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Longtemps considérées comme des espaces périphériques, les petites villes connaissent 
aujourd'hui un renouvellement d'intérêt tant de la recherche que des politiques publiques. En 
effet, ces territoires, qui constituent souvent le cœur de nombreux bassins de vie, se trouvent 
au croisement de dynamiques complexes liées à la croissance des métropoles, aux mutations 
des modèles de production et de consommation, ainsi qu'aux transformations profondes des 
sociétés. 

La métropolisation, phénomène marqué par la concentration des activités économiques, des 
populations et des équipements dans les grandes agglomérations, a déséquilibré les 
territoires et accentué les inégalités territoriales. Beaucoup de communes rurales et de 
nombreuses petites villes, à l’écart des aires d’influence urbaines et des aires d’attraction 
touristiques, ont connu un déclin démographique associé à un vieillissement de la population, 
une dévitalisation de leurs centres-bourgs et une érosion de leur tissu économique, entraînant 
une fragilisation des commerces et des services publics. Elles ont aussi été, pour certaines, 
intégré dans des aires urbaines dans des logiques de périurbanisation au point que l’on a 
évoqué la mort des petites villes. Les trajectoires des petites villes sont donc très variées selon 
leur situation tant par rapport aux métropoles qu’aux zones rurales encadrantes : entre les 
petites villes des « territoires en crise » et celles intégrées dans de vastes aires urbaines 
dynamiques, entre les petites villes qui continuent à jouer un rôle de centralité et les autres 
qui voient leurs services fortement reculer.  

Des évolutions se lisent toutefois. La crise sanitaire, en particulier, a mis en évidence les limites 
des grands centres urbains et a suscité un regain d'intérêt pour les territoires à taille humaine, 
offrant un cadre de vie plus calme et plus proche de la nature. De plus, le développement du 
numérique et du télétravail permet à un nombre croissant de personnes de travailler à 
distance, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les petites villes. Les petites villes 
connaissent un regain d’intérêt de la part des habitants (la notion médiatique d’exode urbain 
en témoigne), mais aussi des pouvoirs publics (Action cœur de ville en 2018, Petites Villes de 
demain dans l’Agenda rural de 2020, Villages d’avenir dans le cadre de France Ruralités en 
2023) et des chercheurs avec les recherche-action suscitées par le programme Popsu-
territoire.  

Ce dossier spécial se propose d'explorer les enjeux, les défis et les opportunités auxquels sont 
confrontées les petites villes dans ce contexte de métropolisation croissante et de sa remise 
en question. Nous nous intéresserons notamment aux questions suivantes : 



 Quelles sont les nouvelles dynamiques territoriales à l'œuvre dans les petites villes 
? Comment ces territoires s'adaptent-ils aux mutations économiques, sociales et 
environnementales et alimentaires ? 

 Quels sont les leviers d'action pour renforcer l'attractivité des petites villes ? 
Comment favoriser le développement économique, l'emploi, le tourisme et la qualité 
de vie ? 

 Quels effets/retours sur les politiques publiques conduites en direction des petites 
villes : des politiques qui leur sont directement destinées (ACV, PVD) ou des politiques 
urbaines destinées à l’origine surtout pour les métropoles comme les QPV que 
possèdent quelques-unes d’entre elles, ou les Cités éducatives par exemple. Quels 
effets ont eu les réformes territoriales récentes et notamment la loi Notre ?  

 Comment concilier les enjeux de développement local et les impératifs de la 
transition écologique ? Quelles sont les solutions pour réduire l'empreinte 
environnementale des petites villes et favoriser une transition énergétique juste ? 
Font-elles l’objet de politique de verdissement ? Quelles politiques en termes de 
mobilité ?  

 Quel rôle jouent les petites villes dans la construction de territoires plus résilients et 
plus inclusifs ? Comment renforcer la cohésion sociale, lutter contre les inégalités et 
favoriser la participation citoyenne ? Comment penser le rôle des jeunes dans ces 
petites villes, et celui des personnes âgées ? Quelle place pour la culture et le sport ? 

 Quels liens entre des petites villes et les communes rurales ?  
 Peut-on distinguer des trajectoires différentes entre les petites villes en fonction de 

leur localisation, leur histoire, le dynamisme associatif, citoyen ?  

En proposant une analyse approfondie de ces questions, ce numéro spécial vise à 
contribuer au débat sur l'avenir des petites villes et à éclairer les politiques publiques à 
mettre en œuvre pour soutenir leur développement durable. 

Ces pistes de réflexion ne sont pas exhaustives et les auteurs sont invités à proposer des 
approches originales et interdisciplinaires. 

Mots-clés : peƟtes villes, métropolisaƟon, développement local, gouvernance, aménagement 
du territoire, ruralité, aƩracƟvité, transiƟon écologique, parƟcipaƟon citoyenne. 

REVUE POUR 
La revue POUR est réalisée par le GREP, Groupe Ruralités, EducaƟon et PoliƟques. Le GREP a 
été fondée par Edgard Pisani et Paul Harvois en 1964, et la revue POUR lancée en 1967. Elle 
est actuellement coordonnée par un Comité de rédacƟon d’une vingtaine de personnes 
(enseignants, chercheurs, professionnels du monde agricole et rural) et est accessible sur le 
portail www.cairn.info depuis 2014 (consultaƟons annuelles : environ 200 000). 
La revue défend une plus grande égalité et solidarité des territoires et de leurs habitants, des 
poliƟques agricoles au service d’une réelle durabilité, un Ɵssu associaƟf dynamique et créaƟf, 
et un invesƟssement à long terme dans la formaƟon des citoyens. Elle réunit dans son lectorat 
comme dans ses auteurs le monde de la formaƟon et de la recherche, des élus et des 
administraƟons territoriales, des professionnels et associaƟons du monde rural, de 
l’agriculture, du développement et de l’environnement. 
 



Chaque numéro de la revue est organisé autour d’un thème sous forme d’un dossier d’une 
vingtaine d’arƟcles. Des rubriques « Analyses et actualités », « Retours d’expérience » « Note 
de lecture » et « Agenda » le complètent. 
 
CONSIGNES DE REDACTION 
Longueur des arƟcles 
Les arƟcles de ceƩe rubrique font environ 15 000 à 20 000 signes espaces compris (Il s’agit ici 
d’une moyenne, le groupe de coordinaƟon du thème ayant toute laƟtude pour équilibrer le 
contenu du numéro). 
 
ComposiƟon des arƟcles : 
Les arƟcles doivent comporter : 
• Nom de l’auteur et sa foncƟon 
• Titre de l’arƟcle (même s’il est provisoire) 
• Les sigles doivent être développés, dans le texte ou en note de bas de page 
• Les textes ne doivent comporter aucune mise en forme : ni gras, ni majuscules, ni souligné. 

- interƟtres : les écrire sans mise en forme et retourner à la ligne 
- majuscules : leƩre capitales autorisées (début de phrase et noms propres) 
- les citaƟons doivent être en italiques et entre guillemets 

• Notes en bas de chaque page 
• Références bibliographiques en fin d’arƟcle, avec, dans l’ordre, 

- le nom de l’auteur suivi de l’iniƟale de son prénom, ou son prénom 
- le Ɵtre de l’ouvrage (en italique), l’éditeur, la collecƟon, l’année de publicaƟon. 
- s’il s’agit d’un arƟcle : le Ɵtre de l’arƟcle, le Ɵtre de la revue (en italique), la date, les 
liens éventuels 

Exemples : 
- Ravel P. (ou Paul), L’école aujourd’hui, quelles réalités ?, éd. ESF, coll. PraƟques et enjeux 
pédagogiques, 2001. 
- MousƟer P. (ou Philippe), « Les mutaƟons récentes des appellaƟons provençales » in 
Historiens et géographes, n°402, mai 2008, p. 205-218 
Si possible joindre au moins une illustraƟon afin d’aérer la présentaƟon du numéro : photo, 
carte, dessin, graphique… en bonne résoluƟon, noir et blanc (ou couleur) sachant que le Ɵrage 
se fera principalement en noir et blanc, mais que les documents peuvent être visibles en 
couleur sur Cairn.info. Chaque illustraƟon doit comporter un numéro, un Ɵtre, une légende et 
l’auteur. Une note dans l’arƟcle (ex : insérer ici photo 1 : légende, auteur) doit définir l’endroit 
souhaité pour son inserƟon. Les photos et les cartes peuvent être envoyées séparément dans 
un fichier source. 
Le groupe de coordinaƟon du numéro effectue une première lecture de l’arƟcle et précise à 
l’auteur, le cas échéant, les modificaƟons ou compléments souhaités. Après accord sur une 
dernière version celle-ci est ensuite relue une dernière fois en interne uniquement sur la 
forme, avant transmission pour la PAO. 
Un numéro est envoyé gratuitement par la poste aux auteurs, leur adresse postale nous est 
donc nécessaire. (à fournir en même temps que l’arƟcle). 


