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INTRODUCTION 
 

�¾ �2�E�M�H�W���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� 

Les objectifs de �O�¶�p�W�X�G�H sont les suivants : 

�x cartographier �O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H ; 

�x analyser les �W�H�Q�G�D�Q�F�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���O�H�X�U�V���L�P�S�D�F�W�V���V�X�U���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V ; 

�x identifier les métiers stratégiques, émergents, en tension et en particulière évolution 
(nommés dans la suite du document métiers SEET) et les caractériser ; 

�x nourrir et orienter les politiques engagées dans les territoires en réponse aux difficultés et 
enjeux que posent lesdits métiers ; 

�x formuler �O�H�V�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W���H�W���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�H�X�U�V��salariés. 

�¾ �0�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q 

L�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���D�U�W�L�F�X�O�p�H���D�X�W�R�X�U���G�H�������S�K�D�V�H�V �����X�Q�H���S�U�H�P�L�q�U�H���S�K�D�V�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7 
nourrie notamment �G�¶�X�Q���p�F�O�D�L�U�D�J�H���S�U�R�V�S�H�F�W�L�I �V�X�U���O�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����X�Qe 
deuxième phase d�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �G�H�V��
métiers SEET et enfin une phase de préconisation prenant appui sur un état des lieux des réponses 
les plus pertinentes aux enjeux associés aux métiers SEET (graphique 1). 
 
Graphique 1 �����6�F�K�p�P�D���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H 
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�/�D���S�U�H�P�L�q�U�H���S�K�D�V�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���S�R�X�U�V�X�L�W��deux objectifs principaux : 

�x analyser l �H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�F�W�H�X�U�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, en distinguant ceux 
communs et ceux spécifiques à certains secteurs de la production agricole ; 

�x identifier les métiers SEET �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��et les caractériser chacun ���� �V�H�O�R�Q���T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W��
stratégique, en particulière évolution, émergent et en tension.  

La réalisation de cette première phase �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�X�\�p�H�� �V�X�U�� �O�¶exploit�D�W�L�R�Q�� �G�¶une base documentaire 
rassemblant des travaux et données chiffrées sur le périmètre des études et sur 39 entretiens 
approfondis, individuels et parfois collectifs, auprès de représentants des différents secteurs, soit 
di�U�L�J�H�D�Q�W�V�� �G�¶�Dssociation professionnelle et/ou �G�H�� �F�K�H�I�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �R�X�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� 
Deux Comités techniques (nommés aussi Groupes de travail) ont été organisés, rassemblant des 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �V�H�F�Weurs, pour réagir aux résultats 
intermédiaires présentés par Katalyse �± Isara Conseil et pour les enrichir. Le premier a porté plus 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �V�X�U�� �X�Q�H��
première identification et caractérisation des métiers SEET. 
 
Pour permettre de présenter une caractérisation SEET stabilisée et validée des métiers de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶�p�T�X�L�S�H�� �.�D�W�D�O�\�V�H�� �± Isara Conseil �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�X�\�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� ������ �D�W�H�O�L�H�U�V��ou 
entretiens collectifs prévus pour la phase 2 de son intervention. Ces temps collectifs de travail, situés 
en octobre et novembre 2023, avaient pour but à la fois �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7��
�D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���G�H���)�U�D�Q�F�H���H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��
des réponses pertinentes aux problématiques soulevées par lesdits métiers SEET. Outre la 
�G�p�F�O�L�Q�D�L�V�R�Q���V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H���H�W���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���R�E�M�H�W���G�H���O�D���S�K�D�V�H���������Fes ateliers 
ont permis de modifier les caractéris�W�L�T�X�H�V�� �6�(�(�7�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[, �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V��
rapprochements possibles de métiers entre plusieurs secteurs et de permettre à Katalyse �± Isara 
Conseil de soumettre mi-décembre au Comité Technique une liste finale de 40 métiers, marquant 
�D�L�Q�V�L���O�¶�D�E�R�Xtissement des travaux de la phase 1. 
 
Le présent rapport est structuré en 3 grandes parties :  

�x la première partie livre le �S�R�U�W�U�D�L�W���V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H et de ses différents secteurs 
�S�R�X�U�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�H�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �V�D�O�D�U�L�p�� �D�J�U�L�F�R�Oe et mettre ainsi en 
perspective l�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7 ; 

�x la deuxième partie présente à travers une analyse dite PESTEL1 les transformations à 
�O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H �V�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�V�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Qs de son environnement et leurs 
impacts sur les métiers et les compétences  ; 

�x la troisième partie définit au sein de chaque secteur les métiers SEET . 

�¾ �3�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q  

La présente étude couvre les 13 grands secteurs �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H2 regroupés en 7 « méta-
secteurs » que sont : 

�x la production végétale annuelle ; 

�x la production végétale pérenne ; 

�x les autres productions végétales ; 

�x la production animale ;  

�x les paysages et espaces verts ; 

                                                
1 �'�p�P�D�U�F�K�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���3�R�O�L�W�L�T�X�H�V�����e�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�����6�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O�V�����7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V����
�e�F�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���/�p�J�D�X�[�����3�(�6�7�(�/�����V�X�U���X�Q���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�����X�Q�H���I�L�O�L�q�U�H���R�X���X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� 
2 Cf. détail en annexe 1. 
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�x les activités de s�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W��les entreprises de travaux agricoles ; 

�x la sylviculture et les travaux forestiers en exploitation forestière. 

 

 

Le graphique 2 �S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�����D�Y�H�F���X�Q���S�D�U�W�L���S�U�L�V���Y�L�V�X�H�O���G�H���U�D�V�V�H�P�E�O�H�U���G�D�Q�V��
un même bloc les production végétales) et les résultats clés de sa première phase : 100 métiers 
identifiés et 40 métiers SEET caractérisés.  

 
Graphique 2 �����3�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���V�D�O�D�U�L�p���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 

 
 

Les entretiens réalisés ont permis de consulter un échantillon représentatif3 des différents méta 
secteurs et secteurs com�S�R�V�D�Q�W���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H (graphique 3) .  

Graphique 3 : Répartition des 39 entretiens réalisés par méta-secteur 

 
 
 
 
 

  

                                                
3 Cf. détail des personnes consultées en annexe 2 
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1.1. DONNÉES ÉTABLISSEMENTS 

Traduction �G�¶�X�Q��emploi salarié qui progresse���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �D�� �Y�X�� �V�R�Q���Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�W�D�E�Oissements 
employeurs augmenter  de 4 % entre 2019 et 2022. �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���F�R�P�S�W�H���H�Q������������un peu plus de 
162 400 établissements employeurs (graphique 4) . Il est à noter que le secteur Grandes cultures 
représente à lui seul 20 % de ces établissements employeurs. Cependant, cette évolution n'est pas 
uniforme selon les différents méta-secteurs. Certains ont enregistré une croissance significative du 
nombre de leurs établissements employeurs sur la période 2019-2022, tels que les secteurs 
Élevages de ruminants (+19 %), Paysages et Espaces verts (+14 %) et Maraîchage (+12%). En 
revanche, d'autres ont connu une diminution, notamment les secteurs Grandes cultures (-6 %), 
Viticulture (-4 %), Sylviculture et Entreprises de travaux sylvicoles (-2 %) ainsi que le secteur Autres 
élevages (-1 %). Ces variations mettent en lumière les diverses dynamiques sectorielles au sein de 
l'agriculture, reflétant les tendances et les défis spécifiques auxquels chaque segment est confronté. 
 
 
Graphique 4 : �5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U en 2022 

 
Note : �H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U secteur en 2022, ainsi que la tendance 
�G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���S�R�X�U���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���H�Q�W�U�H�������������H�W������������ 
Lecture : en 2022, le secteur Grande cultures compte 32 328 établissements employeurs. Ce nombre a diminué entre 
2019 et 2022.  
Champ : France métropolitaine�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H. 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 
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Dans le paysage �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, la prépondérance des petites structures  demeure une 
caractéristique dominante, avec une écrasante majorité de 95,6 % d'établissements comptant moins 
de 10 salariés (graphique 5) . Seuls 4 % des établissements employeurs affichent une taille 
comprise entre 10 et 49 salariés. Cette fragmentation est particulièrement prononcée dans le méta-
secteur de la Production animale et le secteur des Grandes cultures. En revanche, une tendance 
inverse se dessine dans d'autres secteurs, notamment Paysage et Espaces ainsi que Autres 
cultures, où la part des établissements dépassant les 10 salariés est plus notable. Cette distribution 
asymétrique de la taille des établissements reflète la diversité du secteur �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, en termes 
�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���H�W���G�¶�H�P�S�O�R�L�V. 
 
Graphique 5 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�W���S�D�U���W�D�L�O�O�H en 2022 

 
Lecture : en 2022, le secteur Elevages de ruminants compte 100 �����G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H�������j�������p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W�V���W�H�P�S�V���S�O�H�L�Q�V�����(�7�3�� ; 
tandis que le secteur Grandes cultures compte 99 ���� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H�������j������ �(�7�3���H�W���� �����G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H�������� �j�� ������ �(�7�3��  
Champ : France métropolitaine, établissements employeurs �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�X�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 

 
�$���O�¶�D�S�S�X�L���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H des données des établissements, le classement des régions en fonction 
du �Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Pents employeurs  se présente comme suit : la Nouvelle-Aquitaine occupe 
la première place du palmarès �D�Y�H�F�� �O�H�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �H�P�S�O�R�\�H�X�U�V  
(24 129 établissements), suivie du Grand-�(�V�W���H�W���G�H���O�¶�2�F�F�L�W�D�Q�L�H (graphique 6) . 
 
 
Graphique 6 �����7�R�S�������G�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V �G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 

Lecture : en 2022, la Nouvelle-Aquitaine compte 24 129 établissements employeurs �G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Champ : France �P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT 
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La répartition géographique des établissements par secteur révèle certaines spécificités 
notables  sur le territoire français (graphique 7) . Tout d'abord, on observe une concentration 
significative des secteurs de la Production animale dans les régions du nord-ouest, notamment en 
Bretagne (56 %), en Normandie (52 %) et dans les Pays de la Loire (49 %). Ensuite, le secteur 
Paysages et Espaces verts se distingue par sa prépondérance en Île-de-France, où il représente  
44 % des établissements employeurs en 2022, ainsi qu'en Région Sud, avec 22 %. Par ailleurs, le 
secteur Soutien à l'agriculture, comprenant les entreprises de travaux agricoles et la mise à 
disposition de personnel, se montre particulièrement présent en Nouvelle-Aquitaine, où il compte 
pour 9 % des établissements employeurs régionaux, et en Occitanie, avec 8 %. Enfin, la Bourgogne-
Franche-Comté se distingue par la prépondérance du secteur Sylviculture & travaux forestiers en 
exploitation forestière, représentant 4 % des établissements employeurs dans la région. Ces 
spécificités régionales mettent en lumière la diversité des activités �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��à travers le 
territoire français, reflétant les particularités géographiques et économiques de chaque région. 
 
Graphique 7 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�Fulture en 2022 

 
Note �����H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�Q���������� au sein de chaque 
région métropolitaine. 
Lecture : en 2022, en Bretagne, 56 % des établissements employeurs �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���U�H�O�q�Y�H�Q�W du secteur de la Production 
animale.  
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 
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1.2. DONNÉES SALARIÉS 

�/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H française compte près de 1 100 000 salariés  en 2022 (graphique 8) . Le secteur de la 
viticulture concentre à lui seul 1 salarié agricole sur 4 (26 %).  Dans l'ensemble, les effectifs salariés 
�G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��ont connu une augmentation significative de 7 % entre 2019 et 2022.  
Cette croissance est particulièrement notable dans certains secteurs, tels que le secteur Entreprises 
de travaux agricoles (+30 % entre 2020 et 2022), Elevages de ruminants (+27 % entre 2019 et 2022) 
et Autres cultures (+24 % entre 2019 et 2022). En revanche, deux secteurs ont enregistré une baisse 
de leurs effectifs salariés sur la même période : les grandes cultures (-6 %) et la viticulture (-1 %). 
En outre, on note que 8,2 % des salariés sont employé�V�� �S�D�U�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���� �X�Q�H��
proportion légèrement supérieure à celle de 2019, qui s'élevait à 7,9 % des effectifs salariés. Ces 
données illustrent les dynamiques contrastées au sein du secteur �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H et reflètent les 
évolutions sectorielles �H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�¶�H�P�S�O�R�L�V�� 
 
Graphique 8 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�Q������������ 

 
Note �����H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�Q���������������D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��
du nombre �G�¶�H�P�S�O�R�L�V pour chacun des secteurs entre 2019 et 2022. 
Lecture : en 2022, le secteur Viticulture compte 286 758 328 effectifs salariés. Ce nombre a diminué entre 2019 et 2022.  
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 
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�/�
�H�P�S�O�R�L�� �V�D�O�D�U�L�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�P�H�X�U�H�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �P�D�V�F�X�O�L�Q, avec une 
proportion �G�¶�K�R�P�P�H�V représentant 67 % de l'ensemble des salariés (graphique 9) . Cependant, 
cette moyenne globale dissimule des disparités marquées selon les secteurs. En effet, si certains 
secteurs se distinguent par une forte prédominance masculine, tels que le secteur Paysages et 
Espaces verts (88 %) ou le secteur Sylviculture et entreprises de travaux sylvicoles (85 %) ;  
on observe une proportion plus importante de femmes dans �G�¶�D�X�W�U�H�V secteurs�����&�¶�H�V�W notamment le 
cas dans le secteur Autres cultures végétales (44 % de femmes), le secteur Elevages 
monogastriques (43 %) et le Maraîchage (41 %).  
 
Graphique 9 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�W���S�D�U���V�H�[�H���H�Q���������� 

 
Lecture : en 2022, le secteur Paysage et espaces verts compte 88 �����G�¶�K�R�P�P�H�V���H�W������ % de femmes.  
Champ : France métropolitaine, �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 

 
Dans le domaine de �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, la prévalence des contrats à durée déterminée  (CDD) demeure 
une caractéristique marquante, représentant 70 % des contrats en 2022 (graphique 10) .  
Les contrats en CDD sont particulièrement répandus dans les secteurs de la production végétale, 
en particulier dans celui de la Production végétale pérenne, où ils représentent plus de 82 % des 
contrats. À l'inverse, trois secteurs se distinguent par une prépondérance de contrats à durée 
indéterminée (CDI), qui dépassent la moitié des effectifs salariés : le secteur Sylviculture et 
entreprises de travaux sylvicoles (55 %), le secteur Paysages et Espaces verts (85 %) ainsi que le 
secteur Entreprises de travaux forestiers (66 %). Ces données mettent en évidence les diverses 
pratiques contractuelles au sein de l'agriculture. 
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Graphique 10 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�W���S�D�U���W�\�S�H���G�H���F�R�Q�W�U�D�W���H�Q���������� 

 
Note : CDD caractérise les salariés ayant travaillé exclusivement en CDD au cours de l'année ; CDI caractérise les 
salariés ayant travaillé exclusivement en CDI au cours de l'année ; CDI & CDD caractérise les salariés ayant travaillé en 
CDD et CDI au cours de l'année 
Lecture : en 2022, 91 % des effectifs salariés du secteur Arboriculture ont travaillé exclusivement en CDD au cours de 
�O�¶�D�Q�Q�p�H, 8 % exclusivement en CDI et 1 �����R�Q�W���W�U�D�Y�D�L�O�O�p���H�Q���&�'�'���H�W���&�'�,���D�X���F�R�X�U�V���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H 
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 

 
L'analyse de la pyramide des âges révèle une tendance au vieillissement de la population 
salariée  �G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, avec 11 % des effectifs salariés âgés de 60 ans et plus 
en 2022 (graphique 11). Cette problématique de renouvellement des effectifs est particulièrement 
préoccupante dans les secteurs Viticulture (17 % des salariés ont 60 ans et plus) et Grandes cultures 
(12 % des salariés ont 60 ans et plus). Néanmoins, l'accès des jeunes à l'emploi salarié semble 
favorable. Une proportion relativement élevée de jeunes de moins de 25 ans travaillent dans 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�������� % des effectifs salariés) et un emploi sur 2  est  occupé  par des moins de 35 ans . 
Le secteur Sylviculture et Entreprises de travaux sylvicoles affiche, par exemple, la plus faible 
proportion de salariés de moins de 35 ans. Cette disparité dans la répartition des tranches d'âge 
souligne l'importance de développer des stratégies visant à attirer les jeunes et à assurer le 
renouvellement des générations dans le secteur �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. 
 
Graphique 11 �����5�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U���H�W���S�D�U���k�J�H���H�Q���������� 

Lecture : en 2022, 11 % des effectifs salariés du secteur Viticulture ont moins de 20 ans, 15 % ont entre 20 et 24 ans, 19 % 
ont entre 25 et 34 ans, 16 % ont entre 35 et 44 ans, 9 % ont entre 45 et 50 ans, 6 % ont entre 51 et 54 ans, 7 % ont entre 
55 et 59 ans et 17 % ont 60 ans et plus. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 
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Bien que les �W�U�R�L�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�H�P�S�O�R�L�V salariés  reflètent souvent 
celles ayant le plus grand nombre d'établissements (graphique 12) , l'analyse croisée des 
établissements et des salariés par territoire révèle des nuances importantes (graphique 13) . En 
effet, les emplois ne sont pas toujours directement liés au nombre de structures présentes sur les 
territoires. La prédominance des secteurs de la Production végétale dans l'emploi salarié  de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� ������ % des effectifs) crée une géographie régionale du nombre de salariés parfois 
divergente de celle du nombre d'établissements. Les données sur les effectifs salariés 
soulignent la diversité régionale des activité �V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. Par exemple, le secteur de la 
Production animale se démarque en Normandie (37 % des effectifs salariés de la région) et en 
Bretagne (31 %). De même, le secteur Paysages et Espaces verts est relativement plus développé 
en Île-de-France (61 % des effectifs salariés de la région), en Normandie (18 %) et dans la Région 
Sud (16 %) que dans le reste de la France. Le secteur Soutien à l'agriculture trouve une présence 
plus marquée en Nouvelle-Aquitaine (29 %) et en Bretagne (24 %), tandis que la Sylviculture et les 
travaux forestiers en exploitation forestière occupent une place importante en Bourgogne-Franche-
Comté (3 % des effectifs salariés de la région).  

Graphique 12 : Top 3 des régions en nombre �G�¶�H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V �G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 
Lecture : en 2022, la Nouvelle-Aquitaine compte 188 ���������H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT. 
 
Graphique 13 : Répartition géographique �G�H�V���H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�D�O�D�U�L�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�Q����������

 
Note ���� �H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �O�D�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�I�I�H�F�W�L�I�V�� �V�D�O�D�U�L�p�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �S�D�U�� �V�H�F�W�H�X�U�� �H�Q�� ���������� �D�X�� �V�H�L�Q��de chaque région 
métropolitaine. 
Lecture : en 2022, en Bretagne, 31 % des effectifs salariés relèvent du secteur de la Production animale.  
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H�� 
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT.  
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1.3. SYNTHÈSE 

L'analyse des données statistiques de l'agriculture met en lumière un paysage de l'emploi salarié 
largement dominé par les secteurs de la Production végétale  (production végétale pérenne, 
production végétale annuelle et autres productions végétales), représentant plus de la moitié des 
emplois, bien que sa croissance soit moins rapide que celle des autres secteurs (tableau 1) . 
Toutefois, un bloc de trois méta-secteurs se démarque . Ils regroupent plus de 40 % de l'emploi 
salarié agricole et se caractérisent par une augmentation significative de l'emploi. Si le méta-secteur 
Soutien à l'agriculture et entreprises de travaux agricoles connait la plus forte progression de l'emploi 
salarié entre 2019 et 2022, et se distingue par une taille d'établissements plus importante que dans 
les autres méta-secteurs, le méta-secteur Production animale présente un tissu d'établissements 
plus atomisé. Le secteur Paysages et Espaces verts émerge également comme un acteur clé de 
l'emploi salarié agricole. En revanche, bien que le méta-secteur Sylviculture et travaux forestiers en 
exploitation forestière ne représente qu'environ 3 % des établissements et des salariés de 
l'agriculture, l'emploi salarié de ce méta-secteur a connu une progression notable entre 2019 et 
2022. Ces constats mettent en évidence la diversité des secteurs �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��en termes d'emploi, 
ainsi que les dynamiques spécifiques à chacun, nécessitant une approche différenciée en matière 
de politiques d'emploi et de développement. 
 
Tableau 1 �����6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���F�O�p�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 
Note : est présenté sou�V�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �V�\�Q�W�K�q�V�H�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �F�O�p�V�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�� ���������� 
Lecture : en 2022, le méta-secteur Production végétale compte 79 260 établissements employeurs (soit 49 % des 
�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H������������ 001 effectifs salariés (soit 55 % des effectifs totaux). Les effectifs salariés de ce méta-
secteur ont augmenté de 5 % sur la période 2019 �± 2022.  De même, il compte 62 �����G�¶�K�R�P�P�H�V���S�R�X�U������ % de femmes, 
ainsi que 27 % de salariés de moins de 30 ans et 18 % de salariés de plus de 54 ans. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H���P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H��  
Sources : données MSA 2022, tableau de bord FAFSEA et données MSA 2022, tableau de bord CCMSA/FNEDT.  
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2. ANALYSE DES TENDANCES ET 
FACTEURS DE CHANGEMENT DU 
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2.1. Introduction  

Parce que les �P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���V�R�Q�W���O�H���S�U�R�G�X�L�W���G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, il est essentiel de 
dresser �O�¶état des lieux exhaustif �G�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H et de comprendre ce que 
cela entraîne pour les exploitations et les entreprises agricoles�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�W���G�H�P�D�L�Q���� 
 
�&�H�W�W�H���D�Q�D�O�\�V�H���V�¶�D�S�S�X�L�H���V�X�U �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H travaux accessibles dans une base documentaire riche 
et variée mais aussi sur les entretiens réalisés auprès des professionnels des différentes branches, 
qui livrent leur compréhension issue du terrain des effets concrets des évolutions actuelles et à venir 
�V�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �H�W�� �O�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �H�W�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �R�X�� �T�X�¶�L�O�V��
dirigent.  
 
�/�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�L-dessous montre les 10 principales transformations clés  �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���V�R�X�V �O�¶�H�I�I�H�W��
des 5 grands types de facteurs de changement. Les pages qui suivent apportent les détails 
nécessaires à leur compréhension (graphique 14) .  
 
 
Graphique 14 �����3�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���V�\�Q�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H�V���������S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 
Lecture : �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V�������J�U�D�Q�G�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�����D�Q�D�O�\�V�H���3�(�6�7�(�/�����D��mis en exergue 10 principales 
�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���F�O�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Champ : �)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H.  
Sources : entretiens Katalyse & Isara Conseil, recherche et analyse bibliographique. 
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2.2. FACTEURS POLITIQUES, LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

�¾ �/�R�L�V���H�W���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���H�W���H�X�U�R�S�p�H�Q�V 

Le secteur de l'agriculture est soumis à un cadre réglementaire comprenant des lois et des 
programmes nationaux et européens qui jouent un rôle dans la régulation et la promotion du secteur. 
Ces dispositifs visent à répondre aux besoins des entreprises du secteur, des consommateurs et de 
l'environnement, tout en contribuant à la sécurité alimentaire, au développement rural et à la 
durabilité économique et environnementale du secteur.  
 
Nous retiendrons notamment :  

�x la Politique Agricole Commune (PAC) 2023/27, matérialisée par le Plan Stratégique 
National (PSN) 2023/2027  qui entend « améliorer la compétitivité durable des filières, la 
création de valeur, la résilience des exploitations et la sobriété en intrants au service de la 
sécurité alimentaire ». Le PSN �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���H�Q���F�R�K�p�U�H�Q�F�H���D�Y�H�F���O�H���3acte vert dont il contribue à 
la réalisation des objectifs ; 

�x la Loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt  (2014/15), qui a notamment instauré les GIEE 
(groupements d'intérêt écologique et environnementaux) et les PAT (projets alimentaires 
territoriaux) ; 

�x la Loi EGALIM 1 (2018) et 2 (2021), qui entend notamment rééquilibrer les négociations 
commerciales pour un partage plus équilibré de la valeur ajoutée. En particulier, EGALIM 2 
se traduit par un contrat pluriannuel obligatoirement écrit entre le producteur et le premier 
acheteur (transformateurs, distributeurs���� �U�H�V�W�D�X�U�D�W�H�X�U�V�«������ �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �G�X�U�p�H�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �G�H�� ����
ans et des modalités de détermination ou de révision automatique du prix en fonction des 
coûts de production ; 

�x le �3�U�R�J�U�D�P�P�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q (2019-2023), 3ème programme depuis la loi 
�G�H���P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��������������. Élaboré dans la continuité des États généraux de 
�O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H��2017 et de la loi EGAlim de 2018, il décline les grands enjeux et objectifs 
autour de 3 axes thématiques (justice sociale, lutte contre le gaspillage alimentaire et 
éducation alimentaire) et 2 leviers transversaux (les PAT �± traités spécifiquement ci-après �± 
et la restauration collective) ; 

�x le Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER), géré au niveau des 
Régions à travers les Programmes de développement rural régionaux (PDRR), qui vise à 
soutenir le développement des zones rurales, promouvoir la diversification économique, 
encourager l'installation de jeunes agriculteurs et améliorer l'infrastructure et les services 
dans les zones rurales ; 

�x la Loi Climat et résilience de 2021 fixe également un cadre pour la transition écologique 
�G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����(�O�O�H���p�W�D�E�O�L�W��par exemple une trajectoire 
�D�Q�Q�X�H�O�O�H���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���p�P�L�V�V�L�R�Q�V���G�H���S�U�R�W�R�[�\�G�H���G�¶�D�]�R�W�H���H�W���G�¶�D�P�P�R�Q�L�D�F���G�X���V�H�F�W�H�X�U���D�J�U�L�F�R�O�H��
�M�X�V�T�X�¶�H�Q�� �������� ; elle assigne de nouveaux objectifs aux PAT, notamment autour de leur 
contribution à la garantie de la souveraineté aimantaire nationale. Elle étend également à la 
restauration collective privée les objectifs de la Loi Egalim (obligation de proposer 50 % de 
produits de qualité) ; 

�x la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  (TEPCV) et sa 
déclinaison en une stratégie nationale bas carbone (SNBC) intègrent des trajectoires 
susceptibles d'avoir des conséquences particulières pour �O�¶agriculture et la forêt : baisse des 
émissions de gaz à effet de serre de 46 % en 2050 par rapport à 2015 pour le secteur 
agricole, évolution du mix énergétique avec par exemple une augmentation significative de 
la production de gaz renouvelable ; 

 

https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/foret-et-agroforesterie/
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�x les programmes mis en place dans le cadre de « France relance » (plan de relance 
économique 2020-���������������D�Y�H�F���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�H���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�D�Y�H�Q�L�U����PIA), et 
« France 2030 », qui comptent un certain nombre de mesures phares pour améliorer la 
�V�R�X�Y�H�U�D�L�Q�H�W�p���D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�����D�F�F�p�O�p�U�H�U���O�D���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���D�J�U�R�p�F�R�O�R�J�L�T�X�H���H�W���D�G�D�S�W�H�U���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���O�D��
forêt au changement climatique. Au total, �������� �0�G�V�¼ seront consacrés au volet agricole du 
Plan France Relance dont :  

�9 ���������0�¼���G�p�G�L�p�V���D�X�[���P�H�V�X�U�H�V���S�R�X�U���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�p�M�j���G�p�S�O�R�\�p�V���S�R�X�U���U�p�G�X�L�U�H���O�
�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V��
produits phytosanitaires ; 

�9 �������������0�¼���G�p�G�L�p�V��au développement de �O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�R�W�p�L�Q�H�V���Y�p�J�p�W�D�O�H�V�����G�R�Q�W�������������0�¼���H�Qgagés 
en mai 2022) ; 

�9 ���������0�¼���P�R�E�L�O�L�V�p�V���S�R�X�U���O�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���I�R�U�H�V�W�L�H�U ; 
�9 un accélérateur pour accompagner le déploiement des PAT, avec une enveloppe de près de 85 

�0�¼�����F�R�Q�W�U�L�E�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L���j���O�¶�D�F�F�p�O�p�U�D�W�L�R�Q���Ge leur �G�p�S�O�R�L�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H �± NB : Mis 
�H�Q���°�X�Y�U�H���H�Q���U�p�S�R�Q�V�H���D�X�[�� �H�Q�M�H�X�[���G�¶�D�Q�F�U�D�J�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���G�H���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����G�H���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���H�W��
alimentaire, de résilience alimentaire et de santé locales, les PAT sont élaborés de manière 
�F�R�Q�F�H�U�W�p�H���D�Y�H�F���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H���O�¶�Dlimentation sur un territoire. Le territoire compte 
428 PAT labellisés en avril 2023, dépassant ainsi largement les objectifs affichés du PNA (au 
moins 1 PAT déployé par département au 1/1/23). 

�x la perspective d'un nouveau PACTE d'orientation et d'avenir pour l'agriculture  : lancée 
�I�L�Q�������������S�D�U���O�H���P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����O�D concertation nationale et régionale se structure 
autour des 3 thématiques suivantes : 

�9 orientation et formation ; 
�9 installation et transmission ; 
�9 adaptation et transition face au changement climatique. 

 

�¾ �5�q�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V 

Corolaire des nombreuses dispositions législatives, la multiplicité des règlementations est une 
caractéristique singulière du secteur agricole. La plupart visent à réduire �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
agricoles sur �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���V�X�U��le dérèglement climatique et la biodiversité.  
 

�x le Plan Écophyto II+  a pour objectif de �U�p�G�X�L�U�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���S�U�R�G�X�L�W�V���S�K�\�W�R�S�K�D�U�P�D�F�H�X�W�L�T�X�H�V��
de 50 % d'ici 2025. �������0�¼��y sont consacrés par �D�Q���Y�L�D���O�H���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H��redevance sur 
les ventes de produits phytopharmaceutiques ; 

�x la directive Nitrate  vise à �U�p�G�X�L�U�H���O�D���S�R�O�O�X�W�L�R�Q���S�U�R�Y�R�T�X�p�H���R�X���L�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���O�H�V���Q�L�W�U�D�W�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
agricole. Elle est matérialisée par la désignation de zones vulnérables au sein desquelles 
des prog�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�V�� �I�L�[�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V (cf. programme d'actions 
national "nitrates" - PAN -, JORF n° 0034 du 9 février 2023) ; 

�x l�D���G�L�U�H�F�W�L�Y�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G�V���G�¶�p�P�L�V�V�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�����1�(�&), en cours de révision, vise 
à réduire les émissions de polluants atmosphériques, avec une attention particulière 
pour �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���V�X�U���O�H�V���S�O�D�I�R�Q�G�V���G�¶�D�P�P�R�Q�L�D�F�����1�+�������j���K�R�U�L�]�R�Q���������������O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V��
(PM) et un projet de plafond pour le méthane (CH4) ; 

�x la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030  �G�p�F�O�L�Q�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���Q�D�W�L�R�Q�D�O���O�¶�D�F�F�R�U�G���G�H���O�D��
COP15 adopté à Montréal en 2022 et vise à enrayer le déclin de la biodiversité. Dispositions 
�j�� �H�I�I�H�W�V�� �G�L�U�H�F�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶�D�P�E�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �G�H�� �P�R�L�W�L�p�� �G�¶�L�F�L�� ���������� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H��
produits phytopharmaceutiques �H�W�� �O�D�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�D�U�W�L�I�L�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�O�V���� �T�X�L�� �S�U�p�Y�R�L�W�� �G�H��
�G�L�Y�L�V�H�U�� �S�D�U�� �G�H�X�[�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V���� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �H�W���I�R�U�H�V�W�L�H�U�V����À cet égard, 
�O�¶�Rbjectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) de la Loi Climat et Résilience  de 2021 
accentue la concurrence entre le foncier agricole et urbain ; 
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�x le « Paquet hygiène  » est un ensemble de règlements européens directement applicables 
�G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���e�W�D�W�V���P�H�P�E�U�H�V�����,�O���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���I�L�O�L�q�U�H���D�J�U�R�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�H�S�X�L�V��
la production pri�P�D�L�U�H�����D�Q�L�P�D�O�H���H�W���Y�p�J�p�W�D�O�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���D�X���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U���I�L�Q�D�O ; 

�x la règlementation relative aux emballages et matériaux en contact des aliments  limite 
�O�¶�X�V�D�J�H��des emballages plastiques et renforce des obligations de résultat autour du tri et de 
la revalorisation des déchets ; 

�x le dispositif Zones à Faibles Émissions (ZFE), créé par la L�R�L�� �G�¶�2�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �0�R�E�L�O�L�W�p�V��
(LOM) en 2019, a pour objectif de protéger la santé des habitants dans les zones à plus forte 
densité en �U�p�G�X�L�V�D�Q�W���O�D���S�R�O�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶air provoquée par les véhicules les plus polluants. Mis 
en place début 2024 dans 12 agglomérations et étendu �G�¶�L�F�L�� �I�L�Q�� ����������à toutes les 
agglomérations de plus de 150 000 habitants, le dispositif crée une contrainte sur le transport 
des matières et produits agricoles dans les zones concernées. 

 

A ces dispositions �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���O�L�p�H�V���j���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�¶�D�M�R�X�W�Hnt celles relatives 
au bien-être animal. La Directive 98/58/CE, qui établit les normes minimales relatives à la protection 
des animaux dans les élevages, crée des �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���j���O�D���I�R�L�V���V�X�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���H�W���O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V��
bâtiments et sur le suivi des animaux (obligation de désignation des référents « bien-être animal » 
dans tous les élevages et obligation de formation). 

 

En résumé, les évolutions des politiques et des dispositifs réglementaires sont suscepti bles 
�G�¶�D�Y�R�L�U��un impact direct sur les métiers et les compétences requises dans le secteur agricole, 
en influençant les pratiques agricoles, la gestion des ressources, l'utilisation des  
technologies et l'administration des entreprises. 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���U�H�Q�I�R�U�F�p���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

�/�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W�� �U�H�Q�I�R�U�F�p�� �G�H ses activités, façonnées par les politiques publiques nationale et 
européenne constitue une �G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���P�D�M�H�X�U�H�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����Motivé par des impératifs 
de sécurité alimentaire, de bien-être animal et de durabilité environnementale, cet encadrement 
�V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�F�R-conditionnalité des aides, soumises au respect des dispositions 
réglementaires. Les �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U �V�¶�H�Q���W�U�R�X�Y�H�Q�W���U�D�G�L�F�D�O�H�P�H�Q�W��
modifiées. Traçabilité plus importante des pratiques, contrôle accru des activités agricoles et 
démarches administratives complexifiées et chronophages produisent le sentiment �G�¶une perte 
�G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H. À �F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W���Ges contraintes croissantes sur les techniques de production, souvent 
liées à des normes environnementales plus strictes, qui obligent les professionnels �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
à adapter leurs méthodes de travail. 
 
Ces évolutions réglementaires ont un impact direct sur les compétences et les connaissances 
requises. Les salariés (profils cadres et techniciens qualifiés principalement) doivent en permanence 
suivre les évolutions du cadre réglementaire et normatif. Cela nécessite une veille constante et une 
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q pour rester en conformité avec les nouvelles exigences. La conformité aux 
normes environnem�H�Q�W�D�O�H�V�����T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�V�V�H���G�H���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�H�V���D�L�G�H�V���G�H���O�D���3�$�&�����R�X���H�Q�F�R�U�H���G�H�V��
certifications telles que le label AB ou HVE, exige une maitrise détaillée des cahiers des charges 
spécifiques à chaque norme. 
 
La complexité croissante des activités et la pr�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q���Q�R�P�E�U�H���W�R�X�M�R�X�U�V���S�O�X�V���Q�R�P�E�U�H�X�[���G�H��
facteurs créent une obligation de formation au-delà de la seule maitrise des compétences « socles » 
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���j���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���� 
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2.3. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX  

�¾ �e�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���P�D�M�H�X�U�H�V�� 

�3�O�X�V���T�X�H���W�R�X�W�H���D�X�W�U�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�V�W��marquée par les effets du changement 
climatique , qui connaît de fortes disparités selon les filières et les régions, mises en exergue par 
�O�¶�p�W�X�G�H���S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H���V�X�U���O�H�V���L�P�S�D�F�W�V���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�H���S�D�U���&�(�5�(�6�&�2 et pilotée 
par OCAPIAT. Ce changement, déjà en partie visible, se manifestera principalement par :  

�x l�¶�pvolution de la pluviométrie depuis les années 1960 avec des différences marquées entre 
le sud-est de la France et les régions du nord (graphique 15)  ; 

�x des sécheresses accrues à horizon 2050 selon le scénario RCP 8.5 (4 mois en moyenne par 
an contre 2 mois en moyenne actuellement) et une diminution du débit des fleuves : les 
principaux cours d'eau, tels que la Garonne, la Loire, le Rhône et la Seine, pourraient 
connaître une diminution de leur débit, entraînant des défis supplémentaires pour l'irrigation 
et la gestion des ressources en eau. �'�H�V�� �F�R�Q�I�O�L�W�V�� �G�¶�X�V�D�J�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�H�V�V�Rurce en eau 
apparaissent, en particulier dans les régions du sud de la France où la pression sur les 
ressources en eau est déjà élevée ; 

�x l�D�� �P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�L�V�R�G�H�V�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �H�[�W�U�r�P�H�V, comme les vagues de chaleur,  
les épisodes de fortes précipitations (saturation du sol, inondations, couchage au sol des 
�p�S�L�V�� �«������ �O�H�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� �G�H�� �J�U�r�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �J�H�O�p�H�V�� �W�D�U�G�L�Y�H�V�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�V�� �H�W�� �S�O�X�V��
intenses, entraînant des pertes de récoltes et des dommages aux cultures (graphique 16).   

 
Graphique 15 : Évolution du Cumul annuel de précipitation sur la période 1959 - 2009 

 

Note : �H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�H��sur le territoire métropolitain. 
Lecture : le cumul annuel des précipitations a augmenté depuis 1960 entre les deux tiers nord du pays et la partie sud, où 
celui-ci a diminué. 
Champ : France métropolitaine.  
Source : carte : climat HD 
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Graphique 16 �����e�F�D�U�W���G�H�V���P�R�\�H�Q�Q�H�V���G�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���K�L�Y�H�U�Q�D�O�H�V���H�W���H�V�W�L�Y�D�O�H�V���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�������������V�X�L�Y�D�Q�W���O�H��scénario RCP 8.5 
par rapport à la période 1976 - 2005 

 

Note : les chiffres indiqués correspondent aux médianes, ils sont explicités à titre indicatif pour faciliter la lecture de la 
carte. 
Lecture �����X�Q�H���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�R�\�H�Q�Q�H�V���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�������������G�H�J�U�p�V���G�H�Y�U�D�L�W���r�W�U�H���R�E�V�H�U�Y�p�H���j���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q������������ en 
hiver, par rapport à la référence 1976-2005. 
Champ : France métropolitaine.  
Source : Météo France 2021. 

 
Par ailleurs, on relève une prise de conscience générale des enjeux environnementaux , au sein 
�G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����\���F�R�P�S�U�L�V���O�H�V���R�S�p�U�D�W�H�X�U�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�����O�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���H�W���O�H�V��
associations... Cette prise de conscience se manifeste par une volonté de changement des pratiques 
agricoles afin de mieux préserver l'environnement et le bien-être animal. Les attentes sociétales sont 
de plus en plus prises en compte, ce qui se traduit par des exigences normatives de plus en plus 
élevées. Entreprises et exploitations agricoles appliquent ainsi les directives et normes auxquelles 
elles sont soumises (cf. facteurs politiques, législatifs et réglementaires) en matière de préservation 
de la ressource en eau, de la biodiversité�����G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�D�L�U���H�W���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���p�P�L�V�V�L�R�Q�V���G�H���J�D�]��
à effet de serre. Mais de nombreuses structures vont au-delà des réglementations en place pour 
répondre à ces enjeux et engagent des �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���D�X�[���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V���H�W/ou 
�G�¶�D�W�W�p�Q�X�D�W�L�R�Q��de leur impact �V�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W. On peut citer par exemple :  

�x la réduction de la consommation d'énergie fossile et �O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H���U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H���V�X�U��
�O�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� ���D�J�U�L�Y�R�O�W�D�w�V�P�H���� �P�p�W�K�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �«��, demandant de maitriser de nouveaux 
�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�����H�[�����J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�p�W�K�D�Q�L�V�D�W�H�X�U�����L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���F�Xltures compatibles 
�V�R�X�V���S�D�Q�Q�H�D�X�[���«�� ; 

�x le déploiement de démarches pour valoriser la réduction des émissions de GES et/ou stocker 
�V�W�R�F�N�D�J�H���G�H���F�D�U�E�R�Q�H�����O�D�E�H�O���E�D�V���F�D�U�E�R�Q�H�����P�D�U�F�K�p���F�D�U�E�R�Q�H�«��. 

 

Focus sur le méta-secteur de la production végétale  

Les secteurs de la production végétale subissent particulièrement effets du changement climatique. 
On observe sur la plupart des secteurs un raccourcissement des cycles de culture correspondant à 
une accélération du rythme de développement des végétaux : à �W�L�W�U�H�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H���� �G�H�V�� �G�D�W�H�V�� �G�H�V��
�Y�H�Q�G�D�Q�J�H�V���T�X�L���R�Q�W���O�L�H�X���H�Q���P�R�\�H�Q�Q�H���������M�R�X�U�V���S�O�X�V���W�{�W���T�X�¶�L�O���\���D���T�X�D�U�D�Q�W�H���D�Q�V.  
Les évolutions climatiques peuvent aussi être à �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�¶une baisse des rendements, voire 
�G�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�Oité de produire, qui pourrait conduire certaines années à de fortes pénuries.  
�/�H�V���I�H�Q�r�W�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�X���F�K�D�P�S���V�H���U�D�F�F�R�X�U�F�L�V�V�H�Q�W���H�W��les besoins en eau sont criants : de plus 
�H�Q���S�O�X�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V���L�Q�V�W�D�O�O�H�Q�W���G�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V��météo pour observer la pluviométrie et la température 
et ainsi régler l�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���R�S�W�L�P�D�O�H. 
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�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���E�L�R�W�L�T�X�H est également un facteur à prendre en compte : le développement 
des maladies ou de ravageurs pourra avoir �X�Q���H�I�I�H�W���Q�p�J�D�W�L�I���V�X�U���O�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V�����O�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H����
les arbres et plantes ornementales. 
 
Soumises par ailleurs à des contraintes accrues sur l'utilisation des produits phytosanitaires et 
fertilisants, les exploitations mettent en place plusieurs mesure pour �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�[�� �H�I�I�H�W�V�� �G�X��
changement climatique et atténuer leur �L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W : 

�x le décalage des cultures (floraison, débourrement, récoltes plus précoces), qui conduit à 
organiser autrement les calendriers de travail : dans le sud de la France, les maraichers 
décalent également les périodes de plantation en raison des trop fortes chaleurs ; 

�x le p�D�V�V�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �j�� �X�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �S�R�Q�F�W�X�H�O�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
observations ; 

�x le déplacement des bassins de production et �O�¶introduction de nouvelles cultures ; 

�x l�¶�Xtilisation de variétés et de cépages plus résistants, à la chaleur, à la sécheresse et aux 
maladies ; 

�x l�¶�Ddaptation des équipements aux épisodes climatiques extrêmes pour protéger les cultures : 
installation de filets paragrêle, par exemple. 

 

Focus sur le méta-secteur de la production animale  

Le dérèglement climatique et le stress hydrique ont plusieurs conséquences sur la production 
animale. On peut notamment observer : 

�x une diminution du confort des animaux, de leur efficacité alimentaire et de reproduction face 
aux épisodes de forte chaleur ; 

�x des cycles de production plus longs ���E�D�L�V�V�H���G�H���O�¶�L�P�P�X�Q�L�W�p�����F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H���U�D�O�H�Q�W�L�H�«�� ; 

�x une p�O�X�V���I�D�L�E�O�H���G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p���H�Q���I�R�X�U�U�D�J�H���O�¶�p�W�p��qui �L�Q�G�X�L�W���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���V�X�U���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��du 
bétail ; 

�x une augmentation des épidémies dans les cheptels. 

 

Face à ces changements et à leurs effets négatifs, la �F�R�Q�G�X�L�W�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���Q�p�F�H�V�V�L�We de maitriser de 
nouvelles compétences pour prévenir la santé et le bien-être animal (ex. adaptation de la ration 
�D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�D�L�U�L�H�V���� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�X�� �S�k�W�X�U�D�J�H�� �K�L�Y�H�U�Q�D�O�� �«���� �H�W��
�G�¶�D�G�D�S�W�H�U���O�H�V���E�k�W�L�P�H�Q�W�V���H�W���G�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���H�Q��conséquence. 

 

Focus sur le méta-secteur paysage et espaces verts  

Pour les secteurs du Paysage et des Espaces verts, le c�R�Q�I�O�L�W���G�¶�X�V�D�J�H��est particulièrement marqué 
pour la ressource en eau (espèces non productives). Les entreprises vont refondre alors les 
s�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �H�D�X�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �Y�p�J�p�W�D�O�L�V�p�V�� ���U�H�F�\�F�O�D�J�H�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �S�O�X�L�H�V����
�V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�U�U�R�V�D�J�H���S�O�X�V���H�I�I�L�F�L�H�Q�W�V�«����et généraliser les « nouveaux » systèmes �G�¶arrosage de type 
goutte à goutte. �(�O�O�H�V�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�Rrienter vers des espèces ornementales plus résistantes aux 
sècheresses, développer des espaces végétalisés (en milieu urbain notamment) et limiter les 
intrants. 
 
Ces évolutions nécessitent de maîtriser les innovations et nouvelles pratiques en matière de 
�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�D�X��ainsi que les �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V : murs végétaux, plantes 
�J�U�L�P�S�D�Q�W�H�V���« Il apparaît nécessaire également de sensibilité les clients sur l�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V��
(ex. limitation du nombre de tontes). 
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Focus sur le méta-secteur sylviculture et travaux forestiers en exploitation  forestière   

Conséquences du dérèglement climatique et du stress hydrique, la saison de végétation est 
allongée, les essences évoluent et des aires forestières sont déplacées sous �O�¶�H�I�I�H�W���G�X���U�H�S�O�L���Y�R�L�U�H���G�X��
dépérissement de certaines espèces (chêne sessile, hêtre, par exemple). �/�¶�Dccroissement des 
vagues de chaleur, plus fréquentes et plus sévères, accentue �O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�Q�F�H�Q�G�L�H. 
 
�3�R�X�U���V�¶�D�G�D�S�W�H�U�����O�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���Giversifient les productions et les espèces cultivées. Leurs équipes 
doivent pour cela maitriser les nouveaux cycles de végétaux et adapter les pratiques culturales 
���L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q�����S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V���H�W���F�R�X�S�H�V�����P�D�L�W�U�L�V�H���G�H�V���R�X�W�L�O�V���G�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���«�� et �G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
pour préserver la biodiversité. 
 
 
En résumé, les facteurs environnementaux influencent de manière significative les méti ers 
et les compétences en agriculture, en mettant l'accent sur la gestion durable des ressources, 
l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des impacts environnementaux et la 
préservation de la biodiversité.  

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����D�J�U�R�p�F�R�O�R�J�L�H���H�W���G�X�U�D�E�L�O�L�W�p 

Comme développé dans les paragraphes précédents, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��est au �F�°�X�U des enjeux 
environnementaux et climatiques. De la gestion des ressources hydriques à l'intégration d'énergies 
renouvelables �H�Q���S�D�V�V�D�Q�W���S�D�U���O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q, un grand nombre de nouveaux facteurs et 
de nouvelles exigences doivent être intégrés par les actifs �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
 
L'agroécologie promeut de nouvelles approches, que ce soit dans la conduite d'élevage, la gestion 
des ressources ou l'exploration de nouvelles cultures. Le développement de systèmes 
agroécologiques plus résilients peut ouvrir également la porte à de nouvelles activités avec le 
développement d'ateliers de production d'énergie renouvelable par exemple. Des techniques telles 
�T�X�H���O�D���P�p�W�K�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����O�
�D�J�U�L�Y�R�O�W�D�w�V�P�H�����O�D���J�p�R�W�K�H�U�P�L�H�����V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�Q���D�X�W�R�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���R�X��
pour la vente. Une autre dimension de l'agroécologie concerne la gestion forestière durable, 
favorisant la plantation d'arbres et la préservation des forêts.  
 
Cette transition vers l'agroécologie et la durabilité implique une évolution dans les compétences et 
connaissances requises par les salariés du secteur. Les salariés doivent développer une 
compréhension approfondie des systèmes d'exploitation, en intégrant les enjeux multiples et de 
nouvelles techniques dans leurs activités. Des gestes au quotidien, tels que l'éco-conduite de 
tracteur, sont intégrés dans les pratiques courantes pour minimiser l'impact environnemental. Une 
meilleure connaissance du milieu, des écosystèmes, de la biodiversité et du fonctionnement des 
�V�R�O�V���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�J�U�R�p�F�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�I�I�L�F�D�F�H�V����La maitrise des 
techniques alternatives, comme la lutte biologique par exemple ou la gestion écologique et en 
conservation de la faune et de la flore sauvages, deviennent par conséquent des compétences 
essentielles aux métiers du secteur de la production végétale, du paysage ou de la forêt. Quant aux 
professionnels de la production animale, ils anticipent des amplitudes de travail plus importantes 
�S�R�X�U�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �O�H�� �F�R�Q�I�R�U�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�L�P�D�O�� �H�W�� �S�U�p�Y�H�Q�L�U�� �O�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�� ���K�R�U�D�L�U�H�V�� �G�p�F�D�O�p�H�V����
coupures plus fréquentes, etc.).  
 
Aussi apparaît déterminante �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�V�� �G�L�U�L�J�H�D�Q�W�V�� �H�W�� �F�K�H�I�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �R�S�p�U�H�U�� �G�H�V�� �F�K�R�L�[��
�G�D�Q�V�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�L�O�V�� �H�W�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V, sélectionner les pratiques et les technologies les plus 
adaptées aux entreprises et assurer la montée en compétence des salariés.  
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2.4. FACTEURS ÉCONOMIQUES  

�¾ �e�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���P�D�M�H�X�U�H�V�� 

Les prévisions de croissance du secteur agricole dépendent de nombreux facteurs, notamment les 
conditions économiques mondiales, les politiques gouvernementales, les évolutions technologiques, 
les tendances de consommation, les changements climatiques et les défis environnementaux. Les 
projections d'Oxford Economics montrent néanmo�L�Q�V���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���V�¶�D�W�W�H�Q�G�U�H���j��une croissan ce du 
secteur de l'agriculture  en France au cours des cinq prochaines années, soutenue notamment 
par la demande croissante de produits alimentaires. En effet, selon les données des Nations Unies, 
la population mondiale, qui s'élevait à environ 8 milliards en 2022, devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 
2025. Cette croissance démographique s'accompagne naturellement d'une demande croissante en 
produits alimentaires. Avec un taux de croissance annuel moyen de 2,04 % de la production agricole 
française et une demande mondiale croissante en produits alimentaires, le secteur de l'agriculture 
en France est appelé à jouer un rôle essentiel en fournissant des produits de qualité, sûrs et 
durables, tout en répondant aux défis de durabilité et de sécurité alimentaire.  
 
L'agrandissement de la taille moyenne des entreprises  est une des tendances marquantes 
observées ces dernières années, avec des implications importantes pour le secteur (tableau 2).   
Entre 2010 et 2020, la taille moyenne des exploitations agricoles est passée de 53 hectares à  
65 hectares. En 2020, les très grandes exploitations représentaient 20 % des effectifs, mais 
généraient à elles seules 60 % de l'ensemble de la Production Brute Standard (PBS) nationale, avec 
un chiffre d'affaires de 41,3 milliards d'euros. Cette augmentation de la taille moyenne des 
entreprises est également constatée dans le secteur du paysage et des espaces verts. Cette 
�W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �r�W�U�H�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�
�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�Q�Q�H�[�H�V�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H��
stockage et le transport de produits, ou différents services. Ces évolutions reflètent la recherche 
d'une plus grande efficacité économique et d'une diversification des activités pour assurer la 
durabilité et la compétitivité du secteur agricole. 
 

Tableau 2 : Évolution de la taille moyenne des exploitations entre 1970 et 2020 

 
Note : �O�H�V���'�2�0���Q�H���V�R�Q�W���F�R�P�S�W�D�E�L�O�L�V�p�V���T�X�¶�j���S�D�U�W�L�U���G�X���U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W���D�J�U�L�F�R�O�H���G�H����������. 
Lecture : en 1970, la taille moyenne des exploitations agricoles en France métropolitaine était de 18,8 hectares, contre 
68,6 hectares en 2020. 
Champ : �)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H.  
Source : Agreste, RA.. 

 
En parallèle, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H connait également une évolution significative de ses modèles 
économiques ces dernières années. On observe par exemple une transition vers un modèle plus 
entrepreneurial , avec une diminution du modèle d'exploitation familiale traditionnelle et des 
exploitants agricoles qui se tournent vers des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA), ce qui 
témoigne d'une professionnalisation croissante du secteur. Cette évolution s'accompagne d'une 
hausse de la technicité des agriculteurs, largement influencée par le développement des 
technologies numériques. 
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De nouvelles opportunités �V�¶�R�I�I�U�H�Q�W�� �D�X�[�� �D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V��et aux acteurs du secteur agricole, facilitant 
notamment la diversification des activités . Pour sécuriser leur modèle économique et rechercher 
une valeur ajoutée supplémentaire ou des sources de revenus additionnels, les entreprises se sont 
de plus en plus engagées dans le développement d�¶activités connexes.  
 
La transformation et la commercialisation en circuit courts  permettent �G�¶�R�I�I�U�L�U une gamme 
diversifiée de produits, répondant aux attentes des consommateurs en quête de produits locaux. 
Les circuits courts et la vente directe se sont en effet beaucoup développés et les professionnels du 
secteur exploitent désormais divers canaux de distribution, tels que la vente à la ferme, les marchés 
locaux, ou encore les magasins de producteurs, pour établir un lien direct avec les consommateurs 
et valoriser leurs produits. On assiste également à l'émergence de nouvelles activités telles que le 
tourisme rural, la location de gîtes, ou encore les fermes pédagogiques. 
  
Les entreprises du secteur se saisissent �G�¶autres opportunités de diversification comme : 

�x la production d'énergie renouvelable à la ferme : de plus en plus d'exploitations agricoles 
investissent dans des installations de production d'énergie renouvelable telles que la 
méthanisation, l'éolien ou le photovoltaïque. En utilisant les ressources disponibles sur leur 
propre exploitation, elles peuvent non seulement réduire leurs coûts énergétiques, mais 
aussi générer des revenus supplémentaires en vendant l'électricité produite ; 

�x les Paiements pour services environnementaux  (PSE) : certains agriculteurs bénéficient 
de programmes de paiements pour services environnementaux, où ils sont rémunérés pour 
les pratiques agricoles qui contribuent à la préservation de l'environnement, comme la 
conservation des sols, la protection de la biodiversité ou la séquestration du carbone ; 

�x le Label Bas Carbone  : l'obtention d'un label bas carbone peut permettre aux exploitations 
agricoles de valoriser des pratiques respectueuses de l'environnement en certifiant la 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela peut ouvrir des opportunités de 
commercialisation de produits agricoles différenciés et contribuer à une meilleure perception 
des consommateurs ; 

�x la diversification des systèmes de cultures  : face aux nouvelles habitudes de 
consommation et aux enjeux environnementaux, de nombreuses exploitations agricoles 
optent pour la diversification de leurs systèmes de cultures. Cela peut inclure l'émergence 
de nouvelles filières ou cultures de niche répondant à des demandes spécifiques du marché 
(e. production d'amandes ou d'insectes...) ; 

�x les démarches de certification volontaires  �����j���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H�����O�H���5�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O���+�D�X�W�H���9�D�O�H�X�U��
Environnementale (HVE) permet de reconnaître les exploitations et entreprises agricoles 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���H�Q�J�D�J�p�H�V���G�D�Q�V���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���U�H�V�S�H�F�W�X�H�X�V�H�V���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� 

 
Pour autant, ces initiatives de recherche de valeur ajoutée et de sécurisation des modèles 
économiques ne doivent pas faire oublier la fragilité croissante du secteur sur le plan 
économique  :  

�x les subventions  représentent une part importante des ressources financières des 
exploitations agricoles, avec une augmentation notable de leur contribution au fil  
des ans (graphique 17)  ; 

�x certaines activités sont également fortement dépendantes de fournisseurs et de matières 
premières extérieures, ce qui expose le secteur à des risques d'inflation et de spéculation 
Les fluctuations des prix et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, 
notamment pour les matières premières telles que l'alimentation animale et les engrais, 
créent des incertitudes et des défis pour les exploitants agricoles ; 

�x l'énergie  représente une part significative des coûts dans les entreprises du secteur agricole, 
avec une consommation croissante liée notamment au développement de l'automatisation 
et de la robotisation des équipements, ainsi qu'aux besoins en froid pour certaines 
productions (tableau 3) . Cette hausse des coûts énergétiques pèse lourdement sur la 
rentabilité des entreprises ; 
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�x les aléas climatiques et sanitaires  ont un impact de plus en plus important sur la 
productivité agricole, avec des périodes de sécheresse, d'inondations, ou encore des 
épidémies affectant les cultures et le bétail. Ces événements imprévisibles accentuent 
l'incertitude et la vulnérabilité des exploitations agricoles ; 

�x le secteur agricole est aussi confronté à des difficultés croissantes de recrutement , qui 
peuvent pénaliser lourdement le développement des entreprises. De plus, la difficulté du 
secteur à absorber la hausse du salaire minimum (SMIC) aggrave les pressions 
économiques sur les exploitations. 

 
Graphique 17 : Évolution des subventions courantes aux exploitations agricole  

 

Note : �H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�H�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V��aux exploitations agricoles 
entre 1980 et 2020. 
Lecture : en 1990, les subventions représentent 2,6 % des ressources moyennes des exploitations, contre 10,5 % en 
2020. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� 
Source : Insee, Agreste, ASP �± Comptes de �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���± Base 2014. 

 
Tableau 3 �����e�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���H�Q�W�U�H�������������H�W���������� 

 

Note : est présenté �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H �O�D���S�D�U�W���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���H�Q�W�U�H�������������H�W����������. 
Lecture : en 1990, la production d�¶�p�Q�H�U�J�L�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H��3,65 % de la production agricole, contre 4,96 % en 2020. 
Champ : France, secteur agricole (production animale et végétale).  
Source : �P�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H �H�W���G�H���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q����Graph-agri 2021 
 

Enfin, différents éléments de conjoncture économique impactent significativement le secteur 
agricole. �'�¶�X�Q�H���S�D�U�W����la forte inflation sur les produits alimentaires : avec une augmentation de 
6,3 % entre février 2022 et février 2023 selon l'Insee, �O�¶inflation exerce une pression sur le pouvoir 
d'achat des ménages. Cette hausse des prix rend l'accès à une alimentation de qualité plus difficile 
pour de nombreux consommateurs. �'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����Oa dynamique des marchés agricoles, qui est aussi 
marquée par une segmentation croissante et une très forte volatilité  :  

�x les marchés agricoles sont de plus en plus segmentés, avec des variations importantes dans 
les demandes et les tendances de consommation. Cette segmentation crée des incertitudes 
pour les exploitants agricoles, qui doivent s'adapter rapidement aux changements du marché 
pour maintenir leur compétitivité ; 

�x la volatilité des marchés mondiaux est devenue une norme, avec des fluctuations constantes 
de l'offre et de la demande. Les aléas climatiques, sanitaires et autres événements 
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imprévisibles contribuent à cette volatilité, ce qui rend la planification et la gestion des 
exploitations agricoles particulièrement complexes ; 

�x certains marchés connaissent de forts ralentissements, comme le marché du bio qui a 
enregistré une baisse des ventes très significative ces 2 dernières ( -4 % en 2021 dans les 
grandes surfaces alimentaires et les magasins spécialisés en France) ; 

�x parallèlement, les habitudes de consommation évoluent, avec des impacts marqués sur le 
secteur de l'élevage. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociaux 
et sociétaux, ce qui se traduit par une demande croissante de produits issus de modes de 
production respectueux du bien-être animal et de l'environnement. 

 
Les entreprises du secteur sont donc confrontées à des pressions économiques croissantes, 
notamment des coûts de production en augmentation, des marges bénéficiaires serrées et une 
concurrence accrue... 
 
En résumé, les facteurs économiques ont un impact majeur sur les métiers et les 
compétences du secteur agricole, en influençant les décisions commerciales, les pratique s 
de gestion, l'adoption de technologies et la conformité réglementaire. �/�H�V���F�K�H�I�V���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H��
et les équipes salariées doivent être en mesure de s'adapter à ces conditions changeantes et 
de développer les compétences nécessaires pour réussir dans un environnement 
économique en évolution constante. 
 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� 

�/�H�V���P�R�G�q�O�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���G�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V���H�W���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���p�Y�R�O�X�H�Q�W���Y�H�U�V���X�Q modèle 
plus entrepreneurial. �/�H�V�� �G�L�U�L�J�H�D�Q�W�V�� �H�W�� �F�K�H�I�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H��
modèles économiques plus robustes et diversifiés. Cette tendance se manifeste à travers des 
�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V���W�H�O�O�H�V���T�X�H���O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�H�Q�W�H���G�L�U�H�F�W�H�����O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q����
ou encore la production �G�¶�p�Q�H�U�J�L�H�V�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H�V����Ces évolutions notables engendrent des 
transformations significatives sur les connaissances et compétences requises dans les métiers de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
 
La rec�K�H�U�F�K�H���G�¶�X�Q���P�R�G�q�O�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���S�O�X�V���V�R�O�L�G�H���I�D�Y�R�U�L�V�H���O�D���P�R�Q�W�p�H���H�Q���S�X�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V��
techniques spécifiques liées au développement de nouveaux ateliers productifs. Par exemple, les 
professionnels de la production animale ou végétale (profils cadre), doivent acquérir une expertise 
�S�R�L�Q�W�X�H���D�I�L�Q���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U���H�I�I�L�F�D�F�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���R�X�W�L�O�V���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����/�H���G�p�S�O�R�L�H�P�H�Q�W���F�U�R�L�V�V�D�Q�W��
�G�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���Q�X�P�p�U�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�[�L�J�H���G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���H�Q���U�R�E�R�W�L�V�D�W�L�R�Q��
et en gestion des systèmes �D�X�W�R�P�D�W�L�V�p�V�����/�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���H�Q���P�H�V�X�U�H���G�¶�D�G�R�S�W�H�U���H�W���G�H��
maîtriser ces outils numériques pour optimiser les processus et améliorer la productivité. La capacité 
à entretenir le matériel de production, notamment au niveau de la maintenance de premier niveau, 
�G�H�Y�L�H�Q�W���D�L�Q�V�L���F�U�X�F�L�D�O�H���S�R�X�U���X�Q�H���G�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���P�p�W�L�H�U�V���D�I�L�Q���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� 
 
En outre, le développement des activités de transformation et de commercialisation exige des 
compétences variées, notamment de maitriser les techniques de fabrication et de conditionnement 
�H�W���O�H�V���U�q�J�O�H�V���G�¶�K�\�J�L�q�Q�H���D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H���� �/�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���V�H��voient confrontées à un besoin 
�D�F�F�U�X�� �G�H�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �H�Q�� �P�D�U�N�H�W�L�Q�J�� �H�W�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�V��
modèles économiques. La capacité à valoriser une offre complémentaire, vis-à-vis des clients, des 
partenaires ou des fournisseurs, la capacité à négocier ou à développer un réseau deviennent des 
compétences stratégiques pour assurer le succès des nouvelles activités diversifiées.  
 
�3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �D�Y�H�F�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�W�H�O�L�H�U�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�p�Q�H�U�J�L�H�� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H���� �O�H�V��
compétences techniques des professionnels du secteur (profils techniciens supérieur et cadre 
�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�����p�Y�R�O�X�H�Q�W���Y�H�U�V���O�H���S�L�O�R�W�D�J�H���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H�����H�Q�J�O�R�E�D�Q�W���O�H���P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���H�W���O�D��
�F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q���G�X���P�L�[���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���S�R�X�U���P�D�[�L�P�L�V�H�U���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H�V���H�[�S�O�R�L�Wations. Ainsi, 
la diversification des activités agricoles engendre une profonde transformation des compétences et 
des connaissances pour mener à bien ces projets clés.   
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�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����Q�R�X�Y�H�O�O�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O 

�/�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �R�S�q�U�H�� �X�Q�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�Q��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�D�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� ���*�$�(�&���� �&�8�0�$�«���� �R�X�� �H�Q�� �U�H�F�R�X�U�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �j�� �O�D�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q��
���D�X�S�U�q�V�� �G�H�� �V�D�O�D�U�L�p�V���� �G�H�� �F�K�H�I�V�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� ���� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �H�W�F������ �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �&es facteurs de 
�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�F�R�X�U�H�Q�W�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�X�� �V�D�O�D�U�L�D�W�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U���� �&�H�O�D�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H��
�G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���D�S�S�U�R�F�K�H���P�D�Q�D�J�p�U�L�D�O�H�����F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H���S�D�U���X�Q�H���V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q���U�H�Q�I�R�U�F�p�H���G�X���P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W��
de proximité, offrant ainsi un levier significatif pour sécuriser les parcours professionnels et faciliter 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���H�Q�W�U�D�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���� 
 
�/�H�V���L�P�S�D�F�W�V���G�H���F�H�W�W�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���V�¶�R�E�V�H�U�Y�H�Q�W���j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V���Q�L�Y�H�D�X�[���� �L�Q�I�O�X�H�Q�o�D�Q�W��
les connaissances et les compétences requises da�Q�V�� �O�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�D 
capacité à manager et gérer des équipes poly-�F�R�P�S�p�W�H�Q�W�H�V�����D�L�Q�V�L���T�X�¶�j���G�R�Q�Q�H�U���G�X���V�H�Q�V���D�X�[���D�F�W�L�R�Q�V����
devient essentielle, renforçant ainsi les compétences en management du changement  des profils 
cadres (voire des �W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���V�X�S�p�U�L�H�X�U�V�������/�D���G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q���G�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�����G�H�V���F�K�H�I�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
aux techniciens et ouvriers, impose une structuration plus rigoureuse du management de proximité 
et favorise une culture écrite plus affirmée. Les professionnels du secteur doivent développer la 
�F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H���G�H���G�p�O�p�J�X�H�U���H�W���S�D�U�W�D�J�H�U���O�H�V���F�R�Q�V�L�J�Q�H�V���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���F�O�D�L�U�H���H�W���H�I�I�L�F�L�H�Q�W�H�����'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�D��
communication et la gestion des conflits deviennent des compétences clés, notamment face à 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���H�Q�W�U�D�Q�W�V�����G�H���S�O�X�V en plus éloignés du monde agricole. 
 
La complexité des statuts de travail, des forfaits jours, ou encore des contrats saisonniers, requiert 
également des connaissances juridiques approfondies pour apporter de la flexibilité et répondre aux 
attentes des collaborateurs, tout en respectant le cadre légal. Enfin, la capacité à présenter et 
valoriser son activité devient un impératif pour promouvoir une image positive et attirante du secteur 
�H�W���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�H�X�U�V���� 
 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ���� �����F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H���G�X���P�R�G�q�O�H���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H 

�/�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�p�F�R�X�O�H�� �G�H�V��
multiples facteurs détaillés précédemment. Face à ce constat, renforcer les connaissances en 
gestion devient un impératif pour assurer la pérennité des entreprises du secteur. 
 
La gestion prévisionnelle  devient �± selon les acteurs interrogés �± un pilier essentiel pour les 
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���H�W���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �&�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V���G�R�L�Y�H�Q�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�H�X�U�V��
compétences dans les domaines du contrôle de gestion, de la comptabilité, de la gestion financière 
et de la gestion des ressources humaines, pour anticiper les fluctuations du marché, optimiser leurs 
couts de production et assurer une gestion efficiente de leurs ressources humaines. La multiplication 
des partenariats avec des prestataires et fournisseurs variés exige des compétences accrues en 
gestion des contrats et en collaboration interprofessionnelle  pour négocier des accords 
avantageux tout en maintenant des collaborations durables.  
 
Les professionnels du secteur doivent développer des capacités de gestion proactive et de 
planification stratégique pour accompagner le changement. La capacité à anticiper et gérer des 
crises devient un enjeu majeur au regard du contexte sectoriel de plus en plus sensible aux aléas 
climatiques, économiques et sanitaires. Les dirigeants du secteur doivent ainsi développer des 
compétences en gestion de crise pour être réactifs face aux situations imprévues et maintenir la 
stabilité de leur activité. Le management du changement apparait également incontournable pour 
accompagner les salariés dans ces transformations. La complexification des nouveaux modèles 
économiques exige une gestion participative et une capacité à mobiliser les équipes face à ces 
évolutions.  
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2.5. FACTEURS TECHNIQUES / TECHNOLOGIQUES  

�¾ �e�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���P�D�M�H�X�U�H�V���L�P�S�D�F�W�D�Q�W���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�
�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

Le développement rapide des technologies numériques dans le secteur agricole est en train de 
transformer profondément les conditions de production :  

�x l'intégration du Big Data et de la robotique dans l'agriculture permet une modernisation 
significative de la production. Les exploitations agricoles utilisent des données massives pour 
optimiser les processus et les décisions, tandis que la robotique est de plus en plus utilisée 
pour automatiser les tâches répétitives et augmenter l'efficacité ; 

�x les entreprises agricoles adoptent de plus en plus d'outils et de logiciels de gestion pour 
informatiser les processus administratifs, transformer la gestion des clients et fournisseurs, 
et organiser l'activité de manière plus efficace ; 

�x les logiciels spécialisés de gestion d'élevage ou de cultures permettent un suivi précis des 
cycles de production, de la reproduction animale, de la gestion des infrastructures, de 
l'irrigation, etc., contribuant ainsi à une meilleure gestion globale de l'exploitation ; 

�x le recours aux technologies numériques réduit les tâches manuelles, améliorant ainsi les 
conditions de travail. Par exemple, l'utilisation d'exosquelettes dans les entreprises du 
paysage réduit la pénibilité du travail et augmente la productivité ; 

�x la robotisation se démocratise dans de nombreux domaines de l'agriculture, que ce soit pour 
la production animale (robot de traite) ou pour des tâches comme le désherbage, la tonte, 
ou encore la pulvérisation de pesticides ; 

�x les avancées technologiques dans le domaine du machinisme agricole permettent l'utilisation 
d'outils plus performants et plus précis, contribuant à une meilleure gestion des cultures et 
des exploitations ; 

�x les exploitations agricoles utilisent de plus en plus des schémas d'analyse prédictive basés 
sur l'IA et le Big Data pour anticiper les cours des marchés, prévoir les conditions 
météorologiques, et optimiser la production et la commercialisation des produits. 

 
L'évolution du matériel agricole et des outils utilisés dans le secteur agricole reflète une transition 
vers une technologie plus avancée, visant à améliorer les conditions de travail, à réduire le besoin 
en main-�G�
�°�X�Y�U�H�� �H�W�� �j�� �V�
�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�[�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �F�Oimatiques. Cette transition vers ce que l'on 
pourrait appeler une « bascule technologique » entraîne notamment une normalisation de tâches à 
moindre valeur ajoutée et la montée en compétence des collaborateurs (maitrise des nouveaux 
outils).  
 
Enfin, dans ce contexte, l'enjeu des usages du numérique et de la souveraineté des données devient 
également une préoccupation majeure dans le secteur de l'agriculture. Avec l'essor des technologies 
numériques, les entreprises génèrent et traitent de grandes quantités de données. Il est crucial de 
prendre en compte les enjeux de protection des données personnelles et de respect de la vie privée, 
notamment en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La 
cybersécurité est également une préoccupation majeure pour garantir la protection des données 
contre les cyberattaques.  
 

En résumé, l'évolution rapide des technologies et des matériels ainsi que le développement 
des usages du numérique transforment profondément les pratiques du secteur de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. Connaitre et maitriser ces technologies émergentes pour exploiter pleinement 
leur potentiel et rester à jour sur les dernières avancées et les meilleures pratique s, sont 
désormais des compétences clés et de véritables facteurs de réussite pour les entreprises .   
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�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����G�L�J�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H���	���D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���F�R�Q�Q�H�F�W�p�H 

Comme il a été développée plus haut, la digitalisation croissante et le développement de l'agriculture 
connectée révolutionnent les pratiques agricoles grâce à l'utilisation grandissante des outils 
numériques dans les process, équipements et prises de décisions. Cette évolution comprend une 
utilisation accrue d'outils numériques pour le partage d'informations et l'aide à la prise de décisions, 
ainsi qu'un renforcement de l'usage des logiciels et des plateformes numériques pour des activités 
variées telles que la vente de la production, l'achat de matériel, la gestion des stocks, le suivi des 
chantiers et le service client. 
 
Ces évolutions impactent profondément les compétences et connaissances nécessaires des métiers 
de l'agriculture pour s'adapter à ces évolutions. Les salariés de tous niveaux hiérarchiques et de 
compétence doivent désormais développer leur capacité à intégrer des données dans des supports 
numériques dédiés tels que des logiciels de traçabilité (ex. : « Mes P@rcelles » des Chambres 
d'Agriculture) pour effectuer des reportings et assurer un suivi d'activité transparent. La compétence 
clé réside dans la capacité à exploiter et analyser les données, permettant ainsi une prise de décision 
éclairée dans la gestion des exploitations agricoles (profils plutôt techniciens et cadres). De plus, la 
maîtrise des outils numériques, incluant non seulement les applications et les logiciels (ex. : 
traçabilité) mais aussi l'utilisation des moyens de communication digitaux voire des réseaux sociaux, 
ce qui devient indispensable pour gagner en productivité et rester compétitif par rapports aux 
exigences pesant sur les exploitations. Les professionnels doivent ainsi être sensibilisés à la 
sécurisation des données, comprenant les risques liés à la perte de données et les menaces liées 
à la cybersécurité. Ainsi, la connaissance des règles d'utilisation, de transfert et de propriété des 
données devient une composante essentielle des compétences requises dans les métiers de 
l'agriculture (profils plutôt encadrants), inscrivant la profession dans une ère où la maîtrise d'outils 
numériques complète la maitrise des savoir-faire traditionnels. 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ�� �����G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q 

Au-delà de la digitalisation et l'agriculture connectée, on constate pour certains types d'exploitations 
le développement de l'agriculture de précision. Cette transformation technologique de l'agriculture 
est caractérisée par l'automatisation et la robotisation croissante des machines et équipements, 
avec une intégration toujours plus poussée du numérique embarqué dans des engins tels que les 
équipements de semis, de traitement et de récolte. Cette évolution technologique vise à accroître 
l'efficacité opérationnelle, à optimiser l'utilisation des ressources et à améliorer la productivité des 
exploitations agricoles. Parallèlement, le développement de l'agriculture de précision implique une 
surveillance "augmentée" des exploitations grâce à l'utilisation d'outils digitaux tels que le monitoring 
et le suivi à distance de l'activité. Cette surveillance intensive, couplée au déploiement anticipé de 
l'intelligence artificielle (IA), offre une vision approfondie et en temps réel des processus agricoles, 
permettant une gestion proactive des exploitations. 
 
Ces avancées technologiques ont un impact significatif sur l'évolution des compétences et des 
connaissances nécessaires pour les métiers agricoles. Les salariés (profils techniciens qualifiés et 
cadres) sont désormais amenés à maîtriser selon les besoins et les secteurs l'utilisation d'outils 
d'aide à la décision tels que les stations météo, le pilotage par sonde, et le monitoring des cultures 
et des élevages. Cela implique des capacités de mise en place, le paramétrage, le contrôle et 
l'analyse des paramètres de production et des données agricoles. Pour aller encore plus loin, les 
salariés agricoles de demain devront acquérir des notions de programmation pour exploiter 
pleinement le potentiel des systèmes automatisés. La capacité à effectuer un premier niveau de 
maintenance, comprenant des tâches telles que la réparation des batteries, devient également une 
compétence essentielle dans ce contexte. Enfin, les compétences en électromécanique sont de plus 
en plus recherchées pour assurer le bon fonctionnement des équipements agricoles hautement 
technologiques. Ainsi, le développement de l'agriculture de précision redéfinit le paysage des 
compétences requises, exigeant une combinaison de connaissances technologiques, en 
programmation et d'expertise pratique (maintenance) pour prospérer dans un environnement 
agricole de plus en plus numérisé.   
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2.6. FACTEURS SOCIAUX / SOCIETAUX  

�¾ �e�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���P�D�M�H�X�U�H�V���L�P�S�D�F�W�D�Q�W���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�
�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

Sur le plan sociétal, les nouvelles pratiques de consommation  des produits issus de la production 
agricole reflètent des tendances émergentes dans la société, qui devraient s'affirmer davantage 
dans les 10 prochaines années :  

�x une tendance vers une alimentation privilégiant la santé, le bien-être et la naturalité se 
dessine, avec une augmentation de la végétalisation de l'alimentation et une baisse continue 
de la consommation de protéines animales. Cela aura des conséquences directes sur les 
filières végétales et animales, incitant les producteurs à s'adapter à cette demande 
croissante pour des aliments plus sains et plus naturels ; 

�x une autre tendance met l'accent sur l'authenticité, la diversité et la qualité des aliments, avec 
le développement des circuits courts et des comportements "locavores". Cette évolution des 
modèles économiques agricoles encourage la production locale et la valorisation des 
produits de terroir, répondant à une demande croissante de transparence et de traçabilité 
alimentaire ; 

�x une troisième tendance concerne l'identité et la quête de sens dans l'alimentation, avec la 
diffusion de nouvelles pratiques alimentaires telles que les produits sans gluten, les produits 
végétaliens, les produits à base d'insectes ou de microalgues, ainsi que les "viandes" 
végétales. Cette diversification de l'offre alimentaire entraîne l'émergence de nouvelles 
filières et répond à une demande croissante de produits alternatifs et novateurs ; 

�x enfin, une tendance vers une alimentation plus pratique et rapide se profile, avec la 
banalisation de l'acte de s'alimenter et l'accélération des rythmes de vie. Cette tendance 
renforce l'engouement pour le "prêt à manger", l'alimentation pratique et les services 
associés tels que la livraison à domicile et les outils digitaux pour aider à cuisiner. Bien que 
cela puisse avoir des conséquences plus indirectes sur le secteur de l'agriculture, cela peut 
également encourager l'innovation dans la production alimentaire pour répondre à ces 
nouveaux besoins et modes de consommation. 

 
Les incompréhensions voire les tensions entre les citoyens et le monde agricole  sont un 
phénomène préoccupant, notamment dans les secteurs péri-urbains mais pas exclusivement. Ces 
tensions rendent l'exercice du métier agricole de plus en plus difficile. Les activités agricoles, souvent 
méconnues du grand public, sont pénalisées par une vision altérée des pratiques agricoles. Cela 
peut entraîner un frein à l'extension ou à l'installation de nouvelles exploitations, en particulier dans 
le secteur de l'élevage, où les controverses sur le bien-être animal et les émissions de gaz à effet 
de serre suscitent des débats et des interrogations sur l'avenir de cette filière.  
 
Sur le plan social, notons en premier lieu que le secteur agricole doit faire face au vieillissement 
de la population d'actifs et à une baisse critique du nombre d'agriculteurs . Avec un tiers des 
agriculteurs prévoyant de partir à la retraite dans les 10 prochaines années, attirer de nouveaux 
talents et fidéliser la main-�G�
�°�X�Y�U�H��existante devient essentiel pour assurer la pérennité des 
entreprises. On observe également l'émergence de nouveaux profils d'agriculteurs, tels que les néo-
agriculteurs et les jeunes générations ayant des aspirations, des formations et des visions différentes 
de l'agriculture. Cette transition démographique modifie la composition de la population agricole et 
peut influencer les pratiques et les orientations du secteur. 
 
Le manque d'attractivité du secteur agricole  est également pointé de manière récurrente, avec 
une méconnaissance et une image souvent dévalorisée des activités et métiers du secteur.  
Par exemple, dans le secteur du paysage, où l'activité connaît un fort développement, le besoin de 
recrutement est important, mais ce secteur reste souvent "hors radar", avec peu d'offres d'emploi 
publiées sur les plateformes et un recrutement principalement basé sur le bouche-à-oreille.  
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Face à ces besoins en main �G�¶�°�X�Y�U�H importants, l�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H du secteur agricole est aussi confronté 
à une concurrence croissante, tant à l'intérieur du secteur agricole qu'avec d'autres secteurs tels 
que le paysage et le BTP. Cette concurrence pour la main-�G�
�°�X�Y�U�H�� �S�H�X�W�� �F�U�p�H�U�� �G�H�V�� �W�H�Q�V�L�R�Q�V�� �H�W��
compliquer le recrutement pour les entreprises. La hausse du turnover  ressentie par les 
entreprises interrogées est un symptôme supplémentaire des difficultés rencontrées pour attirer et 
retenir les travailleurs dans le secteur agricole. L'élargissement des profils entrants dans le 
secteur agricole , avec notamment un accroissement des installations hors cadre familial et 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H de personne sans formation initiale agricole, crée aussi des défis 
supplémentaires. Ces personnes peuvent se heurter à la réalité et à la complexité des métiers du 
secteur. 
 
Enfin, le secteur agricole fait face à un changement du rapport au travail,  en particulier de la part 
des jeunes générations. Les mentalités évoluent et les salariés attendent de plus en plus de 
reconnaissance et un aménagement des temps de travail, comme par exemple le souhait de ne pas 
travailler le week-end. Cette évolution reflète une demande croissante pour un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. 
 
La structuration des démarches de QCVT  (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) reste 
encore à développer dans le secteur agricole. La sécurisation des parcours et des embauches grâce 
à de meilleures conditions de travail et une intégration plus efficace des nouveaux employés sont 
aussi identifiés comme des enjeux majeurs. Selon la FNGEAR, en moyenne, un salarié sur deux 
quitte l'exploitation après la période d'insertion, ce qui souligne l'importance d'investir dans l'accueil, 
la formation et le suivi des nouveaux employés pour assurer leur stabilité et leur épanouissement 
dans le secteur agricole. 
 
En résumé, le secteur agricole doit faire face à des défis majeurs liés à la transiti on 
démographique, à la concurrence pour la main- �G�
�°�X�Y�U�H���H�W���D�X�[���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�H�V���D�W�W�H�Q�W�H�V���G�H�V��
travailleurs. Les impacts de ces évolutions sociales et sociétales en termes de métiers et de 
compétences sont majeurs et devront être pris en compte pour �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V��
stratégies efficaces pour attirer et fidéliser la main- �G�
�°�X�Y�U�H�����W�R�X�W���H�Q���D�V�V�X�U�D�Q�W���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��
de travail satisfaisantes et en favorisant le renouvellement des générations dans le secteur 
agricole. 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ���� �����e�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�U�R�I�L�O�V���U�H�F�U�X�W�p�V 

�6�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�p�F�U�L�W�V�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W���� �R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �X�Q élargissement des profils recrutés, qui 
marque un changement significatif dans la manière dont la main-�G�
�°�X�Y�U�H���H�V�W���H�W���V�H�U�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�D�Q�V��
les années à venir. Cette évolution se manifeste par une intégration croissante de personnes n'ayant 
pas le profil traditionnellement associé au secteur agricole, souvent dénommées "NIMA" (Non Issu 
du Monde Agricole) ou désormais "nouveaux actifs agricoles". Ces nouveaux recrutements 
concernent des individus sans qualification spécifique dans le domaine agricole, provenant d'autres 
secteurs d'activité, des demandeurs d'emplois, des personnes en reconversion, celles éloignées du 
marché du travail ou de la main-�G�
�°�X�Y�U�H���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�� 
 
Cette transformation implique un double enjeu majeur, à savoir l'intégration réussie de ces profils 
variés et la nécessité de les former aux spécificités du secteur agricole pour garantir une fidélisation 
et un maintien durable de ces salariés dans le secteur. Certaines compétences de base peuvent ne 
pas être maitrisées (lire, écrire), ce qui souligne l'importance d'une formation adaptée. L'acquisition 
des compétences de base de l'environnement agricole et du métier spécifique est essentielle pour 
la bonne réalisation des tâches et la pérennité des exploitations. Ce socle de compétence implique 
la connaissance des règles de sécurité liées à l'utilisation d'équipements, d'intrants, d'outillages, ou 
en présence d'animaux. 
Les compétences nécessaires à ces nouveaux profils vont au-delà des connaissances techniques 
spécifiques. Il est essentiel de comprendre les "interdépendances" entre les différentes fonctions et 
métiers au sein des exploitation, ainsi que les impacts potentiels de leurs actions sur les tâches des 
autres collaborateurs. De plus, les salariés agricoles déjà formés doivent développer des 
compétences relationnelles pour pouvoir transmettre et accompagner la montée en compétences 
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des nouveaux entrants. L'aspect humain devient donc un élément clé de la réussite de cette 
transition et de la fidélisation des profils, avec un besoin croissant de compétences pédagogiques 
et d'encadrement. 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ���� �����3�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�H�V���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���D�W�W�H�Q�W�H�V���G�H�V���V�D�O�D�U�L�p�V 

Les évolutions sociétales impliquent la nécessité pour les exploitations de prendre en compte des 
nouvelles attentes des salariés. Cette transformation notable se traduit par le changement d'attitude 
des travailleurs vis-à-vis de leur emploi, avec une quête croissante d'un meilleur équilibre entre la 
vie personnelle et professionnelle. Ce changement de mentalité se manifeste également par un 
turnover plus important des salariés, caractérisé par des entrées et des sorties à différentes étapes 
de leur vie professionnelle. Face à ces évolutions, les exploitations agricoles se voient obligées de 
structurer et de professionnaliser leur gestion des ressources humaines pour proposer de nouvelles 
formes d'organisation du travail et des parcours d'évolution professionnelle, favorisant ainsi la 
mobilité interne et contribuant à la fidélisation des salariés. 
 
La prise en compte de ces nouvelles attentes impacte les compétences nécessaires des salariés 
agricoles qui doivent maîtriser le cadre social, ce qui implique de se tenir informé des évolutions RH 
(veille juridique). La structuration des pratiques et plus globalement des ressources humaines 
devient essentielle en prenant en compte des aspects tels que l'accueil, l'intégration, la mise en 
place de parcours de formation, et l'élaboration d'une politique de Qualité de Vie au Travail (QVCT). 
Cela peut se traduire par une plus grande flexibilité des horaires de travail et la prise en compte de 
la mobilité des salariés, particulièrement importante dans les zones rurales. Cette évolution sociétale 
des mentalités entraîne également une diversification des profils et des statuts au sein des 
entreprises agricoles, avec l'emploi de salariés en CDI, des contrats d'alternance, des contrats 
saisonniers, et autres formes d'engagements et en conséquence la maitrise de ces statuts 
(conditions de mise en place, rédaction des contrats). Pour conserver le salarié dans le secteur de 
l'agriculture, les exploitants doivent être capables d'offrir des parcours professionnels au-delà de la 
structure employeur, à l'échelon du bassin d'emplois. Enfin, cette transformation requiert le 
développement de compétences de management axées sur le savoir-être impliquant la gestion des 
équipes favorisant ainsi un environnement de travail plus équilibré et propice au bien-être des 
salariés. 

�¾ �7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���Q�ƒ������ �����e�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�X���U�D�S�S�R�U�W���G�H�V���F�L�W�R�\�H�Q�V���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

L'évolution du rapport des citoyens à l'agriculture constitue un facteur sociétal clé qui influence 
profondément le secteur. Actuellement, des incompréhensions voire des tensions émergent entre 
les citoyens et le monde agricole, complexifiant l'exercice des métiers agricoles et accentuant les 
difficultés de recrutement par le manque d'attractivité perçu du secteur. Cette situation découle en 
partie de la diffusion d'une image parfois défavorable de l'agriculture et des métiers qui lui sont 
associés. 
 
Cette transformation sociétale a des implications significatives sur l'évolution des compétences des 
métiers du secteur. Les salariés (tous niveaux de compétence et échelon hiérarchiques) doivent 
apprendre à valoriser les métiers agricoles, notamment en mettant en avant leur diversité ainsi que 
les parcours professionnels possibles au sein du secteur. Ces efforts de communication et de 
pédagogie impliquent une évolution des éléments de langage à tous les niveaux de l'entreprise. La 
visibilité accordée au salariat agricole devient essentielle pour renforcer la compréhension et 
l'appréciation du rôle crucial de l'agriculture et ainsi permettre de faciliter les recrutements dans le 
secteur. La valorisation des métiers agricoles doit également englober une mise en avant des 
pratiques agricoles, en mettant en lumière les aspects techniques, environnementaux et numériques 
�P�L�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H au sein des exploitations. Les salariés doivent être capables de communiquer de 
manière transparente sur les méthodes de production, les engagements en matière de durabilité, et 
l'adoption de technologies novatrices. Ainsi, l'évolution du rapport des citoyens à l'agriculture 
souligne la nécessité pour les professionnels du secteur d'acquérir des compétences en 
communication, en sensibilisation, en pédagogie et en marketing afin de transformer l'image perçue 
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du secteur. En offrant une vision positive et éclairée des métiers agricoles, les salariés contribuent 
non seulement à améliorer l'attractivité des exploitations agricoles, à développer la reconnaissance 
pour ces métiers essentiels, mais aussi à renforcer la confiance et l'acceptation de l'agriculture au 
sein de la société. 

2.7. SYNTHÈSE 

�¾ �3�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�F�W�H�X�U�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q 

�(�Q���V�\�Q�W�K�q�V�H�����O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���V�R�X�P�L�V�H���j���W�U�R�L�V���J�U�D�Q�G�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� Tout d'abord, il y a 
la mutation profonde des exploitations et des entreprises agricoles , caractérisée par une 
tendance à la consolidation, à la diversification des activités, à une plus grande utilisation du salariat 
et au développement de nouvelles formes de coopération. Bien que le modèle traditionnel 
d'exploitation familiale demeure encore présent, il perd progressivement de sa prédominance dans 
le secteur.  
Parallèlement aux changements observés dans l'industrie et les services, l'agriculture est également 
confrontée à des transitions majeures , notamment sur les plans énergétique, environnemental, 
technologique et sociétal. Les impacts de ces transitions sur les activités et les modèles 
d'exploitation agricole sont toutefois spécifiques au secteur. À �W�L�W�U�H�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H, les facteurs de 
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���U�H�O�H�Y�D�Q�W���G�H���O�D���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���G�L�W�H���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H���R�Q�W���j�� �O�¶�p�Y�L�G�H�Q�F�H���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�¶�L�P�S�D�F�W��
sur le secteur agricole que sur les autres secteurs �����T�X�D�Q�G���E�L�H�Q���P�r�P�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���H�V�W���V�R�X�P�L�V�H���j���G�H�V��
enjeux de décarbonation et de �V�R�E�U�L�p�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�R�X�P�L�V�H���F�R�P�P�H���O�¶�H�V�W���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
aux effets du changement climatique qui modifient les cycles et processus de production. 
 
Enfin, l'agriculture, plus que tout autre secteur, est particulièrement sensible aux effets crises qui 
se succèdent.  En plus des crises climatiques, les bouleversements géopolitiques affectent les 
marchés mondiaux, tandis que les crises sanitaires ont un impact direct sur certaines filières 
agricoles et, par extension, sur la profession dans son ensemble. 
 

�¾ �3�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�H�O�R�Q���O�H�X�U�V���L�P�S�D�F�W�V���V�X�U���O�¶�H�P�S�O�R�L���V�D�O�D�U�L�p 

Le graphique 18 synthétise le positionnement des 10 principales transformations �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���V�H�O�R�Q���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p �G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W sur les métiers �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����D�[�H��horizontal) 
et le nombre de métiers  directement concernés (axe vertical). �$�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �O'analyse menée par 
Katalyse �± Isara Conseil, 4 transformations conduisent plus encore que les autres à des évolutions 
substantielles sur �O�¶�H�P�S�O�R�L���V�D�O�D�U�L�p��agricole :  

�x l'encadrement renforcé des activités agricoles ���� �V�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �Q�R�U�P�H�V�� �U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V��
toujours plus nombreuses et précises, pèse sur les décisions et les modes de fonctionnement 
et impose de revoir les modes de production et de suivi ; 

�x l'agroécologie émerge comme un impératif incontournable. Les professionnels de 
l'agriculture �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �V�X�U pratiques respectueuses de l'environnement et cherchent à 
concilier les exigences économiques et de préservation des ressources naturelles ; 

�x la digitalisation croissante et l'agriculture connectée  transforment radicalement les 
méthodes de travail. Des outils numériques innovants, tels que les capteurs, les drones et 
les systèmes de gestion intégrée, redéfinissent la gestion des entreprises et exploitations 
agricoles, optimisent la production, aident à la prise de décision et augmentent l'efficacité 
opérationnelle ; 

�x le développement de l'agriculture de précision , reposant sur l'utilisation de technologies 
avancées, révolutionne la manière dont les �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H conduisent leurs 
cultures, élevages ou activités. Ces nouvelles technologies permettent une utilisation plus 
efficiente des intrants et une optimisation des rendements. 

 



 

 36 

Graphique 18 �����5�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�Dgriculture selon le nombre de salariés 
�F�R�Q�F�H�U�Q�p�V���H�W���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���H�V�W�L�P�p�H 

 
Note : cette matrice a été discutée et complétée par les représentants �G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V��professionnelles lors du groupe de 
travail n°1 du 13 juillet 2023. 
Lecture : les transformations n°1, n°2, n°6 et n°7, en haut à droite de la matrice, sont particulièrement impactantes pour 
�O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���H�W���G�H�V���&�6�3�� 
Champ : �)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil 

�¾ �/�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���L�P�S�D�F�W�V���V�X�U���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

Les mutations profondes des entreprises et exploitations agricoles, auxquelles �V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W���O�H�V���H�I�I�H�W�V��
des transitions et des crises successives, ont des conséquences les métiers.  
 
La gestion des entreprises �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H exige désormais des compétences approfondies  en 
management, en stratégie, et en gestion . Les �F�K�H�I�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q doivent �V�H���G�R�W�H�U���G�¶une vision 
globale de leur exploitation et entreprise, être en capacité de prendre des décisions stratégiques 
éclairées et maîtriser des aspects clés tels que les ressources humaines, la finance et le juridique. 
En parallèle, l'émergence de nouvelles activités, qu'il s'agisse de nouveaux ateliers, de la production 
d'énergie, de la transformation des produits ou de la commercialisation, nécessite le développement 
de connaissances et de compétences spécifiques. Les �F�K�H�I�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q et dirigeants doivent 
diversifier leurs compétences pour embrasser ces nouvelles opportunités et assurer la viabilité 
économique de leurs entreprises. 
 
La maîtrise des outils numériques , de la robotique et des systèmes d'aide à la décision est 
devenue indispensable. L'intégration de ces technologies et de ces nouveaux outils permet une 
gestion plus efficace, augmentant ainsi la productivité et la durabilité des entreprises. La 
connaissance renforcée des systèmes d'exploitation et des milieux naturels est également un 
impératif dans ce contexte de mutations. Les professionnels du secteur doivent comprendre en 
profondeur les mécanismes de production, les cycles naturels et les interactions écosystémiques 
pour optimiser leurs pratiques et minimiser leur impact environnemental.  
 
La connexion avec l'écosystème territorial  est devenue cruciale. Les professionnels (cadres, 
techniciens et également les ouvriers) doivent s'inscrire dans une dynamique de coopération et de 
synergie avec leur environnement local, en collaborant avec d'autres acteurs du territoire, que ce 
soit des collectivités, des associations ou des entreprises, pour promouvoir une agriculture durable 
et intégrée à la vie communautaire. 
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Les connaissances et des compétences désormais requises évoluent selon trois directions : 

�x des connaissances élargies dans les domaines de la gestion et du juridique  pour 
�S�U�H�Q�G�U�H���G�H�V���G�p�F�L�V�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W des décisions opérationnelles �U�H�O�H�Y�D�Q�W���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
courante : composition du prix, ressources humaines, accès au marché, intégration dans les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����« ; 

�x des compétences autour du savoir-être . L'écoute, la communication, la coopération et la 
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�H�X�U�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �Y�D�U�L�p�V : ces 
compétences dites psychosociales sont essentielles pour favoriser des relations 
constructives avec les équipes, les candidats et les partenaires ; 

�x des connaissances et compétences plus pointues  sur les activités actuelles (techniques 
de production, agronomie, robotique, �« ), en réponse aux enjeux environnementaux et 
réglementaires, �H�W���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�����p�Q�H�U�J�L�H�����W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���«�� pour réussir la diversification. 

 
Ces évolutions touchent �O�
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. Toutefois, des effets 
différenciés  �V�¶�R�E�V�H�U�Y�H�Q�W��selon les catégories socio-professionnelles  : 

�x les cadres et ingénieurs  sont plus mobilisés dans la vision globale �G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H, dans la 
prise de décisions stratégiques et dans le management ; 

�x les techniciens , quant à eux, développent une expertise plus pointue dans leur domaine 
d�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�D�Q�V���O�H��management de proximité ; 

�x les ouvriers , davantage responsabilisés, accèdent à de nouvelles activités et tâches, et 
doivent acquérir les compétences associées. 

 
Prises dans leur globalité, ces évolutions dans les connaissances et les compétences à maitriser 
redéfinissent les profils salariés �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. 
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3. CARACTÉRISATION DES MÉTIERS 
SEET DU SECTEUR DE 

�/�¶�$�*�5�,�&�8�/�7�8�5�( 
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3.1. DÉFINITIONS RETENUES 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V métiers stratégiques, en particulière évolution, émergents et en tension (SEET) des 
�P�p�W�L�H�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���U�H�S�R�V�H���V�X�U���G�H�V���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V���F�O�D�L�U�H�V et précises, développées ici. Un mémoire 
technique détaille la méthodologie appliquée pour identifier et caractériser les métiers SEET. 

�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H�V 

Les métiers  stratégiques  sont des métiers essentiels au maintien et au développement de 
�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p �G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���R�X���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H�����,�O�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���O�Hur �©�×�F�°�X�U���G�H���P�p�W�L�H�U�×�ª���H�W���Q�H��
peuvent, de fait, être externalisés. Les activités de ces métiers ne sont ni sous-traitées, ni exercées 
�S�D�U���X�Q�H���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H���H�[�W�H�U�Q�H�����H�[�������S�R�U�W�D�J�H�����S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���H�[�W�H�U�Q�H�V�������,�O���V�¶�D�J�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���P�p�W�L�H�U�V���T�X�L��
mobilisent des compétences critiques  qui nécessitent un temps de formation et 
�G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�R�Q�J���H�W���H�Q�J�D�J�H�D�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V��   
  
L�H���G�p�S�D�U�W�����j���O�D���U�H�W�U�D�L�W�H���R�X���S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�R�E�L�O�L�W�p�V�����G�¶�X�Q���V�D�O�D�U�L�p���H�[�H�U�o�D�Q�W���X�Q���©���P�p�W�L�H�U���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���ª��
peut entrainer une perte de savoir-�I�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�Lse. �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L��une attention 
particulièrement forte est portée au transfert des compétences associées aux métiers stratégiques, 
�j���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���G�H���F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�Q�D�J�H�����G�H���W�X�W�R�U�D�W���R�X���H�Q�F�R�U�H���G�H���U�H�F�R�X�U�V���j���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� 

�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q 

Les métiers en particulière évolution sont des métiers dont les activités se réalisent dans des 
conditions renouvelées  �V�R�X�V���O�¶�H�I�I�H�W���G�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V��que connaît le secteur. Leurs compétences se 
�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�[�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �H�Q�M�H�X�[�� ���U�p�J�O�Hmentaires, environnementaux, 
�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�«�������/�H��besoin de formation  �H�W���G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���Q�R�X�Y�H�D�X�[���H�Q�M�H�X�[���G�X���V�H�F�W�H�X�U��est 
primordial.  
 
Ces métiers sont particulièrement impactés par les 10 principales transformations �j���O�¶�°�X�Y�U�H���G�D�Q�V��
l�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, développées dans le chapitre précédent. 

�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���p�P�H�U�J�H�Q�W�V 

Les métiers émergents sont des nouveaux métiers  exercés le plus souvent pour prendre en charge 
de nouvelles activités et développer de nouvelles compétences au sein des structures employeuses. 
Selon leur stratégie, les entreprises recrutent des profils experts  pour bénéficier de leurs 
�F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �©�×�P�p�W�L�H�U�V�×�ª�� �H�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�X�V�H�U�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�Lsation. Elles recourent sinon à la 
mobilité interne  �H�Q���I�R�U�P�D�Q�W���O�H�X�U�V���V�D�O�D�U�L�p�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���V�D�O�D�U�L�p�V���T�X�L���R�Q�W���G�p�M�j���G�p�Y�H�O�R�S�S�p��
�G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���S�R�X�U���O�H���Q�R�X�Y�H�D�X���F�K�D�P�S�������G�R�P�D�L�Q�H���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���j���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U��  

�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���H�Q���W�H�Q�V�L�R�Q 

Les métiers en tension  sont des métiers dont les difficultés de recrutement sont particulièrement 
�P�D�U�T�X�p�H�V�����3�R�X�U���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���H�Q���W�H�Q�V�L�R�Q���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���U�H�W�H�Q�X��
la définition de la Dares et de Pôle emploi, et plus particulièrement les indicateurs 
complémentaires  qui permettent de préciser �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���S�R�V�V�L�E�O�H des tensions . 
 
6 indicateurs  �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���V�L���X�Q���P�p�W�L�H�U���H�V�W���H�Q���W�H�Q�V�L�R�Q�×��  

�x �)�R�U�W�H���L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�¶�H�P�E�D�X�F�K�H  

Cet indicateur mesure la récurrence des projets de recrutement des entreprises du secteur. Plus les 
entreprises recrutent, plus elles sont confrontées à des problématiques de tension. Une note élevée 
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à cet indicateur indique que le besoin de renouvellement �H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�Q���U�D�L�V�R�Q�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����G�¶�X�Q�H��
�S�\�U�D�P�L�G�H���G�H�V���k�J�H�V���Y�L�H�L�O�O�L�V�V�D�Q�W�H���R�X���G�¶�X�Q���W�D�X�[���G�H���P�R�E�L�O�L�W�p���p�O�H�Y�p��  
�×  

�x Conditions de travail contraignantes   

Des conditions de travail contraignantes peuvent complexifier les recrutements. Un environnement 
de travail caractérisé par contraintes physiques (ou limitations physiques), les contraintes de rythme, 
la répétition des tâches, les périodes de travail en dehors des plages habituelles (ou morcelées dans 
la journée) produit des métiers en tension. Les difficultés de recrutement peuvent être renforcées 
�S�D�U���O�D���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���R�X���I�L�O�L�q�U�H�V���G�R�Q�W���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���D�S�S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W��
moins contraignantes.     
  

�x Non-durabilité de �O�¶�H�P�S�O�R�L   

�/�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�X�� �S�R�V�W�H�� �j�� �S�R�X�U�Y�R�L�U���� �8�Q�� �F�R�Q�W�U�D�W�� �j�� �G�X�U�p�H��
déterminé ou un emploi saisonnier peut être moins attractif pour les candidats et expliquer les 
difficultés de recrutement.   
  

�x �0�D�Q�T�X�H���G�H���P�D�L�Q���G�¶�°�X�Y�U�H��disponible   

Cet indicateur mesure la disponibilité du vivier de recrutement. Une note élevée à cet indicateur 
�V�L�J�Q�L�I�L�H���T�X�H���O�¶�L�Q�D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�¶�R�I�I�U�H���H�W���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�H�P�S�O�R�L���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H��   
  

�x Lien entre la spécialité de formation et le métier   

Le décal�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �U�H�T�X�L�V�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�W�� �F�H�O�O�H�V�� �G�R�Q�W�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �O�H�V��
�G�H�P�D�Q�G�H�X�U�V���G�¶�H�P�S�O�R�L�V���D�O�L�P�H�Q�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V�����8�Q�H���Q�R�W�H���p�O�H�Y�p�H���L�Q�G�L�T�X�H���T�X�H���O�H���P�p�W�L�H�U���H�V�W��
�G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�¶�D�F�F�q�V���S�R�X�U���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���T�X�L���Q�H���S�R�V�V�q�G�H�Q�W���S�D�V���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���U�H�T�X�L�V�H��  
  

�x Inadéquation géographique   

�/�D�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �P�D�L�V�� �L�Q�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �U�p�S�D�U�W�L�H��
�J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�P�H�Q�W�����F�U�p�D�Q�W���G�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���O�R�F�D�O�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���E�D�V�V�L�Q�V���G�¶�H�P�S�O�R�L�����/�H���P�D�Q�T�X�H���G�H��
�P�R�E�L�O�L�W�p���R�X���H�Q�F�R�U�H���O�D���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���R�X���I�L�O�L�q�U�H�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���G�D�Q�V���O�H���E�D�V�V�L�Q��
�G�¶�H�P�S�O�R�L���D�F�F�H�Q�W�X�H���S�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V���O�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���O�R�F�D�O�H�V. 
 

3.2. MÉTIERS SEET PAR SECTEUR 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���*�U�D�Q�G�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V 

�����P�p�W�L�H�U�V���S�R�V�V�p�G�D�Q�W���D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���6�(�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 4).  
Parmi les métiers singuliers : 

�x le métier de trieur  mobilise des compétences spécifiques selon les cultures. Ces 
compétences se développent en raison de la mécanisation et de la robotisation croissante 
des activités (ex. tireur optique). Il nécessite également des compétences de réglage des 
outils �H�W���L�P�S�O�L�T�X�H���G�¶�r�W�U�H���H�Q���P�H�V�X�U�H���G�H��procéder à un premier niveau de maintenance sur ces 
�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���X�Q���P�p�W�L�H�U���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���V�D�L�V�R�Q�Q�H�U���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���U�H�F�K�H�U�F�K�p ; 

�x le métier de cariste , transverse à divers�L�W�p���G�H���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� est présent dans le secteur 
�G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�� �P�D�Q�X�W�H�Q�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H��
stockage de production. Il peut parfois relever �G�¶�X�Q�H���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H détenue 
par un agent de culture ; 

�x le pilote  de drones  est un �P�p�W�L�H�U���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�H���D�X�[���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����E�H�V�R�L�Q��
pour le traitement des cultures, détecter des maladies, etc.) pouvant être externalisé ou 
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�U�H�O�H�Y�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H��détenue par �X�Q���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q, par 
exemple ; 

�x le technicien de maintenance ou mécanicien agricole  est un métier en particulière 
évolution en raison notamment de la complexité croissante des outils. Ce métier est en très 
forte tension dans ce secteur ; 

�x le responsable qualité / règlementaire  est un métier émergent qui correspond le plus 
souvent à un emploi �P�X�W�X�D�O�L�V�p���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V ; 

�x le métier de responsable méthanisation , t�U�D�Q�V�Y�H�U�V�H���D�X�[���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
(production vé�J�p�W�D�O�H���� �D�Q�L�P�D�O�H�� �«��, �S�H�X�W�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�¶�X�Q�H compétence complémentaire 
détenue par le �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q, par exemple. 

 
 
Tableau 4 : Synthèse des métiers SEET du secteur des grandes cultures 

Production végétale  
annuelle Stratégique 

(3 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) Émergent 

(3 métiers) 
En tension 
(5 métiers) 

Grandes cultures Principaux facteurs 

Agent de conditionnement / 
Cariste / Préparateur de 
commande (métier 
transverse) 

    X 

Trieur   - Développement de l'agriculture de 
précision (réglage des outils) 

 X 

Agent de culture / 
polyculture X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 

 X 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V��
agricoles X  

- Développement de l'agriculture de 
précision (maintenance de 1er 
niveau) 

 X 

Pilote de drones  
(métier transverse)   - Compétence émergente ; recours à 

la prestation externe  X  

Technicien de maintenance 
/ Mécanicien agricole  X - Développement de l'agriculture de 

précision  X 

Chef de culture X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 
- Nouvelle organisation du travail 

  

Responsable qualité / 
réglementaire  
(métier transverse) 

  
- Souvent mutualisé pour plusieurs 

�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V���D�X���V�H�L�Q���G�¶�X�Q��
�J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U 

X  

Responsable 
méthanisation  
(métier transverse) 

   X  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur grandes cultures. 
Lecture : le métier agent de culture / polyculture du secteur grandes cultures est un métier stratégique, en particulière 
évolution et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production végétale annuelle, secteur grandes cultures. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�X���P�D�U�D�L�F�K�D�J�H 

���� �P�p�W�L�H�U�V���S�R�V�V�p�G�D�Q�W���D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���6�(�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 5). 
Parmi les métiers singuliers �H�W���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V �I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V : 

�x le métier de cariste / préparateur de commande  est proche du profil de cariste dans le 
secteur des Grandes cultures, avec une compétence supplémentaire en préparation de 
commandes ; 

�x si tractoriste et c �R�Q�G�X�F�W�H�X�U�� �G�¶�H�Q�J�L�Q�V correspondent à deux fonctions distinctes dans le 
secteur du maraichage (le tractoriste intervient en amont, lors de la préparation du sol, tandis 
�T�X�H���O�H���F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���F�R�Q�G�X�L�W���G�H�V���P�D�F�K�L�Q�H�V���G�H���U�p�F�R�O�W�H�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���j���F�K�D�T�X�H���F�X�O�W�X�U�H), 
il est possible de les rassembler en u�Q�� �P�r�P�H�� �P�p�W�L�H�U���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�D�� �P�r�P�H��
personne exerce les deux fonctions. Les entreprises du secteur rencontrent des difficultés à 
recruter des tractoristes et conducteurs �G�¶�H�Q�J�L�Qs, profils également recherchés par le 
secteur du BTP souvent plus attractif (moins de prise de risque, moins de responsabilité �« ) ; 

�x le métier de vendeur peut être exercé par l�¶�D�J�H�Q�W���G�H���F�X�O�W�X�U�H���R�X���O�H���F�K�H�I�� �G�H���F�X�O�W�X�U�H��dans le 
secteur maraîchage. 

 
Tableau 5 : Synthèse des métiers SEET du secteur du maraichage 

Production végétale  
annuelle 

Stratégiqu
e 
(3 

métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) Émergent 

(1 métier) 
En tension 
(6 métiers) 

Maraichage Principaux facteurs 

Agent de conditionnement / 
Cariste / Préparateur de 
commande (métier transverse) 

    X 

Agent de cultures légumière 
sous serre / Agent de cultures 
légumières de plein champ 

X    X 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V������
Tractoriste   

- Développement de l'agriculture de 
précision (maintenance de 1er 
niveau) 

 X 

Technicien de maintenance / 
Mécanicien agricole  X - Développement de l'agriculture de 

précision  X 

Vendeur (métier transverse)   

- Compétences en développement 
�G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
�G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�����F�K�H�I���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����F�K�H�I��
de culture voire agent de culture) 

- �0�p�W�L�H�U���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O���j���G�¶�D�X�W�U�H�V��
�V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���Q�R�Q���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H��
�D�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

  

Chef de culture sous serre / 
Chef de cultures légumières 
de plein champ 

X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 
- Élargissement des profils recrutés 

 
(X) 

(selon les 
territoires) 

Chef de station de 
conditionnement  
(métier transverse) 

  - Élargissement des profils recrutés 
(ex. management des saisonniers)   

Second �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�Q��
cultures spécialisées (sous 
serre, plein champ) 

X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 

 X 

Responsable qualité / 
réglementaire  
(métier transverse) 

   X  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur du maraîchage. 
Lecture : le métier agent de culture de cultures légumière sous serre / agent de cultures légumières de plein champ du 
secteur maraîchage est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production végétale annuelle, secteur maraîchage. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�$�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

�����P�p�W�L�H�U�V���S�R�V�V�p�G�D�Q�W���D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���6�(�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 6).  
�3�D�U�P�L���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���V�L�Q�J�X�O�L�H�U�V���H�W���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V : 

�x le métier �G�¶�D�J�H�Q�W���G�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W peut être exercé par un �V�D�O�D�U�L�p���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���R�X���G�H��
coopérative. �&�¶�H�V�W���X�Q�H��évolution de métier possible pour un agent arboricole, en raison des 
conditions de travail moins difficiles et �j���O�¶�D�E�Ui. Les besoins sont importants en saison, avec 
des pics importants selon les filières (ex. sur la cerise, �E�H�V�R�L�Q���G�H���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���P�D�L�Q���G�¶�°�X�Y�U�H��
sur une période courte) ; 

�x l�¶agent de taille , qui peut être une activité �G�H���O�¶�D�J�H�Q�W���D�U�E�R�U�L�F�R�O�H, devient de plus en plus un 
métier spécifique, au regard de l�¶�pvolution des techniques, notamment pour des tailles après 
incident climatique, qui demandent de surcroît une grande réactivité (post gel). Les 
entreprises connaissent des difficultés de recrutement ; 

�x la tension sur le métier de s�H�F�R�Q�G���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q et de chef de chantier  est très variable 
selon les régions. Les avantages hors sala�L�U�H�����P�D�W�p�U�L�H�O���G�H���T�X�D�O�L�W�p�����U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�«����sont 
déterminants �V�X�U���O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���P�p�W�L�H�U��et la fidélisation ; 

�x le métier de responsable qualité  se trouve d�D�Q�V���O�H�V���W�U�q�V���J�U�R�V�V�H�V���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�����-�X�V�T�X�¶�j��������
�V�D�O�D�U�L�p�V�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q�H���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H��détenue par le chef de culture ou par un salarié dédié à 
cette tache le temps de la récolte et du conditionnement.  

 
Tableau 6 �����6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

Production végétale  
pérenne  Stratégique 

(6 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) En tension 

(6 métiers) 
Arboriculture Principaux facteurs 

Agent de conditionnement / 
Cariste / Préparateur de 
commande (métier transverse) 

   X 

Agent arboricole X   X 

Agent de taille X  - Agroécologie et durabilité X 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V��
/ tractoriste  X  

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q��
(maintenance de 1er niveau, désherbage 
mécanique) 

X 

Technicien de maintenance / 
Mécanicien agricole  X - �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q X 

Chef de culture arboricole X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q 
- Transformations économiques favorisant la 

diversification des activités 
- Élargissement des profils recrutés  

X 

�6�H�F�R�Q�G���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�������&�K�H�I��
�G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U�������&�K�H�I���G�¶�p�T�X�L�S�H X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Élargissement des profils recrutés 

(management) 

X 

Responsable qualité / 
réglementaire (métier 
transverse) 

(X) 
(selon les 
territoires) 

   

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur arboriculture. 
Lecture �����O�H���P�p�W�L�H�U���G�¶�D�J�H�Q�W��arboricole du secteur arboriculture est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production végétale pérenne, secteur arboriculture. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D���9�L�W�L�F�X�O�W�X�U�H 

������ �P�p�W�L�H�U�V�� �S�R�V�V�p�G�D�Q�W�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �6�(�(�7�� �V�H�� �G�p�J�D�J�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 7).  
�$�X�F�X�Q���Q�H���S�H�X�W���r�W�U�H���T�X�D�O�L�I�L�p���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�W����Parmi les métiers singuliers : 

�x le métier �G�¶�D�J�H�Q�W���G�H���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���O�R�J�L�V�W�L�T�X�H, externalisé sur les petits domaines, 
couvre la mise en conditionnement �M�X�V�T�X�¶à la préparation de commande (du carton livré à 
proximit�p���M�X�V�T�X�¶�D�X���F�D�P�L�R�Q���F�R�P�S�O�Ht) ; 

�x l�¶agent viticole  �H�V�W�� �X�Q�� �P�p�W�L�H�U�� �p�P�L�Q�H�P�P�H�Q�W�� �V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L��
grandissent ;  

�x �O�H���P�p�W�L�H�U���G�¶agents de taille  est particulièrement difficile à recruter pour les exploitations et 
�O�H�V���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���G�H���O�D���Y�L�W�L�F�X�O�W�X�U�H �����G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���F�H���P�p�W�L�H�U���H�V�W���U�H�F�K�H�U�F�K�p 
�V�X�U�� �O�D�� �P�r�P�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�J�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �X�Q�H formation 
spécifique ; 

�x le métier de tractoriste  est en particulière évolution car le matériel est plus gros, plus pointu, 
plus technique dans la viticulture. Si le conducteur de machine à vendanger  est un profil 
très recherché, la fonction est très assurée par le tractoriste ; 

�x le métier de secrétaire viti-vinicole , stratégique dans la viticulture, présente une grande 
polyvalence et peut inclure un volet de vente selon les exploitations ; 

�x le métier de �G�L�U�H�F�W�H�X�U���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�������G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q est présent dans les grandes exploitations 
uniquement ; 

�x au contraire de �O�¶�D�J�H�Q�W���G�H���F�K�D�L qui ne possède pas de caractéristique SEET car peu soumis 
à des évolutions, le maitre de chai  est soumis aux évolutions dues aux effets du changement 
climatique et �G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���H�W��aux nouvelles attentes des consommateurs ; 

�x le métier �G�¶�°�Q�R�O�R�J�X�H est présent dans les exploitations qui ont au moins 20 / 30 hectares. 
À défaut, la fonction est externalisée. 

 
Tableau 7 : Synthèse des métiers SEET du secteur de la viticulture 

Production végétale 
 pérenne  Stratégique 

(9 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) En tension 

(7 métiers) 
Viticulture Principaux facteurs 

Agent de conditionnement X   X 

Agent viticole X   X 

Agent de taille X  - Agroécologie et durabilité X 

Agent tractoriste en viticulture / 
Conducteur de machines à 
vendanger 

X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité (usage des 
produits phytosanitaires, risques 
environnementaux et sociétaux associés) 

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H de précision 
(robotique / téléguidage) 

X 

Secrétaire viti-vinicole X  
- Encadrement renforcé des activités du 

secteur (avec des enjeux spécifiques : 
�F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�����F�R�Q�I�L�G�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�������G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q�V�«�� 

X 

Chef de culture viticole / Chef 
�G�¶�p�T�X�L�S�H 

X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q 
- Élargissement des profils recrutés 

(management) 

X 

Directeur technique viticole /  
�'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���Y�L�W�L�F�R�O�H X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q 
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- Élargissement des profils recrutés 
(management) 

Maître de chai 
*activité réalisée par le directeur 
�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���S�H�W�L�W�H�V��
structures 

(X) 
(selon les 
territoires) 

 
- Agroécologie et durabilité (nouveaux enjeux 

en cave liés au changement climatique 
notamment) 

(X) 
(selon les 
territoires) 

�¯�Q�R�O�R�J�X�H 
*activité externalisée dans les 
petites structures 

X    

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur viticulture. 
Lecture : le métier agent de conditionnement du secteur viticulture est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production végétale pérenne, secteur viticulture. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�+�R�U�W�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H�V���3�p�S�L�Q�L�q�U�H�V�� 

������ �P�p�W�L�H�U�V�� �S�R�V�V�p�G�D�Q�W�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �6�(�(�7�� �V�H�� �G�p�J�D�J�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 8).  
Le secteur est marqué par la grande polyvalence des profils : le chauffeur livreur assure également 
la maintenance, les technico commerciaux sont aussi techniciens logistiques. Parmi les métiers 
singuliers, �V�R�X�Y�H�Q�W���H�Q���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H���V�X�U���O�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L��avec le secteur Paysages et Espaces 
verts, on observe : 

�x les métiers �G�¶�D�J�H�Q�W���K�R�U�W�L�F�R�O�H���H�W���G�¶�D�J�H�Q�W���S�p�S�L�Q�L�p�U�L�V�W�H qui évoluent fortement en raison de 
la digitalisation de leurs activités, par exemple sur la préparation des commandes. La pénurie 
�G�H���P�D�L�Q���G�¶�°�X�Y�U�H���T�X�D�O�L�I�L�p�H���H�W���O�D���I�R�U�W�H��saisonnalité (coupe en début de saison et préparation 
des commandes en fin de saison) expliquent la tension sur ces métiers. Beaucoup 
�G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �S�R�X�U�� �W�U�D�Q�V�P�Httre les 
fondamentaux du métier (bouture, repiquage) ; 

�x le métier de chauffeur-livreur  qui connaît des tensions exacerbées de recrutement, avec 
des entreprises qui recherchent de profils polyvalents. Des compétences en maintenance de 
premier niveau sont requises ; 

�x le métier responsable logistique  est �V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �j�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
approvisionnements (ex. emballages pour les conditionnements) et des livraisons (ou achat 
de transports si �O�¶activité externalisée). Son rôle est déterminant sur le suivi de la qualité des 
produits. �6�H�O�R�Q�� �O�D�� �W�D�L�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�����O�¶activité peut être encadrée par la fonction 
commerciale ; 

�x s�R�X�V���O�¶�H�I�I�H�W���G�H���O�D���G�L�J�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V����la fonction SI  ���6�\�V�W�q�P�H���G�¶�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q����
se structure et devient stratégique. Dans les plus petites structures, la fonction pourra être 
assurée par un salarié non dédié. Les entreprises recourent à des prestataires externes pour 
le support matériel (maintenance informatique). 
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Tableau 8 �����6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�K�R�U�W�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H�V���S�p�S�L�Q�L�q�U�H�V 

Autres productions 
végétales  Stratégique 

(8 métiers) 

En particulière évolution 
(5 métiers) Émergent 

(1 métier) 

En 
tension 

(7 
métiers) Horticulture et pépinières Principaux facteurs 

Cariste / magasinier / agent 
de quai (appellation 
différente selon les 
entreprises) 

  
- Digitalisation croissante & agriculture 

connectée (usage des outils 
numériques) 

 X 

Agent horticole X X - Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Exercent également des activités de 

préparation de commandes à 
Digitalisation croissante & agriculture 
connectée (usage des outils 
numériques) 

 X 

Agent pépiniériste X X  X 

Chauffeur / livreur     X 

Technicien de maintenance X X - �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précision 

 X 

Technicien / Responsable 
logistique 

X     

Technico-commercial X  - Communication digitale, valorisation 
des produits   

Technicien / Chef de culture 
horticole X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��

précision 
- Élargissement des profils recrutés 
- Nouvelle organisation du travail (ex. 

aménagement du temps de travail) 

 X 

Technicien / Chef de culture 
pépinière X X  X 

Responsable SI / DSI X  
- Digitalisation croissante des activités à 

structuration de la fonction au sein des 
entreprises du secteur 

X  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur horticulture et pépinières. 
Lecture : le métier agent horticole du secteur horticulture et pépinières est un métier stratégique, en particulière évolution 
et en tension. 
Champ : France, méta-secteur autres productions végétales, secteur horticulture et pépinières. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D���3�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���V�H�P�H�Q�F�H�V 

3 �P�p�W�L�H�U�V���S�R�V�V�p�G�D�Q�W���D�X���P�R�L�Q�V���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���6�(�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 9).  
Parmi les métiers singuliers : 

�x métiers agent de culture et chef de culture  doivent maîtriser de nouvelles pratiques 
culturales, dues par exemple à �O�¶usage de produits phytosanitaires et l�¶application de normes 
qualité. Même si le d�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q��est encore relativement 
balbutiant (ex. robots pouvant e�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�U�� �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�� �*�3�6�� �G�H�V�� �J�U�D�L�Q�H�V�� �S�O�D�Q�W�p�H�V�� �S�R�X�U��
désherber autour), on se dirige vers des investissements qui demanderont des efforts de 
formation importants ; 

�x métier stratégique au sein des entreprises de semence, le technicien de production de 
semen ces est en charge du suivi des cultures semencières contractualisées. Le flux de 
diplômés sortants est particulièrement limité, exacerbant la tension sur ce métier ; 

�x le métier de chef de culture  est un profil rare sur le marché : les entreprises recherchent de 
profils BTS production végétale avec une spécialisation ou sensibilité dans la production de 
semence.  
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Tableau 9 : Synthèse des métiers SEET du secteur de la production de semences 

Autres productions  
végétales  Stratégique 

(3 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) En tension 

(2 métiers) 
Production de semences Principaux facteurs 

Agent de culture X X 

- Encadrement renforcé des activités du secteur  
- Agroécologie et durabilité  
- Maîtrise de nouvelles pratiques culturales (ex. 

désherbage mécanique), approche systémique 

X 

Technicien de production 
de semences 

X X 

- Encadrement renforcé des activités du secteur  
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H���S�U�p�F�L�V�L�R�Q 
- Agroécologie et durabilité (pollinisation, distance 

�G�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W�«�� 

X 

Chef de culture X X 

- Encadrement renforcé des activités du secteur  
- Agroécologie et durabilité  
- Maîtrise de nouvelles pratiques culturales (cahier des 

charges), approche systémique 
- Évolution du rapport des citoyens à l'agriculture 

(image du secteur) 

 

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur production de semences. 
Lecture : le métier agent de culture du secteur production de semences est un métier stratégique, en particulière 
évolution et en tension. 
Champ : France, méta-secteur autres productions végétales, secteur production de semences. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�e�O�H�Y�D�J�H���G�H���P�R�Q�R�J�D�V�W�U�L�T�X�H�V�� 

12 métiers possédant au moins une caractéristique SEET �V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H (tableau 10).  
Parmi les métiers singuliers : 

�x l�¶a�J�H�Q�W�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �D�Y�L�F�R�O�H (ou agent de prestation avicole dans le secteur Soutien à 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����est un agent polyvalent positionné sur une large variété de tâches : alimentation, 
soin des animaux et vaccinations, entretien, etc. �/�D���I�L�O�L�q�U�H���V�R�X�I�I�U�H���G�¶�X�Q���W�X�U�Q�R�Y�H�U���p�O�H�Y�p���H�W���G�¶�X�Q��
déficit �G�H���P�D�L�Q���G�¶�°�X�Y�U�H���T�X�D�O�L�I�L�p�H ; 

�x métier de plus en plus externalisé à des profils indépendants ou autoentrepreneurs externes 
�j�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q, le palefrenier �± soigneur  est particulièrement soumis aux évolutions 
réglementaires �± �j���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H�V : charte sur le bien-être animal, pratiques sanitaires 

�/�¶�p�O�H�Y�D�J�H���S�R�U�F�L�Q���H�V�W���P�D�U�T�X�p��par une forte tension sur les métiers, notamment en Bretagne et dans 
les Pays de la Loire et par le d�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H de précision, qui entraîne un besoin de 
�P�R�Q�W�p�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �G�H�V�� �D�J�H�Q�W�V���� �W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V�� �H�W�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H. Les exigences en 
matière de bien-être animal, la maitrise des nouveaux protocoles de castration imposent en effet un 
niveau de technicité plus élevé. 

Tableau 10 �����6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���G�H���P�R�Q�R�J�D�V�W�U�L�T�X�H 

Production animale  Stratégique 
(8 métiers) 

En particulière évolution 
(6 métiers) Émergent 

(1 métier) 

En 
tension 

(11 
métiers) Élevage de monogastriques Principaux facteurs 

Élevage 
avicole 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X    X 

�7�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X - Encadrement renforcé des 
activités du secteur  

- Agroécologie et durabilité 
- Évolution du rapport des 

citoyens à l'agriculture 

 X 

�5�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X  X 
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Élevage 
équin 

Palefrenier �± soigneur 
���D�J�H�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��   - Encadrement renforcé des 

activités du secteur  
 X 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X   X 

�5�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X 
- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��

de précision 
 X 

Élevage 
porcin 

Agent polyvalent 
�G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q     X 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X  
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur (ex. bien-
être animal) 

 X 

Opérateur de 
transformation, 
conditionnement et 
vente 

 X   X 

�7�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X 
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur  
- Agroécologie et durabilité  
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��

de précision  
- Évolution du rapport des 

citoyens à l'agriculture 

 X 

�5�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X  X 

Transverse 
Responsable 
méthanisation (métier 
transverse) 

   X  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur élevage de monogastrique. 
Lecture : le métier agent d�¶�p�O�H�Y�D�J�H du secteur élevage de monogastrique est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production animale, secteur élevage de monogastrique. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���G�H���U�X�P�L�Q�D�Q�W�V 

Sur les 17 métiers spécifiques au secteur, 13 possèdent au moins une caractéristique SEET 
(tableau 11).  �4�X�H�O�O�H���T�X�H���V�R�L�W���O�D���I�L�O�L�q�U�H�����O�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H��doit développer ses compétences 
�G�H���P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�p�T�X�L�S�H : 

�x dans la filière bovine , �O�¶�D�J�H�Q�W�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �O�D�L�W�L�H�U �H�V�W�� �V�R�X�P�L�V�� �j�� �G�H�� �I�R�U�W�H�V�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���� �'�¶�X�Q�H��
part, �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �S�U�p�F�L�V�L�R�Q, qui demande de maîtriser les robots de 
traite, de �V�¶�D�G�D�S�W�H�U���j �O�¶�D�X�W�R�P�D�W�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�U�R�F�H�V�V�X�V���H�W��à évolution des équipements. 
�'�¶�D�X�Wre part, �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H réglementations nombreuses et contraignantes, sur le bien-être 
�D�Q�L�P�D�O�����O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q ou encore la dimension bio-sanitaire ; 

dans la filière caprine , l�¶�D�J�H�Q�W�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H est un métier stratégique essentiel au 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�Lvité et dont les difficultés de recrutement sont particulièrement 
marquées. La part de la formation interne est très importante. �/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q����
métier qualifié de transverse, revêt une importance particulière dans les exploitations 
diversifiées ; 

�x dans la filière ovine , le métier de tondeur  correspond selon les cas à un emploi présent 
�G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �j�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H �G�H�� �O�¶�D�J�H�Q�W���R�X�� �G�X�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �E�L�H�Q��
encore à une fonction externalisée. �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���Pétier en forte tension dont la population 
est peu renouvelée : le métier est très difficile « ergonomiquement » et psychologiquement 
(effort de résilience, pression de la prédation). �7�U�q�V���S�H�X���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�V���I�R�U�P�H�Q�W���j���F�H���P�p�W�L�H�U�� 

Quelle que soit la filière, �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�H�V�� �F�L�W�R�\�H�Q�V�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��demande pour 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �V�D�O�D�U�L�p�V�� ���j�� �G�H�V�� �G�H�J�U�p�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� un effort de communication et de 
pédagogie nécessaires pour présenter le métier et la filière. 
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Tableau 11 �����6�\�Q�W�K�q�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�¶�p�O�H�Y�D�J�H���G�H���U�X�P�L�Q�D�Q�W�V 

Production animale  
Stratégique 
(9 métiers) 

En particulière évolution 
(5 métiers) Émergent 

(1 métier) 

En 
tension 

Élevage de ruminants Principaux facteurs (11 
métiers) 

Élevage 
bovin 
viande / 
laitier 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H��
(agent laitier ou 
vacher) 

X  
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur (ex. bien-être 
animal) 

 X 

�7�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X 
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur  
- Agroécologie et durabilité 
- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��

précision (robots de traite) 

 X 

Responsable 
�G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X  X 

Élevage 
caprin 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X  
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur (ex. bien-être 
animal) 

 X 

Responsable 
�G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X 

- Encadrement renforcé des 
activités du secteur  

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précision (hausse du niveau de 
technicité des outils) 

- Agroécologie et durabilité 

 X 

Élevage 
ovin 

�$�J�H�Q�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X  
- Encadrement renforcé des 

activités du secteur (ex. bien-être 
animal) 

 X 

Berger X X 

- Évolution du rapport des citoyens 
à l'agriculture (effort de résilience, 
notamment par rapport aux fortes 
problématiques liées à la gestion 
des risques et de la prédation) 

 X 

Tondeur   

- Métier connexe à la production, 
sous-traité ou intégré 
(compétence affiliée à l'agent 
d'élevage) 

 X 

Responsable 
�G�¶�p�O�H�Y�D�J�H X X 

- Encadrement renforcé des 
activités du secteur  

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précision (hausse du niveau de 
technicité des outils) 

- Agroécologie et durabilité 

  

Transverse 

Opérateur de 
transformation, 
conditionnement et 
vente 

X  

- Encadrement renforcé des 
activités du secteur (hygiène et 
sécurité alimentaire) 

- Diversification des activités  

 X 

Fromager   

- Encadrement renforcé des 
activités du secteur (hygiène et 
sécurité alimentaire) 

- Diversification des activités  

 X 

Boucher   

- Encadrement renforcé des 
activités du secteur (hygiène et 
sécurité alimentaire) 

- Diversification des activités  

 X 

Responsable 
méthanisation 
(métier transverse) 

   X  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur élevage de ruminants. 
Lecture : le métier agent d�¶�p�O�H�Y�D�J�H du secteur élevage de ruminants est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production animale, secteur élevage de monogastrique. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �6�H�F�W�H�X�U���$�X�W�U�H�V���p�O�H�Y�D�J�H�V 

�/�¶�p�O�H�Y�D�J�H piscicole compte 5 métiers SEET, dont 4 sont en très forte tension (tableau 12).  
 
Tableau 12 : Synthèse des métiers SEET du secteur des autres élevages 

Production animale  Stratégique 
(2 métiers) 

En particulière évolution 
(1 métier) 

En 
tension 

(4 métiers) Autres élevages Principaux facteurs 

Élevage 
piscicole 

Agent piscicole X   X 

Chauffeur-livreur    X 

Convoyeur de poissons 
vivants    X 

Opérateur de transformation, 
conditionnement et vente 

   X 

 �5�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H��
piscicole X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 
- Transformations économiques 

favorisant la diversification des 
activités 

 

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur autres élevages. 
Lecture : le métier agent piscicole du secteur autres élevages est un métier stratégique et en tension. 
Champ : France, méta-secteur production animale, secteur autres élevages. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�X���3�D�\�V�D�J�H���H�W���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���Y�H�U�W�V�� 

Le secteur Paysage et espaces verts se distingue par un nombre élevé de métiers (15) présentant 
au moins une caractéristique SEET (tableau 13).  Parmi les métiers singuliers : 

�x le �F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U�� �G�¶�H�Q�J�L�Q�V est le plus souvent affecté à un type de machine, dont certains 
���S�H�O�O�H�V���� �G�X�P�S�H�U�V���� �Q�D�F�H�O�O�H�V�«���� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� ���&�$�&�(�6�«������ 
�$���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�V���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V�����F�H���P�p�W�L�H�U���V�R�X�I�I�U�H���G�¶�X�Q�H��
concurrence forte avec le secteur du BTP ; 

�x l�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�H�X�U���H�Q���S�L�V�F�L�Q�H���H�W���E�D�L�J�Q�Dde est considéré comme un métier stratégique pour les 
entreprises spécialisées ou �G�R�Q�W���O�¶activité est significative ; 

�x pouvant être sous-traité donc considéré comme non stratégique, le métier de maçon du 
paysage , très spécifique à ce secteur, va prendre de �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �j�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U : enjeux 
croissants sur la perméabilité, de plus en plus de VRD ou de travail sur le minéral ; 

�x l�¶�R�X�Y�U�L�H�U���H�Q���W�H�U�U�D�L�Q���G�H���V�S�R�U�W exerce une activité proposée par des entreprises spécialisées, 
pour qui ce métier peut être considéré comme stratégique ; 

�x métier stratégique, le reboiseur  produit une activité qui est un maillon essentiel pour la forêt, 
dans un contexte de risque de dépérissement de la forêt et de plan relance des filières bois 
(haies et forêts) ; 

�x le métier �G�¶�Ruvrier en génie écologique  correspond à une activité qui se spécialise de plus 
en plus et qui se développe, au point de devenir un métier en tant que tel avec le 
développement de formations initiales spécifiques. 
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Tableau 13 : Synthèse des métiers SEET du secteur du paysage et des espaces verts 

Paysage et 
 espaces verts 

Stratégique 
(10 métiers) 

En particulière évolution 
(7 métiers) 

Émergent 
(3 

métiers) 

En 
tension 

(10 
métiers) Principaux facteurs 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V X  - Développement de �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précision  X 

Élagueur X  

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur (dont évolution des techniques de 
grimpe) 

- Agroécologie et durabilité (adaptation aux 
enjeux écologiques : soin aux arbres, 
biodiversité lors des prestations) 

 X 

Installateur en systèmes 
�G�¶�D�U�U�R�V�D�J�H�V X X 

- Diversification des activités exercées (ex. 
�U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�¶�H�D�X���X�V�p�H�V�����O�D�Y�D�J�H����
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W�«�����H�W���H�D�X�[���G�H���S�O�X�L�H�V���S�R�X�U��
stockage, dimensionnement de réseaux, 
�p�S�X�U�D�W�L�R�Q�«�� 

- Adaptation aux enjeux écologiques / 
gestion de �O�¶�H�D�X 

 X 

Installateur piscine et 
baignade   

- Encadrement renforcé des activités du 
�V�H�F�W�H�X�U�����D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�X���P�p�W�L�H�U���j���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��
�G�H���O�D���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�� 

  

Jardinier paysagiste 
(entretien et/ou création) X X 

- Agroécologie et durabilité  
- Encadrement renforcé des activités du 

secteur  
- Adaptation aux enjeux écologiques / 

�J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X 

 X 

Jardinier Paysagiste 
�G�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U 

X X  X 

Maçon du paysage  X 

- Agroécologie et durabilité (enjeux 
croissants sur la perméabilité des sols) 

- Développement des travaux VRD en lien 
avec les chantiers 

  

Ouvrier en terrain de 
sport  X  

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur (interdiction des produits 
phytosanitaires) 

 X 

Reboiseur X X 
- Agroécologie et durabilité (enjeux de la 

�J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X�����L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q croissante du 
�W�U�D�Y�D�L�O���G�X���V�R�O�«�� 

 X 

Pilote de drones (métier 
transverse)    

X 
(à partir 
�G�¶�X�Q�H��

certaine 
taille 

�G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� 

 

Conducteur de travaux 
paysagers X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Digitalisation croissante des activités 
- Élargissement des profils recrutés 

 X 

Technico-commercial / 
chargé �± chargée 
�G�¶�D�I�I�D�L�U�H�V���H�Q���S�D�\�V�D�J�H 

X   
  X 

Coordinateur en 
biodiversité 

   X  

Ouvrier en génie 
écologique (milieu 
naturel) 

  
- Agroécologie et durabilité (liée à la prise 

en compte croissante des enjeux 
environnementaux dans les activités) 

X  

�&�K�H�I���G�¶�p�T�X�L�S�H���S�D�\�V�D�J�L�V�W�H��
/ Chef de chantier 
(entretien et/ou création) 

X X   X 

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur paysage et espaces verts. 
Lecture : le métier �F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���V�X�U���V�H�F�W�H�X�U��paysage et espaces verts est stratégique et en tension. 
Champ : France, secteur paysage et espaces verts. 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���D�J�U�L�F�R�O�H�V 

5 méti�H�U�V���S�R�V�V�p�G�D�Q�W���X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���6�(�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H du secteur des entreprises 
de travaux agricoles (tableau 14).  Parmi les métiers singuliers qui appellent des précisions : 

�x le métier de c�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���H�Q���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���D�J�U�L�F�R�O�H�V est très demandé 
�V�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �O�D�� �Gélégation croissante des tâches des exploitations (grandes cultures 
notamment). �/�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �I�R�U�W�H��autour des compétences dites 
psychosociales : �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �F�O�L�H�Q�W�� ���� �D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�V�W�X�U�H�� �F�Rmmerciale et 
orientée client. Le métier demande des compétences pointues et une haute maîtrise 
technique pour s�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V��(travail de préparation du 
chantier et �G�¶�H�[�D�P�H�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�F�H�O�O�H�� �H�Q�� �D�P�R�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V), pour intervenir en 
maintenance de 1er niveau et maitriser les évolutions réglementaires et environnementales 
(ex. règles de sécurité, usage des produits phytosanitaires)�����/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�X���P�p�W�L�H�U���H�[�S�R�V�H��les 
professionnels à des tensions sociétales dues notamment à la non-acceptation des 
�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V���S�K�\�W�R�V�D�Q�L�W�D�L�U�H�V���R�X���G�H�V���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V�����S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���j���O�D���U�p�F�R�O�W�H�����E�U�X�L�W�«��. Ce métier se 
caractérise par �X�Q�� �W�X�U�Q�R�Y�H�U�� �p�O�H�Y�p���� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�P�S�O�L�W�X�G�H�V�� �K�R�U�D�L�U�H�V�� �H�W�� �O�D��
saisonnalité, et des difficultés de recrutement particulièrement fortes : la concurrence du 
secteur du BTP, la demande de chauffeur-livreur et la recherche de profils polyvalents 
« chauffeur �± mécanicien » accentuent ces tensions ; 

�x le pilote de drones et de robots  est un métier émergent dans le secteur, la plus grande 
technicité du matériel accélérant le recours à des prestaires externes (ETA). Se développent 
peu à peu des profils de �W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���T�X�D�O�L�I�L�p�V���G�D�Q�V���O�H���S�L�O�R�W�D�J�H���G�H���G�U�R�Q�H�V���H�W���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
parc de machines autonomes ; 

�x le métier de mécanicien en entreprise de travaux agricoles  voit sa palette de 
compétences à maitriser �V�¶�p�O�D�U�J�L�U�� ���P�p�F�D�Q�L�T�X�H���� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�� �«���� �V�R�X�V�� �O�¶�H�I�Iet 
notamment du développement des technologies numériques dans le secteur. Les grandes 
diffi�F�X�O�W�p�V���G�H���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W��notamment par la concurrence des concessionnaires 
(entreprises de plus grande taille pouvant offrir des conditions de rémunération et de travail 
plus attractives. À �F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H���X�Q�H���P�p�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H��globale des parcours professionnels 
envisageables dans les ETA (et CUMA) par les diplômés des formations mécaniques ; 

�x le métier de conducteur de travaux  �H�V�W�� �V�R�X�P�L�V�� �j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���� �6�R�X�V�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �O�D��
digitalisation croissante des activités, il doit maitriser les nouveaux outils gestion, être en 
capacité à intégrer des données dans un support numérique et à analyser des données et 
maîtriser les enjeux associés à la sécurité desdites données. Les entreprises élargissent les 
profils recrutés pour favoriser la montée en compétence sur le management et la gestion 
�G�¶�p�T�X�L�S�H�����&�H�O�D���S�R�V�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q��de personnes non issues du milieu agricole 
et leur acculturation. Les difficultés de recrutement existent, effet notamment de la 
concurrence du BTP, mais apparaissent relativement moins marquées que pour les métiers 
�G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q. 
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Tableau 14 : Synthèse des métiers SEET du secteur des entreprises de travaux agricoles 

Entreprises de travaux 
agricoles  

Stratégique 
(4 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) Émergent 

(1 métier) 

En 
tension 

(3 
métiers) Principaux facteurs 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���H�Q��
entreprise de travaux 
agricoles 

X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précisions 

- Nouvelle organisation du travail 
- Évolution du rapport des citoyens à 

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 
- Montée en compétence sur la 

�F�R�Q�G�X�L�W�H�����Y�R�L�U�H���O�H���S�L�O�R�W�D�J�H�����G�¶�H�Q�J�L�Q�V��
plus « informatisés et connectés » 

 X 

Pilote de drones et de robots   

- �'�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�H��
précisions 

- Digitalisation croissante & agriculture 
connectée 

- Robotique agricole, automatisation, 
IA 

X  

Conducteur de travaux en 
entreprise de travaux 
agricoles 

X X 

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Digitalisation croissante et 
agriculture connectée 

- Nouvelle organisation du travail (y.c. 
management) 

 X 

Emploi administratif qualifié 
et hautement qualifié 

X  

- Encadrement renforcé des activités 
du secteur 

- Digitalisation des activités  
- Organisation des chantiers à 

distance 
- Suivi administratif et commercial des 

�F�K�D�Q�W�L�H�U�V�����G�H�Y�L�V�����I�D�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�«�� 

  

Mécanicien en entreprise de 
travaux agricoles X X 

- Développement de l'agriculture de 
précision (électronique embarquée) 

- Montée en compétence sur la 
�P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���H�W��
�G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���L�Q�W�p�J�U�D�Q�W���X�Q�H���S�D�U�W��
croissante de technologies 
numériques (capteurs, etc.) 

 X 

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur entreprises de travaux agricoles. 
Lecture : le métier �F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���D�J�U�L�F�R�O�H�V���H�V�W��stratégique, en particulière 
évolution et en tension. 
Champ : France, secteur entreprises de travaux agricoles.  
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�X���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

4 métiers possédant une caractéristique SE�(�7���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H, développés plus haut dans 
les précisions apportées sur les métiers correspondants dans les secteurs de la production végétale 
et animale (tableau 15).  

Tableau 15 : Synthèse des métiers SEET �G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�X���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

�6�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H Stratégique 
(4 métiers) 

En particulière évolution 
(3 métiers) En tension 

(4 métiers) 
Principaux facteurs 

Agent de prestation avicole 
(manuel et mécanisé) X  

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur (pratiques sanitaires, vaccination) 

- Agroécologie et durabilité 
X 
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Agent de remplacement X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur (ex. : bien-être animal) 

- Agroécologie et durabilité 
- Nouvelle organisation du travail (polyvalence 

« statut de technicien », autonomie dans le 
�S�L�O�R�W�D�J�H���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� 

- Développement de l'agriculture de précision 
(hausse du niveau de technicité des outils) 

X 

Agent hautement qualifié �± 
�F�K�H�I���G�¶�p�T�X�L�S�H  
(prestations de services à 
�O�¶�D�Y�L�F�X�O�W�X�U�H�� 

X X  X 

Salarié agricole en CUMA 
���F�R�Q�G�X�L�W�H���H�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���G�¶�H�Q�J�L�Q�V��
et matériels) 

X X 

- Encadrement renforcé des activités du 
secteur (ex. règles de sécurité, usage des 
produits phytosanitaires 

- Développement de l'agriculture de précision 
- Hausse de la technicité du matériel à 

conduire 
- Mixité des compétences techniques à détenir 

�S�R�X�U���U�p�D�O�L�V�H�U���O�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���G�H��
maintenance du matériel : mécanique, 
�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�����L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H���« 

X 

 

Note : est présenté la caractérisation SEET �G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Lecture : le métier agent de prestation avicole �G�X���V�H�F�W�H�X�U���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���H�W���H�Q���W�H�Q�V�L�R�Q�� 
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
 

�¾ �6�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D���6�\�O�Y�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H�V���(�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���I�R�U�H�V�W�L�H�U�V�� 

Le secteur Sylviculture et entreprises de travaux forestiers est marqué par un grand nombre de 
métiers en particulière évolution (tableau 16) . Les principaux facteurs explicatifs sont notamment 
�O�¶�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���U�H�Q�I�R�U�F�p���G�H���V�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���H�W���S�U�D�W�L�T�X�H�V����par exemple, périodes de nidification, arrêtés 
�L�Q�W�H�U�G�L�V�D�Q�W���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���H�Q���I�R�U�r�W���O�R�U�V���G�H�V���U�L�V�T�X�H�V���G�¶�L�Q�F�H�Q�G�L�H��. Deux facteurs principaux expliquent la 
tension observée sur la plupart des métiers, dont le plan de relance et les différents programmes 
favorisent le développement : le regard négatif portée par la société civile sur les travaux forestiers 
dû pour partie à la méconnaissance des activités et opérations réalisées en forêt et la pénibilité et 
la dangerosité du travail, en extérieur et soumis à de fortes amplitudes horaires. Parmi les métiers 
singuliers qui appellent des précisions : 

�x l�¶�Rpérateur de sylviculture �± reboisement  �H�V�W���V�R�X�P�L�V���j���G�H�X�[���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���I�D�F�W�H�X�U�V���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q : 
le durcissement du cadre réglementaire, qui par exemple �G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�G�D�S�W�H�U���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V��pour 
préserver la biodiversité, et la semi-mécanisation de certaines tâches qui nécessite la formation 
à de nouveaux outils ; 

�x le bucheron �O�X�L���D�X�V�V�L���G�R�L�W���V�¶�D�G�D�S�W�H�U à de nouvelles pratiques de sylviculture dans le strict respect 
de cahiers des charges visant une gestion durable des forêts. Il doit maîtriser les nouveaux outils 
de géolocalisation et de traçabilité des opérations réalisées en forêt ; 

�x la mécanisation croissante des activités impacte directement le métier de pilote de machine de 
bucheronnage  : usage de machines de plus en plus sophistiquées, avec moins de réglages « 
manuels » et des paramétrages informatisés, capacité à intervenir sur la maintenance de 1er 
niveau en mécanique, électricité, hydraulique, informatique et maîtrise des outils digitaux 
embarqués ; 

�x le c�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���I�R�U�H�V�W�L�H�U exerce son activité dans un environnement de plus en plus 
sensible, qui nécessite le respect des sols et des milieux mais aussi la protection des chantiers. 
La diversification croissante des tâches nécessite également de maitriser de nouveaux 
équipements et outils digitaux embarqués ; 

�x le métier de Conducteur de travaux forestier �V�H���V�L�W�X�H���D�X���F�°�X�U���G�H�V��enjeux réglementaires et 
environnementaux du secteur : acteur du pilotage de la stratégie de reboisement et par 
extension de la stratégie bas carbone���� �L�O�� �D�G�D�S�W�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �D�X�[��évolutions 
réglementaires (planification des travaux �± plans simples de gestion et plans de gestion �±, mise 
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�H�Q���S�O�D�F�H���G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U�V���P�p�F�D�Q�L�V�D�E�O�H�V���«�� et diversifie ses activités lors des périodes réglementées 
(ex. arrêt des travaux forestiers lors des périodes de nidification) ; 

�x lui aussi soumis aux enjeux de durabilité prégnants dans le secteur, le gestionnaire forestier  
doit maîtriser les nouvelles essences et mettre en place de stratégies de limitation des risques 
�O�L�p�V���D�X���G�p�U�q�J�O�H�P�H�Q�W���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�����V�p�F�K�H�U�H�V�V�H�V�����L�Q�F�H�Q�G�L�H�V���«�� ; 

�x le �P�L�O�L�H�X�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�¶�H�[�H�U�F�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �H�W�� �O�H�V��risques 
croissants de dégradation des équipements mobilisent fortement �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�H���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H��
de matériel forestier . Métier en tension comme tous les métiers de la maintenance, il doit se 
mettre à jour des compétences mécaniques, hydrauliques et informatiques à maîtriser ; 

�x l�H�� �P�p�W�L�H�U�� �G�¶employé qualifié et hautement qualifié du génie climatique constitue le seul 
métier émergent dans le secteur. La connaissance des évolutions réglementaires liées aux 
enjeux écologiques et environnementaux et la maîtrise de leurs effets devenant déterminant pour 
�O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�W�p���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U, ce métier �G�¶�H�[�S�H�U�W�L�V�H���Y�D���V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� 

 

Tableau 16 : Synthèse des métiers SEET du secteur de la sylviculture & des entreprises de travaux forestiers en 
exploitation forestière 

Sylviculture & 
entreprises de travaux 

forestiers en exploitation 
forestière 

Stratégique 
(6 métiers) 

En particulière évolution 
(5 métiers) Émergent 

(1 métier) 
En tension 
(6 métiers) 

Principaux facteurs 

Bucheron X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Évolution du rapport des citoyens à 

l'agriculture 
- Digitalisation et agriculture connectée 

 X 

�&�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�¶�H�Q�J�L�Q�V��
forestiers X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 
- Évolution du rapport des citoyens à 

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 X 

Opérateur de sylviculture - 
reboisement X X   X 

Conducteur de travaux 
forestiers X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Encadrement renforcé des activités 

du secteur (stratégie bas carbone) 
- Évolution du rapport des citoyens à 

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 
- Diversification des activités  

 X 

Pilote de machine de 
bucheronnage X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Développement de l'agriculture de 

précision 
- Évolution du rapport des citoyens à 

�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 X 

Opérateur de maintenance 
de matériel forestier 

X     X 

Employé qualifié et 
hautement qualifié en 
génie climatique 

  - Expertise dans la gestion des 
espaces naturels X  

Gestionnaire forestier X X 

- Agroécologie et durabilité 
- Encadrement renforcé des activités 

du secteur 
- Élargissement des profils recrutés 

  

 

Note : est présenté la caractérisation SEET des métiers du secteur sylviculture & des entreprises de travaux forestiers 
en exploitation forestière. 
Lecture : le métier de bucheron du secteur sylviculture & des entreprises de travaux forestiers en exploitation forestière 
est stratégique, en particulière évolution et en tension. 
Champ : France, secteur sylviculture & des entreprises de travaux forestiers en exploitation forestière.  
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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3.3. RÉSULTATS CLÉS 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V 5 méta-�V�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��a �S�H�U�P�L�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���X�Q�H���F�H�Q�W�D�L�Q�H���G�H���P�p�W�L�H�U�V���T�X�L��
présentent une caractéristique SEET, dont : 

�x Près de 8 sur 10 sont en tension 

�x 7 sur 10 sont stratégiques 

�x Un peu plus de la moitié sont en particulière évolution 

 
Le tableau 17 ci-dessous résume le nombre de métiers stratégiques, en particulière évolution, 
émergents et en tension identifiés �j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H���S�U�L�V�P�H���G�¶�X�Q�H���D�Q�D�O�\�V�H���S�D�U���V�H�F�W�H�X�U.  
 
Tableau 17 : Nombre de métiers SEET par secteur  

 
Secteurs Stratégique 

En 
particulière 
évolution 

Émergent 
En 

tension TOTAL 

 Grandes cultures 3 3 2 5 9 

 Maraichage 3 3 1 6 7 

 Arboriculture 6 3 0 6 6 

 Viticulture 9 3 0 7 6 

 Horticulture et 
pépinières 

8 6 1 7 10 

 Production de 
semences 

3 3 0 2 3 

 Élevage de 
monogastriques 

8 6 1 11 12 

 Élevage de ruminants 9 5 1 11 13 

 Autres élevages 2 1 0 4 5 

 Paysage et espaces 
verts 

10 7 3 10 14 

 �6�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 4 3 0 4 4 

 Entreprises de travaux 
agricoles 4 3 1 3 5 

 Sylviculture & travaux 
forestiers 

6 5 0 6 7 

 Total (avant 
rapprochement) 

75 51 10 82 101 

 

Note : est présenté le nombre de métiers stratégiques, en particulière évolution, émergents et en tension par secteur de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. 
Lecture : le secteur grandes cultures compte 3 métiers stratégiques, 3 métiers en particulière évolution, 2 métiers 
émergents ainsi que 5 métiers en tensions. 9 métiers du secteur grandes cultures ont donc au moins une des 
caractéristiques SEET. 
Champ : France, secteur �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H.  
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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Un travail de rapprochement a été effectué entre les métiers communs à plusieurs secteurs et/ou 
présentant des similitudes fortes.  Au final, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���������P�p�W�L�H�U�V SEET���� �F�¶�H�V�W-à-
dire des métiers présentant au moins une caractéristique SEET. Ces 40 métiers SEET sont 
classés ci-dessous selon leur catégorie socioprofessionnelle (CSP) avec indication des secteurs 
auxquels ils sont associés et de leurs caractéristiques SEET. 
 

�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�¶�R�X�Y�U�L�H�U�V�����D�J�H�Q�W�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �P�H�W�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H��19 métiers SEET relevant de cette catégorie (tableau 18).  Un seul 
métier est émergent (pilote de drone et de robots) et tous les autres sont en tension. 13 sont des 
métiers stratégiques et 7 en particulière évolution. 
 
À noter que 6 métiers réunissent toutes les caractéristiques SEET  possibles pour des métiers 
actuels (stratégiques, en particulière évolution et en tension) : agent de culture, agent de 
remplacement, berger / gardien de troupeau, �E�X�F�K�H�U�R�Q�����L�Q�V�W�D�O�O�D�W�H�X�U���H�Q���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�D�U�U�R�V�D�J�H��
et opérateur de sylviculture �± reboisement . Ces métiers cumulent toutes les problématiques 
associées à ces caractéristiques : accès limité �j���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���j���O�¶�H�P�S�O�R�L pour répondre aux besoins 
en emplois et adaptation nécessaire de la formation pour répondre aux besoins en compétences. 
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Tableau 18 : Mé�W�L�H�U�V���6�(�(�7���S�D�U�P�L���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�¶�R�X�Y�U�L�H�U�V�����D�J�H�Q�W�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V 

 

 

Note : est présentée la caractérisation SEET des métiers �G�¶�R�X�Y�U�L�H�U�V�����G�¶�D�J�H�Q�W�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V���G�H �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. 
Lecture : le métier agent de conditionnement, présent dans le méta-secteur de la production végétale, 
hors arboriculture, est en tension. 
Champ : France, secteur �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H.  
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�¶�H�P�S�O�R�\�p�V�����W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V 

L�¶�D�Q�D�O�\�V�H met en évidence 10 métiers SEET  relevant de cette catégorie (tableau 19).  Deux métiers 
sont émergents (coordinateur en biodiversité et employé qualifié et hautement qualifié en génie 
climatique) et la plupart des autres (7 sur 8) sont en tension. 7 sont des métiers stratégiques et 5 en 
particulière évolution. 
 
À noter que 4 métiers réunissent toutes les caractéristiques SEET  possibles pour des métiers 
actuels (stratégiques, en particulière évolution et en tension) : conducteur de travaux, pilote de 
�P�D�F�K�L�Q�H���G�H���E�X�F�K�H�U�R�Q�Q�D�J�H�����W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���H�W���W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���V�H�P�H�Q�F�H�V. 
Ces métiers cumulent toutes les problématiques associées à ces caractéristiques : accès limité à la 
�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �D�X�[�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�Q�� �H�P�S�O�R�L�V�� �H�W�� �D�G�D�Station nécessaire de la 
formation pour répondre aux besoins en compétences. 
 
Tableau 19 : �0�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7���S�D�U�P�L���O�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�¶�H�P�S�O�R�\�p�V�����W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V 

 
 

 

Note : est présentée la caractérisation SEET des métiers �G�¶�H�P�S�O�R�\�p�V�����W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���H�W assimilés �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Lecture : le métier �F�K�H�I���G�¶�p�T�X�L�S�H���S�D�\�V�D�J�L�V�W�H, présent dans le secteur paysage et espaces verts, est stratégique, 
en particulière évolution et en tension. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil. 
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�¾ �/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�H���F�D�G�U�H�V�����U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���H�W���D�V�V�L�P�L�O�p�V 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���P�H�W���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H��11 métiers SEET  relevant de cette catégorie (tableau 20).  Trois métiers 
sont émergents (responsable qualité / réglementaire, responsable méthanisation, responsable / 
directeur SI) et la majorité des autres (6 sur 8) sont en tension. Tous les métiers actuels sont 
caractérisés comme stratégiques et 6 en particulière évolution. 
 
A noter que 4 métiers réunissent toutes les caractéristiques SEET  possibles pour des métiers 
actuels (stratégiques, en particulière évolution et en tension) : chef de culture ���� �F�K�H�I�� �G�¶�p�T�X�L�S�H��
�S�D�\�V�D�J�L�V�W�H�� ���� �F�K�H�I�� �G�H�� �F�K�D�Q�W�L�H�U���� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�W�� �V�H�F�R�Q�G�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q en cultures 
spécialisées / �F�K�H�I�� �G�¶�p�T�X�L�S�H. Ces métiers cumulent toutes les problématiques associées à ces 
caractéristiques �����D�F�F�q�V���O�L�P�L�W�p���j���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���j���O�¶�H�P�S�O�R�L���S�R�X�U���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���H�P�S�O�R�L�V���H�W��
adaptation nécessaire de la formation pour répondre aux besoins en compétences. 
 
Tableau 20 :  Métiers SEET parmi les métiers de cadres, responsables et assimilés 

 

 
  

Note : est présentée la caractérisation SEET des métiers de cadres, responsables et assimilés �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Lecture : le métier chef de culture, présent dans le méta-secteur production végétale, est stratégique, en 
particulière évolution et en tension. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� 
Source : entretiens et investigations Katalyse et Isara-Conseil 
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ANNEXE 1 : l �H�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �6�(�(�7�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 

 
Le périmètre des Études prospectives sur les métiers stratégiques, en particulière évolution, 
émergents et en tension dans le secteur de l'agriculture couvre 5 méta-secteurs , répartis en 
13 secteurs  et 30 activités : 
 
Tableau 21 : �3�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���6�(�(�7 

Méta-secteurs Secteurs Activités 

Production 
végétale 

Annuelle  
Grandes cultures 

- Culture de céréales  
- Culture de légumineuses 
- Culture de canne à sucre 
- Culture de PDT, oignons, betteraves 
- Traitement primaire des récoltes 

Annuelle  
Maraichage  

- Culture de légumes 
- Culture de melons 
- Culture de racines et tubercules  
(Comprenant légumes de serre, endive, champignons) 

Pérenne 
Arboriculture 

- Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 
- �&�X�O�W�X�U�H���G�¶�D�J�U�X�P�H�V 
- Culture de fruits à pépins et à noyau 
- �&�X�O�W�X�U�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�U�X�L�W�V���G�¶�D�U�E�U�H�V���R�X���G�¶�D�U�E�X�V�W�H�V���H�W���G�H���I�U�X�L�W�V 

Pérenne 
Viticulture  - Culture de la vigne 

Autres productions 
Horticulture et pépinières 

- Autres cultures non permanentes 
- Reproduction de plantes  

Autres productions 
Production de semences 

Production 
animale 

Élevage de monogastriques 
- Élevage de chevaux et autres équidés 
- Élevage de porcins 
- Élevages de volailles 

Élevage de ruminants 
- Élevage de vaches laitières, bovins et buffles 
- Élevage �G�¶�R�Y�L�Q�V���H�W���G�H���F�D�S�U�L�Q�V 
- Élevage �G�¶�D�X�W�U�H�V���D�Q�L�P�D�X�[ 

Autres élevages - Cultures et élevages associés 

Paysage et espaces verts - �6�H�U�Y�L�F�H�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���S�D�\�V�D�J�H�U 

Soutien à 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���	��
Entreprises de 

travaux agricoles 

�6�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 
- Location et location-bail de machines et équipements 

agricoles 
- Autre mise à disposition de ressources humaines 

Entreprises de travaux 
agricoles 

- Activités de soutien aux cultures 
- Activités de soutien à la production animale 

Sylviculture & travaux forestiers en exploitation 
forestière 

- Sylviculture et autres activités forestières 
- Exploitation forestière 
- �6�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���V�R�X�W�L�H�Q���j���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���I�R�U�H�V�W�L�q�U�H 
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ANNEXE 2 : Base documentaire exploitée  

�¾ �e�W�X�G�H�V���S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���H�P�S�O�R�L�V���	���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V 

�x �e�W�X�G�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �L�P�S�D�F�W�V�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V���� �G�H��
�P�p�W�L�H�U�V���� �G�¶�H�P�S�O�R�L�V�� �H�W�� �G�H�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�� �S�D�U��
CERESCO en 2022 

�x Étude prospective des métiers SEET de la Coopération agricole conduite 
par Katalyse en 2020-2021 

�x Territoriales �± �j�� �W�L�W�U�H�� �G�¶�H�[�H�P�S�O�H�V�� ���� �p�W�X�G�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�Q��
emplois et en compétences pour les salariés de la production agricole à 
horizon 2020 (ANEFA Pays de �O�D�� �/�R�L�U�H���� �&�K�D�P�E�U�H�V�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H��
Bretagne)  

�x GPEC de la production porcine française (Observatoire économique et de 
�O�¶�H�P�S�O�R�L���S�R�X�U���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���S�R�U�F�L�Q�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���± 2021/2022) 

�x 10e édition de la �J�H�V�W�L�R�Q���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���H�W���G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���© La filière horticole 
�I�D�F�H���D�X�[���G�p�I�L�V���G�H���O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���P�p�W�L�H�U�V » (Verdir) 

�¾ �'�R�F�X�P�H�Q�W�V���F�D�G�U�H�V���G�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V 

�x Plan Climat, Objectif Zéro Carbone 

�x Stratégie « De la ferme à la table », Agriculture Innovation 2025, Nouvelle France 
Industrielle, 

�¾ �)�L�F�K�H�V���H�P�S�O�R�L�V���)�1�6�(�$ 

�¾ �5�D�S�S�R�U�W�V���G�X���&�R�Q�V�H�L�O���J�p�Q�p�U�D�O���G�H���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V��
�U�X�U�D�X�[�����&�*�$�$�(�5�����V�X�U���O�H�V���L�Q�W�H�U�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�V 

�¾ �=�R�R�P���/�H�V���P�p�W�L�H�U�V���G�H���O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����2�1�,�6�(�3�� 

�¾ �$�U�W�L�F�O�H�V���G�H�V���e�F�K�R�V 
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ANNEXE 3 : Synthèse des principales évolutions climatiques à horizon 
2050 par territoire  

Graphique 1919 20 : Synthèse des principales évolutions climatiques à horizon 2050 par territoire 

 
 

 
Source : �e�W�X�G�H���S�U�R�V�S�H�F�W�L�Y�H���V�X�U���O�H�V���L�P�S�D�F�W�V���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����G�H���P�p�W�L�H�U�V�����G�¶�H�P�S�O�R�L�V���H�W��
de compétences pour les exploitations agricoles �± CERESCO pour OCAPIAT, 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

                           : Démarcation entre les régimes de précipitation (baisse annuelle au sud, augmentation au nord) 

                           : Démarcation entre les deux régimes de sécheresses du sud 

                           : Démarcation ���v�š�Œ�����o���•���š�Ç�‰���•�����������]�u�]�v�µ�š�]�}�v�������•���i�}�µ�Œ�•���������P���o���~�‰�o�µ�•���(�}�Œ�š���������o�[���•�š�• 

 

Nord-Est : Accroissement des 
température et aggravation du déficit 
hydrique. Augmentation des 
précipitation hivernales. Augmentation 
des vagues de chaleur et des 
sécheresses, forte diminution des jours 
de gel. 

Centre-Est : Accroissement des 
températures plus fort que sur le reste 
de territoire, en particulier en été, 
aggravation du déficit hydrique. 
Augmentation des vagues de chaleur et 
forte augmentation des sécheresses, 
forte diminution des jours de gel. 

Sud-est : Accroissement des températures plus fort que sur 
le reste de territoire, en particulier en été, aggravation 
beaucoup plus importante du déficit hydrique et montée des 
sécheresses du littoral v���Œ�•���o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�������•���š���Œ�Œ���•�U�����]�u�]�v�µ�š�]�}�v��
du cumul de pluie des épisodes de précipitations intenses 
mais augmentation de celui des épisodes de précipitations 
extrêmes 

Sud-ouest : Baisse des précipitations annuelles et 
aggravation du déficit hydrique, diminution du cumul de 
pluie des épisodes de précipitations intenses mais 
augmentation de celui des épisodes de précipitations 
extrêmes 

Ouest : Hausse des températures 
légèrement tamponnée sur une partie 
du littoral (Cotentin, Finistère nord), 
diminution du déficit hydrique sur ces 
zones mais augmentation ailleurs. 
Forte augmentation des sécheresses à 
�o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� �����•�� �š���Œ�Œ���•�U�� �š�Œ���•�� �(�}�Œ�š����
augmentation sur la façade littorale 
sud. Diminution modérée du nombre 
de jours de gel. 

Centre-Nord : Hausse des températures estivales 
légèrement tamponnée sur la côte (Seine Maritime, 
Somme), légère diminution du déficit hydrique sur ces 
zones et une partie du centre mais aggravation ailleurs. 
Forte augmentation des sécheresses. Diminution 
modérée du nombre de jours de gel. 
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ANNEXE 4 : Chiffres clés sur les métiers en tension 

245 740 PROJETS DE RECRUTEMENT EN AGRICULTURE EN 2023 

�x Plus de la moitié  des projets jugés difficiles 

�����������������S�U�R�M�H�W�V���G�H���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W���H�Q�������������G�D�Q�V���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H 
- 11 660 projets en 1 an 

 
57,2 % des projets jugés difficiles Vs. 50 % en 2022 
 
83 % de projets saisonniers, soit +42 000 projets non saisonniers 
Vs. 85 % de projets saisonniers en 2022, soit 38 000 projets non saisonniers 
 

�x Concentration des projets de recrutement dans la région Nouvelle-Aquitaine   
(+ 51 700 projets en 2023), suivi des régions Occitanie (31 900 projets) et Grand-Est  
(+ 28 900 projets) 

�x Viticulteurs, arboriculteurs salariés  : 2ème métier le plus recherché en France, tous 
secteurs confondus (+121 000 projets) 

 

 
Graphique 20 : Répartition géographique des projets de recrutements �G�D�Q�V���O�¶agriculture en 2023 (nombre) et niveau de 
tension (en %) 
 

  

Lecture : la région Nouvelle-Aquitaine compte plus de 50 ���������S�U�R�M�H�W�V���G�H���U�H�F�U�X�W�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�Q����������. 69 % 
de ces projets de recrutement sont jugés difficiles par les entreprises. 
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Source : Pôle Emploi, données BMO 2023 ; retraitement Katalyse 
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�x �0�p�W�L�H�U�V���O�H�V���S�O�X�V���U�H�F�K�H�U�F�K�p�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���H�Q���W�H�Q�V�L�R�Q 

 
 
Graphique 21 �����7�R�S���������G�H�V���P�p�W�L�H�U�V���O�H�V���S�O�X�V���U�H�F�K�H�U�F�K�p�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�Q���������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

Note : est représenté le nombre de projets de recrutements en agriculture en 2023 (axe des abscisses) par rapport à la part 
de projets de recrutements jugés difficiles par les entreprises du secteur (axe des ordonnées). Une indication sur la part de 
saisonnalité des recrutements envisagés est également précisée (encadrés colorés) 
Lecture : plus de 10 000 projets de recrutements de « viticulteurs, arboriculteurs salariés » sont envisagés par les 
�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���H�Q��������������Près de 48 % de ces projets sont jugés difficiles par les entreprises. Plus de 
80 % de ces projets de recrutement sont saisonniers. 
Champ : France, sect�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Source : Pôle Emploi, données BMO 2023 ; retraitement Katalyse 
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ANNEXE 5 : Focus spécifiques 

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR PAYSAGE ET ESPACES VERTS 

�x 30 050 entreprises en 2020 en France, soit une hausse de 13 % entre 2010 et 2020 ; 

�x 63,5 % �G�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���G�X���V�H�F�W�H�X�U���Q�¶�H�P�S�O�R�L�H�Q�W���D�X�F�X�Q���V�D�O�D�U�L�p. Le secteur paysage et espaces 
verts compte donc quelques 26 800 indépendants. 

�x 23,5 % des entreprises employeuses du secteur emploient 1 à 5 salariés en 2020 et seules 
2,5 % emploient entre 20 et 49 salariés ; 

Prédominance de jeunes entreprises dans le secteur : 55,5 % ont été créées il y a moins de 
10 ans, et 34 % il y a moins de 5 ans ; 

�x 83 100 salariés travaillent dans le secteur, soit une hausse de 25 % entre 2012 et 2020. 86 % 
de ces salariés sont en CDI ; 

�x 45 % des salariés ont moins de 30 ans en 2020 dans le secteur ; 

�x 6 % des salariés sont cadres en 2020. 

 
Source : UNEP, chiffres clés 2020 
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En 2021, le nombre de Groupements Employeurs (GE) dans la production agricole s'élève à 3 743. 
Ils emploient 30 219 équivalents temps plein (ETP). Cette proportion équivaut à environ 11 % de 
l'ensemble des ETP salariés du secteur agricole. Près de 75 % de la masse salariale totale est 
assumée par des GE qui comptent entre 50 et 100 salariés. Ces données soulignent le rôle 
significatif des Groupements Employeurs dans le paysage de l'emploi agricole, offrant une solution 
collective et mutualisée pour les employeurs, notamment ceux de petite taille, dans la gestion des 
ressources humaines et le partage des coûts salariaux. 
 
Graphique 21 : Répartition �G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���H�W���G�¶�(�7�3���V�D�O�D�U�L�p�V��par sous-secteurs en 2021 
 

 
 

Lecture : 16 % des groupements employeurs et 51 % des ETP salariés relevant de la MSA appartiennent au secteur 
cultures spécialisées en 2021.  
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Source : FNGEAR ; retraitement Katalyse 
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Graphique 23 22 : Répartition des �J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V et salariés de la production agricole par région en France 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val-de-Loire et Bretagne se distinguent par le 
plus grand nombre de groupements employeurs (GE), avec la Nouvelle-Aquitaine en tête avec plus 
de 600 GE recensés. Ces territoires sont également ceux qui comptent le plus grand nombre de 
salariés dépendant d'un GE. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les groupements employeurs 
de la région Pays de la Loire emploient un nombre important de salariés proportionnellement à leur 
nombre. Ces observations mettent en lumière l'importance et l'efficacité des groupements 
employeurs dans ces régions, tant en termes de nombre d'entreprises adhérentes que de nombre 
de salariés bénéficiant de ce modèle d'emploi collectif. 

Lecture : la région Nouvelle-�$�T�X�L�W�D�L�Q�H���F�R�P�S�W�H�����������J�U�R�X�S�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�P�S�O�R�\�H�X�U�V��qui emploient 6 715 salariés en 2021.  
Champ �����)�U�D�Q�F�H�����V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� 
Source : FNGEAR ; retraitement Katalyse 

 


