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Le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural (Civam), ce sont 
plus de 200 associations qui défendent depuis 
plus d’un demi siècle des enjeux tels que la pré-
servation de l’environnement, l’offre d’aliments 

de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la pro-
motion d’une agriculture durable, le maintien d’un monde rural 
facteur de cohésion sociale.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’inté-
gration socio-économique, le Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC), propose aux jeunes 
de treize à trente ans vivant à la campagne ou 
qui l’envisagent, de s’engager avec d’autres pour 

l’amélioration de la qualité de vie, de leur environnement et de la 
société qui les entoure par l’action, la réfl exion, la recherche de sens 
et la formation. 

Le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) consi-
dère qu’il est nécessaire de soutenir le déve-
loppement d’autres activités à la campagne 
et, face aux interrogations de notre société, 

qu’il est urgent de leur donner un sens : s’installer à la campagne, 
monter une entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un 
mode de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et de mise 
en lien des personnes qui font le choix de s’installer et vivre en 
milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les 
pratiques et les métiers du dé-
veloppement local Cap Rural a 

pour vocation de promouvoir le développement des territoires 
ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. Depuis 1996, Cap Rural 
porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions diversi-
fi ées (productive, résidentielle, touristique et nature), compo-
sés par une mixité de populations et d’activités, et mettant en 
oeuvre de réelles dynamiques économiques, sociales et envi-
ronnementales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une 
coordination d’associations se 
reconnaissant dans des valeurs 

communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture 
comme l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les iné-
galités, injustices, ou encore dans l’entrainement mental. Ses 
membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, de 
l’habiter, de la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de 
l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent 
ensemble pour se renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuelle-
ment, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Quatrième de couverture
Ce photogramme, extrait du fi lm Les cowboys (2016), et d’autres œuvres 
de l’artiste Julie Chaffort sont à découvrir au festival l’Été photographique 
de Lectoure. Depuis trente ans, cet événement constitue un temps fort de la 
programmation du Centre d’art et de photographie de Lectoure qui œuvre 
toute l’année sur le territoire rural du Gers en proposant expositions, rési-

dences de création, actions culturelles et de médiation. Chaque été le festival invite les visiteurs à une déambu-
lation dans la ville, à la découverte d’expositions dans des lieux imprégnés d’histoires et de mémoires. 
L’édition 2019 s’intéresse à des artistes qui interrogent la place de l’Homme dans le monde, son rapport aux 
vivants, végétaux et animaux, à la nature au sens large. Par la photographie, des installations ou encore de 
la vidéo, les artistes invités actualisent les représentations des territoires qu’ils traversent et expérimentent. À 
découvrir jusqu’au 22 septembre 2019. Plus d’infos : www.centre-photo-lectoure.fr.

dences de création, actions culturelles et de médiation. Chaque été le festival invite les visiteurs à une déambu-
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Mercure,
dieu du commerce… 

uelle que soit sa défi nition (astronomique, météorologique, 
calendaire…) et l’hémisphère dans lequel on se trouve, l’été est la 
saison la plus chaude, celle où l’ensoleillement est à son maximum, en 

lien avec les journées les plus longues de l’année. L’été est aussi utilisé comme 
une métaphore d’une période faste, d’une apogée. En France métropolitaine, 
les épisodes caniculaires de ce début d’été 2019 nous amèneront peut-être à 
faire évoluer cette image de zénith. Mais n’ayons crainte, les pouvoirs publics 
et les entreprises nous protègent. Pas question de revivre le traumatisme 
de la canicule de 2003 qui avait fait près de 20 000 morts, en France.

Alors que l’Assemblée nationale vient d’approuver la ratifi cation du traité 
de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, dénoncé par de 
nombreux observateurs comme une calamité climatique, les messages 
de prévention se multiplient à la radio, à la télévision, dans les trains et 
transports en commun… : « Hydratez-vous, déplacez-vous le moins possible, 
faites attention aux plus fragiles, etc. » Les entreprises sont aussi sur le coup. 
Pour preuve, La Poste, entreprise publique devenue société anonyme à 
capitaux publics en 2010, se diversifi e (au prix d’une dégradation continue 
de la qualité de son métier premier, distribuer du courrier, et des conditions 
de travail des salariés et intérimaires). Avec le service « Veiller sur mes 
parents »1, à partir de 19,90 euros par mois, La Poste entend « contribuer au 
maintien à domicile des personnes âgées ». Le principe : des enfants paient 
(avec différentes options) pour qu’un facteur réalise des visites régulières au 
domicile d’un parent, pour la mise en place d’un système de télé-assistance 
permettant d’assurer sa sécurité et de rassurer la personne et les enfants à 
qui le facteur fait des comptes-rendus de visite au moyen d’une application. 
Le must de l’interaction : la possibilité de souscrire un abonnement gratuit 
au mensuel « Famileo », une gazette personnalisée familiale générée à 
partir de photos et de messages que le facteur livre sous format papier au 
parent qu’il vient visiter. Partez en vacances tranquilles ! Tristes latitudes.

Et parfois, l’État et les entreprises s’allient pour construire ensemble 
les solutions de demain, comme en témoigne l’appel à projets lancé 
cette fi n de printemps par le Préfet coordinateur du Massif central et la 
Fondation avril, adossée au groupe agroindustriel Avril (ex-Sofi protéol) 
spécialisé dans l’oléochimie, les biocarburants, les biotechnologies, 
mais aussi l’alimentation humaine et animale. Cet appel à projets2 
entend favoriser l’émergence de projets locaux multi-acteurs associant 
développement territorial et transitions agricoles dans le Massif central. 
L’agro-industrie et l’État main dans la main pour accélérer la transition 
agro-écologique... Comme un poisson d’avril au milieu de l’été.   

Tourisme, liens entre les personnes et les générations, nouveaux services, 
écologie, transition et modèle de développement… Ces différents sujets 
sont en lien avec le dossier de ce numéro consacré à la gentrifi cation rurale, 
entendue comme une manière d’interroger les évolutions des espaces 
ruraux et les rapports de forces qui s’y jouent. Les interroger et mieux les 
comprendre pour agir. À bientôt pour une rentrée qui elle aussi sera chaude ! 

hélÈne bustos, resPonsable de la rédaction

1 - www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents. 
2 - Pour en savoir plus : www.fondationavril.org/#informez-vous. 
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vous avez dit gentrification rurale ?   
Le 22 mai dernier, des acteurs du développement agricole et rural étaient 
réunis à Clermont-Ferrand pour une journée de réfl exion sur la gentrifi -
cation rurale, une grille intéressante pour lire les évolutions de certains 
territoires ruraux. Ce dossier reprend des échanges et questionnements 
de cette journée et apporte quelques réponses. 
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vous avez dit 
gentrification rurale ? 

n géographie, la gentrification rurale est définie comme un processus démo-
graphique, social et spatial lié à l’arrivée de ménages disposant de capitaux 
économiques, culturels ou sociaux supérieurs à ceux des populations présentes 
dans les campagnes qu’ils investissent. Progressivement, l’implantation des 

nouveaux venus se traduit par le déplacement ou le remplacement direct ou indirect, 
partiel ou total de celles et ceux antérieurement présents, ainsi que par une difficulté 
d’installation pour des populations moins pourvues en capitaux. Pour les chercheurs, 
la notion vise à décrire, à interroger et à mettre en lumière des inégalités et autres 
rapports de domination au sein des territoires et sociétés étudiées.
 
Le 22 mai dernier, une vingtaine de personnes engagées dans le développement agri-
cole et rural et œuvrant plus ou moins directement au « renouveau rural », étaient 
réunies à Clermont-Ferrand pour une journée de réflexion sur la gentrification rurale. 
Qu’on s’intéresse à l’installation de nouveaux actifs agricoles, à l’accompagnement à 
la création d’activité, à la transition agro-écologique, à l’accueil de nouvelles popu-
lations, à l’accès à la culture ou encore à la protection de l’environnement, le sujet 
interpelle. Quelle est la réalité de ce processus à l’œuvre aujourd’hui ? Quels sont les 
moteurs de dynamiques qui créent de l’exclusion dans les espaces ruraux ? Et quels 
rôles certaines politiques publiques jouent-elles ? Ce dossier, nourri des échanges et 
questionnements de cette journée, apporte des éléments de réponse.  

e
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●	Une grille pour l’analyse 

des évolutions du rural ....................... ii

●	La nature au coeur du processus 
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automne dernier a été marqué 
par la création d’une Zone à dé-
fendre à la Plaine, en plein cœur 

de Marseille. Le quartier est sous le joug 
d’un programme municipal de « requalifi -
cation », entré dans une phase de travaux 
mi-octobre. Nombreux sont les habitants 
et habitués du lieu à dénoncer un projet 
d’aménagement bureaucratique et anti-
pauvres et, plus généralement, la gentrifi -
cation du quartier1. Ce terme, qui vient de 
l’anglais gentry (bourgeoisie), désigne le 
processus de transformation de certains 
quartiers populaires en lien avec l’arrivée 
de catégories sociales plus favorisées .
En France, cette grille de lecture est 
d’abord mobilisée en contexte urbain 
à partir des années 2000 et, depuis 
quelques années, des géographes et 
sociologues s’intéressent également à la 
pertinence de son utilisation pour décrire 
les évolutions des espaces ruraux, sachant 
que nombre d’entre eux regagnent désor-
mais de la population (cf. encadré pIII). 
Ainsi pourrait-on défi nir la gentrifi cation 
rurale comme un processus démogra-
phique, social et spatial lié à l’arrivée 
de ménages disposant de capitaux éco-
nomiques, culturels ou sociaux supé-
rieurs à ceux des populations présentes 
dans les campagnes qu’ils investissent. 
Progressivement, l’implantation de ces 
nouveaux venus se traduit par le dé-
placement ou le remplacement direct 
ou indirect, partiel ou total des popu-
lations antérieurement installées, ainsi 
que par la diffi culté d’installation pour 
des populations moins pourvues en 
capitaux2. « Cette défi nition est riche et il 
important de ne pas s’arrêter à “ l’arrivée de 
nouvelles populations ” », met en garde 
le géographe Samuel Depraz qui, dans 

L’

Aujourd’hui investie par la recherche, la notion de gentrifi cation 
rurale entend éclairer sous un nouveau jour les recompositions 
sociales et spatiales, en lien avec les politiques publiques. 

ii Transrural initiatives

… 

Une grille pour l’analyse 
des évolutions du rural    

ses travaux, s’intéresse notamment à 
l’impact des zones naturelles protégées 
dans les changements de représentation 
des campagnes. En d’autres termes, « le 
concept est à manier avec précision pour en 
préserver la valeur critique, il ne s’agit pas 
de confondre gentrifi cation et renaissance 
rurale, caractérisée par de nouvelles dyna-
miques liées à des migrations de personnes 
qui sont loin d’être toutes dotées en capital 
économique et/ou culturel. Il faut rechercher 
si ces dynamiques produisent de l’exclusion 
(réelle ou symbolique). » Tous les territoires 
ruraux où de nouvelles populations arri-
vent ne sont donc pas forcément gentri-
fi és ou en voie de gentrifi cation !

poUrqUoi s’y intéresser
L’impact des nouvelles populations est 
souvent décrit de manière positive (pour 
« la vie des territoires », le « maintien de 
services », « la réhabilitation du patri-
moine »…). S’intéresser à la notion de 
gentrifi cation rurale, c’est creuser plus 
en profondeur ce poids et ces apports et 
s’interroger sur l’émergence d’inégalités. 
C’est peut-être aussi décortiquer et réfl é-
chir sur ce que l’on nomme (parfois pudi-
quement) « tensions locales » ou confl its 
d’usage et entrevoir des pistes de dépas-
sement collectives. 
Pour le géographe Pierre Pistre, dont 
la thèse de doctorat soutenue en 2012 

Une néo-notion venAnt De L’UrbAin ? 
Suite à son apparition dans le monde anglo-saxon, en 1964, dans les écrits de la socio-
logue marxiste Ruth Glass, la notion de « gentrifi cation » a essentiellement été employée, en 
France, pour décrire des évolutions en contexte urbain. À l’origine, le terme vise à décrire des 
formes de domination et l’apparition d’inégalités entre différents groupes sociaux, résultant 
d’un processus d’appropriation d’un espace par une population plus diplômée et mieux dotée 
en capital économique que les résidents, au détriment de ces derniers qui en sont progressi-
vement évincés.
Récemment, l’usage de cette notion s’est étendu à l’étude des campagnes françaises, à 
mesure des mouvements migratoires vers les espaces ruraux, aujourd’hui recherchés par de 
nombreux citadins comme milieu alternatif à l’urbain. Même si, dans l’Hexagone, le phéno-
mène ne concerne que quelques territoires et qu’une diversité de dynamiques spécifi ques s’y 
ajoute (politiques publiques de revalorisation des territoires ruraux, vieillissement des popu-
lations rurales...), les mécanismes avérés de recomposition sociale, économique et paysagère 
semblent concomitants avec ceux observés dans nombres de quartiers urbains. 
L’application de la notion de gentrifi cation à la ruralité interpelle cependant. Les nouveaux 
arrivants ne sont pas seulement issus de milieux favorisés. On peut distinguer dans les fl ux 
migratoires des « réfugiés économiques » qui fuient la ville devenue inaccessible. De plus, les 
populations « natives » sont généralement moins défavorisées et plus ancrées dans leur bas-
sin de vie que celles des quartiers urbains en cours de gentrifi cation. Elles n’ont pas vocation 
à partir et cohabitent plus ou moins heureusement avec les nouveaux arrivants. Les inégalités 
existent, mais les rapports de forces sont bien différents de ceux identifi és en milieu urbain. 

Florence eldin (esPace social et culturel du diois) 
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MigrAtions et renoUveAU rUrAL  
Les recensements de population nous apprennent que jusqu’en 1990, l’urbain gagnait des habi-
tants aux dépens du rural1. Néanmoins, dès 1975, une migration inverse devient visible : si 
100 000 ruraux deviennent urbains chaque année jusqu’en 1990, 70 000 personnes quittent 
tous les ans la ville pour le rural ou le périurbain (communes où plus de 40 % des actifs vont 
travailler tous les jours dans un pôle urbain). 
Une étude2 plus fi ne des fl ux migratoires sur la période 1990-1999 montre que « l’exode urbain » 
se répand d’abord sur les zones périurbaines anciennes (avec un solde positif de près de 800 000 
migrants sur la période), puis sur des communes plus périphériques devenues périurbaines entre 
1990 et 1999. Ce fl ux largement majoritaire traduit le phénomène d’étalement urbain. En re-
gard, les migrations vers l’espace à dominante rurale sont deux fois moins importantes. 

où l’on va en fonction d’où l’on vient 
Sur la période, ces migrations hors des villes vers le périurbain sont un peu plus le fait de 
ménages jeunes avec enfants et de « grands ménages ». Les professions intermédiaires, les em-
ployés et les ouvriers, lorsqu’ils quittent les villes et le périurbain ancien, vont pour un tiers dans 
le périurbain nouveau et presque autant arrivent dans le rural sous infl uence urbaine (communes 
où de 20 à 40 % des actifs se rendent quotidiennement dans un pôle urbain). Le dernier tiers 
migre vers les zones rurales.
Quant aux classes aisées, entre 1990 et 1999, elles vont d’abord vers le périurbain nouveau et 
vers le rural sous infl uence urbaine (65 % des migrations). Par contre, 45 % des retraités quittent 
l’urbain pour aller vers le rural (mais cela ne représente que quelque 150 000 personnes en neuf 
ans). Enfi n, dans la même période, sur 180 000 chômeurs ayant quitté l’urbain, plus de 40 % 
sont allés vers le rural. 
En 2019, pour la plupart des espaces ruraux, l’arrivée de nouvelles populations a fait du déclin 
démographique un souvenir (les soldes naturels restant très souvent négatifs). Globalement, 
seuls le Nord et le Nord-Est de l’Hexagone continuent à perdre de la population. Comprendre les 
recompositions à l’œuvre nécessite d’appréhender les motivations des personnes (coûts du fon-
cier et des loyers, agrément, désir de nature, retour au pays…) et les conditions dans lesquelles 
ces migrations s’opèrent.  

isabelle barnier

1 - Pris dans son sens simplifi é de « non-urbain » et incluant les petites unités urbaines et le périurbain récent.
2 - www.espacestemps.net/articles/migrations-residentielles-urbain-vers-rural-en-france. 

portait sur les renouveaux des cam-
pagnes françaises3, « on croit souvent que 
le rural est moins socialement marqué qu’ail-
leurs et qu’il s’y jouerait moins de hiérarchie 
sociale mais c’est faux ». Dans la conclusion 
de son travail de thèse, Pierre Pistre reste 
cependant nuancé quant à la réalité du 
phénomène de gentrifi cation rurale dans 
les campagnes françaises : « Il n’y a rien de 
comparable avec l’intensité du phénomène en 
Angleterre. » 

signes AvAnt-coUreUrs 
En France, le processus ne concerne de 
manière avancée que quelques espaces 
(cf. encadré pIV) et se manifeste en gé-
néral à des échelles très fi nes. « Il s’agit 
généralement de territoires riches en amé-
nités environnementales, souvent protégés 
ou valorisés (périmètres de protection, patri-
monialisation, mise en tourisme) », observe 
Greta Tommasi, géographe au Géolab, 
à Limoges, laboratoire qui a notamment 
organisé un colloque sur le thème de 
la gentrifi cation rurale les 22 et 23 no-
vembre 20184.
Les marqueurs d’un processus de gen-
trifi cation en cours sont nombreux et de 
différentes natures : modifi cation des 
représentations du paysage et de la na-
ture (cf. pVI) ; augmentation des valeurs 
locatives et plus généralement du marché 
immobilier ; diffi culté d’accès au foncier ; 
changement dans l’offre culturelle, de ser-
vices et de commerces ; durcissement des 
règles d’urbanisme et existence de pres-
criptions de rénovation contraignantes 
(cf. pVIII) ; évolution du paysage poli-
tique, notamment dans les conseils muni-
cipaux… « On ne retrouve pas forcément la 
totalité de ces critères, mais la gentrifi cation 
résulte de l’addition de tout ou partie d’entre 
eux », estime Samuel Depraz pour qui la 
dimension économique (marchés foncier, 
locatif et immobilier) est très importante. 
Comme en ville, on peut aussi observer 
différentes phases. L’arrivée dans un ter-
ritoire de personnes dotées d’un capital 
culturel (mais pas forcément économique) 
important peut contribuer à transformer 
les activités et représentations de l’envi-
ronnement dans lequel elles évoluent. Et 
ces nouvelles dynamiques, physiques et 
symboliques, pourront par la suite attirer 

Dans nombre de campagnes anglaises, comme ici autour de la ville de Leicester, les maisons sont rénovées dans le 
respect du style et des matériaux traditionnels. Le cadre collectif créé par les efforts des individus met en évidence le 

partage de codes culturels et sociaux entre les membres des middle classes. 

… 



vous avez dit gentrification rurale ? 

 n˚475 • juillet-août 2019

DoSSIeR

iv Transrural initiatives

… de nouvelles populations, plus ou 
moins riches… 
S’intéresser à la gentrifi cation rurale 
amène assez rapidement à se deman-
der dans quelle mesure les « politiques 
publiques » nationales et locales – ceux 
qui les font et ceux qui les appliquent – 
sont conscients du phénomène et des 
potentielles inégalités dont il est porteur. 
La réponse n’est pas forcément évidente 
(cf. pVII et pX) et, pour Greta Tommasi, « il 
ne faut pas perdre de vue que l’accueil et la 
création de nouvelles activités restent la prio-
rité dans bon nombre de territoires ruraux ». 

conscientisAtion DU phénoMène
De plus, mettre la focale sur ce processus 
(et donc sur les nouveaux arrivants) ne 
masque-t-il pas d’autres réalités comme 
l’appropriation ou la valorisation spécula-
tive des territoires par les notables locaux 
(propriétaires immobiliers et fonciers ai-
sés) ou encore la recherche de plus-values 
de cession par des agriculteurs en fi n de 
carrière et à la retraite de misère… ? « On 
a plus de facilité à appréhender ce qui change 
que ce qui est, analyse Samuel Depraz. En 
termes de recherche, c’est aussi plus vendable 
et plus simple que d’accéder à des mondes 
clos, comme peuvent l’être la Brenne ou la 

Le LUberon, Un cAs D’écoLe  
Le massif préalpin du Luberon, à cheval 
sur les départements du Vaucluse et des 
Alpes-de-Haute-Provence, s’étend sur une 
ligne ouest-est de 60 kilomètres avec Ca-
vaillon à l’ouest et Manosque à l’est. Il est 
limité au sud par la Durance et, au nord, 
par le Calavon. Ses nombreux villages et 
ses paysages ont été magnifi és par les 
peintres depuis le XIXe siècle et l’image 
du massif est connotée très positivement 
dès l’entre-deux-guerres. Dans les années 
1930, des artistes comme les peintres 
André Lhote et Marc Chagall ou encore 
l’écrivain Samuel Beckett s’y installent ; 
ils seront suivis par de nombreux autres. 
Ces installations génèrent la mise en place 
de réseaux qui se densifi ent Après-guerre, 
notamment après la création du festival 
de théâtre d’Avignon en 1947. À partir 
de ce moment-là, un nombre croissant de 
personnalités viennent chercher le calme 
et la mise au vert pour des durées plus 
ou moins longues. Au cours des années 
1980, un basculement s’opère avec la 
massifi cation de l’investissement dans le 
massif de Luberon par de nouvelles caté-
gories de population plus fortunées : per-
sonnalités du cinéma, de la télévision, de 
la politique ou de la fi nance. 
Au-delà de la représentation esthétique 
des paysages provençaux, ces vagues 
successives d’arrivées ont eu des impacts 
économiques conséquents favorisant 
l’éviction (population ne pouvant plus 
vivre sur le territoire ou impossibilité pour 
d’autres d’y (re)venir) : envol des prix de 
l’immobilier, installation d’infrastructures 
touristiques de luxe, réduction considé-
rable de la disponibilité en terres (entre 
2000 et 2010, la surface agricole utile 
s’est réduite de 17 %, contre 3 % en 
moyenne à l’échelle nationale). Le Parc 
naturel régional du Luberon, témoin et 
acteur à la fois de cette gentrifi cation, s’est 
récemment saisi de la question afi n de 
permettre le maintien des exploitants agri-
coles et développer de nouvelles formes 
d’agriculture. (HB)
SouRceS : leS nouveaux BouRgeoiS DeS cam-
pagneS : veRS une éviction RuRale ? - inteRvention 
Du géogRaphe Samuel DepRaZ loRS D’un café géo 
À annecy, le 19 mai 2016 À annecy. 

Sologne, des territoires privatisés par des 
grands domaines de chasse… » 
Les « bourgeois bohèmes », en milieu 
urbain comme en rural, sont facilement 
montrés du doigt et qualifi és de « gen-
trifi eurs ». « Il faut sortir de la vision du 
gentrifi eur responsable à titre individuel de 
la domination, insiste Greta Tommasi. La 
gentrifi cation se joue à différentes échelles. 
C’est assez facile de se sentir visé mais ce 
processus ne dépend pas d’un individu ; des 
mouvements bien plus larges (logiques de 
rente, touristifi cation, capitalisme...) parti-
cipent à la dépossession. »

■	Hélène bustos (transrural)

1 - Voir, par exemple : https://portail.basta-
mag.net/La-Plaine-une-zone-a-defendre-au-
coeur-de-Marseille-resiste-a-la-mairie-et-aux.

2 - Défi nition donnée par la géographe Greta 
Tommasi dans son article La gentrifi cation 
rurale, un regard critique sur les évolutions des 
campagnes françaises (2018), à lire sur : http://
geoconfl uences.ens-lyon.fr.

3 - Renouveaux des campagnes françaises : évo-
lutions démographiques, dynamiques spatiales 
et recomposition sociales – thèse de doctorat 
en géographie, soutenue à Paris 7 (2012).

4 - Plus d’infos et de ressources : www.unilim.
fr/geolab/presentation/videos-colloque-gentri-
fi cation-rurale. 
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Dans le Lubéron (Vaucluse), les nouveaux - et riches - propriétaires louent à des agriculteurs une partie de leurs terres, 
mais uniquement pour cultiver de la lavande.
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a proximité avec la nature, les pay-
sages et la recherche d’un autre 
environnement ont été identifi és 

dès les années 1990 comme les prin-
cipaux moteurs des migrations des 
classes moyennes et supérieures depuis 
les villes vers les espaces ruraux. Ces 
migrants façonnent les territoires et leur 
environnement à leur image : transfor-
mations des logements, jardins, villages 
et même paysages…
Ces points communs observés en 
Angleterre ou en France ont amené des 
chercheurs à développer le concept de 
gentrifi cation rurale voire de greentrifi -
cation, qui met d’avantage l’accent sur 
le poids de l’environnement dans les 
causes et conséquences de ces migra-
tions, l’environnement étant entendu 
dans un sens large : les écosystèmes, les 
dimensions paysagères et l’ensemble 
des aménités1 environnementales qui 
en découlent.  

nAtUre, trAnqUiLLité, espAce…
Comme l’explique Frédéric Richard, 
géographe au laboratoire Géolab à 
Limoges, les représentations liées à 
l’environnement contribuent d’abord 
à une construction sociale de la rura-
lité comme un espace attractif. Puis, 
d’autres critères (disponibilité du fon-
cier, prix de l’immobilier…) orientent 
le choix d’un nouveau lieu de vie. Les 
représentations diffèrent selon les mé-
nages et combinent deux grands types 
de visions : celle d’une campagne 
« paysage » et productrice d’aménités 
et celle, plus écologisante, d’une cam-
pagne productrice de services écosysté-
miques. Ces deux visions ont des points 
communs comme l’importance du cadre 

L

« L’environnement » est le principal moteur des migrations vers 
le rural. Les nouveaux venus façonnent ensuite les territoires en 
fonction de leurs représentations de la nature et du rural.

La nature au coeur du processus
de gentrification rurale

… 

Depuis leur création en 1967, certains Parc naturels régionaux (PNR) ont connu une 
forte croissance du tourisme, des activités économiques ou des installations de nou-
veaux résidents. Une grande partie d’entre eux ont soutenu ces développements, même 
s’ils tentaient aussi de limiter les effets négatifs de la pression urbaine et touristique. 
Un PNR, syndicat mixte ouvert regroupant des collectivités territoriales et d’autres ac-
teurs locaux ayant élaboré et signé une charte, a pour rôle de soutenir le développe-
ment économique et social d’un territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine 
naturel, culturel et paysager. Pour le géographe Samuel Depraz, ces structures contri-
buent à créer un registre de langage nouveau autour de l’environnement et sont « des 
périmètres permettant l’expansion de l’idée de nature et de patrimonialisation à travers la 
valorisation des paysages et de la culture locale »1. Les PNR jouent le rôle de « catalyseurs   
de la renaissance rurale. 
Dans le cas du Vexin, au nord-ouest de l’Île-de-France, le géographe Didier Desponds 
note que le PNR et ses abords séduisent de plus en plus de ménages aisés et s’interroge 
sur les effets des réglementations environnementales mises en place : « Ne s’agit-il pas 
aussi, en restreignant de façon drastique l’offre résidentielle, de se doter d’outils effi caces, mais 
politiquement acceptables, contribuant au renforcement de l’entre soi et de la mise à distance 
des populations “ indésirables ” ? »2 Les documents d’urbanisme doivent en effet être com-
patibles avec les règles et orientations des chartes des PNR.
Dans le Luberon (Vaucluse), l’action du Parc en matière de tourisme, la mise en valeur du 
patrimoine et les investissements de personnes fortunées ont contribué à l’explosion des 
prix du foncier et des logements et à l’éviction des populations historiques. « L’image du 
Luberon […] profi te principalement à une activité résidentielle et touristique haut de gamme », 
peut-on lire dans la dernière charte du Parc. Un article paru dans le JDD début juillet3 ré-
vélait que le couturier Pierre Cardin avait acquis une cinquantaine de propriété à Lacoste, 
au cœur du PNR, et dans les environs « qu’il achète à prix d’or, rénove, meuble, équipe. Et 
laisse vides ». La désertifi cation, stade ultime de la gentrifi cation ? (FB)

1 - Les nouveaux bourgeois des campagnes : vers une éviction rurale ? (2016) - à lire sur : https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-01623915/document.
2 - Les impacts d’un parc naturel régional (PNR) sur les évolutions sociodémographiques de son espace 
rural : le cas du Vexin français (2007) - à lire sur : https://journals.openedition.org/norois/1620.
3 -  www.lejdd.fr/Societe/enquete-le-village-fantome-de-pierre-cardin-3908391.

Depuis leur création en 1967, certains Parc naturels régionaux (PNR) ont connu une 

Le rÔLe Des pArc nAtUreLs régionAUX

de vie, la proximité avec la nature, le 
calme, la tranquillité, l’espace… 
« Il y a un mouvement de fond dans la société 
française, on peut le voir avec ces nouvelles 
revues sur le créneau de la campagne, l’éco-

logie, la permaculture…, estime Fréderic 
Richard. Mais il y a aussi, dans Le Figaro ou 
Valeurs actuelles, par exemple, d’autres re-
présentations du rural, qui peut incarner des 
valeurs traditionnelles et plus identitaires. »
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En 2011, les géographes de l’Université de Limoges Julien Dellier et Frédéric Richard
publiaient une étude1 sur l’évolution des campagnes limousines du PNR des Millevaches 
analysée sous le prisme de la gentrifi cation rurale. Ce travail a suscité la réaction de 
certains habitants du territoire, notamment dans les colonnes du journal IPNS, trimestriel 
d’information et de débat du plateau de Millevaches2. 
Pour Christian Vaillant, « néo-Limousin » et rédacteur à IPNS, cette étude pose plusieurs pro-
blèmes. Le premier est l’utilisation du concept d’environnement « tellement général, vague et 
peu discriminant qu’il ne permet guère d’analyser les raisons du choix des néo-Limousins dans 
leur implantation »2. Si le bilan migratoire du Limousin était à cette époque positif, il l’était 
bien moins que dans d’autres régions ou que sur les littoraux. 
Le second réside dans la grille d’analyse choisie : la gentrifi cation rurale. « À vouloir trop 
étendre l’application d’un concept, on lui fait perdre toute pertinence. La gentrifi cation n’est 
qu’une des formes des mutations sociales ». Il note ainsi que les principales caractéristiques 
de la gentrifi cation ne sont pas observables sur le territoire : « On ne trouve nulle part sur 
le plateau ce qui est au fondement de la théorie [de la gentrifi cation rurale], à savoir que 
des catégories sociales aisées chassent des catégories sociales plus défavorisées. » Selon lui, 
l’augmentation du prix du foncier est bien moins problématique que « la rétention exercée par 
les propriétaires locaux qui gèlent un parc immobilier en grande partie inoccupé ». 
Les géographes eux-mêmes expliquent que les néo-Limousins ont à cœur de s’intégrer au 
milieu local et que les motivations profondes de la plupart de ceux qu’ils ont rencontrés leur 
interdisent de mettre en œuvre des pratiques collectives de nature exclusive, ségrégative ou 
confi scatoires. « Si tentative d’exclusion il y a, elle vient plutôt des autochtones réticents à l’égard 
des “ étrangers ” », conclut Christian Vaillant. (FB)

1 - Environnements, migrations et recompositions sociales des campagnes limousines : l’exemple du PNR 
de Millevaches.
2- www.journal-ipns.org.
3 - Les citations sont issues de l’article de Christian Vaillant Quand des géographes étudient le plateau de 
Millevaches…, paru dans IPNS n°34, mars 2011. 

En 2011, les géographes de l’Université de Limoges Julien Dellier et Frédéric Richard
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… Une Diversité De représentAtions
« Pour certains, l’environnement, c’est sani-
taire ; ils ne rejettent pas toute la ville mais 
ne supportent plus la pollution, le bruit ou 
le stress, ajoute Fréderic Richard. D’autres 
quittent une région pour s’installer là où il y 
a de beaux paysages et où ils ne voient plus 
ce qu’ils n’aimaient pas voir : des pauvres, 
des Noirs, des foulards… Il y a aussi d’autres 
gens, comme sur le plateau des Millevaches, 
qui se disent que le rural est un espace des 
possibles, où l’on peut faire des choses. De 
manière générale, la ville n’offre pas ou plus 
les opportunités que recherchent de plus en 
plus de personnes comme faire son potager, 
être dans son jardin, aller voir le producteur 
local… »

rénovAtion DU pAtriMoine
Le premier impact des nouveaux arri-
vants ou des revenants concerne les 
logements avec des actions de rénova-
tion, d’agrandissement, une recherche 
d’esthétique dans les jardins… « Certains 
s’arrêtent là et, pour d’autres, c’est un point 
de départ, observe Fréderic Richard. J’ai 
rencontré des personnes qui se sont mises à 
acheter bio, puis ont transformé une partie 
de leur maison en lieu d’accueil pour des for-
mations à l’environnement et pour produire 
de la nourriture. Maintenant ils veulent faire 
un éco-hameau pour leur retraite. »
Dans un article sur le Parc naturel régio-
nal (PNR) du Limousin2, le géographe 
relève d’autres actions à l’échelle des 
villages, comme la rénovation du petit 
patrimoine (églises, fours à pains, murs 
de pierres sèches…) ou le développe-
ment de nouveaux types de commerces 
et services : ateliers d’artistes, circuits 
courts alimentaires, bars associatifs… 
Dans le Lubéron (cf. pIV), les nouveaux 
- et riches - propriétaires louent à des 
agriculteurs une partie de leurs terres, 
mais uniquement pour la lavande, 
culture devenue dominante dans le 
paysage. 
« Certains nouveaux arrivants passent en-
suite à des logiques collectives via l’implica-
tion dans des associations ou des collectivités 
où ils peuvent défendre des aménagements, 
comme des chemins pour la randonnée. La 
modifi cation des Plans locaux d’urbanisme 
est un bon exemple de la manière dont ces 

personnes transforment leur environne-
ment », ajoute Fréderic Richard. 

Des tensions et oppositions 
À partir d’un certain niveau d’impact 
local, des tensions peuvent naître. Le 
développement rapide d’activités récréa-
tives comme la course à pied ou le vélo 

Le preMier iMpAct Des 
noUveAUX ArrivAnts oU 
Des revenAnts concerne 
Les LogeMents Avec Des 
Actions De rénovAtion, 
D’AgrAnDisseMent, Une 
recherche D’esthétiqUe 
DAns Les JArDins…

engendre des confl its avec les chasseurs. 
Des oppositions se créent entre des pro-
priétaires fonciers historiques et de nou-
veaux arrivants sur l’usage des terres : 
urbanisation, production agricole ou 
création d’espaces naturels protégés ? 
Dans certaines communes, il existe un 
clivage plus profond quant à l’avenir du 
territoire, souvent entre « néo » et an-
ciens et qui se traduit par la constitution 
de différentes listes aux Municipales. « Il 
y a aussi des confl its au sujet des pesticides, 
par exemple en Anjou, qui peuvent être vio-
lents ; être pour ou contre leur usage est 
un marqueur très fort », analyse Fréderic 
Richard. Pour ne pas tomber dans la 
caricature, il rappelle que les habitants 
historiques peuvent aussi faire du vélo, 
que des nouveaux arrivants pratiquent la 
chasse et que les frontières sont fl oues. 
Mobilisation locale pour récupérer 
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…
 des terres louées à un agriculteur en 
conventionnel pour y développer du 
maraîchage biologique, refus d’implan-
tations de certains types d’habitats ou 
d’activités économiques, patrimonia-
lisation d’espaces naturels au détri-
ment des usagers… Les conflits liés 
au processus de gentrification peuvent 
entraîner l’exclusion de certains habi-
tants pour des raisons environnemen-
tales, même si on l’observe dans peu 
d’endroits aujourd’hui, en France. Mais 
la gentrification est loin d’être le seul 
facteur d’exclusion dans les territoires 
ruraux.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Les ressources, productions et services 
rendus par les espaces naturels ou non. 

2 - Migration, environnement et gentrification 
rurale en Montagne limousine – F. Richard, J. 
Dellier et G. Tommasi - Revue de géographie 
alpine (2014). Disponible sur : https://journals.
openedition.org/rga/2525.
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La proximité avec la nature, les paysages et la recherche d’un autre environnement comptent parmi les principaux moteurs 
des migrations des classes moyennes et supérieures depuis les villes vers les espaces ruraux.

Accueillir de nouveaux arrivants
ou attirer des actifs ? 

ans les années 1990, Robert Savy, 
président du Conseil régional du 
Limousin (de 1986 à 2004), fait 

de la démographie une préoccupation 
centrale de la collectivité. Différents 
exercices de prospective ont fait ressortir 
l’importance du sujet pour cette région 
qui connaît une baisse continue de sa 
population depuis un siècle. Au regard 
du solde naturel négatif et du vieillisse-
ment de la population, la Région décide 
de mettre en place une politique d’ac-
cueil pour faciliter la prospection, l’ins-
tallation et l’intégration de nouveaux 
habitants en Limousin.
Cette volonté première d’accueillir de 
nouvelles forces vives rencontrait aussi 
le mouvement naissant d’exode urbain. 
Stéphane Grasser, qui a dirigé la cellule 
d’accueil de la Région de 1999 à 2008, 
se souvient : « Cette politique avait plu-
sieurs objectifs : doter les Pays et les inter-

D communalités en moyens pour identifier leurs 
besoins et élaborer une offre d’activités et 
d’accueil ; répondre aux sollicitations par la 
mise en place de pôles locaux d’accueil, égale-
ment à disposition des personnes vivant déjà 
sur le territoire ; mieux comprendre les mou-
vements migratoires ; communiquer à l’exté-
rieur sur cette volonté d’accueil et outiller les 
futurs arrivants potentiels en leur permettant 
de confronter leurs désirs à la réalité. » 

rentrer DAns Le giron
Dans la Région Nouvelle-Aquitaine, 
née en 2016 de la fusion des Régions 
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, 
il ne reste aujourd’hui que peu de traces 
de cette politique d’accueil. « Elle a perdu-
ré jusqu’au début des années 2010, mais elle 
avait commencé à décliner à partir de 2006 », 
estime Stéphane Grasser aujourd’hui di-
recteur de l’Arban, une coopérative à la 
fois atelier d’urbanisme rural et agence 

locale d’ingénierie immobilière qui ac-
compagne les collectivités et les habitants 
dans leurs projets d’aménagement, de 
construction et de rénovation. « Penser le 
développement à partir d’une mobilisation du 
territoire, de ses ressources locales et en pos-
tulant que de nouvelles personnes arrivent 
est très compliqué pour beaucoup », analyse 
Stéphane Grasser. 
Malgré un regain démographique dans 
les années 2000, le manque de portage 
politique et les difficultés d’évaluation 
auront eu raison de cette politique nova-
trice, phagocytée par d’autres politiques 
centrées sur l’installation d’entreprises 
« pour faire de l’emploi ».

■	Hélène bustos (transrural)

Pour aller plus loin, lire l’article de Stéphane 
Grasser Quand la Région Limousin faisait de 
l’accueil sa priorité, paru dans le n°58 d’IPNS et 
accessible sur : www.journal-ipns.org.  
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orsqu’il s’agit de poser sur la table la 
question de l’urbanisme et du partage 
du territoire, il semble impossible de 

faire l’impasse sur la question de l’intérêt 
général et des priorités collectives. Pourtant, 
il devient très commun, en France, de traiter 
de la question des pauvres et des étrangers 
avec des propos du type « hors de chez nous » 
ou des faux débats tels que « la lutte contre 
la fraude sociale ». Les victimes d’un système 
inégalitaire finissent par être accusées d’être 
les fautives de la crise que nous traversons. 
Le point de vue de cette analyse est plutôt 
de penser qu’aujourd’hui, les individus qui 
ont convenu de former une société ne sont 
pas libres de choisir dans quelle société ils 
souhaitent vivre et que la problématique 
foncière est au cœur du débat. La question 
du patrimoine commun non privatisable 
qui permet de satisfaire aux besoins hu-
mains tel que la terre, l’eau, l’air, les outils 
de production, la culture (liste non exhaus-
tive) et celle des nécessités (logement, 
nourriture, cadre de vie, etc.) ont été aban-
données au profit de la propriété privée 
lucrative. En fin de compte, nous vivons 
avec une forme d’économie où l’argent 
est devenu plus libre que les individus et 
ce mécanisme nous impose des fonction-
nements que nous sommes beaucoup trop 
nombreux à accepter comme s’il s’agissait 
d’une fatalité climatique. Ces fonctionne-
ments sont profitables à certains mais, 
pour la très grande majorité, les consé-
quences sont désastreuses. 
L’espace rural, s’il souhaite conserver ses 
services (écoles, postes, administrations, 
transports publics…), doit rapidement re-
mettre les habitants au centre de ses priori-
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Depuis les années 1980, la représentation de la ruralité a changé, substituant à la 
« dure rusticité de la campagne » des valeurs positives de « bien-être authentique ».

L

Cet article reprend des éléments d’une 
contribution bien plus riche1 de Clément 

David, militant de l’association Halem, sur les  
impacts des règles d’urbanisme en matière 

d’exclusion dans les espaces ruraux.  

immigration choisie 
dans nos campagnes 

tés. Aujourd’hui, il tend à devenir de plus en 
plus partitionné entre le résidentiel de loisir, 
le rural-récréatif en quête de niche environ-
nementale préservée et le « rural-dortoir » 
pour les travailleurs urbains. L’habitat léger, 
dans ce contexte, a une place qu’il n’est plus 
possible d’ignorer (cf. encadré ci-contre). 

LA renAissAnce rUrALe 
Les données de l’Insee indiquent, dans de 
nombreuses zones rurales, un solde migra-
toire à nouveau positif dès les années 1980 
et la représentation de la ruralité a changé, 
substituant à la « dure rusticité de la cam-
pagne » des valeurs positives de « bien-être 
authentique ». En dehors des propriétaires 
immobiliers qui ont un intérêt direct à ap-
porter une plus-value à leur patrimoine, le 
phénomène de gentrification (cf. pII) n’est 
que très rarement l’œuvre consciente de 
chacun des particuliers qui l’alimente et 
la population des « gentrifieurs » en milieu 
rural est très particulière ; ils sont souvent 
plus diplômés et globalement plus aisés 
que les populations préalablement sur 
place, sans pour autant être très « riches ». 
De plus, la crise de l’emploi et du loge-
ment, la peur de la régression sociale et de 
l’exclusion poussent les individus à privilé-
gier le mode d’habiter rural qui représente, 
en tout cas dans l’imaginaire, un territoire 
où l’on peut vivre modestement avec les 
avantages de la nature et de la solidarité. 
La mobilité géographique est de plus en 
plus un moyen réel ou rêvé d’échapper à 
l’exclusion, les communes rurales devenant 
terres d’accueil pour exclus citadins.
Beaucoup ont compris combien ils pou-
vaient profiter de l’augmentation exponen-

tielle du cours de l’immobilier pour vendre 
un arpent de terre ou une ruine dans les 
collines dix fois plus cher qu’ils ne l’au-
raient fait quinze ans auparavant. Ils sont 
par contre peu nombreux à « améliorer » 
leur bien, laissant aux acquéreurs le soin 
de s’en occuper. Nous atteignons aussi un 
fort taux de logements indignes en relation 
avec le fort taux de propriétaires occupants.
En 2000, la loi de Solidarité et renouvelle-
ment urbain (SRU) a entériné le principe 
de mixité sociale. Par contre, elle ignore 
les dynamiques sociales et culturelles des 
campagnes qui devraient accompagner les 
débats sur « l’aménagement » des territoires. 
Pour Béatrice Mesini, chercheuse au CNRS, 
« la diversité de l’habitat reste lettre morte, invi-
sibilisée au cas par cas dans du droit dérogatoire, 
fortement reléguée en termes de territoires et 
de populations “ cibles ” de l’action publique. En 
limitant l’objectif de 20 % de logements sociaux 
aux communes de plus de 3 500 habitants, la loi 
SRU a provoqué une rupture de l’équité territo-
riale et de la cohésion sociale entre les villes et les 
campagnes ».

L’intérêt Des pLUs-vALUes 
iMMobiLières
Parmi les principales ressources des col-
lectivités, on trouve les « droits de muta-
tion » qui recouvrent les taxes indirectes 
perçues à l’occasion d’opérations immo-
bilières. Elles sont aujourd’hui versées au 
conseil départemental et à la commune. En 
2010, leur produit s’élevait à 9,9 milliards 
d’euros. Depuis une vingtaine d’années, la 
forte croissance de cette ressource fiscale 
a contribué au financement des dépenses 
sociales, transférées par l’État dans le cadre … 
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de la décentralisation et prises en charge 
par les collectivités locales (RSA, aides aux 
personnes âgées…). En d’autres termes, les 
collectivités sont dans l’obligation fi nancière 
de favoriser la plus-value sur les biens im-
mobiliers pour arriver à payer, entre autres, 
les aides sociales aux plus démunis. Tous les 
ingrédients sont là pour avoir envie de chas-
ser les pauvres, réputés responsables de la 
dévaluation immobilière. 
De plus, dans les Zones de revitalisation ru-
rale, les propriétaires de biens immobiliers 
et les investisseurs du secteur touristique 
peuvent également, sous certaines condi-
tions de réhabilitation, bénéfi cier d’exo-
nération de taxe foncière ou de réduction 
d’impôt sur le revenu.

coDe De L’UrbAnisMe et territoires
Depuis la création de son code, en 1967, 
un des axes principaux de l’urbanisme est la 
lutte contre l’étalement urbain (développe-
ment des surfaces urbanisées en périphérie 
des villes) et le mitage (implantation d’édi-
fi ces dispersés dans un paysage naturel de 
type rural). Si les deux sont différents, la 
logique reste toutefois la même : concen-
trer le plus possible les constructions afi n 
de protéger, entre autres, le patrimoine 
agricole, d’économiser les infrastructures 
collectives et limiter les déplacements. Si sur 
de nombreux aspects, cette logique peut se 
défendre, elle reste toutefois très urbaine et 
éloignée des priorités des zones rurales qui 
ont besoin de conserver leur dynamisme. 
En effet, contrairement à l’étalement urbain, 
on a tort de considérer que le mitage est 
destructeur de paysage. Historiquement, 
certaines campagnes françaises étaient 
constituées majoritairement de fermes épar-
pillées dans le paysage et qui entretenaient 
des relations entre elles et au territoire. 
Aujourd’hui, l’enjeu dans nos campagnes 
est différent, car rares sont les personnes 
qui vivent, travaillent et gardent une activité 
en relation directe avec le territoire qu’elles 
occupent ; par conséquent, le caractère ru-
ral d’une commune est rattaché à la notion 
de « villégiature » que des citadins devenus 
majoritaires réduisent à un cadre paysager. 
Cette logique tend à morceler le paysage, à 
le décomposer en zones et à éliminer petit à 
petit les liens jadis des personnes à leur ter-
ritoire. Et elle entraîne l’agrandissement des 

Le « Droit à vivre »
Toutes les formes de précarité sont en 
progression dans les espaces ruraux : 
précarités économiques, avec des faibles 
revenus salariaux et des problèmes de 
logement ; précarités sociales, marquées 
par des phénomènes d’isolement, d’ex-
clusion ou de relégation ; précarité éner-
gétique lorsque les ménages consacrent 
une part trop importante de leur budget 
aux charges de chauffage en raison de la 
vétusté des logements. Nous y rencon-
trons aussi les « gars du coin », ces jeunes 
qui peuplent les villages dans un désœu-
vrement et une exclusion comparables à 
ceux de la jeunesse des cités, quoique 
selon des modalités très différentes.
On est en droit de se demander quelle 
place a le « droit à vivre » et à résister 
face à un système impersonnel qui exclut. 
Nos lois organisent sans les nommer des 
expulsions sans relogement. Nos collecti-
vités demandent aux nouveaux arrivants 
de correspondre à un profi l particulier et 
nos élus, grâce à leur pouvoir discrétion-
naire et à l’ambiguïté de la législation, 
chassent les personnes qu’ils estiment 
inutiles au développement économique 
des communes. Ces dernières ont pour-
tant le devoir de traiter sans discrimina-
tion l’ensemble de la population de leur 
espace d’intervention.
Même si le mot « démocratie » a perdu 
pour beaucoup son sens premier car il 
exprime trop souvent la domination de la 
majorité sur la minorité, je souhaite consi-
dérer, comme le propose le philosophe 
Paul Ricœur, que : « Est démocratique, une 
société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire 
traversée par des contradictions d’intérêts et 
qui se fi xe comme modalité d’associer à parts 
égales chaque citoyen dans l’expression de 
ces contradictions, leur analyse et leur mise en 
délibération, en vue d’arriver à un arbitrage. » 
C’est sûrement en réfl échissant de cette 
manière que l’on peut imaginer une occu-
pation du sol raisonnable.

■		cléMent daVid (HaleM)

1 - Gentrifi cation et immigration choisie dans 
nos campagnes : la place de l’habitat léger, 
article à retrouver dans sa version intégrale 
dans le recueil Regards croisés sur l’habitat 
léger/mobile, publié par Relier en 2012 et 
accessible sur : www.reseau-relier.org/IMG/
pdf/regards_croises.pdf.  

exploitations agricoles, tue le commerce de 
proximité, désertifi e les espaces délaissés 
par l’agriculture moderne et néglige l’entre-
tien de ces mêmes paysages. Doit-on proté-
ger la campagne de toute activité humaine 
pour répondre au mythe de la vie sauvage 
entretenu par le citadin ? La campagne doit-
elle être aménagée pour l’urbain et avec des 
conceptions urbaines ? 

cAcheZ cet hAbitAt Léger… 
L’habitat léger et/ou mobile (yourte, caravane, 
camion…) concerne plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, toutes catégories sociales et 
juridiques confondues. Cet engouement est un 
signe d’une société en mutation et n’est pas 
complètement indépendant de la crise. Or, les 
Directions départementales des territoires et les 
mairies attaquent de plus en plus les installations 
en infraction au code de l’urbanisme, souvent au 
nom de « chartes de paysages » ou de « la lutte 
contre le mitage ». De nombreux documents ont 
été rédigés, à l’aide de fi nancements publics, 
pour décrire et enrayer le phénomène des habi-
tations légères. Par contre, aucun ne traite de 
la manière de régulariser ces établissements 
spontanés qui pourtant sont la conséquence des 
politiques d’aménagement du territoire et des 
besoins d’aujourd’hui.
L’État laisse de côté une de ses missions princi-
pales : la solidarité. Il s’attaque aux symptômes 
plutôt qu’aux causes du problème. Quoi qu’il 
en soit, qu’elles soient subies ou plus ou moins 
choisies, ces habitations correspondent à ce que 
leurs occupants ont trouvé de mieux dans leur 
contexte et leurs impacts sur l’environnement et 
les paysages est bien inférieur à une maison ou 
un immeuble plus conventionnel. 
Il est plus logique, vu le constat de carence de 
logements notamment dans les zones de fortes 
activités saisonnières, de contester le principe 
même de l’expulsion et de chercher des solu-
tions au phénomène en régularisant et accom-
pagnant les établissements spontanés. Diffi cile, 
avec de tels constats et mesures, de rééquilibrer 
les effets d’une saisonnalité trop marquée sur le 
tissu économique local et de préserver une vie 
sur le territoire toute l’année. L’habitat léger, loin 
d’être un modèle pour tous, répond aujourd’hui, 
pour beaucoup de personnes, à la nécessité de 
se loger ; pour d’autres il est une réponse face à 
un système social qui leur est imposé. (CD)

… 



Le programme national de revitalisation des centres-
bourgs s’articule autour de cinq grands enjeux : 

restaurer l’attractivité du centre-bourg ; dynamiser 
l’économie ; créer une dynamique collective pérenne ; 

s’engager dans la transition écologique et énergétique ; 
pérenniser les solidarités à l’échelle du bassin de vie.

vous avez dit gentrification rurale ? 

 n˚475 • juillet-août 2019

DoSSIeR

X Transrural initiatives

l’instar des autres processus tou-
chant le milieu rural, la gentrifica-
tion (cf. pII) est moins spectaculaire 

dans les campagnes et inévitablement 
très différentes d’une commune à l’autre, 
d’un territoire à l’autre. D’autant plus que 
les statistiques fines manquent à ce su-
jet1. Précisons donc d’emblée aux férus 
de tableaux et de diagrammes : cet article 
est rédigé essentiellement sur la base 
d’observations. 
Par endroit, le phénomène est pourtant 
bien réel et il se pourrait même que cer-
taines politiques publiques aient un ef-
fet amplificateur dans les bourgs ruraux 
(bourg et bourgeois ont d’ailleurs une éty-
mologie et une partie de leur histoire en 
commun…).

pAtriMoniALisAtion et UrbAnisMe
La multiplication des labels (« Plus beaux 
villages de France », « Petites cités de carac-
tère »…), au service des stratégies touris-
tiques, a pour effet le développement de 
meublés plutôt haut de gamme et l’ins-
tallation, dans les communes labellisées, 
de professionnels aux profils particuliers 
(artistes ou artisans d’art, par exemple). Si 
l’on ajoute les aménagements d’espaces 
publics et de voirie, parfois contraignants 
à pratiquer au quotidien, les hauts niveaux 
de fréquentation en période estivale, l’en-
vol des prix de l’immobilier ou encore les 
prescriptions architecturales drastiques et 
nous avons là tous les ingrédients d’une 
dégradation des conditions de vie pour 
bon nombre d’habitants.
Les documents de planification (Schémas 
de cohérence territoriale et Plans locaux 
d’urbanisme), qui couvrent désormais tout 
le territoire, peuvent être particulièrement 

mal vécus en milieu rural. Pour lutter contre 
l’étalement urbain et le mitage paysager - 
qu’il ne s’agit pas ici de contester tant les 
ravages sur les paysages sont nombreux -, 
les conditions de constructibilité de loge-
ments ont été fortement réduites. Dans un 
contexte de plus en plus tendu d’accès à la 
propriété individuelle pour les plus jeunes 
et les plus modestes, ces prescriptions ont 
un impact indéniable sur la composition 
sociologique des communes. 

LA revitALisAtion 
Des centres-boUrgs 
Lancé en 2014 par le gouvernement, le 
programme national de revitalisation des 
centres-bourgs, qui concernent d’ailleurs 
plutôt majoritairement des petites villes 
dont des sous-préfectures, entend confor-
ter la présence de centres-bourgs dyna-
miques et animés, dans les campagnes et 
dans les zones périurbaines. En consultant 
le site de référence du programme2, on 
constate que les actions proposées par 
la cinquantaine communes lauréates de 
l’expérimentation portent sur : la requalifi-
cation d’espaces publics ; la réhabilitation 
d’îlots d’habitat vacants voire insalubres ; 
la redynamisation des commerces ; des 
aménagements d’équipements cultu-
rels ; le développement des services nu-
mériques. La question sociale apparaît 
comme totalement invisibilisée dans cette 
politique. Et ses effets attendus sur les dif-
férentes catégories de population sont ra-
rement conscientisés. Les expérimentations 
en matière de logements (co-location par 
exemple) ou de commerces (café-épicerie 
associatif par exemple) existent parfois, 
mais plutôt en marge du dispositif. Leur 
présence en centre-bourg est plutôt liée à 

des facilités de transport, des opportunités 
immobilières avec les locaux vacants et à 
des volontés de résistance citoyenne !

LA pLAce De L’iMMobiLier…
Parallèlement à ces initiatives publiques 
(et encouragées par elles), les construc-
tions et/ou rénovations de logements via 
des particuliers ou des opérateurs privés 
se développent et ont tendance à survalo-
riser l’offre de centre-bourg au détriment de 
celle dans les communes et hameaux péri-
phériques, plus isolés. 
Cet ingrédient immobilier vient renforcer 
d’autres tendances à l’œuvre en milieu rural, 
comme le retour en centre-bourg des plus 
âgés, soucieux d’y trouver tous les services 
de première nécessité en grande proximité 
et l’arrivée de familles dans les hameaux…
L’installation des retraités en centre-bourg 
ne passe pas majoritairement par le loge-
ment locatif, qui symboliserait une forme 
de déclassement social pour ceux qui ont 
le plus souvent été propriétaires de leur 
résidence durant une bonne partie de leur 
vie. Ces stratégies immobilières s’accom-
pagnent rarement d’une baisse des prix. 

à

… 

La puissance publique, 
un accélérateur de la gentrification ?

Certaines politiques rurales, à l’image de celle de revitalisation 
des centres-bourgs, semblent partager des fondements 
avec d’autres, en vigueur en ville, et donc être en mesure 
de produire les mêmes effets en termes de gentrification.
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e conflit entre anciens et nouveaux 
habitants, présenté comme un des 
enjeux cruciaux du monde rural, s’ex-

prime sous la plume de l’écrivain britan-
nique David Goodhart à travers les notions 
de anywhere et de somewhere. Les anywhere 
seraient « les gens de n’importe où » : instruits, 
mobiles, prônant l’ouverture, l’émancipa-
tion, la réussite, la liberté, ne craignant ni 
la nouveauté, ni le changement. À l’inverse, 
les somewhere, les « gens de quelque part », 
seraient moins instruits, plus ancrés dans 

L

L’enjeu principal des campagnes et des sociétés 
fragmentées d’aujourd’hui est de penser le partage 
des ressources et le bien vivre ensemble sur un territoire.  

créer du commun 

… DU nUMériqUe 
Avec cet exemple des plus âgés revenant 
s’installer en centre-bourg, c’est égale-
ment le besoin de sécurité qui s’exprime. 
À cet âge avancé, habiter une maison 
individuelle, peut être synonyme d’iso-
lement et de moindres relations sociales 
quotidiennes. Alors, quand - sur le mo-
dèle des « villes connectées » - le disposi-
tif des Smart villages3 propose de « mettre 
le numérique au service de la bienveillance, du 

bien-être et de la sécurité des habitants », il 
y a là tout un imaginaire qui se déploie, 
comme un prolongement des équipe-
ments domotiques proposés pour le loge-
ment particulier. En poursuivant la lecture 
du manifeste de ces Smart villages, qui 
entendent mettre à l’honneur « la participa-
tion active des citoyens », « le développement 
du capital humain », « l’entrepreneuriat », « le 
développement des relations internationales », 
on peut se demander si ces propositions 
concernent tous les publics…

Mythes et inspirAtions UrbAines 
Quelles inspirations idéologiques se cachent 
derrière ces politiques de revitalisation des 
centres-bourgs ? À qui va-t-on faire croire 
que les acteurs privés de l’immobilier restent 
totalement insensibles à ces politiques pu-
bliques (un seuil de rentabilité moindre ne 
veut pas dire qu’il est inexistant) ? Quant au 
numérique, a-t-on conscience de la com-
plexité de la fracture qui s’installe, y compris 
chez les plus jeunes4 ?
(Re)créer de la polarité et du dynamisme 
économique ; valoriser/réhabiliter le patri-
moine ; accueillir de nouveaux habitants, si 
possible jeunes, avec des enfants, entrepre-
nants, connectés, ayant envie de s’impliquer 
dans la vie locale… ; être attractif dans un 
contexte de concurrence exacerbée entre 
les territoires ; développer l’offre de services 

- privés autant que publics - en s’appuyant 
sur les technologies numériques… Une série 
de mythes inspirent les politiques publiques 
rurales que l’on pourrait croire bâties sur le 
même modèle que celles en vigueur dans les 
grandes métropoles5. Pourquoi ne produi-
raient-elles pas les mêmes effets en termes 
de gentrification ? Ces processus sont-ils à 
ce point non-conscientisés par les acteurs 
publics eux-mêmes ? 
Il s’agit peut-être de reconnaître que le « récit 
métropolitain », lui-même très teinté de néo-
libéralisme, est particulièrement à l’œuvre, y 
compris pour les bourgs ruraux. Et que le ré-
cit nostalgique du bon temps des foires, des 
marchés et des services publics du chef-lieu 
de canton ne pourra en aucun cas servir de 
modèle alternatif, même avec des tiers-lieux 
et des Maisons des services aux publics.

■	Jean-Marie Perrinel (la brècHe)

1 - À titre d’exemple, la rubrique « retraités » 
des données de l’Insee ne précise pas s’il s’agit 
de cadres retraités ou d’ouvriers retraités. 

2 - www.centres-bourgs.logement.gouv.fr. 

3 - www.petitions24.net/le_manifeste_des_
smart_villages 

4 - Des jeunes au bord de l’illettrisme numé-
rique, tribune publiée le 21 novembre 2018 
sur le site de Libération. 

5 - Sortir des mythes de l’aménagement, article 
paru dans TRI n°469.  

des valeurs, un territoire, une communauté. 
Ils sont et se sentent attachés à leur culture. Il 
pourrait être tentant de superposer cette ana-
lyse, développée dans un ouvrage récent1, 
au phénomène de gentrification pour expli-
quer les conflits entre anciens et nouveaux 
ruraux sur la base de différences culturelles 
inconciliables. Pourtant cette représentation 
se heurte vite aux réalités vécues et ses li-
mites apparaissent : entre des notables qui 
privatisent des hameaux entiers, des « bour-
geois bohèmes » qui souhaitent résider dans 

un cadre de vie confortable, des « néo-hip-
pies » espérant construire une autre société 
ou des « pauvres » des villes poussés vers 
la campagne, les motivations des nouveaux 
arrivants sont profondément différentes. 
De même, entre un céréalier qui refuse de 
vendre le moindre lopin de terre aux « écolos », 
un maire qui ne jure que par le centre com-
mercial et les lotissements et un habitant ravi 
des nouvelles initiatives qui dynamisent son 
village, les postures varient. S’entrecroisent. 
Changent et peuvent changer.

… 

… 

SouRce : WWW.centReS-BouRgS.logement.gouv.fR
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La genrification n’est pas réductible à un 
conflit culturel entre anciens et nouveaux 
habitants. Elle est un phénomène essentiel-
lement économique qui pose la question 
éminemment actuelle de la gestion des res-
sources et du partage dans une société où 
l’intérêt privé prédomine. Aujourd’hui, la 
campagne séduit par ces atouts indéniables 
qui prennent d’autant plus de valeur dans 
une société de crises économique, éco-
logique, sociale. Qualité de l’air, de l’eau, 
tranquillité, habitat, savoir-faire… les res-
sources dont disposent les campagnes sus-
citent la convoitise ! C’est ce qu’annonce 
d’ailleurs Valérie Jousseaume, géographe 
à l’université de Nantes : « Demain les cam-
pagnes seront réinvesties de façon très im-
portante. Magnifique ironie de l’histoire, ce 
sont les campagnes restées “ dans leur jus ”, 
c’est-à-dire les campagnes les plus à l’écart 
de la modernité, qui font aujourd’hui rêver 
et apparaissent comme des “ paradis verts ”, 
associant qualité environnementale, architec-
turale et authenticité du lien social. » Ce qui 
ne semblait pas avoir de valeur commence 
à en reprendre et crée donc des velléités 
d’appropriation provoquant ainsi des pos-
tures de prédation, de mise en vente ou de 
protection qui font oublier les intérêts com-
muns, durables et partagés. 
Dans cette logique, la compétition à laquelle 
se livrent désormais les collectivités pour 
l’attractivité incite à venir « consommer » 
un territoire, à y investir. Et non pas à s’y 
impliquer et à s’y investir. C’est le caractère 
court-termiste de ces stratégies territoriales 
que dénonce Jean-Yves Pineau, directeur 
des Localos, qui estime que : « La plupart des 
politiques d’accueil ne s’inscrivent dans aucune 
perspective de développement local ; il s’agit 
plutôt de stratégies d’accueil d’actifs. » 
À l’inverse, des initiatives existent pour dé-
velopper le vivre-ensemble en s’appuyant 
sur une gestion partagée des ressources. 
C’est ce que l’on appelle la gestion par les 
communs (cf. p22 et 26 de ce numéro). 
Cette idée s’appuie sur les travaux d’Eli-
nor Olström, prix Nobel d’économie, qui a 
démontré que la meilleure façon de préser-
ver une ressource et de garantir un revenu 
à ceux qui en dépendent est la gestion par 
les communs (et non une appropriation). 
Cela nécessite, pour une communauté, 
de définir des règles partagées de gestion 

nouveaux, précise-t-il. Finalement, si les gens 
arrivent à se réunir et s’entendre, c’est parce 
qu’ils partagent le même besoin non pourvu et 
qu’ils souhaitent y répondre par eux-mêmes. »  
Entre le « tout marché » et le « tout État », 
les communs (et les biens communs) sont 
ainsi une façon d’impliquer l’ensemble des 
acteurs d’un territoire et de refaire du lien. 
Alors que les espaces publics de partage se 
raréfient (fermeture des gares, des bureaux 
de poste, des commerces…) et que la 
baisse des moyens alloués aux associations 
réduit leurs possibilités d’organiser des évé-
nements rassembleurs, poser la question 
des communs permet de se rencontrer pour 
réfléchir ensemble à la co-construction des 
territoires ruraux de demain. Il reste à savoir 
qui organise et anime ces temps citoyens 
de réflexion et de décision. Une application 
informatique ? 

■	réMi de Montaigne (cnFr)

1 - The road to somewhere de David Goodhart 
a été publié en 2017 aux Presses universitaires 
d’Oxford. 

2 - Plus d’infos : https://leparccomestible.
wixsite.com/leparc/accueil-et-formation.    

Ce dossier s’appuie entre autres sur une journée de réflexion organisée par l’Adir le 22 mai dernier à Clermont-Ferrand. Nous 
remercions la vingtaine de participants, issus des membres ou partenaires de l’Adir, venus se former, s’informer et échanger ! 

Soirée Tomate et Cosmos, le 4 août 2018 à Louesme (89), au Jardin ressource cultivé par l’association le Parc 
qui rassemble des publics très divers dans cet espace de sensibilisation, d’apprentissage et diffusion 

de techniques de jardinage et de recettes.

LA genrificAtion n’est pAs 
réDUctibLe à Un confLit 
cULtUreL entre Anciens et 
noUveAUX hAbitAnts

d’une ressource, tout en fournissant la pos-
sibilité et le droit pour tous de l’utiliser. « Les 
communs (eau, sol, air, alimentation, village...) 
font partie des meilleurs vecteurs de commun 
et suscitent nombre de projets », constate 
Théo Psalmon, animateur à la Fédération 
des Foyers ruraux de l’Yonne qui accom-
pagne des projets d’économie sociale et 
solidaire comme le Parc qui rassemble des 
publics très divers dans un jardin ressource 
pour sensibiliser, apprendre, tester et diffu-
ser diverses techniques de jardinage et des 
recettes de cuisine valorisant au maximum 
les végétaux comestibles2.
« Dans les projets que nous accompagnons, tout 
n’est pas idyllique et parfois la confrontation est 
brutale. Mais la co-construction est un biais fort 
d’interconnaissance (des personnes, de leurs 
réalités, mais aussi de leurs représentations) et 
de mise à plat des intérêts et objectifs communs 
pour les territoires et leurs habitants, anciens et 

… 
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de dévelop-
pement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de ter-
rain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habi-
ter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser 
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle 
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné-
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture 
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri-
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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ou commander un numéro en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 




