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Les politiques d'aménagelTlent ne se donnent pas
comme seul obiet la construction ou la modification
du cadre phviique de l'existence hurnaine. elles
prétendent bien par celles-c,i organiser la r. ie sociale
tout entière. I)ans les rnodèles que les anrénageurs
entendent nrettre ell oeuvre. une cles références
habituelles est celle du uvil lage,. cornme lieu
d'ex is tence idéal  a l l iant  hétér ' , ,généi té socia le"
ccinvivialité et odirnension hurnainer.

Mais la réalité du développement urbain échappe
souvent  aux desseins et  aux fantasrnes c les
aménageurs. C'est ainsi que dans les années 70. après
le grantl développernent des ensernbles urbains des
barilieues des grandes agglornérations" le phénomène
le plus rnarquant a été celui de la péri-urbanisation.
corollaire de l'extension de l'accession à la propriété
de maisons individuelles. Les vil lages mraux de la
grande périphérie rles r-i l les olt accueil l i  des
lotissements et. avec eux. cles populations <l'oligines
diverses dont la venue a bouleversé les écluililires
locaux traditionnels (1).

Cette note s'ef'fbrt'e tl'éclairer les mécanisrnes de
forrnation ou d'éclaternent d'une cornrnunauté locale
à partir de l'observatiort d'un village péri-urbain qui a
connu la transforrnation que nous \.enons d'évoquer.
Il s'agit d'Ennevelin" conlmune de 1 475 habitants du
Pévèl;-Ntélantois. situé à une quirrzaine de kilornètres
au Sud tle Lil le (2). Le point cle vue adopté pour saisir
l'évolutiorr que connaît la coller:tir-ité r.illage,-'ise est
celui de I'anah.se des écharrqes locaux de biens et de
senices. L'idé; de départ 
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qn" la corrrrnunauté et

son clegré de cohésion sorrt caractérisés par le tvpe
d'échanges que ses mernbres pratiquent entre eux.
Les échanges peuvent être personnalisés ; dans ce cas
l ' i den r i r é  des  r ' , , - é r ' l t a t t 6 t i s te .  i t r t p , - , r ^1s  au ta t r t .  s i t r o t t
plus, que le bien échangé. L'écharrge se situe alors
dans une relation globale. c'est-à-dire perrnanente et
polvvalente. La contrepartie du bien ou du sen-iee
fburni n'est pas irnrnédiate et loute cornptabilité
précise en est exclue. Elle est rle torrte façon rendue
difficile par I'alrserrce fréquente de la rnonnaie ou de
possibilité de référence alr secteul' rnarchancl. La
garantie l: est fondée sur la confiance dans la personne
ou dans ceux qui lui sont clirectement liés. A l'autre
extrêrne. les échanges sont spécialisés quant âu tvpe
de bien ou de service fourni" i ls sont l inrités dans le
ternps. Ces échanges s'inscrivent génér'alernent dans le
cadre d'une réglernentatiorr administrative qui fburnit
la garantie de borrrre fin. Ainsi" pour prendre un
exemple sirnple. confie.rla garde de son enfant à sa
grand-rnère est un échange persorrnalisé. tandis clue le
placer dans une crèche représente un échange
spécialisé.

Tous les échanges aussi peu lormalisés soient-i ls.
peuvent être analvsés dans l'optique d'une logique
éconornique selon laquelle on agit toujours en
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lonctiorr de son intérêt bien compris. Il n'y a pas lieu
d'abanclonner cette logique dans le cas d'échanges
qui. à prernière vue. paraissent économiquement
irrationnels. C'est ce que nous avons nlontré ailleurs
(13). Cependant, nous ne retiendrons ici que la logique
svmbolique des éclranges entre les habitants du
r.illag.e. La fourniture d'un bien ou d'un service donrre
à une relation une significatiorr qui ne se limite pas à
l'uti l i té pratique du bierr ou du service procuré. La
communauté locale est ainsi {âite de multiples
relations. De la mêrne façon" la frontière avec
l'extérieur de la communauté est aussi une frontière
pour les écharrges : les relations changent cle nature
q u a r r d  o r r  l a  l l a n , ' h i r .

Un village péri-urbain offre" de ce point de vue,
une situation intéressante à analvser. car en
lranslbrmation. Le village d'Ennevelin est habité de
ru l ' aux  -ag r i cu l t eu rs .  (  ommerçan l s ,  e l  a r t i sans -  ma is
aussi. de lôneue date. cl'ouvriers allanr travailler à la
ville ou tlairs les bourss voisins. C.omme dans
beaucoup de villages du \ord. la réalité du village ne
correspond pas aux représentations bucoliques. En
particulier pour une part importante de la population
insérée dans la productiorr industrielle, il v a depuis
Iongternps dissor:iation entre. d'une part. temps et lieu
de travail et. d'autre part" temps et lieu de résidence et
de vie hors-travail. Mais c'est récernment qu'après
une longue stagnation. le villaee s'est transfbrmé
profondèmerrt a't-ec l'arrivée dani les années ?0 des
umrbains, (4). nouveaux habitants venant de la ville
et. v travaillant. A ces caractéristiques" s'ajoute le fait
que ces nouveaux appartiennent tous aux couches
rnoyennest empkrvés, cadres rnovens et r:ertaines
ca tégo r i es  de  cad res  supé r i eu rs  con lme  l es
enseignants. Ces catésories ont connu un fbrt
..,"rnT.rernent nurnérigue tlurarrt ,'es années et ont pu
accéder à la propriété de leur logernent. Mais les
centres villes leur restent inaccessibles. 'foutefois 

ces
nouveaux ne constituent pas un groupe homogène:
en lrarticulier r:ertains reviennent à leurs origines et
retrouvent leur famille au village tandis que d'autres
n'\ 'ont aucune attache antérieure. Avec la venue des
..,ib.itm l'hétérogénéité de la populatiorr d'Ennevelin
s'accroît et le poids relatif de chacune des catégories
se modifie (travailleurs ruraux - travailleurs urbains"
ruraux - ouvriers - couches movennes, onatifsu -
u ét rangers,  . . .  ) .  Comrnent  la  cornmunauté se
constitue-t-elle clans cette hétéroeénérté 7

|  - La communauté vi l lageoise

Les échanges entre habitants du villaee font la
co rn rnunau ré .  Pou r  ce la  i l  impo r te  que  l a  rè la r i on  n .
se termine pas avec l'échange. Au terme de celui-ci
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subsiste une dette qui fait de chaque villageois le
débiteur de tous les autres. Les échanges sont
multiples, ils sont faits de coups de main ou de
fourniture d'inforrnations. ils sont d'ailleurs souvent
de faible valeur économique. Pour les habitants,
l'inscription dans les échanges fournit un stalut dans
la communauté. C'est le cas tles retraités qui cultivent
les jardins. Les hiérarchies socio-professionnelles sont
abolies, au rnoins syrnboliquement. Dans ce sr-'stèrne.
nouveaux ou ancrens. intellectuels ou rnanuels.
chacun est susceptible de pouvoir donner quelque
chose, aujourd'hui ou plus tard. L'interconnaissance
directe et générale donne la possibilit.é à chacun
d'échanser avec tous.

Les caractères de l 'échange délirnitent la
communau té .  C 'es t  l e  cas  t l es  ,  b rocan tes  >
(prestations non déclarées). Dans le village, la
brocante s'apparente au coup de main. Elle peut être
rémunérée mais si le paiement permet I'allègement de
la dette, il ne la supprirne pas totalement. C'est ce que
signifie l'affirmation qui revient régulièrement : <il
ni a pa. de travail noir au village,. Il err est tl'ailleurs
de même pour le travail des artisans : le rnarché n'est
pas discuté, mais err revanche I'artisan vient faire ules
bricoles, sans nécessairement être payé. Travailleur
au noir ou artisan. si l'on veut faire des afïaires, on va
à l'extérieur. Celui qui veut utiliser la communauté à
son seul profit en est exclu.

Ce que l'on peut fournir, c'est d'abord son temps.
Et du temps passé il y en a beaucoup dans les fêres et
dans l'organisation de celles-ci. Dans la kermesse, par
exemple, chacun participe même s'il ne bénéficie pas
direcfement pour lui ou pour ses enfânts des pro{its cle
la fête, mais chacun a la conscience plus ou rnoins
claire qu'il y trouvera un jour son compte. f)ans la fête
s'exprime donc la solidarité collective. D'ailleurs. ceux
qui n'v participent pas disent bien que (c'est pour les
gens du vil lage'..- 

Le pou.'ôir politique local s'inscrit bien dans ce
système d'échanges de serwices. Celui qui donne"
notamment son temps, en tlre reconnalssance et
pouvoir. Le maire est élu (par:ce qu'il rend des
Àervices,. et la mairie est un lieu de prestations de
services, de mise en relations, d'informations de
toutes natures. Dans ce domaine également, la
collectivité se protège de I'extérieur : relïs du POS
proposé par les services de l'équipement. refus
d'adhésion à la Communauté Urbaine. re{us de
projets de gros lotissements présentés par certains
promoteurs. etc...- 

Le système des échanges tient par l'obligation d'y
par t ic iper .  C 'est  le  respect  de cet te obl igat ior t  qui
lournif la garantie à chacun qu'en donnant il ne sera
pas perdant .  Toute demande de sen- i , 'e  mais aussi
toute offre doivent être acceptées. Les habitants
originaires du village, ceux qui ]- soql toujours restés
ou ceux qui y sont revenus? sont d'emblée inscrits
dans le système mais les nouveaux habitants qui
jouent le jeu sont aussi rapidement acceptés. Par
tontre celui qui reluse le service est exclu de la
communauté, il devient alors ul'étranger). Dans le
v i l lage.  les d i f férences socio-professionnel les
émer[ent, elles sont constamment refoulées. Le
cliva[e entre anciens et nouveaux n'apparaît pas tant
que 

- l 'opposi t ion 
entre (gens du v i l lage,  et

uétrangersr, c'est-à-dire entre ceux qui s'inscrivent
dans lè système local d'échanges et ceux qui en
refusent les contraintes.

La communauté villageoise n'est pas un lieu
idyllique. Elle est bien un lieu de coercition. Celle-ci
esi supportable quand chacun des habitants en tire
également avantage. D'ailleurs ceux qui disposent

d'autres ress{)urces s'en échappent. Quand les
échanges sont pçltibaux. les con{lits le sont églalement.
Les inirnitiés et les rancoeurs sont radicales et souvent
définitives. Comment pourrait-il en être autrement
quand les relations sont personnalisées et que la
créance à recciuvrir n'est pas précisérnent évaluée ?
Les clivases au sein de la collectivité sorrt les mêmes
dans tous les domaines d'activité. Il err est ainsi de
l'opposition entre la Paroisse et l 'Amicale Laique. La
participation à l'une est exclusive de la participation à
l'autre. La colonie est paroissiale" le centre aéré est à
l"\micale. Les deux organisations offrent des
prestations parfois concurrentes. il v a par exeûrple
deux écoles maternelles. Mais surtout I 'adhésion à
l'une ou I'autre implique urre vision globale du
monde. Les relations r:onstitutives de la cornrnunauté
villageoise comprennent donc également les facteurs
de sa division. La réponse aux risques de conflits est
apportée par la spécialisation des échanges mais
celle-ci est aussi cause tle la dispersion de la
collectivité r'illageoise.

l l  -  Le vi l lage éclaté

L'évolution socio-économique générale tend à
une rupture des cadres traditionnels de référence;
ceux-ci sont cle plus en plus spécialisés. L'espace se
divise entre espace prciductif et espace récréatif; le
lieu de travail se distingue du l ieu de résidence ; le
temps se répartit entre temps de tr:avail et temps
hors-travail. Les échanges n'échappent pas à cette
évolution et se spécialisent. Ils ne se lbnt plus en un
même lieu" ainsi les achats se font de moins en tnoins
au village au profit des superrnarchés extérieurs.

f)ette organisation des échanges implique une
limitation de chaque échange dans le temps et dans
l'intensité : au service correspond une rémunération.
Le svstème de Ia dette permarrente disparaît. La
relation cesse avec la fin du service e1 avet: sa
contrepartie monétaire. La vie au village tend alors à
se rel'ermer sur les groupes dornestiques.

La garantie de bonne fin des échanges rle peut
alors être assurée par l'interconnaissance générale et
par la relation permanente. D'autres fbrmes de
garantie apparaissent comme celle de la cornpétence"
reconnue par le diplôrne validé par l'Etat. Pour les
colonies de vacances. le dirigeant doit maintenant être
diplomé ; on passe alors cl'une activité bénévole à une
activité profesionnalisée et rémunérée sous la {brme
du salaire. La garantie peut être égalernent apportée
par le label accordé par certaines organisatic,ns
professionnelles" par exemple pour les produits de la
ferrne. Dans tous les cas le recours ultime s'adresse à
I'Etat.

La spécialisation atteint également les activités
traditionnelles comme celles de la paroisse : le c,uré
devient un orestataire de service comme un autre" son
domaine dtinterwention se restreint au religieux de
plus en plus strictement déflini. Et même en ce
domaine la paroisse n'est plus le lieu obligé de la
pratique religieuse. C'est le mêrne phénomène pour
les serwices municipaux ; les cornpétences diverses
jusque là exercées par la municipalité tendent à se
partager entre des serwices spécialisés. Par exemple"
depuis peu" une assistante sociale vient tenir une
perrnanence dans la commune. Il n'est pas jusqu'à
l'embauche de quelques petites entref)rises locales qui
ne se t ransforme également .  f , 'a i re de leur
recrutement s'étend bien au-delà du territoire
communal. et elles privilégient les compétences sur les
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connaissances ou les recornmandatiorrs locales. Le
travail au noir entre également dans ce type de
relations. il devient une relation spécialisée dont
l'objectif est avant tout monétaire et où prévaut le
souci de rentabilité.

La spécialisation des échanges se répercute sur
l'ensemble des relations. On ne corrnaît plus les gens
que dans un seul rôle, dans leur spécialité. Il v a
éclatement des relations et donc risque d'éclatement
de la collectivité. C'est ce que traduisent les
commentaires : (on ne se connaît plus, ou oles gens
ne disent plus bonjourr. Les occasions de conflits vont
devenir plus rares, mais lorsque ceux-ci éclatent, il
n'est plus possible de les régler entre soi..; on a alors
recours aux organrsmes atlministratifs (Sécurité
Sociale, Gendarmerie...) ; pu. exemple, on I'ait appel
à la compagnie d'assurance en cas de dégât causé par
un voisin. C'est donc l'Etat qui par sa réglementation
et par l'intervention de ses adrninistrations permet la
régulation de l 'ensemble des relations vil lageoises.

l l l  -  Le vi l lage, quel devenir ?

L'évolution de la sociabilité d'une cornrnune
comme Ennevelin obéit donc à deux tendances : l'une
va vers le renfbrcement de la cohésion du groupe.
l'autre corrduit à son éclarement. Dans ce cas" le
village n'est plus qu'un lieu oir résident, les uns à côté
des autres, des individus qui n'ont pas entre eux de
rapports personnels et qui sont indépendants les uns
des aulres.

Ces deux tendances se retrouvent dans le clivage
entre habitants. En e{Tet, il n'est pas entre uarrcierrÀ,
et (nouveaux) cornme pourrait le {'aire croire le
discours indigène, mais plutôt entre ceux qui jouent le
jeu de la vie de village et ceux qui ne le jouent pas : ou
autrement dit entre ceux qui vivent au village leur lieu
de sociab:ilité et ceux qui viverrt à la campagne, pour
lesquels le village ne représent que Ie sirnple cadre, le
pâysage de leur existence (5).

Cependant les divers groupes sociaux n'ont pas le
même rapport au vil lage ; une similitude de
comportement peut recouvrir une dilïérence de lien
au village. Pour les couches populaires" l'utilisation de
l'espace et le temps est forternent contrainte :
I'entr'aide est parfbis même le moyen de la survie.
Pour les .or.h"t moyennes" l 'espàc" et le temps
peuvent être choisis ; c'est chez elles que la
convivialité au villaee est fbrtement valorisée. Le
temps n'a pas la même valeur pour les uns et pour les
autres. Il peut être considéré comme la monnaie
d'échange pour les couches populaires, comme la
seule ressource d isponib le.  Pour les couches
moyennes, les ressourèes mobilisables sont diverses,
en particulier il v a une possibilité de choix entre le
temps et l'argent.

Ces groupes sociaux vont se retrouver pour
construire la cornmunauté. D'une certaine rnanière"
ils ont un intérêt conversent. le rnaintien de la
communauté, sans v mettre la même finalité. la
nécessité économique dans un cas et la quête d'un
monde perdu dans l'autre. Ce rapprochement va se
faire en reconstituant des rapports de domination. des
rapports de pouvoir et va {âire émerger de nouveaux
notables, par le biais associatif. par exemple.

I es deux tendances d'évcilution ont chacune un
mode de régulation sociale. Lorsque la collectivité est
éclatée, c'est l'Etat et la loi qui établissent la garantie.
La communauté villageoise, quânt à elle, rnaintient sa
cohésion dans le recours au mvthe.

Ce rnvthe se réfère au passé : le village est
reconstruir comrne lieu id,vlliquà. On Iâit l'histolre du
village. on recueille les récits des anciens, on se réfère
à des l ieux symboliques. []e retoul au passé
s'accompagne dtune gloiifîcation de celui-ci et A'une
opposition avec la situation actuelle, le temps présent.
Les responsables de ce changement sont désignés : o Si
le village a changé. c'est la f'aute aux étrangersr.

Quelle est dans cette optique" le devenir des
villages périurbains ? Les deux tendances d'évolution
sont contradictoires. D'un côté une collectivité qui
s'organise sur le rnoclèle de la r:ommunauté
villaÀeoise. avec une interconnaissance des relations
persôrrnalisées. De l'autre un village qui s'organise sur
le rnodèle de la société industrielle avec un
développernent de rapports individuels anonymes.

L"obsen-ation ne permet pas de trancher.
L'évolution des communes péri-urbaines combine de
multiples fâçons les deux modèles de sociabilité. Elle
n'est pas linéaire. L'aménagement volontaire de
l'espace rural et urbain se donne fréquemment
cornme objectif la (re)constitution de communautés et
le développement de la convivialité. La métaphore du
village 

"v 
est fréquemment utilisée. N'y-a-t-il pas plus

qu'un paradoxe dans l'apparition de l'organisation
étatique de la c<-rrnmunauté villageoise et dans la
rnultiplication des agents spécialisés de la relation
personnalisée ?

NOTES

(1) Ce phénomène qui, pour une large pâfl, a échappé
aux cadres de l'aménagement urbain, a fait l'objet ces
dernières années de quelques recherches. Voir en
particulier : StrSAME-DATAR. L'enjeu péri-urbain.
Travaux de recherches de prospectives n'83. La
Documentation Française 1981. II en a déjà été
question dans cette revue en particulier dans l'article
de  Anne  BARBIER"  Be rna rd  DELVALLEE.
Jean-Pierre LAVAUD, Brisitte TRICART. Rerourner
à Ia campagne. Une enquête dans le triangle
Calais-Dunkerque-Saint-Omer. Hommes et Terres'du
Nord 1979.1" 29-40.
(2) Ce texte s'appuie sur les résultats d'une recherche
nrenée dans le cadre de I'ATP du CNRS uObservation
du changement social et culturelr. L'objet central de
la recherche était l'économie informelle. définie
comrne étant les secteurs de l'activité économique
échappant au regard de l'Etat, avec entres autres, la
production dornestique. le travail noir et l'entr'aide
communautalre.
(3) Dans Trauail noir, productions domestiques et
en t r ' a i de .  Ed .  du  CNRS 1983 .  Cah ié rs  de
l'observation du changement social. Vol. XVII.
(1) Selon l'expression de Gérard BAUER et de
Jean-Marie ROUX. La rurbanisation ou la uille
éparpillée. Seuil, 1976.
(5) Et dans ce cadre, les ruraux toujours présents,
font aussi partie du paysage. Les usages ruraux,
objets et populations entrent dans le fblklore. Sur ce
p o r n t  v o i r  n o t a m m e n t ,  J e a n - C l a u d e
CHAMBOREDON. Les usages urbains de l'espace
rural : des moyens de production au lieu de
récréat ion.  Reuue Française de Socio logie,
XX-I-1980. Patrick CHAMPAGNE. La fête au
village. Actes de la recherche en sciences sociales,
1977" n" 17-18.


