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COMPTES RENDU.'

LECTURES

Paal Cstru,uN, Xauin BRownrys, La France des 36 000 communes'
Méthode et documents pour une étude locale du territoire.

Paris, Masson, collection Géographie, 1991, )45 p.

Voici un livre dont le contenu répond parfaitement à son sous-titre:

Méthodc et dlcilments pltff ilne étafu locah da territlire,

C'est un livre de géographe: les mots-clés sont I loca-

lisation, l'échelle d'observation, ... Espace, paysage, es les

étudient, c'est-à-dire produits, utilisés et vécus par cadre

physique donné. Carres et graphiques illustrent largement le propos.

Les auteurs situent leur ouvrage dans une perspective précise: répondre aux

besoins des "étudiants non spécialisés": "Entendons-noas bien. Il ne s'agit pas dz

faire une tbàse, mais un sinple dttsier oa an traaail dz dncanentation". Dans les cur-

sus de formation, l'analyse d'un problème au niveau local ou la synthèse de do-

cuments sont des exercices de plus en plus fréquents: cet ouvrage propose donc

une méthode de travail.

Lambition n'e pratique et didactique. Le but est par-

faitement atteint: diants qui disposent d'un manuel aussi

précis, opératoire même pour ceux qui ne correspondent

pas au public visé.

s agl
local ;

adéq I
local, s

une dynamique et un cadre plus généraux.

Pour Ia France, le niveau local c'est d'abord la commune (d'où le tirre, b
France dzs 36000 commanes).. lieu de résidence, premier niveau de pouvoir

politique, c borde des com-

-unei: les les esPaces qui

constituent auteurs, l'éche-

lon local en les zones d'em-

ploi.

ce manuel ne sépare pas a priori le rural de l'urbain. Les exemples concer-

nent aussi bien Lille que 
-Saint-Proiet-de-Salers. 

Pour certains problèmes spéci-

fiques, on a recours à des documents plus familiers aux "ruralistes" qu'aux "ur-
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banistes", tels que le RGA. Dans la pluparr des aurres cas il n'y a pæ d'oppo-
sition prâlable entre deux types d'espaces.

Louvrage est divisé en trois grandes parties qui correspondent aux ques-
tions classiques de la géographre:

Où, question de localisation: "yemier trauail dz la géographie", comme le
rappellent Roger Brunet u al. (1992). Il faut d'abord définir I'espace où une
population réside, travaille, se déplace. Localiser, c'est structurer un espace en
fonction des flux de déplacements des hommes et des produits.

Quand, question d'histoire: l'espace consrirué à rravers I'histoire, hériré du
passé. Les repères proposés sont très fins pour la période contemporaine (I9i-)-
1990), quelques éléments-clés permettent de se repérer dans les périodes anté-
rleures.

Comment, question centrée sur les rapports entre la société locale et le ter-
ritoire. Comment la société vit dans son territoire et le srrumure.

Chacune de ces parties est traitée selon le même plan er I'on retrouve la mé-
thode présenrée ci-dessus: trois grandes parries, divisées chacune en trois cha-
pitres. Un chapitre problématique, où sonr rappelées les principales questions
que se posent les géographes dans une perspective de localisation, d'histoire ou
de rapport entre I'espace et la société. Un second chapirre méthodologie, esr
constitué par une série de fiches; chacune concerne un thème (la fiche n" 8, à

la présentation de cet ou
vaut revenir à la premiè

ines de mes réflexions ne

utiliser? quels autres documents puis-je trouver et utiliser en complément,
confrontation, ouvertrue,etc? ce type d'ouvrage est, à ma connaissancà, rare et
extrêmement utile.

travail de terrain n'est pas la collecre la plus
enrs, mais que c'esr à partir d'une probléma-
, qu'on recherche les documents susceptibles

__ .rt) Les remarques qui suivent doivent beaucoup à une discussion avec Florence
lfeber sur la localité comme cadre d'analyse .r .o?tr,,,. fondement de relations so
ciales.
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de fournir des données, me paraît essentiel. Amener les étudiants à resituer sys-

tématiquement leurs observations localisées dans un contexte plus global, me

semble aussi tout à fait louable.

[a lecture de cet ouvrage de géographes, par une sociologue, est nécessaire-

ment marquée par les rappofrs qu'enrreriennenr ces deux disciplines, en parti-

culier sur le thème de la localité.

alorsi ,etss om-

breux et s ême

remps ons e Jol-
livei, 986,

vail de sociologue?
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Louvrage de P. Chatelain er X. Browaeys propose une méthode d'étude lo-
cale du territoire (on reviendra sur ce dernier mot). Leur propos n'est pas de
faire une théorie des phénomènes locaux, er c'esr dans diveis passages du livre
qu'apparaît la signification de l'échelle locale.

S'attacher aux études de situations sociales locales, c'est d'abord répondre
à une demande sociale concernant les études locales. si I'ouvrage se présente
comme une réponse à une demande scolaire (voir l'importance des études lo-
cales dans le cursus étudiant), la demande scolaire s'inscrit elle-même dans une
demande sociale qui valorise l'échelon Iocal: "!'écbelle locale est à la nodz"
(p. 315). Produit à la fo ent du pouvoir des coliectivités par
diverses législations (loi "loi d,orientation foncière dz 1967 

-qtti

iatitationnalisait les P1s rl') et par I'importance du territoire
comme lieu d'identité collective. Iæs auteurs rappellent que le second phéno-
mène n'est sans doute pas nouveau et semble bien faible par rapport aux senri-
ments d'appartenance du siècle passé. ce qui est norru.unf .'ert sâns doute |im-
portance médiatique qui lui est donnée.

En ce sens, géographes et sociologues se rejoignent. Mais prendre la de-
mande sociale comme objet d'étude, avant d'entreràuns ses rails. fait Dartle rn-
tégrante du rravail sociologique.

Létude locale n'est p,rs une monographie, La monographie fait figure de
dinosaure: elle apparaît comme un .être menaçanr (les auteuÀ rappelleir qu'il
faut éviter "le traoers dc la nonographie"), alors qu'à lire les divers^travaux, tant
de géographes que de sociologues, la monograpirie semble se rarracher à la pré-
histoire des études locales. Mais sans doute esi-il utile de rappeler, avec les au-
teurs, qu'il n'y a pas de constitution de dossiers pour une étude locale sans pro-
blématique, et que ni I'accumulation ni le souci d'exhaustivité n'enqendrent la
compréhension d'une "société locale".

R. chartier (1980) rappelle que la ruprure avec les monographies régionales
par Max Sorre.. "Jon propos ne uise

s inscrits dans l'esbace considhî nats
lus récentes - riches d'information pour

1960, écrit.. "strttctare agraire et économieîî;itt;u;;"2î:i:,i:::;:r:,îî:'i;:
et l')ise",.ce n'esr pas une monographie régionale. c'esr I'analyse de la grande
exploitation agricole comme .ferment géographique, dans une région lhoisie
pour sa diversité physique et la coexistenc. dé peiites et grandes eiploitations.
Le choix de la région est un choix méthodologique qui dàcoule du iroblème et
ne le précède pas.

Lévoluti ologie comme en sociologie, telle que
la retracent dulrauail, lggl) et L^,ri.n.. Rarier_
Cournot (cf. ussi que les études contemporaines ont
écarté tout souci d'exhaustivité. A propos des travaux de I'obsàrvatoire du
changement social, L. Ratier-cournoiéciit que même si ,,la 

conception qa'onr les
aatetrs.dz I localitî l.at pat ttnifiée", dans tous les cas, "la localité),at pàs &ndiée
poar elle-nhnz nais elle ut prise cumflte un c,fltexte", où sont étudiés qu.lqrr., pru-
blèmes - divers selon Ies cas - jugés comme "tttciaax poar ta tocaiitâ eite-nhnl,.
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Originalité du système local et insertion dans un système

plus vaste

P. Chatelain et X. Browaeys, on I'a vu dans la présentation du plan de l'ou-
vrage, ne séparent pas l'étude locale d'une évolution plus générale: originalité
des phénomènes locaux qui justifie leur étude en tant que telle, mais origina-

lité dans le cadre de processus qui concernent des ensembles beaucoup plus

vastes.

Sur ce point encore, il n'y a pas de hiatus avec les approches sociologiques.

odile Benôit-Guilbaut (cf. sociologie da traaail, 1983) estime que Ia localité,
réjugé monogra-
liçes et dz I'Etat"
plus considérée

parties sont doaies

d' ane certaine aatonomie".

Une étude locale du territoire

distinguenr de ceux du sociologue.

Ia localité, dans les rravarD( d'erhnologie ou de sociologie, est Ie cadre de

tradition géographtque, une cause.

Documents pour une étude locale du territoire

cuments exlstants.

Statisriques INSEE, RGA... reposent sur des découpages territoriaux.(com-

munes, ."nionr, régions agricoles...) qui servent de cadre de collecte et d'agré-

t4)
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gation des chiffres. Comme chacun sait, dans ces documenrs, la population en-

La question est de savoir si ce qui esr perrinenr, dans une optique géogra-
phique et dans la perspecrive de cet ouvrage, I'est aussi pour la iociologie.

(qu'il s'agisse d'étude locale ou
et même précieuses pour le so-
si ces catégories sont souvent

t une base de travail.

rain".

Il est relativement aisé est plus ardu de s'y
conformer dans la pratique : si une interrogarion
permanente sur les catégori de voir qui no,.,Lon,
familiers est un ferment de une des àifficultés.

memes.
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En effet, n'est-ce pas le retour aux dimensions les plus subjectives, c'esr-à-
dire les plus intériorisées, des expériences personnelles du lieu - du quartier de
résidence, en pafticulier - qui permet de rendre compte des formes si diverses
de I'identification locale ou de l'apparrenance territoriale? C'est déjà ce que
montrait Michel Pialoux en l9l9 lorsqu'il étudiait les stigmates propremenr
"locaux" qui pesaient sur les jeunes des cités et qui transformaient le simple
énoncé de leur adresse en obstacle à l'embauche. C'est ce à quoi nous invite Ri-
chard Hoggart (1991) lorsqu'il montre de façon extraordinairement suggestive
le mélange de protection et d'enfermemenr qu'offre, dans les années J0 en An-
gleterre, un quartier populaire urbain dans lequel jouent à la fois les relations
de voisinage, le maillage serré des interventions étatiques, la structure même de
I'espace industriel et urbain. C'est aussi ce que monrre Emmanuelle Saada
(1993) dans son analyse du rôle du quartier (indrssociablement territoire poli-
tique et lieu de relations, mais aussi espace d'une identification collective tant
imposée de l'extérieur que revendiquée par certains) dans la consritution d'un
sentiment ethnique qui dépasse les limites de la commune tout en y rrouvanr
son fondement. Les documents qu'utilisent et que fabriquent les géographes
trouvent alors leur vraie place, à la fois modeste et centrale, dans cette néces-

saire confrontation permanente entre les expériences qu'ont les individus des

lieux qu'ils habitent - et leurs façons de les habiter, elles-mêmes socialement
déterminées - et les caractéristiques objectives de ces lieux (quartiers, com-
munes, régions) pour la mise en évidence desquelles les géographes sont, tradi-
tionnellement, bien armés.

Claadr IYISNER
INA P-G, Paris
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