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e recensement de 1982 avait créé une surprise en montrant que,

depuis l9l1,la population rurale avait progressé plus vite que la

population urbaine (de 6,2% contre 2,2%). Ceftes, près des trois-quarts
(73b de cet accroissement de la population rurale se réalisaient dans les

"zones de peuplement industriel et urbain" (ZPIU), c'est-à-dire dans les

zones péri-urbaines, mais le rural hors ZPIU avait lui-même globale-

ment progressé (2%), même si le rural le plus "profond" continuait de

se dépèupler. Linversion de la tendance séculaire au déclin de la popula-

tion iurale gagnait donc la France, après être apparue aux Etats-Unis dès

la fin des aÀnées soixante puis dans plusieurs pays européens, un phéno-

mène qualifié de "rurbanisation" ou de "renaissance rurale" (Kayser,

t989). Le recensement de 1990 a confirmé cette tendance tout en la

tempérant. Cette enquête permet de savoir si les jeunes ruraux_ souhai-

t.ni r.rt.t en milieu rural ou non, quel type de commune rurale aurait

leur faveur, s'ils veulent "vivre et travailler au pays" ou plus largement

dans leur région, ou non, en mettant ces intentions en relation, d'une

part, avec leirs racines locales et régionales, d'autre Part, avec leurs tra-

jectoires scolaires et professionnelles.

sont l'avenir de la so-

, les agents de l'exode

titué s filles ont été le

i se d'un exode rural'

B e aucoup de pe t i t e s commune s, " lî î: roâï::*t:r ?:.3[::h[#:il

à inspirer les politiques d'aménage

-oins, no,r, nà voulbns pas présupposer que l'exode rural soit apriori un
;:Àuf", pensant qu'il convient d'âbord dïdentifier la logique des préfé-

rences à d. ,.rpà.rer le droit des jeunes ruraux à vivre là où ils le dési-

rent. Q.uitte à examiner ensuite
partrculter en ce qul concerne

s'accentuerait. Bref, il s'agit de

sible sur ces questions qui ont été t
du rural ou, à l'inverse, Par sa valo

indiqué la problématique et Ia m

préciserons quelles sont Ies carac

professionnelle des jeunes

comportements de mobilit
leur localité et à leur régio

'{D 
Cfsnparticulier: Houée, 1989'
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Y, LAMBERT

cher finalement sur une synthèse de tous ces éléments et sur les conclu-
sions que I'on peut en tirer en terme d'aménagement.

Les compromis entre représenrativité srarisrique
et prise en compte du contexte local

Cette recherche conduite avec Olivier Galland (de I'Observatoire so-
ciologique de changement, CNRS) repose sur une enquête par question-
naire réalisée auprès de 2400 jeunes ruraux (pendant l'hiver 1987-88) et
complétée par 72 entretiens semi-directifs (en 1990) (Galland, Lambert,
I990a et 1990b; Lambert, 199Ia et l99lb et Galland, l99D(2). EIIe a

été financée par I'INRA, le CNRS (PIRTTEM), le ministère de la Re-
cherche et de la Technologie et le ministère des Affaires Sociales.

Pourquoi cette recherche ? D'abord parce qu'on ne disposait d'aucune

Quant à la définition du rural, on sait qu'elle n'esr pas unique. celle
de I'INSEE présenre l'avantage d'être operatoire mais l'inconvénient
d'introduire une rupture dans ce qui esr en réalité un continuum: sont

(2) Un li,rre doit paraître fin 1993 (L'Harmatan).
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LES IEUNES RURAUX ENZRE VILLE ET CAMPAGNE

dites rurales les communes dont la population agglomérée au chef-lieu

compte moins de 2 000 habitants et qui n'appartiennent pas à une ag-

glomération urbaine. Nous n'aiouterons Pas de nouvelle définition à

toutes celles qui ont déjàété proposées: la frontière entre Ie rural et I'ur-
bain est nécessairement artificielle et le plus important est de saisir Ie

système de trans le passage des com-

munes les plus rurales (grandes et

proches d'une vil tenus à la définitron
INSEE tout en c s qui élargissaient ce

continuum: Rochechouart (plus de 3000 habitants agglomérés), un chef-

lieu de canton de la Haute-Vienne, et Clapiers, près de Montpellier,

commune dont la population a fortement augmenté depuis 1982. Ce

(3) Sur cette question, voir Bodiguel, 1986'
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Y. LAMBERT

industriel et urbain) et hors ZPIU, dans lesquelles ont été interviewés
tous les jeunes nés en 1968 et en 1962, qu'ils soient nés dans la com-
mune ou non, y compris les érudianrs et les militaires du cont.ingent
mais à I'exclusion des jeunes actifs partis ailleurs (les listes ont été dres-
sées à partir des listes électorales, des fichiers communaux et de I'inter-
connaissance). C'est ce qui a permis d'obtenir en fin de compre une po-
pulation très proche de l'échantillon de I'enquête Emploi de I'INSEE. Il
s'agit donc d'un échantillon "raisonné" à trois niveaux: la région, Ia zone
d'emploi et la commune, avec exhaustivité à l'échelon de la commune
(sauf à Rochechouart et à Clapiers). Cette méthodologi e a été reprise par
Cécile Dessendre (INRA ESR de Dijon) pour son éude économique des
stratégies de mobilité des jeunes ruraux (elle a inclus rous les jeunes ori-
ginaires de Ia commune et partis en ville). Les enquêtes ont été remplies
en face-à-face au domicile des jeunes, les refus ont été très rares maii les
indisponibilités ont porré à 5-Ir% le taux de non-couverrure selon les
communes.

Nous avons retenu les zones d'emploi de Redon (Bretagne et pays de
Loire), de Lannion (Bretagne), d'Yvetor (Haute-Normundie), de dreux
(Centre), de Molsheim et de Neuf-Brisach (Alsace), de Rochechouarr et
de Brive (Limousin), de Béziers et de Monrpellier-Nord (Languedoc-
Roussillon). voici une brève description de ces zones (ces caractéristiques
concernent I'ensemble de la zone, pas seulement sa partie rurale), avec
I'évolution démographique de 1975 à 1982:

- Redon: solde migratoire redevenu positif, zone la plus agricole
(27% d'actifs agricoles et 1g82, dominantè hitrère), fermet^ures d;usines
mal compensées par l'implantation de petites entreprises, communes
assez grandes, plutôt catholiques, et à droite.

- Lannion: solde migratoire en dégradation, activirés industrielles et
tertiaires de décentralisation (électronique, télécommunications) en crise
depuis les années 80, communes petitei, zone breronnante, plutôt larque
et à gauche.

- Molsheim: fo aphique et de l'emplo j, 50% de
secondaire (textile, àe têrtiaire, polyculture inten_
sive et viticulture ( e Strasbourg, habirai groupé, iden_
tité régionale forre, assez prariquant et à droite.

- Neuf-Brisach: croissance la plus forte, raux de moins de 25 ans le
plus élevé (447o), dominante industrielle (G2%) (industries rhénanes),
moyennes et grandes exploitations (plaine alsacienne), communes rurales
bien équipées, moins pratiquant, à àroite.

ssance démographique plus forte que la
rt raux de tertiaire (7IVo), habitat groupé,
s rurales en communes-dortoirs, identité

diluée ou d'emprunt, plutôt non prariquant et à gauche.
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- Béziers: solde naturel négatif, emploi en déplacement vers la côte,

dominante tertiaire fragile (587o, emplois saisonniers), viticulture en

crise/développement touristique de la côte, habitat groupé, identité lan-

guedocienne, non pratiquant et nettement à gauche.

- Rochechouart: déclin démographique, plus faible taux de moins

de 25 ans (29%), dominante secondaire (497o) avec industries en ré-

gression (cuir, papier, bois), élevage (I9%), pas d'identité régionale, peu

pratiquant, plutôt à gauche.

- Brive: légère croissance démographique et de I'emploi malgré un

solde naturel négatif, 32%o de moins de 25 ans, dominante tertiaire
(5I%), agricultuie fragile (16 %), communes dispersées (collines, petite

montagne), peu pratiquanc et plutôt à droite.

- Yvetot: légère croissance, dominante industrielle, agriculture de

lait et d'élevage, petites communes, identité non marquée quoiqu'appar-

tenance à la Normandie, peu pratiquant' légèrement à gauche'

- Dreux: croissance démographique soutenue surtour par les migra-

tions (proximité région parisienne), 
-équilibre 

industrie-tertiaire (46 %

chacun), grandes ..rl-t.t..t, petites communes assez dispersées, pas d'iden-

tité régionale, non pratiquant et à drotte.

Nous n'avons pas tenu compre de la force de I'identité régionale dans

le choix des régions (à moins qu'elle ait ioué inconsciemment) parce que

nous pensions"qu'elle jouart un rôle secondaire et que les jeunes s'inté-

ressuiËnt p.u uu régionalisme - d'ailleurs lui-même peu actif sauf en

Corse. Je'l'ai rajoutZe ci-dessus car cerre identité s'est avérée beaucoup

plus importante que nous ne pouvions I'imaginer, comme nous allons le

uoir à tr*ers la cômparaison .ntt. les zones à identité régionale marquée

(Bretagne, Alsace, Béziers) et les autres.

Quatre modèles dominants d'insertion professionnelle

En terme d'origine sociale, Ies jeunes ruratrx se distinguent surtout
gli-
'en-

des

em-

ortion de Parents ouvriers étant Ia

les parents artrsans-commerçants-1n-

dustriels (I0%). Dans notre enquête, nb.rs uuont 22% à'enfants d'agri-

.-"f,.*r, 
'I7 

%'issus des professions intermédiaires et supérieures'.11 %

dl.nfunt, d'employés, iB% d'enfants d'ouvriers et I27o d'enfants de pa-

*onr, .. q,ri .st ionc très proche. Ces différences d'origine sociale entre

i;;'Ë;;r';r"u* ., I'ense-ble des ieunes expliquent l'essentiel des dif-

férâces de formation et de professiôn car, à milieu social identique, les
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écarts sont très faibles. La sur-représentarion des agriculreurs, dont les
chances scolaires s'apparentenr majoritairement à celles des classes popu-
laires (sauf à partir d'une certaine taille d'exploitation), comme I'avaient
déjà montré Guenaël Jégouzo et Jean-Louis Brangeon en I9J6, ec Ia
sous-représentation des professions intermédiaires et supérieures rend
compte du fait que les jeunes ruraux sont plus nombreux à stopper leurs
études à l'âge de 19 ans (44 7o contre 40 % de l'ensemble dés ieunes
selon l'enquête Emploi) er surrout à poursuivre des études courtes (46 %
contre J7 %). A noter qu'ils sonr aussi plus nombreux à utiliser l'ap-
prentissage. Au bout du compte, les emplois occupés par les jeunes ru-
raux font ressorrir une chure importante de la professùn agricole (à 12
7o), une même sous-représentation des professions intermédiaires e[ su-
périeures ou des employés mais, cette fois, une sur-représentation des ou-
vriers (près de la moitié des jeunes ruraux de 2l ans).

ces caractéristiques contribueront à expliquer les mobilités et les im-
mobilités des jeunes ruraux, sachant que l. milieu rural est lui-même
plus pauvre en emplois de type professions intermédiaires et supérieures
ou employés' avec toutes les conséquences qui peuvent en résuÎter pour
les plus diplômés ainsi que pour les filles. Globalemenr, l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes ruralrx est un peu plus difficile que celle des
jeunes_ urbains pour cette raison (caux dé chômage un peu pîus élevé sur-
tout chez les filles). En fait, I'analyse factorielleàer coir.sôondances mer
en évidence quarre types dominants d'insertion, agriculteurs mis à part.

" ,'ff[":'.ï::i[ïilîli_
a.r utôt satisfaits de leur em_p plus longtemps possible, et à l'autre
pôle, la précarité des ouvriers non q,.,àlifiés eipersonn.ls de services, aux
bas salaires ou chômeurs, plutôt mécontents àe leur emploi et de leur
orientation scolaire, espérant devenir ouvriers qualifiés oû employés. Le
second facteur oppose, d'une part, les employés, àont le ,,u,u, .'r, *uu.n,
moins s-table que celui des ouvriers quuiifièr mais qui aspirent plutôt à
consolidercet emploi, et les professions intermédiairei ou supérieures, qui
sonr les plus mobiles, valorisant d'abord le revenu et la recherche du
meilleur emplo! un groupe de jeunes d'un niveau baccalauréat (mais sans
le diplôme) ou DEUG s'apparente à ce dernier groupe mais avec une sr-
ruation netemenr moins bonne et une grande inùtisfàction.

Chaque zone d'emploi est complexe mais Ia zone d'emploi la plus
proche du type "insertion ouvrièreiéussie" est Molsheim, Irîeuf-Brisach
en esr assez proche aussi. Rochechouart illustre plurôt le type ,,insertion

ouvrière précaire", et la zone d'yvetot est à chËval ru, .é, deux rypes.Montpellier-Nord correspond essentiellement au rype "professions ii-rter-
médiaires et supérieures". Aucune zone, en,.u"n.ÉË, ne coile spécifique-
ment au type "employés", sinon celles de Dreux er de Béziers. iu ,onË d.
Brive est la moins typée, celles de Redon er de Lannion ,o* r., fr",agricoles.
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Un attachement conditionnel à la localité et à la région

Nous n'avons pas posé de question directe sur Ie sentiment d'appar-

tenance à cel ou tel ensemble géographique mais l'enquête sur les valeurs

des Européens, réalisée en 1981 puis en 1990, I'a posée de cette ma-

nière: "Parmi les unités géographiques suivantes, à laquelle avez-vous le

sentiment d'appartenir avant tout: la ville, la localité, Ie canton où vous

habitez; la région, la province, le département; le pays tout entier (la

France, ici); I'Europe; Ie monde entier?" (en premier tang, en deuxième

rang). Selon I'enquête réalisée en i990, parmi les jeunes Français, les

leunes ruraux se sentent nettement plus appartenir à Ieur localité (54%)

que les citadins, surtout ceux des grandes villes (25 %), comme, du reste,

dans les aucres pays européens (i'ai retenu les "18-29 ans" pour avoir un

échantillon suffisant). En second rang, les jeunes ruraux choisissent plus

souvent Ia région que les autres (307o contre 18 %)'Les citadins se sen-

rent d'autani plus européens ou planétaires que la taille de la ville est

plus grande. lanalyse des réponses selon le niveau de formation ou la

profession montre que, comme on pouvait s'y attendre, Ie sentiment

à'uppurt.nun.. .rt d'uutunt plus large que I'instruction et la profession

soni^pl,rs élevées, sachant que, à niveau identique, les ruraux sont.mal-

gré tôut un peu plus attachés à leur localité. Mais, on va le voir, il y a

Ioin du sentiment d'appartenance à Ia volonté de résidence, ce qui in-

quiétera ceux qui.souhaiteraient voir les ieunes ruraux fester sur place et

rassurera ceux qul crarndraient qu'ils ne soient rivés à leur clocher.

Les jeunes ruraux veulent-ils "vivre et travailler au pays", selon un

slogan.onnu? Au fait, qu'est-ce que le "pays"? Il est vite apparu que Ie
,,pÀ ," po,ruuit désigner des choses très différentes, depuis Ia commune

yusqu'à^la perire réÀion quand un label touristique- ou une ville-centre

ioi àonn.ni de la c6nsistàn.., .o-'''. dans le cas du "pays de Redon".

Nous n'avons donc pas pu retenir cette notion chère à certains ruralistes'

De son côté, la zone d'emploi n'est généralement pas connue en tant que

relle mais, avec son pôle urbain, elle correspond æsez bien à I'aire géo-

graphique élémentaiie, après la Iocaliti et^elle correspond à peu près aux
tpôt" à., ug.n,, de développement' En fin de compte'. ce sont les uni-

,à, âd-inlrr"otives officiell.i-1.rnton, département, région) qui sont les

plus connues mais les espaces de référence réels ne se laissent pas enfer-

-., dun, leurs frontièrËs. A cet ég ières départementales

sont les moins significatives (la Redon est même par-

tagée entre trois àépartements: Morbihan et la Loire-

Allantique, et deux régions: la agne et les Pays de Loire)'

Nous avons finalement posé les questions suivantes (les résultats glo-

baux figurent enrre parent-hèses; I"'èndroit où vous habitez" désigne le

lieu deiésidence des parents dans le cas des internes, des étudiants et des

militaires):
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1) A propos de I'endroit où vous habitez, parmi les phrases suivanres, la-
quelle correspond le mieux à ce que vous ressentez ?

-Je suis bien ici, je ne me aerrais pas aiwe ailleurs (237o)

-Viwe ici ou ailleurs, æ qui conpn le plas, c'esr d'être bien installé (54%)

- Si jt poaaais, j'irais uiare ailleurs (23%)

2) Gauf à ceux qui sont "bien ici") si vous allez vivre ailleurs, où irez-
vous ?

- dans le mùne dt4partnnent (27 7o)

- dans la mùne rdgion (29%)

- dans une ailtre région (41%)

- ne sait Pas (3%).

En combinant les deux groupes de réponse, cela fait finalement 2)7o
de jeunes qui ne se verraient pas "vivre ailleurs", 2l% qui resteralent
dans leur département, 23%o qui resteraient seulement dans leur région
et 33% qui partiraient ailleurs. Il est vrai que l"'endroit où vous hàbi-
tez". est quelque chose de plus restrictif que "la ville, la localité, le can-
ton" et que ces pourcentages sont à considérer comme des ordres de
grandeur étant donné le flou des frontières ou la difficulté des ieunes de

.1! ans à savoir ce qu'ils feront plus tard. cela monrre rout de même que
l'attachement local est tout à fait conditionnel cependant qu'au total 1es
deux-tiers_des jeunes pensent rester dans leur région, ce qui, du coup,
correspond au taux de l'enquête européenne. Rappelons qui .es chiffrcs
n'incluent pas les jeunes ruraux déjà partis travailler en viile (soit proba-
blement un tiers des jeunes de 25 ani environ).

Laire de résidence envisagée e{ gr.st. modo d'autant prus large que les
racines locales- sont plus faibles er que l'origine sociale, la proféssiôn ac-
tuelle, la profession anticipée (dans dix uni) et le niveau ïe formar,on
sont plus élevés - tour cela va pour partie de pair. Mais les écarts entre
les extrêmes sont faibles, en général âe 10 à 15 points de pourcentage à
chaque fois, sauf dans le cas des agriculteurs. fout., choies égales par
ailleurs, le fait d'avoir des racines dans la localité ou dans la réglon aug-
mente- toujours l'attachement, avec un écart de 15 points .nuion .ntr.
ceux dont au moins un parent et un grand-parent sànt de la localité ou
de la région, er ceux qui n'ont 

^ucuné 
uttu.ir. familiale. Les "19 ans" se

voient moins que les "25 ans" habiter dans l'endroit où il sont (rB%
contre 31%) ou même dans la région (617o contre 74 %), tout simple-
menr parce qu'ils n'ont pas encore été filtrés par l'exode, à l'inverse des
jeunes de 25 ans que nous avons tou
de différence selon le sexe. En ce q
vivre ailleurs" (que dans I'endroir
23 % , l'écart socio-professionnel ma
cadrcs (76Volî ..y.. qui se voient ouvriers non qualifiés (33azllou agri_
culteurs (31 %). Même chose au ni reau de la région, où, aurour d,une

T,.ol.n,n. 
de 67 7o, pensenr rester 60 % des cadris en puirrun.. conrre

/47o des ouvriers non qualifiés etJSTo des agriculteuri. L.r différences
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liées aux niveaux de formation sont encore plus faibles, qu'il s'agisse de

la formation en cours ou des études terminées, sauf dans Ie cas des Iy-

céens des baccalauréats A, B ou G, qui sont ceux qui comptent le moins

résider localement (I07o) ou dans leur région (43n: ils illusrrenr tout

à fait le sous-modèle des bacheliers en difficulté d'insertion (cf, supra),

saisis d'une sorte de fuite en avant devant Ie fossé qui sépare la faiblesse

de leur capital scolaire et leur aspiration à reioindre Ies classes moyennes.

Cependant, à la lecture du tableau l, on peut se^demander^si les

.on,ruin,", de I'emploi ne vont pas creuser les écarts. Selon le RGP de

l)g2, parmi les jeunes ruraux aè ZO-24 ans en emploi, habitaient dans

le,r, iépurt.ment de naissance: 8) % des agriculteurs, 75 % des ouvriers,

667o des employés et seulement 341 des cadres (la question n'était pas

posée par rapport à la région).

Dans notre enquête, nous avons demandé aux lycéens et.étudiants

dans quelle aire gêographique ils préféreraient travailler et où ils pen-

,ui.nt 
"uoi, 

le pl,is d". c'h"néet de tiouver un emploi;.les stagiaires et les

chômeurs uuuient également à préciser où ils préféreraient travailler et où

ils cherchaient du ùavail (tablôau 1). Il apparaît que ceux qui proiettent

des études supérieures longues (plus de deux ans) sont seulemeît9% à

f.nr., ,ror.,u.i du travail àuns li.tr département, et 30 % à I'intérieu

àes limites de leur région' Ces taux sont de 237o et 54% rcspectivement

dans le cas des études-techniques courtes (CAP, BEP), mais 19% et73%

parmi les chômeurs' Mais pourquoi les chômeurs, les TUC (travaux

à'utilité collective) et les stàgiaires ou même les ouvriers et employés

non qualifiés, dont l'insertioÀ est difficile, ne sont-ils pas précisément

pio, -obil.r, I I'i-"g. des bachel les

rurales à l'insertion des jeunes en es'

Selon les interviews, ces ieunes pe de

chances de trouver un emploi aille t:t

quelques avantages dont ils peuvef. , I r -: - 
le

.-*uËrr, les amii d'éventuels petirs boulots et ce réseau de relations Io-

cales si précieux pou, ,rouu.i du rravail en milieu rural (Bellavoine,

;61ïZ;,1f. Bruu-,rp ne partiront donc que s'ils sont sûrs d'avoir quelque

.Éor. a. ,,valable". C'est tout de ,êmé parmi eux qu'on trouve,le plus

à. ;.un., se disant prêts à partir "n'importe où" '. 28Vo corttre 14 % des

lycéens-étudiants.

de nécessité vertu).

-t" S* t'irrsertion des jeunes en difflculté' voir aussi Fenech' Granie et Noel'

r99r.
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Tableau l..L'aire de I'emploi appréciée en foncrion du niveau de formation escompré
(lycéens et étudiants) ou de la situation actuelle (chômeurs et stagiaires)+

Commune(") Département
envtrons

Région{b)

(... )

Autre Paris

région région paris

Etranger N'importe
où

I) Lycéens et étudiantr

- Or) avez-vous le plus de chances de trouver du travail ?

cAP, BEP li 23 16 (54)
baccalarréat Ij t0 20 (43)
supérieur court 1 ll ll (3j)
supérieur long 1 9 20 (30)

- Où préféreriez-vous travailler ?

It
20

24
1l

l1
It
20

r1

r6
22

20

18

1

4

8

6

6

I4
I9
t7

I4
t1
11

r4

1i
1

10

11

CAP, BEP 24
baccalauréat ll
supérieur court 12
supérieur long 5

2) Chônears et stagiaires

- Où cherchez-vous un emploi ?

chômeurs 36
TUC(.), SIVp(d) 2l
autres sragiaires 30

- Où préféreriez-vous travailler?

chômeurs 45
TUC, SIVP* 41
autres stagiaires 36

16 2r (61)
18 23 (58)
12 23 (47)
lt 28 (t0)

23 14 (73)
22 20 (69)
27 r3 (70)

6

6

4

t

27
3l

30

11

r4
17

26

18 (77 )
19 (83)
lt (77)

(o) 
dans la commune ou dans les environsth)/ \'"' (...) = total des rrors premières colonnes(') TUC = contra[s d'utilité collective_(remplacés par les CES: contrars emploi-solidarité)(d) SIVP = sragiaires d'inserrion dans la vie professionnelle

+ non compris les jeunes partis en ville.

.Les 
réponses concernant l'aire-de.l'emploi confirmenr les rogiques de

mobiliréAédentarité énoncées précédemmenr: moins on a de racines lo-
cales, plus le milieu d'origine èst socialement élevé, pru, r. àifàÀ. ou-t:lu 9o escompré est élevé, plus on pense ,,carrièr.,: .t plus on esr en_clin à parrir. Ainsi les plus cheviîlés au rerroir sonr-ils les fucurs
agriculteurs donr les deux familles s( nr de là, et les prur -ouil.r, t., .n-

le aspirant eux-mêmes à être cadres.
à la fois parce qu'ils y sonr davan_

,ru:iiâ ï:., ri::: 
.#5 

*ll:
sociabiliré géographiquement plus

étendu, etc. A l'inverse, les moins bien dotés enlap"i,ri ,.oluir. er sJcial
courent le risque de tout perdre en paftanr. Cânstuts .f"rrrqr., .r,
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I en donner une mesure

être deux fois plus ré-

ce n'est pas du tout Ia

ème des relations entre

tous ces éléments est à la fois très cohérent et très souple, dénué de tout

déterminisme étroir - donc susceprible d'être influencé par des poli-

du , la région parisienne attire nettement molns

que te encote nettemenr en avant en terme de pos-

sibi A cet égard, l'élargissement européen pourrait

modifier certaines choses.
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Un glissement vers la ville mais aussi
un mouvement inverse

. Le glissemenr vers la ville dépend de quels facteurs ? Comme précé_

l^::.l.llî:,pl5 prononcé quand les râcines fo.ur., ,*'-;;"i;r"_
rondes' quand l orlgrne sociale est plus élevée, quand la formation esr
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plus poussée et quand les ambitions sociales sont plus grandes (cf. le gra-
phique l). En outre, il est accentué chez les filles et surtout quand Ia

commune d'origine esc plus petite et plus isolée. On retrouve donc à

nouveau les facteurs traditionnels de l'exode rural avec, en premier, le

rôle de l'origine sociale: 33% des enfants de cadres souhaitent vivre dans

GraPhique ]. a) Selon la formation
Le gllssement vers la

ville

lycéens - étudiants études terminées

rvcc baccalaurért
CAP-BEP

b) Selon la profession actuelle (actifs)

tl

70

60

50

40

JO

æ

l0

0

ta

70

60

,t0

30

20

l0

0

70

60

tt

70

60

50

&

]{)

æ

l0

0

prpt .rT chpbtét
I nlcû

souhaite vivre

à la campagnc

bourg rural

à la ville

c) Selon la profession anticipée (lycéens-étudiants)

Yr

50

40

30

æ

l0

0

bâc aénéÉl

5l



Y, LAMBERT

des communes de moins de 2000 habitants contre 55 7o des enfants
d'ouvriers non qualifiés, 63% des enfants d'agriculteurs qui ne veulent
pas être agriculteurs et 93% de ceux qui le veulent. Mais parmi ceux qui
étaient déjà actifs au moment de l'enquête, les écarts de projets de vie
rurale allaient seulement de 52% (employés, en majorité des filles) à

65% (ouvriers qualifiés), si I'on excepte les actifs agricoles (89n. Si l'on
considère maintenant la profession anticipée (dans dix ans) et tous les
jeunes interrogés, on retrouve les cadres comme catégorie la moins inté-
ressée par Ie rural (407o) et les ouvriers qualifiés comme groupe le plus
renté (65 %),bien sûr, après les agriculteurs (907o). Ces résultats concor-
dent avec les types d'insertion professionnelle que nous avons présentés
(bonne insertion des ouvriers qualifiés, mobilité des cadres) et avec le fait
que les emplois de bureau ou de cadres sont plutôt concenrrés en ville,
ce qui atteste une pré-adéquation àla réahté.

Les niveaux d'instruction font ressorrir des écarts qui rappellent évi-
demment les différences socio-professionnelles. La proportion de souhaits
résidentiels ruraux tombe de 497o chez les lycéens du technique couft à

40% chez les étudiants et à 34Vo chez ceux qui pensenr au supéneur
long. Parmi ceux qui ont terminé leurs études, les souhaits de vivre en
milieu rural diminuent de 627o chez les "sans diplôme" ou les moins di-
plômés (CAB BEP), à )07o chez ceux qui sont issus de I'enseignement

sure que Ie niveau de formation s'élève, on pense un
nnes er grandes villes, de même qu'on regarde davan-
région, sachant que ce sont à nouveau les lycéens des
envisagent le plus de partir.

. Nous avons dit que les filles sont moins attirées par la vie rurale que
les garçons. C'est parmi les enfants d'agriculreurs poursuivant leurs
études et voulanr quitter l'agriculrure que l'écart entie les filles et res
garçons est le plus important, ce qui confirme le rôle de celles-ci comme

comment Ies 54% de jeunes qui souhairent vivre en milieu rural se
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intermédiaires sont plus séduits par la campasne que les enfanrs d'em-
ployés, sans doute parce qu'ils ont bénéficré d'une meilleure localisation.
Ici, la différence enrre garçons et filles est encore plus grande, même
chez les jeunes d'origine non agricole: les filles sont nettement moins
tentées par Ia campagne parce qu'elles pensent davantage aux commerces
et aux services (en particulier à l'école) ou bien à l'isolement qui les
guetterait si elles devaient arrêter de travailler. Lidée de vivre à la cam-
pagne à proximité d'une ville ne déplairait pas, en particulier aux pro-
fessions intermédiaires et supérieures, alors qu'au contraire la campagne
"profonde" est nettement rejetée. Le rêve, ce serair, non pas la ville à la
campagne, comme le préconisait Alphonse Allais, mais le rural près de
la ville, comme on va le voir.

Qu'est-ce qu'une commune rurale attractive ?

Dans quel type de commune rurale aimerait-on vivre? Le question-
naire demandait aux jeunes quels étaient les trois qualificatifs qui s'ap-
pliquaient le mieux à leur commune, par ordre d'importance, parmi la
Iiste suivante: beau, plaisant, tranquille, mort, perdu, mal fréquenté, ac-
cueillant (il s'agissait de la commune habitée par les parents dans le cas

des internes, des étudiants ou des milrtaires). Précisons d'abord que les

appréciations sont globalement plus favorables chez ceux qui souhaitent
vivre dans I'endroit où ils sont (61% prennent trois qualificatifs positifs)
ou en milieu rural (57 7o, contre 32% pou ceux qui préfèrent la ville),
de telle sorte que la même commune peut être jugée plutôt "plaisante"

et "accueillante" pour les uns, ou plutôt "morte" et "perdue" aux yeux
des autres. Du reste, Ie premier axe de I'analyse factorielle des corres-
pondances oppose précisément ceux qui se sentent "bien ici", ceux qui
préfèrent le rural et Ia campagne (à gauche sur le graphique 2) à ceux
qui pensent à I'ailleurs et à la ville (à droite). Néanmoins, d'une façon
générale, ce sont les communes rurales les plus proches de la ville et les

plus grandes qui sont les mieux cotées, alors que les communes petites
et isolées sont plutôt perçues comme "mortes" et "perdues", ce que l'on
retrouve également le long du premier axe (à gauche: "> 2500 habi-
ranrs" er "< 10 km", à droite: "< 500 habitants" et "> = 20 km"). Le

second axe oppose les communes de taille moyenne aux communes soit
grandes, soit petites, c'est-à-dire les opinions intermédiaires aux opi-
nions tranchées. Cela n'empêche pas le small is beautiful d'avoir ses ama-

teurs mais ils sont minoritaires (il en irait sans doute autrement s'il
s'agissait des résidences secondaires, non prises en compte ici). Parmi
ceLr.x qui souhaitent vivre dans des communes de moins de 2000habi-
tants, le taux de jeunes ayant retenu trois qualificatifs positifs varie
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considérablement selon le degré de proximité urbaine et la taille de leur

commune actuelle, comme le montre le tableau2:de 71% dansle cas

des grandes communes (au moins 2000 habitants) proches du pôle (à

moins de 10km), il tombe à287o dans le cas des communes de moins

de 1000 habitants éloignées du pôle urbain (d'au moins l0km).

Tableau 2.

Taux d'appréciations
positives sur la

commune Distance au pôle urbain
ec taille de la commune

Appréciations positives*
souhaite vivre

en zone rurale en ville

Vie æsociative
et fesrive

comité association

des fêtes sportive

< 10 km /pôle urbain et >

< 10 km /pôle urbain et <

> = J0 km /pôle urbain ec

> = l0 km ipôle urbain et < I 000 28 7o ).1 %

* Trois qualificatifs au moins retenus parmi les suivants: tranquille, beau, plaisant,

accueillanc (par opposition à: mort, perdu, mal fréquenté).

Il est important de relever que les appréciations varient peu selon les

milieux sociaux. C'est d'abord que les jeunes des classes moyennes et su-

périeures habitent proportionnellement plus souvent dans le rural péri-
urbain, le plus apprécié, ce qui atténue la sévérité de leurs jugements, à

I'inverse du cas des ouvriers non qualifiés. C'est sans doute pour les

mêmes raisons que, parmi ceux qui veulent vivre en mileu rural, les

jeunes des classes moyennes et supérieures (ou les plus instruits) émet-
tent les appréciations les plus positives sur les communes rurales, et les

ouvriers non qualifiés, Ies plus négatives: le prix des terrains et des mai-
sons dans les communes les plus proches des villes tend à en éloigner les

couches les plus modestes déjà affectées par la précarité de leur insertion.
A noter que le jugement des futurs agriculteurs sur les communes re-
joint celui de la majorité des jeunes alors qu'ils n'ont souvent pas le
choix, ce qui montre les limites, ici, du "faire de nécessité vertu".

Ayant droit à plusieurs choix, les jeunes ruraux auraient pu mettre en

deuxième ou en troisième rang un qualificatif moins dépendant de leurs
souhaits résidentiels, or ils ont souvent persisté dans leur impression pre-
mière. Seule Ia beauté fait en partie exception: on peut n'avoir aucune
envie de vivre dans une commune, tout en la trouvant belle, ce qualifi-
catif étant alors choisi en troisième rang. Néanmoins on peut remarquer
que Ies communes les plus petites et les plus éloignées ont plus de mal
à faire reconnaître leur beauté ! Par ailleurs, même si I'on ne souhaite pas
s'y fixer, la commune de naissance bénéficie d'une cote d'amour qui esr

d'autant plus grande que les racines familiales sont plus anciennes. On
trouve également un préjugé tàvorable chez ceux qui habitent leur com-

= 2000 l1 7o 5) Vo

I 000 t2% l)%
>=2000 4)% )8%

100 % r00 %

9r% 95Vo

r00 % r00 %

t7% 4t%
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mune depuis moins d'un an, sans doute parce que la proporcion d'instal-
lations délibérées y est relativement grande.

La logique sous-jacente au choix des différents qualificatifs nous en

apprend encore sur la perception des villages (cf. le schéma ci-dessous et
le graphique 2):

proche du pôle urbain
llant" "plaisant"

"tranquille"

perir "beau"-- --> grand
"mort" "perdu"

éloigné du pôle urbain

C'est le qualificatif "tranquille" qui a été le plus largement choisi
(46% en premier rang). Mais on s'aperçoit que les communes jugées les

plus "tranquilles" ne sont ni les plus petites, ni les plus éloignées, ce

sont les communes "rurbaines". Limpression de tranquilltté s'éprouve

donc surtout par comparaison avec Ia ville proche: comme Ie confirment
les entretiens, "tranquille" s'oppose en fait à "bruyant", "entassé", "stres-

sant", mais pas à "animé" car on dira plutôt d'une commune insuffisam-
ment "vivante" qu'elle est "morte". Une nuance apparaît d'ailleurs entre
la perception du "perdu" et celle du "mort": les deux augmentent avec

Ia distance au pôle urbain et avec la décroissance de Ia taille, mais I'im-
pression de "mort" s'exacerbe dans les communes à la fois petites et éloi-
gnées, où Ia vie associative et festive est souvent absente (cf. infra).

Quant aux notions de l"'accueillant" et du "plaisant", elles s'avèrent sy-

métriques des deux précédentes: toutes deux s'appliquent d'autant plus

que l'on se rapproche de la ville, sachant que les communes les plus

grandes ou les plus proches sont encore plus "plaisantes" (cela s'oppose

donc à "mort"). Quant au qualificatif "mal fréquenté", le fait qu'il air été

peu utilisé traduit sans doute une caractéristique du milieu rural (il
semble recouvrir deux sens différents: dans la zone de Dreux, où il at-

teint son score maximum, il évoquerait plutôt la délinquance et les im-
migrés comme en ville, mais il s'applique plus souvent aux communes

les plus agricoles et les plus isolées où il semble désigner les "ploucs").

Ce refus de l'isolement ressort également de la question suivante:
"dans la commune où vous habitez, y a-t-il des choses qui vous man-

quent vraiment ?" (dans Ie cas

taires, il s'agit toujours de la
moyenne de 567o, les "oui" d
vivre en milieu rural (49%) ou

cet "endroit" G6% ou non, ils s'élèvent à907o chez ceux qui ont pris
43% chez
mportante
hez les plu
de loisirs,
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Graphique 2.

La perception des
communes rurales

vices est accepté comme faisant partie de Ia réalité turale, dans certaines

limites, bien sûr, comme Ie confirment les entretiens. De Ia même façon,

de leur côté, Ies partisans de la vie citadine acceptent ses propres incon-
vénients. Le sentiment de manquer de quelque chose s'exacerbe évidem-
ment dans les petites communes éloignées. En revanche, les variations
selon le niveau d'études ou le milieu social sont très faibles, à projet ré-

sidenriel identique, Ies professions moyennes et supérieures intéressées

par la vie rurale se montrant, là encore, les plus satisfaites, sans doute
pour les raisons déjà indiquées (meilleure localisarion).
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Quant au contenu de ce "manque", il oppose nerremenr les céliba-
taires, qui insistent sur les loisirs, aux jeunes mariés, qui pensent davan-
tage aux commerces et aux services, surtout les femmes, et à plus forte
raison si elles ont des enfants. Parmi ces loisirs, le manque de fêtes est
plus souvent cité dans les milieux popularres alors que les classes

moyennes sont plus sensibles à I'absence éventuelle de leurs activités
sportiyes préférées (basket, natation, tennis, par exemple), er les filles, à

l'absence d'activités telles que la danse, le volley, etc. Ce sonr surrour les
jeunes vivant seuls, les nouveaux venus et les diplômés de l'enseigne-
ment technique qui se plaignent de I'absence d'un foyer, d'un lieu pour
les jeunes. Dans certaines communes en déclin, c'est tout simplement le
manque de jeunes ou de filles que I'on déplore. Quant aux commerces et
aux services qui sont mentionnés, outre les cafés, ils concernent essen-

tiellement les prestations de base: boulangerie, épicerie-alimenration,
guichet de banque ou de poste, médecin, pharmacien, école prmaire. Le

reste est supposé être trouvé au pôle urbain où, d'ailleurs,70%o se ren-
dent au moins une fois par mois. Il se vérifie que les communes petires
et isolées ont moins d'animation locale:on trouve un comité des fêtes et

une association sportive dans toutes les communes d'au moins 2 000 ha-

bitants et dans presque toutes les communes de moins de 1000 habi-
tants situées à moins de 10km du pôle urbain (car la population y est

souvent jeune), mais seulement dans la moitié des communes de moins
de 1000 habitants situées à 30 km ou plus (tableau 2) et encore moins
si l'on descend à moins de 500 habitants.

Les questions ouvertes et les entretiens font apparaître les deux
mêmes types d'attitude, affectives ou utilitaristes, que précédemment.
Seule une minorité (environ un cinquième) considère comme allant de

soi le fait de vivre en milieu rural ou, de même, dans telle commune,
dans telle région: "j'ai toujours connu Ça","je suis née Ià","i'ar mafa-
mille et mes amis par ici". Les autres prennent du recul et pèsent le pour
et le contre. Les images-repoussoirs de la ville sont I'agitation, le bruit,
la densité, les "cages à lapins" (les immeubles) celles du rural sont le
manque de loisirs, de commerces, de services, de travail, ainsi que les rn-

convénients de I'interconnaissance ("tout se sait", "il faut se suppofter

même si on se déteste", "il ne faut pas déplaire à untel", etc.). A l'in-
verse, les avantages attribués à la ville sont I'animation, le fait d'avorr
"tout sous la main", Ies possibilités d'emplois (filles et diplômés en par-

ticulier), et les atouts du rural sont le calme, la tranquillité, I'espace, la

nature et Ie beau côté de l'interconnaissance (sociabilité, entraide, on

veille néanmoins à protéger son "chez-soi" du "qu'en dira-t-on"). Le

choix est une question de pondération personnelle. "D'un côté, c'est

calme, mais pour les distractions, ça craint!", dira-t-on typiquement. Les

amateurs de la vie rurale cherchent à en maximiser les avantages et à en

minimiser les inconvénients en affichant leur préférence pour les com-

munes assez proches des villes et assez grandes donc dotées d'un mini-
mum d'activités et de services. La valorisation très large de la maison in-
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dividuelle en propriété contribuera sans doute à fixer un certain nombre

de jeunes en milieu rural, en particulier les jeunes de situation modeste

qui pourront difficilement s'offrir une maison avec jardin en ville ou

même à proximité.

Voici quels sont les principaux arguments pour ou contre la vie en

milieu rural.

- Jeunes favorables à la vie en milieu rural:

- "J'aine bien la nature, la tranqaillitd, j'aime bien qae ça ne bouge pas

trup aatlur dc moi. Bon, on esî loin dz tout mais /ut plas facile de se rapprocha

que de s'éloigner er d'auoir 10at rur Ie dos: tout ce dont on a besoin, on peut le

trluaer assez rapidement et, s'il y a 20 km à faire, on lu fait, c'est pas un pro-

blème" (étudiant).

- "C'est une habitudr, je ne me umais pas habiter en aille de toutes ma-

n ières " (agriculteur).

- "J'oi dtd en aille quand j'aaais 18-20 ans, nais maintenant je ne plais
mieax à la canpagne, :urtnut puilr I'espace, Mais en aille, on a tlxtT Jlus la main
tandis que, par ici, il faat alla un peu plus loin" (ouvrier mécanicien, en

couple, deux enfants).

- "Actuellenenl, met loisirs, c'esl rurtlut I'entretien de ma petite propriété.

Mon plaisir, c'est d'aller uoir æ qui fleurit, la petite pomme qui pousse, Le foor,
un pea, le sport en grinéral, eî maintenant j'aine bien sortir faire une petile ba-

lade" (ouvrier d'usine, marié,2 enfants).

- "C'ert plas ricbe qae le milieu urbain au niueau relationnel (...) Nos at-
tachet étaient ici, les copains. Plas la qualité de la uie" (préparatrice en phar-
macie, martée, I enfant).

- "C'est bien plus tranquille ici qu'en aille" (cuisinier).

- "La tille, c'e:t bouscult' (ouvrière, mariée, 1 enfant).

- "En uille, I'espace est toujoars serrî' (ouvrier peintre).

- Indifférents ou partagés:

- "Je crois que je m'adapterais assez bien en uille aussi. Mon copain, lui,
prdfue la uille, alors je pense que je uais attarir en aille" (ouvrière, lui fait
beaucoup de natation).

- "Moi, j'ai enaie de uiare dau les deux milieux à la fou... j'aimerais bien

habiter à la campagne pour Ie calme, la tranqaillité, er rraaailler en uille" (étu-
diante).

- Défavorables à la vie en milieu rural:

- "C'ert plus pratique dt uiure en aille qu'ici. Si aous aoulez acheta, ne se-

rait-ce que dts uiwes.,, Et pais, il y a moins dz possibilités de sorties, h problème

est là: pour alla aa cinéma, il faat faire 20 kn. C'est sûr, c'est plas ca/rne, poar
ceux qai rechacbent la tranqail/itd, tant mieux potff euxt nui, nun" (étudiant.
A rapprocher du premier extrait d'enrretien).
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- "J'upère aiwe dans ane grandz uille, pas la ailh mùne mais auprès, lci,
c'esl calme, lest tranquille, mais aous n'auez qu'à dsnandtr à tous lu jeuna dc

la région, aa point dt aae loisirs, à part hs boîta, il n'y a rien" (lycéenne,

BEP).

- "J'aime pas tellunent: tuat le nonde s'occttpe trop dz tout le mondt" (chô-

meuse, BEP comptabilité).

- Les inconvénients des communes rurales, petites et isolées:

- "Je n'aime pas trup: c'est mort, a:sez uieux, il n'y a pas d.e foyr dt jeanes,

lu jeunu i'en ulnt. A L., à côté, qaand on ua dans 4n café, ils nous regardcnt

tlui Pa.rce qa'on n'est pas dt lear commune" (petite commune isolée, ser-

veuse).

- "Je me uois mal installî à D. (800 habitants, sans activité sPortive,
sans terrain de foot), C'est ane aolonl| du conseil municipal de priuilégia les

prsonnes âgées: le pea qai ar fait, c'est poar le j' âge" (étudiant).

- "J'oi tlils meJ copains et mes copines ici, ma familk, donc ça ne reîient'

Mais aatrnnenl, au point ù aae aaiuités, il n'y en a pai asJez pour les jeanes:

le sport, il n'y a que le foot ! ll y a eu du uolley, du basku, mais ça n'a jamais

tena" (apprentie, aimerait partir).

- "ll I a que des uieux" (lycéen, BEP).

- Les avancages du rural à proximité d'une ville:

- "Je trouae que c'est très bien parce qu'on n'est pas trop loin de la uille u on

n'est pas dans la uille" (éducatrice, à environ 20 km de Dreux).

- "Ce n'est pas la uille, donc c'est bien, mais en mùne tunps on a toat sous la

main. Ça posaa peat-ître dzs problèma plus tard pour le collège" (commune de

plus de 2000 habitants à 7 km de Redon, secrétaire, maÂée,1 enfant).

Un indicateur synthétique: le rapport à

la langue Égionale

De façon inattendue, il s'avère que l'indicateur linguistique synthé-

tise en quelque sorte tout le système des attitudes vis-à-vis du rural et de

I'urbain, de I'ici et de l'ailleurs. Le triangle (graphique 3) dont les som-

mets correspondent: l) au fait de ne pas comprendre la langue régionale

ou d'en rgnorer I'existence (sommet haut), 2) au fait de Ia comprendre

sans la pailer (en bas, à gauche),3) au fait de Ia parler (en bas, à droite),

consritue une véritable projection du système de relations que nous

avons mis en évidence entre racines locales, origine sociale, niveau de

formation, destination sociale et préférences résidentielles. Tout ce qui

rapproche de I'item "je ne la comprends pas" exprime une.affinjté crois-

runi. uu.. la ville et avec le lointain: aucune racine locale ("0 généta-

tion"), désir d'aller dans une autre région, souhait de vivre dans une

grande ou moyenne ville, origine sociale élevée, puis (moindrement) pro-

Fession anricipée de cadre, dévalorisation de sa commune ("0 qualificatif
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Le
Graphique 3.

rapport à la langue
régionale
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gionale, on retrouve tout ce qui s'associe au souhait de rester "ici" et de

résider en milieu rural: racines locales, origine plus populaire, passé plus
rural, valorisation de sa commune (et projet agricole). Le fait de vouloir
vivre dans une petite ville représente une situation moyenne d'ailleurs
plus proche du pôle où l'on comprend Ia langue sans I'utiliser soi-même.
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S'il en est ainsi, c'est évidemment parce que cette plus ou moins

grande familiarité avec la langue traduit la plus ou moins grande proxi-

mité avec le local, le rural et le milieu populaire, ce dernier ayant les

plus fortes racines locales et la plus forte pratique de la langue tégionale
(même en Alsace, où l'alsacien est largement pratiqué, il I'est davantage

parmi les agriculteurs et les ouvriers). On sait qu'à I'inverse les ten-

à.n..r à regarder vers la ville et vers l'ailleurs sont plus grandes si les at-

taches locales et rurales sont plus faibles, et si le niveau scolaire ou social

et leurs formations sont un peu moins élevées.

Au vu de ces résultars, on comprend que la question linguistique soit

aussi sensible et qu'elle puisse cristalliser autant de choses en Breta_gne,

en Alsace et en Ôccitanie, ru.tout chez ceux qui sonr en porte-à-faux,

comme les jeunes de formation fortes rac

sont ceux qui tiennent Ie plus identité).

qui est, et de loin, la langue surtout à

bleau 3). Par contre, le breton e que parlé

mentionnent un parler que, d'ailleurs, ils ne comprennent pas'

Tableau I.
Degré de familiarité

avec la langue
régionale selon

Ies zones

II n'y en a On ne la
pas comprend Pas

On la comprend
sans la parler

On Ia
parle

Total

Molsheim

Neuf-Brisach

Lannion

Redon

Rochechouart

Brive

Béziers

Yvetot

Monpellier-Nord

Dreux

Moymne

0

0

0

3

0

0

z

4

t2

83

11

9

29

)c)

17

3)

)9

44

40

tt
t2

30

r4

)\
40

6r

47

43

44

42

2t

3

J4

77

46

)r
r9

20

l8

l0

A
8

z

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

r00

100
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Le rôle inattendu des identités régionales fortes

Nous n'avons pas demandé aux jeunes de juger les différentes régions
mais seulement de dire où ils compraient résider, où ils aimeraient tra-
vailler, où ils pensaient avoir des chances de trouver du travail, comment
ils voyaient leur commune (cf. supra). On peut donc comparer les résul-
tats entre les différentes zones d'emploi ou régions sachanr, insistons sur
ce point, qu'il ne s'agit pas d'un palmarès dressé par les jeunes mais seu-
lemenr d'un classemeît ex post. Cette comparaison peut aider à com-
prendre ce qui fait qu'une zone est plus ou moins attractive.

Nous commencerons par confronter la tonalité économique de chaque
zone avec les projets de résidence et d'emploi des jeunes, avant d'examiner
quelles sont les appréciations porrées sur les villages. Rappelons briève-
ment quelques caracréristiques de ces zones. En terme d'évolution de
I'emploi de I975 à 1982, nous avons: Neuf-Brisach, Montpellier, Mol-
sheim, en forte croissance (17 %o à 2)%), Dreux et Brive, Àn croissance
moyenne (6 à 8%), Yvetor, Redon et Iannion, en faible croissance
(2-3%), Béziers et Rochechouan, en sragnation. Le taux de chômage en
198) étart le plus bas en Alsace et à Rochechouan, il était un peu plus
élevé à Brive, Dreux et Yvetot, encore plus à Redon er à Lannion, et màxi-
mum à Béziers et Montpellier-Nord. Que s'est-il passé depuis 1982? Les
zones de Molsheim et de Neuf-Brisach restent les plus favôrables. Bézrers
est marquée par le contraste croissant entre le développement du littoral
et le recul de I'arrière-pays, victime de la crise de la viticulture et de la
concurrence de Mo_ntpellier, dont l'expansion n'arrive toujours pas davan-
tage à éponger I'afflux migratoire. Redon a vu se développer de petites en-
treprises mais à main-d'oeuvre peu qualifiée. Par conrre, la situation de

et commercial alors que la zone de Rochechouaft n'a rien pour compenser
la crise de son industrie du papier er du cuir.
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férences sur les possibilités d'emploi pour Montpellier-Nord (27 points
d'écart), Béziers (22), Redon et Brive (21%), er, au contraire, un excé-
dent de richesse en emploi par rapport aux préférences exprimées en Al-
sace. Lattachement à une région'n'esr donc pas simplemenr lié à la si-
tuation de l'emploi, il peut même aller jusqu'à en fausser la percepcion,
comme dans la zone de Béziers (mais c'est peut-êrre dû à l'explosion du
littoral ec au sentiment d'être situé sur I'un des axes du développement
européen). Contre-exemple, la région parisienne illusrre le fait que les
chances d'emploi peuvent paraître élevées sans que l'attrait le soit.

Tableau 4. Comparaison des différentes zones

Souhaits de Taux

résider dans chômage

la "ftgtoo" (%) jeunes

ruraux
(emploi + = -)

Emploi dans la "région" Appréciations Il y a des

(%) positives choses qur
Lycéens-étudiants Chômeurs-stagiaires sur les manquenr

villa.ges (%) vraiment
Préférences Chances Préférences Recherches

I
Béziers 78 (+)

Redon 76 (+)

Molsh. 7l (++)

Monç. 69 (+ +)

Yvetor 65 (=)

Lannion 64 (-)

Brive 62 (=)

Neuf-B. 58 (++)

Roch. 54 (-)

Dreux 1l (+)

Moyenne 67

1z

Dezlers oi
Redon 62

Moncp. 16

Neuf-B. 54

Lannion 5J

Yveror 49

Molsh. 44

Brive J9

Roch. 19

Dreux J)

t1

t
Neuf-B. 59

Molsh. 49

Béziers 45

Redon 41

Yvetot J8

Iaonion )4
Montp. 2!
Drew 24

Roch 20

Brive 18

3t

4

Montp. 60

Neuf-B. i2
Béziers ) I

Dreux 47

Molsh. 46

Redon 42

Lannion J7

Yvetot J7

Roch. J5

Brive 17

44

Neuf-B. 44

Redon 40

Dreux 19

Béziers l8
Montp. 37

Molsh. 16

Lannion J0

Roch. 2J

Yvetot 14

Brive 10

1)

6
Molsh. 18

Monrp. 17

Redon 55

Neuf-B.51

lannion 50

Béziers 45

Brive 44

Roch. 40

Yvetot 35

Dreux JJ

47

7

Molsh. 47

Neuf-B. 48

Monç. 48

Lannion 52

Redon 15

Itezters )O

Yvetot 60

Brive 6l
Dreux 69

Roch. 70

)0

21

t7

9

18

2T

22

L)

M

t7

r9

18

Quels sont donc les autres éléments qui interviennent ? Est-ce que,
appréhendées à I'échelon des zones d'emploi, les appréciations portées
sur les villages apportent un complément d'explication 7 Rappelons que

ces iugements sont également liés aux racines locales, au souhait de vivre
en milieu rural ou non, à la volonté de rester dans I'endroit où l'on est

ou non, au désir d'éviter I'isolement. Précisons que les racines familiales
sont très fortes dans les zones de Redon (787a or't un père ou un grand-
père né dans la commune, 49% sont d'origine paysanne) et Molsheim
(7 1%, avec 12% seulement d'origine paysanne), moyennes à Lannion
(55%, avec 40% d'origines paysannes), Brive (49%) et Dreux (48%),
faibles à Béziers (4)%), Yvetot, Neuf-Brisach (39%), Rochechouart

017o) et Montpelliel (36%). Les taux d'appréciations positives ressor-

tent dans I'ordre décroissant suivant: Molsheim (58%: habitat groupé,
racines et attrait), Montpellier ()7 7o: habitat groupé, attrait plus que

racines), Redon (55%: communes assez grandes, racines, projets agri-
coles), Neuf-Brisach (5I%: habitat groupé et bonne tenue de I'emploi)
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et Lannion (10Vo: attrait et racines compensant la petite taille des com-

munes); Béziers (41Vo: habitat groupé, manque de racines?), Brive

(44%: isolement), Rochechouart (407o: idem et faibles racines), Yvetot

057o: peu de racines, petites communes, manque de cachet) et Dreux

03%: petites communes éloignées), décidément la mal-aimée. Le reiet

de I'isolement contribue donc à favoriser les régions d'habitat groupé
(Alsace et Languedoc) et de grosses communes (Redon) au détriment des

zones où les communes sont trop petites ou trop dispersées (Yvetot,

Dreux, Lannion également). Le dynamisme de I'animation (fêtes, sports,

associations) et Ie sentiment de la part des jeunes qu'ils ont leur place re-

connue dans la commune sont-ils pour quelque chose dans les juge-

ments ? Ces critères jouent en contrepoint des autres, la place des jeunes

ayaît l^ meilleure valeur explicative.

Finalement, en partant des taux des souhaits de résider dans chaque

zone et en faisant la synthèse de tous ces éléments, on peut distinguer
rrols groupes:

1) Les zones fortement attractives: Béziers, Redon, Molsheim et

Montpellier. Elles recueillent le plus de préférences d'habitat et d'em-
ploi, de chances de trouver du travail (sauf Montpellier-Nord) et d'ap-

préciations villageoises positives (sauf Béziers mais cette zone arrive en

2" position, comme Molsheim, pour le taux de "je veux vivre ici"). Elles

ont toutes une identité provinciale marquée mais ne correspondent pas

nécessairement à des racines familiales profondes puisque ce n'est pas le

cas de Béziers et encore moins de Montpellier-Nord (10' à cet égard).

Béziers représente malgré tout un type d'habitat et de climat recherchés,

une bonne animation locale et une image positive de la place des jeunes,

à l'intérieur d'une région perçue favorablement face à l'avenir européen
(la page de la viticulture est considérée comme tournée aux yeux des

jeunes, sauf pour les "vins de pays", bien sûr). La zone de Redon est

moins bien appréciée en ce qui concerne I'animation, l'emploi des diplô-
més, mais elle bénéficie d'une assez bonne évaluation de la place des

jeunes, de fortes racines locales, d'une identité régionale et d'une bonne

image des communes (habitat dispersé mais avec de gros bourgs, sauf
pour deux des communes retenues). Molsheim cumule tous les atouts,
sauf sur I'animation locale, et bénéficie de la proximité d'une grande
ville. Quant à la zone de Montpellier-Nord, elle offre un exemple ty-
pique de population rurale nouvelle, avec Ie moins de racines locales,
agricoles ou linguistiques, une dominante de classes moyennes, une mo-
bilité élevée, bref, une ruralité de I'opportunité séduite par une image

avantageuse mais au prix de difficultés d'emploi.

2) Les zones intermédiaires: Yvetot, Lannion, Brive et Neuf-Brisach.
Intermédiaires tant du point de vue de I'attachement régional que du
point de vue de l'emploi, de I'appréciation du village ou des racines lo-
cales, avec des exceptions sur tel ou tel critère. A Yvetot, les racines lo-
cales sont moyennes mais les préférences ou chances d'emploi er, surtout,
le "je veux vivre ici" (7' rang),I'appréciation des villages (9") sont défa-
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vorables: les communes manquent de caractère et sont trop petites, d'où,

également, ce déficit sur I'animation et sut la perception de la place des

jeunes. Lannion présente ces mêmes inconvénients, plus encore ce der-

nier (10' rang pour la place des jeunes), ce qui compromet les effets des

racines locales, du cachet villageois et de l'identité culturelle régionale
(ici renforcée par la langue bretonne). Brive, rrès bien placée sous l'angle

des racines et du "je veux vivre ici" (1"'), souffre d'un manque d'équi-
pements, de services locaux er d'emplois. l-a zone de Neuf-Brisach,
plaine de grandes cultures ou, près du Rhin, d'industries, est moins

cotée que celle de Molsheim, bien qu'elle soit la meilleure du point de

vue de I'animation et de la place des ieunes, sans doute à cause du

contraste avec I'Alsace "touristique", du faible enracinement local et de

la distance à une grande ville.

J) Les zones les moins bien placées pour tous ces critères, sauf excep-

tion sur I'un ou I'autre (en particulier sur l'animation et Ia place des

jeunes): Rochechouart et Dreux
sages et de l'enracinement local
de Brive. Quant à la zone (rural

tous les critères désavantageux,

contexte particulier de la ville de Dreux (immigration), la proximité

trop grande de la région parisienne et, dans certaines Petites communes'

te probtame d'une vie sociale dissociée entre les gros agriculteurs et le
resie de la popularion. On peut d'ailleurs se demander si la forte poussée

du Front national dans la zone rurale de Dreux n'est pas Pour une part

I'expression de ce "malaise" plus général, car les immigrés sont plus

nombreux autour de Béziers qu'autour de Dreux'

Des conclusions Pour I'avenir

Rien ne ptouve, bien sûr, que les jeun t
ce qu'ils ont déclaré dans l'enquête mais, t
dans Ie sens des tendances observées, on a

rieux. Nous soulignerons en particulier trois enseignements possibles.

- Il faut bien voir tout d'abord que, Pour la maiorité' l'attachement au
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trant de plus en plus. Létiquette "rurale" est même plus ou moins perçue
comme dévalorisante ou réductrice car elle reste en généraI associée à
l"'agricole" alors que Ia réalité est devenue rour autre (nous en avons fait
personnellement l'expérience, l'évocation d'une enquête sur les jeunes ru-
raux appelle auromatiquement des commentaires sur I'agriculture).

- La force de I'identité régionale joue néanmoins un rôle plus impor-
tant que prévu dans I'orientation des projets d'habitat et d'emploi. Cela
signifie que même les régions économiquement mal placées onr des
cartes à jouer qui peuvent s'avérer très payantes à long terme, surtout si
elles ont la chance de représenter une identité culturelle et un cadre de
vie attractif. Cela veut dire aussi qu'à l'inverse une image négative peut
réduire les chances d'une région. Il reste néanmoins à préciser quelle est
l'importance réelle du local et de Ia région dans la redéfinition des iden-
rités, quels sont les constituants de I'image d'une région.

- Etant donnée la préférence pour les communes assez proches des
villes et assez grandes, le processus de redistribucion de la population ru-
rale au profit des communes "rurbaines" et au détriment du rural "pro-
fond" va se poursuivre en ce qui concerne les jeunes. Le snall is beau'tiful
a ses partisans mais Ia majorité des ruraux de souche se détournent eux-
mêmes des villages isolés, et les citadins tenrés par la vie rurale sonr en-
core plus sensibles à une certaine proximité urbaine. C'est tout le pro-
blème des 36000 communes françaises, face aux quelque SbOO
communes que comptent I'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne (laquelle a

regroupé ses communes). Là encore, cela ne veut pas dire que tous les dés
soient jetés. Les lois sur les communautés de communes offrent de nou-
velles u'à une e aux
yeux zones fr ale Ie
choix légier d ix de
quels ou bien enrre

res des jeunes ruraux pous-
ce n'est évidemment pas ce

s communes désavantasées.

rural dit "profond". La qualité de Ia vie étant de plus en plus recherchée,
l'environnement naturel étant de plus en plus vàlorisé, lis zones rurales
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fragiles ou intermédiaires ne manquenr pas de cartes dans leur jeu, au

moins à long terme.
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