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EVOLUTION DES ROLES FE}4TN]NS DANS L'AGRICT]LTIIRE '

FACE AUX CITANGEMEMTS DE LA SOCTETE RURÀLE

par Martine BERLAN (f .N.R.A.) et Rose-t{arie PAINVIN (s.N.s.A.R.)

Dans une période oi ='exprimait un fort courant d,ropinion d.ans

les nilieux professionnels agricoles, favorable à la reconnaissance d,un
statut de 1'agricultrice-aujourd'hui très partiellement inscrit dans la loi
drorientation agricole - et entraînant dans son sillage une revenclication
semblable de la part des conjoi,ntes d.e travailieurs indépendants -
nômbreuses en rnilieu rural - nous avons été amenées à arralvser :

* quelle esË la contribution de la main d.'oeuvre féminine à

la marche des exploitations agricoles d.ans des systèmes de production et
des tlpes d'agriculture diversifiés,

comment s'effectuent la division du trarrail et la répartition
des tâches dans lrexploitation et la fami.lle agricoles,

- et de façon plus générale, quels sont Ia place et le rôle des
femmes dans lrorqani-sation socio-économique du secteur agi:j.cole, d.ans

l'animation et le développement de collectivités rurales plus ou moins
soumises aux influences urbaines (1).

Depuis L945, de profonds boul-eversement.s ont affecté I'agri-
culture françaJ-se et le monde rural; les conséquences les plus évid.entes
en ont ét'é t'éIimination accélérée des petits producteurs et I'exode rurai -
dont. I'exode féminin a été le plus accentué -. Les changements tant d.,ordre
technique que socio-économique ont entralné une restructuration des unités
de production (les exptoitations) et des unités de reproduction et de

consommation (les ménages) .

(1) La présente communication s'appuie sur un travail de recherche effectué
en 1978-1980 dans Ie cadre d'une étude internationale comparative de la
situation des femmes rurales. La prernière partie des travaux de groupe
français fait t'objet du rapport "Conditions de vie et de travail des
femmes dans les exploitations aqricoles en France" par Mart,ine BERLAN
et Rose-Marie PAINVIN, avec la participation de trla.rie-Thérèse DENTZER.
Octobre 1980, IL2 p" + tableaux et. annexes, Centre Régional de F-echerches
de sociorogie et d.rEconomie Rurares, 65, rue d,e saint-Brieuc - 3s042.
Rennes-Cédex.
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Les fonctions de Ia famille et I'organisation sociale des

communautés ont été elles aussi modifiées.

L'évolution des rôIes féminins dans I'agricrrlture est tribu-
taire de lrensecnble de ces changements.

LES TRANSFORMATIONS DE LIENVIRONNN4ENT SOCTO-ECONOM]OUE DES AGRICULTRICES

dans les expS-oitations

Les systèmes autarcigues de polyculture et dtélevage' en

dépit, de Ia résistance gui les caractérise, font progressivernent place à
des systèmes de production plus spécialisés et inùensifsrpratiQu6s dans

des unités plus importantes et plus fortement insérées dans l-'économie

marchande. Les décisions de production" sont de plus en.plus conditionnées

par des facteurs et des agents extérieurs à l'exploitation"

La participation à ces décisions dépend de la compétence

technique acquise par J-a formation eÈ du degré d'ouverture sur lrextérieur
qui lui est Iié. Les deux conjoints exploitants ne sont pas nécessairement

préparés de la mêne façon à assurner ces changements : souvent les fernnes ne

bénéficient pas drune formation et d'une information professionnelles aussi

déveJ-oppées que celles des hommes.

Dans un souci d'accroissement de Ia productivité' Ies agri-
culteurs appliquent des technigues de plus en plus sophistiguées, notanunent

dans Ie domaine des productions végétales où cela se traduit par une

mécanisation très cotteuse. Le perfectionnement technique atteint aussi les
productions animales - domaine d'activité pJ-us spécifiquement féminin - où

sont utilisées des néthodes de sélection et de conduite d'élevage induisant

des corits de production éIevés. Une attention de plus en plus grande dolt
être portée à la gestion des facteurs de production et aux résultats
économiques, souci gue partagent les deux conjoint,s exploi'tants.

Les fonctions d'administration et de relations avec I'extérieur
sten Ërouvent accrues et les fermnes sont généralement concernées par ces

nouvelles activités"
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dans les farnilles

Les structures familiales se sont elles aussi modifiées : à

Ia fanille "étendue" (plus ou moins patrlarcale selon les régions), s'est
progressivement substituée une cellule familiale restreinte au couple et à

ses enfants. Seul le couple d'expJ-oitants assure désomais régulièrement
les tâches productives : ses d.escendants en sont écartés par Ia scolarisa-
tion prolongée, ses ascendants par Ie départ à la retraite, ses collatéraux
par la nécessaité de Èrouver un emploi hors de I'agriculture. De ce fait
une nouvelle réparti-tion des tâches et des décl,sions devrait sropérer entre
mari et femme dans lrexploitation et dans la famille.

Les fonctions de la fanille évoluent elles aussi : dans les
systèmes traditionnels la famiLle agricole assurait conjointement sa propre
reproduction et Ia pérennité de I'exploitation ; de ce fait les projets des

individus étaient subordonnés à ceux du groupe. Aujourd'hul, réduite d.ans

ses effectifs, la cellule familiale srouvre sur I'extérieur et accorde plus
d'importance à Ia réalisation personnelle de ses membres mais les tâches
éd.ucatives sren trouvent compliquées. Les enfants d'agriculteurs peuvent
s'orienter hors de I'agriculture s'ils le souhaitent et inversement des
jeunes d'origine non agricole peuvent envisager de devenir cultivateurs
ou éIeveurs. Cependant, la perspective de reprise d'exploitation reste
généralement associée à un projet matrimonial, ce qui laisse entrevoir que

Ie rôle attendu de Lfépouse est,entre autresrcelui d'une collaboratrice
professionnelle.

" " " dans les collectivités rurales

Les rnénages agricoles sont de plus en pI-us minoriÈaires dans

les communes rurales, a fortiori lotsque celles-ci se trouvent à proximité
dtune zone ind.ustrialisée et urbanisée. La mobilité socio-professionnelle
qui caractérise la société industrielle s'oppose à I'homogamie de règle
dans les sociétés paysannes. Les modèles urbains d'éducation, de travail,
de consommation, de l,ôisirs, auxçnrels sont exposées les collectivités
rurales, peuvent entrainer chez les jeunes générations, des aspirations à
des modes de vie différents de ceux des générations précédentes" ces modèles
sont drautant plus fréquents que Ia ville est plus proche ou que des urbains
de plus en ptus nombreux s'installent à la campagne.
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Lés changeraents que nous venons d'évoquer ont des incidences

directes sur la division se<uelle du travail et sur la prise des déctsions

familiales et professionnelles dans I'exploitation agricole. C'est ce que

nous avons tenté d'évaluer en effectrrant en 1978 une enquête approfondie

auprès de 368 agricultrices mariées, âgées de moins de 50 ans, résidant

dans sept villages (ou groupes de villages) choisis dans 6 régions où

dominent des systèrnes de production' différents (cf. tableau de présenta-

tion des vitlages). Les résultats ont été analysés en distingruant deux

tlpes de communautés : des villages à iiominante agraire et des vilJ-ages

relativement urbanisés (cf. tableau des caractéristiques des 2 tlzpes de

villages) .

EVOLUTION DES ROLES DES AGRICULTRICES (1)

rôl-e professionnel

Selon l-'hlpothèse de l'étude internationale - à laquelle nous

part,icipons - I'effet des modèles de la société industrielle devrait

se traduire par !e développement, dans les zones péri-urbaines, d'une

agriculture spécialisée dans des productions plus spéculatives et

intensives et par Ia réduction de la participation des ferunes aux tâches

productives. Dans Ia population observée en France, ce retrait de l-a main

d'oeuvre féminine des activités productives est loin d'être réalisé (on

ne I'observe que dans les grandes exploitations capitalistes) eÈ il- n'est
pas sûr gu'il soit globalement souhaité par les intéressées-

Dans la structure dominante qu'est I'exploitation familiale,
on a plutôt affaire à 1'élaboration d'un modèle agricole original- d'orga-

nisation du travail à trois composantes où les honunes serai'ent du côté

du "planifié" et du "planifiable", alors que les feromes serêient du côté

de "1,aIéatoire", la troisième composante étant Ia r4ain d'oeuvre d'appoint

saisonnière. La femme y serait un personnage cIé, éIément de soupl-esse et

de pollnzalence permettant au modèIe de fonctionner. Ell-e présente en outre'
lravantage d'être une main d'oeuvre gratuite ou quasi- gratuite parfaitement

intéqrrée à Ia structure socio-technique de I'exploitation.

(1) Les réflexions qui suivent se fondent sur les résultats de I'enquête
précitée.
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La majorité des femmes enguêtées sont en effeÈ disponibles
en pennanence all se:rrice de I'exploitation : les aléas occupent une place
très importante dans leur activité agricole et y prennent différentes
for:nes. La saisonnalité en est une : crest ainsi que le budget-temps de

Ia femme est profondément soumis au ryttune saisonnier - surtout dans les
zones où. d,ominent les productions végétales - et cela davantage que I'em-
ploi du temps de son mari. Ce d.ernier travaille généralement à temps plein
sur I'exploitation et sa contribution arx( travaux dornestiques est quasiment

nulre" si ra journée d.e travail est allongée pour tous en période "de
pointe", il s'opère en plus, pour les femnes, un déptacenent. d,rune fraction
du temps de travail domestique au profit du temps de travail agricole" {.

i
L'accroissement du tenps moyen de travail agricote d.es.

femmes entre la période "nomale" et Ia période "de pointe" est à imputer
:principalement aux travaux des champs, notarment aux travaux de récolte

et de conditionnementi I'augnnentation de léur journée de travail est
particulièrement sensible d.ans les exploitations orientées vers des

cultures spéciales, Ie maraichage par exemple. a lrinverse, la part du

temps consacrée aux travaux domestiques djml,nue en période "de pointe",
certaines de ces activités pouvant êtle simplifiées ou différées, tandis
que le travail agricole de cette période requiert un conc'ours supplémen-
taire des travailleurs féminins qui sont alors considérés comme main
d'oeuvre d'appoint ("bouche-trous", disent certaines agricuitrices) . Il
conviendrait d'aifecter une valeur particulière à ce supplénent de travail
qui, dans certaines circonstances :intempéries, fluctuat,ions du marché...
peut faire varier, de façon sensible, la vareur marchande de toute une

récolte

Mais les femmes ne sont pas requises uniquement pour les aléas
saisonniers; quotid'ennement il leur arriye d.'être dérangées dans leur
travail : appel téléphonique, accueil de visiteurs, course pour un dépan-
naqe etc.". (une grande majorité d'enquêtées s'en plaiqnent). Le budget-
temps des agricultrices est ainsi constitué d'une longue succession
dractivités très diversifiées et parcellisées, plutôt que dropérations de

longue durée. A la différence de celle des honmes, leur journée est frac-
tionnée, hachée, hétérogène et néanmoins longrue : selon I'enquête, leur
charge de travail totare - agricole et domestique - est en moyenne, de

10 héures par jour, en période "normale", de 11 heures et demie, en période
"de pointet', ceci pendant six jours par semaine - plus un certain nornbre

d'heures le dimanche - et pendant 52 semaines par an - car la majorité
dtentre elles ne prennenÈ pas de vacances.

(:

t
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Cette parceltisation des tâches devrait être analysée comme

une composante de Ia charge de travall et un indice d'évaluation de

celle-ci. Crest d'ail-l-eurs parmi les agricultrices gui se trouvent Ie plus

fréguemment placées dans cette posiÈion de travailleur "à Ia demande" -
dans la pollproduction et Ie maraîchage-que srexpriment le pl-us souvent

des souhaits de changement dans I'organisation du travail.

Dans les exploitations orientées vers la production animale *

la production laitière notarnment, dominant dans les exploitations enquêtées-

qui requièrent la plus i:nportante contribution professionnelle de Ia part

des agricultrices - 6 heures et plus par jour, en moyenne, régulièrernent

réparties tout au long de I'année - Ia place des fennnes dans lrexploitation
apparaît mieux définie et leur travaitP'{/alorisé, mêrae si cè ntest pas

toujours par un résultat économique éIevé, d'où leur moindre souhait de

changement de. leur condition actuelle"

e temps .de travail agricoJ-e de Ia ferune est donc modelé par

des contraintes multiples; il s'en suit un morcellement, une superposition

des tâches et une relégation dans des activités les renvoyant au pôle

manuel de la division du travail (plantation, repiquage, éclaircissage,

récolte des fruits et 3-égumes, conditionnemeirt pour la venter vaisselle

laitière, netÈoyage de la salle de traite etc...) ou pouvant être consi-

dérées cotrtrne des transferts de leurs "aptitudes" domestiques (enregistre-

rnents comptables, soins apportés aux jeunes et petits animaux etc"..)" f,e

travail agricole ainsi perçu et profondément imbriqué à I'activité domes-

tique engendre une socialisation non professionnelle qui nrimplique grurère

de rapports sociaux avec "ltextérieurt'.

En effet, Ia participation des femmes aux activités de rela-
tions avec l-'environnemenË de l'exploitation semble tiée à J.'ampleur de

leur contribution aux tâches productives et à Ia place qui leur est faite
dans Ia production. Mais souvent, seules les tâches adrninistratives leur

offrent I'occasion de contacts, car La commercialisation des produits de

I'exploitation est généralement effectuée par l-e rnari exploitant. II est

bien rare aussi que les femmes achètent du matériel agricole - ou même

participent à cet achat-,Par contre, s'il sragit de démarches à caraetère

administratif : relaÈions avec les organismes financiers et les services

divers, enregistrenents comptables... leur participation 1z est plus fréquenÈe.
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Conscientes de leur dépossession du pouvoir de décision qui
résulte de 1'éparpillement de leurs activités ou de leur re'légation dans

des tâches routinières, certaines fensnes tentent de plus en prus une

réappropriation de Ia compréhension d.e ce gui se passe sur I'exploitation
en Èenant la comptabilité. Mais il s',agit le plus souvent d'une cornptabllité
simplifiée' car les enregistrernents plus élaborés requièrent des plages de

temps j:nportantes et une formation qu'une minorité drentre elles prennent
Ie temps d'acquérir.

Leur fonction productlve, plus que leur connaissance de la
gestion, leur permet de collaborer aux décisions d'investissements pour
lrexploitation' mais rares sont celles qui les prennent elles-mêmes, le
pouvoir étant ici aux mains d.es hommes gui représentent d'ailleurs
majoritairement lrexploitatLon aux assemblées d'organismes professionnels.

rôle domestique et farni'lial

Le rôle professionnel de la femme dans la prod.uction agricole
reste profondément imbriqué avec son rôle domestique et familial en raison
de la persistance drune structure socio-économique à base d.'exploitation
familiale" Toutefois, ces rôles ne sont pas jmmuables : d'une part ils
évoluent sous I'influence des transformations précéderurent évoquées,
drautre part chaque personne y imprime ses caractéristiques propres. parmi

les facteurs décisifs de I'évolution des rôles domestiques et familiaux
nous avons particulièrernent, remarqué le degré d'urbanisation de la collec-
tivité environnante, la taille de la fasritle-en rapport avec le maintien
ou Ia disparition de la cohabitation de plusieurs générations- - le niveau
de formation des individus"

Sl, lron excepte les ménaqes en cohabitation-minoritaires dans
lrensemble interviewé - les travaux ménagers quotidiens (préparation des
repas, vaisselle' rangiement, courses...) sont très généralement exécutés
par les fenrnes. L'activité masculine dans la maison se limite le plus
souvent à des tâches non répétitives mettant en jeu une certaine technicité:
réparation d'appareils ménagers, rénovation de I'habitat, entretien du
chauffage, courses avec déplacement motorisé etc.. "
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La réduction du groupe domestigue fait désormais peser sur

la femme seule Ia quasi Èotalité du travail ménager que I'autoeonsommation

- encore largement pratiquée - et les habitudes al-imentaires spécifiques

au milieu agricole contribuent à alourdir. Si Iréquipenent ménager permet

d'alléger certaines tâches, il nrest pas certain que le temps global

consacré à "la maison" sren trouve réduit, ni le partage des tâches modifié.
On a noté que les enguêtées des vill-ages "urbanisés" qui sont cependant

mieux éguipées, dans I'ensernble, çlue celles des villages "agraires""
consacrent pJ-us de ternps aux tâches ménagères que ces dernières"

En ce qui concerne les relations parents-enfants et les

tâches éducatives qui s'y rapportent, nous constatons tout d'abord qurun

modèIe de farnitte plus restreinte que par Ie passé, sernble se généraliser,

eÈ ce d'autant plus que Ia zone est plus urbanisée et que les enquêtées

sont plus jeunes.

L'autorité parentale nous est apparue largement valorisée
dans les deux groupes de villages : elle I'est toutefois plus dans les

villages où la cohabitation est fréquente, dans les familles les plus

nombreuses, parmi les enquêtées les plus âgées et celles dont le niveau

de formation est faible.

La charge éducative repose en grand'e partie sur Les épaules

de la mère : elle en a le guasi monopoJ-e auprès de I'enfant en bas'â9e"

A peine voit-on s'amorcer une collaboration des jeunes pères à ce

"maternage". Le rôIe paternel prend de la consi'stance à partir de I'âge
scolaire en complémentarité avec le rôIe maternel qui reste cependant

prépondérant. C'est au moment de I'adol-escence que s-'esquisse une coopé-

ration ptus égalitaire entre les parents : serait-ce que l-es pères

considèrent cette période coûIrle pl-us décisive pour I'avenir de leur
descendance ? Les problèmes de 1'orientation scolaire et professionnelle

et ceux de I'éducation sexuelle se posent en effet de façon plus précise

à ce moment-là. Les enguêtées sont quasi unanimes - surtout dans les
villages "urbanisés" - à privilégier le rôle parental dans ce dernier
domaine éducatif.

Nous avons constaté gue les opinions relatives à I'expression
de Ia sexualité, à l'éducation sexuelle et à I'information sur Ia
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contraception, varient d.e façon concomitante entre elles, ainsi qu'avec
1es opinions suscitées par les affirmations de supériorité masculine et
par 1'éventualité du d.ivorce. Cette cohérence des attitud.es nous conforte
dans lrhypothèse gui relie Ie mode d.réducation familiale à la conception
qu'ont res individus et les groupes, des rôles mascurins et des rôIes
fâninins' aux relations de dépendance ou de complémentarité gui srinstaurent
entre eux et engendrent la division sexuelle du travail et du pouvoir à tous
les niveaux de la vl,e collectiye. A un mode d.réducation "libéraI"
- privilégiant ltautonomie à I'obéissance, I'expresslon personnelle au
ïespect de la coutume - nous paraît correspondre une acceptâtion de la
complémentarité des rôles sexuels et une division "égalitaire" des tâches
et des responsabilités. cette tend,ance ne semble se concrétiser que chez
une minorité des ménages enquêtés, grâce soit à leur jeunesse, sott à

leur "ouverture" favorisée par une. fo:mation relativement élevée eÈ d.e

nombreux eontacts extérieurs. Quant à la majorité elle paralt vivre selon
le nodèle hiérarchigue traditionnel , mais les fernrnes.manifestent ici et là
des vélléités de changement que frer'ne la pesanteur sociale de I'environ-.
nenent,, particulièrement perceptible dans les villages "agra.llîes".

."" r61e social

Les transformations technologiques. et socio-économiques de
I'agriculËure - gui srinscrivent notamment dans.les systèmes de production-
I'interpénétration croissante du milieu rural et du milieu trrbain et 1es
nouveauK modes de relations qui en découlent, l'éIévation d.es niveaux de
forrnation, sont autant de facËeurs qui contribuent à l,ouyerture vers
lrextérieur de la profession agricole et du mode d.e vie des. agricultri-ces"

On observe cette évolution drabord, au nl,yeau des relations
de voisinage : une large majorité des enquêtées considèrent cortrne ,,vois.ins.,,

1'ensemble des famil-les agricoles et non agricoles habitant à proximité et
déclarent entretenir de "bonnes relations" avec eux. Ir{ais cette apprécia-
tion trop globale recouvre des opinions beaucoup plus nuancées en ce qui
eoncerne 1a qualité et Ia régularité des contacts avec,Ies voisins : les
enquêtées déclarent plus souvent des contact,s lâches et occasionnels que
des contacts réguliers et étroit,s, surtout dans les villages "agraires,'
où Ia distance géographique et la faible densité de population accentuent.
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la ',distance sociale" ; cependant que les traditions d'entraide sernblent

s'y maintenir' assez largement. Lrentraide, surtout professionnelle, est

pratiquéè plus fréquemment dans les zones de pollproduction dominante et

s'applique plus souvent aux travaux de culture qu'aux travaux d'élevage;

la spécialisation des pro<luctions parait agir comme urr facteur de

régression des pratiques d'entraide, au moins dans leurs formes tradi*
tionnelles.

Hors du temps de travail, les temps libres sont*ils pour Les

agricultrices, des occasions drexercer leur rôle social, de s'rouvrir vers

I'extérieur et de s'intégrer à la corrnunauté envi.nonnante ? Nous consta*

tons que les loisirs des fernrnes enqr:êtées - Iorsqu'ils existent = ne sont

généralenent consacrés aux sorties que le dj:nanche et le plus souvent

pour des rencontres familiales ou amicales. Si 1'on ajoute à cela qu'une

petite minorité d'entre elles déclarent prendre ou avoir pris des

vacances (t2 z dans }es villages "agratres", 37 B dans les rrillages

"urbanisés"), on peut penser que I'essentiel de leur existence est familial
et professionnel et tourné vers t'l0intérieur""

Leur particigation à Ia vie associative sten trouve très
limitée - notanment dans les cornnunautés "agraires" gui peuvent difficile-
ment offrir le support d'équipements collectifs -; pour les agricultrices
minoritaires qui s'y engagent, elles Ie font surtout par Ie canal des

groupements professionnels et des'associations défendant les intérêts des

famitles, dans Ie prolongenent de leurs rôIes au sein de L'exploitation
famil-ial-e "

Le niveau d'ouverture sociale - conjugant le degré de parti-
cipation à l-a vie associative et celui de I'informaÈlon - €st soumis à des

facteurs personnels panni lesqueJ-s Ie niveau de formation apparalt cornme

I'un des plus favorables et à des faeteurs d'environnement dont les plus

dé-uerminants sernblent être le deg::é d'urbanisation de Ia corrnunauÈé, la
dimension économique de I'exploitation et 1réquipement du ménage en

moyens de communication et drinfo:mation.

Les conditions de travail décrites précédemment, expliquent

la d.ifficulté qutont Ia majori-té des agricultrices enguêtées à cumuler les

disponibilités d'esprit, de teraps et d'argent reguises pour atteindre une

large ouverture sociale (selon le.s critères retenus dans notre méthode

d'analyse). f,e contexte apparalt un peu plus favorable dans Ie groupe des

villages "urbanisés".
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CONCLUSION

Au terme de cette analyse des conditions de vie et de travail
de 368 fernmes interviewées, nous ne saurions dresser de profil type de

1'agricultrice. Si lron a pu esqulsser des tendances d'évolution de leurs
rôles selon que leur exploitation s'inscrit dans tel ou tel système de

prod,ucti-on ou qu'elles habitent une corunune plus ou moins exposée aux

influences urbaines, il n'en derneure pag moins que Ia diversité des

situations reste frappante. La division du travail plus ou moins poussée

entre les travailleurs famil-iaux, leur plus ou rnoins grande coopération,
lrautonomie ou la parcellisation du travail féminin, dépendent certes des

modèIes culturels en vigueur dans les cormrunautés locales - mais ils
répondent aussi aux exigences de la production agricole. Aux contraintes
naturelles de toujours - cycles des saisons et de la vie véqétale et
animale: se sont ajoutées des pressions d'ordre technique et économique

dont Ia maÎtrise est plus ou moins bien assurée. Des clivages sociaux se

dessinent, partageant le monde agricole dans lequel res fenmes ont
conscience dtappartenir à telle ou telle couche : "petits", "moyens" ou

"gros", "traditionnelstt ou t'modernisést'. Leurs opinions à ce sujet
renvoient aux différences de situations économiques qui caractérisent
les exploitations"

Les disparités régionales s'allient à celles de3 situations
personnelles (dont Ie niveau de formation et le degré d'ouverture sociale
apparaissent des éléments détssninants) pour accuser Ies d.ifférences.
conscientes de ces inégalités'et de leurs racines économiquees., les
femmes interrogées attend.ent d'abord de l'avenir les moyens de les
atténuer; c'est ainsi gue parmi les changements souhaités d,ans leur
situation dragricultri.ce, I'augmoentation des revenus vient au premier
rang de leurs attentes et ce drautant plus gu'elles résident dans un

village "agraire"reu'elles sont plus âgées ou qu'elles ont un plus faible
niveau de fonnation.

Peu d'entre elles sont à l'écoute de leurs souhaits person-
nels ou staccordent le droit d'exiger une reconnaissance de leur statut
professionnel ou lrespoir d'arnéliorer leurs conditions d.e travail par,:
une réorganisation des tâches ou lrne réduction d.e leur d.urée i cal? encore
aujourd.'hui pour la majorité des agricultrices, c'est I'exploitation qui'.

,.
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"commande" et guirpar ses exigences techniques et économiques, règle

IrexisËence des travailleurs familiaru<" On asstste à une certaiàe fusion

des personnes, des fenrmes notanmrent, dans I'entité exploitation familiale.

Si Les femres ne détiennent pas un pouvoir sur lrexploitation
à Ia mesure de leur contribution en travail, elles nren sont pourtant pas

tenues à l'écart, la pérennité de lrexploitation, souci constant du monde

rural, ayant toujours contribué à cet état de chose. I1 fallait en effet
que la fenune soit à nâne de reprendre I'exploitation en cas d'invalidité
ou de décès du conjoint : crest draiLleurs ce que feraient 56 * des

agricultrices. que nous avons interrogées. Un guart seulecnent déclarent

gu'elles cesseraient d'exploiter; celle des exploitations pratiquant la
pollproduction et les cultures spéciales sont relativernent plus nornbreuses

que les autres à évoguer cette sol,ution, la charge actuelle de travail ou

sa grande parcel-lisatlon leur faisant certainement envisager l'avenir avec

moins de sérénité"

Si donc plus drune agricultrice sur deux ne reculent pas

devant La perspective de se trouver à la tête de l-rexploi.'tation, bien

que connaissant tes difficultés qu'elJ-es devraient affronter, crest
qurelles ont conscience de I'i:nportance de leur place dans Ie'secteur
agricole
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C"E. : chef d'exploitation - M.O. : main droeuvre
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