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 France, leader mondial de la cosmétique

(Cosmetic Valley). Innovations et segmentations,

notamment portées par la durabilité et l’écologie.

 L’agriculture biologique française est au 15e rang

européen. Après un bon de + de 29 000

exploitations entre 2010 et 2020, crise de l’AB à

partir de 2021. Idem pour les circuits courts de

proximité.

 Le Grand Est, une région périphérique de la filière

cosmétique, en retard d’un point de vue des

transitions agroécologiques et alimentaires

(Bermond et Guillemin, 2024).

 Des campagnes de faibles densité, en recul

démographique (Monot, 2017). Exemple : la Plaine

des Vosges.

 Quelle activation de la proximité pour la

mobilisation durable des ressources locales ?

 Quels leviers pour l’innovation rurale ?

Introduction

https://doi.org/10.4000/cybergeo.40955
https://doi.org/10.3917/arco.carro.2017.01.0071


1. Cadre théorique et démarche méthodologique

• Les quatre dimensions de la proximité comme cadre

d’analyse de la relocalisation des circuits alimentaires

de proximité (CAP - tableau ci-contre Praly et al., 2014)

• La dimension spatiale à travers la localisation des

exploitations agricoles en CAP, entre proximité

urbaine et dispersion dans un rayon d’une centaine de

km selon des logiques ville-campagne, régionale et de

réseau de villes (Baysse-Lainé et Perrin, 2017)

https://doi.org/10.3166/ges.16.455-478
https://doi.org/10.1051/nss/2017017
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d’analyse de la relocalisation des circuits alimentaires

de proximité (CAP - tableau ci-contre Praly et al., 2014)

• La dimension spatiale à travers la localisation des

exploitations agricoles en CAP, entre proximité

urbaine et dispersion dans un rayon d’une centaine de

km selon des logiques ville-campagne, régionale et de

réseau de villes (Baysse-Lainé et Perrin, 2017)

• Le rôle de la dimension relationnelle dans les

innovations logistiques des CAP et la diversité des

trajectoires d’innovations selon les opérateurs : GMS,

producteurs, transporteurs (Vaillant et al., 2017). Cette

dimension fonctionnelle bénéficie du rôle facilitateur

d’intermédiaires (institutions publiques, associations,

réseaux - Kacioui-Maurin et al., 2021) et s’appuie sur la

coopération (cf. ci-contre Raimbert et Raton, 2021)

https://doi.org/10.3166/ges.16.455-478
https://doi.org/10.1051/nss/2017017
https://doi.org/10.3917/inno.pr1.0018
https://doi.org/10.1080/12507970.2021.1972855
http://journals.openedition.org/developpementdurable/18754
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• Les quatre dimensions de la proximité comme cadre

d’analyse de la relocalisation des circuits alimentaires

de proximité (CAP - tableau ci-contre Praly et al., 2014)

• La dimension spatiale à travers la localisation des

exploitations agricoles en CAP, entre proximité

urbaine et dispersion dans un rayon d’une centaine de

km selon des logiques ville-campagne, régionale et de

réseau de villes (Baysse-Lainé et Perrin, 2017)

• Le rôle de la dimension relationnelle dans les

innovations logistiques des CAP et la diversité des

trajectoires d’innovations selon les opérateurs : GMS,

producteurs, transporteurs (Vaillant et al., 2017). Cette

dimension fonctionnelle bénéficie du rôle facilitateur

d’intermédiaires (institutions publiques, associations,

réseaux - Kacioui-Maurin et al., 2021) et s’appuie sur la

coopération (cf. ci-contre Raimbert et Raton, 2021)

• L’insertion des producteurs dans des réseaux, assortie

d’une fonction d’intermédiation renforcent la viabilité

(bien-être social, certaines performances économiques,

développement local et démarche environnementale)

des circuits alimentaires de proximité (Noël et al., 2021)

https://doi.org/10.3166/ges.16.455-478
https://doi.org/10.1051/nss/2017017
https://doi.org/10.3917/inno.pr1.0018
https://doi.org/10.1080/12507970.2021.1972855
http://journals.openedition.org/developpementdurable/18754
https://doi.org/10.4000/developpementdurable.18679


1. Cadre théorique et démarche méthodologique

• Une recherche-action pour la production et la consommation

durables

• Une démarche méthodologique qui ne sépare pas l’action de l’analyse

(Cornu, 2021), en privilégiant la pratique participative et collaborative

(Catroux, 2002)

Source

file:///C:/Users/pguillemin/Downloads/INFORMATION PROJET MIRECOURT CONTREXEVILLE 05022023 WORD-1.pdf


1. Cadre théorique et démarche méthodologique

• Une recherche-action pour la production et la consommation

durables

• Une démarche méthodologique qui ne sépare pas l’action de l’analyse

(Cornu, 2021), en privilégiant la pratique participative et collaborative

(Catroux, 2002)

• Implication active des élèves, des enseignant·es et des chercheur·es

• Les contributions de partenaires professionnels (entreprises

cosmétiques ou agricoles) et associatifs (FIG, rucher école)

• Une recherche-action transdisciplinaire (disciplines/expertises,

métiers/statuts, institutions/organisations – cf. graphiques ci-dessous)

2

1

2

1

21
1

2

1
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Disciplines ou expertises mobilisées dans les trois projets

Agronomie

Apiculture

Biologie

Économie

Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

Géographie

Mathématiques-sciences

Organisation et production culinaire

Prévention Santé Environnement

Transformation alimentaire

3

1
1

4

110

2

2
1

Métiers/statuts engagés dans les trois projets
Agriculteur et agricultrice

Apiculteur

Chargé de recherche

Directeur et directrice de lycée ou de service
d'organisme de recherche
Directrice d'association

Enseignant·e Second Degré

Entrepreneuse en cosmétique

Ingénieur·e de recherche

Technicienne de recherche

2

2

2

2

1

Institutions/organisations engagées dans 
les trois projets

Associations

Entreprises

Exploitations agricole

Lycées professionnel ou
agricole
Organisme de recherche

Visite à la Ferme de Braquemont : les professeures de biologie du 

LEGTA et du LMPFM avec des élèves et l’ingénieur agronome 

d’INRAE. Photo : J. Ferreira, printemps 2024.



2. Résultats : L’Assiette 2050, De la terre à la peau et Des PAT au FIG

Ac-Nancy-Metz

Le Paysan Vosgien

Lycée des Métiers Pierre Mendès-France

La Revoyotte

Vosges Télévision

Vosges Matin Vosges Matin

https://ritme.hypotheses.org/14045

https://www.ac-nancy-metz.fr/ateliers-de-formation-et-operation-science-schools-au-lycee-mendes-france-de-contrexeville-121664
https://paysanvosgien.agri-info-nordest.fr/vie-professionnelle/une-degustation-automnale
https://lyc-mendes-france-contrexeville.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/annulation-de-la-journee-portes-ouvertes-du-samedi-14-mars-8751.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23353
https://www.alarevoyotte.com/nos-fermes/ferme-de-braquemont.html
https://www.vosgestelevision.tv/info/info/Haies-avenir-kkqymbEqiZ.html
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/05/17/photos-la-ferme-de-braquemont-ouvre-ses-portes-ce-samedi-a-mirecourt
https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2023/06/16/mirecourt-l-inrae-ouvre-ses-portes-dans-le-cadre-des-journee-de-l-agriculture
https://ritme.hypotheses.org/14045


2.1. La gastronomie prospective au croisement des enseignements agricole et professionnel

• Lier transition agroécologique, relocalisation et changement 

climatique par la prospective alimentaire (Poux et Aubert, 2018)

• Bac STAV (1ère), référentiel « semaine santé et développement 

durable » du module Gestion des Ressources et de l’Alimentation 

(GRA) dans le cadre de Produire Autrement (Mayen, 2016)

• Bac pro Hôtellerie-Restauration, parcours Cuisine et 

Commercialisation et Service en Restauration (CSR)

• Partenariats et circuits de proximité : le LEGTA fournit la viande 

de bœuf, INRAE les pois carrés (gesse)

• Des ajustements à trouver sur la viande, une reconnaissance 

académique et médiatique

Photos : Mina Silvente, 16/03/2024.

Vosges Matin

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/une-europe-agroecologique-en-2050-une-agriculture
https://doi.org/10.3917/pour.219.0247
https://www.vosgesmatin.fr/education/2021/03/27/mirecourt-des-eleves-du-lycee-agricole-imaginent-l-evolution-de-notre-assiette-en-2050


2.2. L’agri-cosmétique locale comme ouverture pédagogique et diversification scientifique

• Élargir les enjeux du Produire Autrement au-delà de 

l’enseignement agricole (Mayen, 2016)

• Bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie (1ère), module de 

type « chef d’œuvre », qui vise « l’expression de talents liés au 

métier futur, mis en œuvre durant les deux années première et 

terminale […] évalué en fin de cycle [il] peut prendre toute 

forme (im)matérielle dont la conception/réalisation de 

produit(s) fini(s) : une démarche entrepreneuriale virtuelle, 

l’organisation d’un salon ». Travail de mobilisation des élèves 

propre à l’enseignement professionnel (Reverdy, 2013).
Présentation des productions végétales 

expérimentales, dont les oléagineux. 

P. Guillemin, INRAE, 8/09/24.

Lancement du chef d’œuvre dans la cave 

voutée INRAE, avec l’équipe pédagogique. 

C. Thierry, INRAE, 8/09/24.

https://doi.org/10.3917/pour.219.0247
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5180/5180-186-p46.pdf


2.2. L’agri-cosmétique locale comme ouverture pédagogique et diversification scientifique

Présentation des abeilles et de la ruche 

par un bénévole du rucher-école. 

C. Thierry, INRAE, 8/09/24.

Présentation des productions végétales 

expérimentales, dont les oléagineux. 

P. Guillemin, INRAE, 8/09/24.

Lancement du chef d’œuvre dans la cave 

voutée INRAE, avec l’équipe pédagogique. 

C. Thierry, INRAE, 8/09/24.

Visite d’un atelier cosmétique artisanal à Soulousse-sous-Saint-Élophe. 

C. Thierry, INRAE, 8/09/24.

• Élargir les enjeux du Produire Autrement au-delà de 

l’enseignement agricole (Mayen, 2016)

• Bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie (1ère), module de 

type « chef d’œuvre », qui vise « l’expression de talents liés au 

métier futur, mis en œuvre durant les deux années première et 

terminale […] évalué en fin de cycle [il] peut prendre toute 

forme (im)matérielle dont la conception/réalisation de 

produit(s) fini(s) : une démarche entrepreneuriale virtuelle, 

l’organisation d’un salon ». Travail de mobilisation des élèves 

propre à l’enseignement professionnel (Reverdy, 2013).

• Partenariats et transdisciplinarité : visite de la ferme INRAE et 

interventions de chercheurs au lycée, rencontres de néo-

entrepreneuses en cosmétique durable et avec le bénévole d’un 

rucher-école, jury mixte enseignantes-chercheur, préparation 

conjointe d’une communication pour le colloque de l’ASRDLF 

2024

• Partenariats et circuits de proximité : INRAE fournit de la 

cameline et du lait à cellules, le LEGTA fournit du surplus de gras 

de porcs 

• Mise à l’épreuve : des matières premières à récolter voire 

transformer et livrer, des recettes à tester puis à fabriquer-

conditionner

https://doi.org/10.3917/pour.219.0247
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5180/5180-186-p46.pdf


2.3. Du Salon de l’Agriculture et Festival International de Géographie : la végétalisation de l’assiette 

• Populariser une légumineuse agroécologique par la 

végétalisation alimentaire : distribution de sachets de 200 gr. 

de gesse avec un flyer : côté pile l’allié agro, côté face la recette 

gastro

• Bac pro Hôtellerie-Restauration, parcours Cuisine et 

Commercialisation et Service en Restauration (CSR)

• Partenariats et transdisciplinarité : les professeurs 

d’organisation et préparation culinaire du LMPMF partagent leur 

recette, adaptée par les scientifiques et communicants d’INRAE

INRAE, 2024.

https://intranet.inrae.fr/national/vie-de-linstitut/salon-de-lagriculture-2024-32528


2.3. Du Salon de l’Agriculture et Festival International de Géographie : la végétalisation de l’assiette 

• Populariser une légumineuse agroécologique par la 

végétalisation alimentaire : distribution de sachets de 200 gr. 

de gesse avec un flyer : côté pile l’allié agro, côté face la recette 

gastro

• Bac pro Hôtellerie-Restauration, parcours Cuisine et 

Commercialisation et Service en Restauration (CSR)

• Partenariats et transdisciplinarité : les professeurs 

d’organisation et préparation culinaire du LMPMF partagent leur 

recette adaptée par les scientifiques et communicants d’INRAE

• Développer les transitions agri-alimentaires par 

l’expérimentation agroécologique et culinaire, et la 

démonstration gastronomique : des PAT au FIG/pâtes aux figues !

• Partenariats et circuits de proximités : INRAE fournit les 

céréales, légumineuses et le lait de foin (soutien financier de la 

direction de la communication), en veillant à mutualiser le 

transport avec les navettes pendulaires d’enseignants. Les 

professeurs de cuisine dédie le 1er mois de cours de terminale à 

l’expérimentation de recettes pour une démonstration et un 

service à emporter le jour de l’ouverture du FIG.

• Mise à l’épreuve : des matières premières à récolter voire 

transformer et livrer, des recettes à tester puis à fabriquer-servir

INRAE, 2024.

Démonstration culinaire du chef Philippe Laruelle au FIG 2018

https://intranet.inrae.fr/national/vie-de-linstitut/salon-de-lagriculture-2024-32528
https://www.youtube.com/watch?v=0_3TlsuqH4M


3. Les proximités au cœur des synergies entre modèles d’enseignement et d’innovation durable

• Ne pas préjuger de la

concrétisation de certains

projet ou des impacts du

premier réalisé

• Analyser les proximités

activités par la transversalité et

pour la durabilité (3.1)

• Identifier les facteurs de

transversalité innovante

pour la transition des modèles

d’enseignement et de

développement local (3.2)



3.1. Transversalité, durabilité et proximités entremêlées

• Une proximité géographique structurée

par l’historique proximité relationnelle

entre le LEGTA et INRAE (accueil annuel de

centaines d’apprenants agricoles et

forestiers, agroforesterie ou

commercialisation mutualisée, actions de

disséminations partagées

• La nouvelle proximité relationnelle entre

INRAE et LMPMF comme levier de la

dimensions fonctionnelle pour la

livraison de matières première

• Cette perspective d’activation de la

dimension fonctionnelle garantit la

dimension économique du montage de

projet

• Au-delà, la dimension économique

s’incarne dans la recherche de nouveaux

débouchés et dans l’adaptation de

l’offre alimentaire/cosmétique vectrices

de durabilité (diversification

agroécologique)

Dimension spatiale
Dimension 

relationnelle/sociale
Dimension fonctionnelle Dimension économique

L’Assiette 2050

0-50 km entre chaque 

flux de bien ou 

service entre deux 

partenaires

Base institutionnelle : projet 

inter-lycée ; la recherche 

siège au conseil 

d’administration de l’EPL ; 

la recherche intervient dans 

la formation agricole ; la 

formation agricole 

intervient dans 

l’expérimentation 

scientifique.

Adaptation de l’offre 

culinaire à l’offre agricole 

(travail de légumineuses 

productives mais peu 

connues)

Végétalisation des recettes du 

restaurant d’application / 

Recherche de nouveaux 

débouchés agricoles (gesse) / 

Popularisation alimentaire 

(velouté de gesse)

De la terre à la 

peau

0-50 km entre chaque 

flux de bien ou 

service entre deux 

partenaires

Bases institutionnelle et 

interpersonnelle : 

capitalisation sur l’Assiette 

2050 ; interconnaissance 

indirecte entre enseignantes 

et scientifiques ; 

élargissement partenarial 

(fermes, artisanes, rucher 

école)

Coordination avec le projet 

Des PAT au FIG des 

commandes,

transformations et livraisons 

pour une mutualisation du 

transport lors de navettes 

pendulaires + ou de 

transport groupé

Engagements à fournir 

gracieusement des matières 

premières aux projets 

pédagogiques et à financer les 

projets (INRAE-LMPMF) / 

Recherche de nouveaux 

débouchés agricoles 

(cameline, lait)

Des PAT au FIG / 

des pâtes aux 

figues

0-50 km entre chaque 

flux de bien ou 

service entre deux 

partenaires / 100 km 

pour l’événementiel 

final / + 300 km pour 

la livraison en fruit 

indisponible 

régionalement

Base organisationnelle et 

institutionnelle : 

appartenance disciplinaire 

commune (INRAE-FIG) et 

projets en commun (INRAE 

et Pays de la Déodatie) / 

capitalisation sur les deux 

projets précédents (INRAE-

LMPMF)

Coordination avec le projet 

De la terre à la peau des 

commandes et des 

transformation et de 

livraison pour une 

mutualisation du transport 

lors de navettes pendulaires 

Engagement dans la 

végétalisation des filières 

agri-alimentaires (populations 

de matières premières et de 

recettes) / Mobilisation de 

filières de transformation à la 

ferme pour davantage de 

valeur ajoutée agricole (STG 

lait de foin)



3.1. Une transversalité innovante pour la transition des modèles d’enseignement et de développement local

Facteurs d'innovation en territoires 

ruraux (Ville, 2022)
Caractéristique des projets analysés Exemple

Une particularité, une force locale

Un patrimoine et une histoire
Le thermalisme et les établissements 

gastronomiques et de bien-être

Une idée nouvelle

Inscrire la durabilité aux programmes 

d'apprentissages et dans les projets 

professionnels

Un collectif "chef d'orchestre" Des fonctionnaires

Scientifiques d'INRAE

Enseignantes du second degré 

professionnel ou agricole

Les caractéristiques de l'innovation

Une idée présentée de façon pédagogique
L'agroécologie

La relocalisation économique

Un sujet porteur
La végétalisation alimentaire

L'agri-cosmétique locale

Des conditions

Proximités
Activation des dimensions spatiale, 

relationnelle, fonctionnelle et économique

Ingénierie

Ingénierie agronomique au service des 

enseignements /Ingénierie de projet par 

les scientifiques et enseignantes

Transversalité

Intérêts communs entre programmes 

éducatifs et projet de recherche publics : 

transitions vers la durabilité, produire 

autrement. Plan pluriannuel de la DRAAF, 

ouvert à l'Éducation Nationale

Des effets mesurables ou non

Des réalisations qui se voient

Médiatisation de l'Assiette 2050, 

popularisation au Salon de l'Agriculture / 

Démonstration culinaire au FIG

Fierté d'être dans une logique de réussite

Implication active des élèves, enseignants 

et scientifiques / Analyses réflexives des 

élèves sur le ressenti des projet pour leurs 

évaluations

• Le développement local des campagnes :

dynamique endogène mettant à profit des

opportunités mêlant nouveauté institutionnelle

et capacité organisationnelle locale (Lacquement et

Quéva, 2016). Une combinaison dépendante de

facteurs de succès des innovations rurales

(Ville, 2022)

https://doi.org/10.4000/norois.5978
https://doi.org/10.3917/popav.757.0004
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ruraux (Ville, 2022)
Caractéristique des projets analysés Exemple
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enseignements /Ingénierie de projet par 

les scientifiques et enseignantes

Transversalité

Intérêts communs entre programmes 

éducatifs et projet de recherche publics : 

transitions vers la durabilité, produire 

autrement. Plan pluriannuel de la DRAAF, 

ouvert à l'Éducation Nationale

Des effets mesurables ou non

Des réalisations qui se voient

Médiatisation de l'Assiette 2050, 

popularisation au Salon de l'Agriculture / 

Démonstration culinaire au FIG

Fierté d'être dans une logique de réussite

Implication active des élèves, enseignants 

et scientifiques / Analyses réflexives des 

élèves sur le ressenti des projet pour leurs 

évaluations

• Le développement local des campagnes :

dynamique endogène mettant à profit des

opportunités mêlant nouveauté institutionnelle

et capacité organisationnelle locale (Lacquement et

Quéva, 2016). Une combinaison dépendante de

facteurs de succès des innovations rurales

(Ville, 2022)

• Une recherche-action transdisciplinaire qui place

les élèves acteurs et auteurs de leur formation

via des apprentissages concrets et une

autonomie pratique et réflexive (Reverdy, 2013) :

une logique en phase avec le travail de

mobilisation des élèves dans l’enseignement

professionnel (Jellab, 2005).
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• Un mode d’enseignement professionnel qui

s’articule à celui de l’enseignement agricole

(Gaborieau et Peltier, 2016), dans l’optique de

Produire autrement.
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dynamique endogène mettant à profit des

opportunités mêlant nouveauté institutionnelle

et capacité organisationnelle locale (Lacquement et

Quéva, 2016). Une combinaison dépendante de

facteurs de succès des innovations rurales

(Ville, 2022)

• Une recherche-action transdisciplinaire qui place

les élèves acteurs et auteurs de leur formation

via des apprentissages concrets et une

autonomie pratique et réflexive (Reverdy, 2013) :

une logique en phase avec le travail de

mobilisation des élèves dans l’enseignement
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• Un mode d’enseignement professionnel qui

s’articule à celui de l’enseignement agricole
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• Des modes d’enseignement et pratiques de

recherche qui actualisent les facteurs

d’innovations rurales (Ville, 2022) dans une optique

moins entrepreneuriale et mettant en lumière
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publics.
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Conclusion

• Élaboration d’une convention liant INRAE au

LMPMF, pour asseoir les proximités

institutionnelles et relationnelles d’une

recherche-action informelle mais soutenue par

les établissements

• La durabilité des projets partenariaux se

réévaluera à l’aune de leur

finalisation/concrétisation : incertitudes

météorologiques et agricole en matière de

quantité et qualité de récoltes, fonctionnelle en

matière d’expédition (figues bio)

• Incertitudes institutionnelles pour De la terre

à la peau, du fait de la réforme du Bac Pro. :

revalorisation des dotations horaires

disciplinaires à moyen constant, au détriment des

enseignements par projet

Nous tenons à remercier les directions des différents services publics, qui ont soutenu et soutiennent ces projets : Majid

Haouaci et José Ferreira puis Ahmed Ahouani pour le lycée des Métiers Pierre Mendès-France de Contrexéville ; Nathalie

Royet pour le Campus agricole et forestier de Mirecourt ; Bénédicte Autret et Amandine Durpoix pour l’unité INRAE-Aster.

Sans oublier les collègues des équipes pédagogiques et scientifiques (tout particulièrement Guillaume Bonnard, Corinne

Defrain, Jean-Pierre Dupuy, Frédéric Guillot, Laurence Poncelet, Franck Sangouard, Victor Sobreiro), ainsi que la direction de

la communication d’INRAE. Et nous souhaitons aussi remercier l’ensemble des entrepreneurs et entrepreneuses (Estelle et

Hervé Laurrin, Thierry Lecler) et bénévoles (Gérard Grépinet) associés à la mise en œuvre des projets.

Ci-dessus, préfiguration du chef

d’œuvre lors d’une visite des élèves

du LMPMF au lycée agricole (en

haut à droite) – J. Ferreira, 2023.

Ci-contre : inauguration du chef

d’œuvre et parrainage de la

promotion en visite à l’UR ASTER –

C. Thierry, 8/09/2023.
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