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Déroulement des séances : 
 
Les séances se dérouleront sous forme de cours et de commentaire des textes que vous 

lirez d’une semaine sur l’autre. Pour que le cours soit profitable, il faut évidemment que les 
lectures aient été faites dans l’intervalle. 

 
Les textes sont tirés de cette brochure et des deux manuels sur lesquels le cours 

s’appuie principalement : 
- Stéphane Beaud et Florence Weber, 2010, Guide de l'enquête de terrain : produire et 

analyser des données ethnographiques, Paris: La Découverte. (Attention : bien 
prendre l’édition 2010, plus complète que les précédentes). 

- Howard Becker, 2002, Les ficelles du métier, Paris: La Découverte. 
 
Les personnes désireuses d’approfondir les questions épistémologiques ou certains 

auteurs en particulier pourront se rapporter respectivement à : 
- Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le métier de 

sociologue, Paris, Mouton, 1968 ; Jean-Claude Passeron, Le raisonnement 
sociologique, Paris, Nathan, 2006 (nouvelle édition). 

- Michel Lallement, Histoire des idées sociologiques, Paris, Nathan, 1993 (2 tomes). 
 
 
 
Évaluation : 
 
Les élèves sont notés à partir d’une fiche de synthèse à rendre au cours du trimestre. 

La fiche peut être faite à partir d’un ouvrage qui doit être exposé et discuté. L’ouvrage peut 
être choisi dans la bibliographie du cours (une bibliographie détaillée est disponible à chaque 
séance) ou en-dehors (dans ce cas m’en parler avant). La fiche peut aussi consister en une 
synthèse sur un thème que vous souhaitez approfondir (me consulter également).  

 
 
 
 
 
Ressources en ligne : 
 
Diverses informations (plus de détail sur les modalités d’évaluation, le plan du cours, 

les lectures à faire d’une séance sur l’autre, etc.) sont disponibles sur le site internet : 
http://nb.zeserveur.net, rubrique « Enseignements » puis « Epistémologie et méthode des 
sciences sociales (IEP de Strasbourg) » 

 



 
Table des matières des textes de la brochure : 
 

Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain (2003), Paris, La 
Découverte, 2010, p. 33-36 et 117-119.  

Emile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (1895), Paris, PUF, 1983, p. 15-
35 et xii-xv (extraits du chapitre 2, « Règles relatives à l’observation des faits 
sociaux » et de la préface à la seconde édition) 

Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 191-233 (extraits du 
chapitre 4, « la connaissance par corps ») 

Alban Bensa, « De la relation ethnographique : à la recherche de la juste distance. 
Une lecture du livre de Philippe Descola, Les lances du crépuscule. », Enquête, n°1, 
p. 131-140. 

Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Misérabilisme et 
populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard/Seuil, 1989, p. 30-38  

Dominique Merllié et Jean-Yves Cousquer, « Mariages et relations familiales dans 
l’aristocratie rurale : deux entretiens », Actes de la Recherche en Sciences sociales, 
1980, n°31, p. 22-34 

François Héran, « L’assise statistique de la sociologie », Economie et Statistique, 
n°168, 1984, p. 23-35 (extraits) 

Agnès Gramain et Florence Weber, « Ethnographie et économétrie : pour une 
coopération empirique. », Genèses, n°44, 2001, p. 127-144 

Martina Avanza, « Comment faire de l’ethnographie quand on n’aime pas "ses 
indigènes" ? », in Didier Fassin et Alban Bensa (ed.), Les politiques de l’enquête, 
La Découverte, 2008, p. 41-58 
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Tableau 1. Les différentes phases de I'enquête par dépaysement

Du ihème à I'objet Outils utilisés Relations
enquêieur/enquêté

État
psychologique

Domicile/terrain

1. L'explorration
- 2 mois hrtensifs (thèse)
- I5jourli intensifs (maî-
trise-DEA)

Étnpes préalables :
choix du thène
et du renain

Joumal de recherche
Auto-analyse
Recherche de documeuts
Prise de contacts
l^-* obseruâtions
1"" entretiens
ref'us d'entretiens

Enquêteur = étmflger qui
cherche sa  p lace ,  in t rus
clans les milieux d'inter-
connaissance

Peur, appréhension
M a i s  a u s s i  e x c i t a t i o n .
fébril i té

Teffain intensif
Installation sur place
Coupure avec domicile

2. Le quolidien
- I an et demi
- 4 trois

Premières hypotbèses de
teffain

Journal d'enquête
Fiches
Accumulation d'entretiens
et d'observartions
Fiches personnelles
Fiches thématiques

Certains enquêtés = âlliés
Enquêteur pris dans des
conflits qu'i l  ne conprcnd
pas

Confusion
Moindre excitation,
moindre appréhension
Stabil isation
Ennui (( ça patire ")

Terrain
Retours périodiques
à donicile

3. La réotientation
- 2 mois
-  15  jours

Définit ion de l 'objet
Nouvelles hypothèses

Journal de recherche
(nouvelles hypo!hèses)
Rédactions provisoires
Lectures

Discuss ions  avec  a l l iés ,
recentrenent sur des cas
pr iv i lég iés ,  ma inr ien  de
contacts plus lâchcs avec
les autres enquêtés (poli-
tesseJ

Neutrâlité Du lerrrin au donicile
Il ftrut couper avec le ter-
rain
On croit avoir f ini

4. La Yérification
- 4 mors
- I 5 jours

Tests Expérimentations =
obseryations et entretiens
de tests (guidés)
Limpidité du tertain

Rompre progressivemenl
âvec Ia plupad
Expliquer ce qu'on a fait

Inquiétude et excitation Retour sur le terrain

Lâ mise au propre
- 6 mois
- 2 mois

Classements, recopinges,
réécritures, rclectures,
rédaction finale

Tenninée s?ruf relation
de politesse (on donne
des nouvelles)

Angoisse de Ia page
blanche de I 'examen

A domicile

ôè_

\

rJ.)(,

){.

-  $ -

Tableau 2. Les différentes phases de I'enquête de proximité

Relation
enquêteur/enquêté

État psychologique Domicile/terrain

Du thème à I'objet Outils utilisés

lnquiétude
Impression de ne << r len
voir >

Se ménaget un espace it

sor
1. Lâ distânciâtion
- 2 mois intensifs (thèse)
- I5 jours intensifs (maî-

trise-DEA)

Étapes préalables :

choix tlu thème
et du rerrlln

Auto-analYse
Journal de recherche
Lectures
Observations intensives
Comptages, discussions

Enquêteur = indigène
Prise de distance

Malâise perslstant
Peur  d 'ê t re  démasque
(enquête à colrvert)
Mauva ise  consçrence
(enquête à décotrvert)

Dedans

2, Le quotidien
- I an et derni
- 4 molc

Premières hYPothèses de

terraln

Joumal d'enquête
Collecte de documents
Fiches
Attention aux événements

Pas d'entretiens

Malaise
Schizophrénie

Pltrs grande tranquillité Vacances
Coupure

3. La réorientation
- 2 rnois
- 15 jours

Définition de I'objet

nouvelles hYPothèses

Journal de r€cherche
(nouvelles hYPothèses)
llédactions Provlsolres
Lectures

Pûse de distance

Privitège tl 'être sur Place
Vérit ication Plus facile

Dedans

4. La vérification
- 4 mols
- 15 jours

Tests Premiers enûetiens de tests

avec les alliés
Observations tests (gukles)

Recher€he d'alliés
Enquête à découvert Pour
cernlns

Désinvestissement Angoisse de la Page blan-

che de l'examen

Lâ rupture

La mise au ProPre
- 6 mois
- 2 nrois

Classements, recoPlâges'

Éécritules, relectures,
rédaction finale

c*
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Non seulement une telle science ne peut:êtreique.tlorri
quée, mais elle manque de matière où elle pujsse,laùàçoiii;
A peine existe-t-elle qu,elle disparatt, pour ainsi.diiïli;i,:iï
traasforme en art. En eflet, ces notions lont ceqsées:ôo;b"t
Uout ce qu'il y a d'essentiel dans le reel; pùaqu'oo;G

-- 1;1 .i j .:. : . ,.; .:1 ;1,. : 
' :. 

Ir :;:."4'.:-:r ' . '  . :

,',.' Au'moment où uniordre nôuveaude phénomènes devient
objet:de'science, i.ls'se trouvent déjà représentés dans I'es-
pri$;aon,beulemertt par des images'sensibles, mais par des
sortèÈde" concepts'rgrossièremenir'formés. Avant les pre-
urférgrudimbnts' derla'ph1/sique eb de la"chimie,' les hommes
avaîen0'; déjdi'sup les; phénomènes'''physico:chimiques des
'6ilisngrqui.dépassâient la puie.ferception ; telles sont, par
exem$1e;icgllsg,qu e nous' trouwns'rnêlées à touteé les reli-'gion's--;Ctest"que;i,en''elÏet;:lalréIlexion" est antérieure'à la

:-àgiencà"qui ne faitrque s'en serrrir avec plus de méthode,
i:',Ijibomme ns.'Teut pas vivre'aulmilieu des choses sans s'en.
- faire,dâs'idéés--ld'après lesquelles it règle sa conduite. Se.qlg-

eient;=parcs.ique,ces notions gont plus près de nous et plus
1.7";oi;sCorfléllquJ:legreafifesgglq-1ç-U9:.-.tlê-srcorrespon-
d&t:;rrous',tendorns : naturelTemenb'à -Ies':zubstituer à ces
der.nières et'iâ:ieiilllair-e'lâ'niaTiariiâeinâ'àô ;ios spéculations.

' Au:Iieu d'obie"ri-er lês'cho'sesl dé lèl-dôdiiie, de les comparer,
' no#r no us", ôï tt bott$ .1drdiAêi.ll=dnTie: "ôuïcience d e' nos
idéËÈ; dalijs Ëli-abni,. de les ôdmbiibr. âu'lieu dl'une science
d8.ryfi6 nous na faisons plûs*q$liiirg3.+.elyqu idéologique.
$#:dqUte;'cette *nalyse n'êxclut-pa-s-nécessairement toute

: : ousewatËiii::iotr"*p"oi f"irr âpiiùj aux laits'!our contr-
'  j '  - j - ^ - - :  *

mgq ge-q.notions ou les conclusions-.qu'on en tire' Mais

i". t"iË n'intervi,lnnent alors que'secbndairement' à titre
'dl'exeinpies'ou de preuves conlÏrmatoires ; ils ne sont pas

l,objet-àe la scien,ce. Celle-ci va des idee1ly1$9.1i;a-13n

cleg choses aux id'ôes.
. Il, est claïr- q'ue-edtte méi,hôrie ne saurait donner de

fëitultats objeclifs. .Ces notions, en eflet, ou concepts, de
ifue,lque nom qu'on veuille les appeler, ne sont pas-les spbs-
tituts légitimes dtes choses. Produits aç-tlgëg*iilgJl
gaire, ils ont, avant tout, pour objet de meftre nos'actions
ÀriTàrmonie avec le monde qui nous entoure'.i,ils':gpntrfor-
més par la pratiqrre et pour elle. Or une représent3tfon9eut
être en état de jouer utilement ce rôle tout en étant théo-
riquement fausse. Copernic a, depuis plusieurs siècles, dis-
sife les illusions <le nos sens touchant les mouvements''des
astres I et pourtant, c'est encore dtaprès ce$ illusions:'çue
nous réglons counamment la distribution de'no!r.e.,!emps'
Four qu-'une idée suscite bien les morlvementgque:rèclame
la natùre d'une cttose, il n'est pas hêcessaire quielteox3rime
{ldèlement cette nature ; mais il su{lit qulellqlngus;*rfasse
sentir ce que la <lhose a d'utile ou de désavaafâg-elrxi:par
où elle peut nous servit, par or) nous contrstiei,:'Encore
les notions ainsi formées ne présentent-ellesrcette:justesse
pratique que d'une manière approdmllive':et'seulement
â"o. f" généralit(r des cas. Que de lois elles sont aussi;dan:
gereuses gu'inadéquates ! Ce n'est donc pas en les'élaboranb
de quelque maniière qu'on s'y prenne, que.lion,arrirera
jamàis à dêcouvrir les lois de la réalité. Elles :sgnb::au
ôontraire, oomm() un voile qui s'interpose " entre:'les'rchoses
et nous et qui nous les masgue d'autant'mieuxtqu:on'Ie
croit plus transparent. .t:: :: : " ^i

confond avec le réel lui-même. Dès.lors, elles semblent avo-ir
tout ce qulil, faut pour nousrmettre en état, non seulement
de'comprendre. ce qui est,:mais' de prescrire ce qui doit
être:ét les:,moyens de I'exécuter; Car ce qui est bon, c'est
gs:gui est.conforme à la,:nature;des choses; ce qui y est
contraire est mauvais; et les moyensr pour atteindre l'un
et fuir l'autre. dérivent de cette même'nature. Si donc nous
la tenons.dlemblée, l'étude'de la, réalité présente n'a plus
drintérêt pratiqùe et, comme e'est cet intérôt qui est la
raison d'être, de bette étude,::celle-ci se tiouve désormais
sans but. La.réflexion est ainsi'ineitée à se détourner de ce
qui est:l'objet,même de la scie'nce;à savoir le présent et le
passé, pour s?élancer d'un seul bond.vers l'avenir. Au lieu
de' chercher à comprendrs.,lss:ifsits:;[cquis et réalisés, elle
entreprend immédiatement' d'en: réaliser de nouveaux, plus
conformes'aux.fins poursuivies par les hommes. Quand on
croit savoir en quoi.consiste l'essence de Ia matière, on se
mbt'.;aussitôt'à la recherche de la pierre philosophale. Cet
emtriiétement de I'art sur la science, qui empêche celle-ci
da,:ss'développer, est d'ailleurs Jacilité par les circonstances
mêmes,qui :déterminent léveit de, la' ré flexion scientilique.
Car;"comme.elle ne prend naissance que pour satisfaire à des
nésessités vitales, elle se trouve:tout naturellement orientée
vers.la.praûique. Les besoiris.qu'elle est appelée à soulager
sont toujours pressés et,'par suite,,. la pressent d'aboutir ;
ils réclament,.. non des explications, mais des remèdes.
r'.': Cette manière de procéder est'gi conforme à la pente
naturelle de;notre esprit qu'on la retrouve même à I'origine
des sciences:physiques. C'est elle qui'di{Iérencie I'alchimie
de la chimie}'comme I'astrologie de l'astronomie, C'est par
ell.e;igue Bacon,caraetérise la -méthode que suivaieni les
sanrqnts de q9n temps et qu'il,combat. Les notions dont nous
venoaè' de.parlerl'ce' sonL ces'' notiones' uulgdres orr pîaenb

=tfo*es'.(l),qu'il signale à la base de tout'es les sciences (t)

où elles prennent la place des faits (Ë). Ae sonL ces':idola,
' 

..so;tes de fantômes qui nous défÏgurent Ie véritable-aspect

des choses et que nous prenons pourtant poun'lestehoses

mêmes. Et c'est parce que ce milieu imaginaire:'aloffre à

I'esprit aucune résistance que celui-ci, ne se sentant co.ltenu
par.rien, s'abandonne à des amliitions sans'bornes''ebrcroit
possible'de construire ou, plutôt, de reconstruire leiàonde
par ses seules forces et au gpé de ses désirs.; :' .:'::'iti:r:: 1 :

S'il en a ét'é ainsi des sciences naturelles, à plus,'lorte

îaison .en devait-il être de même pour. la;.sociologie," Les

hommes n'ont pas attendu l'avènement',derla,scieacesoeiale
Dour se faire des idées sur le droit,'la morale;'ùaLfanille,
i'Ét"t, la société même ; car ils ne pouvaient sleq; passer
pour vivre. @i c'estg,urtout en sociologie, que-- ces, préno-

tions, pour #prendre l'expression de Bacon,.sont'eu'état
de dominer les esprits et de se substituen:rgu:G.chosgr'r;En
elTet, les choses sociales ne se réalisent que par'læ,hornmes ;
elles sont un produit de l'activité humaine', Elles:neiparais-

sent donc pas être autre chose que la mise elr æuvr-'e'diidéesi
innées ou non, que nous portons en Dous'.:queJ.eur;âpplL
sation aux diverses circonstances qui accompaglrqntl,les
relations des hommes entre eux. L'orgaqiealioaàd€.,.Ia
famille, du contrat; de la répression, de l'ÉtâqidÊ",laisæi+té

apparatt ainsi comme un simple développem,gn$.dpsddées
que nous evons sur la société, l'État, lq-jqsljc-er1etc.--Far
donséquent, ces faits et leurs aaalogues sembleot:nlavoir de

réalità que dans et, par les idées:qui eu'sou$le, SelTne -et
qui deviànnent, dès-lors, la maùière propre dala:sociologie.



'Ce qui acbève d'accréditer cette manièrt 6s'\tgi1':'c'"Êst

oue le àeait at l- 
"t"ï;i;; 

àilota""t de'ious'Içc''côtés

la conscience, ""11"-ci 
n'""ïî1"* ""u 

percept'ion:asse'çIo-rt'e

Dour e.n sentir la ,e"riti. N'"yant. Bas 9|,noua:&-at't'aches

essez solides ni assez ïri"ftuin"t, tôut iela nor*::f-artea$sez

faeilement l'effet de 
""";;i;î;;i' "t 

a" notter'{aulle 'iae'

lasti!rcr,|';r{emi irréelle et indéfinimerit -plastique' 
voilà

p-oolqooi'tâ"i de penseurs'n'ont vu dans les arrangements

soeiâux 
'que a". 

"o*oloîiôirs 
arti{ïcielles et' plus ou moins '

arbitrairesl"Mais si le iJt"il;''i l"' formes concrètes et part'i-

culières nous éctrappent, du moins-nous nous reprêsentons

ffi;ilc;;; pi* sé"et"* de I'existence collective cn gros

;;Ë;dJp"ar, "i 
ce-sont prêcisément ces rcprésentations

schêmatiques et sommaires qui constituen[ ces prénotio3s

ôonUnousnou-$ servons pounles usages courants de la vie'

Nous;ae-.fouvor6 aoo'" 
"àrrærâ 

mettre en doute leur exis'

tence,'-rpuisque':ûotls l"'f"t'"t"""" ui 
Ï"Ï" 

temps que la

nôtre. Non seuleme.nt elies iont en tous, mais, comme elles

;;; ft;t a't*pàJlcesitbpeteut' e-lles tiennent de la

ieJetitioo, et au |r'"iilïà-uquiàn.résulte,' une sorte d'as-

ceidant et d'aritorité' Nous'Iis'sent'-o1s^nous résister quand

;î;-;;"i*ùo*la oottd 
"u:'aflrancbir"or 

uotts ne pouvons

Ëî;:;;J;;*idr"lo**e 
réel ce qui.s'oppose à nous'

îout contribue'doo"-a-io*ty faire;voir Ia vraie réalité

s o c i a l e ; : l i n * r \  : , '  .
- : i : .  '  ' "  t \ '  t  - -  ,

de l'idéal,moral I c'est I'ensemble des règles qui"déterminenù

;fi;;;-;t la conduite' Ce n'est pas I'idée de l'utilerou

à".ùtitftà.te I c'est tout le détait de I'organisation écolo'

ti""".- ff est possible que la vie sociale ne soit que le déVe'.

Ëi;;;ïJJ.J"in.Ë "otio"s 
I mais, à supposer que.cela'

soit. ces.notions ne sont pas données immédiatement" On'ne

"î"iâ."" 
frs atteindre âirectement, mais seulement à'.tra-

ir* f" tt"fité phénoménale qui les exprime' Nouç;ne savsns

;";;;;; s""lles idées tooi à l'origine des divers'courants

àot 
"i"rqo.ù 

se partage la vie sgcialg ui s'iliir en'a;'elest

;;;;.;ti après ies avoir remontés iusqu'à leuts' sourses

que'Bous'saurons d'où ils proviennent' "::':':' "':xr:':!:" '



,Du reste, eù d'une manière générale, ce.qui.;a,'é--têr:ùit
prêcôdemment sur les caracêres distinctifs du iait:socirl,.

sulliLà nqus rassufer sur la nature de cette objectivité et à
.progyer qu'elle, n'est pas illusoire. En 9-{Tet' on reconnalË ,
!-rialipalement-rrne chose à ce signe qu'elle ne peut pas être

nààinee,p"r. un':simple décret de la'volonté. Ce n'est pas

qulelle:soitt. réfrac'beire à toute modilieation. Mais, pour y
jroduire un chaÊgement, il ne suflit'pas'de le voûloir, il faui

ât*tu rrn e{Iorù pltus ou moins laborieux, dù à la résistance
qu'ello;nous oppô,t" et qui, d'ailleurs, 1e f-er1t pas toujours

dtre.,yaincue. 
-O" 

,nous avons v-u que les faits sociaux ont

celte.,,p1gpriété. B:ien loin qu'ils soient' un produif de notre

vplqniê;ils. la dêterminent du dehors; ils consistent eomme

en,deg,lmoules. eû:lesquels nous somlnes nécessités à couler

*og,"ctioo.. Soul'eaC.même, cette'nécessité est telle que

nellsrD€ pouvons pas y échapper',Mais.alors même que

gomt-Ilam-enons à eu triompher,'l'oBposition que nous reu-

conhôns sulIit à nious avertir que nous sommes en prèsence

de,quelque chose: qui ne dépend pas de nous' Donc' en 
!

cpnçidÉ.rant:les:phéuomènes sogiaux comme des cnoses' I
pous::û9,-ferons:q,n". nous. conforrne-r I t")" nature' --

, r - . i
( ' * * )

.\
. Il nous faut rlonc considérer les phénomèneq,sociaû;en

eux-mêÉres, détachés des sujets conssients qui:se les repr*.
sentent; il faut les étudier du dehors cotnm€r,desjchoses
extérieures; car c'est en cette qualité qu'ils se::prégentent
à nous. Si cette extériorité n'est qu'apparente,,l'illqsisa',se
dissipera à mesrue que la science avancera: €L'.1!.onr:verai
pour ainsi dire, le dehors rentrer dans le dedans.:,.Mais:;la
solution ne peut, être préjugée et, alors même que;-lïnale-
ment, ils n'auraient pas tous les caractères intrinsègues,de
la chose, on doit d'abord les traiter comme.s'ilsle$av-aieqt.
Cette règle s'applique donc à Ia réalité sociele'tout.ea.tièæ,
sans qu'il y ait lieu de faire aucune exception ''M&ne,les
phénomènes gui paraissent Ie plus consister enreqgrge,
ments-artiliciels doivent être considérés de ce poiat:de:rme;
Le cdraclère cono,enlionnel d'une pralique ou il'une:inslilulign
ne doit jarnais êlre présumri. Si, d'ailleurs, il nous;egt:permis
d'invoquer notre' expérience persoûnelle, nous croyoqspotri
voir,assurer gue, en-procédant de cette manièreîr on,:eg1g
souvent la satisfaction de voir les faits en apparenceiles,plus
arbitraires prêse:nter ensuite à une observation.llusettQs.:
tive des caractèr,ss de constance et de rêgularitêj,symptômç,s
de leur objectivité. . .7:.1;;1.i:;i77jÈ,

I I '

truits d'après la méthode qu'il institue';. tous''ceux qulil
lient d'une autre origine doivent donc être:,tejetês, ;au

môins provisoirement. Nous avons déjà vu''guo:la',théorie
des Idoles, chez Bacon, n'a pas d'autre,sens;t+es'deux
grandes doctrines que l'on a si souvent opposées,.tr'une'à
l'autre concordent sur ce point 

"ttsntlel.;.Il'Iautrdonc 
que

le sociologue, soit au moment or) il déteraioe l'lobiet'de ses
recherches, soit dans le cours de ses démonstrati'ons,:'s'in-
terdise résolument I'emploi de ces concepts:'çui:se,.sqnt
formés en dehors de la science et pour.desbesoin*'.qui nloot

rien de scientilique. Il faut qu'il s'alTranchisse, de 'ces

fausses évidences qui dominent I'esprit du vulgaire, qu'il

secoue, une fois pour toutes, le joug de ces cqtégories empi-

riques qu'une longue accoutumance. Iinit''pouvsat':par

".od"u 
tyranniques. Tout au moins, si;:parfois; lqla.$cessité

l'oblige à y recourir, qu'il le fasse en'ayant conscience''de

leur peu de valeur, alin de ne pas les appeleràiouer dars

la doctrine un rôle dont elles ne sont.pagld!gne.9il:13t;*;:+it
Ce qui rend cet allranchissementji.;?sitiqrl;gfesr*étt

dilûcile en sociologie, c'est que le sentimedd;seirlreË souvent

de. la partie. Nous nous passionnons, 'e4,èfi9t;'.'pour'nos

croyante. politiques et religieuses, popf,i:lo&pr,qtiques

morales bien auirement que pour'lesiehoiies?idu"rnonde
physique ; par suite, ce caractère passionriel=sd:''.qqmpq-

"iq"" 
a la manière dont nous concevons-ê!.-"il-gntili-9",1$'.1ou1

.*iliquottt les premières. Les idées que nourirous;é"n-faiÉoris

nbus iient ent, à cæur, tout comme leurd,o$etçf9!çJ^eryrent :
ainsiunetelleautoritêqu'ellesnesupport'gnt:pds.:'I*icontra-
diction. Toute opinion qui les gêne' est traitée;eu:ç,hnçlni9'

Une proposition n'est-elle pas d'accor* iYe-cfii{êgrlCu on

se'faii du patriotisme, ou de la dignité'ïndr'.g.dWl9i:tg ,
exemple ? Èlle est niée, quelles que soient:ler'plauveis qur
lesquelles elle repose. On ne peut paq adpg!!59.ggie$e;pit,
vraiâ ; on lui oppose une lin de non-recevoir; Ê5-ilaip-3ssrg:q'
po* ." justilïâr, n'a pas de peine àsugggleÊEè.s,rIg1F.9q

iu'on hluve facilement dêcisives. Ces nolionsr"?€uveui

même avoir un tel prestige qu'elles ne-tolèrent même pas

it*i*."'toienti{ique' Le-seul fait de les soumettre' ainsi

aue-les..phénomènes qu'elles expriment' à une froide et

ffi;;;iË;e révolte ceïains esprits; Quiconque entreprend

iiittiai"",i" morale du dehbrs et comme une réalité exté-

i;t i p"i"t à ces délicatsidénué de sens moral' comme

l;:;#ttti""niste semble".au''vulgaire dénué de la. sensi- .

tslitércomsytu: T" "'),":-r.:;un.n(i-isaura.it s'élever.ayec trop de force contre cette
doctrineimystique qui -:comme tout mysticisme, d'ail-

1!qurs--'a'€st, au fond, qu'un: empirisme déguisé, négateur
de toute science. Les sentiments qui ont pour objets les
ghoseq sociales niont pas de privilège sur les autres, car ils
nlont pas une autre origi-ne,''Ils se sont, eux âussi, formés
historiquement,;,ils sont un produit de l'expérienee humaine
maig; d'uae expérience confuse et inorganisê"t -io,.)

Leur.' aecorder'une pareille prépondé-

rarce, c'est donner aux facultés inlérieures de l'intelligence

l* suprématie sur les plus élevées, c'est se cosdamner' à

une lôgomachie plus ou moins oratoire. Une science'ainsi

faite ne peut satisfaire que les esprits qui'aiment'mieux
penser avec leur sensibilité qu'avec leur entendement, qui

préfèrent les synthèses immédiates et confû'çes d-eila sen-

sation aux analyses patientes et luminerrses de;là'faison.

Le sentiment est objet de science, nsn le stitère dê-la vèrité

scientilique.

i
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I
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,l+Mais I'expér:ience de nos devanciers nous a montré que'

;;";,;;;;;:h: réatisation, pratique:de la vérité qui vient

"aeît":eiiliie, ii ne sullit pâs ddri donner une démonsrra-

["Jtfte""q"" nitmêm" âe s'en"p6"étrer' L'esprit est si

;iilt;il"ment eselin à la"méconnaltre'qu'on -retombera
ioiùt"lt"-*L dans les anciens erements si l'on ne se

;;;;- l.;.discipline rigoureuse, doot nous,alt:"t 1"*
;ffi;il "îài*l 

p"ii"rrale+ lgrolfires 
de la précédente'

. i ' , ù i : : : - - - I  - - . : 1 .  '  : ' :  j  ' r : .  - : : - :  
.

,1.::ii.i.B;;*iu"au"usr"oi6r1"i'3.t'"tt,c11'::J:::::J'::
;i i'tï#i, i"il'ri ù "r" 

=t"'p 
r ên oI i o n s' Ù ne d êmonstration

qpéciap de.cetj[e !ègle D'est pas'nécessaire ; elle résulte de

io-ut. çg. quq:.noùs, âvoni dit'irécédemment' Elle est' d'ail-

ià,Ër'lu-U*re de toute -etloôu scienti{ique' Le doute

;AËâiq.'|;du n"."J*-''n'eo estç'au fond' qu'une appli-

ogtign,.,Sirl 3u'roq.-u"t'où' il va' f onder la gcience' D escartes

;iÏ;i:Ë$r,'de met'tie en doutorlorks les idées qulil a

recG,,antene'urement' : c'est gu'il- ne.veu! employer que

i"tiï;";;ii, *i t"ti n i*menù-'élab orês' c' e st- à- ciire cone- 
-
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La proposition d'après laquelle les faits sociaux doivent être
trailés comme des choses - proposition qui esl à Ia base même
de notre méthode - est de celles qui ont provoqué le plus de
contradictions. On a tr.ouvé paradoxal et scandalèux que nous
assimilions aux réalités du monde extérieur celles du monde
social" C'était se méprrendre singulièrement sur le sens et la
porlée de cette assimil:Ltion, dont I'objet n'est, pas de ravaler les
formes supérieures de l'êLre aux formes inférieures, mais, au
contraire, de revendiquer pour les premières un degr_é de réalité
au moins égal à oelui que tout, Ie monde reconnaîl aux secondes.
Nous ne disons pas, en efïet, que les faits sociaux sont des choses
matérielles, mais sont des choses au même tiire que les choses
matérielles, quoique d"une autre manière.

Qu'est-ce en e{Iet qu'une chose ? La chose s'oppose à I'idée
comme ce que I'on connait du dehors à ce que I'on connaît du
dedans. Est chose tout objet de connaissance qui n'est pas natu-

rellement compénétrabl,e à l'intelligence, tout ce dont nous ne pou-
vons nous faire une notion adéquate par'un simple procédé d'ana-
lyse mentale, tout ce que I'espriL ne peut arriver à comprendre
qu'à condition de sort:ir de lui-même, par voie d'observations
et d'expérimen[ations, en passant progressivemenl des carac-
tères les plus extérieurs et les plus immédiatement accessibles
aux moins visibles et'aux plus profonds. Traiter des fails d'un
cerlain ordre comme d.es choses, ce n'est donc pas les classes
dans telle ou telle catêgorie du réel ; c'est observer vis-à-vis d'eux
une certaine attitude mr:ntale. C'est en aborder l'étude en prenanL
pour Brincipe qu'on ignore absolument ce qu'ils sont, eL que
leurs propriétés caracL,ôrisliques, comme les causes inconnues
dont elles dépendent, n.e peuvent être découvertes par l'intros-
pection même la plus atlentive.

Les termes ainsi drSfinis, notre proposilion, loin d'être un
paradoxe, pourraiL presque passer pour un truisme si elle n'élail
encore trop souvent m(rconnue dans les sciences qui traitenl de
I'homme, e,t surlout en sociologie. En efTet, on peut dire en ce
sens que toui objet de rscience esl une chose, sauf, peut-être, les
objets mathématiques :l €ar, pour ce qui est de ces derniers,
comme nous les construisons nous-mêmes depuis les plus simples
jusqu.'aux plus complexes, il sullit, pour savoir ce qu'ils sont, de
regarder au dedans de nous et d'analyser intérieurement le
processus mental d'où i.ls résultent. Mais dès qu'il s'agit de faits
proprement dits, ils son,t nécessairement pour nous, au moment
où nous entreprenons ,il'en faire la science, des inconnus, des
chosas ignorées, car les représentations qu'on a pu s'en faire au
cours dp la vie, ayant rlté faites sans mélhode el sans critique,
sont dénuées de valeur scientifique et doivenL être tenues à
l'écart. Les faits de la psychologie individuelle eux-mêmes
présentent ce caractère ,et doivent être considérés sous cet aspect.
En efïet, quoiqu'ils nous soient intérieurs par définition, ia
conscience que nous err avons ne nous en révèle ni la nature
interne ni la genèse. Ellie nous les fait bien connaître jusqu'à un
certain point, mais seulement comme les sensations nous font
conÈaître la chaleur ou la lumière, le son ou l'électricité; elle
nous en donne des implessions confuses, passagères, subjectives,
mais non des notions claires el distinctes, des concepts explicatifs.
Et c'est précisément pour cette raison quril s'est fondé au cours
de ce siècle une psychol()gie objective dont la règle fondamentale
êst d'éludier les faits mr:ntaux du dehors, c'est-à-dire comme des
choses. A plus forLe raison en doit-il être ainsi des faits sociaux ;
car la conscience ne saunlit être plus compétente pour en connaître

que pour connaître de sa vie pppre (1). - On objectera.que,
c-omme ils sont notre @uYre' nous ntavons qu'à prendre conscience
de nous-mêmes pour savoir ce que nous y avons mis et comment
nous les avons-formés. Mais,-d'abord, la majeure partie des
insliLutions sociales nous sont léguées toutes fai[es par les géné-

ralions antérieures; nous n'avons pris aucune part à leur forma-
tion eb, par conséquent' ce n'est pas en nous interrogeant que
,rou. oorrr.ons décùvrir les causes-qui leur ont donné naissance'
De pius, alors même çlue nous avons collaboré à leur genèse,

"'.rt 
à p.itt" si nous enirevoyons de la manière la- plus confuse,

et souvËnt même la plus inexacte, les véritables raisons qui nous
ont délerminé à agir et la nature de notre action' Déjà, alors
qu'ii s'agil simplement de nos démarches privées, nous sâvons
bi"n **i les mobiles relativement simples qui nous guident;
nous nous croyons désintéressés alors -que nous agissons en
égoistes, nous c"oyons obéir à la haine alors que nous cédons à
t'Ëmout, à la raison alors que nous sommes les esclaves de

Dréiusés irraisonnés, etc. Commenl donc aurions-nous la faculbé
à. àii..tt.. avec plus de clarté les causes, autremenl' complexes,
Jo.ti f.ocea.nt les démarches de la collectivilé ? Car, à tout le

moini chacun n'y prend part que pour une infime partie I nous

"rroor'.,rr. 
mulliiuâe de ôollabôratèurs et ce qui se passe dans

les autres consciences nous échappe'
Noire règle n'implique donc aucune concep-tion mé-taphysique'

"l.r"orr. 
spéËulation's,u le fond des êtres' Ce qu'ell.e réclame'

c'est que le sociologue se mette dans l'état d'esprit où soni
phvsiciens, chimisLeJ, physiologistes, quand ils s'engagent^dans
i"Ë 

"egion, "ttcot" 
it.*plorée, de leur domaine scientilique'

Il faut"qu,én pénélrant âans le monde social, il ait conscience

oo;ii pO"ii.. dàns i'inconnu ; il faut qu'il se senie en présence.de
Ë"ltr ào"t les lois sonL aussi insoupçonnées que pouvaienl-1'9tre
..ii.r au la vie, Çuand la biologie ntébait pas constituée; il faut

àu'il se tienne'piêl à faire deJdécouvertes qui le surprendront

"'ii. 
àeto"..rtêroni. Or, il s'en faut que la sociologie en soif

arrivée à ce degré de maturité intellectuelle' Tandis qy-e le sa1a:rt

ô"i oltÀi. U iature physique q l9 se.ntiye.nt très vif des résis-

tlnces gu'elle lui oppôse et dont il a tant de peine à triompher'

iË.;bË;;"ériæ {rie le soeiologue se meuve au milieu de ohoses

immédiatement trànsparentes 
-pour 

I'esprit, tant est grande

(l) On voit que, pour gdmettrc cette proPosition, il n'est Das néce88aire d€
soutenir que la vre so"t*r" ôïiiïii" A'aritre'cho-s-e q'ue de repréeentations; il
iliilË piil;,i6i.î"ïpit..'itàilà-ni indiviauollesbu colleciives-' no.peuvent
Ëi;;:î;diËrëie;iinq;lm;-tqii;a-"bnaition d'6tre étudiéee objectivement.

l'aisance avec laquelle on le voit résoudre les questions les plus
obscures. Dans l'é[at actue] de Ia science, nous ne savons vérila-
blement pas ce que sont même les principales instilutions sociales,
comme l'État ou Ia famille, le droit de propriété ou le contraf,,
la peine et la responsabilité; nous ignorons presque complôle-
menL les causes dont elles dépendent, les fonctions qu'elles
remplissent, les lois de leur évolution;'c'est à peine si, sur
certains points, nous commençons à entrevoir quelques lueurs.
Et pourtant, il suf{it, de parcourir les ouvrages de sociologie pour
voir combien est rare le sentiment de cette ignorance et de ces
di{Iicultés. Non seulement on se considère comme obligé de
dogmatiser sur Lous les probièmes à la fois, mais on. croit pouvoir,
en quelques pages ou en quelques phrases, atteindre I'essence
même des phénomènes les plus complexes. C'est dire que de
semblables théories expriment, non les fails qui ne sauraient être ;
épuisés avec cette rapidilé, mais la prénotion qu'en avait I'auteur, :
antérieurement à la recherche. Et sans doute, l'idée que nous :

nous faisons des pratiques collectives, de ce qu'elles sont ou de
ce qu'elles doivent être, est un facleur de leur développement.
Mais cette idée elle-même esf, un fait qui, pour être convenabie-
ment déterminé, doit, lui aussi, être étudié du dehors. Car ce
qu'il imporfe de savoir, ce n'esi pas Ia manière dont tel penseur
individuellement se représente telle insiitution, mais la conception
qu'en a le groupe ; seule, en efïet, cette conception est socialemenl,
eflicace. Or elle ne peut être connue par simple observat,ion
intérieure puisqu'elle n'est tout entière en aucun de nous; ii
faut donc bien trouver quelques signes extérieurs qui la rendent
sensible. De plus, elle n'est pas née de rien ; elle est elle-même un
eflel de causes externes qu'il faut connaître pour pouvoir apprécier
son rôle dans l'avenir. Quoi qu'on fasse, c'est donc toujours à la
même méthode qu'il en faul revenir. ,-' , , j

; i  :  ! æ
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D e l
e t h n

Alban Bensa

a re l  a t ' i
og raph ' i  que

0 n

A  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  j u s t e
d i  s t a n c e

Une lecture d.u livre cle Philippe Descola, Les lances
du crépuscule, Relations Jivaros, Haute-Amazonie.
Paris, PIon, 1993.

La sociologie et la psychmalyse s'interrogeront sans doure encore
longtemps sur les raisons de cet élan qui, depuis près d,un sièclg pousse une toute
petite minorité d'Occidentaux à partager, pour mieux les observer, la vie de popu_

lations aux meurs différentes des siennes. Lravenf,ure n'aurait qu'un intérêt anecdo-

tique si elle n'avait l'ambirion de se transmuer en prarique * sciendfique ,. eue
faut-il donc pour que la relation de voyage devienne relation er:hnographique ?

Celle-ci est-elle identique quelles que soient les sociétés où elle s'exerce ? La paru-

tion d'un travail d'etlnoiogie exotique parfaitement abouti nous fournit I'occasion

d'aborder brièvemenr ces questions.

S'identifier à l'auue jusqu'à l,éblouissement consécutif à I'aban-
don total de soi (.. je est rn autre " !) rapproche l,utopie ethnographique de l,expé-

rience poétique. La quête de Rimbaud a sans doute éveillé plus d'une vocarion

ethnologique. Mais pour s'accomplir I'ethnologue doiq mouvement inverse, se

déprendre de lautre et l'objectiver. Se décentrer, se ressaisir I se perdre, se retrouver :

la pratique du " terrain ' s'apparente aux sports dits <. extrêmes , (ski hors piste,

vaÊppe sans équipemeng canotâge à travers le Pacifique, etc.) prce qu'elie nous
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mations re*ueiTliss et surl$ut de s"*ssure.r qu'tfi rrt

d*n.r i*squels ell*s se d*pl*ient.

l'enqnêté à l-explicitati*fi {firê-ce *u prlx de la retr**
ducti** n$c*s$slre à Ta dituTgatir:n) rÏe ce qrti r*sie
tôr*jaurs, dans lçs inter;lcti*ns ile ka vi* qu*tidi*tme.
s{.rr le l**de cle l'évidenc* àn*xpliciTd*. I-'entreti*ra
elevie*t alors une s*rte dc par*ilth8se d*trs Ie vie

lui être intdgrd. "{Ûûmment Feut-cir *tre persæn T.>
de:rr*nde eIî $Gm*Te I'enquâieur. p;*r la seule situa-
tion d'*ntretien, quell*s qile *r:i*nt, *ttenducs ou
i*a{t*ndues, l*s questi*Rs qu'i} pos*.

I-.'ixtàrr*gati* r: biographique strffis*it einsi â
cç*stituer l'infurm*tuur en socir:I*gue spczltan*-
Les relatinns scciatres, qui so** t*ujqlerrs seiisies ei
p*îçuÈs en situaticn, c'est-à-rlire en fû.n*fiûn d'isr-
?rerdtfs sratidu*s, surtout clans un milicu ciù cTtr*ti
lonstituérrt l'ànjet d'*n travxil ef d'un euÈretiefl
nermanenf. ef cliti sont ardirlairerne.*t direet*meli
b l'æuure ctans iês disc*urs tenLl$, d*1'enaient l'ubjet
dr.l cliscours. {Jn peut penser Eue: quelque reÈûils-
truit* et maÎtrisds que i*ient ces dis*ours *nt il est
dgal*ment int*ressant 11* les tûl$pârer 5{}tl5 cÈ
râpport {S)-,its nn diffèrent p;rs tr*s pr*t'crndénletrt
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de ce que leurs auteur$ auraient pu consigner dans
un jouinal intime, et que la part de reconstruction
est autant à usage interne qu'à usage externe.

On comprend ainsi que les S.{. ont éprouvé
le besoin de marquer très précisément dans le

quelque peu inquiétés. En les forçant à une certaine
objectivation, qui peut être de nature à rompre
I'enchantement nécessaire à la parfaite manipula-
tion des relations sociales (comme lorsqu'on est
conduit à formuler expliciteme-4t la comparaison
de familles alliées sous le rapirort de la fortune
matérielle, ou à rendre compte des stratégies de
mariage par la différence de valeur sociale de
I'appartenance à I'aristocratie selon le sexe), la
situâtion d'entretien peut donner aussi le senti-
ment de découwir pour la première fois (et donc
de s'approprier cette découverte) les relations
qu'elle objective.- 

C'est sans doute ainsi, ou en tout cas dans ce

pour nous réunir) coexistent aussi naturellement.
C'est que hasard ne s'oppose pas ici à déterminisme,
mais à dessein ou projet : c'est alors que l'on n'y
pensait pas -parce qu'on se rendait à une réunion

traits à la moins grande déréalisation sociale que constituait
pour ce nostalgique de la <vie étudiapte> la rencontre avec
un étudiant actuel.

7-Non seulement Mme de S.-C. qualifie d'inattendu le fait
qu'elle ait épousé un homme qui avait d'ab9-r9 songé à sa
soeur aînée à un moment où celle+i était déjà <engagée>>,
et son fils admire de son côté le hasard qui I'a finàlement
ôonduit à la réunion où il devait rencontrer sa future fem-
me -et I'un et I'autre prennent un plaisir apparent à décri-
re assez longuement I'enchaÎnement de ces circonstances-,
mais on a pu voir, dans l'article cidessus, comment la car-
rière du duc de Brissac lui apparaît aussi, rétrospectivement,
comme une succession de heureux hasards (dont son mariage
n'est évidemment pas le moindre). Faut-il ajouter qu'Alain
Girard, lorsqu'il code les réponses à la question ouvefie
<Comment vous êtes-vous connus ?> de son enqu€te, trouve
qu'une des catégories de circonstances numériquement les
plus importantes, la seconde après Ie <bal> (17 Vo), est le
hasard (<circonstances fortuites>> : 15 7o, avant <<lieu de
travail et d'études> : 13 Vo,'etc.) (op. cit p. 98) ? Or il
suffit de lire les exemples de telles circonstances fortuites

comme stagiaire, sans intervention de mes propres désirs>
Gbid. p. 101). A I'inverse, on relèverait que des réponses
èlasséel dans d'autres circonstances comportent aussi une
invocation du hasard, telle celle+i, pour le <bal> : <<Par des
cceurs veridus dans un bal (garçons et filles) ; nous avions
tous deux le même numéro>>,

i i l j

de vieux copains et non dans une de ces sofées des-
tinées spécifiquement par leurs organisatrices à
marier leurs filles, ou par le ricochet d'une démar-
che spécifique mais qui visait d'abord quelqu'un
d'autre- que l'on a rencontré son conjoint <<par
hasard>>, et non parce que cette rencontre était
particulièrement improbable. Au fond, cette
conception spontanée du hasard comme non-
intentionnel est fort proche de la théorie classique
de Cournot qui en fait <la combinaison ou la ren-
contre de phénomènes qui appartiennent à des sé-
ries indépendantes dans I'ordre de la causalité> ou
encore <<1e concours de faits rationnellement indé-
pefldants les uns des autres>> : outre le fait que
â'autres mariages étaient possibles, I'impression de
hasard découle de l'indépendance entre les causes
qui faisaient, antérieurement à toute rencontre et
tôut projet, des deux personnes concernées des
conjoints possibles, et celles (sociales et générales
aussi sans doute, mais biographiques et individuelles
également) qui les ont conduits à se rencontrel
effectivement et dans des circonstances données.
Et si I'impression du hasard renvoie plutôt aux cir-
constances subjectives de la rencontre (on ne s'y
attendait pas) qu'à ses conditions sociales de réali-
sation, c'est bien parce que celles-ci se détachent
sur le fond d'un déterminisme reconnu en même
temps. Le sentiment de hasard peut ainsi être le
fruit du dédoublement de position que permet
I'entretien : la même personne objective les règles
de fonctionnement de son groupe social -et par 1à
s'en retile et le domine- et s'observe soumise à ces
lois, et comme manipulée de l'extérieur par elles ;
la reconnaissance du hasard, c'est aussi celle de la
relative non-conscience des agents des stratégies
matrimoniales dont ils ne sont que partiellement
les acteurs (8).

On voit sur cet e'xemple, ce qu'il y aurait
d'artificiel à vouloir distingtier trop clairement,
dans de tels documents. les faits <bruts> de I'idéo-
logie dont ils seraient enrobés. Le sentiment qu'on
peut avoir de passer sans transition de faits mppor-
tés avec I'objectivité de I'observateur extérieur à
des discours qui ne paraissent destinés qu'à justifier
I'ordre social décrit (les considérations sur le sens
de la famille ou sur la morale humaine qui reste de
la formation religieuse quand on a jeté sa gourrne,
ou sur les inconvénients qui contrebalancent les
avantages de l'appartenance à un groupe social
dominant), et l'impression, parfois, d'un mélange
étrange de cynisme et de tartufferie, ne doivent pas
faire conclure au dédoublement de personnalité'

Les deux points de vue ainsi présentés per-
mettent cependant de saisir l'effet propre de la

S-plus directement que dans la formule de Cournot, le sens
du sentiment de hasard est traduit par les analyses de
Bergson : <Il n'y a hasard que parce qu'un intérêt humain
est en jeu et parce que les choses se sont passees comme si
t'tromme avait étê pïs en considération (..'). l.g hasard est
donc le mécanismè se comportant comme s'il -avait une
intention> (Les deux sources de la norale ^et de la religion,
pp. ii+ èt i ss) ou encore : <Le hasard ne fait qu'objectiver

i'ètut d'a*" de celui qui se serait attendu à I'une des
esoèces d'ordre l<automatique> ou (voulu>J' et qui ren-
coïtre I'autre> (L'évolution crëatrice, p'.'235)- Mais s'il
naît de ce décalage, ou de ce va et vient, il n'implique pas,
u"iotttt"lt", la nigâtron de I'un de ces <<otdres>>'
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Une éducation bourgeoise :
<<famille et religion>>
-Est-ce que vous pourriez me décrire
le milieu-dans lequel vous avez grand,i
et l'éducation qué vous y avez reçue-?
-Je suis née dans une famille de la
bourseoisie traditionnelle : vieille bour-
À.ois-ie puisque du côté de ma mère,
nous sommes connus dans le PaYs
denuis plusieurs centaines d'années,
toujours- par des professions libérales
ou des propriétaires terriens- Du côté
de mon père, je suis bretonne. Là aussi
vieille famille de la bourgeoisie, avec
toujours des, alliances avec I'aristo-
craiie, mais dans une lignée quand
même toujours de vieille bourgeoisie :
des professions médicales, et puis, par
exemple, celle de notaire de mon père,
tout ce qui se rapporte au droit, et aux
lettres également, Puisque j'ai un
grand-père qui était professeur.

matins. Et la référence à la foi, à

i;Foi*". un" soumission absolue à

tÉâise. sans être rigoriste du tout,

ma'is dâns une religion très comprise,

accueilli à bras ouverts.

-Vous avez donc reçu une éducation

assez stricte ?
-Assez stricte, c'est peut-être un mot

assez sévère parce qu'en définitive'

certains peuté1re auraient trouvé cela

austère, mais nous avons eu une

enfance très gaie, Palce que nous

étions nombreux, nous étions six

interrompues par son mariage.

La génération des parents
Quant aux valeurs qui ont guidé

ma fàrmation et rnon éducation, je
peux dire qu'on pourrait p-resque les
iéso-er en deux mots : famille et
religion. Je pense que ce sont les deux
mobiles qui ont guidé l'éducation que
nous avois reçue-de nos parents. Etje
placerais religi,on même avant famille'
Èorr, ttous c'Àtait absolument essentiel.
Cela a guidé en fait toutes les généra-
tions pissees si on en croit toutes les
archivès familiales que nous possédons'
Et si. au moment de la Révolution, on
a défendu le toi à tout Prix, si on a
combattu dans la chouannerie, en
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gagner par I'effort sous toutes ses
formes, pas uniquement par le travail
mais par une forme d'abnégation. Mais
personnellement je garde un souvenir
merveilleux de mon enfance, alors que
nous n'avions pas de voiture (alors que
mon père aurait très bien pu en avoir).
Nous allions quand même passer un
mois tous les ans au bord de la mer,
mais nous n'avions pas ce que beau-
coup d'autres avaient, des bicyclettes
et d'autres choses qui donnaient une
certaine impression de liberté. Nous ne
I'avions pas; en définitive nous trou-
vions dans les joies familiales une
source d'épanouissement très certain.
Et cela non seulement ne m'a pas
marquée, mais cela m'a tout à fait
préparée à une vie ouverte en tant
qu'adulte.

-Yous n'aviez pas I'occasion de
rencontrer souvent vos amis ?
-Assez peu, excepté en classe bien sûr.
Mais ce que nous aurions souhaité,
c'est de pouvoir partager en dehors de
la classe des relations amicales. A part
deux ou trois familles sélectionnées
par nos parents, et qui étaient sélec-
tionnées du point de vue religieux, du
point de vue esprit familial, et qui
entraient dans nos loisirs, on peut dire
que nous avons eu peu de relations
amicales.

Une rencontre (inattendue>
-Peut-on en venir aux circonstances
de la rencontre de votre mari ?
-Oh ça, si vous voulez, parce que c'est
toujours amusant : ces rencontres ont
un côté amusant parce qu'inattendu.

Celui qui devait devenir mon mari
était en train de faire un stage profes-
sionnel dans la ville où j'habitais et il
était locataire d'une personne qui
était assistante sociale et connaissait
ture de mes sceurs aînées. C'était pen-
dant la guerre, et ma s{eur s'occupait
de la Croix Rouge et cette personne
connaissait donc ma sæur, qu'elle
appréciait beaucoup. EIle (l'assistante
sociale) s'était dit dans sa petite tête
qu'au fond c'était une chose qui
pourrait s'arranger, <je devrais les faire
se rencontter, je pense que celâ devrait
coller, quïs pourraient faire un très
bon mariage>. Àlors elle en parle à
celui qui allait devenir mon mari, et
qui, Iui, ayant pris ses renseignements,
trouvait que la famille lui convenait,
que la jeune fille, vue de loin, lui
paraissait sympathique, et alors il s'est
mis en relation à travers son père, à
travers les relations paternelles et
maternelles, et fit faire une demande,
de relations de famille à relations de
famille, c'est-àdire qu'une vieille amie
de ses parents est venue trouver un
vieil ami de mes parents en lui disant :
<Voilà, il y a un jeune homme qui
souhaiterait avoir une entrevue avec
I'aînée de vos filles, en rrue peutétre
d'un mariage>. Et lorsque le vieil ami
de mes parents est venu les trouver, il
se trouvait que ma sæur aînée faisait
elle-même des entrevues avec un autre
jeune homme, et qu'elle allait en fait
s'engager dans des fiançailles. Et ma
mère allait donc rendre la réponse à ce
vieil ami en lui disant:<Écoutez, je zuis

désolée mais il est trop tard parce que
ma fille aînée en fait est zur Ie point de
se fiancei>. Et moi, j'étais relativement
jeune, j'avais vingt ans, mais j'étais très
jeune de caractère, je pourrais presque
dire que je jouais avec une de mes
sæurs plus jeunes, et, ouvrant la
fenêtre au moment où ma mère partait
donner la réponse, en blaguant, je lui
dis: <Surtout,dites qu' i l  y en a une
autre>, en éclatant de rire, me disant
<la bonne blague !>, étant bien loin de
penser à me marier. Et Iorsque ma
mère arriva auprès de ce vieil ami pour
lui dire :  <Ecoutez,je suis désolée...>, la
petite phrase que je lui avais lancée par
la fenêtre lui revint, et elle dit : <Après
tout, j'ai bien une autre de mes filles
de vingt ans, enfin oui, j'ai une autre
fille, pourquoi pas ?r) Et en fait cette
petite phrase a suivi : <La jeune fille en
question n'est plus à marier, mais il y
en a une autre). Cette petite phrase est
revenue donc aux oreilles du garçon,
retransmise de relation à relation; et
Iui, désolé : <rOn me parle d'une jeune
fille tout à fait remarquable, on me dit
qu'elle est maintenant fiancée. On me
dit bien qu'il y en a une autre, mais
enfin une autre, ça ne sera peut-être
pas du tout ça).

Alors quand même, sur le conseil
de la personne qui le logeait et qui lui
dit:<Après tout, voyez I'autre quand
même>, et toujours de relation à rela-
tion, de famille à famille, iI a été prévu
uhe entrevue dans un château des
environs. chez une amie commune.
C'éfait pendant la guerre, lui est anivé
à bicyclette, et moi en autocar par un
temps très pluvieux. Et on s'est vus
pour la première fois,d'une façon très
protocolaire, les parents d'un côté, les
amis de I'autre. Nous nous sommes
regardés un peu en chiens de faience.
C'était assez froid. Et d'ailleurs, j'étais
fatiguée à ce momentJà et je suis
rentrée en me disant : <En tout cas,
celuiJà, c'est classé, il aura compris
que ce n'est pas la femme qui lui
convient. Je peux être tranquille. Il n'y
aura pas de suites>. Et puis troisjours
après, toujours par I'intermédiaire des
relations communes -nous avions des
amis communs, des relations commu-
nes, toutes des relations familiales-,
rnes pârents apprennent que le jeune
homme avait été satisfait de I'entrevue,
qu'il souhaitait renouveler. Alors pour
éviter ces voyages, iI nous demande de
trouver un lieu commun indépendam-
ment de notre maison personnelle, oir
nous pourrions le rencontrer. Alors
nous avons demandé à une excellente
amie, une vieille darne, que nous avons
mise dans le coup, en lui demandant si
elle acceptait de recevoir un jeune
homme qui souhaitait me rencontrer.
Elle a été charmante. cette vieille
dame, délicieuse, elle était ravie en fait
d'entrer dans la petite histoire et nous
nous sommes revus huit à dix fois. Et
en fait c'était le début. Ensuite, nous
avons, bien sûr, averti nos parents
respectifs que nous souhaitions que
cela continue et nous avons commencé
alors à recevoir mon fiancé, puisque
nous avions décidé entre nous que
nous pouvions le considérer comme
fiancé. Alors il a commencé à venir à
la maison très simplement. Tous les

soirs,en fait, nous nous sommes vus; iI
venait majntenant chez mes parents,
Mais très vite nous avons fait des
fiançailles offïcielles.
-Lqq fiançailles ont donc permis
d'officialiser ?
-Officialiser, c'est cela. En fait. cela
s'est fait très vite puisque deux mois
après notre première entrevue, nous
étions fiancés officiellement, et nous
nous sommes alors vus tous les jours.
Nous nous sommes vraiment connus et
nous nous sommes mariés quatre mois
après, mais alors waiment en connais-
sance de cause,

'La famille du mari :
aristocratie rurale
-Est-ce que vous avez trouvé la famille
de votre mari différente de la vôtre ?
-Sur Ie fond, du point de vue éduca-
tion et du point de rue conception de
la vie, je me suis trouvée absolument
de plain'pied sur les valeurs essentielles
de la vie. La seule chose sur laquelle
j'ai trouvé quelques différences, si vous
voulez, c'est un petit peu cette présen-
tation dans le monde qui était un peu
différente, un certain conformisme qui
existait moins chez mes parents que
chez mes beaux-parents. Par exemple,
un petit détail de rien, chez mes
parents le baide-main n'existait pas;
chez mes beaux-parents il existait, et
était même de rigueur. Ce sont des
petits détails comme celui-là qui font
qu'il y avait un conformisme de
détail d'extérieur, qui nous différen-
ciait mais pour les valeurs profondes
nous étions absolument de plain-pied.

-Est-ce qu'on peut dire que vous étiez
plutôt une citadine et votre mari
plutôt un rural ?
-Oui, je ne menais absolument pas
une vie de rutale, absolument pas.
Alors que mon mari était très nourri
de mentalité rurale avec tout ce que
cela comporte comme qualités de
réflexion, le fait d'être soumis aux
fluctuations du temps, et donc d'être
plutôt fataliste, d'accepter les choses
telles qu'elles se présentaient, tandis
que moi, n'étant pas rurale, j'étais
peut-être beaucoup plus spontanée...
je ne sais pas.

-Votre mari n'était pas I'aîné et yous
m'avez indiqué [lors de la prise de
contactl que c'est lui qui a reçu le
château en héritage. Est-ce que vous
pourriez me dire pourquoi ?
-Alors ça c'est un petit peu indiscret,
mais je vais vous Ie dire quand même.
En effet, mon mari étant le troisième
flds, a piori le château familial ne
devait pas lui revenir. Mais en réalité il
s'est passé plusieurs choses. C'est que
I'aîné des garçons à qui revenait le
titre avec un grand T, et en même
temps la propriété, avait fait un
mariage qui n'avait absolument pas plu
à mes beaux-parents. Mon beau-frère
était infirme des suites d'une maladie
et il était handicapé phy^siquement.
D'une intelligence souveraine, un
garçon extrêmement cultivé, il avait
quand même été très marqué par son
handicap et en fait il était resté céli-
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La génération des enfants :
liberté et confonnité
-Est-ce que vos enfants se sont mariés
de la mêrne façon que vous ?
-Quant à la forme, non, plrisqu'ils ont
rencontré leur mari ou leur femme
pendant leur vie étudiante, soit dans
âes soirées ou des rencontres amicales,
parce qu'eux, tout à fait à I'opposé de
ïnoi-même. ont une vie amicale extrê-
mement large. Les amis pour eux, cela
compte tout autant que la famille, pas
tout à fait autant, mais cela eompte
beaucoup également.

-C'est une très grosse différence avec
votre génération !
-Ah oui alors ! Bien que,du côté de
mon mari,les amis cornptaient beau-
coup. Eux aussi avaient une vie plus
largè au point de vue amical. Quant à
nos enfants, ils sont entrés absolument
de plain-pied dans la vie actuelle, et,du
point de vue de la jeunesse actuelle,je
pense qu'on ne pourrait pas dire qu'ils
aient eu une jeunesse différente des
autres jeunes de leur éPoque. Mais
nous avons quand même constâté
qu'ils faisaient une sélection dans leurs
amis : ils étaient amis avec tout le
monde, mais pour les vrais amis, ils

l-II apparaitra par ailleurs qu'elle
n'était pas seulement de confession
protestante mais également divorcée.

faisaient une sélection, séleetion en
fait probablement inconsciente au
dépari. mais basée sur des valeurs.
No'us 

'avions 
une maison très très

ouverte et nous avons toujours reçu
des amis à bras ouverts. On ne leur a
iamais demandé aucun contrôle, mais
ils n" nous ont jamais amené à la
maison de voYous ni de jeunes aYant
une éducation et une façon d'être qui
auraient été contraires à ce que nous
oensions être I'essentiel de la vie: Et
èux-mêmes n'ont pas fait de mariage'
comme beaucouP à notre éPoque, sur
un couD de têt-e. Tous ont fait des
mariagei avec des jeunes aYant des
valeurs que nous jugeons' nous'
essentielles.

-Ils se sont tous finalement mariés
dans un milieu qui est sensiblement le

ou extrêmement proches, en tout cas'
des nôtres.

-Sont-ils tous devenus étudiants ?
-Oui, tous, ils ont tous été étudiants à
Paris.

-A I'Université ?
-Non. Enfin il Y en a une seule qui a
fait I'Université elle a fait l'Institut des
Langues Orientales. Mais en fait, c'est
un Deu à cause de nous : nous penslons
oue I'Unive.sité était un milieu oùr il
était difficil" de travailler, et un milieu
où on laissait trop de libertés. Eux-
mêmes en étaient conscients et ils ont
choisi des orientations où leur forma-
tion intellectuelle se faisait dans des

un instifut privé également.

-Dans quelle mesure pensez-vous avorr
influencé le choix de vos enfants ?
-Nous n'avons absotument pas voulu
du tout influencer leur sélection. Mais
ce qui a été très sYmPathique, c'est
ou'eir fait. la réatité familiale jouant

Ée.t"oup, aucun de nos enfants n'a
pris une-éécision définitive sans avoir
èonsulté ses frères et sceurs et ses

fais pas cela) et en fait I'un ou I'autre
n'a pas donné suite à Peut-être une
orientation en vue d'un mariage sur le
conseil d'un frère ou d'une sæur.

EW
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-Donc ce sont Plutôt les frères et
sæurs qui ont Pu- influencer le Plus ?
-Oui. peutétre nous aussi, patce que
quand 

- 
ib nous demandaient, ils

savaient très bien en fait ce que nous

et nous leur donnions notre concep-

-La famille est importante pour vous'
Y a-t-il eu un moment pendant lequel
vos enfants se sont un peu détachés de
lTdée du nom familial, du milieu
d'origine ? Je ne sais si je me fais bien

le besoin de s'affirmer. C'est bon
d'ailleurs.

-Vous aviez dit que vos enfants ont
trouvé leur conjoint dans des familles
assez éloignées géogr-aphiquement. .,.
-Oui, aucun par relations de famille'
L'aînêe s'est mariée en Faculté. Son
mari était étudiant en sciences comme
elle. Là.inconsciemment, elle avait fait
une séléction, alors qu'elle se trouvâit
dans un milieu où elle avait un groupe
d'amis extrêmement solides, mais de
tous les milieux. Et dans le groupe, en

benne de remonte-Pente-

-C'est vtaiment le hasard I
-ias tout à fait parce que cettejeune
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fille était avec une dd ses amies.
laquelle était sortie avec un autre de
mes enfants et il lui a dit : (Mais toi,
tu n'étais pas à telle soirée ?> <Ah si !
si  !Je te reconnais..-).  [ . . .1

Reconversion et fidélité
-Vous ne vivez plus au château
familial ?
-Non, on s:en est séparé après quinze
ans. C'était un grand château qui
comportait des terres autour dans une
région très belle mais pauvre. Si bien
que les revenus,déjà divisés entre les
nombreux enfants, par rapport à la
fortune de mes beaux-parents, étaient
fortement amenuisés. Or mon mari et
moi, qui aimions les enfants, nous
sommes trouvés devant une éventua-
lité : d'une part mon mari avait sa vie
professionnelle à une grande distance
du château familial et cependant il
menait de front sa vie professionnelle
et I'exploitation agricole et forestière
qui employait trente à quarante
personnes. Tout allait à peu près bien
quand mon mari est tombé gravement
malade, à Ia suite de quoi iI a dû
choisir entre sa vie professionnelle et
sa vie extra-professionnelle. Nous
nous trouvions devant un dilemme :
soit continuer la tradition de la vie
familiale dans une propriété dont le
nom était attaché au château depuis
plusiehrs centaines d'années, qui
compôrtait des valeurs, incontestable-
ment, valeurs qui n'avaient pas failli
depuis plusieurs centaines d'années, et
d'autre part être obligés d'abandonner
d'autres valeurs, c'est-àdire que nous
avions six enfants, et si mon mari
abandonnait sa vie professionnelle,
nous ne pourrions plus avoir de
revenus suffisants d'une part pour
maintenir le château et ses dépen-
dances, et d'autre part donner à ces
enfants I'éducation assez solide
qu'exige notre époque actuelle, où en
fait la vie n'est plus basée tellement sur
une fortune mais sur une vie profes-
sionnelle. Et d'autre part, nous pen-
sions que non seulement il fallait
donner à chacun de nos enfants un
bagage intellectuel et professionnel
solide, mais qu'il y avait tout un
épanouissement naturel, de relations,
déchanges au sens large du terme,qui
nécessitait un certain niveau de revenu
et que nous ne pourrions pas leur
donner si nous conservions ce patri-
moine familial qui était beaucoup plus
composé de vieilles pierres, avec toutes
les traditions que cela comporte, et des
valeurs qui appartenaient plus au
passé qu'à I'avenir. Donc après avoir
réfléchi pendant des semaines, des
mois, nous avons décidé d'abandonner
le passé et d'Gpter pour I'avenir, en
disant que les valeurs de I'aristocratie
n'étaient pas uniquement attachées à
des murs mais beaucoup plus à des
valeurs religieuses, morales, intellec-
tuelles, et que c'étaient cqlles-là les
vraies valeurs. A,lors, évidemment, cela
a été un <boum> dâns la famille et nous
avons proposé à deux de mes belles-
sæurs, qui rre portaient Pas le même
nom. bien sûr, de faire un échange de
parts. Ce qui a été accePté Par mes
beaux-parents difficilement, mais qui a

été mal accepté par tous les autres
frères et scÊurs et par la famille élargie.
En fait, cela reste un reproche, et on
nous le reprochera toujours, d'avoir
fait une scission entre le nom de la
propriété et le nom de la famille.

-Il reste quand même toujours une
continuité familiale ?
-Oui, mais c'est une autre famille.
C'est le même sang, mais c'est un autre
nom, et le nom compte beaucoup.

-On a I'impression que la continuité
du nom compte beaucoup. Est-ce une
des raisons pour lesquelles on trouve
des familles nombreuses dans votre
milieu ?
-Non. Je pense que le fait des familles
nombreuses est beaucoup plus motivé
par la religion, et aussi le fait que
quand on a des enfants on donne des
hommes et des femmes à Ia patrie.
Nous sommes très attachés aussi à la
notion de pafrie. En fait s'il y a eu des
familles nombreuses pour les deux
dernières générations, le fil a failli se
rompre à plusieurs reprises. Au mo-
ment de la Révolution, il y avait cinq
garçons. Mais il y en a trois qui sont
morts à Quiberon, un quatrième qui
est mort sans laisser de postérité, et le
demier qùi en a laissé dé justesse : iI a
fallu qu'il se marie trois fois. Donc en
fait la question de la postérité joue
incontestablement, mais pas tellement
sur le fait d'avoir une famille nom-
breuse. Je pense que ce sont beaucoup
plus des valeurs de patrie et de religion
qui font qull y a beaucoup d'enfants.

læ symbolisme
de I'unité familiale
-Vous aviez évoqué [lors de la prise de
contactl la remise d'une bague fami-
liale à chacun de vos enfants...
-Le mariage de notre fille aînée a été
une étape de notre vie familiale. Il est
certain que, nos enfants étant très
rapprochés, nous avions essayé de
créer une atmosphère familiale relati-
vement soudée, et le départ de I'aînée
était un phénomène important dans
cette cellule familiale : I'un de ses
membres allait s'éloigner et même
reformer sa cellule. Et mon mari et
moi avons pensé qu'il était important
de marquer l'événement, et de le
marquer de façon importante. Nous
avions décidé d'organiser, I'avant-veille
du mariage, un dîner grand standing, si
je peux parlgr ainsi : tout le monde en
tenue du soir, avec un maître d hôtel
qui nous servait comme si nous avions
eu une très grande réception, mais
uniquement limitée aux parents, aux
enfants, et au fiancé. Mon mari et moi
avions préparé un petit <topo> où
nous voulions expliquer à nos enfants
comment nous avions conçu la famille,
et. que nous espérions qu'ils continue-
raiênt dans cet esprit et nous avons dit
à I'ainée : <Tu vas te séparer du noyau
farnilial, mais pour que tu te sou-
viennes toujours que ta famille reste
importante pour toi, nous te remet-
tons un anneau, qui sera différent de
celui que tu vas recevoir de ton mari,
et qui te rappellera que ta famille doit
rester quelque chose pour toiD. Et

nous avions préparé six anneaux
semblables, tous un petit jonc en or
avec un petit diamant de famille. et
alors. Ies uns après les autres, nous leur
avons donné cet anneau en Ieur disant i
<s'il est normal et nécessaire que la
famille é,clate, il est cependant bon que
vous sachiez que dans la vie vous devez
rester frères et sceurs et nous vous
demandons de le porter toute votre vie
pour que vous sachiez que si un de vos
frères ou s@urs a un ennui. est dans le
désarroi, vous soyiez toujours prêts à
lui venir en aide,et que Ia famille c'est
quelque chose qui éclate mais qui reste
une valeur soliden. Ce qui est âmusânt,
c'est que nos enfants nous ont rendu le
geste : au mariage du dernier, nous les
avons tous vus arriver avec une magni-
fique lampe en métal argenté, 

-sur

Iequel étaient marqués le nom de tous
les enfants de tous les ménages, leurs
propres noms et celui de leurs maris
ou femmes, au pied d'une lampe, la
lumière : tout un symbole, et je dois
avouer que cela nous a beaucoup
touchés.

-Finalement, on remarque une grande
différence entre votre mariage et celui
de yos enfants. Et pourtant, malgré la
grande liberté qu'ils semblent avoir
eue, ils ont tous <bien> choisi.
-Oui c'est vrai. Je dois dire que nous
nous en sommes nous-mêmes, je dirais
presque un peu étonnés, et en même
temps ravis : p,uce que cttait un choix
que nous faisions et un risque que
nous prenions en leur donnant beau-
coup de liberté, mais nous pensions
que l'éducation n'est pas le fait de
vouloir imposer, c'est faire prendre
conscience des valeurs par soi-même,
et non pas les imposer. Je crois que
nous avons forgé des hommes capables
de prendre leur dimension eux-mémes,
et que nous avons eu ayec eux toujours
une très grande liberté de parole, et un
dialogue constant, même , si nous
n'étions pas toujours d'accord avec
eux, du point de vue religieux par
exemple. Parce que tous, bien sûr,
n'ont pas conservé les traditions
chrétiennes; cependant je pense
qu'honnêtement on peut dire que tous
ont conservé une foi réelle. A toutes
les étapes, il y a toujours eu un dia-
logue profond dans un esprit de
respect vis-à-vis d'eux. Même quand ils
avaient quinze ans , c'étaient des
adultes, et de ce fait cela a été une
certaine exigence pour eux-mêmes. Si
nous avions pesé trop lourd de notre
autorité. ils auraient eu envie de se
dégager d'une certaine tutelle, mais le
fait que très vite ils allaient avoir à
prendre conScience d'eux-mêmes et
d'une responsabilité, les a peut€tre
mùris, et lorsriu'il a fallu prendre de
grandes décisions, il ne les ont pas
prises à la légère. Ça nous a beaucoup
surpris d'ailleurs. On prétend que Ia
jeunesse actuellement est très légère;
en fait ils se sont mariés toujours d'une
façon très consciente, très conscients
des valeurs qui entraient dans le choix
qu'ils faisaient.



Les <<soirées>> et <<rallYes>>
-Yous avez mentionné à Plusieurs
reprises le <monde> et les soirées
mondaines, Pourriez-vous me dire ce
que c'est ?
-En fait les relations mondaines
existent énormément et marquent très
profondément la jeunesse actuelle.
Par exemple, Pendant toute leur vie
étudiante, on peut dire qu'un garçon
ou une fille de notre milieu, dePuis
l'âge de dix-sept ans jusqu'à son
mariage (sort)), comme on dit. On
appelle ceta sortir, participer à des
soirées ou à des bals, comme on
appelait cela autrefois, mais enlin
q-u'on n'appelle pas bals mais <soi-
rées>. Je trouve que le <bal> est
devenu un terme tellement péjoratif, je
préfère le mot <soirées>. Ces soirées
sont I'occasion de rencontres mais
aussi. il faut le dire, se présentent un
Deu comme dans tous les milieux, en
ie sens qu'on y danse avec frénésie
comme dans tous les autres milieux : il
v a cette promiscuité, une certaine
iiberté comme dans tous les autres
milieux. Et les soirées sont pârfois à
un rythme extraordinaire. Je pense à
certaines vacances du mois de septem-
bre, où il y avait quatre à cinq soirées
par semaine, oir ils partaient danser et
ievenaient à quatre, cinq ou six heures
du matin, dormaient jusqu'à une heure
de I'après-midi et repartaient le soir.
Cela a diminué un peu actuellement du
fait, au fond, que ces soiréeslà coûtent
très très cher pour les parents, parce
qu'en général il y a beaucoup de tenue,
si je peux dire, et de tenue mondaine.

La génération du fils
Milieu familial et scolaire :
des prisons
-Pouvez-vous me Parler du milieu
familial dans lequel vous aYez vécu, de
l'éducation que vous âvez reçue et
aussi des valeurs que vos pârents vous
ont données ?
-Je crois qu'il faut prendre cela par
ordre: l'éducation, car c'est quand
même ce qu'il y a d'essentiel. J'ai eu
une éducaiion moins dure que celle
que mon père avait reçue, et qui n-'a
pas toujouis été très drôle,ie reconnais,
êar je dis toujours, et je ne m'en cache
pas, que jusqu'à vingt ans je garde un
assez mauvais souvenir de ma jeunesse,
et que les meilleurs moments, c'est
lorsque j'ai été étudiant, à vingt ans
donc, quand je suis parti à Paris. Le
reste, non, ce n'est pas d'ailleurs au
milieu familial que je le dois, c'est aux
écoles oir je suis passé. J'en garde un
très fâcheux souvenir, des écoles
privées dans lesquelles je suis passé.
Car toute l'éducation était basée sur
I'humiliation, chose que j'ai toujours
refusée, et cela m'est resté marqué. Je
dois dire que je suis un petit peu
traumatisé par ça.
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-C'est aussi wai en Province qu'à
Paris ?
-Non, parce qu'actuellement beau-
coup de provinciaux sont à Parispour
Ieuf vie étudiante. Donc ils sortent, du

ces rallyes groupent trois, quatre ou
cinq familles, des parents qui orga-
niseït ces soirées. et alors les jeunes

treint beaucouP.
-Est+e que vos enfants ont rencontré
leur époux ciu épouse au cours d'une
de ces soirées, ou est-ce qu'ils faisaient
partie d'un même rallYe ?
-Oui. tt y en a qui ont fait partie d'un
même railye, mâis ce n'est Pas seule'
ment dans le rallYe qu'ils se sont
rencontrés. C'est plutôt qu'en dehors
du rallye se forment des petits group-es
amicaux, qui font du sport, de la voile,
et autres, qui se retrouvent pâr exem-

ple au bord de la mer; alors là se
continue I'action des rallYes.

-Donc il y a une certaine homogé'
néité.. .
-..,Alors ça,c'est très très homogène.
Pour pouvoir pénétrer dans ces rallyes,
c'est très très difficile, surtout pour
une fille.

-Pour une fille ? .

intégrées dans un rallYe.

-Avez-vous I'impression qu'il est plus
difficile pour une fille de trouver
chaussure à son pied ?
-Àh oui ! Mais de moins en moins. S'il
est wai qu'il y a une vingtaine d'années
c'était le garçon qui demandait la fille
en' maria-ee.- on Peut dire que le
contraire éxiste aussi bien aujourd'hui,
ce qui aurait fait dresser les cheveux
sur Ià tête de nos grands-Parents.

une certaine haine envers les gens de

notre milieu. Très net même. Ce qui

-Ouel  tvDe d 'école c 'éta i t ,  ça ?
-i'etrii tout ce qu'il Y a de Privé.
C'était un internat, pas de jésuites mais

un ordre du même stYle, extrêmement

serré- dans un - cadre magnifique

d'ailêurs, parce qu'il faut reconnaître,

c'était dani des vieilles pierres. Mais je

n'apnréciais pas du tout,à ce moment-

h, pïisque j;avais treize ans. Et là, de

canôre i"i je suis devenu un Peu le

génie là-bas, puisqu'il y avait encore

Ë""oco,tp plui canire que moi. J'étais

waiment dans les bons.

-Et vous vous trouYiez dans un milieu

plus...'-ah 
oui ! Fas du tout la même chose,

-Vous parlez là de l'éducation scolaire
ou familiale ?
-Scolaire. C'est-à-dire qu'elles étaient
un peu liées du fait qu'on était plus
souvent à l'école qu'en famille. Je n'ai
été pensionnaire que pendant quatre
ans, cela a été le Plus grand martyre
que j'aie connu de ma vie.
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beaucoup plus homogène, aristocra-
tique et fric, les deux, parce que cela
devait être assez cher, C'était un
ramassis de cancres de bonne famille,
qui étaient virés de toutes les autres
boîtes et qui arrivaient là. Alors, il y
aYait de très bons moments" je
reconnais. Mais dans I'ensemble j'en
garde un très sale souvenir. C'était une
prison en fait.

-Est-ce que dans votre milieu familial
vous avez eu beaucoup de liberté ?
-Non. On n'avait,je dois dire,aucune
liberté, puisque l'éducation était assez
stricte, et que tout était basé sur la
religion. Tout ce qui pouvait faire
plaisir était péché. Donc on ne pouvait
jamais s'offrir quelque chose, se faire
plaisir, car c'était systématiquement
mauvais. Ça c'est une chose que je n'ai
jamais appréciée bien sùr, mais j'ai été
contraint de subir cela toute ma
jeunesse. On n'a jamais eu Ie droit de
faire quelque chose qui aurait pu
nous faire plaisir, c'est un reste de
jansénisme. Mes parents en ont Peu
gardé par rapport à mes grands-
parents : mes grands-parents [pater-
nels1, c'était quelque chose d'absolu-
ment infernal

-Est-ce que vos frères et sceurs ont
réagi comme vous ?
-Pas tous. Mon frère a exactement la
mêmè idée que moi de notre passé. Par
contie, nos sceurs pas du tout. Elles
n'ont pas du tout gardé un mauvais
souvenlr.

-On dit pourtant que l'éducation des
filles est parfois plus stricte que celle
des garçons. Est+e que cela a été le cas
chez vous ?
-Non" chez nous c'était Ia même
chose. Il n'y avait pas de distinction.
Le fait du péché qui était toujours en
tête de tout ce qu'on faisait nous
interdisait tout. Je me rappelle que le
fait de parler d'une fille ou d'une amie,
c'était tout de suite un énorme péché.
On ne pouvait jamais parler du sexe
opposé car ce n'était que péché, et
tout nous était présenté cornme cela.

-Est-ce que vous aviez des copains,
des amis, qui venaient chez vous ?
Chez lesquels vous alliez ?
-Oui. Ils venaient beaucoup plus chez
nous qu'on n'allait chez eux d'ailleurs.
Parce qubn était très accueillants. Il
faut reconnaitre, mes parents sont
extrémement accueiUants.

-Mais ils n'aimaient pas beaucouP
vous voir partir ?
-Non, ils aimaient mieux voir les
copains venir chez nous.

-Il y avait là un contrôle ?
-Oui, c'est certain, on est rarement
sortis, très tarement. C'est pour ça que
quand,à partir de vingt ansj'ai foutu le
camp, cela a été merveilleux. j'en gatde
un souvenir formidable. J'ai pu voler
de mes propres ailes, Mais avant non.
Je revivrais bien depuis l'âge de vingt
ans; j'ai un peu plus d'une dizaine
d'années à refaire, je suis prêt à les
refaire. La vie étudiante entre autres,
c'est pour ça que je vous envie...

-trI y a eu à un moment une rupture

alors ?
-Cela a été très clair. Du jow où je
suis parti à Paris, cela a été parfait.
D'ailleurs j'avais été collé à I'examen
malgré tout, mais j'ai Pu entrer à
l'École sur un examen spécial à Paris.
Ça a été tout seul après. J'étais d'abord
libre, donc plus de contraintes (ie n'ai
jamais supporté les contraintes) et du
jour oir j'ai êtê libre, j'ai commencé à
travailler. J'ai même, je pourrais dire,
bien réussi puisque j'ai pu m'installer à
vingt-cinq ans, ce qui est très tate dans
la profession, de pouvoir s'installet à
cet âgeJà.

Milieu et éducation de l'épouse :
amour et liberté
-Est+e que je powrais avoir quelques
précisions sur I'enfance de Madame ?
-Alors très différente. extrêmement
différente. Je dirais même presque
opposée à la mienne. Ma femme a des
parents qui ont basé toute leur éduca-
tion sur I'amour, et pas sur la religion,
car la religion pour eux était tuès
secondaire. Et pourtant, ils étaient
tout à fait du même milieu. et alors,
j'ai rarement vu ça, des parents laissant
faire leurs enfants tout ce qu'ils
voulaient. D'ailleurs ma femme garde
un excellent souvenir de sa jeunesse.

-Alors votre épouse vient du même
milieu à particule et d'un milieu
terrien ?
-Oui tout à fait. Elle est originaire de
la terre et fille de riches propriétaires.

-Il y avait un château ?
-Oui" Il y a toujours un château
d'ailleurs, assez joli, assez énorme.
Mais ils ont encore largement les
moyens de I'entretenir, puisqu'il y a
quand même encore une très grosse
fbrtune, bien supérieure à celle'
qu'avaient mes pârents.

-Donc il y a eu une différence d'édu-
cation ?
-Très nette. Car ce que nous n'avons
pas connu, enfin je I'ai mal ressenti,
c'est peut-être de ma faute, mais je n'ai
jamais senti d'amour de mes parents.
Tandis que ma femme a été duquée
avec énormément d'amour de ses
parents, ce qui I'a marquée toute sâ
vie, elle adore encore ses parents; moi
j'ai toujours eu, et j'ai toujours une
certaine réticence à l'égard de mes
parents, car je n'ai jamais senti beau-
coup d'affection.

-Mais, malgré tout,vous Yous sentez
des liens familiaux ?
-Ah oui ! malgré tout, malgré cer-
taines choses, je dois reconnaÎtte
qu'on est toujours très liés. On se voit
toujours autant et on est ravis de se
revoir, mais ça en reste à un stade
amical, avec mes parents,ça n'a jamais
été à un stade vraiment plus profond.
Actuellement, on se considère plus
comme amis. Chez nous, c'est la
religion qui bloquait tout, qui rendait
la vie impossible, qu'on subissait, et
que maintenant on récuse systémati-
quement, -complètement aberrant
comme éducation jusqu'à un certâin
point. Tandis que chez mes beaux-
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parents oh est beaucoup moins re[-
gieux. Ils le sont comme je le suis moi
aujourd'hui, c'est-àdire presque plus
rien, alors que chez mes pârents,
c'était du puritânisme excessif. Ce qui
n'empêche que la fermeté a du bon. Je
ne sais pas comment je serai avec mon
fils. La fermeté a du bon, il y a de très
bonnes choses que je garde des prin-
cipes de mon éducation, mais il y en a
8O % à rcjeter.

-Dans le milieu de votre épouse, il a
dû y avoir des liens familiaux très
forts.
-C'est très différent. La mentalité
n'est pas la même. On n'est pourtant
pas très loin les uns des autres. J'aime
beaucoup ce pays, et jltai certaine-
ment y passer mes derniers jours. J'y
pense déjà ! Même dans quelques
années certainement. La mentalité
n'est pas du tout la même. Ma famille
est d'origine bretonne, et on est restés
bretons dans Ie sang, tandis que la
Normandie ce n'est pas du tout pareil,
je vois très nettemeni la différence. Si
bien que l'éducation en Normandie,
dans le même milieu, n'est pas du tout
la même. Il y a certains principes qui
sont toujours les mêmes. Les principes
généraux et les plus importants sont
les mêmes.

-Et votre femme sortait comme elle
voulait ?
-Absolument, quand elle voulait, ce
qu'elle voulait, avec qui elle voulait. II
n'y avait aucune contrainte, Elle me
dit elle-même : <C'est peut€tre dom-
mage, j 'ai  eu trop de l iberté>. A
quatorze ans, elle sortait partout. Sa
mère n'a jamais voulu savoir ce
que... -enfin, si, elle I'interrogeait.
Elle était tellement libre avec sa mère
qu'elle lui racontait absolument tout.
Alors, ce que j'aime beaucoup dans
cette famille, c'est que... enfin, Mon-
sieur et Madame sont très différents.
Mon beau-père est I'aristocrate
plutôt d'extrême-droite et ma belle-
mère,c'est très différent, elle se fout
pas mal de toutes ces choses-là, ce
qui I'intéresse, ctst ses enfants, sa
famille..

-Et vous rn'avez dit que, chez vos
beaux-parents,la particule est des deux
côtés.
-Oui, des deux côtés. La fortune vient
du côté de sa mère. Enfin Monsieur en
a aussi, mais il n'en a pas hérité. Quand
il s'est marié, sa femme en dot lui a
amené de quoi vivre très largement,
puisqull en a vécu toute sa vie en
s'installant comme agriculteur. Tandis
que lui héritera d'une très grosse
fortune également, malgré ses sept
frères et sæurs. Mais c'est une fortune
très différente. des immeubles.

La vie étudiante :
les <<rallyes>>
-Alors pour revenir à la fin de votre
adolescence, vous êtes monté à Paris,
et vous y êtes tous montés dans votre
famille ?
-Tous à part I'aînée.

-Est-ce que la même chose s'est
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produite dans votre belle-famille ?
-Oui bien sûr. Dans ma belle-famille,
on a fait exactement la même chose.
Tous les enfants à partir du moment
où ils arrivaient en seconde ou en
première, s'ils avaient du mal à aller
vers le bac, filaient directement à Paris
pour terminer les dernières années.
Pour passer son bac, on allait à Paris.
Et après, ils ont été étudiants à Paris,
puisqu'ils ont un appartement à Paris,
Et il y a encore des enfants, et ils sont
étudiants à Paris.

-Quelle sorte de vie est-ce que vous
fie'niez à Paris ?
-Cela a été meweilleux. J'en garde un
excellent souvenir, C'était enfin la
liberté. Et... j'ai connu des moments
assez - durs, mais je pouvais vraiment
me révéler moi-même,ce que je n'avais
jamais pu faire avant. On m'a toujours
écrasé étant jeune,donc j'ai toujours eu
I'impression d'être le Français moyen
pas bon à grand-chose, parce qu'au
collège on me I'a toujours dit. Et je me
suis aperçu finalement que quand je
volais de mes propres ailes ça marchait
fort bien et que je n'étais pas si con
que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est
que pendant cinq ans, j'ai vécu dans
des piaules de bonnes au septième
étage, sans ascenseur, sans chauffage,
avec I'eau sur le palier, les chiottes
communes, etc., c'était le côté sympa-
thique de I'affaire, vivant, disons, avec
un minimum vital pour ne pas creYer
de faim. Enfin si ! On avait ce qu'il
fallait quand même, mais quand même
mon frère et moi, d'ailleurs tous. on a
tous travaillé, en pius de nos études,
pour pouvoir nous payer Ie côté
agréable. Alors à Paris j'ai trouvé des
amis. C'est-àdire les amis, malgré tout,
même si c'était la grande liberté,
disons qu'à Paris je me suis retrouvé
avec des gens du même milieu que moi
parce que... on se tient les coudes, il
n'y a pas de problèmes, et puis quand
on est habitué en province, à ne
rencontrer que ces gensJà, dès qu'on
monte à Paris on ne rencontre que ces
gensJà. En arrivant à Paris j'ai été
inscrit dans des rallyes, j'ai connu des
tas de gens.

-Votre mère m'a mentionné les
ral lyes : c 'est quelque chose qu'el le n'a
peut.être pas connu elle-même.
-Alors là pas du tout. Oh les rallyes
c'est tout simple. A partir du moment
où vous êtes d'une famille aristocra-
tique... renommée, enfin non, disons
connue (car malgré tout on se connaît
tous, ne serait-ce que par le Bottin
mondain. En général,  i ls sont tous
dedans !) et que vous arrivez à Paris, il
suffit de retrouver des amis qui sont
inscrits dans des rallyes pour vous faire
présenter à la personne qui organise ce
rallye, qui vous inscrit si elle estime
que vous êtes recevable dans son
ral lye. À ce moment-là, tous les
samedis vous receyez une invitation
pour aller à des soirées à Paris. dans ce
ral lye ou dans d'autres. Moi, j ;ai  réussi
à être inscrit dans neuf rallyes ce qui
m'a permis d'avoir jusqu'à cinq ou six
soirées et réceptions à Paris tous les
samedis. C'était  vraiment mervei l leux.
Cela en était  à un telpointque j 'al lais

boire un whisky dans le premier, je
disais bonjour à tout le monde que je
connaissais.., hop ! je partais au
deuxième et je terminais toujours au
même endroit; c'était en général au
<Pré Catelan> qu'étaient les plus belles
soirées, otr on arrivait à deux heures
du matin, car par snobisme il ne fallait
surtout pas arriver avant une heure et
dèmie, deux heures du matin, et alors
on terminait à six heures du matin,
avec des orchestres extraordinaires.
C'étaient vraiment les plus belles
soirées.

-Le rallye accueille des gens de quél
âge à quel âge ?
-Le rallye accueille de dix-sept à
vingt<inq ans, mais une fille de
dix-sept à vingt. Audelà de vingt ans
une fille qui n'est pas casée, c'est
foutu, elle n'est plus invitée. Mais un
garçon paf contre, jusqu'à vingt-cinq et
même peut-être plus, parce que ça
dépend : s'il a une belle situation, il
sera invité beaucoup plus longtemps.

-Les filles ont donc plus de difficultés
que les garçons...
-Oui, c'est très net. En général un
rallye dure quatre ans, cat la personne
qui crée ce rallye, c'est qu'elle a une
fille à caser en général. Le rallye est
donc créé par une personne qui a
certainement des raisons de le faire.
Donc elle voit parmi toutes ses rela-
tions quels sont les jeunes qui pour-
raient éventuellement faire partie de ce
rallye autour d'elle, et ensuite, de
trouche à oreille, elle agrandit le cercle.
Alors il y a eu des rallyes de toutes les
tailles parce qu'il y avait des tallyes où
il y avait plus de deux ou trois mille
personnes, et des rallyes oir il n'y en
avait que trois cents. Donc les tailles
des rallyes étaient extrêmement diffé-
rentes, en fonction de la personne qui
était  en tête.
-Et je suppose qu'il doit se faire pas
mal de mariages de cette manière ?
-Oui malgré tout, i l  y en a pas mal,et
en général la fille dont la mère a créé le
rallye est malgré tout en vue, parce
qu'el le porte Ie nom du ral lYe, et
malgré tout c'est elle qui est un peu
mise en avant, surtout qu'elle n'était
pas forcément toujours laide ! Malheu-
teusement cela arrive assez souvent-.'
Et alors, après, chacun à son tour
reçoit dans le rallye, c'est-àdire toutes
Ies filles -les garçons n'ont jamais à
recevoir-, toutes les filles qui sont
inscrites dans le rallye sont obligées de

M a d a m e d e  . . .
recevra pour sa fille . . .
4 . .
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recevoir à chacune leur tour. Il y a un
programme. C'est pourquoi cela dure
quatre ans" Quand toutes les filles ont
reçu, c'est fini, le rallye n'existe plus.
Et une fois qu'une fille a quitté son
rallye, elle n'est plus invitée nulle part.

-Donc le rallye est organisé pour les
filles ?
-Oui, mais c'est assez amusant, parce
qu'au départ les rallyes, ce n'était que
des filles. Et la fÏlle recevait un carton
ayec : <Danseur), c'eSt-àdire qu'elle
devait se faire accompagner d'un
garçon qu'elle choisissait. Mais comme
cette solution imposait un garçon poul
une fille et que le garçon était obligé
de danser avec elle, il ne pouvait pas la
laisser tomber toute la soirée. Donc
cela amenait des situatiotts âssez
pénibles pour les garçons et il n'y avait
jamais assez de garçons pour aller dans
les rallyes avec les filles qui étaient
invitées. Les pauvres filles qui étaient
laides ou pas bgnnes à grand-chose
essayaient de courir après une dnatne
de garçons pour essayer d'en trouver
un pour les accompagner, et elles
restaient sur le carreair. Si bien que les
femmes qui organisaient ces rallyes ont
donc décidé d'inscrire également les
gafçons.

-On a llmpression que les filles sont
plus difficiles à marier que les gar-
çons ?
-Oui les garçons on s'en fout, tandis
que les filles on ne s'en fout pas du
tout. Il faut les marier, les filles. Les
garçons se débrouillent toujours, et
puis ils gardent le nom. Tandis que les
filles, si elles le perdent, il faut qu'elles
en trouvent un âutre ! C'est ça le rallye
en fait.

-Mais c'est toujours par les'filles que
le rallye se crée ?
-Oui, par les filles et ensuite les
garçons sont recrutés après, en fonc-
tion de leur nom ou de la notoriété de
la famille uniquement. Et ce sont les
mères qui choisissent les garçons qui
entrent dans le rallye. Oui, c'est Ia
dame qui a créé le rallye qui en contrôle
les entrées. Les entrées sont d'ailleurs
extrêmement contrôlées. A chaque
Soirée, il fallait montrer la carte
dTdentité, le carton d'invitation. Je
pourrai vous en montrer, j'en ai des
paquets comme ça ! Je trouve ça
amusânt. Je vais vous en montrer, j'en
ai des centaines et des centaines (l).
Dès que je suis arrivé à Paris, -je rêvais

Madame
rccevra pour sa fille
a .

R.S.V.P.>

I -Il en montrera une rédigée de la manière suivante :

<Rallye de Madame de . . . .

filies sont lancées dans les grandes soirées.

Cette invitation et une pièce d'identité seront exigées à I'entrée.
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des rallyes, parce que j'avais.envie de
sortir-, rapidement, dès què j'ai pu
connaître quelqu'un, j'ai réussi à
m'introduire dans un rallye,puis dans
deux,puis dans trois, puis dans huit ou
neuf, après cela a été formidable. 1...1

La rencontre et le mariage
-Est-ce qu'on peut en venir à la
rencontre de votre épouse ?
-Aucun problème. Il n'y a rien de plus
banal. J'étais invité à un mariage, je ne
voulais pas y aller, au mariage d'un
vieux coirain de M. Ça faisait loin. Je
n'avais pas envie du tout d'y aller, et
un aut'e copain,que je n'avais pas vu
depuis longtemps, me téléphone Ia
veille en me disant : <Il faut absolu-
ment que tu viennes au mariage, parce
qu'on va bien rigoler, et on va être...
tous tes vieux copains>. Parce que
j'avais été pendant trois mois en stage
à M., avant de faire mon métier, et
pendant mon stage j'ai connu des tas
de gens extrêmement sympathiques,
tous de mon milieu d'ailleurs, et I'un
d'entre eux se mariant, j'étais obligé
d'y aller. J'y suis allé, contraint et
forcé parce qu'un autre copain m'avait
dit: <Viens donc on va faire de la
planche à voile le lendemain à A.).
Alors j'y suis allé et là-bas, eh bien ma
fgi, j'ai retrouvé des tas d'amis, et j'ai
rÇncontré N., que je ne connaissais pas
du tout, qui elle, n'était pas invitée et
était venue parce qu'elle était chez des
amis qui,eux, étaient invités.

-Donc elle s'est trouvée là par la fotce
des choses ?
-Par la force des choses, mais non
invitée et tout à fait par hasard. La
rencontre a été assez simple. J'ai
retrouvé des tas d'amis. Je m'amusais
beaucoup avec mes amis. Mais,je ne
sais pas pourquoi,cela arrive parfois,
quand une nana vous tape à I'æil. Ça
arrive,

-Vous ne I'aviez jamais vue avant ?
-Jamais. Je ne I'avais jamais vue... Je
connaissais quand même un de ses
frères parce que j'avais deux copains
qui avaient une propriété à deux
kilomètres de la propriété de ses
parents; et comme j'allais souvent chez
eux pendant les vacances, j'avais eu
I'occasion déjà d'aller dîner une fois
chez mes beaux-parents actuels, sans
savoir du tout -car ma femme avait
dix ans à ce moment-là-, que j'épou-
serai quelqu'un de la famille. Mais je
ne Ia connaissais pas du tout, je ne
I'avais jamais vue.

-A M., il y avait aussi des rallyes ?
-Oui, cela existe à M., cela existe à S.,
dans toutes les grandes villes. Mais il
n'y a qu'à Paris, waiment, que c'est
sympathique. J'ai été en stage à S.
après. Et alors, pendant deux ans, j'ai
été invité à des soirées un peu partout
dans I'Ouest, toujours dans notre
milieu': quând je pouvais être entouré
de gens que j'aimais bien... -car je les
aime bien; ce ne sont pas vraiment des
amis, ce sont des relations plus que des
amis, mais j'aime bien être avec des
gens avec qui j'ai envie de rire-, donc
j'étais avec eux, tous les sarfiedis, et j'ai

gardé là aussi un très bon souvenir.

-Est-ce que yos patents vous ont parlé
du mariage hvant, dans Yotre jeunesse ?
-Ils nous en ont toujours fait peur,
étant jeunes, car pour nous le mariage...,
le principe de notre éducation c'est
qu'on ne doit pas connaître sa femme
avant de l'épouser en fait, c'est ça Ie
principe. La religion fait qu'on ne doit
jamais coucher avec elle, non seule-
ment ça, mais même on ne doit jamais
la regarder. Comme disait ma grand-
mère : <Ce qui est merveilleux, c'est
que moi quand je me suis mariée on
m'a dit : 'Mârie-toi, I'amour ça vient
après'>.

-Vous avez rencontré votre femme à
ce mariage, cela a été le coup de
foudre ?
-Cbst beaucoup dire. C'est assez
simple, je I'ai rencontrée donc à ce
mariage. Le lendemain, je I'ai retrou-
vée car on allait à A. et comme par
hasard elle était chez une amie qui
était à A. on a passé la journée
ensemble, et tout Ie week-end ensem-
ble, et jusqu'à notre mariage, on s'est
vus tous les week-ends.

-Combien de temps s'est-il passé entre
la rencontre et le mariage ?
-Dix mois, on s'est connus en sep-
tembre et on s'est mariés en juillet.

-Est-ce que vos parents étaient au
courant ?
-Le plus tard possible. Ils n'avaient
pas besoin du tout de savoir ce que je
faisais. Ils pouvaient aussi bien croire
que j'avais une petite nana, et ils y
étaient habitués; donc, à ce moment-là,
ils n'avaient pas besoin de savoir si
c'était sérieux ou pirs. IIs I'ont su au
début de I'année, c'est-àdire quatre
mois après.

-Y a-t-il eu des fiançailles ?
-Ah non ! Surtout pas. Pour moi
fiançailles c'est synonyme de <chian-
çailles>. Il n'y a rien de plus chiant que
d'être fiancé, car pour moi,c'est de la
prostitution, les fiançailles. Quand on
est fiancés, on a le droit de s'embrasser
en public, on a le droit de se donner la
main, choses qu'on ne peut pas sans
ça : dans nohe éducation c'est interdit.
Et tout le monde vous regarde en
disant : <Oh qu'ils sont mignons !>.
C'est de la prostitution. Alors que
nous, on était deux bons copains et
deux mois avant notre mariage, on a
dit : <On se marie>, mais il n'y ajamais
eu de fiançeilles. Je ne voulais'surtout
pas entendre parler de fiançailles.

-Vous lui avez donné une bague
quand même ?
-Oui,je lui ai donné une bague un
mois avant notre mariage. Mais cela a
été tous les deux, on a été au restâu-
rant, J'ai été chercher la bague. Je I'ai
invitée au restaurant et je lui ai donné
la bague.

-A quel monrent les parents se sont-ils
'rencontrés ?
-Ils se sont rencontrés un mois avant
le mariage, c'est tout. Ils ne se sont vus
qu'une seule fois avant le mariage, je
les ai invités chez moi. Car je ne tenais

pas du tout à ce qu'il y ait des présen-
tations.

-Chez vous c'est-à-dire..-
-Ah bien sûr, parce qu'étant céliba-
taire, ru mon âge, j'étais célibataire
depuis déjà un bon bout de temps, et
j'habitais chez moi. Il y avait déjà
deux ou trois ans que j'avais quitté le
domicile familial, sans aller bien loin
d'ailleurs, mais j'étais chez moi. Et j'ai
invité mes parents et mes futurs beaux-
parents pour quTs se rencontrent.
C'est moi qui ai fait les présentations,
en fait : je n'ai surtout pas voulu que
les uns aillent chez les autres.

-On voit que vous avez réagi contre
votre milieu. Mais, quand même, vous
avez vécu dans une assez grande liberté
après votre adolescence, de même que
vos frères et soeurs, donc le contrôle
familial...
-Fini, nul. Alors là, du jour au lende-
main c'était fini.

-Mais il en restait quelque chose ?
-Il en restait quelque chose. Oh mais
j'ai êtê très marqué. Je n'ai jamais
embrassé une fille avant vingtquatre
ans, parce que c'était péché, et puis
après ça,j'en ai pris mon parti, mais il
m'a fallu quatre ans pour m'en défaire.
-On était marqués. On avaitvraimentun
blocage à l'égard d'une fille avec
laquelle on pourrait évenfuellement
sortir. Alors après, on en est sortis bien
sûr.

-Mais finalement, sur les six enfants il
y en a quatre qui se sont mariés dans
un milieu aristocratique, c'est bien
cela ?
-Oui en effet. Et deux en dehors.

-En dehors, mais encore dans un
milieu assez proche ?
-Milieu correct, oui.

-Est-ce que ce sont les rallyes qui ont
joué un rôle ?
-Non pas du tout. On s'est mariés tous
en dehors des rallyes. Les rallyes ne
nous ont absolument pas mariés ni les
uns ni les autres, caf mes sæurs n'ont
jamais été dans les rallyes. Elles étaient
à Paris, mais elles n'ont jamais été dans
les rallyes, parce que mes parents
étaient considérés comme des petits
provinciaux pour les Parisiens -parce
que, là aussi, il y a une hiérarchie entre
I'aristocratie provinciale et parisienne-,
mes parents n'avaient pas de relations
ou très peu à Paris, et donc il a fallu
qu'on se les fasse nous-mêmes. Et mes
parents, n'ayant pas de relations à
Paris, n'ont pas pu faire inscrire mes
sæurs dans des rallyes et n'ont jamais
reçu pour elles à Paris. IIs ont reçu
pour mes seurs, mais c'était à l'éche-
lon local. Et mes sæurs sont beaucoup
moins sorties que moi ef mes frères.
Nous par contre, on en a profité.

-Yos sceurs ont quand même connu
leur mari à Paris ?
-Non, ma sceur aînée I'a connu à S.
Elle n'a jamais été à Paris. Les autres,
cela a toujours été à Paris.
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Principes et manières
-Finalement vous auriez pu tout aussi
bien vous marier avec une coPine de

une fille d'ouvrier, mais elles étaient
orévenues dès le déPart que cela ne
àourrait jamais aboutir, car malgré
iout. et j ;en ai un Peu honte, mais je

n'aurais jamais épousé une fille qui ne
soit pas de mon milieu.

<foire>.

-Oui,mais lorsqu'on parle de vous et
de votre épouse, vous n'avez pas reçu
la même éducation.
-Pas Ia même éducation, mais les
mêmes princiPes'

eénérations et, de même que des juifs
i'épousent que des juives, on se sent
malgré soi attirés beaucoup plus-v,ers
des sens qui sont de notre milieu. Mais
c'esi vrai-dans tous les milieux d'ail-
leurs. Une fille de paysan qui épouse
un ouwier, le père voit cela très mal.
Je le vois très souvent maintenant
dans mon métier, Et même souvent ils
sont plus stricts que dans notre milieu,
parce que, maintenant, dans rtotre
milieu, il y a beaucoup plus de liberté.
Mais moi dans le fond,les principes -il
faut répondre à votre question quand
même-.c'est difficile.

-Vous tous, Ies enfants, avez gardé
une certaine appartenance...
-Absolument. Je dirais une certâine
grandeur d'âme. C'est Peut€tre un
grand mot, mais qui veut dire quelque
chose.

-Qu'est-ce que cela veut dire ?
-Un certain respect d'autrui d'abord.
J'avoue que j'ai beaucoup de respect
pour tout le monde. Je ne Pense Pas
avoir d'ennemis. Trouver chez toute
personne quelque chose de bon, et ne
jamais vouloir écraser quiconque,
toujours se mettre au niveau de Ia
personne avee qui on est, et ne Pas
vouloir l'écraser; j'ai horreur d'écraser
quelqu'un, de vouloir lui en imposer,
au contraile. De toute façon , ce n'est
pas vraiment cela- Je ne sais comment
expliquer. Si, quand même, des ma-
nières différentes. Je dois reconnaÎtre
que quand je suis avec des gens qui
ne sont pas vraiment de mon milieu, iI

y a des choses qui me choquent chez

en génétal, pas forcément la mienne.
Je crois que dans notre milieu on a
beaucoup plus de resPect Pour la
femme que dans les autres milieux. Je
dis bien-la femme en général. Ça c'est
un des grands principes. Alors il reste
quelquei prinèipes religieux, mais
qui sont quand même très minimes par
àpport à-ce qu'on a pu recevoir' Mais
cËsi surtout un comportement dans la
vie, dans les relations humaines.

-Vous avez déjà une idée de la
manière dont vous ffuquerez vos
enfants ? -- -
-Je sais que cela ne sera pas ce que J'ar
reçu, puisque j'en garde un sale souve-
nir. Il faudrait être <maso> Pour
vouloir refaire la même chose à ses

que je me ferai tutoyer Par mes
enfants. Rien que pour des raisons""
avec leurs copÀns, pârce que moi j'ai

énormément souffert en classe de ma
Darticule et du vouvoiement, car on
nous apprenait toujours à vouvoyer les
purenti,- marque de respect d'aiJleurs,
èt quand on était  confronté aux jeunes

du'même âge, on était  toujours des

le puri tanisme, tout ce qui est faux et
hypocrite pour garder ce qu' i l  y a de
bon.

-Vous avez dit  tout à I 'heure que vous
êtes sorti avec une fille d'ouvrier'
D'ouvrier vraiment ?
-Àh oui. Le père était communiste et
travaillait aui P et T. Elle était mi-
snonne et ie I 'aimais bien' C'était

Éarfait ,  mais-el le savait très bien que

èela ne pouvait être que temporaire. Et
dès Ie début, je ne voulais Pas être

Mariage et relations familiales 33

salaud, je I 'ai  Ptévenue: <On Peut
sortir êniemble, mais sois sûre que cela
n'aboutira jamais' On peut sortir tout
le temps qu'on veut, mais on ne se
madera jamais>.

-Donc le mariage Pour vous, c'était
quelque chose d'assez sPécial.
lC'.it utt engagement pour toute la
I.le.

tages que d'inc.onvénients-

-Et si à votre femme on Posait la
question:<Est-ce que vous vous seriez
iittié. 

"".. 
quelqu'un en dehors de

votre mil ieu ?>...
-Oui sûrement, je sais qu'elle I'aqrait
fait. Sa sæur se marie I'an prochaln
ut"" ,ttt type qui n'est pas du tout de

son mitieir. Eùe vit avec son fiancé
déjà depuis deux ans.

-Qu'est-ce qu'il fait ?
-Èui est étrialant en architecture' Il a
encore trois ans à faire-

-C'est quand même un bon milieu ?
-è'"tt A" la bonne bourgeoisie quand

même si vous voulez' Son père travaille
dans les services secrets, milieu flic'

Un rnariage <(sans Problème>
-Ouelle a été la réaction de vos
oaients respectifs à votre mariage ?
llls ont été ravis des deux côtés, parce
que cela corresPondait, Pour I'un
domm" pour I'attre, à un mariage
idéal. Dei gens de même milieu, de
fortune à Peu Près égale, le mariage
sans problème, idéal.

-Est-ce que cela a été le cas pour tous
vos frères et sæurs ?

sentait très bien qu'ils n'étaient pas

d'accord, mais ils n'ont jamais été à
I 'encontre, jamais. Tandis que-p-our
moi ils oni nettement exPrimé leur
accord et leur consentement.

-Vous leur avez demandé leur avis ?
-Ah non ! Pas du tout !

-Àvez-vous demandé à vos coparns'

vos frères et sæurs ?
-Plus des copains que des Parents'
P;uiiË* 

-"uttit 
de Prendre ma déci-



34 Dominique Merllié-Jean Yves Cous{uer

sion, c'est auprès de mon ftère que je
me suis retourné. Mes parents étaient
devant le fait accompli. Je savais de
toute façon très bien qu'avec cette
fillelà il n'y aurait aucun problème-

-Vous ne vous êtes pas marié sur un
coup de tête !
-Pas du tout ! Parce qu'on s'est vus
longtemps. Du jour oir on s'est connus,
elle est venuè, et je suis allé à Paris,
tous les week-ends, absolument et les
quatre derniers mois, on était ensem-
ble. Elle a quitté Paris et on est venus
ici. C'était un mariage qui convenait
vraiment à tout le monde, et ce n'est
pas du tout dans ce sens là qu'on I'a
fait, absolument pas. Mais on est ravis
quand même de voir qu'on avait Ia
même optique, I'un comme I'autre.
Bien que ma femme aurait épousé..,
elle était sortie d'ailleurs avec un tyPe
qui n'était pas tout à fait de notre
milieu, un peu quand même de bonne
bourgeoisie, mais qui n'était pas un
aristocrate. Et elle I'aurait bien épousé,
il n! a pas de doute, si lui ne I'avait
pas renvoyée.

-Est-ce que vous avez I'impression que
les jeunes filles aujourd'hui se gardent
jusqu'à leut mariage ?
-Il n'y en a plus que l0 %, si vous
voulez, même dans notre milieu. Enfin
l0%, je suis un peu dur. I l  y en a
pêut€tre plus dans notre milieu à se
gârder que dans les autres milieux...
Mais je trouve qu'avant le mariage, il
faut absolument que les futurs époux
vivent ensemble deux ou trois mois.
C'est le minimum. Il faut qu'ils se
connaissent, sans cela ils risquent de
faire des conneries.

-Combien de personnes estimez-vous
avoir rencontrées avec lesquelles un
mariage aurait été possible ?
-Des milliers. Quand je pense à tout
ce que j'ai vu comme filles avec les-
quelles un mariage aurait été possible !
J'ai connu énormément de gens.

-Etes-vous d'accord avec votre femme
sur le nombre d'enfants que vous
désirez avoir ?
-A peu près. On en veut trois, deux
ou trois, et on est d'accord. Si le
second est une fille, on arrête, Si c'est
encore un garçon, on tente un troi-
sième coup. Maintenant, cela se
programme !

-Pensez-vous qu'une femme devrait
travailler ?
-Oui. Je pense que c'est indispen-
sable. Ma femme ne travaille pas actuel.
lement, c'est un peu une catastrophe.
C'est ce qui nous sépare en ce moment.
Elle a envie de travaillet, mais comme
je l'ai arrêtée dans ses études, elle a du
mal à trouver du boulot et en fait, elle
ne cherche pas trop non plus parce
qu'elle est très attachée à son bébé.
Elle sait très bien que si elle trouve du
travail, elle dewa le mettre en garderie,
ce qu'elle ne veut pas. Moi je voudrais
qu'elle travaille; elle a travaillé au
bureau avec nous,mais cela a fait des
histoires; elle se plaisait beaucoup à
travailler au bureau, elle travaillait fort
bien dhilleurs. mais eomme on avait
déjà du personnel qualifié ici, ce
personnel m'a bien fait comprendre
qu'on prenait une place, qu'elle pre-
nait du boulot que d'autres aimaient
bien. Et donc il a fallu que je lui dise
de ne pas rester au bureau"

i ;
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Pour appréhender les faits socia'-* de façon objective,

iliques, cor"r?re celles ale l'état civ4 elles-mêmes protluites
pâr nx Iong travail social. La crise ilu mariage au profit
6s f rnion libre ou ltinailéquation ile nos catégories m.ahi-
moniales ilans les sociétés sans alroit écrit sont des situa'
tions expérimentales gui viennent opportunérrrent rappeler
la nécessité d'accommoilements entre forrnes instituées,
stâ-fr stffi ë-èï s6ôô'16 gre.
II stavère à ltexamen tle trils exemples qu'on ne peut

opposer simplement au formelisme ou au juridisme statis'
tiques les yerrus plus compréhensives ile la sociologie.

Certes, la sociologie joue son rôle guanil elle analyse les
procéilures statistrques tle iléfinition, d'alstraction et de
séleetion, car les agents ou les objets du monile social ne
s'y prêtent pas tous au même ilegré. Mais la méthotle
statistique fournit elle-même ile précieux instruments à
ses critiques, ayec par exemple les notions il' << effets ile
séIection r> ou ile << degrés iltobjectivation >>. En exhortant
le spécialiste d.e la mesure à liien mesurer l'écart gui sépare
ses codes et ses eatégories des réalités multiformes tlu
monile social, le sociologue ne récuse pas le principe
même ile Ia mesure. Ce n'est pas de I'extérieur, mais ile
l'intérieur qu'il peut agir en incitant la statistique à iliver-
sifier les procétlures d'enregistrement et iltenguête.

A la suite d.e Durkheim, les sociologues définissent
volontiers leur discipline comme une approche du monde
social qui s'efforce de rompre avec les notions cornmunes
et de construire son objet. C'est à ce prix qu'elle réussit
à mettre au jour les régularités ou les systèmes de ditré'
rences gui structurent le monde social. L'ensemble de ce
processus peut se résumer sous le tetrete d'obiecthtation :
il évoque à la fois la rupture avec une vision subjective i

. des réalités sociales, la capacité à manifester une structure I
latente et le travail d'élaboration des données (sur tous ces
points, vott Ie Métier de sociologue fif).

La statistique,

Première pierre de la sociologie

Une lecture attentive des textes méthodologiques de
Durkheim (eæeag*..î#! incite cependant à se garder

il'une vision simpliste de la n rupture > objectivante. Il
n'y a pas de dualisrne tout fait entre I'appréh"oiioo objective
:t scientifique du monde social et sa perception subjective
rar le sens commun. En effet, rappelle Durkheim, la iociété
r'est pas faite que d'indiyidus. Elle comprend déjà une
nultiplicité de formes plus qu moins stables, plùs'ôù'iiioins
-n_.9!itùéqs.'Certaines, telles les formules oralei, sont faible-
nent objectivées et disparaîtraient si elles n,étaient périodi-

quement ranimées par les individus. À I'autre extrémité
du spectre, en revanche, les formes juridiques ou étatiques
sont tout à fait n détachées des personnes >- Ce sont- oourrait-
on dire, des ruptures instituées. Progressivemiot *i..,
en place au cours de I'histoire, les institutiohs officielles
se sont déjà chargées de heurter le-sens-psychologique
commun, offrant ainsi un solide point d'appui à l'objecti-
vation sociologique.

De là, cette sorte a"\"q*pfi"ite 
".i#"it"i 

que reconnaît
Durkhelm lË-ci étant en
effet un cas particulier de rupture instituée, Comme toute
institution officielle, l'appareii statistigue répond aux
objectifs de ( rationalisation administrative > décrits et
analysés par Max \?eber @]. I1 soumet les divers agents

demande qu'à être réactivé'

la statistique entre en scène dans le Sutcide comme un
instrument qui va de soi, sans qu'apparaisse aucune critique
sur la confection des données, ni aucune interrogation
sur l'institution des catégories statistiques et, en particulier,-,
les effets de sélection qu'elles impliquent. Ce n'est que

àepuis une vingtaine dtannées que les sociologues français

intéressés à la statistique, bientôt suivis par des statisticiens,

se sont employés à examiner de près les méthodes d'objec'

tivation, donnant ainsi une base solide aux réflexions sru
les rapports entre statistique et sociologie t.

Les degrés de l,obje.tiurtiJn 
i
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blies. Les études statistiques tendent à privilégier les pre-
mières, qui sont des < variables d'Etat r, tributaires de I'état
civil ou certifrées sur l'ensemble du territoire national :
àge, état matrimonial, résidence, diplômes. Ce sont elles
que l'on retrouve dans les tableaux de composition du
ménage qui ouwent la plupart des questionnaires de f INSEE.
Les catégories socioprofessionnelles se distinguent de l'âge
ou de l'état matrimonial par un degré de solidité juridique
moindre. Moins bien établies dans le monde social, elles
ont requis du statisticien un travail d' u établissement )
ou de mise en forme plus important [11]. La refonte récente
de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles par
les chercheurs de I'INSEE en témoigne de façon éloquente.
En même temps, une nomenclature de ee genre, une fois
constituée, peut être reprise telle quelle par une foule
d'utilisateurs (à commencer par les statisticiens eux-mêmes).
Cela dispense ces derniers de renouveler personnellement,
à chaque utilisation de la nomenclature, tous les investisse-
ments intellectuels nécessaires à sa première élaboration,
investissements évidemment fort coûteux. Une bonne nomen-
clature statistique est un outil consistant, c'est-à-dire un
instrument d'objectivation lui-même solidement objectivé.
Routine indispensable au travail d'un offi.ce statistique : on
ne pourrait plus marcher s'il fallait réinventer la marche
à chague pas.

Les enquêtes de I'INSEE ou de I'INED comportent dans
le corpg du questionnaire, après le tableau de composition
du ménage, toute une série de variables spécifiques. Elles
sont fonction du thème propre à.chaque enquête. Depuis
longtemps, certaines ont fait I'objet de tentatives de codifi-
cation plus ou moins laborieuses et toujours sujettes à
controverse. Ainsi le cas, bien connu, de la nomenclature
des causes de décès, mise au point dans des congrès inter-
nationaux de statisticiens sous I'égide des gouvernements
ou de I'Organisation mondiale de la santé, mais qui ne
parvient pas à recueillir un consensus définitif [30]. Il en

. est de même pour Ie codage des maladies, des produits
i alimentaires, des pratiques culturelles ou des postes budgé-
: taires. Dans ces domai:ees. les nomenclatures font l'obiet
; de remaniements périodiques, parce qu'aucune loi juri
; . dique ne vient les fixer une fois pour toutes. De plus, s'ils
i' ne sont pas redressés par une vigilance sociologique parti-

culière, les découpages suivront une logique quasi in-
consciente, préformée par des habitudes linguistiques, des

_glpgrrgry9e_ s_o9i9!g!gr]1ies (qui incitent par exemple à
surreprésenter. dans les nomenclatures de loisirs les pra-
tiques les plus cultivées) ou des préoccupations propres
aux n-d{sidssls r, (comrne celles qui poussent à classer les
maladies en respectant les divisions instituées,pa_r les facultés
de médecine ou les programmes d'action sanitaire).

Si I'on descend de quelques crans sur l'axe des degrés
d'objectivité, on atteint alors la région des formes d'objec-
tivation minimales que sont les < classements incorporés >,
c'est-à-dire déposés dans le corps et réactivés sur un mode

a o

d'homme à femme, c'est-à-dire de la cooptation plus ou
moins réciproque des conjoints. De nombreux < tableaux
de mariage > issus de diverses enquêtes de I'INSEE ou de
I'INED ont régulièrement attesté la persistance d'une forte
homogamie, mesurée grâce à des variables établies. La
statistique permet certes d'objectiver les régularités pro-
duites par le marché matrimonial pêrco qu'eile dresse un
bilan des transactions efectuées (qui a épousé qui). Mais
il reste encore à savoir comment s'opèrent les transactions
elles-mêmes (quel a été le processus du choix). Pour reprendre
le langage de Durkheim, iI faut saisir le phénomène du
dehors, mais dans f intention d' < atteindre le dedans o.
Une enguête sur le mécanisme des appariemerits conju.
gaux doit donc être spécialement attentive à toute Ia gamme
des classements intermédiaires déposés dans les corps
ou les < manières >, qui relient les goûts ou les aversions

fl les plus spécifigues aui propriétés sociales les plus instituées.
,;Ln

Les individus, en effet, passent leur temps à se classer
les uns les autres, à se < situer r, à travers des perceptions
et des attitudes corporelles gui vont souvent sans dire. Ils
attachent du prix à certaines apparences (taille, silhouette,
tenue vestimentaire, manières de langage, accent, assurance
ou embarras, goûts, etc.) qui sont autant d'indicateurs des
trajectoires familiales et sociales: C'est donc une sorte de
statistique spontanée [17] qui rend possible dans la pratique
l'ajustement tendanciellement homogame des futurs
conjoints et gui, dans le même temps, fonde I'objectivité
des résultats obtenus par la statistigue formelle. Pour étudier
ce phénomène de manière plus approfondie, I'INED a
lancé une enquête sur la formation des couples qui rassemble
un éventail de technigues s'adaptant aux divers degrés
d'objectivation ou d'incorporation des pratiques : questions
fermées et questions ouvertes, variables établies et variables
à construire, questionnaires standardisés et entretiens semi-
directifs, etc. Dans cet exemple, l'intervention sociologique
consiste à resituer I'enguête statistique dans le cadre d'une
enquête multiforme plus vaste.

)--

i  Les coûts d'accommodation

Un phénomène social se laisse d'autant mieux objectiver
*æi<-r'-

su'il l'est déià dans le-monde-social' La pioliêirËiïôii'ilu
4  

- . _ - i . . -

siâtisticiénîlesurer ce qu'il y a de plus mesurable n'est
gu'un cas particulier de cette loi d'accorntnod,ation
qu'implique toute perception nouvelle. On observe chez
tàut aeent social, chez toute institution, un aiustement
tendaniiel entre les formes dc perception et lès formes
perceptibles. C'est ce qui {ait que les perceptions les plus
imr.réàiates en apparence, les plus spontanéès, sont en fait
médiatisées par des catégories toutes faites dont on ne

* 4q *-?"



Une objectivarion toute faite :
l e  m a r c h é  - . , t ,  .

Une première traduction de la loi d'aceommodation
consiste, pour le chercheur en sciences sociales, à obiectiver
de préférence ce qui est déjà monétarisé. Dans le marché
économique tel gu'il fonctionîâGn-$Ërïnanence sous nos
yeux, toutes les valeurs sont objectivées ou immédiatement
objectivables et la monnaie s'impose d,e1le-même au statis-
ticien comme un outil statistique cristallisé, toujours dis-
ponible. Forme maximale d'objectivation, I,économie moné-

moyens d'existence ont une forme tangible : les boulangers
se._laissent migux appréhender que les intjlkæ. 

=

' Une accommodation du même ordre explique que, face à
d.çs sujets d'enguête identiques et soumii aulx mêmes
contraintes de calendrier ou de budget, un statisticien éprou_
vera, beaucoup plus qu'un sociologue, la tentation de faire
une enquête de consommation. Par éxemple, une enquête
sur!gs_.1-q!qirs-se--c-onyeËirg_p9_gdgr.=ql]_Uqç___e_nquêtelur
les-__dép-e.-gqg:-,{e,,!o-isirs,l.rpiuiiq""r;%;;";;pï;?h""d;b,
qu'au travers des achats. 11 pourra de ce tait les raccorder
sans peine à un dispositif d'objectivation hautement obiec_
tivé : la compt"a-b_i_1it_é-nationale. Nul doute qu,à ce raccord
l'habitus sociologique du responsable d'enquêle en préfèrera
uri autre : il s'agira pour lui de replacer les niveaux de
consommation dans l'éventail des formes et des modes de
consommation.

Le problème du coût d'accommodation à la réalité observée
se pose 

4: f"Co-" singulière dans le cas des enquêtes de budget_
temps. Dans le rôle de l'équivalent universel le tempsl'v
substitue à l'argent. Mais aîmu A'êTre m;E;Ai#;;Ëh"r;

perçu_e comme quelque chose d'utile et digne d,intérêt,
quand ce n'est pas d'intérêt public. Les enquêieurs le disent
eux-mêmes : quand ils déposent un carnet de relevé chez

La stat ist ique tr ibutaire du droi t

n'aurait pu s'instituer si le droit, y compris Ie droit religieux,
ne lui avait pas préparé le terrain. Habiiués que nous sommes
aux catégories juridiTres de notre société, ,-o, ,, soupçon-
nons plus I'ampleur du travail collectif qui les a constituées

seront guère affectés.

Mais tout se complique quand ils ont affaire à des choses
qui se défont, comme c'est le cas de f institution matri-
moniale, ou qu'ils s'attaquent à des choses qui assurent
elles-mêmes être plus que des choses, telles ces p€rsorr€sr ,
gui s'indignent d'être comptées ( cornme du betait n ou j
qui s'étonnent que l.'on puisse fractionner les enfants dans t,

des décimales... Ces phénomènes de crise ou de rejet, i
parfois qualiflés d' a humeur anti-institutionnelle r, font
remonter à la surface I'interrogation sur les conditions
d-e possibilité de I'objectivation statistique. Chaque difficulté,
chaque résistance contribue à rappeler les origines refoulées.

Un test  pour la stat ist ique :
la f ixat ion de l 'état  matr imonial

Prenons pour premier exemple le mariage. Avec les nais-
sances, les décès et les migrations, c'est un des objets essen-
tiels de la statistique des populations et de la démographie.
La < crise > actuelle de I'institution matrimoniale rappelle
ce qu'on avait fini par oublier, à savoir qu'elle n'est précisé-
ment qu'une institution. Le démographe ne peut plus ignorer

désormais qu'il doit cet < événement > fondamental à une
objectivation préalable par le droit civil. Voilà en effer un
événement qui, contrairement à ce qui se passe pour les
naissances et les décès, cesse d'avoir une existence démogra-
phigue quand les intéressés s'abstiennent de le faire enre-
gistrer. N'existant pas pour l'état civil, le couple non marié
échappe ipso facto à I'observation démographique classique,
puisque cellelci reste tributaire de définitions juridiques
toutes faites. Par contrecoup, c'est l'analyse de la féconàité
qui se trouve affectée, et donc Ie noyau constitutif de la disci-
pline. Une des bases de l'analyse démographique est, en effet,
la notion d'n événement-origine "[29) : la naissance pour Ia'*'tr.**



génération, le mariage pour la cohorte de mariage, etc.,
notion que formalise parfaitement le point-origine dul
< diagramme de Laxis o, bien connu des démographes.

Faute d'une date de départ bien arrêtée, la fécondité des
mariages devient impossible à calculer en toute rigueur. On
pourrait songer à lui substituer la date de formaticn du
couple, gui vaudrait également pour les couples mariés
ayant pratiqué la cohabitation pré-nuptiale, mais rien n'est'
plus incertain qu'une telle date. L'enquête en cours de
I'INED sur la formation des couples révèle déjà f importance
des phénomènes de cohabitation partielle ou intbrmittente :
ils ménagent souvent des transitions complexes entre la
phâse initiale des fréquentations et la phase ultérieure de
co-résidence, ce qui retire aux démographes les repères
institués dont ils ont actuellement besoin pour procéder à
leurs glculs.

Une situation expérimentale pleine d'enseignements
présente avec celle gue I'on vient de décrire une certaine
analogie : c'est celle des démographes européens gui tra-
vaillent en Afrique Noire et qui ont notamment été associés
à l'< Enquête mondiale de fécondité >t [23]. L'usage des
catégories démographiques pose aux spécialistes de ces
soeiétés un problème d'accommodation quasiment insoluble
dans le cas du mariage. Les alliances n'y revêtent pas de
façon homogène la forme institutionnelle qui en ferait sans
conteste I'a événement-origine > dont I'analyse démogra-
phique 

"-f"s"-*.-l"s-aEffiaphes 
ont donc été contraiits,

notamment dans le cadre des Nations unies, d'arrêter les
critères qui contribuent à définir un < vrai r mariage. Ils

, ont abouti à une liste du type : 1. Eristence d'une sanction
i sociale; 2. Permanence de l'union; 3. Rélidence commune

i des conjoints; 4. Fécondité du couple. I\{ais cle nombreux
exemples, bien attestés par i.'ethnographie, montrent que
ces quatre éléments peuvent être disjoints : dans certaines
ethnies, I'union conjugale sera reconnue socialement mais
n'aboutira pas à une résidence commune (résidence < bilo-
eale >); une sanction sociale coûune le versement de la dot
pourra intervenir bien avant la réunion des conjoints ou,
tout au contraire, après la naissance de plusieurs effants;
et ainsi de suite. On mesure ainsi, par contrecoup, la somme
considérable des < investissements de mise en forme , qui
ont abouti dans notre société à codifier le statut matrimonial
et à I'homogénéiser sur tout le territoire, pour le plus grand
profit... du démographe.

Le mariage occidental ne pourrait coustituer un < ér'éne-
ment-origine > si le droit civil ou religieux n'avait resserré
son déroulement sur quelques journéei seulement. Il en va
tout autrement pour la forme africaine de l'alliance : u dans
beaucoup de populations, le n mariage > n'a aucun caractère

dlnstantanéité, c'est un état transitionnel, plus ou moins
long, un processus continu qui, d'étape en étape, implique
tous les acteurs sur une période de temps fluctuante... > [23].
Par exemple, les échanges de prestations entre les familles
pourront parfois s'étaler sur des années, tandis que le couple
s'installera progressivement dans I'union. Symétriquement,
les divorces n'ont pas non plus de date tranchée. En somme,
le démographe ne peut recourir à une analyse spectrale des
processus d'alliance; toute son approche est nécessairement
binaire : << il a le souci constant de définir les limites entre
lesquelles il peut valablement calculer la fécondité [...]. Où
placer le clivage célibataire-marié, ou étabiir celui entre
marié et divorcé? >. Ce problème de la fixation des états
matrimoniaux, de leur < régularisation )), ne se pose pas en
situation normale, quand l'institution juridique et f institu-
tion statistique sont historiquement accordées. Il surgit
lorsque ces deux institutions sont dissociées. Et c'est bien
ce qui se passe en Afrique avec f importation de catégories
juridico-démographiques dans des sociétés de droit couturnier,

La réduc t ion  ju r id ique

Mais l'établissement de seuils chronologiques n'est pas
la seule forme de ( passage à la limite r opérée par Ia statis-
tique. La transformation des liens de frliation €n un binôme
mère-enfant ou père-enfant en fournit un exemple d'une
grande portée. On sait qu'en démographie I'analyse est
centrée sur f individu plutôt que sur Ie ménage ou même 1a
famille. On le voit à la façon dont sont calculés les taux de
fécondité : Ie nombre des naissances est rapporté aux effectifs
des personnes susceptibles de les avoir produites, soit ceux
cles femmes (solution la plus générale), soit ceux des hommes
(solution rarement retenue, mais possible l2L]), jamais ceux
des deux sexes à la fois. Comme le montre bien f inévitable
diagramme de Lexis, la logique analytique réduit la fécondité
à une suite d'événements jalonnant une < ligne de vie > et
une seule. Il est tout à fait exclu qu'elle puisse croiser deux
lignes.

Cette opération d'abstraction n'est pas sans analogie avec
celle que réalise la staiistique dans les tableaux de mobilité
sociale. Là aussi, le rapport d'un enfant à ses parents fait
I'objet d'une réduction radicale : le tableau ne peut retenir
qu'une seule origine sociale, généralement celle du père
(solution symétrique de celle que retient le démographe pour
la fécondité du couple). Certes, il existe des techniques
d'analyse multivariée qui ofrent la possibilité d'étudier les
effets de la double origine sociale, paternelle et maternelle,
mais c'est au prix d'un net accroissement des coûts d'exploi'
tation.

Pou rquo i1es ta t i s t i c i ene t l edémographeon t . i l sopé ré
cette réduction méthodologique des attaches familiales à
une ligne unique de filiation? Ell.q 4'aurait.p_u_ paraître.-à-.çe. I
p!ltl-fi9!1ll-eëe- 9i le droil civil n'avait préperé le terrain à l

._!IgI9I9_lU9 lç+lé-".t pati-e-a1s élaboration. L'ethnologiè pêiiriet
dè le vérifier a contrario. Loin d'être une donnée naturelle,
la prééminence du lien individuel entre père et frls est le

résultat d'une sélection juridique opérée dans le champ de
la parenté, voire dans le champ des relations sociales en

' général (la force de l?adoption chez les Romains, celle du
i parrainage en Amérique latine le montrent bien). Cette

sélection s'opère diversement d'une société à I'autre. Un
cas intéressant pour le statisticien est celui des terminologies
de parenté dites n classificatoires )), dont l'apprentissage par
les autochtones.pose des problèmes pratigues d'assimilation
qui évoquent ceux que suscite le codage de certaines variables
dans le traitement d'une enquête. Suzanne Lar,mu,tto [25]
décrit par exemple la façon dont un jeune garçon apprend
à coder la catégorie des pères, dans une société - les Mossi
de Haute-Volta - où chacun diôpose d'une douzaine de
< pères, : le père biologique, ses frères, demi-frères, cousins,
oncles paternels. Tous sont hiérarchisés selon l'âge et le rang
de naissance : certains sont plus pères que d'autres; quelques-
uns sont à peine des pères, étant plus jeunes que les grands
frères de l'enfant, voire plus jeunes que lui-même. < En fait,
il existe un continuum entre les notions de fraternité et de
paternité , [25, p. 182]. On voit qu'au lieu d'être réduite à
un binôme, la paternité constitue un véritable cho,mp, avee
ses noyaux et ses marges, et une certaine difficulté à faire
le départ entre les rr cas limites inclus r et les < cas limites
exclus , (comme l'a montré H. LB Bnes [26], dans la France
ancienne aussi, cette indécision des limites entre générations
dont les âges se chevauchent était particulièrement marguée).

D'où ce paradoxe propre à toute classification : le nombre
accru des classes n'enferme pas l'individu dans plus de con-
traintes, il assure au contraire une grande souplesse (parmi
tous ses pères, l'enfant mossi a ses préférés, et à la mort du
père biologique il dispose toujours de < pères de réserve >).et inversement en Europe avec lj"p_p*qft$.o_l_d',un-e pratique

goq!q!si-èe, I'gr'-e+-*tiù'à, a 
"egËî"_eÉ!9jËdr;;il-*; 
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x Chez beaucoup de populations africaines, note S. l,allemand,
avoir un seul père, c'est être presque un orphelin. Monogé-
niture et monopaternité constituent des cas limites, jamais
volontaires... o [25, p. 180]. En ne prévoyant que deux
classes, père et non-père, sans dégradés intermédiaires, notre
système simplifie à l'extrême la gestion collective écrite des
statuts individuels en même temps qu'il donne ses bases à
I'analyse de type démographique. Mais il ne simplifie pas
pour autant la tâche de f individu, tenu de prendre à sa
àF$9_te193e d'ee.g+rl"-g!gl-ryg"' -griË;tG"t-drh
cl-assement aussi tranché; enlâs dâmGen-fente enïiâf'èfe et
enlâiiiîù-d-Ja7;èr;i;r solutions de reehange ne sont pas
prévues.

Les deux systèmes s'opposent doni exactement comme les
questions dichotomiques d'une enquête (oui/non) s'opposent
aux questions polytomiques (n réponses possibles). Il y a
1à plus qu'une analogie : c'est bien un travail de précodage

_glflg ey.timç dc p aienté-uçElq[lq*tÈ-Iqreffis.-Iea;itis-
tique prolonge spontanément pour la durcir une sorte de pré-
statistique sociale, Par contraste, les nomenclatures orales
et locales sont moins objectivées et donc moins portées aux
solutions extrêmes.

Le formel et  I ' informel

État matrimonial, fécondité, parternité : on aurait pu
citer d'autres catégories, migration, chômage, etc. Ces
exemples attirent I'attention sur la connivence qui relie le

langage cles variables aux formes juli.diques < dures ,.,.'ÈAirrri,
clans le dernier cas étudié, Ia multiplicité des attaôËés indi-
viduelles dans un réseau de parenté tend à se résoudre en
une unique liaison entre deux individus et, parallèlement,_^,
I'action multiforme du mfieu sur la trajectoire sociale e$i .
volontiers ramenée à un < effet > de la position du père sur
la position du fils. Ce que le langage des variables n'a pas
retenu devient un résidu inexpliqué, qu'il est parfois tentant
d'imputer à la < liberté d'action r du sujet. En sur-objectivant
en quelque sorte une partie de la réalité sociale, on est
conduit à présenter tout le reste comme le produit d'une
irréductible subjectivité (de la même façon qu'une suréva-
luation de la règle ou de la forme juridique porte à ne voir
dans ce qui la déborde que des comportements < informels >
ou < déréglés r).

En privilégiant les formes les plus instituées, les plus visi-
blement contrargnantes, la socrologre durl(hernuenne ne
faisaitque:n-4glen.FuË.-,lge*tt-i;1ësËË-*étli;f,tEUè
zæô6$liJiait la rupture en fâisËîf 

'fonT' 
T-ùi*-Iefitp'tures

déjà établies par la statistique et le droit, mais sans perdre
de vue qu'il s'agissait 1à de formes extrêmes, prélevées pour
des raisons pratiques sur un éventail de formes sociales
très inégalement ôbjectivées. Loin d'être érigés en absolu,
les chiffres et les code's étaient choisis sur fond de polymor-
phisme comme des traces ou des indicateurs d'autre chose. ,-Durkheim 

pressentait tout ce que Ia sociologie doit à la (

statistique, tout ce que la statistique doit au droit (notam' (
ment à l'état civil), tout ce que le droit à son tour doit aux (

multiples formes de pré-droit, telles que les arrangements 
',

coutumiers, les traditions orales, les déclarations sur l'hon'

neur, etc. Mais si sa théorie donne les moyens de lutter

contre un juridisme étroit, elle permet aussi de comprendre
pourquoi la tentation du juridisme est si puissante et pour-
quoi, loin d'être le seul fait de la technique statistique, elle
hante en permanence la sociologie elle-même - y compris

celle de Durkheim.

Que faire quand l'objectivation statistique ou juridique
semble mal adaptée à la réalité et paraît arbitraire? La
recherche d'une solution est généralement vouée à l'alter-
native du juridisme et du spontanéisme. Le juridisme consiste
à imposer la forme instituée à tout prix (c'est Mustapha
Kemal imposant le Code civil suisse à la Turquie, ce sont
les parents intimant aux jeunes cohabitants de régulariser
leur situation, c'est le responsable d'une enquête sur la vie
assoôiative gui ne retiendrait que les associations de la loi
de 1901, etc.). Le spontanéisme correspond à la tentation
inverse et pourtant complémentaire : pour échapper à
l'r artefact r des formes statistiques et des définitions juri-
diques, il suffirait de laisser aux enquêtés la liberté de
définir eux-mêmes leurs pratiques. Solution adoptée < de
guerre lasse , par certains démographes africanistes, qui
préfèrent n laisser les sujets eux-mêmes décider de leur état
matrimonial > 123, p. &1.

Mais comme le notent Gruenais et Lacombe, les réponses
spontanées des personnes interrogées reflètent surtout f iné-
galintérêt des sujets à se mettre en règle avec les formes éta-
blies. Pour prendre un autre exemple, la prégnance des
définitions juridiques dans les esprits continuera d'exer-
cer en sous-main une influence inégale sur les réponses à
une guestion apparemment aussi simple que < faites-vous
partie d'une association? o. Une part des groupements non

légalisés (amicales, classes de conscrits, bandes organisées)
risque alors de ne pas être nommée. Ce point est essentiel :
iI ne suffi.t pas de s'en remettre à la libre appréciation indi-
viduelle pour neutraliser à jamais les effets du juridisme.
Le mot <r association r cristallise des représentations diver-

L'absence de formes juridigues visibles ne suffit pas à les
lâcher dans un univers sans pesanteur et sans structure. Il
ne faudrait jamais écrire les mots ( informel ), r< llhs D,
< spontané ), etc., sans garder présent à l'esprit qu'ils dési-
gnent en fait I'effacement d'une forme très instituée au
profit d'une autre forme, moins instituée mais tout aussi
agissante. Ainsi les < marchés informels o, les < contacts

g informels r, 1'< union libre r, les < terminologies spontanées l
f ou les < dépenses irrationnelles >.
*ç-Ur.r-fo. 

s-extrême-du- sporiia'néiêniiconËisteiifa 
""iidans les situations < informelles > une réalité irréductible à

toute approche externe, statistique ou démographique. Elles ,
ne relèveraient que d'une approche ethnographique, de ia ,
sociologie < qualitative >, voire de la psychologie. Stricte
division des rô1es par conséquent. Cette attitude s'ajoutant
au juridisme et au spontanéisme, on a donc affaire à trois
positions, suivant lesquelles la définition formaliste des
phénomènes sociaux se trouve, respectivement, prise comme j
unigue référence, jugée non pertinente, réservée à un type :
d'analyse particulier. A chacune d'eiles correspond unej
représentation distincte de la statistique ou de la démo- .
graphie; elle sera perçue comme une activité plutôt positi'
viste dans le premier cas, neutre et transparente dans le

jJ second, strictement
;r
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spécialisée dans le troisième...
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recherches évoquées ici reposent en effet sur

une prob.tématique proche: analyser les activi-

tés domestiques (ardinage et aide à la dépen-

dance) e:n tenant compte des offres alterna-

tives, c'est-à-dire de la possibilité de recourir

au marché ou à i'État.

Elles aboutissent aussi aux deux résultats

suivants, qui s'avèrent des points fondamen-

taux pour repenser l'économie domestique en

u.r" à',rrr" modélisation formalisée' Pour

modétser l'économie domestique, il faut tout

d'abord bien cerner I'ensemble des solutions

effectivement alternatives à la production

domestique, alternatives qui ne sont pas don-

nées à l'avance, mais doivent être construites

par l'observateur en confrontant les catégo-

iies du marché (marché des biens ou marché

du travail), les catégories de I'action publique

(subventiLons, sewices sociaux, mesures incita-

tives, droits et ayants droit) et les diverses

catégories à I'ceuwe dans les pratiques domes-

tiques (qui varient selon l'histoire sociale des

individus concernés). L'ensemble des indivi-

dus et des institutions auxquels péut être

confiée rune activité domestique (iardinier

rémt;irrété, paysagiste, maraîchers auxquels on

achète des légumes; voisine bien intention-

née, aide ménagère subventionnée, dame de

compagnie rémunérée, maison de retraite)

dépend non seulement de la nature technique

de l'activité, des conditions objectives de

I'offre, rrLais aussi de la signification que revêt

I'activité effectuée pour les individus' -l-*?gÉ;
vité concernéq p-,q$i.çipg.de la.définiJion de soi

--ô,ia" 
I'rLffirmation de son appartenance âu

;
est insuffisante: elle ferait perdre de vue lai

r^ *^âôrrrrp dnnf dicnnse-nf certaingsiÂa manærrwe- donf disnosent certaings

à'^og^Jot", f activitg domestique sans recou- i

rir au marché ou à l'État; elle ferait aussil

perAre de I'ue le fait que les activités domel- \u

tiques sont effectuées au profit d'un ensemtle "
d'individus. Pour le dire en économiste, si les

enfants s'occupent de leur parent dépendant'

c'est certainement parce que lui assurer un

minimum de bien-être fait partie de leurs

objectifs, qu'il s'agisse d'un choix affectif,

d'rrne norme sociale ou d'une contrainte insti

tutionnelle. Pour le dire en ethnographe'

l'appartenance à un collectif (l'usage du pro-

troa p".toooel <.nous>t), à la fois protection et

contrainte, entraîne des choix individuels qui

est I'exemple même d'un espace domestique

dont les usagers ne sont pas forcément des

cohabitants; dans le cas des personnes dépen-

dantes, on observe parfois une telle implica-

tion quotidienne de proches ayant leur loge-

ment propre que ces situations ont pu être

qualifiées de <cohabitation à distance>' Faut-

il lui préférer Ia famille? L'ambigurlé séman-

tiqueàu terme <<famille>r, qui oblige à pÉciser

famille nucléaire, élargie, monoparentale ou

encore recomposée' nous semble le reflet

d'une confusion d'une part entre les catégo-

ries juridiques et les pratiques et, d'autre part'

entie trois dimensions de la parenté qui

gagnent à être dist inguées: la f i l iat ion'

* L i 5 *
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simplement parce que I'ethnologie est une discipline quasi-inconnue

(parfois on a compris que je faisais de l'étymologie ou même de

l'ænologie...). Mais, avec les léguistes, je raignais qu'étudiante en

sociologie ne sonne trop << gauchiste > etj'ai donc préféré ethnologue'

J'ai alors été très surprise de voir que mon premier interlocuteur et les

snivants savaient ce qu'était l'ethnologie. Certains étaient même

véritablement fascinés par la discipline. Pourquoi un tel engouement

pour une discipline minoritaire dans le champ académique et méconnue

du grand public ?
Par rapport aux autres micro-nationalismes européens, la revendica-

tion padaniste est souvent présentée comme un < cas limite > puisqu'on

considère que sa ( base historique et culturelle > est < inexistante >>

[Keating, 1998]. Certes, les tenants dt nation building, tels Emest

Gellner, Eric Hobsbawn et Benedict Anderson, ont montré que la

nation est toujours le résultat d'un processus social de constructron

itlentitaire ; mais les idéologues de la padanité, ne disposant pas d'un

substrat culturel et d'un sentiment d'appartenance facilement mobilisa-

bles, doivent les inventer de toutes pièces C'est pourquoi l'ethnologie

peut représenter pour eux une ressource intéressante. D'autres mouve-

ments nationalistes ont utilisé I'ethnologie ou le folklore afin de

codifier une t< culture nationale > [Thiesse, 1999]- Parfois, les ethno-

logues ont même été les instruments directs d'opérations politiques

fondant la séparation ethnique [Chiva, 1996]' Dans le cas de la Ligue'

pas d'ethnologues attitrés, mais cefte discipline a eu un rôle particuliè-

rement important dans la socialisation politique des fondateurs du parti'

De nombreux dirigeants, dont Bossi lui-même et Gilberto Oneto, le

principal idéologue de la cause padane, ont participé au comité de

rédaction de deux revues à moitié scientifiques et à moitié militantes

d'ethnologie, Elz ie (1981-1992) et Etnica ( I 993- I 994), cenrées sur les

revendications des << peuples minoritaires > (des Touaregs aux

Occitans)- Depuis 1995 parût Quaderni Padani, diigêe par Gilberto

Oneto, qui se veut I'héritière d'Etnie et d'Etnica,mais s'occupe exclu-

sivemeni de la cause padane. Pour I'intelligentsia léguiste, l'etbnologie

est donc Ia science défendant les peuples minoritaires, parmi lesquelles

ils placent les Padans, dont < I'identité > eT la < culture >> sont oppn-

mées et doivent être défendues. En conséquence, une ethnologÙe

venant de France pour étudier le mouvemenl padaniste ne pouvait être

qu'une alliée aux yeux des léguistes. Un autre facteur a accentué cette

proximité < allant de soi > : le fait que je sois originaire de Brescia,

petite ville du Nord de I'Italie, fait de moi, aux yeux des léguistes, une

n Puduo" ,. Pour toutes ces raisons, les militants attendaient de moi que

je monfe enfin, grâce à mes compétences scientifiques, la légitimité de

concevable Dans les entretiens, quand j'ai essayé de contredire

gentiment mes interlocuteurs, cela a provoqué la plus grande

incompréhension. Je ne récoltais dæs ce cas ni agressivité, ni

provocations. Mes interlocuteurs ne corrprenaient tout simplement pas'

Pourquoi est-ce que je rompais la solidarité qui règne entre partlsans

d'rme même cause (surtout si minoritaire et illégitime) ? Pourquoi gâcher

ce plaisir de << l'entre soi > qui caractérise les échanges partisans ? La

communication s'intenompait, les militants commençaient à se sentir mal

à I'aise et moi aussi. J'ai donc rapidement abandonné I'idée d'un échange

contradictoire et je les ai laissés croire à ma syrnpathie pour la cause

padane" tout en négociant une distance {<au nom de la science>>- Cette

posture, que Jean-Pierre Olivier de Sardan nomme < cynisme

méthodologique > [2000, p. 428], n'a pas été un choix, elle s'est imposée

à moi, en pleine enquête, comme Ia seule manière possible de me faire

accepter su le terrain sans poru autant me faire < embrigader >> dans le

mouvement. Je ne tire aucune fierté de cette duplicité, biol au contraire'

et ce n'€st donc pas pour mettre en avant ma grande capacité

d'intégration, voire d'infiltration, quej'expose ici le récit de mon enquête'

Ce positionnement, s'il a rendu mon terrain possible, a aussi mar-

qué màn enquête en m'imposant des contraintes et des lirnites' La

proximité quej" detais faire semblant de partager rendait en effet déli-

cat le maintien de la distance négociée en tant que < scientifique >' Pour

enquête à Ia fois < par immersion )) et de longue durée était alors inen-

visageable. Cette proximité idéologique présumée m'empêchait

également d'accéder à une plus grande proximité < humaine n avec les

-itituntt. J'ai en effet constamment menti quant à ma vie privée, qui ne

a été remis en cause, lorsque j'ai croisé dans le métro parisien un mem-

bre de la droite radicale fiançaise connu à une conférence léguiste' j'ai

* t;*tt*

la cause padane décriée en Italie tant par la presse et I'opinion publique
quepar les universitaires.

Etre perçue comme une alliée a rendu mon enquête non seulement
possible, mais également facile : les portes s'ouvraient à moi sans aucune
difficulté, j'étais conviée à des événements, je pouvais vagabonder au
siège du parti en toute libené Je suis également entrée facilement dans
un réseau d'interconnaissance, ce qui m'a permis d'enchaîner les
entreiiens. Pourtant, il était impossible d'accepter ce rôle d'alliée à part
entière sans que Ia fameuse juste distance ne devienne une distance
inexistante- Pour Jeanne Fawet-Saada, la juste distance en ethnologie est
moins le maintien de I'obseruateur dans une voie moyenne, à mi-chemin
de soi et de l'autre, que I'incessæt parcours des diférentes places que les
membres de la société d'accueil vous assignent [997] Si on lui a
assigné des rô.les difficiles à tenir lors de son enquête (de guérisseuse à
ensorceleuse), elle a pu néanmoins éthiquernent lesjouer. Or, il était pour
moi impossible d'accepter d'être < l'alliée naturelle >> du mouvement,
I'ethnologue attitée du padanisme, sans que cela m'entraîne trop loin
Ainsi, j'ai dû refuser à plusieurs reprises d'écrire pour le quotidien du
parti et de paler lors de réunions. Je me suis même enfuie du studio de
Ia radio partisane où, en direct, le plus important idéologue du parti,
voulait me forcer à prendre la parole. Mais je ne pouvais pas non plus
refuser en bloc cefte image d'alliée sans remettre en cause la réussite de
rnon enquête. Je m'abritais alors derrière la < neutralité )) scientifique, en
laissant croire que si je ne participais pas c'était par éthique
professionnelle et non à cause de mon positionnement politique, sw
'lequel je restais la plus floue possible La neutralité scientifique derrière
laquelleje m'abritais était crédible uniquement parce que les Iéguistes ne
maîtrisent pas les positionnements idéologiques du champ universitaire
ffançais. On n'aurait jamais cru qu'un chercheur italien puisse êfre
neufe, on lui aurait demandé le nom de son directew de thèse et on
I'aurait ainsi facilement étiqueté.

Paradoxalement, les personnes qui m'ont le plus aidée dans mon
enquête n'étaient pas dupes quant à mes idées politiques. L'un d'eux
(ancien militant d'extrême gauche) m'appelait même < I'espionne de
D'Alema > (à I'epoque, Massimo D'Alema était le secrétaire du parti des
Démocrates de gauche, héritier du Parti communiste italien) et m'a dit,
quand de blonde je suis devenue rousse : < A} non ! Comme ça, on voit ,
vraiment trop que tu es de gauche ! >. Néanmoins, aux yeux de la grande
majorité des militants rencontrés,j'étais << une des Ieurs > etje ne les ai
pas démeniis Le < monde padaniste > (comme l'appellent les militants
eux-mêmes) est très fermé : il s'agit d'un groupe minoritaire et
autoréferenfiel dans lequel une position de franche opposition n'était pas

été véritablement prise de panique. j'ai feint de ne pas le reconnaître el
je suis descendue au premier arrêt-

Cette duplicité s'est révélée particulièrement pénible à la fin de mon
enquête quandje me suis rendue sur le terrain visiblemenl enoeinte- Les
militants, queje côtoyais depuis trois ans, étaient sincèrement heureux
pour moi et voulaienl des détails, Qui était I'heureux papa ? Comment
allait s'appeler la ( petite Padane > ? Je me suis alors entendue répon-
dre, alors que je ne I'avais pas prémédité, que Maurice (le père de ma
fille s'appelle Mostapha) était très content de Ia venue prochaine
d'Elisabeth (ma fille s'appelle Yasmine)- Ce mensonge spontanément
sorti de ma bouche est intéressant parce qu'il souligne la force des
normes régissant la sociabilité militante Étant en toute fin de terrain, je
n'avais pas besoin de mentir- Même si les padanistes n'auraient certai-
nement pas apprécié mon choix de faire un enfant avec, selon leurs
catégories, un < Arabe > donc présumé << musulman >> et évidemment
< intégriste )), qu'est-ce que j'avais à perdre ? IIs n'auraient pas pu
sabotermon enquête, elle étaitterminée. Sij'ai menti, c'estpourne pas
rompre la complicité qui régissait mes échanges avec les militants, pour
rester dans l'ambiance < d'entre soi > qui caractérise ce milieu, ce qui
implique de ne pas fréquenter certaines catégories de personnes. Si j'ai
ressenti le poids de la norme partisane, au point de mentir pour ne pas
m'exposer au jugement des autres membres du groupe, alors que je
n'adhère pas à cette même norme, j'imagine à quel point elle doit
influer sur le destin individuel des militants léguistes-

Cette < double vie >> me mettait mal à I'aise Quand je me retrouvais
dans une rencontre partisane où se manifestait explicitement la xénopho-
bie, je me sentais coupable envers mes convictions et mes proches que
j'avais I'impression de trahir. En revanche, il m'est souvent arrivé, lors
d'entretiens ou de dîners avec les militants, moments lors desquels peut
se créer une empathie non empreinte d'éléments idéologiques, de me
sentir fautive envers mes enquêtés qui me croyaient une alliée et donc, en
quelque sorte, queje trompais aussi. Le fait d'abuser mes interlocuteurs,
en effet, ne me paraissait pas automatiquement justifié par le fait que Ia
Ligue est un parti xénophobe. Cette posture, qui est celle de la conflict
methodolog), se justifie, selon ses partisans, puisque le but est de démas-
quer des institutions puissantes (un anthropologue américain a fait
semblant d'ête un novice pour son travail sur une secte pentecôtiste, un
autre s'est fait passer pour un malade dans un hôpital psychiatrique)

fPunch, 1 994]. Elle ne me semble pourtant pas éthiquement satisfaisante
C'est pourquoi, je me sentais aussi fautive envers ma discipline : alors
queje donnais des cours de méthodes d'enquête ethnographiques à I'uni-
versité et que j'expliquais à mes étudiants I'importance d'établir un



( contrat > clair avec les enquêtés sans leur mentir sur la raison de leur

prâsence sur Ie tenain, moi je faisais exactement le contraire
Je n'ai pas trouvé de solution face à ce malaise et, je I'avoue' j'ai été

soulagée quand j'ai pu mettre un terme à mon terrain. Néanmoing j'ai

adopté une attitude qui rendait, à mes yeux, rna relation à mes enquêtés

sinon sincère, du moins acceptable. J'ai décidé de prendre les militants
léguistes, qui sont ia risée de tout le monde, au sérieux. Je les ai pris au

sérieux quand ils déclamaient en vers leur adhésion à la cause padane

f\vanza,2}Olal, quand ils débattaient pendant des heures de la < Iangue
padane >> (qui ne compte aucun locuteur) [Avanza, 2005], me parlaient

avec fierté de leur origine celtique [Avarza, 2003b], ou organisaient des

visites touristiques sur les << lieux emblématiques de la padanité ). J'ai

pris au sérieux tout ce qui est considéré comrne folklorique et grotesque

au sein du léguisrne. Même si je ne conteste pas 
'le 

caractère inventé de

la revendication identitaire léguiste, j'ai décidé de la prendre au sérieux

tout simplement parce qu'elle est sérieuse pour les militants rencontrés

sur le terrain Je me suis donc intéressée à ce que ces militants font (de la

défense des dialectes aux rondes noctumes contre les immigtés) comrne

s'il s'agissait de membres d'un parti quelconque (donc un parti

<< sérieux >). En définitive, pour reprendre le Guide de I'enquête de

terrain cité plus haut, moi aussi je me retrouve, paradoxalement, à

< rendre justice > à des < pratiques mal cornprises ou méprisées r, rien

que par le fait de prendre leur existence en considération- Tout cela peut

paraître une évidence, d'autant plus que je ne suis pas la première à

invoquer la nécessité de prendre les entreprises identitaires au sérieux

[Clifford, 2000], ni à considérer qu'il faut prendre en compte le point de

vue des indigènes, aussi déviants soient-ils. Comme I'a rnontré Howard

S. Becker [985, p. 196], < si nous ne parvenons pas à restituer.. la

réalité dans laquelle sont engagées les persormes que noùs avons

étudiées, la réalité qu'ils cÉent en donnant un sens à leur expérience, et

par référence à laquelle ils agissent, nous ne produirons pas une analyse

sociologique satisfaisante du phénomène que nous cherchons à

expliquer D. Pourtant, à en juger par l'état de la littératuie sur la Ligue'

cefte approche, qui permet d'éviter la dérision ou le sarcasme souvent

associés à ce type d'objets, est rarement nrise en æuvre.

CottcLustoN

Être confrontee à < l'autre > politiquement < répugnant > [Harding,
l99ll m'a obligée à désenchanter I'image que je me faisais de la relation

ethnographique et à mettre au jour des mécanismes qul restent souvent

sous-jacents dans des enquêtes < par empathie >' Les ethnographes
travaillant sur des mouvements avec lesquels ils se sentent en empathie
(mobilisations altermondialistes, luttes'féministes, entrée en politique de
groupes indigènes) ne sont pas contraints de se poser avec la même
acuité les questions auxquellesj'ai été confrontée de force : quelle est la
nature de mon <<alliancer> avec mes indigènes? Qu'attendent-ils de
moi ? Pourquoi, en tant qu'ethnologue, ma synpathie leur semble aller
de soi? Quel type d'usages font-ils de mon savoir? Ces questions sont
aurant d'interrogations méthodologiques invitant l'ethnographe à
objectiver sa position, que de sources de connaissance sur le groupe
étudié. Ainsi, je n'aurais jamais soupçonné l'importance qu'a eue
I'ethnologie (dans sa version ethniciste) dans la socialisation politique
des idéologues du parti sije n'avais été confrontée au rôle < d'ethnologue
de service > qu'ils m'ont attribué. La réflexivité ne peut en effet se suffire
à elle-même. Elle n'a de sens que si elle nous éclaire davantage sur les
< indigènes > que sur I'ethnographe.

Si elle présente des avantages heuristiques certains, I'enquête sur
< I'autre > politiquement détestable connaît néanmoins des limites. Il
me semble notamment très di{ficile de mener ce genre d'enquête sur
une très longue dwée. Il a d'ailleurs été rapidement évident à mes yeux
qu'il me serait impossible de continuer à travailler sur Ia Ligue une fois
ma thèse achevée. En effet, je partage le constat d'Alban Bensa
lorsqu'il considère que I'ethnographie de longue durée ne peut pas se
développer si les intérêts du chercheur et ceux des enquêtés ne conver-
gent pas, au moins en partie- Dans son c.as, il s'agit d'un accord
politique puisque les Kanaks considèrent qu'il va leur laisser l'histoire
du futur pays kanak (voir sa contribution dans ce même ouvrage). Dans
mon câs, trouver une convergence était plus difiicile- La longue durée
est particulièrement inenvisageable si I'on songe à Ia question de la res-
titution. De plus en plus d'ethnographes considèrent que les
informations recueilljes doivent, d'une manière ou d'une autre, retour-
ner aux indigènes Ce retour est le plus souvent imposé par les codes
éthiques que la quasi-totalité des pays anglo-saxons font signer aux
chercheurs avant de les autoriser à mener une enquête. Les courants les
plus progressistes, comme les études féministes, soutiennent même que
la restitution est une obligation éthique du chercheur qui contribuerail,
ainsi à < I'empowerment >> des informateurs et de leur communauté
lPa.tai,1991, p. 1471. Un rel diktat éthique suppose que les mobilisa-
tions auxquelles les chercheurs s'intéressent sont toutes à soutenir. II

4- L'apport heuristique de ce genre de situation d'enquêre est égalmot souligné par
Johena Esseveld er Ron Eyman IEssevetd, Eyeman. t992i

est clair que je n'ai nullement envie de participer à << l'empowerment >>

des militants léguistes, ni de les voir se réapproprier des résultats de

mon enquête. Il est alors diffrcile d'envisager une étude de très longue

durée sans que mes enquêtés ne réclament de lire ce quej'ai écrit à leur

sujet. Pour l'éviter, j'ai d'ailleurs choisi, pour I'instant, de ne rien

publier en Italie (sachant qu'il est difficile que les militants kouvent

mes articles publiés dans des revues scientifiques françaises)-

Malgré ces limites et contraintes, si I'on veut se donner les moyens

de comprendre de l'intérieur des phénomènes importants (fondamenta-

lismes religieux, extrémismes politiques.. .) et éviter que ces objets ne

deviennent le monopole des joumalistes et autres essayistes, il faut ces-

ser de considérer i'empathie comme une condition nécessaire pour

mener uns enquête ou comme un implicite de la relation ethnogra-

phique. J'espère avoir contribué à montrer avec mon travail sur la

Ligue, après diautres, qu'une enquête etlnographique sur un obj€t poli-

tiquement détestable est non seulement possible, mais qu'elle se révèle

un inrttu*"nt particulièrement efficace pour rendre compte de points

de vue qu'on ne partagera pourtant Jamals-
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