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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.

CH
AB

RE
LO

CH
E/P

NR
 D

U 
LIV

RA
DO

IS-
FO

RE
Z 



??

18  TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  18

« 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

Tribune
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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 



Titre encadré 
??. ?.?.

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

??

dossierdossier

Titre graphique

 24 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024 24  TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  24

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.



1 - ?

 24 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  24 TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024 24  TRANSRURAL INITIATIVES • N˚501 • JANVIER/ AVRIL 2024  24

dossier

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 
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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.
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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 ? 
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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. 


