
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


'r.l
Le lar(l'rnage ouvfrer:

t.
fessource ahmentalfe et

.l
aïlffmatron de sol

Manuel PLUVINAGE
Florence IY/EBER

Cabier léconrnue et nciolozie rurales, n" 27, 1993



Manuel PLUVINAGE*. Florence WEBER**

Working-class
gardening:
food resoarces and
self-expression

Key-words:
gardenin g, er hnography,

suruey, Paris area, non

profes sional practices,

farning tecbniques

Le jardinage ouvrier:
ressource alimentaire et
affirmation de soi

Mots-clés:
jardinage, enquête
ethnographique, région

Paflslenne, Praclques
non professionnelles,
techniques culturales

Summary - Gardcning can be analysed from the point of uiew of contamption or self-pro-

duction. ln the first case, tbe donestic d.estination of the food prodacts is rtressed and tbe gar-

dcn is seen as a illn-mlnetary reJlilrce. In the second case, it it the productiae aÛiuity itJelf,

the amount and type of work inlolued and the reasou for such work tbaî are stressed; hue,

gardening is seen as a way of using one's free time.

A postal sarael, caried oat in 1990, proaidtd 1,00J answers from amateur gardeners,

ranging fron the senim executiue to tbe industrial worha or farmer, As far as prodacts

were concerned, tbe surttey highlighted the contrast between working+lass gardening, with
its emphasis on the uegetable garden for economic andfood reasons, and nidd.le-class garde-

ning, seen ar a clrtly pastine with essentially decoratiue pwposes. Pror.,iding food for one-s

own consumption is seen as the prime motiae for gardening among farmers and workers fron
farning backgromds; the former sîress altuue all prodact qaality, whereas the latter, wbo

seem less well-off tban oîha categories or wmkers, insist on the amount of saaings inaolaed.

As far as gardening worh is concaned, rhe suruey brings out the opposition between farner't
gardens (mainly a fenale actiriry beflre retirement, and becoming a male one afterwards)

and otba forms of gardening, in particular among workers (always a nale actiuity, which

sinply orcupia more time after retirenent). It is in the working class of small towns îhat
this specifical\ working-class logic of self-production is most euident, and contrasts most

clearly witb the consamption-oriented approach of those witb farming backgrounds. Thil is

because condiTions are parîicularly condactiue to worhing-class gard.ening, Here, gardening

prouides an lppnrtilniry flr expressing oneself oatside the professional spbere: tbe actit)itl is

time-consuming and calls for :puific know-how, and the combination of hard work and
gratuitousness makes worhing-c/ass gard.ening not only a labour-consuming pastime brt also

an art of recyclingt an lp\nrtunity to show one's prewess and a resource in non-commodity

excbange.

Ethnographical obseruations on worhing-class gardening in the Paris region show that tbese

feataru a.re lnce dgain r0 be found bat in less faaoarable conditions (small sarface areas,

collectiue rula laid down by associations inflaenæd by social catholicism). Tbey show that
gardening know-how has seaeral origins (farning and market gardening) and tbey saggett

new research orienîatittns: bow can farning techniques, whicb haue been deueloped into co-

herenr rystuns and imprnued by profe::ionals witb economic ratilnaliry in mind, be trans-

ferred and transformed into non-professional practices, and giuen a new symbolic and per-

sonal coherence ?

Résumé - Le jardinage peut s'analyser soir comme auto-consommation alimentaire et

ressource non monétaire soit comme auto-production et dépense de temps gratuit. Une

enquête postale montre d'abord I'opposition entre un jardinage populaire d'origine
agricole (pratique alimentaire et économique) et un jardinage bourgeois (loisir coû-
teux). Mais elle montre aussi I'opposition entre jardinage des agriculteurs (pratique fé-
minine avant la retraite, masculine après) et jardinage des ouvriers (pratique toujours
masculine qui occupe plus de temps après la retraite). Ce dernier est l'occasion d'une
affirmation de soi en dehors des références professionnelles: investissement en temps,
savoir-faire spécifiques (d'origine maraîchère plus qu'agricole), morale du courage et de

la gratuité s'allient dans un passe-temps laborieux, un arr de la récupération et une re-

cherche de la prouesse culturale. Des observations ethnographiques en ,iardins ouvners
de région parisienne confirment cette analyse et posenr une nouvelle question: com-
ment les techniques culturales d'origine professionnelle sont-elles diffusées, transfor-
mées et insérées dans une nouvelle cohérence, symbolique et personnelle?

* Laboratoire dc sciences sociales, Ecoh normah supérieare, 45, rue iUln,75230 Paris
æùx 05.

** Laboraîoire de recbercbe tu la consommation, INRA, 65, bd dz Brandebottrg,94205 Iury
cedex.
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e jardinage, comme le bricolage(1), cache sous Ia ferveur consen-

suelle de ses pratiquants les plus passionnés toute une gamme de

significations, de logiques et de savoir-faire différents. Quoi de commun,

en effet, entre Ie loisir coûteux des cadres friands d'une nature domesti-

quée er le passe-temps économique des ouvriers d'usine pour qui jardi-

ner c'est bien sûr "être au grand air" mais aussi faire pousser des légumes

et, en définitive, "savoir ce qu'on mange" ?

Mais ce jardinage ouvrier lui-même n'est-il pas' comme la culture
ouvrière toute entière, sur le point de disparaître ou plutôt - car les jar-

du bord des routes"(J), ou bien saluer Ia disparition des jardins d'usine,

dans lesquels un "petit travailleur infatigable" devait encore, après sa

Iongue journée de travail, gagner ses léguires à la sueur de son frônt4)t

Pour sortir de ces problématiques marquées par la conjoncture intel-
lectuelle de la fin des années 70 et analyser d'un æil neuf les jardinages

menée dans Ie cadre d'une petite ville industrielle, considérait Ie jardi-

nage ouvrier comme une des formes du "travail à-côté", c'est-à-dire

comme une production domestique masculine où Ie désintéressemenr,

et I'alimentation des ouvriers d'origine ouvrière et citadine, marquée par

le recours aux conserves industrielles et définie par ses manques plus que

par ses traits positifs (Grignon, 1980).

(1/ Etudié par Claude Bonnette-Lucas (1990).
(2) Co-me Françoise Dubost (1984) le suggérait déjà.
(J) C'est le titre d'un livre deJacques Iacarrière et Michel Verroust à la glorre

des iardiniers populaires (1978).
(4) ç'rrr la thèse soutenue par Lion Murard et Patrick ZyL\erman (1976)'
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M. PLUVINAGE, F, IT/EBER

Le jardinage populaire se trouvait donc d'emblée situé à l'intersection
entre une "auto-production" (c'est-à-dire d'abord une dépense d'un
temps gratuit) et une "auto-consommation" (c'est-à-dire d'abord une res-
source non monétaire): quelles logiques sous-tendent I'un et l'autre as-

pect, peut-être non superposables, d'une même pratique?

Cependant, le jardinage et le petit élevage, prariques alimenraires, ne

sont pas des formes d'auto-production comme les autres, que l'on songe
au bricolage, à I'auto-construction ou au rravail domestique féminin.
Parce qu'elles consomment de l'espace, elles sont soumises à des
contraintes foncières qui les rendent difficiles d'accès en milieu citadin.
Parce qu'eller t.rpposent des savoir-faire spécifiques - ceux du travail de
la terre et de l'élevage - elles sont liées à l'origine paysanne et à la pos-
sibilité d'un apprentissage familial. Lauto-consommation alimentaire a

donc de fortes chances d'être à la fois une pratique plus rurale qu'urbaine
et une pratique ouvrière d'origine paysanne. Il existe cependanr, depuis
un siècle, un fort mouvement associatif en faveur des "jardins ouvriers":
jardins citadins, jardins d'usine(J). Les jardins de banlieue des jardiniers
d'origine non paysanne ne seraient-ils que de pâles répliques, des imita-
tions dégénérées du porager paysan, à moins d'être des renrarives pour
rejoindre le jardin bourgeois ?

Telles sont les questions qui ont présidé à l'établissement du ques-
tionnaire dont nous présentons ici les principaux résultats. Mais cette re-
cherche n'a pris son sens que grâce aux enquêtes ethnographiques me-
nées en région parisienne et en Bourgogne et grâce à l'examen des
archives du mouvement associatif autour des jardins ouvriers. D'avoir
mené de front ces trois méthodes aura permis, du moins nous I'espérons,
de contrôler à la fois la construcrion des variables sociologiques et les ef-
fets des interactions d'enquête: il ne faut pas se cacher pour autant que
Ia complémentarité des méthodes n'est pas donnée d'avance et que les
objets poursuivis et atteints par ces trois démarches ne peuvent êrre
exactement les mêmes, obligeant ainsi à des ajustemenrs incessants.
Nous ne donnerons ici qu'un aperçu des apports des démarches erhno-
graphique e.t historique car nous suivrons d'abord la trame des résultats
statistiques (o/.

(5) Pon. l'hiscoire de la principale association de jardins ouvriers en France, cf.
Béatrice Compte-Cabedoce (1991). Pour une monographie crès suggestive de jar-
dins.d'usine au Brésil, cf. Rosilene Alvim et Sergio Leite-Lopes (1991).

(o' Cette recherche a été ftnancée pour partie par la Mission du Patrimoine eth-
nologique du Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre de
son appel d'offres 1987 sur la Consommarion, pour parrie par le Déparrement ESR
de I'INRÂ. Nous n'aurions pu la mener à bien sans l'aide de Claude Grignon, qui
en a défini le projet avec Florence !7eber et qui a conrribué à l'établissèment àu
questionnaire. Les premières érapes de la recherche ont été effectuées avec I'aide
d'Eliane Barbier, d'Antoine Jakobsohn er de François Jeannet. Les rraitements sra-
tistiques de I'enquête par quesrionnaire doivent beaucoup à Eric Guichard er au
Laboratoire de Sciences sociales de I'ENS
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LE POTAGER COMME RTSSOURCE D'ORIGINE PAYSANNE
DANS UNE CUITURE OUVRIÈRI

Notre enquête postale, envoyée en septembre 1990 à 6 000 personnes

tirées au hasard parmi les 500 000 adhérents de la Société d'Horticulture
et des Jardiniers de France, nous a permis de recevoir 1 003 réponses ex-

ploitables. Il faut d'emblée souligner I'absence de représentativité de cet

échantillon spontané d'une population (celle de la Société d'Horticul-
ture) dont nous ne connaissons pas le rapport à Ia population des jardi-

niers en France. Il présente cependant I'avantage d'être très diversifié so-

cialement (267o d'owriers,30% de professions intermédiaires,ll% de

cadres supérieurs, 15 % d'employés, mais 5% d'agriculteurs et 47o d'ar-
tisans-commerçants). Il faut signaler par ailleurs quelques caractéris-

tiques importantes : Ies jardiniers qui nous ont répondu sont très nom-

breux à être des hommes (847o de notre échantillon), des habitants de

pavillons (84Vo), des résidents de petites communes (4IVo de l'échan-

iillon réside dans des communes de moins de 2 000 habitants, 34Vo

dans des communes de 2 000 à 20 000 habitants);enfin, ce sont des re-

traités pour la moitié d'entre eux (47 %). Err revanche, il est clair que

I'auto-sélection effectuée par les enquêtés a correspondu en grande partie

au ton de notre questionnaire: nous ont répondu les jardiniers intéressés

par leur Société, que ce soit pour la critiquer ou pour Ia louer, fortement
investis dans Ie jardinage et cultivant, ou ayanc cultivé, un potager; en

effet, nos premières questions portaient sur les légumes et une grande

partie du questionnaire était centrée sur des questions de budget et

d'auto-consommation.

Le potager populaire et le jardin d'ornement

C'est la grande diversité sociale de nos enquêtés qui nous a permis

d'abord de dégager une première ligne de clivage entre jardiniers: celle

qui, séparant les cadres supérieurs d'une part, les agriculteurs et les ou-

vriers de l'autre, oppose le jardinage dit d'ornement au potager. Clivage

classique, maintes fois noté, confirmé ici. Clivage atténué sans doute par

les caractéristiques de notre échantillon: les cadres supérieurs qui nous

répondent adhèrent à une association destinée à l'origine à des ouvriers,

dont la cotisation reste faible et Ie discours, jusqu'à récemment, mo-

deste; ils cultivent eux aussi un potager (seuls 16% d'entre eux ne le

font pas) et sont encore ,6% à cultiver des pommes de terre: mais les

taur nette^ent plus élevés de pratiques potagères chez les agriculteurs et

les ouvriers de notre échantillon n'en sont pas moins significatifs. On

ttouvera pelouse, tondeuse, arbres non fruitiers, du côté des cadres supé-

rieurs; tous les légumes du côté des ouvriers et des agriculteurs. Ce cli-
vage se tetrouve plus clairement encore dans les réponses à une question

sur les "avantages" du jardinage. Alors que les cadres supérieurs sont

plus nombreux à mettre en avant la "santé" ("bon pour la santé, on se
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donne de l'exercice, on est en plein air"), agriculteurs et ouvriers insis-
tent sur I'aspect alimentaire ("avoir des produits meilleurs, plus frais,
plus naturels") et, bien que plus raremenr, sur l'aspect économique ("le
jardin permet de faire des économies"). Enfin, alors que les cadres supé-
rieurs disent plus souvent faire des photos de leur jardin (ce qui corres-
pond à la consommation visuelle que I'on peut faire d'un jardin d'orne-
ment), ouvriers comme agriculteurs sont plus nombreux à donner des
produits de leur jardin (ce qui correspond, enrre aurres, aufait qu'ils onr
plus de produits à donner: plus de légumes et, peut-on supposer d'après
nos observations, plus de fleurs à couper).

Du côté des jardins populaires, donc, potager, alimentation, écono-
mies; ces dimensions sont mêlées, on y reviendra. Du côté des jardins
bourgeois, pelouse, massifs de fleurs(7), arbres, I'emportent sur la culture
du potager sans l'évacuer tout à fait. Mais les jardins populaires n'en
sont pas moins, aussi, des jardins fleuris (seuls I07o des ouvriers er des
agriculteurs disent que leur jardin n'esr "pas du tout fleuri");de même,
mention est faite d'une pelouse par deux ouvriers sur trois (mais par un
sur deux seulement pour les plus de 60 ans, par quatre sur cinq entre 40
et 49 ans). Cette corrélation entre l'âge et le fait d'avoir une pelouse,
particulièrement forte chez les ouvriers, monrre comment Ie jardinage
ouvriet peut évoluer, suivant les modes, sans que sa spécificité disparaisse
pour autant, puisque I'importance du jardinage alimentaire, chez les ou-
vriers, ne s'affaiblit pas avec I'âge.

Pratiques spécifiquemenr ouvrières er moindres
ressources jardinières pour les ouvriers

Si l'on veut poursuivre I'analyse pour découvrir, au sein de cer en-
semble de pratiques populaires, ce qui différencie les ouvriers des agri-
culteurs, on découvrira d'abord que les ouvriers disposent de moins de
ressources que quiconque pour jardiner et que, symétriquement, ils se

singularisent de tous les autres par certaines pratiques distinctives, bien
connues par ailleurs. Par exemple, ils ne sont que 33% à savoir greffer
un arbre (contre 13% des agriculteurs et 39% des cadres supérieurs);
plus important encore, ils disposent en moyenne de surfaces de jardins
bien inférieures aux agriculteurs certes, mais aussi aux cadres supérieurs
(alors que ceux-ci, dans notre échantillon, habitent plus souvent des
grandes villes). D'un aurre côté, on retrouve dans cette enquête les pra-
tiques ouvrières les plus célèbres: pêche, bricolage. Il ne fauc pas oublier
ici que seuls des jardiniers nous onr répondu er que les différences entre

on alimentaire, ne permet
les observations ethnogra-
de fleurs (qui occupent de
i sont plantées en bordure
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catégories sociales du point de vue des pratiques de loisir autres que le
jardinage sont forcément atténuées par ce choix commun qu'ils ont tous

fait, d'être des iardiniers. On aperçoit néanmoins que, chez les ouvriers,

les modalités mêmes du jardinage peuvent être affectées Par les pratiques

ouvrières classiques: ils sont plus nombreux à disposer d'une cabane de

jardin non pæ 
;'uniquement pour ranger les outils" mais "pour bricoler

ou se reposer".

Les pratiques des ouvriers d'origine paysanne

Le tableau change si l'on veut bien distinguer à présent les ouvrters

selon leur origine sociale, c'est-à-dire ici selon la profession de leur père.

Alors que IeJ taux de pratique pour les loisirs spécifiquement ouvriers

(pêche, bricolage) ne varienr pas selon la profession du père, montrant une

fôrte acculturaiion à ces aspects consensuels du mode de vie ouvrier, Ie jar-

dinage distingue au contraire les ouvriers fils d'agriculteurs des autres ou-

vrieri, ainsi que du reste de notre échantillon. Tout d'abord, les ouvriers

d'origine agricole disposent en moyenne d'un jardin plus grand 
.que 

les

autre-s ouvriers; leur potager est donc en moyenne plus grand ég^alement,

bien qu'ils n'y consacrent pas une plus grande paft de leut superficie tota-

le. Ils sont plus nombreurque tout autre à être équipés d'un motoculteur

ou d'une Âotobineuse: plus nombreu( que les autres ouvriers, que les

cadres supérieurs, mais aussi que les agriculteurs. Avec des revenus du mé-

nage globalement inférieurs à ceux des autres ouvriers (en moyenne

I ile"f contre 8 509 F), les ouvriers d'origine agricole disposent donc

d'un capital productif en terfes er en marériel bien supérieur.-ce n'est

po,rrtunt pas en référence à l'étendue des terres cultivées que I'on peut

,.ndr. .oÀp,. de cet équipement en matériel. En effet, même à superficie

ésale. les fiÎs d'agricultêuri sont nertement plus équipés: pour des jardins

di moins de 2 000 m2 leur taux de 1 ossession est de J7 7o pour les moto-

bineuses et de 55 Vo pour les motoculteurs alors qrle pour les autres ou-

vriers ces mêmes taur sont de 20% et de 25 7o . Enfin,les ouvriers d'origi-

ne agricole sont les plus nombreux à disposer d'un savoir-faire spécifique.

AinJ, ils sonr deux fois plus nombreux que les autres ouYriers à savoir

à cultiver des asperges et' pour ces deux pratiques très

ent voire dépassent les agriculteurs eux-mêmes' Dans

ils sont les plus nombreux de tout notre échancillon à

posséder des arbres fruitiers, à pratiquer souvent des activités de cueillette,

àt à chasser. On voit qu'ils sont non seulement des jardiniers plus.expéri-

menrés et mieux dotéi mais aussi de plus fervents utilisateurs de I'espace

rural, la pêche étant, comme l'a montré B. Picon, une pratique ouvrière

tout à fait spécifique dans l'ensemble de ce qu'on pourrait considérer

comme des uiages âe h nature(8).

(s) Cf. son arricle sur les pratiques de la nature à partir de.l'enquête "Modes de

vie" de I'INSEE, paru dans iociétéi contemporainu, no 8, décembre 1991'
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Une logique alimentaire: goût et nécessité

Les ouvriers d'origine agricole disposent donc de ressources spéci-
fiques ou, pour utiliser un terme de Claude Grignon, de "contre-hàndi-
caps" liés à Ia fois à leur origine paysanne et à leur résidence (ils sont en
effet 85 7o à vivre dans des communes de moins de 20 000 habitants).
Qu'en font-ils ? Dans la mesure où, on I'a vu, ouvriers comme agricul-
teurs se distinguent des autres catégories sociales (et spécialemenr des

ro2
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nage. On avait demandé: "Pensez-vous que votre jardin:a) vous permet

de faire des économies, b) vous coûte plus qu'il ne vous rapporte, c) I'un

faire des économies).

risés pour I'instant par leurs seuls manques'
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UN JARDINAGE OUVRIER SPÉCIFIQUE ?

l\.a:.:,.e qu'avaient,_consraté, enrre aurres, Françoise Zonabenden Bour_gogne (1980) er Florence $7eber dans le perche <iglAl.
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LE IARDINAGE }UVRIERj RE.ÎSOURCE ALIMENTATRE ET AFFIRMATI?N DE SOI

Une division sexuelle des tâches

spécifiquement agricole

Il s'agit d'abord de confirmer et de préciser cerre inversion sexuelle

des tâches. Nous avons tetenu, dans notre échantillon, Ies 859 Personnes

mariées (dorénavant considérées en tanr que couples) pour lesquelles

uû tiers des cas.

A vrai dire, ce semblant d'équilibre, chez les agriculteurs, entre les

occurences du travail féminin $Z,S%) et celles du travail masculin

s travaillé, seuls sonc Pris en

chiffrée à cette question, les

compte pas") et I'absence de

10t
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A) Le potager populaire et le jardin d'ornement

agriculteurs ouvrlers cadres supérieurs ensemble
résidence secondaire 2Vo 7Vo J9% 17%

JÂRDIN D,ORNEMENT
tondeuse à Eazon
arbres d'orà-ement
photo du jardin
jardin très fleuri
"Ie iardinage est bon pour Ia
sante
POTAGER
part moyenne du potager dans
re laroln
pommes de terre
dons de produits du jardin
(souvenr)

51%
64%
lIVo
17%

19%

7I%
98%

687o

TOVo
6)Vo
24%
20%

26%

58%
82,5%

66%

90%
88Vo
)8%
3r%

53%

38%
56%

46%

76%
74%
26%
23%

37%

t0%
74%

60%
"le jardin permer d'avoir des
proiluits plus frais" en lère
ou 2ème oosirions

79% 67 Vo 45Vo 60%
"le jardin permet de faire des
économies" avanr la 3ème
POSltlOn

5r% 40% 29% 39%

B) Les ouvriers: des pratiques non iardinières

agriculteurs ouvners cadres supérieurs ensemble

pêche
arelier
bricoler souvenc
cabane de iardin pour br.icoler

r3%
70%
5)%
rI%

34/o
88%
82%
2r%

20%
86Vo
74Vo
15%

26Vo
84%
73%
r8%

c) Les ouvriers d'origine agricole: ressources paysannes er logique alimentaire

agriculteurs ouvrtefs
d'origine
agricole

ouvflers
d'origine

non agricole

cadres supérieurs ensemble

DES RESSOURCES PAYSANNES
surface moyenne du iardin
(surface, môyenne du'potager)
motoculteur
motobineuse
greffe

DES PR-ATIQUES PAYSANNES
DE LA NÂTURE
cueillecte
chasse

UNE LOGIQUE ALIMENTAIRE
autoconsommation été
autoconsommation hiver
élevage domestiques de
volailles ou de lâpins

2O9 ares
(r)69 m2)

45%
l)Vo
53%

)8,5%
r7%

87%

8t%
687o

2L ares
(646 n2)

63%
37%
59Vo

39%
2OVo

86%
5r%

63%

12 ares
(4)t m2)

39%
23%
25%

33,1Vo
7,1%

72Vo
)t%

36%o

12 ares
G72 m2)

29%
26%
)9%

32Vo
)Vo

tr%
24Vo

17 Vo

28 ares
(616 m2)

39%
25%
36%

13,1%
9%

69%
34%

36/o"le jardin permer d'avoir des
produits plus frais" en lère
position

49% 32Vo )OVo 22% 28%

"le jardin permer de faire des
économies" en lère ou 2ème
DOSrttOns

40% 34% 2r% t% r7%
"votre jardin vous rapporte
plus qu'il ne vous coâie" 5r% 49% 38% 29% 39%
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D) la division sexuelle des tâches: Ies agriculteurs et les autres

rnaris aqriculceurs mans ouvnefs

age ens. < 60ans > 60 ans ens. < 60 ans > 60 ans
0rtgtne
agricole

marls
cadres

supérieurs
ensemble

pas de potager
mafr au PoraSer
Iemme au potager

pas de fleurs
mafl ar-rx tleurs
femme aux fleurs

pas de pelouse
man a la Pelouse
femme à la pelouse

2,57o
45%

32'5Vo

r5%
to%

57,5Vo

45%
)o%
l57o

0
21%
t9%

9%
97o
68%

4r%
21%
23%

72%o
0%

22%
rr%
44%

5O7o
)J%
6%

2%
7 lVo
9Vo

ro%
33%
4r%

32Vo
+4"/o
l.>"/o

2%
68%o
tt%

8%
Jr%

44,5%

26,5%
4r%
ro%

r%
78Vo
6%

l)Vo
36,5%
j4%

4r%
48%j,t

27%
47,5%
8,5%

0
69,5Vo
8,5%

8,57o
24%
44%

lOTo
10%
9%

r6%
63%
r2%

2%
39Vo
4t%

t%
68%
rt%

24%
>4,>Yo

8%

7%
)2%
44%

TOTAL (effectiO 40 22 18 240 r5, 8t 59 107 859

E) Le temps passé en moyenne au jardin: sexe et statut professionnel

agriculteurs ouvrrers

ensemble hommes femmes actifs retraités actifs retraités actifs retraités

1 I heures 14 heures I I heures 1 I heutes 17 heures 1 t heures t heures 1 t heures 11 heures

F) Résidences ouvrières: les petices villes ou le desserrement des contraintes

agriculteurs
ouvrlers en

communes rurales
(moins de
2000 hab.)

ouvrlers en
petites villes- (2000 à
20000 hab.)

ouvners en
erandes villes- (plus de
20000 hab.)

ensemble des
ouvrlers

surface moyenne du iardin

5f

temDs moYen consacre^ au iardin
dons de produits 9u iardin

(souvent)
iardin

très fleuri

209 ares
4692 F

1369 n2

7r%

26%

10 heures

68%

r7%

1 8 ares
7985 F
185 m2

J97o

19%

12 heures

6)7o

157o

2) ares
8484F
49) mz

iJ%o

287o

14 heures

7r%

27%

6 ares
7944F
JO) mz

70%

r8%

1 I heures

t5%

r8%

18 ares
8187 F
JO5 m2

J8%

2)%

lJ heures
667o

(cadsrp.:46%)
20%

(crd. sup.:3lVo)

G) Des savoir-faire d'origines diverses

ouvriers d'origine
ouvtlere

ouvriers d'origine

6)%

)6%
2)%

68%

)9%
22%

t5%
44%
4r%
27Vo

68%

t9%
19%

5r%
)9%
t3%

UNE FERVEUR PARTÂGÉE
auto-produccion de
semences ou plants
DES SAVOIRS D'ORIGINE
PÂYSANNE
greffe
asDerqes
SEVOiNS MARAICHERS ET

BRICOLÀGES JÀRDINIERS
châssis
châssis fabriqués
récu.pération de l'eau
harlcocs a rames

t07

66Vo

29%
20Vo

6i%
t1%

62%

> )7o
40%

40%
r9%
t5%
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Pour tous les ouvriers: un passe-temps masculin
qui augmente avec la retraite

cette attention au sratur du travail de jardinage chez les agriculteurs
(travail de femme acrive er d'homme retraité) donne une pistelssentielle
pour comprendre le jardinage ouvrier. En effet, chez les ouvriers actifs
comme chez les ouvriers rerraités, le jardinage (potager et pelouse quand
elle existe) est un travail d'homme (même ii lton àonrtrt. à la rerraite
une légère accentuarion de ce caractère). simplemenr, les ouvriers retrai-
tés consacrent en moyenne plus de remps au jardinage (15 heures) que
les actifs (11 heures). ces deux caractériitiqu.i du j^ùin.ge ouvrier (un
travail.d'homme et plus encore d'homme rerraité),'valablei pour les ou-
vriers d'origine agricole comme pour les autres, l'opposent fàrtement au
jardinage agricole. Elles ne s'expliquent qu'.n .onridérant les rapporrs
entre le jardinage et le métier exercé. chei les agriculteurs, jardiner est
un complément (féminin) ou un vesrige (après-la rerraite) du mérier.
chez les ouvriers au contraire, le jardinage se définit d'emblée comme en
dehors de toute référenc-e professionnele, le jardin comme un espace
masculin libéré à la fois des conrrainres professionnelles et des
contraintes domestiques, le "travail'
fectuée dans les intersrices du rrava
les contraintes horaires Drofessionne
traite, les ouvriers y puri.ronr .n.o,
change pour autant de statut dans I
Yers ion sexuelle du tra_vail et, secondairemenr,
Pour ; porager et pelousepour mais non boulever_
sées par l'absence du premier terme (professionnel/masculin).

Examinons toutes les cons
pation masculine hors univers
(contrairement aux ressources
sent ou passé: un emploi salarié h
marque qui s'impose' c'est que le temps consacré au jardin est fonction
du temps consacré à I'activiré professiùneile (il augmen.. ro*À.n, 

^,,moment de la retraite) mais non de la taille du laTdin. Ainsi, pour un
jardin près de deux fois plus gran
agricole consacrent en moyenne le
remarquer que ce temps moyen ne
ries sociales, à l'exception, nous l'a
crent beaucoup moins de temps pou
plus grands.

, " " Plce poigl de *re^le jardinage ouvrier présenre routes les caractéristiques
du travail à-côté ($Zeber, l9BD.
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Nous ferons donc I'hypothèse que le temps passé à iardiner ne cor-

Résidences ouvrières: les petites villes ou le

desserrement des contraintes

vrier, du lieu de résidence ?

petites villes.
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. Est-il pour auranr un pur "loisir" qui se rapprocherait des modèles
bourgeois du jardin détente, pratiqué pàur la "yanté" ? plusieurs indices

yrrefs furaux et r87a des ouvriers des grandes villes et pour mémoire
l7 7o des agriculteurs et 3ITo des cadreJsupérieurs).
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EFFICACITÉ CUXTURALE ET AFFIRMATION DE SOI

La réutilisation des techniques maraîchères

dans les jardins ouvriers

tive, qui n'enferme pas l'ouvrier dans sa définition professionnelle et qui,

po.,r àutunt, ne le dilue pæ dans des pratiques standardisées.

Il n'est donc pas étonnant que ce soit dans une petite ville qu'une en-

quête ethnogruphique précédente ait réussi à mertre en lumière les prin-

.ipu* traiti dô ..i "p^t.-t.mps laborieux" (selon le mot de R' Hog-

gàrt, I970) qui, sans être débarrassés de toute dimension utilitaire, sont

iéanmoins dèsintéressés en ce qu'ils construisent des identités petson-

nelles à travets des objets matériels qu'il faut penser comme des æuvres

â condition de mettre, dans ce terme, l'accent sur I'activité créatrice et

àon ro, Ie spectacle)(12), destinées à être offertes ou à être exhibées au-

tant qu'à être, le cas échéant, "auto-consommées"'

De nouvelles enquêtes ethnographiques menées, cette fois, en région

parisienne er dans dâs ensemblet d. lurâinr o,ruriers, ont permis à la fois

à. ,.,rouu., cette logique dans des conditions beaucoup moins favo-

rables (pression foncièie,'règlemenrs collectifs édictés par des associations

issues iu carholicisme sociàl) er d'y chercher les sources des savoir-faire

spécifiques mis en æuvre par les jardiniers'

Le problème des savoirs er des techniques mis en æuvre dans les iar-

dins pâpohires pose d'une autre manière èt dans une autre perspective la

t.fu,àn .ntre lËs logiques de I'auto-consommation (qui suppose Ia re-

cherche de I'efficaciré iulturale) et de I'auto-production (qui ne compte

pÀ ," p.ln.). cependant, du fait de I'imbrication de ces deux logiques

àuns les pratiqueJ ouvrières, il serait vain de-vouloir y isoler des systèmes

techniques diiféremment orienrés. Nous cherchons plutôt à retrouver

iLrigi"ià'eiémenrs disparates réunis par.un jardinier en un ensemble

cohé"rent au gré de son itinéraire biographique et social'

les pratiques de la culture jardinière -
er h cùlture potagère - aient toutes leur

pe agriculture: la bêche fait fonction de

ch hines' Les mots utilisés peuvent être les

Àê-.r, un employé iculteur, qui jardine en 
,ban-

ii.u. f"titi.nn.'puil. n. Il serait facile de voir l'ori-

;il; â;t savoirs'horti agricoles' De fait, parmi les

-,t2 No", renvoyons ici aux développements de F. W'eber (1989) sur la bricole

et l'opposition .nar. ,rn. esthétique àt h prodrrttion et une esthétique de la

contemplation.
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rares variables qui, dans notre enquête, traduisent I'existence d'un savoir
immatériel et non d'une possession, la greffe est connue de 53% des
agriculteurs, de 59% des ouvriers fils d'agriculreurs mais de 29To seule-
ment des ouvriers fils d'ouvriers. De même la culture de telle ou relle
plante potagère (endive, asperge ou pomme de terre) ou l,élevage d'une
basse-cour.engagenr des savoir-faire ipécifiques: là aussi les agrlculteurs
et les ouvriers fils d'agriculteurs sont plus nombreux à les dét"enir. c'est
dire qu'un savoir horticole élaboré en milieu paysan est repris et parfois

nécessité 
_par les ouvriers fils d'agriculteurs maii qu'il

ouvriers fils d'ouvriers. Or une analyse statistique sys_
de découvrir que, dans certains cas, les ouuri.., fiI,

ituent pas du côté d'un manque de savoir mais au
contraire maîtrisent mieux certaines techniques. c'est le cas des châssis
dont disposent 63% des ouvriers fils d'ouviiers et 51% seulement des
ouvriers fils d'agriculteurs. cet exemple nous permer de découvrir une
autre source des savoirs horticoles: les professions de l'horticulture er en
particulier les maraîchers. or le jardin potager tel qu'il est conçu par la
tradition maraîchère se rrouve sur plusiàurs-poinrs Ën oppositioà ul.. l.
jardin paysan. c'est dans les observarions eihnographiques répétées, en
particulier dan-s les jardins. ouvriers de région pà'riri.nn., que cerre op-
position, une fois repérée dans I'enquête sratisrique, .rt â.u.nu. visible
et a pu être précisée.

Nous présenterons ici en même temps le résultat des observations de
ion parisienne et les principes de la culture maraî_
ons n'onr pu acquérir de cohérence qu'en fonction

Jardins ouvriers: les conditions de I'observation

. 9oT: le nom générique de jardins ouvriers se cachenr plusieurs rypes
de jardin qui peuvent être distingués par des critères juriàiques:

_ 
a) les 'jardins ouvriers" stricto sensu sonr des jardins collectivement

gérés par des associar
catholicisme social et
du Foyer; les jardinie
plement membres de
adhésion;

b) les "jardins industriels" sont des jardins apparrenanr à une entre-
prise qui les concède à certains de ses employés i 

^

c) les "jardins municipaux" sonr des jardins créés et gérés par une
municipalité qui les concède à ceux de ses résidenrs qui Ën foni lu d.-
mande er qu'elle juge devoir bénéûcier de cet "équipement social,l d,un
genre un peu particulier;

rt2



LEJARDTNAGE }UVRIER: RESSOURCE ALIMENTATRE ET AFFTRMATI9N DE S)t

d) les "jardiniers isolés" sont des jardiniers qui, en dehors de toute
institution cultivent des terratns non attenants à leur habitation, rassem-

blés dans des ensembles d'au moins une dizaine de jardins entretenus.

Mais le terme très répandu, et d'une grande importance politique, de

"jardins familiaux" a pu désigner, selon les époques et les législations, Ies

jardins ouvriers de la Ligue, tous les jardins potagers en groupe ou les

jardins potagers en gérrélal(I3). Dans tous les cas l'origine ouvrière du
jardinier ne constitue ni une exigence ni un cas généraI: les employés de

la fonction publique sont ainsi très nombreux.

tion de transformer la cabane de iardin en habitation un tant soit peu

voir. Labsence de haies ou de murs entre les jardins individuels n'est ce-

pendant pas Ie
vriers (qui rend

manque de plac
visibilité est le
partagée (sur fond de male ardiniers et les associa-

iionrl. jardins ouvriers. Le est le résultat du travail

du jardinier, est comme la e de sa morale:il serait

(13) p es lardins collectifs en région pari-

sienne, cf. observations dans trois lotissements

de iaràins ù des enquêtes en dehors des iardins
ouvriers o

(/4) No's consacrerons un aurre article à la question de la rencontre autour du

jardinage entre des valeurs ouvrières et les préotcupations sociales et morales du

catholicisme social et de ses héritiers.
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donc malhonnête de vouloir cacher quoi que ce soit même si parfois des
préoccupatio les masquer les
bidons ou le des . Cette visi-
bilité a aussi de lors des vi-
sites d'inspecti
l'avertissement
observations d'
est déjà donné
sur les jardins ouvriers plus facile à mettre en æuyre qu'une observation
sur les potagers pavillonnaires (non seulement plus privés mais aussi plus
cachés).

PROUESSES POThGÈRIS, BRICOLAGES JARDINIERS :

UN USAGE DÉTOURNÉ OTS PRINCIPES MARAÎCHERS

Précocité, rareté, curiosité

risques existent aussi: un semis fait trop tôt peut geler, de même les pre-

IL4
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mières pommes de terre se font régulièrement "friser" alors que celles du
voisin plus prudent sont encore protégées par une couche de terre. Il ar-
rive parfois qu'un temps clémenr favorise le néophyte qui a mis ses

graines en terre sous Ie regard amusé de ses voisins. La comparaison est

permanente entre jardins et entre jardiniers; en milieu paysan au

contraire, où domine la logique économique de I'auto-consommation,
I'infraction contre les saisons est beaucoup moins fréquente et surtout
moins recherchée. Cela n'empêche pas que des plantes nouvelles et fra-

giles aient été introduites en milieu rural. Mais l'exemple de Minot
montre les modalités de cette introduction:ce sont touiours des ouvriers

ou des non-paysans qui essaient de nouvelles vaiétés(15).

Pour obtenir des produits précoces, le principe consiste à utiliser
comme abri des matériaux transparents comme le verre ou aujourd'hui le

plastique et ses dérivés. Si le maraîchage traditionnel utilisait le plus

iouo.nt des abris bas en verre (cloches ou châssis) et Ia chaleur dégagée

S-

:i;
s

mètres de largeur 
nel 

ins et les Personnes qui ré-

coltent. Dans les la plus couramment adop-

tée réunit des élé et disconcinue des châssis)

meubles en démolition... Laccumularion de ces matériaux dans certains

jardins laisse penser que I'activité de récupération et de bricolage prend

parfois le pas sur le jardinage.
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recherche de curiosités se traduit aussi par la culture de légumes géants.
Ainsi les revues de jardinage consacrent souvent une rubrique spéciale
aux exploits de leurs lecteurs. De même on trouve de manière récurrente
dans Ia presse depuis le début du siècle et chez tous les jardiniers un peu
experts des haricots d'un mètre de long: il s'agir en réalité d'une plante
voisine, la dolique, inconnue des consommateurs français mais "endé-

mique" dans les jardins potagers. Cependant la culture des légumes
géants et des légumes rares suppose également des soins accrus sans rap-
port avec la recherche de la précocité.

Intensification : eau, engrais, culture verticale

En effet, la culture maraîchère se définir aussi, et probablement
d'abord, par son caracrère intensif. Or le jardinier en jardin ouvrier esr
en général rout à fait dépourvu des ressources marérielles qui lui per-
met^traient de faire pousser le plus de légumes possible sur une petite su-
perficie. De plus, l'inrensification n'a pas, en lardin ouvrier, lês mêmes
justifications économiques que dans le cas des maraîchers: elle peut être
recherchée dans une logique d'auro-consommation mais elle pèut aussi
devenir une prouesse technique en soi. Les surfaces de iardini ouvriers
sont petites (enrre 150 et 250 m2 lors de la création de nouveaux jar-
dins), comme en général celles des jardins dans les grandes villes; on a
vu qu'alors le souci de cultiver des légumes devient prépondérant par
rapport à d'autres usages du jardin. Dans ces conditions, les iardinËrs
cherchent à mettre en æuvre tous les facteurs qui permettront l'intensi-
fication de la production.

La première ressource, qui fait le plus souvent défaut er qui catalyse
tous les conflits, c'est l'eau. Lorsque les jardins ouvriers sont équipés
d'adduction, le problème se pose tout de même de savoir commeàt ré-
partir la dépense globale. Rares sonr les groupes équipés de compteurs
individuels. En général la répartirion se fait selon le principe de l'égalité
mais il entraîne des contestations sans fin sur ce* qui arrosent beaucoup
et ceux qui n'arrosent presque jamais. Il est vrai que I'eau constitue un
point où les conflits latenrs s'expriment: ainsi le rapport aux non-jardi-
niers ou aux usages non horticoles des jardins se cristallise autour du la-
vage des voitures. Il est vrai également que I'eau représente, en général,
plus de la.moirié du prix de location du terrain. Le plus so.ru.nt il n,y.
tout simpleme de puits ou àe fonraine. Il n'y a
alors plus qu'u don pour stocker l'eau de pluie et
le toit de la ca Il arrive souvenr que des jaidiniers

9u-des responsables de jardins mettent cette fonction Cn pr.-ie r, ayant
l'idée de logement ou d'abri. Mais les alignements de biâons évoquent
toujours-, pour les jardiniers comme pour les associations gestionnaires,
le mot de bidonville.Ily a donc un conflit permanent entré des impéra-
tifs esthétiques (intégration des jardins danJun paysage urbain), dei im-
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peratifs économiques (coût de I'adduction d'eau) et des nécessités horti-

ioles. Là aussi, la concutrence enrre jardiniers est grande: chance à celui

rl7
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aller ou d'une forme de "fainéantise": le refus de laisser mûrir les tomates

JARDINS ÉTNE.NCERS, LOGIQUES DIFFÉRXNTES

-rto 

louirne était très cultivée à Paris au Moyen fe5 et son élimination défi-

nitive date dËla crise phylloxérique de la fin du XIX' siècle'
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donc que lors de leur arrivée en France, les portugais se soient trouvés
particulièrement doués pour la culrure des jardins pot"gers.

on retrouverait probablement de nombreux traits similaires dans
l'immigration italienne: ainsi chez les maçons de région parisienne la
possession d'un jardin a permis de conserver et d'afficher une idenrité

***
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cité ou leur paysannité). S'ouvre à présent une nouvelle direction de re-
cherches: comment certains savoir-faire jardiniers ont-ils été effective-
ment diffi-rsés, par quels circuits et avec quelles intentions de la part des
"vulgarisateurs" ? Comment cette diffusion permet-elle de penser les

malentendus entre les producteurs ou les diffuseurs de nouvelles tech-
niques et leurs utilisateurs, malentendus qui sont finalement la condi-
tion d'une diffusion réussie ? C'est cette fois grâce à des matériaux histo-
riques que ces questions pourront être abordées. Elles confèreront, en

retour, une nouvelle intelligibilité aux observations contemporaines.
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