
CAPITAL AGRICOLE
Chantiers pour une ville cultivée



LA CAMPAGNE



UNE CAMPAGNE PEUPLéE



DES CHAMPS HABITéS



UNE CAMPAGNE INDUSTRIELLE



DES TRANSPORTS AGRICOLES ET URBAINS



LA NATURE



LA CULTURE DU BOIS



L’HABITAT fORESTIER
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L’HABITAT fORESTIER



LA CHASSE ET LA PêCHE



LA CHASSE ET LA PêCHE



LA CUEILLETTE ET LES PETITES TâCHES



LA VILLE



PRODUCTIONS: LéGUMES









PRODUCTIONS: fRUITS, fLEURS, PéPINIèRES ET GRAINES



PRODUCTIONS: fRUITS, fLEURS, PéPINIèRES ET GRAINES



PRODUCTIONS: CHAMPIGNONS, LAITIERS ET éLEVAGE



PRODUCTIONS: CHAMPIGNONS, LAITIERS ET éLEVAGE



LE RECyCLAGE



LA TRANSfORMATION ET LE STOCkAGE



LE PAySAN
Une société
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Aidé par sa famille, le paysan emploie un grand nombre de travailleurs. Cette population précaire qui ne 
parvient pas à acquérir terres et logement fournit la majorité de la force de travail. La terre manque : à chaque 
génération les parcelles sont divisées, et la taille critique est rapidement atteinte. Tous ceux qui ne travaillent 
pas aux champs aident à la ferme et aux tâches annexes. Considérée comme « aide familiale », l’épouse du 
chef d’exploitation n’est pas comptabilisée dans la population agricole, malgré sa forte implication. Le paysan 
ne choisit pas de l’être. Il apprend sur le tas, de père en fi ls, et s’inscrit le plus souvent dans la continuité des 
pratiques familiales ou locales. De leur côté, les travailleurs agricoles précaires vont se rapprocher de Paris 
(principalement entre 1870 et 1900), acquérir des lopins de terre anormalement petits pour l’époque (parfois 
moins d’1 hectare) et inventer, en compétition avec les ouvriers et immigrés agricoles de France et d’ailleurs, 
les fameuses cultures « spéciales ». En 1930, il y aura dix fois plus de cultivateurs au kilomètre carré sur ces 
terres que sur les plateaux de culture traditionnelle.

46 % 
DE LA POPULATION FRANÇAISE 

VIT DE L’AGRICULTURE
Insee, Les Agriculteurs, 1891, tome 1

73 % 
DE LA POPULATION RURALE 

D’ÎLE-DE-FRANCE 
VIT DE L’AGRICULTURE

Insee, Les Agriculteurs, 1891, tome 1

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES

195 688 PERSONNES
JOURNALIERS (EMPLOYÉS ET OUVRIERS)

DOMESTIQUES DE FERME (MAÎTRE VALET, LABOUREUR, CHARRETIER, 
BOUVIER, BERGER, OUVRIER FROMAGER, SERVANTES DE FERME...)

Statistiques générales de la France, 1891
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LES PAYSANS 
ET TRAVAILLEURS AGRICOLES

POPULATION AGRICOLE

476 550 PERSONNES
Statistiques générales de la France, 1891 / Extrapolation SOA

MOYENNE D’ÂGE

32 ANS
Annuaire statistique de la France, 1891

ESPÉRANCE DE VIE

47 ANS
1898-1903, Ined / InseeAnnuaire statistique de la France, 1891

LE PAYSAN

65 522 PERSONNES
CHEFS D’EXPLOITATIONS, PROPRIÉTAIRES, 

FERMIERS ET MÉTAYERS
Statistiques générales de la France, 1891

LES MÉNAGES AGRICOLES

215 340 PERSONNES
FEMMES, ENFANTS, VIEILLARDS

Statistiques générales de la France, 1891

PROMISCUITÉ / L’APOGÉE DU MONDE RURAL / 1870 - 1930
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LA VILLE PERIPHéRIqUE
Zone U







GRANDS ENSEMBLES



ZONES D’ACTIVITéS



ZONES PAVILLONNAIRES



ENTRE LA VILLE ET L’AGRICOLE



LES ZONES URBAINES HOMOGèNES



L’INVENTION DU LOISIR VERT
Zone N







DIVERSITé DES LIEUx DE NATURE



LES GRANDS ESPACES
Zone A







LES DERNIèRES CULTURES SPéCIALES







UNE MAIN D’OEUVRE COSMOPOLITE EN BANLIEUE



UTOPIES
Visions radicales, 1930-2016



LE CORBUSIER
1935



LE CORBUSIER
1935



FRANCK LLOYD WRIGHT 
1930



FRANCK LLOYD WRIGHT 
1930



YONA FRIEDMAN
1976



ANDREA BRANZI
1995



ALBERT POPE
2016



L’AGRICULTURE AUjOURD’HUI
Une minorité



















LA fILIèRE CLASSIqUE: NOUVEL ENVIRONNEMENT TECHNIqUE
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LA FILIÈRE URBAINE : UN MODÈLE QUI SE CHERCHE

L’agriculture urbaine de l’agglomération parisienne est diffi cile à appréhender, tant ses modèles économiques 
sont variés, adossés à des fonctions pédagogiques, commerciales, ou explorant au contraire des niches de 
culture très spécifi ques. La ferme urbaine ne répond pas à une typologie formelle : tantôt aménagée dans un 
parking, sur une toiture d’usine, dans un parc ou sur un terrain vague, son architecture est encore « bricolée » 
– on fait au mieux avec les moyens du bord. L’architecture viendra avec les modèles durables. Les techniques 
de culture suivent en revanche des pistes communes et rivalisent d’ingéniosité, mêlant low-tech et high-tech. 
Reconstituer des sols légers à partir de déchets organiques urbains pour pouvoir s’installer sur des bâtiments 
existants sans renforts structurels est un enjeu fort. Récupérer l’énergie de la ville, concevoir des structures 
qui optimisent la photosynthèse, l’irrigation, la culture, mais aussi le design nourrissent cette émulation qui 
évoque à bien des égards le monde des spécialistes de 1900.

POPULATION ACTIVE AGRICOLE

ENVIRON 1 400 EMPLOIS 
ÉQUIVALENT PLEIN TEMPS 

Afaup, 2018

LES AGRICULTEURS URBAINS

Nota : en raison du caractère récent des activités d’agriculture urbaine, aucun recensement exhaustif n’existe à l’heure actuelle.
Les chiffres présentés correspondent aux structures adhérentes à l’Association Française d’agriculture urbaine professionnelle, en Île-de-france.

280 
SITES CRÉES

Afaup, 2018

ENVIRON 

75 
STRUCTURES

110 
SITES EXPLOITÉS

SURFACES 

0,3 hectares 
EN MOYENNE

Afaup, 2018

FACE À FACE / LA NATURE EN CRISE / AUJOURD’HUI
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LA fILIèRE URBAINE: UN MODèLE qUI SE CHERCHE



L’URBANISME AGRICOLE
Demain



LES fERMES AGRICOLES, ARMATURE MéTROPOLITAINE



LES fERMES AUTOROUTIèRES



LES CHAMPS OUVERTS



ESPACES PUBLICS AGRICOLES



ABORDS D’AUTOROUTES



LE PATRIMOINE AGRICOLE ANCIEN



LES PARCS AGRICOLES



LES fERMES OUVERTES



RéPARER LES SOLS POLLUéS EN LES CULTIVANT



RéCUPéRER L’ENERGIE fATALE DE LA VILLE



INVENTER DES fERMES COLLECTIVES



OUVRIR LES fORêTS



LE PAVILLONNAIRE



ESPACES PUBLICS AGRICOLES



RECRéER LES SOLS



éLEVER DES REINES AU COEUR DES VILLES


