans 
d’autres pays (cf. p.32). 

Résilience et accessibilité
Les jardins collectifs contribuent aussi à la résilience 
en facilitant l’accès pour tous à l’alimentation. Des ini-
tiatives comme Balance tes courges à Bourg-en-Bresse, 
avec des systèmes de dons/contre-dons, se multiplient, 
parfois en lien avec des paysans et des associations 
militant pour une sécurité sociale de l’alimentation. 
Enfin, ces espaces cultivés constituent aussi des lieux 
de transmission où il est possible d’apprendre ou de 
réapprendre à bien se nourrir, de se réapproprier la 
biodiversité domestique, de travailler sur des micro-fi-
lières alimentaires… La transformation des systèmes 
alimentaires reposera-t-elle sur ces nouvelles formes 
de jardins ? █

Les jardins sont une source importante d’approvisionnement en 
légumes pour certains. Ici, un jardin à Treffort, dans l’Ain. 
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1 - « Estimation de 
la contribution de la 
production pota-
gère domestique au 
système alimentaire 
local. Enseignements 
à partir de l’étude des 
cas de Rennes, Caen 
et Alençon », Vertigo, 
octobre 2019.
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Vivre bio en Roannais
soutient la production d’une alimentation 
locale et durable 

Les associations font bouger les territoires. Dans le 
Roannais1, à l’ouest des monts du Beaujolais, la 
dynamique actuelle autour de l’alimentation bio 

et locale doit beaucoup aux actions menées par Vivre 
bio en Roannais. Depuis sa création en 2012 par des 
producteurs, qui ont impliqué 100 à 150 citoyens, l’as-
sociation se mobilise pour sensibiliser les habitants 
à ces questions, développer et renforcer l’autonomie 
alimentaire du territoire et assurer une alimentation de 

Cette association créée en 2012 travaille avec de 
nombreux acteurs du territoire, notamment au travers 
de formations et d’animations autour des jardins. 

L’association Vivre bio en 
Roannais a publié en 2022 
un livre de 160 pages pour 
mieux comprendre les enjeux 
et liens entre production 
agricole, alimentation et 
territoire roannais, agrémenté 
de recettes « bon marché à 
partir de produits biologiques 
cultivés localement ».

1 - Communauté 
d’agglomération de 113 
communes et 160 000 
habitants.
2 - L’espace-test 
agricole Étamine, 
avec l’association 
éponyme, Roannais 
Agglomération, le lycée 
agricole de Roanne 
Chervé, Agribio, l’Ad-
dear, etc.

qualité accessible à tous. Dans ce territoire d’élevage 
bovin, où les fermes se sont beaucoup agrandies et 
seront difficilement transmissibles, l’association pro-
pose aussi une diversification des productions. 

Jardinage, cuisine, gaspillage, diététique…
En 2012, on comptait quatre fermes maraîchères bio, 
actuellement il y en a une trentaine. « On a participé à 
la création d’une ferme maraîchère. On participe aus-
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Sauvegarder et remobiliser 
les savoir-faire traditionnels dans les Alpes 

3 - Notamment des 
centres sociaux, mai-
sons des jeunes et de la 
culture, une épicerie so-
lidaire, Familles rurales, 
Biocultura et Étamine, 
avec un financement de 
200 000 euros issus du 
fonds d’aide alimentaire 
durable.
4 - En France mais aussi 
en Italie, Allemagne, 
Suisse et Slovénie.

si activement à un espace-test agricole avec d’autres 
partenaires2 », explique Isabelle Janin, co-présidente 
de l’association. Au fil des années, Vivre bio, en lien 
avec Agribio, a organisé des défis « Familles à alimen-
tation positive » avec des formations au jardinage sur 
sol vivant ou à la cuisine et des animations autour du 
gaspillage ou de la diététique. L’association s’inves-
tit aussi dans la plantation, greffe et taille des arbres 
fruitiers et a acheté un pressoir à pommes pasteurisa-
teur itinérant pour valoriser la production des vergers 
locaux. 3 000 arbres fruitiers ont été plantés depuis 
cinq ans. 

Une dynamique désormais inscrite
dans un projet alimentaire 
Des jardins partagés à Saint-Symphorien-de-Lay et à 
Lay ont bénéficié de formations à la permaculture sur 
un terrain aménagé par les communes et avec le soutien 
d’une entreprise locale de céréales, qui a aussi four-
ni du matériel, des plants et des semences bio. « On 
a associé le conseil municipal des enfants, les écoles, 
le café associatif, le cuisinier de la ville, le centre 
communal d’action sociale et le centre de loisirs. Des 

écoles et le centre ont aussi pu utiliser les légumes, 
ajoute Isabelle Janin. Ces projets ont permis de créer 
une réelle dynamique, d’autant plus qu’un projet ali-
mentaire territorial (PAT) a vu le jour sur le territoire ».  
Le PAT du Roannais a inscrit dans l’un de ses objectifs 
« faciliter l’accès à une nourriture saine pour tous », 
des actions pour développer, soutenir ou porter des pro-
jets de jardins familiaux ou partagés et des animations 
favorisant le lien social. L’association travaille aussi 
avec des collectivités sur la production maraîchère et la 
formation pour l’approvisionnement de la restauration 
collective en légumes et produits laitiers bio et locaux. 
Enfin, elle a lancé en 2024 avec dix autres associations 
du territoire3 un nouveau projet, dans le cadre du pro-
gramme national Mieux manger pour tous. Au menu : 
marchés solidaires itinérants, animations culinaires, vi-
sites de fermes et initiations au jardinage. « Le jardin, 
c’est la production, mais c’est surtout un espace de vie 
pour favoriser le lien social et culturel, un outil de sen-
sibilisation, conclut Isabelle Jannin. Mettre les mains 
dans la terre, voir pousser et grandir les légumes, se 
rendre compte du temps que cela prend, cela change le 
regard des gens sur l’alimentation et l’agriculture. » █

de sauvegarder, partager et remobiliser ces pratiques 
de production, de consommation durables et connais-
sances traditionnelles, parfois millénaires « qui ont for-
gé des paysages productifs et une variété d’usages 
et de cuisines locales » mais aussi des valeurs comme 
« le partage de biens communs et services, le soutien 
mutuel, l’autosuffisance, la durabilité ».
Un travail sur des archives, complété par des en-
tretiens, a par exemple conduit à montrer l’impor-
tance historique des petits jardins et des champs de 
pommes de terre et de céréales, associés à chaque 
maison, ainsi que l’évolution des rapports sociaux au-
tour de ces espaces, qui ont favorisé le lien social et 
l’intégration des nouveaux arrivants. D’autres actions 
ont mené à la création d’une banque de semences 
adaptées au terroir « afin que les gens se réappro-
prient leur univers végétal proche », selon Sylvia Ala, 
chargée de mission au PNR du massif des Bauges. 

Cueillette sauvage, utilisation de semences pay-
sannes pour la panification, sauvegarde de la bre-
bis « brigasque », production et consommation de 
châtaignes… En 2016, le parc naturel régional (PNR) 
du massif des Bauges (Savoie et Haute-Savoie) initie 
avec treize partenaires4 un projet visant à sauvegar-
der ces savoir-faire alpins en matière d’alimentation et 
notamment de transformation. Si la volonté affichée 
est de déposer un dossier pour la reconnaissance 
du patrimoine culinaire alpin à l’Unesco, c’est bien le 
processus de rencontre, d’échange, de transmission 
et de coopération entre acteurs qui est au centre de 
cette initiative. 
Une phase de recensement dans le massif des 
Bauges a déjà donné lieu à la publication de fiches, 
construites avec divers acteurs locaux, décrivant les 
pratiques alimentaires, acteurs impliqués, modes de 
transmission, lieux de pratique… Pour le PNR, il s’agit 
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Côté Jardins : 
quand bénévoles et paysans 
travaillent ensemble  

Plus d’une centaine d’adhérents cultivent avec un maraîcher 
un terrain d’un hectare et demi à Tassin-la-Demi-Lune (69). 
Une cohabitation complexe à organiser mais fertile. 

dossier

sept dimanches par an pour récolter et préparer des 
paniers, réaliser des plantations et semis, désherber, 
pailler… En échange, chacun reçoit un panier hebdo-
madaire, soit environ 700 à 1200 euros de légumes par 
an. Le travail bénévole et l’absence d’intermédiaires 
réduisent le coût de cette alimentation locale et de 
qualité1. 

Du pétrole aux champs
De son côté, Sébastien Païs, le maraîcher-animateur, 
également responsable d’exploitation agricole, a un sa-
laire garanti « et des vacances, même en été ». « J’étais 
chimiste dans le pétrole en début de carrière. Ensuite 
j’ai essayé plein de métiers, toujours à la recherche de 
sens. Puis il y a quinze ans, je me suis rendu compte 
que j’avais besoin d’autre chose, de travailler avec 
la terre, un rêve d’ado, d’être tranquille, au fond de 
mon champ. Mais pour un maraîcher, s’installer ça 
coûte cher, ça peut faire flipper, il y a des risques. Fi-
nalement, aujourd’hui, accompagner les autres c’est 
un plus, je ne retournerais pas dans le maraîchage 
classique », note Sébastien Païs. 

« On fait beaucoup de pédagogie  »
La cohabitation entre bénévoles et salarié et l’organi-
sation des travaux demandent toutefois une bonne or-
ganisation. Le responsable des plannings et Sébastien 
établissent les dates de passage des bénévoles et pour 
chaque semaine, le travail de chacun – même si un 
sol trempé peut bousculer les chantiers. Un dimanche 
sur deux, les bénévoles chargés de l’encadrement 
des équipes préparent à l’avance, avec Sébastien, les 

Et si le travail de la terre, pour l’alimentation, était 
pensé et effectué collectivement ? Dans la ban-
lieue de Lyon, la frontière entre jardin collectif 

et exploitation agricole s’estompe. L’association Côté 
jardins, née en 1988, regroupe 111 adhérents et un 
salarié, maraîcher, qui cultivent ensemble 1,5 hectare, 
en location, à Tassin-la-Demi-Lune. Chaque adhérent, 
par sa cotisation d’environ 400 euros, contribue aux 
frais (salaire, semences, plants, amendements, ma-
tériel, etc.). Il participe aux travaux de maraîchage 
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Sur l’exploitation gérée par Sébastien Païs avec les bénévoles 
de l’association Côté-Jardins, près de Lyon, des besoins 
en matériel subsistent. Depuis quelques années, la petite 
brouette présente sur la photo n’a pas été remplacée.

1 - Tout est cultivé 
selon les principes de 
l’agriculture biologique 
et même plus, avec 
l’utilisation de prépa-
rations naturelles peu 
préoccupantes (PNPP) 
comme alternatives 
aux produits chimiques 
mais sans le label AB, 
qui n’apporte pas de 
valeur ajoutée pour les 
adhérents.
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tâches à réaliser. « Tout est balisé et on fait beaucoup 
de pédagogie pour répondre aux questions, montrer 
les gestes… Mais il y a parfois un manque de trans-
mission entre les anciens de l’association et les nou-
veaux. Ce n’est pas facile, certains arrivent avec des 
idées bien arrêtées, une lecture pas forcément adaptée 
au territoire. Ce qu’on voit dans les vidéos ou les 
livres, parfois sur nos terres, ça peut ne pas marcher », 
précise Sébastien. 

Ce type d’initiative reste peu courant, même si le 
contexte juridique est clair : dans une association à but 
non lucratif, sans vente ni travail obligatoire, comme 
dans une association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (Amap), il n’y a pas de travail dissimulé et 
tous les bénévoles sont couverts par une assurance. Les 
freins sont plutôt à chercher du côté de la mobilisation 
des bénévoles, de l’apprentissage du travail en com-
mun et de l’accessibilité des terres. █

Un réseau de jardiniers et maraîchers  
cultivent des semences paysannes  
Dans l’Ain, Solimence réunit jardiniers amateurs et paysans 
professionnels et contribue au maintien de la biodiversité cultivée 
par une réappropriation de la production de semences.  

1 - Ce collectif est re-
connu de 2020 à 2029 
comme un groupement 
d’intérêt économique 
et environnemental 
(GIEE) par l’État pour son 
engagement dans des 
démarches de « per-
formance économique, 
environnementale et 
sociale », ce qui ouvre le 
droit à des financements 
pour son animation.

« Les semences paysannes, non hybrides, sont re-
productibles ! Pas besoin d’en racheter chaque 
année. Elles évoluent, sont adaptables, par 

exemple face au manque d’eau. Des études nutritionnelles 
ont aussi montré que des variétés, pommes et tomates, 
contiennent bien plus d’éléments nutritionnels que celles 
des industriels. Et puis le goût… », lance Corinne Bonnet, 
paysanne dans la Loire. Pourtant, sur le sujet, les finance-
ments privés ou issus des pouvoirs publics, et par consé-
quence les travaux de recherche, sont rares. 

Des variétés adaptées au contexte local
Certains s’y attellent toutefois, à l’instar de Solimence. 
Ce réseau d’une soixantaine de jardiniers et paysans 
œuvre à la conservation et à la promotion des variétés 
potagères de l’Ain, notamment celles du potager et ver-
ger conservatoire du Musée départemental du Rever-
mont : laitue d’hiver Poncin, haricot nain de Cormoz, 
tomate grosse de Dhuys, piment de Bresse… Martine 
Delhommeau, coordinatrice du réseau Solimence et 
administratrice de l’association départementale pour le 
développement de l’emploi agricole et rural (Addear) de 

l’Ain, présente ce travail. « Dans le cadre d’un partenariat 
entre le groupe “maraich”1 créé en 2016 par l’Addear, le 
réseau Solimence collabore avec les maraîchers qui ont 
parié sur les variétés dites anciennes et locales. Car, a 
priori, elles correspondent mieux à leur contexte agro-pé-
dologique et à des itinéraires techniques dits atypiques : 
bio, diversifié, contexte agroécologique. Ils étaient aussi 
en recherche de reconnaissance. Ils ne sont pas considérés 
par la chambre d’agriculture, qui estime que leurs fermes 
sont trop petites pour être viables. » Pour Solimence, la 
première étape a été de repérer, tester et multiplier les 
variétés intéressantes pour les paysans. Ensuite, de leur 
transmettre les connaissances sur la façon de les cultiver, 
les techniques de production de semences, leur histoire, 
la façon de les cuisiner…

Autonomie, coopération et respect de la biodiversité 
Dernière étape : promouvoir et soutenir la culture de ces 
variétés auprès des consommateurs. « L’autoproduction de 
semences et de plants est une activité très exigeante et 
chronophage », rappelle l’Addear de l’Ain. Il s’agit donc 
pour les paysans d’investir en temps d’apprentissage et 

 25 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024 



 26 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024   TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  26

dossier

de production de semences afin d’en 
récolter à terme des bénéfices en ma-
tière d’économie (achat de semences 
et plants), de résilience des cultures 
(meilleure adaptation aux conditions 
pédoclimatiques), de goût (qualités 
organoleptiques originales) et d’in-
térêt culturel (variétés locales avec 
un nom évocateur et leur histoire). 
Ce travail bénéficiera aux maraîchers 
comme aux jardiniers amateurs.
Banque de semences mutualisées, 
journées d’échanges et de travail 
pour la récolte et le tri des semences, 
repas et recettes de cuisine, anima-
tions sur le territoire… « On a beau-
coup d’actions collectives, de liens 
avec d’autres acteurs, de moments 
festifs…, conclut Martine Delhom-
meau. Ce qui nous réunit, ce sont 
aussi les valeurs de l’agriculture 
paysanne et leur mise en pratique : 
autonomie, coopération, respect de 
la biodiversité… » █

Un travail de sélection participative 
du maïs a été mené par les paysans 
et bénévoles du réseau Solimence.

SO
LIM
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À Marmilhat,  
le lycée agricole produit des plants 
pour amateurs et professionnels
Une partie des 190 exploitations agricoles au sein des établissements d’en-
seignement publics en France participent à des filières locales. L’exploitation 
horticole de l’établissement d’enseignement agricole de Marmilhat, à Lempdes 
(63), elle, produit environ 700 000 plants en agriculture biologique vendus à 
des maraîchers, mais aussi à des jardiniers. « On a commencé avec une petite 
unité en 2015. Il y avait peu de maraîchers, car autour de Clermont-Ferrand “ on 
ne fait pas de légumes ”. Mais on s’est lancé avec le soutien de la fédération 
régionale de l’agriculture biologique et un prêt. Dès le départ, les Jardiniers des 
pays d’Auvergne (cf. p.31) nous ont contactés pour avoir des plants. Il y a un 
interlocuteur par club, qui nous passe commande, ils sont désormais douze, ce 
n’est pas négligeable pour notre chiffre d’affaires. L’avantage : c’est moins cher 
pour les jardiniers et la gamme est variée », explique Nicolas Mulon, directeur 
d’exploitation de l’établissement d’enseignement agricole de Marmilhat. Selon 
les besoins des maraîchers et jardiniers et les essais, de nouvelles variétés sont 
proposées chaque année. Au-delà de la formation, l’établissement a d’autres 
missions telles que l’expérimentation et l’animation du territoire. C’est dans ce 
cadre que l’exploitation horticole produit 200 à 300 arbres par an, notamment 
des pommiers, grâce à un partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels 
pensé pour préserver le patrimoine local.



dossier
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Lachapelle-sous-Aubenas : 
un jardin pour tous 
Le Jardin en vie1 accueille des adultes handicapés, des personnes 
âgées, des jeunes, des enfants… et constitue un support pour 
le jardinage thérapeutique et l’éducation à l’environnement.

dossier

Peu avant la sortie de la Lachapelle-sous-Aubenas, 
village rural de 1 800 habitants en Ardèche, un 
portail jaune laisse entrevoir un jardin avec une 

passerelle en bois et des bacs de cultures surélevés. 
Le Jardin en vie, grâce à ces aménagements, peut ac-
cueillir des personnes en fauteuil roulant mais aussi des 
adultes handicapés, des personnes âgées, des jeunes, 
des enfants… On y trouve aussi une serre, des espaces 
cultivés en pleine terre, des arbres, des bancs et des 
d’installations sensorielles comme des boîtes à toucher, 
un sentier pied nu ou encore une spirale de plantes 
aromatiques.
Ce « jardin adapté et pédagogique », entouré d’oliviers et 
de quelques maisons, à proximité de deux foyers de vie 
pour adultes handicapés de l’association Béthanie, est géré 
et animé par l’association Vivre les initiatives ensemble 
(VIE), créée en 2009 afin « de promouvoir le respect de 
l’humain, celui de son environnement, le respect des diffé-
rences et la biodiversité ». Cela se traduit par des pratiques 
agroécologiques, une grande variété de plantes et fleurs, 
une mare en bordure de jardin avec un système de récu-
pération d’eau de pluie sur la serre… 

Autonomie, amélioration du bien-être, réduction du 
stress…
L’association se structure autour de cinq activités : le jar-
dinage thérapeutique, l’éducation à l’environnement et au 
développement durable auprès du périscolaire et des sco-
laires, les ateliers conçus pour la petite enfance, l’aména-
gement végétal et le conseil et l’accompagnement auprès 
des collectivités et des professionnels. Pour l’association, 
le jardinage thérapeutique consiste « à concevoir le jardin 
et la nature comme supports pour la réalisation d’activités 
thérapeutiques » qui répondent « à des objectifs d’auto-
nomie, d’amélioration du bien-être et de l’attention, de 

réduction du stress » et « participent à l’amélioration de 
la santé physique, mentale et psychique des personnes ». 
Des projets sont par exemple menés avec des maisons de 
retraite du territoire autour de la découverte des plantes 
aromatiques et médicinales, avec des plantations et des 
recettes et confection d’infusions. 

4 400 personnes impliquées 
Les animations pour les plus petits ont été construites avec 
la crèche et les assistantes maternelles de la commune, 
autour de boîtes thématiques qui reconstituent des milieux 
naturels afin de travailler sur la biodiversité propre aux 
jardins. Des enseignants sont également formés à l’anima-
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1 - Cf. TRI n°492.

Au Jardin en vie, à Lachapelle-sous-Aubenas, des aménagements 
sont prévus pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. 
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tion afin de pérenniser les actions débutées dans le jardin 
de l’association. 
Par ailleurs, l’association organise des chantiers de remo-
bilisation auprès des jeunes en décrochage scolaire ou en 
difficulté : « des ateliers de travail du bois pour construire 
des bacs de jardinage par exemple, ou bien des ateliers 
avec des pensionnaires de maison de retraite », précise Ni-
colas Husson, coordinateur de l’association depuis 2011. 

Pour aider les malades chroniques à prendre soin 
de leur santé, de leur alimentation et favoriser leur 
bien-être psycho-social, une équipe de médecins 

– cardiologues de l’hôpital de Gap ou généralistes li-
béraux – et un agronome ont créé en 2021 l’association 
Terre d’Hippocrate. L’idée ? Utiliser le jardin comme 
support thérapeutique pour la prise en charge des pa-
tients sur le volet non-médicamenteux.

Le jardin est aussi ouvert à tous pour des ateliers pra-
tiques sur les semis, les mini-serres, le lombricompost 
ou les oyas, un système traditionnel pour économiser 
l’eau dans les potagers. Environ 4 400 personnes ont 
bénéficié des interventions en 2023, menées par une 
petite équipe de bénévoles et trois salariés, mais il reste 
à mobiliser davantage les lycées et les familles, encore 
peu impliquées. █  

Terre d’Hippocrate :  
des jardins pour prendre soin 
Née dans les Hautes-Alpes, cette association veut montrer que 
l’activité de jardinage est une option de soin préventif pertinente. 

Des études scientifiques françaises, 
britanniques et américaines 
établissent un lien entre le 
jardinage et l’amélioration de la 
santé et du bien-être, notamment 
par le biais de l’activité physique 
ou d’une meilleure alimentation. 
Ici, un des jardins thérapeutiques 
de Terre d’Hippocrate.
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Ce dispositif, dédié à des personnes ayant des maladies 
chroniques ou des cancers, repose sur des animations 
autour de l’alimentation et de la nutrition, de l’acti-
vité physique adaptée et des séances au jardin. « Le 
jardin permet de lutter contre la sédentarité, de faire 
de l’activité physique, de penser l’alimentation et la 
nutrition… et d’agir sur la santé physique mais aussi 
mentale », notent Julie Gardette et Raphaël Monot, pré-
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Identifier  
les freins au développement  
des jardins thérapeutiques 
Comment travailler les questions de santé au travers des jardins et quelles 
sont les initiatives en place ? Quel rôle peut avoir un parc naturel régional 
(PNR) ? Quels freins lever ? Josselin Bédier, dans le cadre d’un stage4 
mené au sein du PNR Baronnies provençales (26 et 05) a recensé et visité 
différents espaces cultivés dans des maisons de retraite, des foyers de 
vie, des jardins associatifs…  Il existe des initiatives d’intégration des pu-
blics en situation de handicap mental ou des personnes âgées au travers 
d’ateliers de jardinage. Mais on trouve peu de jardins thérapeutiques ou 
d’associations de jardins qui travaillent avec les structures paramédicales. 
Le PNR pourrait jouer un rôle pour valoriser et développer ces initiatives et 
appuyer leurs recherches de financements.
Josselin Bédier note que « les hôpitaux et les maisons de retraite ren-
contrent des difficultés à intégrer les jardins, notamment à cause des 
problèmes d’accessibilité » et qu’il y a peu de diversité dans le public qui 
fréquente ces espaces. Les principaux freins au développement de ces 
initiatives concernent le personnel (manque d’effectifs, de compétences 
en jardinage ou de motivation), les patients et résidents (accessibilité du 
jardin, âge, désintérêt), le foncier (les parcelles de jardin servent parfois à 
agrandir les établissements) et les normes sanitaires, notamment pour les 
petits élevages et la consommation d’œufs.

sidente et coordinateur de l’association.  Depuis, l’as-
sociation a déployé quatre sites d’intervention à Gap, 
Laragne-Montéglin, Veynes (Hautes-Alpes) et Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme). En 2022, le parcours de 
soin a été élargi au domaine de la santé mentale1. Pour 
les médecins, il s’agit également de participer à l’offre 
de soin sur le territoire et d’enrichir les connaissances 
sur les interventions non médicamenteuses.

Favoriser la rencontre
Une recherche qualitative2 menée sur l’amélioration de 
la santé mentale et physique des participants révèle l’in-
térêt du dispositif. « Redonnant du sens au soin, le jar-
din entraîne un bien-être psychique qui peut passer par 
le lâcher-prise, l’état méditatif, les expériences corpo-
relles polysensorielles et la connexion avec la nature. Il 
permet de se remettre en mouvement pour des patients 
isolés (…). Le jardin constitue aussi un refuge (…). Cet 
espace favorise aussi la rencontre et la reconstruction 
de liens sociaux entre patients, entre soignants et soi-
gnés et entre soignés et animateurs », explique Julie 
Gardette. En 2024 et 2025, l’association sera impliquée 

1 - Notamment 
lors d’épisodes de 
décompensation de 
pathologies comme la 
schizophrénie, la bipola-
rité et la dépression.
2 - De la terre à l’artère : 
une expérimentation uti-
lisant un jardin comme 
vecteur thérapeutique 
pour des patients 
souffrant de pathologies 
cardiovasculaires sur 
le territoire gapençais. 
Thèse de Julie Gardette. 
Marseille. 2022.
3 - Issus par exemple de 
la Fondation de France, 
de la conférence des 
financeurs du départe-
ment des Hautes-Alpes 
ou du ministère en 
charge de la Santé. 
4 - Cultiver le bien-être : 
Les jardins au service de 
l’être en santé dans le 
territoire du Parc naturel 
régional des Baronnies 
provençales. 2023. 
Mémoire de Master 1 
GTDL, Université Lyon 2.
5 - 104 communes pour 
35 500 habitants.

dans une recherche médicale intitulée Arterre qui a pour 
objectif de mesurer l’impact de l’intervention sur la 
santé et la qualité des vies des participants. 

Un accès au foncier compliqué
Malgré la dynamique de l’association, monter et pé-
renniser ce type de projet reste complexe. L’accès au 
foncier pour les jardins est compliqué, entre contrainte 
d’accessibilité, gratuité et sécurité d’installation. De 
plus, la mobilisation d’un réseau autour d’un territoire 
prend du temps. Enfin, « comme des milliers d’asso-
ciations en France », le modèle économique reste mal 
compris de la part des financeurs potentiels. Les finan-
cements3 sont précaires et instables dans le temps. La 
part de travail consacrée à la recherche de subventions, 
importante, limite les actions de terrain à destination 
des plus fragiles. Enfin, si le jardin commence à être 
connu des hôpitaux, qui peuvent orienter les patients 
vers cette activité, le lien avec les médecins est au-
jourd’hui encore difficile, du fait du manque de recon-
naissance de l’activité de jardinage comme option de 
soin préventif. █



collectif ne va pas de soi, prend du temps et demande 
un peu de méthode. D’où l’importance des acteurs qui 
structurent ou portent des réseaux de jardiniers ou de 
jardins : centres permanents d’initiatives pour l’envi-
ronnement (CPIE), parcs naturels régionaux, associa-
tions et collectifs comme le Club des jardiniers du Pays 
d’Auvergne, Le Passe jardins, Solimence…

Connaître les acteurs et leurs liens
Le groupe de travail « jardins ruraux » en Auvergne-
Rhône-Alpes1 a identifié en échangeant avec ces acteurs 
des leviers et freins à lever pour structurer une dyna-
mique territoriale autour des jardins. Un des principaux 
enseignements est l’importance d’avoir une connais-
sance fine des acteurs, donc de les identifier et de déga-
ger les dynamiques qui les relient, de favoriser les ren-
contres « en vrai » et les temps informels, de construire 
des actions en commun… Les projets alimentaires ter-
ritoriaux, qui peuvent réunir des personnes de différents 
horizons, ou des évènements comme des repas, chan-
tiers participatifs et trocs de graines et plants, peuvent 
être l’occasion de fédérer. Parmi les freins figurent la 
question du financement, souvent orienté sur l’inves-
tissement au détriment du fonctionnement, la lourdeur 
administrative pour certains actes juridiques ou encore 
les difficultés à maintenir les dynamiques sur le temps 
long, notamment avec des modes de communication 
qui changent rapidement : faut-il communiquer sur 
Facebook ? Snapchat ? Sur les marchés ? 

Des évènements fédérateurs
Pour Denis Hertz, organisateur de Bienvenue dans mon 
jardin au naturel2 et membre du réseau Compost citoyen, 
qui organise la Fête du sol vivant3, les évènements de 
ce type favorisent la vitalité des réseaux déjà existants 
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Le collectif et le jardinier : 
quelques enseignements 

Création et pérennisation de jardins, sécurisation 
du foncier, transmission des savoirs, partage de 
matériel et de ressources, échanges de pratiques, 

création de dynamiques locales autour de la biodiver-
sité, de l’alimentation ou de l’éducation à l’environ-
nement… Le jardin, à plusieurs, va plus loin. Mais le 

Pour les collectifs et associations qui mettent en lien des jardins 
et des jardiniers, créer une dynamique sur un territoire repose sur 
des ingrédients essentiels comme la rencontre et la méthode.

dossier

Un groupe de jardiniers 
accompagné par le 
CPIE, en visite dans 
un autre jardin créé 
en 2019, à Evian : Le 
potager du Bennevy
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Les scenarios du Giec 
Les modèles climatiques utilisés par les chercheurs pour modéliser les 
climats futurs reposent sur différentes scenarios établis par le groupe 
d’experts intergouvernemental  sur l’évolution du climat (Giec) concer-
nant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2100. 
Le scenario SSP 8.5 prévoit par exemple un triplement des émissions, le 
scenario SSP 4.5 une stabilisation des émissions jusqu’en 2050 puis une 
baisse et le scenario SSP 2,6 une baisse rapide jusqu’en 2080 puis des 
émissions négatives. D’ici à 2050, les projections diffèrent peu mais varient 
entre un réchauffement global de 1,5 °C pour les plus optimistes à 5 °C au 
pire. En France, les modèles utilisent souvent le scenario SSP 4.5 jugé le 
plus probable. F.B.

1 - Température maxi-
male supérieure de 5°C 
à la normale pendant 
au moins cinq jours 
consécutifs par rapport 
à la période 1976-2005.

Nombre de jours de vagues de chaleur supplémentaire d’ici 2050 
(température maximale supérieure de 5°C à la normale pendant au 
moins cinq jours consécutifs) par rapport à la période 1976-2005.

dossier

Des vagues de 
chaleurs plus 

fréquentes
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mais aussi la création de nouvelles dynamiques locales. 
Pour la méthode, il préconise de prendre en compte 
le contexte du territoire, avec des éléments comme la 
saisonnalité, d’anticiper le recrutement des bénévoles 
ou la communication, de s’appuyer sur les réseaux déjà 
existants et ne pas faire concurrence, de mettre l’ac-
cent sur la convivialité ou encore de « récompenser » 
les participants.

Une approche ouverte du jardin partagé
Le Passe jardins, une association qui a pour objectif 
d’initier ou d’accompagner des collectifs de jardiniers 
pour améliorer le vivre ensemble et participer à la tran-
sition alimentaire, a identifié des conditions de réussite 
de jardins partagés telles qu’une approche « ouverte » 
considérant le jardin comme un espace public propice 
à l’éducation populaire et aux initiatives, un réseau 
de jardiniers solide et un soutien politique des élus. 
Parmi les points de vigilance figurent la complexité à 
mobiliser des personnes dans le temps, notamment en 
milieu urbain, la nécessité de trouver des subventions 
pour les initiatives intégrant des écoles ou des maisons 
de retraite ou la perception erronée du jardin partagé, 
parfois vu comme un espace avant tout nourricier. 
L’association, créée il y a 25 ans et active autour de la 
métropole de Lyon – 10 000 adhérents et 250 accom-
pagnements –, assure des formations de six mois à un 
an auprès des collectifs, visant notamment à les doter 
d’outils pour assurer leur autonomie dans la prise de 
décisions.

Des services et achats en commun
Le parc naturel régional (PNR) des Baronnies proven-
çales, lui, soutient depuis 2015 un réseau de vergers 
villageois à la suite d’un travail sur la préservation des 
savoirs paysans autour des arbres fruitiers. Le rôle du 
PNR est d’enclencher une dynamique entre les collec-
tifs d’habitants et les communes qui sont à l’origine des 
initiatives, pour qu’elles puissent exister et vivre dans la 
durée. Car un verger demande de l’entretien et produit 
des fruits qu’il faut distribuer ou transformer. Le PNR 
peut les accompagner sur l’animation et l’organisation 
de moments importants, la communication, le finance-
ment, l’identification de terrains pour les plantations…. 
La création et le développement de réseau de jardiniers 
repose aussi sur l’intérêt que ces derniers peuvent y 
trouver, comme le montre l’exemple des Jardiniers 
des pays d’Auvergne. L’association, créée en 2013, 
regroupe 26 clubs dans le Puy-de-Dôme et 1 700 adhé-
rents. Elle propose un programme annuel d’activités, 

des réunions mensuelles gratuites et animées par des 
experts en jardinage, des ateliers de taille ou encore un 
service d’achats groupés, notamment auprès de fournis-
seurs locaux (produits et matériels de jardinage, plantes 
vivaces, terreau et compost, plants de légumes bio…). 
L’échange d’expériences et de semences, les chantiers 
en commun et les fêtes ou repas, fédèrent. Car le jar-
din, avant d’être un espace de production ou pour se 
ressourcer, au contact de la nature, est avant tout le lieu 
du partage et du lien social. █
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1 - Animé par Cap 
rural et le Laboratoire 
d’études rurales entre 
2021 et 2023.
2 - Évènement porté par 
les CPIE depuis 12 ans 
avec 40 associations 
impliquées et 400 jar-
dins ouverts début juin.
3 - Évènement organisé 
chaque année dans 
cinq régions, pendant 
15 jours, autour de ren-
contres afin de promou-
voir et diffuser, par les 
pairs, des techniques de 
gestion de proximité des 
biodéchets.

Les jardins partagés 
du Chablais : 
un exemple d’accompagnement 
Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Chablais-
Léman a accompagné neuf jardins partagés en utilisant la méthodologie 
Passe jardins, dont deux à partir du printemps 2022 à Évian-les-Bains, 
commune de 9 000 habitants en Haute-Savoie. Le processus d’accom-
pagnement, financé par la commune, a suivi les étapes classiques de 
développement de projet : définition, conception, création et animation.
Selon Laura Pommier, chargée de projet environnement et développement 
durable au CPIE, il est nécessaire de bien définir dès le départ les objec-
tifs du projet et le rôle de chacun (collectivité, collectif de jardiniers et as-
sociation d’accompagnement) et de s’impliquer dans la mobilisation des 
bénévoles, une étape cruciale. 
Après les premières réunions publiques et la phase de recrutement, diffé-
rents ateliers ont été organisés avec les bénévoles sur la définition des ob-
jectifs, le dessin du plan du jardin, le fonctionnement du groupe… Un cahier 
de fonctionnement a été rédigé pour formaliser les objectifs. Les ateliers 
et visites, pour s’inspirer d’autres jardins partagés sont aussi l’occasion 
de favoriser l’interconnaissance grâce à des techniques d’animations 
participatives. Le CPIE a aussi assuré une aide technique (récupérateurs 
d’eau, outils, cabanon, broyat…) et la mise en lien avec d’autres acteurs, 
par exemple afin de mobiliser des entreprises pour un chantier collectif. 
Il a également proposé des méthodes et outils pour les jardiniers : groupe 
d’échanges, plan de culture, planning d’arrosage… 
Laura Pommier tire plusieurs enseignements de ces projets, notamment 
la difficulté à trouver un terrain adapté appartenant à la commune ou à 
un bailleur social, la question de la pérennité des conventions de mise à 
disposition et l’importance de la prise en compte des usages préexistants 
sur le terrain, afin d’éviter des conflits. Enfin, une fois le projet lancé, il 
s’agit de ne pas laisser retomber le soufflé. Le CPIE a poursuivi son soutien 
pour l’organisation d’évènements avec les habitants du quartier, de temps 
conviviaux entre jardins partagés et l’intégration de nouveaux jardiniers.
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En Russie, les villes sont entourées de parcelles ar-
borées, verdoyantes et pleines de légumes en été. 
Chaque week-end dès la sortie de l’hiver, des familles 

s’y installent dans leur cabane, parfois de véritables petites 
maisons. L’Union des jardiniers de Russie estime que près 
de 60 % des 100 millions d’urbains russes pratiquent le 
jardinage à des fins de production alimentaire, sur des par-
celles d’environ 600 m2. Ces datchas1 constituent de pré-
cieux observatoires pour comprendre les évolutions de nos 
modes de vie en lien avec l’urbanisation, nos rapports à 
l’alimentation ou à la nature ou nos pratiques de sociabili-
sation. Elles montrent aussi l’importance qu’ont les jardins 
pour réduire l’insécurité alimentaire ou le rôle déterminant 
des politiques publiques dans leur développement.

Des parcelles pour les ouvriers, puis les cadres
« Les kolektivnye sady2 apparaissent dès les années 1930 
parallèlement à l’essor d’un habitat collectif urbain et 
rural. Les parcelles sont alors destinées aux ouvriers et 
petits employés des villes. Au cours des années 1950-70, 
face à une demande croissante de la population et une 
faillite du système planifié de production et de distri-
bution des biens alimentaires en URSS, une extension 
du dispositif des jardins collectifs est décidée (…). Les 
terrains sont distribués par les entreprises au profit de 
leurs employés ou par des institutions, et sont gérés en 
association ou en coopérative. Les dernières créations 
de jardins collectifs datent des années 1990, une période 
de transition économique particulièrement dure. Les ca-
tégories sociales considérées comme aisées (…) furent 
alors elles aussi obligées de se procurer un lopin de 
terre », explique l’anthropologue Nathalie Ortar3.
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Ce que la datcha
nous apprend 

Pour Marcel Marloie, agroéconomiste et écrivain, ces 
jardins sont des amortisseurs des crises économiques 
et alimentaires : au milieu des années 1990, ils fournis-
saient la majorité des pommes de terre, des fruits et lé-
gumes consommés par les citadins4. Ils favorisent aussi 
la réduction de la dépendance des foyers modestes vis-
à-vis de l’assistance sociale, le renforcement des liens 
sociaux, l’amélioration de la santé et l’augmentation de 
l’espérance de vie. Ils constituent aussi un lieu de loisir 
et d’activité physique abordable ainsi qu’un refuge face 
aux vagues de chaleur.

L’intensification des rythmes de travail 
Mais depuis une quinzaine d’années, les datchas changent. 
Le nombre de parcelles cultivées a diminué au profit de 
la simple villégiature et le marché, avec ses agences im-
mobilières, s’en empare : densification des bâtis en dur au 
sein de certains collectifs, élargissement des parcelles par 
regroupement, installation du gaz et de l’électricité, conso-
lidation des voies d’accès… L’imperméabilisation des sols 
progresse, les incendies sont craints et certains regrettent 
la dégradation de la biodiversité et des zones humides ou 
l’absence de gestion des déchets. Près de 35 % des lopins 
de la région de Moscou seraient à l’abandon et la concur-
rence d’une nouvelle offre de loisirs, l’intensification des 
rythmes de travail ainsi que le coût de l’entretien des 
datchas pour certains, n’aident pas. D’où la question de 
Marcel Marloie : ce modèle pourrait-il, ailleurs, « consti-
tuer une alternative crédible au modèle pavillonnaire, s’il 
est organisé de manière à respecter un certain nombre 
de normes écologiques et s’il répond à la diversité de la 
demande sociale des citadins » ? █

En Russie, la plupart des 
citadins s’occupent de 
potagers, dans lesquels de 
petites maisonnettes sont 
installées. Un modèle à suivre ? 

dossier

CE DOSSIER, CONSTRUIT ET 
FINANCÉ AVEC LES ACTEURS DU 
PROJET JARDIN’R, A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR 
FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 
AVEC L’APPUI DES ACTEURS DU 
PROJET ET DES ÉTUDIANT DE 
L’ISARA, ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN 
AGRONOMIE, AGROALIMENTAIRE 
ET ENVIRONNEMENT DE LYON.

1 - Mot utilisé à l’origine 
en référence et de 
manière ironique aux 
gîtes d’été des membres 
de la cour du Tsar.
2 - Potagers collectifs.
3 - « Les multiples 
usages de la datcha 
des jardins collectifs », 
Anthropologie et socié-
tés n°29, 2005. 
4 - La valeur de cette 
production se situait 
entre 20 et 30 % du 
total de production 
alimentaire de Russie. 
« Des sols agricoles au 
service de la résilience 
urbaine : réflexions 
à partir du cas de 
la Russie », Louiza 
Boukharaeva, Marcel 
Marloie, Espaces et 
sociétés n°147, 2011. 
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Proche de la zone 
industrielle de Kstovo, 
ville de l’oblast de 
Nijni Novgorod, en 
Russie, un paysage 
de Datchas. 
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30 ans, 30 initiatives

Désormais, Dryade se concentre sur 
d’autres activités. D’une part, la pro-
duction de bois d’œuvre : « De plus 
en plus de charpentiers sont inté-
ressés par les alternatives forestières 
(filières locales, sylviculture douce, 
gestion démocratique, etc.), précise 
Pascale Laussel. En particulier de-
puis que le prix du bois a flambé à 
partir de 2020. Quand l’opportunité 
se présente de sauver un lot du feu, 
il est scié et stocké. Ça donne des ac-
tions de petite envergure mais hau-
tement symboliques qui contribuent 
à mettre du bois ultra local dans nos 
maisons : linteaux, terrasses, esca-
liers, planchers... »
Surtout, depuis qu’en 2015, un pro-
priétaire privé leur a confié la ges-
tion sur le long terme d’une forêt à 
Chabrillan, les membres de Dryade 
voient les effets bénéfiques qu’à 
sur eux la fréquentation régulière 
d’une forêt – pour tailler les arbres 
qui penchent sur la route, enlever 
le palissage, tenir des conseils 
d’administration. « Sur nous, mais 
aussi sur les enfants qu’on emmène 
le mercredi en forêt, ou même les 
adultes pour lesquels on organise 
des formations » (pistage animalier, 
langage des oiseaux...). 
Cela les a logiquement amenés 
vers la construction : « On construit 

Depuis 2011, l’association 
Dryade milite pour une 
sylviculture douce en or-

ganisant des formations et anima-
tions en forêt, en mettant sur pied 
des filières locales de bois et en 
aménageant des espaces convi-
viaux en pleine nature.
Incubé au sein de l’association Relier, 
le Réseau pour des alternatives fo-
restières, promouvant une sylvi-
culture « douce » (abattage sélectif 
plutôt que coupes rases, débardage 
léger...) a vu le jour en 2008. Parmi 
ses membres : l’association Dryades, 
présentée dans Transrural en 2013.
De 2011 à 2019, cette structure, si-
tuée à Crest (26), a animé un circuit 
court du bois de chauffage. Partant 
du constat que la Drôme, pourtant 
recouverte pour moitié de forêts, 
importait la majorité de son bois 
énergie, elle a créé une « Amap » 
bois-bûche, mettant en lien proprié-
taires, bûcherons et consommateurs 
selon les principes d’une sylviculture 
douce. Selon Pascale Laussel, coor-
dinatrice de Dryade, les récoltes de 
bois local se sont développées de-
puis, mais « pas toujours de manière 
très chouette... ». L’Amap a pourtant 
été mise en pause, faute d’avoir trou-
vé une équipe de chantier qui prenne 
en charge l’intégralité des travaux. 

des kiosques au cours de chantiers 
collectifs ou de formations immer-
sives pour pouvoir passer du temps 
dans les bois tout en découvrant les 
enjeux liés à la forêt. Chaque pièce 
porteuse du centre de la charpente 
repose sur la précédente et supporte 
la suivante. La symbolique est belle : 
pas besoin d’un poteau central mais 
de la capacité à donner et recevoir 
de tous.tes. » De tels kiosques ont vu 
le jour dans la Drôme, mais aussi en 
Savoie pour une autre école de la 
forêt. 
« Ces constructions 
apportent des ré-
ponses concrètes 
aux besoins d’es-
paces pour tisser 
du lien avec ce qui 
nous entoure et de 
prendre soin des 
milieux – tout en 
soignant notre lien 
au milieu. » Car la 
forêt a besoin de 
soin : « Les arbres 
dépérissent et sèchent beaucoup 
plus qu’avant. La mortalité devient in-
quiétante », s’alarme Pascale Laussel. 
Une question que l’association réflé-
chit à élargir à la rivière, en créant 
des aménagements inspirés de ceux 
des castors.

Prendre soin 
de la forêt 

en tissant du lien avec elle

par 
Jade Lemaire 
(Transrural)

Quoi de neuf depuis 1993 ? Nous avons commencé à sélectionner, dans le Transrural n°500 de no-
vembre-décembre 2023, une initiative par année de publication du magazine, pour faire le point au-
jourd’hui sur les enjeux d’hier. La série se poursuit avec la 21e initiative, parue en 2013, dans le TRI n°430, 
autour de l’association Dryade, dans la Drôme. 

« On construit des 
kiosques lors de 
chantiers collectifs 
pour passer du 
temps dans les 
bois, en découvrant 
les enjeux liés 
à la forêt. »
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mangeurs à travers la vente directe, 
mais aussi à pléthore d’ami.es et cama-
rades qui participent à la vie du lieu. Cela 
peut prendre la forme d’un échange de 
farine contre des coups de main avec 
un collectif qui fait son pain ; la mise à 
disposition de notre atelier pour des co-
pain.es qui fabriquent leur machine de 
maraîchage ; de l’aide pour les récoltes 
de patates et de carottes ; l’abattage et 
la transformation des cochons avec le 
fameux « groupe porc » ; des boums ; 
l’accueil de formations ; des chantiers 
bois ou encore l’hébergement d’ami.es 
dans le besoin. Un groupement fon-
cier agricole (GFA) et une fondation 
possèdent les terres pour l’un, le bâti 
pour l’autre.
Trois mots pour décrire 
votre structure ?
1- Paysannerie
2- Entraide
3- Mise en commun
Votre devise ? Comment se 
traduit-elle en pratique ?
« Chic, un problème ! » Répondre 
collectivement aux coups durs et 
apprendre ensemble à surmonter les 
problèmes, à y apporter des solutions.
Le dernier événement marquant 
au sein de la structure ?
L’arrivée de trois enfants dans le col-
lectif avec tout ce que cela implique 

Depuis quand existe votre 
structure et pourquoi 
a-t-elle été créée ?

Il y a douze ans, début 2012, la ferme 
des Hauts de Marlioz a été reprise par 
huit personnes. Le rachat a été fait en 
grande partie à travers une fondation 
créée pour l’occasion : Le Lombric. 
Cette fondation est toujours active et 
aide d’autres projets agricoles. L’envie 
était de vivre d’une activité paysanne 
de manière collective et horizontale. 
Renouer le lien avec la terre, se réap-
proprier des savoir-faire, avec partage 
économique des ressources sans mé-
ritocratie. Créer un lieu convivial en 
gardant des liens forts vers l’extérieur 
et en permettant l’accueil.
Aujourd’hui, quel est son objet ?
Nous avons élargi les activités, fon-
dées initialement sur du maraîchage, 
aux grandes cultures avec meunerie, 
boulangerie et huilerie mais aus-
si mécanique, autoconstruction et 
bûcheronnage.
Si votre structure était un dîner, 
qui seraient les convives ? Et 
qui serait aux fourneaux ?
En plus de tendre autant que faire se 
peut à l’autonomie de ses membres 
– six adultes et trois enfants auxquels 
s’ajoutent des gens de passage – la 
structure s’adresse aux mangeuses et 

de nouveautés et de réorganisations : 
créations de nouveaux espaces, phy-
siques et temporels ; moindre dispo-
nibilité des parents ; rires et pleurs ; 
joie de les voir grandir au milieu de 
nombreux adultes.
Des perspectives futures ?
Accueillir de nouvelles personnes 
dans le collectif pour pouvoir un peu 
lever le pied. Et réintégrer l’animal 
dans les cycles agricoles, pour la tonte 
et l’entretien des prairies ainsi que 
pour son rôle fertilisant dans un pre-
mier temps, puis peut-être quelques 
« sous-produits » tels que viande et 
lait. Nous avons une petite vingtaine 
de poules et avons eu entre deux et 
quatre cochons, l’idée actuelle serait 
plutôt de prendre des brebis en plus.
Votre état d’esprit actuel ?
Comme beaucoup de gens, un sen-
timent d’impuissance face aux dérè-
glements climatiques et politiques. 
On voit lentement mais sûrement 
s’accroître le repli sur soi identitaire, 
le mépris des laissés pour compte, le 
crash programmé du système social 
et la fuite en avant technologique pour 
répondre au massacre du vivant. On 
tente d’y répondre en créant du lien 
à notre niveau et en cherchant à 
montrer que d’autres chemins sont 
possibles.

Turricules

par 
l’association 
Turricules
qui anime la 
ferme des Hauts 
de Marlioz en 
Haute-Savoie.

Transrural initiatives, c’est aussi une communauté d’abonné·es. Parmi 
elle·eux : des associations, des établissements scolaires, des collectivités, 
des coopératives… En bref, des collectifs qui agissent à leur échelle pour 
un monde rural vivant ! Dans chaque numéro, l’une de ces structures se 
présente en répondant à notre questionnaire inspiré de celui de Proust. 
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Portrait d’abonné
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1945 dont nous jouissons toutes et 
tous et dont les principes et le fonc-
tionnement de base sont rarement 
remis en cause. Pour la SSA, les 
usager.ères seraient les mêmes, les 
cotisations pour alimenter le système 
seraient prélevées de la même façon 
sur nos fiches de paye mais au lieu 
du personnel médical de la sécu, on 
aurait des producteur.rices conven-
tionné.es.
Le projet prévoit de « donner » 150 eu-
ros par personne et par mois à dé-
penser exclusivement en denrées ali-
mentaires produites chez des paysan.
nes dont le conventionnement serait 
décidé en fonction de leur proximité 
ou de leurs pratiques agricoles (par 
exemple bio), par des caisses gérées 
démocratiquement sans contrôle de 
l'État. L'alimentation, comme la santé 
à laquelle elle est tant liée, devien-
drait un droit de toutes et tous et 
les paysan.nes les plus vertueux.ses 

Si vous deviez recommencer à 
zéro, vous changeriez quoi ?
Peut-être la région, trop campagne- 
dortoir (mais c’est peut-être comme 
ça partout) et qui manque d’autres 
collectifs alentour. Peut-être la 
taille de la ferme qui a demandé un 
énorme boulot de reprise, traduit par 
pas mal d’épuisement.
La réforme politique que vous 
aimeriez voir mise en place ?
Il y a une foule de choses qui ne nous 
conviennent pas et que nous aime-
rions voir modifiées mais il existe un 
projet que nous soutenons à travers 
notre engagement à la Confédération 
paysanne – elle participe avec 
d'autres collectifs à son développe-
ment – et qui permettrait de régler 
bien des problèmes : c'est la sécuri-
té sociale de l'alimentation (SSA). Il 
s'agit dans les grandes lignes d'un 
système identique à la sécurité so-
ciale qui fonctionne en France depuis 

auraient l'assurance de vendre leur 
production, favorisant ainsi les pra-
tiques agro-écologiques qui peinent 
actuellement à s'imposer dans ce 
monde où la rentabilité prend bien 
souvent trop de place.
Une recommandation culturelle en 
lien (ou non) avec votre objet ?
Le groupe punk René Binamé et le 
roman Le gang de la clef à molette 
d’Edward Abbey, devenu une réfé-
rence sur l’éco-sabotage.
Ça évoque quoi, pour vous,  
la ruralité ?
Une échappatoire à l’aliénation des 
villes. La possibilité de subsistance. 
Un retour aux sources. Renouer avec 
le vivant. Sortir du délire consumé-
riste. Voir les étoiles briller dans le 
ciel.
Mais aussi une grosse dépendance 
à la voiture dès qu’on veut sortir de 
chez soi et un manque de possibilité 
de rencontres. ●

Les activités, fondées 
initialement sur du 
maraîchage, ont été 
élargies aux grandes 
cultures, avec 
meunerie, boulangerie 
et huilerie, mais 
aussi mécanique, 
autoconstruction 
et bûcheronnage.
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DES COOPÉRATIVES 
POUR UN CACHEMIRE DURABLE

C’est l’hiver et peut-être vous êtes-vous offert ou avez-
vous reçu à Noël un pull en 

cachemire, ce poil de chèvre si doux et 
résistant à la fois. La récente démocra-
tisation de cette fibre de luxe a entraîné 
un boom du marché qui n’est pas sans 
conséquence en Mongolie, deuxième 
productrice derrière la Chine. « La capa-
cité de charge1 du territoire est largement 
dépassée. Il faudrait diviser par deux le 
nombre d’animaux pâturant », estime 
Manon Lelarge, coordinatrice nationale 
d’Agronomes et vétérinaires sans fron-
tières (AVSF) en Mongolie. Les problé-
matiques de surpâturage des steppes 
mongoles prennent leurs racines dans 
les années 1990. « Avec la chute du com-
munisme, les éleveurs ont été catapultés 
dans l’économie de marché, le coût de la 
vie a augmenté et cela continue avec une 
inflation de 10 % en 2023, 15 % en 2022... 
leur seule solution a été d’augmenter le 
cheptel », retrace-t-elle. D’autres, des 
jeunes surtout, abandonnent le métier 
pour aller s’installer en ville, comme l’ex-
plique Batsukh, éleveur de Baatsagaan2.

LES CINQ MUSEAUX
Dans ce pays grand comme trois fois 
la France, l’équilibre entre les « cinq 
museaux » traditionnels – chèvres, 

moutons, chevaux, chameaux et bo-
vins (yaks et vaches) – a été rompu et 
aujourd’hui, sur 65 millions d’animaux 
(pour 3,3 millions d’habitants), on re-
cense 25 millions de chèvres. « Ce sont 
de grandes dégradatrices des pâturages 
qui mangent jusqu’à la racine de l’herbe, 
mais ce sont aussi celles qui rapportent 
le plus », expose Manon Lelarge.
La fibre de cachemire provient du du-
vet des chèvres, qui pousse au cours du 
(très) long hiver mongol (jusqu’à -40°C) 
et qu’il faut peigner au printemps, entre 
mars et mai. « Les conditions d’élevage 
sont extrêmement rudes », poursuit la 
coordinatrice d’AVSF. 

DURABILITÉ ET VALEUR 
AJOUTÉE
L’ONG française est arrivée en Mongolie 
en 2004 pour y mener des actions de 
santé animale. « Nous avons commencé 
à travailler sur le cachemire à la demande 
des éleveurs. Il n’est pas rare de voir des 
intermédiaires chinois s’inviter dans les 
élevages au début du printemps avec 
du cash en disant : " on vous paye tout 
d’avance ". Les éleveurs ne connaissent 
pas le prix du marché... mais ils acceptent 

pour régler leurs dettes », précise Manon 
Lelarge. 
AVSF a misé sur le collectif. D’abord, des 
groupes d’usagers de pâturages sont 
créés pour assurer une gestion parta-
gée, avec rotations. Ensuite, des coopé-
ratives, regroupées en réseau, voient le 
jour pour mieux valoriser le cachemire 
à l’export. Une certification environne-
mentale est définie, justifiant le paie-
ment d’un bonus à l’achat des fibres que 
le réseau fait désormais éjarrer3.

ENRAYER L’EXODE RURAL
Cette revalorisation du cachemire a 
permis d’enrayer la hausse du cheptel, 
même si la baisse, elle, n’est pas amor-
cée. Le programme d’AVSF prend fin en 
mars 2024 mais « un client continue à 
soutenir cette filière » qui permettra, es-
père Manon Lelarge, d’autonomiser les 
coopératives et le réseau d’ici trois ans. 
En attendant, d’autres projets visent à va-
loriser les autres produits animaux : fibres 
de chameaux ou de moutons, viande ou 
produits laitiers. Signe d’une éclaircie : 
des jeunes qui avaient quitté les steppes 
pour la ville redeviennent éleveurs. ●

Jade Lemaire (Transrural)

Pour limiter le surpâturage 
et la dégradation des 

steppes de Mongolie, AVSF 
accompagne les éleveurs 

de chèvres cachemire 
vers des pratiques 

plus respectueuses 
de l’environnement, 

permettant une meilleure 
valorisation des fibres.

1| La pression qu’il peut 
supporter tout en se 

régénérant.
2| Son témoignage 

complet est sur le site 
d’AVSF.

3| Éliminer les 
matières végétales, des 
squames et des poils 
de couverture. Une 

nouvelle loi mongole a 
rendu obligatoire l’éjar-
rage, car sur les 10 000 
tonnes produites par 

an, entre 8000 et 9000 
quittaient le pays sans 
aucune transformation. 

un
 au

tre
 dé

ve
lop

pe
me

nt
international

Dans le désert de 
Gobi, les éleveurs 
tirent 80 % de leurs 
revenus de la fibre 
cachemire.
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TOUT LE MONDE VEUT AGIR 
SUR L’INSTALLATION,

MAIS PAS AVEC LA MÊME VISION 
SUR LE POURQUOI OU LE COMMENT

Peux-tu présenter le sujet 
de ta thèse et ce qui t’a 
poussée à te lancer ?

Les politiques agricoles et le dispositif 
national de soutien à l'installation ne 
parviennent pas à enrayer la chute du 
nombre d'exploitations : on ne compte 
en moyenne qu'une arrivée pour deux 
à trois départs en fonction des filières et 
des régions. Cela devient problématique 
et au prochain recensement on risque 
de passer nettement en dessous des 
416 000 exploitations comptabilisées 
en 20202. Depuis quelques années, il 
y a un intérêt croissant pour ces ques-
tions. Quand j’ai commencé mon projet 
de thèse en 2017, je voulais travailler 
sur les espaces-test agricoles et les 
coopératives pour voir comment leurs 
actions s’inscrivaient dans les politiques 
publiques dédiées directement ou non 
à l’installation : formation, insertion, 
environnement... Puis, rapidement, une 
multitude de start-up sont apparues, 
comme Ceinture verte, Fermes d’ave-
nir, Eloi, Hectar, etc. J’ai donc eu envie 
de les étudier. Ma thèse, réalisée au 
sein du syndicat Jeunes agriculteurs 
(JA), analyse ce processus de multipli-
cation des initiatives pour l'installation, 
ce qu’elles révèlent des transformations 
de l’agriculture et de l’action publique. 
Je m’appuie notamment sur dix études 
de cas. C’est un travail de sociologie : je 
me suis intéressée aux discours et aux 

pratiques. Je montre qu’il y a un désen-
gagement de l’État et plus précisément 
de son ministère de l’Agriculture dans 
les politiques d’installation, une difficulté 
à définir une vision, à faire un choix sur 
le modèle agricole, les formes d’exploi-
tation, qui on veut installer...  
Tu rappelles le contexte des politiques 
publiques de l’installation agricole, 
pensées au départ pour favoriser 
l’agrandissement mais qui sont 
aujourd’hui aussi censées stabiliser 
le nombre d’agriculteurs...
La première phase débute dans les 
années 1960 avec la création de l’in-
demnité viagère de départ (IVD) et un 
encadrement de l’accès au foncier et 
de l’installation. Puis la Dotation jeunes 
agriculteurs (DJA) ar-
rive en 1973. L’objectif 
est de faire partir des 
agriculteurs âgés, qui 
travaillent de petites 
surfaces, de favoriser 
l’agrandissement et 
la productivité mais 
aussi de soutenir 
l’installation de jeunes 
agriculteurs « pro-
fessionnels » dans les zones les plus 
ravagées par l’exode rural. La politique 
est menée en cogestion avec le Centre 
national des jeunes agriculteurs (CNJA 
– devenu JA). 
Dans les années 1980, la deuxième 

phase, d’autres acteurs à gauche, à 
l’intérieur même du CNJA, remettent 
en cause cette politique. En parallèle, 
l’installation devient aussi une politique 
européenne. Cela provoque  une hausse 
des montants alloués à la DJA mais c’est  
aussi à ce moment qu’on commence à 
parler des installations hors cadre fami-
lial. Des tensions entre développement 
agricole et développement rural voient 
le jour, encore tenaces aujourd’hui. 
Dans la troisième phase, à partir du mi-
lieu des années 1990, on assiste à un 
changement de vision de l’État : face 
à la chute trop drastique du nombre 
d’exploitations, il faut stabiliser la po-
pulation agricole voire l’augmenter. 
L’État cherche aussi à mieux prendre 

en compte les « en-
trepreneurs » ruraux, 
la pluriactivité pour 
répondre aux attentes 
des alternatifs... L’État 
a tenté de faire une 
synthèse avec diffé-
rents programmes, 
de ménager la chèvre 
et le chou. C’est la si-
gnature de la charte 

nationale pour l’installation, la création 
du Programme pour l'installation et le 
développement des initiatives locales 
(Pidil) en parallèle de la voie « DJA », la 
généralisation des points info installa-
tion (PII – aujourd’hui PAI) et aussi celle 

Cécile Gazo, sociologue, a soutenu en septembre 2023 une thèse intitulée « Qui 
pour gouverner l'installation en agriculture ? »1. Elle analyse l’évolution des 

politiques publiques et s’intéresse au rôle de nouveaux acteurs tels les start-up. 
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1	| « Qui pour gouverner 
l'installation en agricultu-
re ? » Analyse compréhen-
sive des transformations 
des mondes agricoles 
à l'aune de la multipli-
cation des initiatives 
volontaires de soutien de 
l'installation. INP-ENSAT/
Jeunes agriculteurs. 2023.
2| Au rythme observé 
ces 15 dernières années, 
on passerait à environ 
330 000 exploitations 
agricoles en 2030, selon 
les données Agreste.

Avec chaque 
élection régionale, 
il pourra y avoir une 
nouvelle politique. 
Ça me parait un 
peu joueur 



régionaux voient leur poids se renfor-
cer sur la question de l’installation. 
Avec le transfert de la gestion de la 
DJA, il y a pour l’instant beaucoup 
d’incertitudes. Cette régionalisation 
entraine des différences marquées sur 
les aides et les formes d’installation 
soutenues. Avec chaque élection ré-
gionale, il pourra y avoir une nouvelle 
politique. Ça me parait un peu joueur 
pour une politique aussi structurelle ! 
De plus, comment l’État va mainte-
nir les enveloppes pour l’installation, 
sachant que les Régions manquent 
déjà de moyens pour d’autres actions 
et que le taux de cofinancement par 
l’Europe a baissé ? Les politiques 
publiques nationales dédiées à l’ins-
tallation ne disparaissent pas (exoné-
rations sociales, Inaf3, Aita...). Ce qui 
pose la question de leur articulation 
avec les politiques régionales. Enfin 
l’État, par le biais d’autres ministères, 
soutient indirectement l’installation. 
Les collectivités locales également. 
Devant ce nombre conséquent d’ini-
tiatives privées et publiques cela 
pose la question : qui pour gouverner 
l’installation ? Avec quelles logiques 
de concurrence et de marché ? Il y a 
aussi un risque de confusion entre les 
rôles, celui des chambres d’agricultu-
re, de l’État, du privé, des Régions... 
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Parlons un peu de ces nouveaux 
acteurs. Qu’est-ce qui les 
distingue des « anciens » ? 
Pour parler des « anciens », il y a tout 
d’abord le groupe des acteurs tradi-
tionnels qui, dans la majorité des cas, 
gèrent les Points accueil installation 
et ont œuvré à la cogestion des poli-
tiques de soutien à l’installation – les 
chambres d’agriculture et les syndi-
cats JA et FNSEA – et il y a le groupe 
des acteurs contestataires et alternatifs 
dont les Addear4 et plus généralement 
les associations du pôle Inpact5. Ils sont 
financés dans le cadre de missions de 
service public ou de prolongement de 
missions de service public. Dans les 
nouveaux acteurs je distingue cinq 
catégories : les collectivités territoriales 
(hors Régions), les filières de produc-
tion et notamment les coopératives 
agricoles, les espaces-test agricoles, 
les associations spécialisées dans 
l’ingénierie financière et l’appui à la 
création d’entreprise ainsi que les entre-
prises proches du monde des start-up. 
Les coopératives travaillent par exemple 
sur l’accès au foncier, l’accompagne-
ment, les aides financières... Elles fi-
nancent leurs dispositifs sur leurs fonds 
propres, cela a un coût certain, mais 
sinon la pérennité de leur structure 
est en péril. Certains outils industriels 

des répertoires départ installation (RDI), 
face à l’augmentation du nombre de 
fermes sans repreneurs.
Où en est-on aujourd’hui ?
Depuis 2010, la quatrième phase, c’est le 
temps de l’incrémentation ou de la multi-
plication des initiatives de soutien à l’ins-
tallation. Depuis 2014, les Régions  sont 
devenues autorités de gestion et le Pidil 
a été remplacé par le programme Aita 
– pour «  accompagnement à l'installa-
tion et la transmission en agriculture ». 
L’État soutient par des modulations 
spécifiques l’installation hors cadre fa-
milial, les projets qui s’inscrivent dans 
l’agroécologie et les projets généra-
teurs d’emploi et de valeur ajoutée. 
Mais la nouvelle synthèse ne porte pas 
réellement ses fruits. L’urgence est telle 
que de nouveaux acteurs sont apparus 
et/ou interviennent nouvellement pour 
soutenir l’installation : coopératives, 
acteurs financiers, associations, start-
up, espaces-test, collectivités, Régions, 
Banque des territoires... Ils ont tous un 
angle d’action sur l’installation et mo-
bilisent d’autres fonds que ceux dédiés 
à l’agriculture, sur d’autres logiques, 
par exemple environnementale ou 
d’insertion. Ils sont aussi soutenus à 
plusieurs échelons par différentes po-
litiques publiques. Tout le monde veut 
agir sur l’installation, mais pas avec 
la même vision sur le pourquoi ou le 
comment. Cela entraine des alliances et 
des confrontations. Tous ces nouveaux 
acteurs émergent dans un contexte 
parfois très conflictuel entre les acteurs 
historiques qui défendent des modèles 
d’agriculture différents. La coopération, 
au service des candidats à l’installation, 
est encore timide. Chacun veut faire 
perdurer sa structure. 
Qu’est-ce que la régionalisation 
des politiques de l’aide à 
l’installation risque de produire ? 
Depuis la fin de ma thèse, il y a eu 
une nouvelle réforme avec la Politique 
agricole commune (PAC) 2023-2027 et 
le rôle de l’État a changé. Les conseils RE
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Les espaces 
test agricoles 

font partie des 
« nouveaux » acteurs 

de l’installation, 
comme les start-up, 

coopératives mais 
aussi les collectivités, 

associations 
d’ingénierie 
financière….

3| Le fonds Inaf pour, 
« Initiative nationale pour 
l’agriculture française » est 
un fonds de garantie de 
prêt, cofinancé par l’État 
et l’Union européenne.
4| Associtions départe-
mentales pour le déve-
loppement de l’emploi 

agricole et rural.
5| Pôle d’initiative 

pour une agriculture 
citoyenne et territoriale.
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sont déjà sous-utilisés. Faire bien, une 
marque d’une filiale de Danone, finance 
par exemple des associations sur ses 
fonds propres afin de promouvoir le 
métier d’éleveur laitier. Les associa-
tions d’ingénierie financière, comme 
Initiative France et France Active, ont 
décliné leur offre au secteur agricole, 
dans l’objectif de soutenir les entrepre-
neurs et d’élargir leur offre de service. Ils 
répondent à des besoins identifiés de-
puis les années 1990 : sécuriser l’acqui-
sition d’expérience avant de s’installer. 
Les collectivités locales, Pays et Parcs 
naturels régionaux s’investissent sur 
l’installation par d’autres entrées : relo-
calisation de l’alimentation, qualité de 
l’eau, biodiversité... Enfin, il y a les start-
up, beaucoup d’entreprises à mission, 
un statut créé par la loi Pacte en 2019. 
Ces dernières ont souvent été fondées 
par des personnes elles-mêmes en re-
conversion professionnelle et aspirent à 
faire évoluer les pratiques agricoles vers 
l’agroécologie et avec le renforcement 
des compétences entrepreneuriales. 
Alors que l’agriculture paysanne fait de 
l’installation sur mesure, à la hauteur 
des porteurs de projets, les start-up 
sont davantage dans une logique de 
standardisation. Mais ce qui change 
surtout avec ces dernières, c’est que 
cela fait entrer le soutien et l’accompa-

gnement à l’installation dans la catégo-
rie des « services marchands ». 
Que proposent ces start-up pour 
faciliter l’installation et quels sont 
leurs modèles économiques ? 
Ces entreprises, comme Eloi, Fermes 
en vie ou La Ceinture verte, sont posi-
tionnées sur des besoins forts :  reloca-
liser l’alimentation et faciliter l’accès au 
foncier ; avec aussi l’idée de combattre 
le sous-investissement en proposant 
du « clef en main ». Cela peut faciliter 
l’entrée et la sortie dans le métier et cor-
respond à une évolution des attentes 
des porteurs de projets. Avec certaines 
limites, puisque dans le cas de La 
Ceinture verte, le problème du logement 
n’est pas réglé. L’accompagnement da-
vantage tourné vers l’entrepreneuriat ou 
le « clef en main » sont aussi vus comme 
des solutions pour rehausser les reve-
nus des agriculteurs. La Ceinture verte 
propose un modèle qui est finalement 
assez proche de l’intégration, avec les 
inconvénients du salariat mais pas les 
avantages. Les start-up ont recours à 
des fonds d’amorçage ou des avan-
tages fiscaux grâce à l’intervention de 
la puissance publique. Elles sont dans 
une logique d’entreprise, ne misent 
pas sur les subventions à terme et ont 
recours à des business angels qui in-
vestissent dans leur entreprise ou des 
particuliers qui investissent dans leurs 
outils – notamment grâce à la défis-
calisation – c’est le cas de la foncière 
de Fermes en vie. Enfin, leurs modèles 
reposent sur une rémunération des ser-
vices qu’elles proposent (côté cédants 
ou candidats à l’installation), car leur 
objectif est d’être rentable. Mais sans 
les pouvoirs publics, ces entreprises 
n’existeraient pas, elles ne sont pas for-
cément rentables pour l’instant. 
La thèse était financée en partie par 
les Jeunes agriculteurs, dans le cadre 
d’une convention Cifre6. Quelle est leur 
rôle, finalement, sur l’installation ?
Avec l’arrivée massive de nouveaux 
acteurs, la centralité acquise par les 

JA dans la définition des politiques 
publiques dédiées l’installation est 
remise en cause. Cela s’est accentué 
avec le transfert d’une partie des com-
pétences de l’État vers les Régions. 
Les Jeunes agriculteurs sont souvent 
présentés par leurs détracteurs comme 
des « verrouilleurs » de la politique de 
soutien à l’installation, mais finalement 
aujourd’hui, qu’est-ce qu’il reste de ce 
verrouillage ? En fait, pas grand-chose. 
Avec la multiplication des acteurs, la 
diversification crois-
sante des profils de 
candidats à l’instal-
lation, les différentes 
visions associées 
à l’installation, leur 
légitimité est dis-
cutée à l’extérieur. 
En interne, pour les 
jeunes, plusieurs 
points rendent aus-
si la tâche difficile : 
les mandats sont 
courts, le sujet est très mouvant, très 
technique et surtout la sociologie du 
syndicat a changé depuis les années 
1960. S’il comptait beaucoup d’aides fa-
miliaux par le passé, donc des potentiels 
candidats à l’installation, des aspirants 
au statut de chef d’exploitation, ce sont 
aujourd’hui majoritairement déjà des 
chefs d’entreprise. Ici, comme dans la 
quasi-totalité des structures d’accom-
pagnement, il y a un risque que les 
candidats à l’installation soient plus 
parlés qu’ils ne parlent. Pour finir sur un 
dernier point important, tous les acteurs 
historiques, encore en conflit ouvert sur 
l’orientation des modèles agricoles, sont 
peut-être en passe de se faire dépasser 
par de nouvelles visions de l’installation, 
sur ce que doit être le rôle de l’État et 
des politiques publiques et sur ce qu’est 
ou non la spécificité du monde agricole. 
Cela demande un repositionnement 
constant. ●

Propos recueillis par  
Fabrice Bugnot (Transrural)
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Les start-up ont 
recours à des 
fonds d’amorçage 
ou des avantages 
fiscaux grâce à 
l’intervention de la 
puissance publique

6| Convention industrielle 
de formation pour 
la recherche. 
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LE PROJET DE LOI 
D’ORIENTATION AGRICOLE 
PASSE À CÔTÉ DE 
L’ESSENTIEL…

L e projet de loi d'orientation pour 
la souveraineté agricole et le 
renouvellement des généra-

tions (PLOA), déjà peu ambitieux (cf. 
TRI n°499), risque de mal finir. Un nou-
veau projet devait être étudié mi-avril 
par l’Assemblée nationale, avec pour 
objectif un vote d’ici à l’été 2024. Le 
texte  intègre de nouvelles revendica-
tions portées par la FNSEA, le syndicat 
majoritaire, notamment pour faciliter 
l’arrachage des haies et accélérer les 
décisions sur les projets de bassines 
pour le stockage de l’eau.

ABSENCE 
DE RÉFORME FONCIÈRE
Alors que la FNSEA salue « des mesures 
adaptées au renouvellement », la coa-

lition Installons des paysans1, déplore 
encore des propositions « inadéquates 
et insuffisantes » pour assurer au moins 
un maintien du nombre de fermes, qui 
risque de passer d’environ 416  000 en 
2020 à 330 000 en 2030. Ils regrettent 
notamment l’absence d’une réforme 
foncière incluant plus de régulation et 
la création des groupements fonciers 
agricoles d'investissement (GFAI), qui 
pourraient favoriser la concentration 
des terres. Ils soulignent aussi que le 
test d’activité agricole devrait être re-
connu dans la loi.

GUICHET UNIQUE 
POUR L’INSTALLATION
La coalition s’inquiète également de 
la formulation du premier article, qui 

Les mesures proposées par le gouvernement sur le 
foncier ou le parcours à l’installation sont insuffisantes 
alors que des reculs environnementaux ont été actés 
à la suite des manifestations d’agriculteurs.

1	| Qui regroupe des 
membres d’Inpact, la 

Fédération nationale de 
l’agriculture biologique 

et le Réseau national des 
espaces test agricoles.

2| Dont le niveau 
baissera artificiellement 
à chaque nouvelle in-

terdiction de substance 
ou nouvelle formule 
plus concentrée et 
qui prend mal en 

compte la dangerosité 
des produits. Plus 

d’infos dans la vidéo 
de Génération furtures : 

« Le bicarbonate de 
soude plus dangereux 
que les poesticides 

de synthèse ?»
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prévoit que les politiques publiques 
« orientent en priorité l’installation en 
agriculture vers des secteurs straté-
giques pour la souveraineté alimen-
taire et énergétique ». « Qui définit 
cela ? Selon quels critères ? Quels se-
ront les effets sur l’accès et la réparti-
tion des aides publiques de soutien à 
l’installation ? Sur les schémas direc-
teurs régionaux d’exploitations agri-
coles (SDREA) ? (...) En l’état, rien ne 
permet d’éviter que les projets d’ins-
tallation fortement capitalistiques, sur 
des modèles intensifs (...) se retrouvent 
à nouveau favorisés », note la coalition. 
Enfin, alors qu’un guichet unique pour 
l’installation, « France service agri-
culture », doit être créé, ces acteurs 
craignent que les chambres d’agricul-
ture n’assurent pas le pluralisme dans 
le pilotage et l’animation du dispositif. 
De fait, pour l’instant, une grande par-
tie des dispositions de la loi, parfois 
floues, sont renvoyées à des décrets 
du gouvernement : montant des fonds, 
détail de l’organisation de la formation 
ou du réseau France service agricultu-
re...  De plus, le texte n’est qu’une par-
tie du « pacte d'orientation et d'avenir 
agricoles » qui prévoit d’autres me-
sures structurantes.

DÉROGATION 
SUR LES JACHÈRES
Enfin, le gouvernement a annoncé plu-
sieurs évolutions à la suite des mani-
festations des agriculteurs en marge 
de cette loi, qui comprennent souvent 
des reculs sur le plan environnemen-
tal. Citons l’abandon du Nodu comme 
indicateur du plan Écophyto (visant 
à réduire l’utilisation de pesticides), 
au profit du HRI-1, moins disant2 ; une 
nouvelle dérogation sur l’obligation de 
maintenir des jachères ou encore un 
plan de souveraineté de l'élevage, qui 
favorise l’augmentation du cheptel et 
accélère les procédures d’autorisation 
pour les bâtiments d’élevage. ●

Fabrice Bugnot (Transrural)

Les espaces-test 
agricoles font 

partie des solutions 
pour faciliter 

les installations 
mais ne sont pas 

mentionnés dans la 
futur loi agricole.

RE
NE

TA



  TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  40  41 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024 

Cela nous pousse à avancer une 
deuxième raison au caractère 
inatteignable de la cohérence : le 
champ de l’expérience est bien plus 
grand que celui de sa reconstruc-
tion rationalisante, et en cela les dis-
cours qui prônent la cohérence ont 
toujours quelque chose de factice. 
Ce que l’on fait ne peut pas toujours 
être pris dans la cohérence d’un dis-
cours. Se logent dans la pratique de 
multiples dimensions qui ne forment 
entre elles que rarement un tout lo-
gique, un beau paysage, une totalité 
aboutie. Persistent des ombres, des 
contradictions, des incomplétudes. 
Tel est le lot de l’expérience et seul le 
discours, le logos, permet de l’enve-
lopper dans le voile confortable de 
la cohérence.
Il conviendrait d’admettre, en consé-
quence, le caractère fondamentale-
ment fictionnel de la cohérence, 
l’appréhender avec plus d’humilité, 
et finalement lui ôter sa suffisance. 
Alors, il devient possible d’accueillir 
l’idée qu’un « être cohérent » n’est 
pas obligatoirement un être sans 
faille ou sans contradiction. Être co-
hérent reste un chemin sans des-
tination, une forme de recherche 
continue d’adéquation entre des 
actes et des idées mais sans la 
prétention d’une totale correspon-

« Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait », 
telle serait la définition 

courante de la cohérence. Une adé-
quation entre des idées, des valeurs, 
des paroles d’un côté, et des actes, 
des pratiques, des expériences de 
l’autre. La voie de la cohérence se-
rait donc celle de la non contradic-
tion et de la correspondance entre 
des actes et des paroles. Et, en ce 
sens, elle se présente comme un 
horizon souvent inatteignable, pour 
au moins deux raisons.
D’abord pour une question de tem-
poralité. On ne peut se dire cohérent 
qu’a posteriori et, à cet égard, la co-
hérence relève toujours d’une forme 
de mise en récit de ses propres ac-
tions. « Je suis passé en bio parce que 
cela correspond à mes valeurs ». Mais 
l’acte de « passer en bio » ne peut 
pas être entièrement et absolument 
guidé par des valeurs ; rentrent aus-
si en jeu des aspects pragmatiques 
(améliorer son revenu) ou contex-
tuels (politique publique incitative, 
pression de la société). L’injonction 
à la cohérence nous pousse à re-
construire le passage à l’acte en 
l’idéalisant, dans le cadre d’un récit 
volontairement appauvri car pris au 
piège de la correspondance logique 
entre le faire et le dire.

dance. Une cohérence qui laisse la 
possibilité de dire ce qui ne se tient 
pas dans un beau discours, une co-
hérence qui laisse la possibilité de 
vivre la contradiction, une cohérence 
qui assume qu’entre le champ sans 
bord de nos expériences de vie et 
les discours portés sur elles, il y a la 
place pour l’hésitation, l’incertitude, le 
doute. Et finalement, une cohérence 
qui, dans ces conditions, ne peut se 
penser que collectivement.
Une recherche collective de cohé-
rence, dans un cadre d’entraide, de 
coopération, de solidarité, voilà qui 
donne à ce concept une toute autre 
pertinence. Il ne s’agit plus d’être seul 
face à l’injonction de cohérence, tel 
un moine solitaire et discipliné de-
vant les injonctions bibliques, mais 
de construire des alliances de circons-
tance pour cheminer, errer ensemble 
vers cette adéquation souhaitée entre 
nos idées, envies, valeurs et nos actes. 
C’est ainsi que l’on peut construire la 
cohérence d’une démarche d’agricul-
ture paysanne, où l’autonomie souhai-
tée et visée, par exemple, ne rencontre 
bien souvent une réalité d’autonomie 
que collectivement et territorialement. 
Un chemin à parcourir ensemble plu-
tôt qu’une belle histoire que l’on se 
raconte. La cohérence serait donc 
surtout une forme co-errance...

Cohérence
par 

Léo Coutellec
(paysan, 

enseignant, 
chercheur)

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 dé-
posséder 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 redéfinir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils 
véhiculent, telle est la proposition de ce billet.
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Prairies et pâturage 
en Limousin

À la croisée des savoirs 
d’éleveur·ses et de botanistes 

À une époque où les changements climatiques 
questionnent notre capacité à changer les pratiques 
« à temps », le croisement des savoirs entre science 

et usages ne serait-elle pas la solution ? 

Les savoirs séculaires pastoraux 
sont les témoins de ce que 
l’agroécologie peut produire 

lorsque l’homme et la nature coo-
pèrent. Les prairies naturelles et milieux 
ouverts étudiés dans cette publication 
donnent un bel exemple d’écosystème 
dont la résilience est maintenue par 
les pratiques humaines. Dans cette 
optique, le guide technique croise les 
observations d’éleveur·ses du Limou-
sin et de botanistes afin de mettre en 
évidence plusieurs enjeux propres aux 
systèmes herbagers. En premier lieu, il 
s’agit de démontrer par l’exemple que 
les ressources agro-pastorales sont 
un levier important de l’autonomie 
des fermes vis-à-vis des achats d’in-
trants. La volonté des participant·es 
à cette publication – l’association de 
développement pour une agriculture 
plus autonome qui regroupe des éle-
veurs du Limousin, le Conservatoire 

botanique national du Massif central 
et l’association Geyser – est également 
de transmettre des savoirs entre jeunes 
éleveur·ses et leurs prédécesseur·ses 
pour faciliter le recours à ces pratiques, 
qui demandent un engagement dans le 
temps long. 

PROMOUVOIR 
LA VALORISATION DE L’HERBE
Du temps pour les éleveurs.ses afin 
de privilégier la ressource herbagère 
« sur pied », d’une part, en sélection-
nant progresssivement un cheptel 
d’animaux adaptés à leurs fermes 
herbagères, les races étant choisies 
pour leur docilité, leur rusticité, leur 
système digestif. Mais aussi pour ob-
server et expérimenter au rythme des 
saisons le bon moment pour mettre 
à l’herbe et changer les animaux de 
parcelle, en insistant sur la complé-
mentarité des prairies naturelles ou 
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Jean-Luc 
Campagne, Caroline 

Dos Santos et 
Lorrain Monlyade 

- Conservatoire 
botanique national 
du Massif central - 

2023 – 150 pages – 
accessible en ligne 

gratuitement.

temporaires et en contenant l’em-
broussaillement qui altère la fertilité 
des prairies et diminue sa souplesse 
d’exploitation.

PROMOUVOIR LES SYSTÈMES 
DE COOPÉRATION
Du temps pour la nature, aussi, afin 
de co-construire avec l’animal et 
l’éleveur·se une diversité adaptée à 
la résilience et la qualité du système 
herbager. Si la stabilité du rendement 
annuel à long terme des prairies est 
liée à leur diversité, certaines pra-
tiques de fauche précoce ou la ré-
pétition des sécheresses mettent à 
l’épreuve les systèmes de production. 
Pour trouver les solutions adaptées, 
la publication promeut l’écosystème 
agro-pastoral dans son ensemble, en 
insistant sur la nécessité de collaborer 
à chaque échelle, dont celle du terri-
toire et de ses acteurs. Les éléveur·ses 
ne sont pas seul·es et peuvent se faire 
accompagner localement par des or-
ganismes pour intégrer les savoirs bo-
taniques dans leurs pratiques. Ce tra-
vail apparait comme un plaidoyer pour 
inscrire les pratiques humaines à part 
entière dans cette grande collabora-
tion du vivant, en reconnaissant la va-
leur du « bon sens paysan » à égalité 
avec les savoirs académiques. ●

Chloé Mouth
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PRA IR IE S ET PÂTU RAGE  
EN L IMOUSIN 
À L A CROISÉE DES  SAVOIRS 
D’ÉLEVEURS ·SES ET DE BOTANISTES
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Rompre avec l’idée de « mauvaises herbes »
De nombreuses plantes sont des auxiliaires des cultures et des élevages. La biodiversité n’est pas 
décorative ni une entrave à la production. Les plantes messicoles, à l’instar des haies et bocages, 
sont précieuses au fonctionnement de l’agro-écosystème en offrant abri et nourriture aux insectes, 
pour la pollinisation et la lutte contre les ravageurs des cultures.

« Pratiques d’implantation et de gestion des plantes messicoles. Préserver la flore sauvage des 
milieux ouverts à vocation agricole », Laura Lannuzel et Jocelyne Cambecèdes, Conservatoire bo-
tanique national du Massif central, 2022.
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Silence 
Didier Comès

« Je mapel silence é je suis genti .»
À Beausonge, petit village imaginaire des 
Ardennes, Silence habite et travaille chez 
Abel Mauvy, un riche agriculteur très in-
fluent et brutal. Muet et simple d’esprit, 
il est battu, humilié et exploité, lui qui 
est si bon et si proche des animaux. Dans 
cette chronique paysanne, d’un pays que 
Comès connait bien, la rencontre entre ce 
héros atypique et une sorcière aveugle, 
Sara, ouvre le deuxième acte. Elle lui révèle 
le secret de ses origines et ce qui les lie 
à Abel Mauvy.  Le fantastique s’immisce, 
Silence découvre l’amour et la haine, et 
les traits bruts et dynamiques de Comès 
s’éloignent du réel pour transformer les 
personnages, comme Mauvy, en cochon. 
Les serpents qui accompagnent Silence, 
les superstitions issues des sociétés pay-
sannes ou la figure de la femme, présentée 
comme une sorcière, plongent le lecteur 
dans une ambiance saisissante et accom-
pagnent un récit sous forme de parcours 
initiatique vers le pouvoir, le désir et la 
vengeance. F.B.
● Éd. Casterman, 1980, 120 pages.

Saint-Elme 
1 – La vache brûlée 

Serge Lehman et Frederik Peeters

« Il va pleuvoir dans cinq secondes... 
deux... un
– Putain... 
– Dites donc vous avez les prévisions météo 
les plus précises du monde !
– Hihi ! Ici c’est spécial ! »
Franck Sangaré est détective. Avec l’aide 
de Madame Dombre et de son inséparable 
furet, il part à la recherche d’un jeune 
fugueur disparu depuis trois mois. Son 
enquête le mène jusqu’à la petite station 
thermale de Saint-Elme, isolée dans la 
montagne, célèbre pour son eau minérale, 
principale économie du pays et dirigée par 
une famille mafieuse. Elle prend vite une 
tournure étrange sur fond d’enlèvement 
de fillette, de signes étranges et d’invasion 
de grenouilles... mais tout le monde vous le 
dira à Saint-Elme : « Ici, c’est spécial. »
Trois ans après L’homme gribouillé, la série 
Saint-Elme signe la nouvelle collaboration 
entre Lehman et Peeters dans un thriller à 
la Twin Peaks qui mêle l’étrange et le psy-
chédélique avec les codes du polar noir.  
Avec ses dessins aux couleurs très agres-
sives dans les tons rouges, verts et bleus, 
Peeters déstabilise visuellement le lecteur 
et illustre l’ambiance malsaine et violente 
du scénario, dans une bourgade où tout est 
sombre, même en plein jour. Prêts à percer 
les secrets de Saint-Elme ? P.B.
● Éd. Delcourt, 2021, 80 pages (5 tomes).
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Le boiseleur
1  –Les mains d’Ilian 
Hubert et Gaëlle Hersent

«  Solidor était bâtie à l’extrémité 
d’une vaste presqu’île, séparée du reste 
du monde par de hautes montagnes pra-
tiquement infranchissables [...] Nombre 
de plantes y poussaient qu’on ne voyait 
nulle part ailleurs [...] et les oiseaux qu’on y 
trouvait appartenaient tous à la famille des 
griselottes, espèce endémique au plumage 
terne et, de plus, pratiquement aphone. »
Le Boiseleur relate l’histoire du jeune Illian, 
apprenti sculpteur. Dans la ville imaginaire 
de Solidor, isolée et entourée de montagnes, 
les habitants ont développé une passion 
pour les oiseaux exotiques dont les chants 
retentissent dans chaque ruelle toute la 
journée. Ilian fabrique de magnifiques cages 
à oiseaux pour les enfermer. L’apprenti n’a 
pas suffisamment d’argent pour avoir son 
propre oiseau, il sculpte alors un rossignol 
en bois plus vrai que nature sans imaginer 
les répercussions... Avec sa phrase d’ou-
verture « En ces temps fort lointains... » et 
sa merveilleuse couverture en relief, Le 
Boiseleur nous plonge immédiatement dans 
une ambiance féérique et enchantée. 
Mais méfions-nous des apparences. Avec 
ses doubles pages colorées et sans dialo-
gues, cet ouvrage, qui ressemble presque 
autant à un conte illustré qu’à une bande 
dessinée, n’est pas qu’une fable poétique et 
délicate. Le Boiseleur est un conte cruel et 
très contemporain, qui critique la société de 
consommation et dénonce le système des 
classes sociales. À mettre donc dans toutes 
les mains ! P.B.
● Éd. Soleil, 2019, 82 pages (2 tomes).

Magasin général
1 – Marie 

Régis Loisel et Jean-Louis Tripp

« Ainsi va la vie à Notre-Dame-des-
Lacs... D’où je suis, je contemple la saison 
des feuilles. J’y voie le vent qui les balaye 
dans le flamboiement de l’été des indiens. 
J’y vois ces gens parmi lesquels j’ai vécu... 
J’y vois... tout ce que j’aurais aimé faire... et 
que je n’ai pas fait... »
Notre-Dame-des-Lacs est une petite, toute 
petite bourgade de deux cents âmes, située 
au fond d’une vallée du Québec. L’action se 
déroule dans l’entre-deux-guerres et on y 
découvre la vie du village et des quelques 
familles qui le compose. Dans ce premier 
tome on suit Marie, quarante ans, qui re-
prend à la mort de son mari le « magasin 
général », seul commerce du village. Mais 
Marie n’est pas du village et n’a pas d’en-
fant : sans le savoir elle va rapidement 
perturber la morne routine de ses habi-
tants...  Magasin général, chronique rurale 
écrite et dessinée à quatre mains, repose 
sur un scénario simple, sans grand rebon-
dissement avec un mélange de dialogues 
en français et quebecois parfois lourds 
à décrypter, mais les dessins sont d’une 
indéniable qualité. Une immersion totale 
dans cette contrée lointaine du Canada 
dont on sort le cœur léger. P.B.
● Éd. Casterman, 2006, 76 pages (9 tomes).

petits villages

BD ?!
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versent, ni mieux, ni moins bien. « On est pas là 
pour abimer », dit l’un des fermiers.
Une ferme, un peu fardeau, portée par trois frères 
après leurs parents et reprise par un neveu, une 
ferme comme un destin familial qu’il faut, coûte 
que coûte, poursuivre malgré les sacrifices, 
malgré le poids du travail sur les corps fatigués, 
malgré des désirs inassouvis. Une ferme où 
le travail bien fait porte les hommes. L’un des 
frères, face caméra : « Je n’ai pas osé tout foutre 
en l’air... », partir ailleurs, faire autre chose ; le 
deuxième pourtant avoue : « Je n’étais pas fait 
pour les bêtes, cela ne me plaisait pas trop. » Les 
trois frères sont restés célibataires. « C’est un 
échec sur le plan humain », dit l’un d’eux. Tous 
trois espèrent que les progrès technologiques 
faciliteront la reprise par le jeune couple, lui a 
fait le choix de reprendre et les anciens sou-
haitent pour eux un peu plus de liberté, de corps 
soulagé, de vie de couple possible... La ferme des 
Bertrand interroge les destins paysans, le sens 
de la vie lorsque le travail prend toute la place, 
les transformations liées à celles du marché, le 
remplacement des hommes par des machines, 
l’accélération des cadences... Une histoire in-
time, sociale et économique qui résonne avec 
notre actualité politique. M.L.

La ferme des Bertrand
Gilles Perret

sorti en salle le 31 janvier 2024
Dans un décor de carte postale, la ferme des 
Bertrand, en Haute Savoie, s’apprête à une nou-
velle époque : la robotisation de ses trayeuses. 
À cette occasion, leur voisin de toujours, Gilles 
Perret, reprend le fil des images tournées chez 
eux depuis trente ans. Retrouve même un film 
d’archives des années 1970. Et donne à voir 
l’histoire singulière sur le temps long d’une 
exploitation laitière comme il en existe des 
centaines sur le territoire, ni industrielle, ni 
alternative. Ses propriétaires élèvent une cen-
taine de vaches (Drôlette, Jugeote et les autres) 
et tentent de faire avec les époques qu’ils tra-

DOCU.

Artistes
et paysans

Battre la campagne
Les Abattoirs – Toulouse

Depuis le 1er mars et jusqu’au 25 août, les 
Abattoirs de Toulouse – musée et fonds régional 
d’art contemporain installé dans d’anciens abat-
toirs du XIXe siècle – accueillent une vaste expo-
sition consacrée aux « liens multiples et riches 
entre artistes et paysans à l’aune des enjeux 
auxquels fait face l’agriculture d’aujourd’hui ». 
Les nombreux artistes exposés sont parfois 
eux-mêmes « artgriculteurs » et issus du monde 
entier. Parmi eux, citons Terence Pique dont les 

revue de presse

La « crise » agricole et les manifestations de 
cet hiver ont donné lieu à une multitude d’ar-
ticles depuis trois mois. Citons Mediapart, avec 
un dossier sur « Le surgissement de la colère 
agricole » de 49 articles : des révélations sur 
le patrimoine et « la rémunération hors norme 
d’Arnaud Rousseau, président de la FNSEA » à 
la tête du groupe Avril (187 000 euros par an), 
une analyse sur la question des prix plan-
chers ou « l’opération d’esbrouffe d’Emmanuel 
Macron », des témoignages d’agriculteurs du 
Lot-et-Garonne « On vit dans le monde de l’in-
certitude, la société ne nous comprend pas »....
Le Monde, lui, a décrypté les nombreuses 
annonces censées répondre aux demandes 
des agricultures, par exemple dans un article 
sur la réforme express de la PAC qui « détri-
cote les acquis environnementaux » (15 mars) 
mais a aussi apporté du contexte avec « une 
contre-histoire du productivisme agricole » De 
René Dumont à Jean Jouzel en passant par José 
Bové (2 mars) ou« l’inexorable progression du 
recours à l’irrigation » (21 février). Le journal 
tente de sortir d’une présentation homogène 
et unitaire des agriculteurs, avec le sociologue 
Bertrand Hervieu pour qui « Tous les agricul-
teurs ne sont pas fragiles, mais la recompo-
sition en cours fait plus de perdants que de 
gagnants » ou l’économiste Thomas Piketty 
qui montre chiffres à l’appui que « Les paysans 
apparaissent comme la plus inégale des pro-
fessions en France actuellement » (10 février).
Citons également Politis et son dossier 
« Comment manifester avec nos bourreaux ? 
L'imposture FNSEA » (13 mars) ; Le Monde di-
plomatique qui montre « Comment l’extrême 
droite laboure la campagne » en précisant 
le rôle et l’histoire de la Coordination rurale 
(mars 2024) ou encore Reporterre avec « Les 
bergers, grands oubliés de la crise agricole » 
(13 février) et « Smic, semaine de 70 h : des 
paysans racontent leur quotidien ». Enfin, ha-
sard – ou non – du calendrier, Splann ! a dif-
fusé avec ses partenaires une enquête solide 
et édifiante « Bocage : la fin d'un paysage » le 
27 février. F.B

crise agricole
photographies prises sous « la 
mer de plastique » des serres 
intensives de la province d’Al-
mería dénoncent les conditions 
de travail des ouvriers agricoles 
du sud de l’Espagne ; Suzanne 
Husky, qui a tissé un tapis en laine 
vierge représentant la cavale et le 
meurtre de l’éleveur bovin Jérôme 

Laronze par des gendarmes français ; ou encore 
la sorcière éco-féministe Annabel Guérédrat qui, 
dans sa performance filmée Ensargasse-moi, 
enlace presque nue ces algues invasives et 
toxiques déposées sur les plages de Martinique. 
L’exposition se décline au printemps et jusqu’à 
l’automne dans toute l’Occitanie, avec un focus 
sur l’humus à Cahors (46), sur la terre à Saint-
Jean-Cap-de-Joux (81), etc. J.L.
Tarifs et infos sur le site des Abattoirs.
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Paysans : 
la liberté 

en héritage
Des exodes ruraux  

aux citadins-paysans
Marcel Marboie

L’auteur, formé par la Jeunesse agricole ca-
tholique et jeune agriculteur dans les années 
1965, a pris rapidement le chemin des études 
pour travailler à l’Inra avec un doctorat de 
science économique. Son parcours est au 
centre de cet ouvrage singulier. Il mêle en 
effet une autobiographie comprenant une 
analyse – fine et détaillée – de l’évolution du 

L’usine, le bon, 
la brute et le truand 

Marianne Lère Laffitte
sorti en salle le 3 janvier

L’usine en impose avec ses airs de cathédrale. 
Dans  L’usine, le bon, la brute et le truand, la 
réalisatrice, Marianne Lère Laffitte, filme avec 
majesté ses machines géantes figées, ses 
étendues désertes et silencieuses. Un chant 
de diva, qui accompagne ces images, amplifie 
l’impression de solennité face au vide. Dans les 
entrailles de cette fabrique de papier restent 
trois hommes. Ils mènent une lutte acharnée 

monde paysan dans le village de 
Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne), 
un regard économique et so-
ciologique sur l’évolution de la 
paysannerie et des questionne-
ments et propositions sur le sens 
du mot « paysan » aujourd’hui. Le 
premier chapitre offre un cadrage 
sur l’exode rural de ces 50 der-
nières années, le rôle qu’ont joué 
les États et les idéologies. Mais 
rapidement, l’auteur s’intéresse aux « citadins-pay-
sans » ou aux jardins nourriciers et urbains, notam-
ment en Russie, qui ont pu fournir entre 20 % et 25 % 
de la valeur totale de la production alimentaire du 
pays. Ne seraient-ils pas eux aussi des paysans, 
en recherche de liberté et d’autonomie ? Quel rôle 

pour relancer la production dans cette zone bétonnée 
aux marges de Chapelle-Darblay, près de Rouen (76). 
Cette papeterie, fondée en 1928, recyclait le papier de 
24 millions de personnes par an, près d’un tiers de 
la population, unique site en France à fabriquer du 
papier journal 100 % recyclé.
La bataille commence en 2019 lorsque son proprié-
taire finlandais décide de vendre et de licencier les 
217 employés du site. Un coup sévère pour ce territoire 
où l’usine a fait travailler plusieurs générations ; sa 
mémoire traverse des familles, s’inscrit aussi dans 
cent ans de lutte ouvrière et conflit sociaux. Ce dernier 
combat est mené par Julien, papetier de père en fils, 
syndiqué et élu secrétaire du comité social et écono-
mique ; Cyril, papetier depuis 1998, délégué syndical 
et secrétaire du syndicat CGT Chapelle-Darblay et 
Adrien, qui travaillait comme cadre dans les bureaux 

de l’usine, surnommés « Versailles », jusqu’au jour où 
il décide de s’allier aux ouvriers pour tenter de sauver 
l’usine. Leur lutte   – et la singulière amitié qu’ils tissent 
– rappelle que parfois le petit pot de terre peut l’em-
porter sur le pot de fer. « J’ai été happée par ce combat 
unique, mêlant conscience écologique, lutte sociale et 
surtout intelligence collective », explique Marianne 
Lère Laffitte. Une bataille qui demeure entière début 
2024 puisque la reprise des activités restait condi-
tionnée à de nouveaux financements. M.L.

peuvent-ils-avoir pour recréer des 
convivialités, produire une nourri-
ture saine et accessible, partici-
per à recréer de la biodiversité... 
? L’étude menée sur son village 
natal de la Marne nous emmène, 
elle, sur la façon dont les trois 
figures des paysanneries d’autre-
fois qu’il identifie – les paysans 
libres, les émancipés du servage 
et les paysans mixtes – perdurent 

aujourd’hui. Avec un questionnement devenant 
facilement au fil des pages un appel : il faut mieux 
reconnaitre et soutenir les agricultures porteuses 
de libertés, des cotisants solidaires aux jardiniers 
urbains. F.B.
Éd. France agricole, 2023, 310 pages, 19,90 €.

essai

Et vous 
passerez 
comme 

des vents 
fous

Clara Arnaud

l’accident survenu la saison précédente tandis 
que la seconde arpente la forêt afin d’étudier 
le comportement des plantigrades et élaborer 
des réponses adaptées à leur prédation sur les 
brebis. Écrit le temps d’une estive, très finement 
documenté (on saurait presque comment soigner 
une brebis après avoir suivi Gaspard une saison), 
ce deuxième roman brosse un tableau tout en 
nuances des relations complexes au sauvage et 
au vivant et des débats autour de la présence de 
l’ours en France. J.L.
Actes Sud, août 2023, 384 pages, 22,50 €.

DOCU.

« Si elle revient trop vite, il est mort . Si elle 
revient . » À Arpiet , au printemps 1883, Jules 
rêve de l’Amérique et de la vie saltimbanque de 
montreur d’ours. Profitant de ce qu’une ourse 
est sortie de sa grotte en quête de nourriture, il 
se glisse dedans et capture son oursonne, qu’il 
projette de dresser. Plus d’un siècle plus tard, 
l’ours, qui avait été chassé puis réintroduit dans 
la montagne pyrénéenne, terrifie Gaspard, ber-
ger trentenaire, autant qu’il fascine Alma, jeune 
éthologue du Centre national pour la biodiversité. 
Le premier s’apprête à remonter en estive malgré 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Transrural initiatives est une revue bimestrielle d’infor-
mation sur le monde rural. Elle est publiée depuis 1993 
par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir), 
association d’édition de diverses organisations œuvrant 
dans le champ du développement agricole et/ou rural et 
se reconnaissant dans les valeurs de l’éducation popu-
laire. Aujourd’hui composée de :

Réseau Civam, le réseau des centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural ı www.civam.org

le MRJC, mouvement rural de jeunesse chrétienne 
ı www.mrjc.org

Relier, le réseau d’expérimentation et de liaison des 
initiatives en espace rural ı www.reseau-relier.org

Cap rural ı www.caprural.org
Le réseau des Créfad, centres de recherche, 

d’étude et de formation à l’animation et au développe-
ment ı www.reseaucrefad.org

Le Réneta, réseau national des espaces-test agri-
coles ı www.reneta.fr

Terre de liens ı www.terredeliens.org
Le Célavar Auvergne-Rhône-Alpes, comité 

d’étude et de liaisons entre associations à vocation agri-
cole et rurale ı www.celavar-aura.com

A C C O M PA G N E R  L E  C H A N G E M E N T  S O C I A L
Média participatif et indépendant, Transrural initiatives 
privilégie les réalités de terrain et valorise les initiatives 
locales et innovantes. Il offre une lecture décloisonnée 
des questions rurales et appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages, mettant en avant des 
espaces où il est possible d’habiter, de se déplacer, de 
s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et 
de tisser des liens. Ces expériences locales, de la vie 
culturelle à l’aménagement du territoire en passant par 
l’énergie, la démocratie locale ou l’agriculture, illustrent 
concrètement des alternatives au modèle de dévelop-
pement économique dominant, marqué par la mise en 
concurrence généralisée, la disparition des solidarités 
et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. À 
travers leur récit, Transrural initiatives entend sortir de!

COMMENT PARTICIPER ?

Je rejoins le comité de rédaction !
Transrural initiatives est une revue par-
ticipative, dans le sens où elle met en 
place un processus de rédaction col-
lective avec différents profils en interac-
tion : militants associatifs, animateurs, 

journalistes... Cela nous assure un ancrage de terrain et nous 
permet de nous faire le porte-voix d’initiatives locales. La revue 
est ouverte à vos propositions d’articles, photographies, réac-
tions... Chaque mois, le comité de rédaction discute des su-
jets à traiter en visioconférence ; vous y êtes les bienvenu.es ! 
Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions, informa-

tions et ressources par mail. 

Je deviens ambassadeur.rice !
Devenir ambassadeur.rice de la revue, 
c’est la représenter sur diverses 
manifestations dans sa commune, son 
département, sa région : tenir un stand 
ou une table de presse avec brochures, 

livres et/ou magazines, organiser un atelier d’arpentage du 
Pouvoir des mots ou un café-débat autour du dernier dossier 
de Transrural initiatives, trouver de nouveaux dépositaires... 
autant d’initiatives locales à décliner selon vos envies et 
disponibilités. Nous pourrons annoncer vos rendez-vous et 
vos coordonnées sur le site internet et dans la newsletter. 

Je diffuse !
Vous fréquentez ou gérez une épicerie 
bio, une librairie, une boutique, un 
café qui vous semble correspondre à 
Transrural initiatives ? Ce lieu pourrait 
être dépositaire de la revue. Recevez une 
quantité définie à l’avance de magazines 

à vendre sur place et réglez-nous tous les semestres. 

Je m’abonne !
Sans publicité, indépendante de 
toute structure syndicale ou politique 
mais résolument engagée, Transrural 
initiatives doit assurer sa pérennité 
grâce aux abonnements. 

  TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  46  47 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024 

Rejoins l’equipe transrural !
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LE KIOSQUE
Le Pouvoir des mots
Se réapproprier le vocabulaire dominant pour trans-
former la société
Une quarantaine de chroniques parues entre 
2015 et 2020 dans Transrural initiatives qui in-
terrogent les termes dominant le débat public.

. . . . . . . . . . .  exemplaire(s) x 13 € (frais de port compris) =   . . . . . . . . . . €

Devenir paysan
Reconversions professionnelles vers l’agriculture 
Dix témoignages de paysans ayant en commun 
d’avoir eu une autre vie professionnelle avant 
de faire le choix de l’agriculture. Une seconde 
partie propose conseils pratiques et ressources.

. . . . . . . . . . .  exemplaire(s) x 27 € (frais de port compris) =  . . . . . . . . . . €

Ancien(s) numéro(s)
Le(s) numéro(s) souhaité(s) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  exemplaire(s) x 5 € (frais de port compris) =  . . . . . . . . . . . . €

Visitez la boutique en ligne
Abonnez-vous ou commandez un numéro sur : 
www.transrural-initiatives.org/boutique
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Le règlement pour les 
abonnements et commandes
est à adresser à l’Adir :
18, rue Claude Tillier – 75012 Paris
transrural@globenet.org

 Par chèque,
 à libeller à l’ordre de l’Adir

	Par virement
 (sur facture)

 Par mandat administratif
  (sur facture)

	 Je souhaite recevoir une facture.

règlement

ABONNEMENT
Pour 1 an (6 numéros)
 Tarif individuel 55 €
	Tarif réduit 45 €
 (étudiants, chômeurs, temps partiel subi, etc.)

	Tarif association 60 €
 Tarif institution 90 €
 (collectivité, bibliothèque, lycée agricole...) 

NB : Il existe un tarif groupé, à 45 € par personne à partir 
de 5 personnes. Pour renseignements et commandes,  
contactez-nous par mail.

Coordonnées 
Société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Téléphone ou mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en cas de retour de numéro)

Si vous souhaitez faire découvrir la revue, indi-
quez ici les coordonnées de la personne de votre 
choix, nous lui enverrons un numéro :

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

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

n°498 / juillet-août 2023 / 10 euros

•CINÉMOBILE : 
ÇA ROULE MA POULE

•UN TOUR DE FRANCE
DES TOILETTES SÈCHES

•PRISON FERME

Dossier
COMMENT LES PAYSANS S’ADAPTENT
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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