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Introduction 

L’image d’Épinal de campagnes désertées a cédé la place depuis plusieurs décennies à celle 

d’espaces ouverts et dynamiques, d’un monde qui a su évoluer tout en restant attaché à ses valeurs 

et à son terroir. En 2006, en France métropolitaine, on comptait onze millions de ruraux, soit 18 % de 

la population totale (Igas, 2010). On a même pu parler de renaissance rurale en raison du 

renversement démographique,...  

Point de repère 

Clothilde Roullier  
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Le monde rural : quelques données de cadrage 

Qu’entend-on par « monde rural » ? Cette entité s’est sensiblement écartée d’une image centrée sur 

l’agriculture et a connu, ces dernières décennies, des évolutions rapides qui expliquent la difficulté à 

lui donner aujourd’hui une définition univoque. À cela s’ajoute le fait que l’étude de l’urbanisation et 

des phénomènes urbains, questions majeures des derniers siècles, a d’abord conduit à définir... 

1. Des difficultés anciennes et des mutations récentes 
2. Des caractéristiques socio-économiques relativement tranchées 

Partie 1. Hétérogénéité du monde rural 

Bruno Morin  
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Qui habite en milieu rural ? 

L’exode rural est derrière nous. Les campagnes connaissent de profondes mutations. La 

recomposition sociale qui s’y opère va plus vite que les représentations que nous gardons de ce 

milieu. Les territoires ruraux accueillent un nombre croissant d’habitants d’âges variés. Les 

agriculteurs s’y font rares. Comme partout, la tertiairisation des activités gagne en importance. 

Recherchées, les campagnes d’aujourd’hui deviennent des espaces à forts enjeux. Reste à savoir si 

ces nouvelles ruralités, dans un contexte d’homogénéisation des pratiques sociales, existent encore 

vraiment comme territoire spécifique. 
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1. Les ruraux d’aujourd’hui : plus nombreux, surtout dans les régions « attractives » 
2. Des aînés, mais aussi des familles 
3. De l’emploi agricole à l’emploi tertiaire 
4. Riches ou pauvres, les ruraux ? 
5. Pourquoi un tel engouement pour l’habitat en régions rurales ? 

Alain Vulbeau  
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Contrepoint – Les paysans oubliés 

Le cinéaste et photographe Raymond Depardon propose un long documentaire sur la vie quotidienne 

de paysans vivant en moyenne montagne dans plusieurs départements (Lozère, Ardèche, Haute-

Loire). Le motif de ce film est l’oubli dans lequel est tombé cette petite paysannerie. Parmi les 

personnages de cette galerie de portraits, il y a Marcelle, une veuve retraitée de 85 ans, dont le fils 

de 60 ans est... 

Vincent Banos, Jacqueline Candau  
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Les agriculteurs, des voisins reconnus par les nouveaux 

résidents 

La croissance démographique des communes rurales à faible densité est un phénomène récent et 

relativement inattendu qui interroge l’implicite persistant d’une vie sociale encore fortement 

structurée en ces lieux par l’interconnaissance. Une enquête menée à propos des relations de 

voisinage sur deux communes rurales en Dordogne révèle ainsi la présence de personnes anonymes 

parmi les voisins, mais elle montre également le souci qu’ont la plupart des nouveaux résidents à 

nouer des relations avec les agriculteurs. Le présent article traite de cette identification privilégiée, 

témoin potentiel d’un désir d’intégration au maillage relationnel local. 

1. Le voisinage des nouveaux résidents : le rôle de la visibilité sociale et physique 
2. Ceux d’ici et ceux venus d’ailleurs, le récit d’une origine 
3. Les agriculteurs : des sésames pour entrer dans la vie locale 

Clothilde Roullier  
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Focus – Qui sont les néoruraux ? 

Le progrès technologique, allié à la volonté de mettre en cohérence les sphères familiales, 

professionnelles et les aspirations personnelles, a fait naître – ou du moins progresser largement – le 

phénomène des néoruraux. D’après une enquête Ipsos réalisée en 2003, ceux-ci représentaient alors 
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4,2 % de la population française des plus de 15 ans, soit deux millions de personnes, et leur part n’a 

cessé... 

1. Petite histoire du phénomène 
2. L’exemple breton 
3. Une ébauche de portrait 

Yannick Sencébé  
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Multi(ples) appartenances en milieu rural 

La mobilité marque les campagnes comme les villes, mais elle prend un sens particulier dans les 

premières, où l’autochtonie et l’interconnaissance continuent à travailler les imaginaires et les 

relations quotidiennes. Cet article s’intéresse à la pluralité des formes d’appartenance qui cohabitent 

en milieu rural. De cette coexistence naissent des conflits, des rapports de force et des inégalités 

dont nous esquissons les enjeux en termes de développement local et de lien social. 

1. L’attachement comme destin social 
2. L’ancrage comme choix 
3. La tension entre l’ici et l’ailleurs 
4. Le détachement comme injonction sociale 
5. Enjeux sociaux et territoriaux des formes d’appartenance 

Pierre Grelley  
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Contrepoint – Penser autrement le rapport à la nature 

On se souvient que Cassandre, fille du roi Priam, possédait, selon Eschyle et Euripide entre autres 

auteurs, un don de divination portant principalement sur les « mauvaises nouvelles » ; ses 

prédictions et avertissements n’étaient jamais écoutés, ce qui conduisit Troie à sa chute. Sous un 

titre quelque peu ésotérique, La politique de Cassandre, Jean-Christophe Mathias, diplômé en 

philosophie à l’Université... 

Estelle Deléage  
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Les mouvements agricoles alternatifs 

Cet article retrace l’histoire des mouvements agricoles alternatifs en France en soulignant leur 

difficulté à s’imposer face à un modèle agricole qui, depuis les années 1960, ne cesse de montrer ses 

limites et qui est malgré tout maintenu en l’état par des politiques publiques nationales et 
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européennes. Modèle agricole qui est également largement soutenu par les lobbies agro-industriels 

et par le syndicalisme agricole majoritaire. 

1. Une histoire des mouvements agricoles alternatifs en France 
2. L’instrumentalisation des agricultures alternatives 
3. Unité et diversité des agricultures alternatives 

Partie 2. Histoires de famille 

Isabelle Clair  
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De la rencontre à l'installation : histoires de couples 

débutants 

À partir d’une enquête ethnographique de près de trois ans dans des villages sarthois, l’article 

présente des récits d’entrée dans la vie conjugale de filles et de garçons ayant entre 15 et 20 ans et 

appartenant aux classes populaires de cette région rurale. Le récit des jeunes est linéaire, il est tendu 

vers une réalisation toujours plus aboutie, les conduisant vers l’âge adulte. De la rencontre à 

l’éventuelle installation indépendante, il comprend néanmoins des portes de sortie à chaque étape : 

parce que la réalisation du couple doit répondre à de nombreuses attentes que l’expérience 

matérielle contrarie souvent, et parce que la rupture en tant que telle fait désormais partie de 

l’apprentissage conjugal. 

1. Le couple, un idéal à portée de main 
2. L’entrée dans la conjugalité, une expérience familiale 
3. L’installation dans une conjugalité presque indépendante 

Caroline Helfter  

Page 63 à 63  

Contrepoint – Parentalité en milieu rural : des problèmes 

spécifiques 

À maints égards, parents des champs et parents des villes partagent les mêmes préoccupations. Les 

premiers, cependant, rencontrent un certain nombre de difficultés particulières, qui sont liées à la 

configuration et aux ressources des territoires ruraux. Un groupe de travail, issu du comité de 

pilotage national des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Réaap), a réalisé 

une enquête... 

Céline Bessière  
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Les séparations conjugales dans les familles agricoles 

Les agriculteurs et les agricultrices se marient davantage, divorcent moins et, quand ils vivent en 

union libre, se séparent moins que les hommes et les femmes appartenant à toutes les autres 

catégories socioprofessionnelles. Pour comprendre pourquoi les ruptures conjugales sont moins 

fréquentes dans les familles agricoles, il faut examiner comment les couples se séparent, ce que ces 

séparations ont en commun avec les séparations dans d’autres groupes sociaux et les implications 

spécifiques qu’elles comportent. Cette analyse permet de dépasser l’image toute faite de « familles 

traditionnelles » et offre un éclairage inédit pour mesurer les transformations des entreprises 

familiales agricoles contemporaines. 

1. Les familles agricoles, des familles « traditionnelles » dans la France contemporaine ? 
2. Liquider une entreprise conjugale 
3. Croissance du travail à l’extérieur de l’exploitation et séparations conjugales 

Caroline Helfter  
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Focus – Promouvoir les femmes : l'exemple du mouvement 

Familles rurales 

Certains clichés ont la vie dure. Ainsi, celui du conservatisme des femmes qui vivent en milieu rural. 

Or, pour être plus silencieuses peut-être que les urbaines dans leurs revendications d’égalité, les 

femmes de la campagne n’en constituent pas moins, elles aussi, un ferment de modernité. Et cela ne 

date pas d’aujourd’hui. À cet égard, l’histoire du mouvement Familles rurales semble exemplaire. 

Depuis... 

1. De la vulgarisation ménagère à l’émancipation des femmes 
2. Éradiquer les stéréotypes de genre 

Thibault Cizeau  
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Enjeux scolaires, enjeux de classes 

Scolarisation et orientation d'une jeunesse rurale  

Partant du constat de la focalisation de la sociologie de l’éducation sur la question urbaine, cet article 

explore un pan de l’orientation et de la scolarisation d’une jeunesse rurale. Il est issu de la 

monographie d’un établissement polyvalent d’enseignement secondaire. Il souligne d’abord la 

présence manifeste des classes populaires dans la zone d’implantation du lycée (zone qui reflète en 

cela la sociologie des espaces ruraux contemporains), puis étudie son impact sur la scolarisation des 

élèves. Les processus de segmentation et de différenciation sont ensuite éclairés à partir du cas des 

élèves des filières professionnalisantes. 
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1. Un établissement polyvalent, reflet d’une campagne populaire 
2. Élèves d’une campagne ouvrière, une zone rurale segmentée 
3. Un recrutement social et scolaire interne différencié et hiérarchisé 
4. Faire ses études chez soi 
5. « Mes autres vœux m’ont été refusés » 
6. Processus d’orientation et scolarisations multiples en zone rurale 

Alain Vulbeau  
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Contrepoint – Le sociologue et les paysans 

Henri Mendras (1927-2003) est le sociologue qui, dans les années 1950 et 1960, a créé la sociologie 

rurale en France, alors que ce champ de recherche était plutôt l’apanage des géographes et des 

folkloristes. Cette spécialisation, qui allait devenir une expertise reconnue au plan international, est 

plus ou moins le résultat d’un hasard, comme il le raconte avec humour dans son autobiographie 

relatant... 

Partie 3. Solidarités et liens sociaux 

Alexandre Pagès  
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Exclusions et vulnérabilités, solidarités et dépendances 

Tout en s’appuyant sur les résultats des recherches de l’auteur conduites au sujet de la pauvreté en 

milieu rural et en les illustrant par des données réactualisées, cet article passe rapidement en revue 

les formes de vulnérabilité, de solidarité et de dépendance qui caractérisent les conditions de vie des 

ménages à faibles revenus. Il déplace ensuite sa focale d’analyse en direction des territoires ruraux et 

des ménages qui y résident. Il souligne, enfin, les capacités d’adaptation dont ceux-ci doivent faire 

preuve et repère plusieurs niveaux d’intervention sociale. 

1. Une connaissance plus précise de la pauvreté et des mécanismes d’exclusion 
2. De la pauvreté traditionnelle à la précarité économique 
3. Vers de nouvelles formes de solidarité ? 

Sandrine Dauphin, Colette Legat  
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Focus – Un centre social en milieu rural : l'expérience du 

territoire viennois 

Les zones rurales sont souvent présentées comme des espaces où les services sont peu présents mais 

où les liens sociaux et les solidarités sont plus affirmés. En tant qu’équipements de proximité qui 
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offrent à la fois des services et des actions en liens étroits avec les habitants, les centres sociaux 

peuvent avoir un rôle important à jouer sur ce type de territoire. C’est pourquoi Informations 

sociales... 

1. Un territoire sud « néorural » 
2. La création du centre social rural intercommunal de Saint-Romain-de-Surieu 
3. Des projets pour répondre aux besoins prioritaires de la population 
4. De l’utilité d’un centre social en milieu rural? 

Isabelle Mallon  
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L'accompagnement du vieillissement en milieu rural au-

delà de la solidarité intergénérationnelle 

L’accompagnement du vieillissement en milieu rural s’est transformé. Le modèle de solidarité obligée 

entre les générations, familiale ou locale, qui gouvernait les sociétés rurales s’est érodé sous l’effet 

des transformations du milieu rural. Le double mouvement migratoire d’exode des jeunes qualifiés, 

laissant les plus vieux habitants sur place, et d’arrivée de populations retraitées, aux exigences de 

confort et souci de santé plus affirmés que les populations autochtones, ont permis le 

développement de services d’aide aux personnes âgées et la rénovation des institutions 

d’hébergement collectif. 

1. Un modèle implicite de prise en charge 
2. Des services spécifiques dédiés à la vieillesse 
3. Un accompagnement lié au parcours social des individus 
4. Les conséquences de l’éloignement familial 

Pierre Grelley  

Page 109 à 109  

Contrepoint – Sociologie rurale 

Pour le dictionnaire, le rural s’oppose à l’urbain. Pour l’administration, il s’en distingue par un critère 

quantitatif : est considérée comme rurale toute commune comptant moins de 2 000 habitants 

agglomérés. Malgré son caractère arbitraire, c’est sans doute cette référence à l’habitant qui 

explique que la sociologie rurale ait été, dès son apparition, plutôt une sociologie des ruraux, 

s’intéressant... 

Entretien avec Marie-Claire Laurent-Sanna, Propos recueillis par Caroline Helfter  

Page 110 à 115  
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Entretien – Développer les modes d'accueil de la petite 

enfance 

Un outil-clé du dynamisme local  

L’offre de services aux familles constitue, pour de petites communes rurales, un argument de poids 

pour convaincre les parents de rester vivre au « pays » et en inciter d’autres à venir s’y installer. Les 

élus de la Creuse ne s’y trompent pas. Soucieux de lutter contre la désertification de leurs territoires, 

ils travaillent en étroite relation avec la caisse d’Allocations familiales (Caf) pour développer... 

Bruno Lachesnaie  
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L'action sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole 

L’action sanitaire et sociale de la Mutualité sociale agricole (MSA) s’adresse aux ressortissants du 

régime agricole et à leurs ayants droit. Mais, dès l’origine, et plus encore lors de cette dernière 

décennie, cette action, dès lors qu’elle revêt une forme collective, s’est ouverte à l’ensemble de la 

population rurale, en partenariat avec les acteurs des territoires ruraux. Avec le recul, on voit que 

cette action sociale a étroitement embrassé les enjeux culturels, professionnels et, bien sûr, sociaux 

auxquels ont été confrontées ces populations et ces territoires au cours des grandes mutations du 

XXe siècle, pour s’intégrer aujourd’hui à un réseau d’acteurs (collectivités, associations, organismes 

de protection sociale). 

1. Formation des élites agricoles et mutations sociologiques des territoires 
2. Des besoins sociaux différenciés selon les territoires 

1. Le développement des services aux familles 
2. Le soutien aux jeunes en milieu rural 
3. Personnes handicapées : participation à la vie sociale et compensation du handicap 
4. L’accompagnement du vieillissement 

3. Le développement de l’offre de services sur les territoires 

Caroline Helfter  
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Contrepoint – Rapports au territoire et aux dispositifs 

d'aide 

Pour nourrir sa réflexion sur la pauvreté en milieu rural, la Mission régionale Rhône-Alpes 

d’information sur l’exclusion (MRIE) a demandé à Anne-Laure Budin, conseillère en économie sociale 

et familiale, de procéder à une enquête de terrain. Réalisée en 2007 dans cinq cantons du Diois 

(Drôme), qui comptent parmi les moins peuplés de France, cette recherche a pris la forme d’une 

vingtaine d’entretiens...  
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Le social en recherche 

Michel Legros  
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Doutes sur mémoires 

Les mémoires de masters ont-ils encore un intérêt ? Si par intérêt nous voulons surtout désigner 

l’intérêt pédagogique d’un écrit qui doit témoigner d’une aptitude à se saisir d’une question, à 

formuler des hypothèses, à mener des investigations et à produire une synthèse écrite des résultats 

voire à soutenir cette production devant les membres d’un jury, alors il n’y a aucun doute. En dépit 

d’un coût... 

Page 125 à 129  

Le social en recherche 
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