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Des communes rurales face à l'urbanisation en grande 
périphérie de l' agglomération parisienne: constat et enjeux 
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RÉSUMÉ 

L ' étude comparée de cinq communes rurales. soumises une fo rte pression d 'urbanisation au nord de l 'agglom ération 
parisienne. montre que les tran sformations spatiales. d émographiques et culturelles qui en résultent sont assez différenci ées 
dans leur f orme et leur intensit é. Les agricult eurs considérent les conseils élus dan s les communes comme le lieu prin cipal 
de défense de leurs intéréts et de leur mantien. Mais les citadins nou vellement implantés, cherchent á investir ces conseils en 
vue de satisfuire leurs aspirations et leurs attentes, concemant la préservation du cadre de vie rural et l'implantation de 
services de type urbain . 
Aujourd 'hui la commune est trop petite pour r és ister seule la pression urbaine; des f ormes de coop ération intercommunale 
poraissent n écessuires pour une maitrise concert éed 'une gestion de l' espa ce con ciliant les int éréts des différents acteurs. 

RESUMEN 

El estudio comparativo de cinco comunas rurales. sometidas a fuerte presión de al norte de la aglomera
ción parisin a. muestra que las transf ormaciones espaciales, demográfi cas y cultu rales resultantes son muy diversas tanto en 
forma como en inten sidad. Los agricultores cons ideran los Concejos Comunales como el principal espac io de defen sa de sus 
intereses y de su mantenimiento. Pero los ciudadanos recién llegados intentan llegar a estos Concejos con el objeto de 
satisfacer sus aspiraciones y expectativas, relacionadas con la preservación del estilo de vida rural y la implantación de 
servicios de tipo urbano. 
Hoy en día, la comU/w es muy pequeña para resistir ella sola a la presión urbana; parece necesari o el desarrollo de f ormas 
de coope ración intercomun al para un man ejo concertado de una gestión del espacio que concilie los intereses de los 
diferentes actores. 

Le vocabulaire utilisé en aménagement du Le ph énornene de péri-urbanisation traduit 
territoire est souvent connotation guerriere assez bien le mouvement continu de progression 
plus ou moins marquée . Ainsi parle-t-on de plan, du front urbain en direction des espaces ruraux 
voire d 'occupation (plan d'occupation des soIs), périphériques , qui deviennent ainsi des espaces de 
d' opération (opération programmée d' améliora transition, mérne si par ailleurs le "rural profond " 
tion de l'habitat), et bien sur d'objectifs et de est lui aussi soumis d'autres formes de pression 
stratégie, ce qui est inhérent action collective. urbaine. Mais les transformations que connaissent 
Mais cette observation parait encore plus justifiée ces espaces de transition sont diverses, selon leur 
lorsqu'il est question d'urbanisation . Ainsi B. nature, leur rapidité et leur intensité. Ceci appelle 
Rajaud rappelle deux notions exprimées en 1976 done les questions suivantes : 
dans un rapport au comité consultatif économique 
et social de la région parisienne propos des "zo N'y a-t-il effectivement pas un risque parler 
nes agricoles interstitielles": celle d 'enclave, qui de péri-urbanisation de facon globale et 
pour l' auteur "sugg ére \' idée de clairiere, done indifférenciée? Au contraire, ne doit-on pas 
d'apaisement", et celle de front urbain "qui aborder ce phénom éne au niveau d 'espaces 
évoque I'idée de lutte '". Ainsi n'est-ce pas en localisés, notamment des communes, dont les 
terme de conflict que \'on peut étre tenté d 'inter réactions peuvent étre di verses, situation 
préter l' opposi tion entre les forces urbaines -dont apparemment semblable? En ce sens, le 
les promoteurs constituent les avant-postes-, et concept de "rurbanisation" doit étre interprété 
les forces rurales , dont les agriculteurs seraient comme recouvrant des processus d istincts 
les darniers résistants? d'evolution des espaces p éri-urbains-. 

*     Institut National Agronomiqued Paris-Grignon Chaire de Sociologie Rurale . 
**   Institut National de la Recherche Agronomique Unité SAD-VDM. 
1     B. Rajaud , Quelles installations en agriculture demain? Les instalJations en régions péri-urbaines. Colloque CNASEA,

       noviembre 1994, 9 p. 
2    M. Berger el al, Rurbani sation el anal yse des espaces ruraux péri-urbains. L 'E space Géographique , Nº 4. 1980. 303-313. 
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- La péri-urbanisation cst généralement 
appréhendée par des approches spatiales et 
statistiques, concernant notamment le foncier 
(consommation d'espace) et I'implantatíon 
de population et d 'activités nouvelles. N'est
ce pas réducteur si I'on qu'elle 
s'accompagne aussi de transformations plus 
ou moins profondes dans la composition 
sociale, les référentiels culturels et les modes 
de vie, ceci ayant tót ou tard des effets sur les 
pouvoirs et les politiques locales? 

- Quelles sont les conséquences de ces trans
formations sur I'avenir de l'agriculture dan s 
ces espaces péri-urbains, ce qui renvoie a la 
fois ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait 
devenir? 

Ces questions ne sont pas propres l'agglo
mérations parisienne. Dans des conditions et 
des rythmes différents de péri-urbanisation, elles 
se posent aussi dan s les grandes agglomérations 
européennes, comme dans celles d ' Afrique, 
d ' Amérique latine, . lei le choix a été fait de 
jeter un regard localisé sur un fragment 
d'espace au nord de la grande périphérie 
parisienne. 

Les travaux auxquels il sera fait référence ont 
été effectués durant le premier semestre 1990 
dans des communes des cantons de Senlis et de 
Nanteuil-Le-Haudouin, au sud du département 
de l 'Oise4 . Les élus s Tnterrogent alors sur 
l'avenir des communes de ce secteur situé une 
trentaine de kilornétres de Paris, compte tenu, 
d'une part, de la qualité du patrimoine naturel et 
culturel qui avait attiré les premieres vagues de 
migrants, d'autre part, des pressions d'urbanisa
tion prévisibles en raison du développement des 
infrastructures et surtout des zones d'activités du 
nord de Paris et particulierement de Roissy. 

Globalement, les deux cantons précités ont vu 
leur population croitre des deux tiers en prés 
de trente ans, c'est-á-dire entre les recensements 
de 1962 et 1990. Mais, bien qu' étant distance 
presque équivalente de Paris, les communes ont 
eu une évolution démographique différente qui 
s'explique largement -mais pas uniquement- par 
leur position relativement aux grands axes de 
liaison. Ainsi, sur 35 communes (hors la ville de 
Senlis), la population a décru ou stagné, depuis 
1962, dans sept d'entre elles qui sont pour la 
plupart l' intérieur du faisceau délimité par les 
voies principales partant de Paris. 

Evolutionn démographique des cantons
 
de Senlis et Nanteuil-le-Haudouin entre 1962 et 1990
 

(Nombre d'habitants) RGP 1962 RGP 1990 Variation 
1962/1990 

Départernent de I'Oise 481 289 725603 +50% 
Cantan de Senlis 17988 30013 +66% 

Barbery 554 483 -12% 
Orry-la- Vi//e 1790 3159 +76% 
Senlis 8666 14439 +66% 
Thiers-sur- 447 824 +84% 

Cantan de Nanteuil-le-Haudouin 8911 15077 +69% 
Lagny-le-Sec 640 1 892 +195% 
Peroy-les-Gombries 289 779 +169% 

Si l' on regarde plus précisément le cas des 
cinq communes étudiés (soulignées dans le 
tableau ci-dessus), on constate des évolutions 
bien distinctes, partant de situations démcgra
phiques assez semblables au départ: la plus 
grande commune, Orry-Ia-Ville, n'avait que 800 
habitants il y a une centaine d'années. En fait-

3  Voir G. Dascal , Ordenamiento del territorio y agricul
    tura metropolitanos . Reflexiones aplicables al caso lati
    noamericano, Revista de Geografía Norte Grande, 19, 
   1992.89-95. 

on peut distinguer trois vagues d'urbanisation: la 
prerniere a concerné essentiellement Orry-Ia 
Ville en début de siecle, compte tenu de sa rela
tive proximité de Paris et des facilités de com
munication; la seconde sest développée prin
cipalement dans les décennies 70 et 80, mais a 
touché diversement les communes puisque 

4	 Cf. "Anciens et nouveaux habitants devant l'avenir du 
sud de l'Oise", sous la direction de J.P. Prod'homme et 
H. Moisan, INA P-G, Juin 1990,51 p., el monographies 
communales réalisés par des étudiants de l'INA P-G. 
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les écarts vont de -12 % +1 95 % entre 1962 et 
1990; la tro isi ern e vag ue es t seu le m e nt po
tentielle , a tte nd ue pour le s m ob il e s , 
é v o q ué s , e t a n no ncée par la pre s si on des 
promoteurs .. . Mais les c inq communes -trois 
c o m m u nes e nc ore rural e s et deux bourgs
sembl a ient ré agir d ifféremm ent en d é but de 
décennie 90. 

• Des situations commun ales différen ciées 

Sur les c inq communes qui font ci -a pres 
l'obje t d ' une prés entation synth étique, les trois 
prernieres ont moin s de 900 habítants, les deu x 
dernieres plu s de 1.500 habitants. 

1. BARBERY: "LE BASTION PAYSAN" 

Barber y es t un vill age si tué se pt ki lome tres 
de Senlis en région de grandes cultures (céréales , 
betteraves , protéagineux) . Il est noter que 
malgré la pr ession d'urbanisation env iro nnante 
sa popul ati on se main tient pein e. L ' héritage 
historique es t car ac téris tiq ue d 'un village féo da l 
dhabitat groupé et encore aujord' ui ce tte localit é 
est l'exemple extreme j usqu ' a la caricature de "la 
mainmise des agriculte urs" sur la co mmune. On 
co ns ta te en effe t qu e les c inq ex ploi ta tio ns de 
grandes c ultures tiennent les 76 0 he ct ares du 
territoire e t au-del á puisque la moyenne de la . 
SAU es t supérieure 20 0 hectares. E n sus des 
exploitation s, Barbery co mpte deu x entreprises 
qui dép endent de I'agriculture: l'une de matériel 
ag rico le gé né rant qu inze emplois et la di stillerie 
de betteraves co mpre nan l d ix sa lariés permanents 
et d es sa iso nn iers . D e plus lhab it a t an c ien 
appart ient aux famill es agricoles qui y logent les 
ouvrier s ag ricoles, ret ra ités et en activité , ainsi 
qu e les salariés de la di st ill erie (pr ésid ée par un 
agricu lte ur); J7 logements so nt vacants, dont les 
propriét a ire s so nt agr iculteurs. 

Le diagn ostic est ce lu i d 'une s tra tific atio n 
sociale rigid e sans réel co ntre-pouvoi r. Il n 'y a 
pas de POS, pas ou peu de terrains batir, ni 
de résid en ces sec onda ires. Le s as piratio ns des 
nou veau x habitants (95 enfa nts dáge scolaire) e t 
les pr éoccupations des cadres pour investi r dans 
les équipements, ain si que la réhabi lit ati on de la 
place restent lettre morte . 

Si ac tue lleme nt l' activité agricol e n'est en 
rien ni gé n ée, ni men a cée par l ' urbani sation , 
rédu ite la construct ion d 'une maison par an sur 
dix ans . Il pourrait en étre diffé remment dan s 
I'avenir car Barbery risque terme d ' étre englobé 
par Senli s c ar la se u le ouverture (e t réserve 
fon ciere) possible es t l' Est vers ce petit village 
rural. 

2. THIERS-SUR-THEVE: "RURALITÉ ET 
CADRE DE VIE PRÉSERVÉ" 

Située en bordu re de la forét de Ch antill y , 
cette commu ne es t boisée , 54% . Son petit 
terr itoire est trav ersé par la Th eve e t par l ' auto
ro ute Al ; le pare As térix , lui, es t adjacent. 

Ce tte localité garde un carac tere ru ral affi rm é 
en ra iso n de so n ca dre báti. Le bourg se co m pose 
d ' ancien s corps de fermé réam én agés. Un peu en 
ret rait se trouvent deux petits Iot issernents; e nf in 
il existe de nom breuses vill as individuelles . 

B ien qu 'il n' y ait plu s d ' agriculteur présent 
dan s la co mmune, les grandes et viei lles fam illes 
d ' o ri g ine a g rico le pos sedent un e pa rti e du 
fo ncie r. Thi ers- su r- Theve est marqué par la 
prééminence d 'un groupe social particulier: les 
22 artisa ns qui exercent au vill age . A l ' image des 
ind ustriels paris iens qui possédent les résiden ces 
secondaires , les artisa ns "enrichis " ont égale me nt 
co ns tru ir des villas . Fils d ' agriculteurs , ils so nt 
massi vement présents au Consei l muni cip al e t 
tendent gé rer la commune co m me Barbery: 
c lie nté lisme e l r étic enc e aux inv es tiss e men ts 
récl am és par les nou veau x ha bitants . Sur qu inze 
personnes au Con seil on co m pte deu x nou veaux 
habitants . La municipalité ac tue lle veut préserver 
"lesprit de vi llage" avec so n individualisme, 
sa ns vie associ ative ave c les autres communes; 
les anc iens hab itant s garde nt leu rs terres pou r qu e 
leu rs en fants o u petits e nfa nts co nstruise nt au 
vi llage . 

On note un a ac tivité liée la for ét: scierie et 
menuiserie (le maire), ain si que I'horticulture et 
une p épiniere. La poli tique municipale est de 
co nte nir e ff icaceme nt la cro issance dém ogra
phique. 

3. PEROY ·LES-GOMBRIES : "LA 
COMMUNE DORTOIR" 

Sutuée 50 kilom etr es de Pari s e t voisi ne de 
deux chef-l ieux de canton (Na nteuil-Ie-Ha udo uin 
e t Crépy-en- Val ois), par le doublement de sa 
po pulation en quinze an s, ses 225 acti fs mi grant 
q uo ti d ie nne me n t s u r P a r is. l a co ns tr uc t i o n 
successi ve de trois lot issem ents, Pe roy-Ies-Gom 
bries a toutes les caractéristiques d 'une co mm une 
do rtoir qui se dé fend de I' étre. En effe t i l n'y a 
pratiquement ni commerc es, ni servi c e s, ni 
entreprises . Aux dires de ses habitants " la com
mune es t entre deu x c haises e t c ra int de les 
bouger pou r ne pas torn ber" . Sur un territoire de 
1 120 hect ares, dont 407 de bois, il reste Peroy 
si x agriculteurs dont les ex p lo ita tio ns varient 
de 40 22 0 hectares: Ieur infl uen ce dans la 
co m mune a se ns ibleme nl dirninué, bie n qu e le 
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Conseil municipal compte deux exploitants, un 
garde-charnpétre, un ancien maire ouvrier 
agricole, un horticulteur . Le nouveau maire, 
cadre naviguant Roissy, a été élu sur la 
promesse de marquer "la pause n écessaire", de ne 
pas construire de nouveaux lotissements. Sur ce 
point il y a un consensus entre les habitants, par 
ailleurs souvent divisés sur les options de la 
politique municipale. La vie sociales locale est en 
période de "turbulence" et le village éprouve le 
besoin de se rassembler: réhabiliter la place, 
s 'équiper, avant de connaitre une nouvelle crois
sanee vers 1.500 habitants, regardée comme 
inéluctable avec le développement des zones 
industrielles dans le Nord-Est de Paris . Les 
agriculteurs résistent de nouvelles emprises sur 
les terres agricoles. 

4. ORRY·LA-VILLE: "UN LIEU DE 
RÉSIDENCE IDÉAL POUR JEUNES 
COUPLES DE CADRES" 

Située 37 kilornetres de Paris, mais seule
ment un quart d'heure de la gare du Nord par le 
RER, Orry-la-Ville est une grosse commune qui a 
connu une croissance démographique récente en 
deux vagues: 300 foyers se sont installés entre 
1973 et 1982, puis de maniere plus modérée 60 
autres ont suivi entre 1980 et 1990. Alors qu'il y 
a 30 ans le village était essentiellement occupé 
par des agriculteurs et des retraités de la SNCF, 
aujourd 'hui sur une photo aérienne on peut 
distinguer: 

Le vieux village regroupé autour de son église 
classée. la mairie et des fermes . 

- Le hameau de Montgresin avec des vieilles 
bátisses, ses restaurants, ses belles propriétés. 
Le lotisement "des páturages" jouxtant la 
commune voisine de la Chapelle. 

Ces deux satellites regroupent un tiers de la 
population. A plus de 800 francs le m2 viabilisé 
en 1990, la caractéristique majeure d'Orry-la
Ville est d ' étre convoitée par les promoteurs 
car le site est remarquable en plein coeur du 
"rnassif des trois foréts". Les commeres sont 
insuffisants, les entreprises inexistantes, d'oü un 
déséquilibre dans le budget de la commune. La 
poJitique municipale reflete done les choix 
contradictoires de la commune: 

- Préserver l'environnement naturel et lutter 
contre une urbanisation excessive gr áce 
l'appui des retraités et des cadres, regroupés 
dans l' APSOM5 créée 1977. 

APSOM: Association pour la protection des sites d'Orry-la
Ville, Monrgresin. Les associations son! tres actives Orry. 

- "Faire de la taxe professionnelle" en créant 
avec la Chapelle une petite zone d'activités 
artisanales et h ótelieres "non polluantes, non 
défigurantes, non génératrices de circulation 
lourde", 

- Retenir les jeunes en leur proposant des 
logements des prix raisonnables, aujourd'hui 
inaccessibles pour les moins de trente ans, tout 
en voulant que les nouvelles constructions 
soient "sélectionnées", afin de garantir un 
style architectural et une popuJation homo

Au regard de ces objectifs la présence des trois 
exploitations est appréciée par la population ainsi 
que la participation des agriculteurs au Conseil 
municipal. C'est un atout pour le maintien 
des sites en zone agricole at la préservation du 
paysage. 

5. LAGNY·LE·SEC: "L'ATTENTE DU 
DÉVELOPPEMENT INDU8TRIEL" 

Cette commune distante de 14 kilornetres de 
Roissy est en lien direct avec Paris par la gare 
du Plessis deux kilornetres, pourtant elle se 
targue d' étre encore rurale. En effet ses habitants 
évoquent "I'ambiance des grandes ferrnes'' qui 
subsiste au vieux village oü vivent de nombreux 
anciens ouvriers agricoles, rnérne si aujourd'hui il 
ne reste plus que trois exploitations de l' ordre de 
200 300 hectares. 

Dans le méme temps et depuis plus de vingt 
ans , Lagny-Ie-sec est aussi une commune 
ouvriere qui a construit ses premiers lotissements 
pour les salariés de l'usine Poclain créée sur la 
commune voisine de Plessis. Originaires du 
canton ces anciens ruraux se trouvent bien inté
grés au village et entendent y res ter. 

Plus récemment la commune a connu un 
accroissement rapide de sa popuJation (de 400 
habitants plus de 1.800 en vingt ans) avec la 
construction de plusieurs Jotissements pour les 
employés et les cadres de l' aéroport de Roissy. 

Aujourd'hui cette localité cherche son identité. 
Les lieux de sociabilité sont l' école avec 350 
enfants scolarisés sur place, les associations c1oi
sonnées entre elles, les quartiers fortement mar
qués par une hiérarchie entre les différentes caté
gories socio-professionnelles. Elle entretient des 
relations de rivalité avec sa grande voisine qui a 
connu un développement industriel dans le 
mérne temps que Lagny tendait étre une 
commune dortoir. La politique municipale est de 
réserver 50 hectares pour la création d'une zone 
industrielle qui devrait étre occupée dans un 
proche avenir par des entreprises de sous

5 
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traitance automobile. En manque de taxe 
professionnelle notamment, la commune est en 
effet bien placée l' intersection de deux axes 
routiers importants (la N2 et la N330) au point 
que les promoteurs et les industriels se livrent 
"de véritables combats" pour I'achat des terrains 

vendre. La qualité de la vie si recherchée par les 
nouveaux habitants risque de se détériorer dans 
I'avenir, comme le long de la route de Meaux oü 
les maisons gardent nuit et jour les volets elos 
cause de l ' importance du trafic de poids lourds. 

• De mémes enjeux moyen et long terme 

La comparison de l' évolution des cinq com
munes durant les derni éres décennies fait ap
paraitre des réactions assez différentes face la 
pression d'urbanisation. Les deux plus proches de 
Paris, Orry-Ia-Ville et Lagny-Ie-Sec sont done 
aujourd'hui les plus peuplées . Celles qui 
semblent plus attentives au respect du cadre de 
vie, Orry-Ia-Ville et Thiers-sur-Theve constituent 
des enclaves au sein d ' un massif forestier. Les 
deux plus éloignées de Paris, Barbery et Peroy
les-Gombries, chacune en zone agricole fertile, 
ont jusqu'ici connu les évolutions les plus diver
gentes. Qu'en sera-t-il I'avenir devant les 
enjeux que sont le maintien d'une activité 
agricole, les réactions I'urbanisation et ses 
conséquences locales, la gestion communale et 
intercommunale de I'espace? 

1. UNE AGRICULTURE EN SURVIE? 

Chacune des communes comprenait en 1990 
entre trois et six agriculteurs, sauf Thiers-sur
Theve n'ayant plus d'exploitant résidant; il s'y 
ajoute un horticulteur et un pépiniériste. Pour 
la plupart, ces exploitations ont une surface de 
l' ordre de 200 hectares; elles ont peu recours au 
salariat; elles correspondent "1' agriculture 
cér éaliere, type du Bassin Parisien", bien dis
tinctes de l' ancienne "agriculture p éri-urbaine, 
essentiellement horticole'6. C'est une agriculture 
relativement stable et opulente d'openfield, qui a 
triplement marqué le pays: au niveau du paysage, 
par l'importance des espaces cultivés, au niveau 
des bourgs, o ü subsistent les corps de ferme 
toujours en usage ou reconvertis, et aussi au 
niveau de la composition de I'ancienne popula
tion o ü sont assez nombreaux les enfants 
d'agriculteurs installés dans d'autres professions 
et les anciens ouvriers agricoles des "seigneurs de 
Valois", ainsi que certaines personnes inter
viewées ont dénommé les exploitants. 

6	 Cf. A. Fleury el al. : L' Agriculture péri-urbaine ; une 
nature pour la ville?, in Metropolis. 1011102. 

Cette agriculture aparait aujourd'hui quasi
stabilisée, connaissant peu de reconversion ou 
d'adaptation que pourraient justifier les trans
formation de I'environnement et I'existance d'un 
marché potentiel en croissance. Somme toute, 
elle reste peu différente de celle plus éloignée du 
front urbain . 

Pourtant elle est assujettie de nouvelles con
traintes, mais peut parfois se laisser convaincre 
par les nouvelles opportunités. Les contraintes 
sont multiples: le maillage de plus en plus serré 
des infrastructures de communication qui 
cloisonnent I'espace, l'enelavement au centre des 
vieux bourgs qui rend plus difficile la circulation 
des machines, une insécurité terme sur le 
foncier, lequel constitue un vivier pour I'ur
banisation future, mérne si certains peuvent 
étre maintenant tentés par les opportunités 
spéculatives qu'il représente. 

Certes les aménageurs et les citadins sac
corderaient volontiers sur la nécessité de cet 
"espace de réserve pour les générations futures'7. 
Ceci ne signifie-t-il pas cependant que les agri
culteurs, et plus largement la majeure partie de 
la population originaire, se trouvent d éja 
partiellement désaisis de ce qui a toujours ét é, 
sans partage, leur espace, leur patrimoine local , 
travers une appropriation la fois individuelle 
et collective. Il en résulte que les agriculteurs, 
trop peu nombreux et trop individualistes peut
étre pour se défendre professionnellement, con
siderent -en alliance avec les autres "anciens 
habitants" des communes- le Conseil municipal 
comme le leiu permettant de mener une politique 
conservatoire sauvegardant leurs i ntér éts , 
n'acceptant que les changements qui les 
remettent le moins possible en cause, selon une 
expression de M. Jollivet. Dans ces Conseils, ils 
sont souvent sur-représentés, occupant encore 
un poste de maire ou d'adjoint. Ne s'agit-il pas 
de combats darriere-garde, que justifierait ce 
propos émis lors des enquétes: "lorsqu'il n'y aura 
plus d'agriculteurs au Conseil, il n'y aura plus 
d' agriculture"? Ou d ' autres voies sont-elles 
possibles qui confrontent et conjuguent les 
points de vue et les aspirations des "anciens" et 
des "nouveaux" habitants? 

2,	 MOTIVATIONS, ATTENTES ET 
STRATÉGIES DES NOUVEAUX 
HABITANTS 

Outre les raisons économiques (coüt plus 
attractif du foncier et de la construction), les deux 

7	 B. Rajaud, íbid . 
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motivations principales I'installation des 
citadins venus de Paris et de sa proche banlieue 
sont, telles gu'elles ont été exprimées dans les 
enquétes, l' attrait du cadre de vie (notamment 
pour les femmes) et la proximité du lieu de 
travail (notamment pour les hommes, et surtout 
Roissy et Paris). Ce sont les mérnes motivations 
gue les anciens habitants percoivent chez les 
nouveaux, conscients en cela des gualités de leur 
patrimoine. Toutefois cette appréciation du cadre 
de vie esr-elle de mérne nature dans les deux cas? 

globalement, l' urbanisation a concerné 
successivement deux couches distinctes de po
pulation: d'abord, des catégories moins aisées 
-ouvriers et employés (actifs ou retraités)-, gui 
se sont peut-étrc plus rapidement intégr ées8, puis 
principalement une population plus favorisée de 
cadres supérieurs et moyens . Tous ces habitants 
partagent une conception voisine du cadre de vie, 
avec toutefois des nuances significatives propos 
notamment de ce gu'on nomme ailleurs "quartier 
résidentiel" pour les catégories plus aisées. 

Plus précisément, les représentations et les 
attentes en matiere de cadre de vie peuvent étre 
appréhendées trois niveaux: 

- Le cadre de vie domestigue, concernant la 
maison individuelle et le jardin d'agrément 
(et non potager), clos de la haie gui en margue 
la frontiere , C'est aussi I'aspiration dominante 
des jeunes collégiens interrog és sur leurs 
projets d'avenir. 
Le cadre de vie villageois, ou du moins du 
viIlage plus ou moins mythigue dans leguel on 
souhaite secreternenr retrouver ses racines . 
Cela signifie gue, mérne depuis le lotissement, 
beaucoup esperent la préservation et la 
réhabilitation du bourg ancien, et le maintien 
de larges espaces non bátis oü I'idée de nature 
relativise la préoccupation liée au devenir de 
I'agriculture. 

- Le cadre de vie élargi, gui correspond 
l' espace de découverte et de loisir au-dela de 
la commune de résidence , espace partagé avec 
les citadins restés en ville. Il concerne alors le 
patrimoine culturel et naturel, en l' état (les 
foréts) ou aménagé (Pare Astérix, golfs, ...). 

AlIant de pair avec le cadre de vie, les 
nouveaux habitants sont également en quéte des 
éguipements collectifs (loisirs, sports, activités 
culturelles,.. .) en rapport avec un mode de vie et 

Sur cette question de l'int égration sociale el des rapports 
entre anciens el nouveau x habitants. voir notre com
rnunication "Rapports sociaux el enjeux d' avenir dans les 
bourgs el perites villes sous pression d 'urbanisalion", 
Colloque CNRS , Nantes, Mars 1995, 17 p. 

des goüts transplantés de la ville. Une pression 
s' exerce dans ce sens sur les communes, de sorte 
gu'une des causes du freinage de I'urbanisation 
tient au refus des élus d 'assumer des coüts élevés 
pour satisfaire ces nouveaux besoins. 

Les associations -certaines existan tes , ou 
celles créés sur mesure- sont pour les nouveaux 
habitants gui le désirent l'occasion de se 
connaí'tre et de faciliter una intégration pas si 
évidente lorsgue l'on passe ses journées de travail l

lextérieur9. En cela, elles sont un lieu 
d' apprentisage de la vie locale et parfois une 
étape dans la stratégie de conqu éte du pouvoir 
local leur permettant de tendre ainsi la 
satisfaction de certaines de leurs aspirations. 
Cal' finalement, ce sont deux visions de la vie 
collective et de l'aménagement de l'espace gui 
s ' affrontent, souvent représentées par deux listes 
concurrentes dont chacune cherche s'adjoindre 
une participation minoritaire de I'autre popula
tion. Des compromis sont également possibles, 
comme dans le Conseil de l'une des communes, 
dont le maire est cadre navigant Roissy et le 
premier adjoint agriculteur. 

3. DES POLITIQUES MUNICIPALES 
DISPARATES, OU DES RÉSEAUX 
D'INTERCOMMUNALITÉ? 

Ca n'est plus le village, ce n' est pas encore la 
ville. Les gens se cherchent. 
SeIon les options qu'on prend, on peut avoir 
un village, joli, agréable vivre, ou une 
banlieue-cité dortoir. 

Ces propos dhabitants enquétés manifestent 
nettement les choix possibles leurs yeux, les 
incertitudes pour l'avenir, ce qu'un autre exprime 
en parlant de "zone de turbulence en ce moment". 
N'est-on pas au coeur de la responsabilité 
collective, portée notamment par les élus 
plusieurs niveaux, et d'abord celui de chague 
commune. Ici, en raison des enjeux de pouvoir et 
du basculement possible d 'une majorité mu
nicipale, les situations sont différenciées, 
assez cloisonnées, peu concertées. En effet, cha
gue commune réagit en fonction du rapport de 
forces interne, attitude renforcée par le compar
timentage de l' es pace (massifs forestiers et nom
breux axes de communication) et un faible 
sentiment d'appartenance une petite région 
ayant des traits culturels et des int éréts communs. 

9 L' école constitue un lieu de rencontre pour les ménages 
concernés, mais pas nécessairemenl dintégration au sens 
d'implicalion dan s la vie de la commune. 

8 
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MAPA I
 

Cette di versi té se retrouve aussi dans les 
modes de gestion de l'espace; en 1990, malgré 
l' intensité des pressions urbaines, toutes les 
communes ne disposent pas encore d'un plan 
d ' occupation des soIs. Mais le POS est un 
instrument court/moyen terme et ne suffit 
peutétre pas conjurer toutes les menaces sur 
l ' espace, particulierement ressenties par les 
anciens et les plus récents des nouveaux ha
bitants, ces derniers voulant préserver le privi
lege de tranq uillité relati ve qu ' ils viennen t 
d' acquérir. Il est significatif qu;une municipalité 

ait d ü émettre cette mise en garde I'usage de ses 
concitoyens: "Des agents immobiliers propagent 
des informations fauss es con cernant une 
prétendue modification du POS dans le but 
évident d'acquérir les terrains qu ' il s con
voitent". 

Il est évident qu 'une situation aussi éclatée 
en particularismes localisés, peu corngee 
par une coopération intercommunale encore 

fonctionnelle portant essentiellement sur la 
gestion d'infrastructures collecti ves, offre une 
marge de manoeuvre assez large aux pression 
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urbaines qui vont surtout sexercer o ü la 
résistance est la moins forte ... Une autre voie 
estelle envisageable, dans le sens souhaité par les 
élus cantonaux? 

La loi de février 1992 , incitant la création de 
communautés de cornmunes, représente pour ce 
secteur du sud de I'Oise la possibilité de consti
tuer des réseaux d'intercornmunalité strat égique, 
et plus seulement fonctionnelle, pouvant donner 
la priorité I'aménagement concerté de l'espace 
et au développement éconornique, y compris 
agricole 10

. Sans idéaliser outre mesure une telle 
oportunité parmi dautres (un pare naturel 
régional du massif des trois foréts?) , on peut 

penser cependant que les élus et I'ensernble des 
forces vives -ancienne et nouvelle population
disposent des structures et des outils 1eur 
permettant en concertation intercommunale, 

plusieurs échelles peut- étre, d' elaborer une 
poli tique souple et adaptative sur le long terme en 
vue de gérer leur patrimoine commun: l 'espace. 
Ceci irait probablement dans le sens des désirs 
manifestés par des jeunes de ce secteur: 

le souhaite que la région soit plus développée
 
et me retienne plutót que Paris.
 
A 25 ans, si le mode de vie reste le méme,
 
j'irai habiter une autre région .
 

10 A titre d'exemple, au sud-ouesl de l'agglomération lilloise,la cornmunauté de communes du Carembault a pris l'initiative 
d 'a ct íons visant diversifier les activit és agricoles el organiser en commun la commercialisalion des produits fermiers . 


