
REVUE CRITIQUE 

L'ESPACE FRAN(::AIS (XVIII"-XIXe SIECLE) 

L'espace fran~is est aujourd'hui l'objet de nouvelles interrogations historiques, 
qui concernent a la fois ses modes d'organisation et les manieres dont il est per~u. 
Le territoire est en effet autant une realite physique qu'un espace constamment 
recompose par les pratiques collectives; il est aussi Ie produit d'un jeu complexe 
de representations : espace vecu, espace construit, entre surfaces et poles. La 
parution presque simultanee de quatre ouvrages I, qui analysent les interactions 
contradictoires des realites et des perceptions a la charniere des XVIII' et 
XIX' siecles, nous rappelle que la periode revolutionnaire a ete un moment essen
tiel de redefinition du territoire national 2. Mais hi encore, la Revolution herite 
autant qu'elle innove. 

A. - ELITES ET REPRESENTATIONS DE LA FRANCE 

1. La statistique des prefets. 
« Donner enfin a la nation la connaissance exacte de ses richesses et de ses res

sources» : telle est la mission que Ie ministre de l'Interieur Chaptal assigne aux 
prefets en l'an IX. La statistique departementale est nee. C'est a I'etude de cette 
vaste entreprise d'inventaire de la France que s'est attachee Marie-Noime Bour
guet, dans un ouvrage a l'argumentation claire et rigoureuse, particulierement sti-
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mulant. D'inspiration foucaldienne, son analyse prend appui sur les travaux fon
dateurs de Jean-Claude Perrot 3 et se trouve liben!e des enjeux retrospectifs 
implicites qui grevent parfois certaines « Histoires » de la statistique. 

Au XVIII
e siecle, cette histoire est celle de la tension entre deux modeles, qui cor

respondent a des pratiques distinctes. D'une part, la pratique monarchique et 
administrative oscille entre Ie tableau descriptif a l'intention du prince, a la fois 
programme de connaissance et plan de gouvemement, et l'enquete quantitiee, Ie 
denombrement economique ou demographique : dans les deux cas, meme secret 
d'Etat, meme souci politique. Le roi veut connaitre Ie nombre de ses peuples et 
leurs capacites contributives. D'autre part, les recherches savantes sont Ie fait 
d'academiciens, voyageurs, medecins, et marquees par l'ambition conquerante du 
chiffre portee par les demographes : derriere Ie calcul se dessine Ie projet d'une 
« mathematique sociale», d'une science de l'homme en societe. Cet engouement 
probabiliste, voire mathematique, rapproche erudits et notables eclaires des 
methodes de l'arithmetique politique anglaise, quand, au contraire, la statistique 
officielle correspond mieux au modele cameraliste d'un inventaire descriptif a 
l'usage des gouvemants. 

Sous la Revolution, l'urgence des circonstances amene a preferer les enquetes 
sectorielles et chiffrees. Mais, des que la situation l'a permis, sous Ie Directoire et 
l'Empire, on est revenu a une statistique descriptive regionale et encyclopedique, 
par souci d'une connaissance plus complete, plus approfondie du pays, de la pro
vince surtout: il s'agit d'inventorier retards, faiblesses et archai'smes supposes. 
Fran~is de Neufchateau, Ie premier, puis Lucien Bonaparte et Chaptal entin, 
envisagent cette statistique comme un outil de connaissance au service du progres 
et de la liberte. La circulaire de Chap tal, Ie 19 germinal an IX, propose une des
cription methodique en 5 chapitres (topographie, population, « etat social », agri
culture, industrie et commerce) et 25 tableaux qui doivent livrer une vision 
exhaustive de chaque departement. 

Ces monographies a vocation encyclopedique ont pour but de faire Ie bilan de 
la Revolution, ce qui est une maniere de la terminer. Mais surtout, il s'agit d'une 
entreprise d'unitication et d'uniformisation, une prise de possession du territoire : 
Chaptal « convertit en projet de connaissance Ie probleme politique de l'unite 
nationale» (p. 82). La methode est celle du botaniste : repertorier la diversite, 
decrire et classer, pour en rendre raison. C'est dire qu'en aucun cas l'ordre 
d'exposition ne saurait etre neutre. II est logique et chronologique, voulant a la 
fois rendre compte de l'origine de la societe et comprendre son organisation 
actuelle. Inspire du neo-hippocratisme de la medecine des Lumieres, il va du sol, 
du territoire, aux populations et aux productions, du simple au compose, des 
causes aux effets : si Ie sol est premier, l'agriculture est la base de la richesse. La 
France est ici territoriale et agricole bien plus qu'industrielle et marchande, car les 
activites plus liees aux mecanismes du marche entrent mal dans ce cadre topo
graphique. Ainsi, en empruntant ses schemas cognitifs aux registres de la 
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«nature») (en fait, aux sciences naturalistes, ala medecine et a la physiocratie), la 
statistique decrit une nation fondamentalement rurale. 

L'intention de rEtat n'a en apparence pas varie depuis l'Ancicn Regime: parce 
qu'il se donne Ie devoir de gouverner, rEtat tutelaire s'octroie celm d'etre omni
scient. Mais s'il veut tout savoir, ce n'est que pour agir peu ct bien. Contre les 
savants comme Duvillard, contre les partisans du secret du calcu) et de rinter
ventionnisme, Chaptal et Duquesnoy (qui supervise Ie bureau de la statistique) 
privilegient un « tableau des faits» con~u comme plus utile pour un gouveme
ment qui « sans doute ne doit pas agir souvent mais doit tout savoir et tout 
connaitre pour agir a propOS» (Duquesnoy, 30 frimaire an IX). Memoire et 
« boussole» d'un Etat liberal, la statistique est devenue - seconde difference 
avec l'Ancien Regime - pedagogie de la nation. Elle contribue a forger la 
conscience collective des Fran~is. Facteur de progres, elle est aussi ouverture, 
desenciavement, lumiere; en revelant la diversite, elle contribue Ii la reduire : 
connaitre et unifier relevent d'une meme demarche. Enfin, eHe favorise I'innova
tion et la mobilite en propageant des informations, des connaissances utiles aux 
interets de I'homme prive. Pour ces trois raisons, elle doit etre publique : l'Etat 
consulaire se veut a la fois liberal et pedagogue. 

Mais dans les faits, les donnees statistiques ne sont destinees qu'aux notables et 
aux elites dirigeantes, juges seuls capables d'en faire bon usage: elles concourent 
a orienter leur activite economique, par une meilleure connaissance du marche. 
Au total, voila un projet en tous points ambigu : une pedagogic qui se veut natio
nale, mais une publicite restreinte; un projet de connaissance et de maitrise 
sociale, qui oscille entre dirigisme et liberalisme. Meme pedagogue, rEtat reste 
tutelaire. 

Sa force vient du personnel prefectoral, excellent relais au contact des elites 
locales. Les prefets ont su mener a bien cette enquete impossible, malye la fai
blesse de la machine administrative, parce qu'ils etaient eux-memes convaincus de 
son utilite pour leur departement comme pour l'Etat Sans ces croyants de I'action 
bienfaitrice de rEtat, acquis a une conception administrative et dirigiste du pm
gres, )'enquete serait restee lettre morte, paralysee par )a demesure de ses ambi
tions. On peut voir la I'acte de foi mobilisateur de la demiere generation des 
Lumieres qui croit au progres par Ie savoir. Les prefets ont su, enfin, entrainer 
derriere eux les elites traditionnelles, nouer l'alliance de l'administration et des 
« capacites». Notables, proprietaires, ingenieurs, medecins, hommes de loi et 
professeurs : c'est la France territoriale et bureaucratique, rurale et 6c1airee, qui 
prete secours a l'Etat. Cette determination sociale oriente fondamentalement Ie 
cours de l'enquete. Le discours des notables reflete, en effet, la position de media
teurs qu'ils se donnent : ils affichent un amour-propre local qui est une fa~n de 
revendiquer Ie monopole de la connaissance de leur region, mais ils s'inscrivent 
en meme temps dans I'ideal d'unite et de progres que prof esse I'Etat. Adherant a 
son projet, ils se posent en interlocuteurs privilegies, detenteurs de la seule parole 
locale legitime car a la fois informee et eciairee, enracinee dans Ie terroir et sus-

Paris 14 jerrier 1980. seminaire de Louis Bergeron. Bruxelles, Centre Guillaume Jacquemyns, 
Paris, J. Touzot Ed., 1981. 
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ceptible d'etre entendue du pouvoir. TIs en viennent ainsi a defendre Ie patrimoine 
local, mais en gommant les particularismes, les reduisant a un folklore benin 
teinte d'archaisme, pour mieux souligner par contraste leur appartenance au 
monde police et urbain, leur integration a la culture nationale moderne (chapitre 
v). 

II est clair alors que cette collection de descriptions departementales rassem
blees conjointement par les prefets et les elites traditionnelles nous renseigne plus 
sur leurs manieres de voir que sur la France de 1800_ Delaissant (provisoire
ment?) toute approche documentaire ou «positive», M.-N_ Bourguet s'attache 
donc a dechiffrer un systeme de representations, a lire ces pratiques descriptives 
comme Ie discours que la societe fran~ise (en fait, l'Etat et les notables) tient sur 
elle-meme. 

Elle met au jour un systeme descriptif ferme sur lui-meme, bliti a partir des 
valeurs et des categories mentales des elites, en particulier la notion d'individu 
rationnel et libre. D'oll une triple consequence. L'incomprehension des meca
nismes sociaux, tout d'abord: les chiffres seuls suffisent a rendre compte du 
crime, de la misere ou de l'ignorance, qui mettent en cause la culpabilite des indi
vidus. Cela conduit, ensuite, a diviser la societe en deux categories: aux elites 
urbaines policees - dont les mceurs relevent de l'evidence et de la sphere privee, 
on n'en parlera donc pas -, s'oppose la masse indistincte du peuple, un etre col
lectif, indifferencie, tire du cOte de la nature, encore en dehors de l'univers ration
nel de la societe civile liberale_ Peuple-foule, peuple-nature (nous retrouvons ici 
l'hippocratisme), dont l'ethnographie se reduit a l'inventaire d'idiosyncrasies. Les 
campagnes sont peuplees de sauvages qui vivent dans un systeme tres regIe 
d'attributs et de signes codes. Tente-t-on d'aller plus loin? Le regard glisse de 
l'inventaire des differences a un simple systeme d'ecarts (plus grand, moins fort ... ) 
que l'on s'explique mal. Bient6t, la variete est jugee insignifiante, l'indistinction 
resurgit sous la forme d'une generalite vide de sens. Cette « compilation dispersee 
du meme » est Ie produit de l'irreductibilite de la societe a la conception atomisee 
qu'en ont les elites. C'est que tout ce qui releve du social, du collectif, est con\!u 
comme un residu, produit du manque d'individuation dans Ie peuple (chapitre VI). 

Les prefets sont ainsi partages entre la deception et l'exaltation devant 
l'immensite de la tache de l'Etat modernisateur. Comment insuller progres, unite 
et modernite dans ce pays qu'ils n'aper\!Oivent qu'a travers les grilles de ce qu'its 
appellent la tradition? L'explication des pratiques populaires se resout en une 
evocation d'un calendrier traditionnel institue en mode de vie. Le nouveau cadre 
territorial, inspire d'une uniformite geometrique « qui juxtapose des unites admi
nistratives identiques comme la societe juxtapose des individus isoles» (p. 265), 
echoue a unifier les representations geographiques : sous Ie departement resurgit 
Ie canton et un territoire-mosaique desordonne. L'ordre social n'est pas la ou l'on 
souhaitait Ie trouver: derriere l'individu, voici la famille et ses liens, son ordre 
coutumier. 

Elites et prefets hesitent alors entre les postures de «l'antiquaire» et de 
« l'administrateur». Le premier reconstitue une mythique unite originelle a tra
vers l'inventaire ethnographique du patrimoine culturel national: celtomane, il 
redecouvre les Gaules_ Le second sait que l'identite nationale est Ie fruit d'une 
construction, Ie travail de l'Etat unificateur et centralise, a laquelle il veut contri-
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buer. Mais tous deux posent l'unifonnite et I'unite comme nonne, et I'antiquaire 
rejoint I'administrateur dans la mesure ou il construit en fait, dans sa quete meme, 
l'objet qu'il recherche. 

Pourtant, I'echec est patent: point de pays unifie; pas plus de pays regenere; et 
une echelle departementale qui parait impropre, entre Ie canton et la region. La 
statistique descriptive achoppe sur Ie choix de son cadre territorial. Echouant a 
conjuguer localite et centralite, elle derive vers la juxtaposition d'inventaires 
locaux, la collection de donnees disparates, qui rendent impensable l'unite (sinon 
comme passe mythique ou bien projet lointain). Surtout, elle s'avere inutilisable 
pour I'Etat, qui l'abandonne alors au profit de la collecte de series chiffrees homo
genes et comparables. Le departement, devenant alors simple unite de compte 
pour Ie rassemblement national des donnees, se trouve paradoxalement rehabilite 
par une statistique desonnais comptable, abstraite de toute logique topogra
phique. Seulle chiffre rend finalement possible Ie passage qu'operaient spontane
ment les prefets, par homologie entre l'ordre social et I'ordre spatial, d'une orga
nisation territoriale holiste hierarchisee et verticale, a une juxtaposition 
d'individualites geographiques horizontales theoriquement identiques. Mais 
celles-ci sont plates, vides, comme une enveloppe abstraite: un pur cadre 
comptable. Le departement n'est plus un objet geographique propre, mais une 
division instrumentale pour la repartition spatiale de donnees economiques ou 
sociales. II ne prendra chair que plus tard, en se chargeant d'histoire. 

La demonstration exemplaire de M.-N. Bourguet ouvre un programme metho
dologique. Elle invite a reprendre Ie probleme de I'articulation complexe des rea
lites et des representations dans l'interpretation historique. L'analyse de celles-ci 
nous garde de les confondre avec celles-Ia (tout en faisant la part de leurs 
influences reciproques). La France de 1800 ne correspond pas exactement au 
regard que ses elites portent sur elle : I'archive est toujours biaisee. Mais la cri
tique minutieuse de la source et I'etude des representations n'appellent-elles pas 
un retour a I'objet observe par les prefets, a la France de l'Empire? 

2. La formation des departements. 
C'est Ie meme probleme qu'affronte Marie-Vic Ozouf-Marignier lorsqu'elle 

veut restituer les logiques de position et de prises de position dans Ie debat de 
1789-1790 sur Ie decoupage departemental. 

A travers la genealogie de I'infrastructure administrative, elle se livre a une 
archeologie des representations du territoire au debut de la Revolution. L'interet 
est ici de mener a la fois I'histoire des decoupages territoriaux et de la fac;on dont 
ils organisent les perceptions et les pratiques. Une telle demarche pennet 
d'esquisser une nouvelle geographie historique, nouant un dialogue fecond entre 
les conceptions du xvme siecle, celles des geographes du XIX

e siecle, et nos ana
lyses contemporaines de I'espace. Un autre interet de ce livre est enfin de ne pas 
se limiter au seul debat parlementaire et parisien, mais de scruter les reactions du 
pays profond, et son merite n'est pas mince d'avoir clairement ordonne la matiere 
embrouillee de ces discours foisonnants et pieges 4. 

4. Dans une perspective differente, Gilles BERNARD, « La naissance des departements. 
Revolution et geographie», L'In/ormation historique, 52,2, 1990, p. 45-57. 



490 REVUE DE SYNIHESE : IV S. N" 4, OCIOBRE-DECEMBRE 1990 

Le projet Sieyes-Thouret, presente en septembre 1789 au nom du comite de 
division, vise Ii etablir une representation politique egalitaire et proportionnelle de 
la nation a tous les echelons de la nouvelle pyramide des pouvoirs. Initialement, Ie 
decoupage n'est donc pas une fin en soi, mais Ie moyen d'unifier Ie pays; l'unite 
passe - Ie paradoxe n'est qu'apparent - par une nouvelle division. En faisant 
dependre l'equilibre politique de la bonne taille des circonscriptions administra
tives et electorales, Ie comite reprend Ie postulat implicite des reformateurs de 
l'Ancien Regime selon lequel l'agencement territorial determine la societe: en 
agissant sur l'espace, on peut determiner un nouveau dispositif socio-politique. La 
volonte d'egalite et de proportionnalite s'incarne ici dans un quadrillage geome
trique de 80 departements (plus Paris) de 324 lieues carrees, composes chacun de 
9 districts ou « communes» de 36 lieues carrees, regroupant 9 cantons; soit 720 
communes et 6480 cantons. Division geometrique donc, selon Ie chiffre 9, 
empruntee aux cartes dressees en 1780 par Robert de Hesseln, que l'on veut libe
ratrice des pesanteurs de l' Ancien Regime. Ce projet, on ne peut plus rationaliste, 
qui fait du territoire une surface plane et homogene, uniment secable, debouche 
sur un decoupage sans epaisseur, simple cadre de rangement, Ii la fois abstrait et 
commode. 11 presente surtout l'avantage de briser les provinces: c'est au regard 
de cet objectif politique qu'est fixe Ie seuil d'equilibre entre Ie defaut et l'exces de 
subdivision. Ainsi, derriere l'ambiguYte des buts affiches - fonder Ii la fois la 
liberte et l'unite -, dans les faits, les bases d'une centralisation administrative 
sont posees, au detriment des autonomies et des privileges locaux. Si Ie resultat 
final a pu paraitre plus decentralisateur que ne l'etaient les intentions de Sieyes, 
c'est que Ie projet a subi plusieurs inflexions. 

La premiere est venue des nombreux deputes qui ont defendu Ie respect des 
limites des provinces au nom de leur homogeneite territoriale : les « convenances 
locales» dessinent autant d'identites provinciales indissociables dont la nature a 
far;onne la personnalite geographique. Par un effet d'universalisation remarquable 
qui les place sur Ie meme registre discursif que Ie comite, les deputes provincia
listes transforment l'inventaire des differences spatiales en defense du principe 
d'uniformite : l'ordre naturel, et apres lui les coutumes, les mreurs, circonscrivent 
des territoires homogenes qu'il convient de respecter. Par Ie truchement d'un 
simple changement d'echelle (puisque l'uniformite est ici provinciale et non plus 
nationale), l'argument provincialiste reussit Ii se preserver de toute disqualification 
pour cause de particularisme retrograde. Mais l'homogeneite des entites regio
nales n'est que postulee; leurs limites sont fIXees a priori, au nom d'un pretendu 
ordre naturel : 

« de meme que les geographes enfennent parfois leurs etudes dans des limites conven
tionnelles a I'interieur desquelles i1s recherchent divers types d'homogeneite, alors que 
c'est I'identification de cette homogimeite qui devrait fonder la delimitation, la differen
ciation spatiale a laquelle se Iivrent les provincialistes est bornee a I'avance par un choix 
ideologique qui postule que les limites obtenues doivent colncider avec les limites pro
vinciales » (p. 58). 

Cette vigoureuse defense des differences territoriales amene tres vite Ie comite Ii 
inflechir son argumentation. Des Ie 3 octobre, il adapte son decoupage geome-
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trique aux limites «naturelles ». II ne denonce plus, au nom de la raison, I'esprit 
de province, « l'esprit de corporation particulh~re et locale », et il explique que la 
departementaiisation n'est pas contradictoire avec les homogeneites naturelles. 
Toutefois, il defend l'idee d'une etendue egale de toutes les circonscriptions, 
s'enfon~nt dans d'intenninables arguties : pourquoi la base d'etendue, plutot que 
celie de population, ou de richesse egales? Debat biaise, puisque personne 
n'avoue ses vraies raisons. 

Au total, a I'Assemblee, deux positions se degagent : les heritiers du provincia
lisme autonomiste du xvu{ siecie font de I'idee de nature un postulat «ecolo
gique» et veulent calquer l'organisation de la societe sur l'ordre naturel et les 
entites qu'il decoupe. Au contraire, les rationalistes epris de geometrie et d'unifor
mite veulent agir sur la nature et voient dans Ie maillage choisi la condition du 
regime politique ideal. Dans les deux camps, c'est une meme demarche detenni
niste qui met en rapport espace et societe : pour Ie comite, Ie detenninisme geo
metrique est situe en aval de I'action humaine; ses adversaires developpent un 
confonnisme naturaliste inspire d'un detenninisme « ecologique » situe en amont 
de l'action des hommes. Et de la meme fa~n, dans les deux cas, « I'impasse est 
faite sur les fonnes reelles de l'organisation materielle et sociale de l'espace » 5. 

Nulle part Ie territoire n'apparait comme objet d'enjeux sociaux ou support de 
pratiques sociales. Dans Ie debat de l'Assemblee, les representations spatiales 
decoulent de principes politiques, sans qu'apparaissent les fonctionnements terri
toriaux. 

L'auteur Ie montre bien dans Ie cas des villes : la notion de fonctions urbaines 
est per9ue, mais I'inscription territoriale de celles-ci est rarement prise en compte 
(p. 118). C'est la meme indifference au territoire reperee plus haut. Celui-ci n'est 
pense qu'en tennes de surface. D'ou une double consequence: la surface d'auto
rite d'une instance est simplement rapportee a la surface territoriale de son exer
cice; Ie centre - destine a recevoir Ie chef-lieu - n'est qu'un point geometrique, 
que Ie comite ne peut que deduire d'une delimitation prealable des frontieres 
departementaies. De plus, il ne dispose d'aucun autre critere d'attribution que la 
distance. Comment pourrait-il alors arbitrer les demandes de chef-lieu, face a une 
sollicitation urbaine proliferante? 

La seconde partie du livre est consacree a l'analyse de «Ia reaction locale», 
c'est-a-dire la mobilisation des interets urbains pour profiter au mieux de la redis
tribution des cartes administratives. Cette intervention massive (des milliers de 
lettres, memoires, rapports) qui va contribuer a amender considerablement Ie pro
jet de decoupage, est l'occasion d'analyser la maniere dont les notables locaux se 
representent Ie territoire et veulent l'organiser. 

L'argumentaire local use largement des « modeles confonnistes » reciamant la 
reconnaissance d'unites et de solidarites spatiales preexistantes sur lesquelles il 
conviendrait de calquer la distribution des equipements administratifs. La defense 
d'une identite territoriale, et d'interets bien compris, passe ici par la representa-

5. M.-V. OzoUF-MARIGNIER, « De I'universalisme constituant aux interets locaux : Ie debat 
sur la formation des departements en France (1789-1790) », Annales E.S.C., 41, 6, 1986, 
p. 1193-1213, citation p. 1201. 
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tion de criteres objectifs, pratiques ou materiels, susceptibles de la legitimer. A ce 
titre, on peut invoquer aussi bien l'homogeneite manifeste que la complementarite 
indispensable, c'est selon. On retrouve hi en bonne place les elements physiques 
ou naturels, qui off rent l'alibi de l'objectivite. La vision qui se degage est celIe 
d'un fort protectionnisme local, mais n'exclut pas la representation d'espaces 
polarises, de relations radiales, de fonctionnements spatialement differencies. Les 
villes n'hesitent pas Ii adapter Ii leur avantage les buts et les criteres officiels du 
comite. Mais si les notables usent et abusent des notions d'equilibre et de centra
lite, ils leur donnent toujours un contenu plus concret que ne Ie faisaient les depu
tes. Les differentes figures de la centralite (geometrique bien sur, mais aussi par
fois fonctionnelle) montrent bien que Ie discours local ne se cantonne pas dans 
des representations d'un territoire vu comme une simple surface pourvue d'unite, 
mais developpe des conceptions d'un espace centre, Ie seul qui puisse donner 
toute sa place aux realites urbaines. 

Les representations de la ville constituent la pierre de touche et l'essentiel de ce 
discours des notables. Plusieurs coexistent. Tantot dominent les conceptions 
honorifiques et culturalistes de la ville, lieu des elites et de l'urbanite bourgeoise: 
ses attributs sont presentes en termes de titres et de possessions. lci, comme Ie 
montre l'auteur, 

« Ie processus de legitimation mis en reuvre par la bourgeoisie urbaine pour appuyer sa 
revendication de commandement territorial passe par la reconnaissance et la designa· 
tion des elements de (son) patrimoine» (p. 206). 

Tantot s'expriment des visions plus fonctionnalistes centrees sur l'activite 
urbaine et son effet de croissance. L'economie urbaine, ses espaces polarises, ses 
reseaux de relations sont alors mentionnes. Au total, on peut etablir un partage 
entre, d'un oote, les cites dotees d'equipements administratifs anciens, qui 
plaident pour la reconnaissance de leur zone d'influence, et de l'autre, les villes 
fortes d'une activite productrice ou commerciale, qui veulent que Ie decoupage 
respecte les circuits economiques et les valorise en y superposant les limites d'un 
ressort administratif. 

Le tour de force de l'ouvrage est de reussir Ii degager les coherences et les prin
cipes implicites dans Ie maquis argumentaire de ces discours. Tous finalement 
contredisent les principes d'egalisation territoriale, de dispersion reguliere, defen
dus par Ie comite : favorables Ii la concentration, ils privilegient l'interet propre
ment urbain. lIs ne voient pas l'equipement administratif comme un service public 
mais comme un attribut urbain et une source de richesse. Ces textes 

« montrent surtout I'etonnante capacite de la bourgeoisie urbaine a faire valoir ses inte· 
rets [ ... ] Les villes, par la voix de leurs notables, s"imposent en tant qu'acteurs sociaux 
de I' organisation du territoire et elles apparaissent comme les principales interessees 
dans les transformations issues du nouveau decoupage » (p. 284). 

Mais deux choses frappent, qui laissent des questions ouvertes. La premiere 
tient au fosse qui separe Ie discours des deputes et celui des notables locaux. A 
l'Assemblee, malgre leur opposition, Ie comite et les deputes parlent Ie meme lan
gage: 
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« L'usage stereotype du determinisme spatial reunit departementaIistes et provincia
listes sur Ie terrain d 'une geometrie politi que indilferente Ii la realite des enjeux sociaux 
et territoriaux» (p. 293). 

Au contraire, les argumentaires locaux font reapparaitre l'espace concret des 
flux, des relations, des distances et des solidarites geographiques. Le hiatus peut-il 
s'elucider par une sociologie des acteurs comme Ie suggere M.-V. Ozouf? II 
semble fort que tous, deputes et representants des villes, appartiennent aux 
memes cercles de la notabilite 6

• Aussi peut-on penser que Ie critere qui les dis
tingue n'est pas social, mais reside dans Ie fait d'etre ou non membre d'une 
Assemblee a laquelle Sieyes a fait admettre que ses membres ne representaient 
pas leurs electeurs mais la nation tout entiere. Les notables, devenus deputes de la 
nation, ne sont plus tout a fait ce qu'ils etaient. lis ont en commun avec Ie comite, 
et a la difference de leurs collegues et amis des villes, I'appartenance a un lieu spe
cifique de debat, avec sa langue, ses procedures pariementaires, sa conscience 
«nationale», sa conception du service de I'interet general. 

La seconde question est I'extraordinaire ubiquite des argumentations urbaines. 
Tout et son contraire peut etre egaiement soutenu, pourvu que cela serve un plai
doyer pro domo dont Ie seul critere est l'efficacite politique. On peut, par exemple, 
observer des variations autour de deux figures : celle du conformisme qui veut que 
I'on maintienne une cite dans son role administratif ancien, ou bien que I'on fasse 
coi'ncider la nouvelle geographie administrative avec celle des echanges ... ; inverse
ment, d'autres villes, plus demunies, en appellent au volontarisme et developpent 
une logique de compensation, demandant qu'on les soutienne plutot que de lais
ser les concurrentes cumuler les equipements et les fonctions. II y a la comrne la 
mise en scene rhetorique de ce qu'il faut dire pour se faire entendre. M.-V. Ozouf 
signaie que ces plaidoiries sont ecrites pour etre audibles et recevables par 
l'Assemblee. Doit-on aiors tenir ces argumentations de circonstances pour une 
representation fidele des opinions sur I'espace? De quoi sont-elles representa
tives? Peut-etre la reponse se trouve-t-elle dans la mesure d'un eventuel ecart 
entre Ie discours local originel des communaures et sa «traduction» dans la 
langue de la Constituante par leurs porte-parole. Les interets caches des villes et 
des notables tiennent, bien sUr, a la sauvegarde de leurs pouvoirs politiques, mais 
il est peu probable que les sources existent pour dire plus. 

Le livre suggere, pour conclure, un bilan et un questionnement. 
Le resultat de cette bataille de la departementaiisation a ere une reussite evi

dente de la pression locale et urbaine (p. 302). Bien souvent, au lieu de tracer 
d'abord les limites des circonscriptions pour en determiner ensuite Ie chef-lieu (Ie 
centre geometrique) comme Ie voulait Ie comite, on a dessine les ressorts a partir 
de poles preaiablement choisis et ainsi eriges en «centres ». Si la demarche s'est 
ainsi trouvee inversee sous la pression des interets urbains, c'est que l'on deplace 
plus facilement les limites d'un ressort qu'une ville 7. 

6. B. LEPETIT, « L'echelle de la France », Annales E.S.C., 45, 2, 1990, p. 436. 
7. cr. 10., op. cit. supra n. 1, p. 204 : « Le conflit interurbain se deroule moins dans Ie 

cadre de limites territoriales qu'il ne se resout dans leur fIxation» ; voir aussi ibid., p. 114-
115. 
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La question est suggeree par Ie rapprochement avec l'ouvrage de R ·Lepetit. 
M_-V. Ozouf a montre que Ie comite se trouvait incapable d'arbitrer entre les 
villes, et qu'en outre les interets locaux reintroduisaient dans Ie debat les relations 
spatiales reelles. Or, Ie travail de delimitation effective, qui leur est abandonne de 
fait, s'opere finalement Ii l'echelle provinciale. La dimension nationale disparait 
de ces operations de micro-decoupage_ Cela signifie que dans les representations 
territoriales de la fin du XVIll

e siecle, l'espace reel ne peut etre saisi qu'li cette 
echelle locale, de fa<;on fragmentee : Ie reseau (urbain, administratif) est impense 
car « impensable », selon Ie terme de R Lepetit (p. 299), dont l'analyse rejoint ici 
totalement celIe de M_-V. Ozouf. Cette notion de reseau etant etrangere Ii l'outil
lage mental de l'Assemblee, Ie comite de division se trouve alors d'autant plus 
sensible aux pressions locales quand Ie principe geometrique et Ie postulat de la 
neutralite de l'espace se revelent peu operatoires. 

On Ie voit, l'ouvrage de M_-V_ Ozoufinvite Ii rediscuter la notion de conscience 
territoriale, au croisement de l'histoire, de la sociologie et de la geographie. Les 
manieres de voir sont toujours des fa<;ons de (se) penser, et les villes occupent une 
place centrale dans l'histoire des perceptions de l'espace_ 

B_ - FLUX ET RESEAUX 

1_ Les fonctionnements urbains_ 
Le livre de B. Lepetit n'est pas tant une histoire des villes fran911ises qu'une 

analyse des systemes urbains entre 1740 et 1840. Rompant avec la solide tradition 
monographique issue de la geographie regionale, il raisonne sur Ie territoire natio
nal tout entier. Changer d'echelle, c'est aussi changer de probleme, et faire passer 
au premier plan les denivellations spatiales, les effets de combinaison : « jamais 
une ville ne se presente sans l'accompagnement d'autres villes » (p. 15). L'arma
ture urbaine est ici consideree comme une forme d'organisation spatiale, un sys
teme, dont il s'agit d'analyser les modes de fonctionnement. 

La methode suivie presente deux caracteristiques : l'auteur inventorie les cri
teres permettant de constituer des distributions hierarchiques de donnees, et fait 
jouer entre elles ces series, etudiant par exemple les correlations de rang, Ii partir 
d'hypotheses testees et reformulees dans une confrontation permanente entre 
modeles formels et donnees empiriques; second trait original, ces hypotheses 
puisent leur matiere dans des analyses contemporaines des faits observes. B. 
Lepetit poursuit ainsi, Ii la fa<;on d'Emest Labrousse, Ie dialogue entre l'histoire 
quantitative et les economistes du temps. 

De prime abord, tout parait fixe. Passer de 18 Ii 21,5 % de citadins entre 1740 et 
1840 n'a rien de revolutionnaire, et Ie semis des villes n'a guere change entre 
Louis XV et Louis-Philippe: les ruptures sont Ii venir (ce seront I'industrialisation 
et l'exode rural). La carte des indices departementaux d'urbanisation en 1806 met 
en relief Ie nord-ouest du Bassin parisien, la bordure mediterraneenne et l'est 
alsacien (puis l'est du Massif central, l'axe garonnais, et l'ouest breton) : elle 
coincide avec la carte des richesses. De plus, la bordure mediterraneenne et la 
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France du nord-est, au-dela d'une ligne ~ Havre-Bale, oonnaissent une SUITe· 
presentation des petites villes (lSOO-3(}(}() habitants), oorrelipondant aux 20nes 
d'habitat groupe et de maillage administratif serre. (nv~ement, La surrepresenta. 
rion des metmpcles provinciales (plus de 10000 habitants) est peripherique et 
dessine des pDles plutot que des aires. Trente ans plus tard, Je tableau est peu dif
ferent (cartes p. 26 et p. 40). 

Paut-it parler d'une histoire immobile et se resigner Ii I'jdee d'une cemre bru
tale entre la cite preindustrielle et la ville industrielle, pwvoquce par des causes 
exterieures au systeme urbain? Pour l'auteur, il importe au contraire de ne pas 
rMuire Ie changement a sa dimension quantitative, ni deduire la permanence des 
fonctionnements de la similitude des configurations spatiales. L'hypDthese est que 
celles-ci durent au prix d'une modification de ceux-Ia, pn~cisement. Pour prouver 
Ie mouvement, derriere la stabilite, il faut donc passer de la geographie Ii I'econo
mie urbaine, et c'est ici qu'apparait tout Ii fait eclairante l'analyse des representa
tions et des theories de l'epoque. 

Au cours du XVIII" siecle, une nouvelle image urbaine emerge, ouverte, dyna
mique (chapitre II). ~s geographies de la France, comme les guides et plans de 
Paris, abandonnent l'ancienne representation de la «bonne ville» fiere de son 
passe glorieux et de sa richesse monumentale, enserree dans ses murailles, et 
decouvrent les fonctions urbaines par l'inclusion de l'economie dans la constitu
tion du fait urbain, auparavant essentiellement politique. On passe d'un raisonne
ment en termes de preponderance Ii une analyse en terme~ de role. ~ fonctionna
lisme supplante l'ancienne vision culturaliste, Ie nouvel imaginaire urbain, 
mecaniciste, fait leur place a l'industrie, aux activites d'echang(s et de service, qui 
sont autant de ressorts d'une ville-machine. 

L'analyse economique urbaine suit une evolution analogue; « du passe au 
present, du politique a l'economique, de l'immobililime au mouvement I) (p. 77). 
La ville devient une categorie pertinente eC dynamique de I'economie (chapi· 
tre m). Comme hloc de fal;t'¢\u-s PfQd\1ctifs, ~((e favQris~ (a division du travail 
(Smith), la cirCUlati()n des richt!sses (CQnolllac). Mals plus ~nCOre qu'a la rumen
siDn quantitative de I'accumulation ur!Jalnl:', l'eoonOmll:' politlque s'attache a ses 
effets qualitatifs, Ii son pouvoir multiplicateur (CantiUon) : la JuxtapDsitiDn des 
hDmmes, des richesses, des savoirs, engendre des effets de oompositiDn tels que Ie 
tDut est superieur Ii la somme des parties. Acceleration de I'echange, diffusiDn mi
metique des modeles de consommation; les interactions sociales fDnt de la ville Ie 
lieu d'une « a1chimie economique». La nouveaute reside, enlin. dans l'attention 
portee au territoire et Ii la dimension spatiale des circuits economiques, aux equili
bres comme aux denivellations geographiques : attention partagee par les mercan
tilistes et les liberaux, qui s'atTrontent precisement sur ce terrain. 

Cette sensibilite nouvelle aux fonctionnements economiques de I'espace bute 
cependant sur l'analyse des liaisons multipolaires et des relations de complemen
tarite entre les villes. On pense «semis» ou « armature» mais pas « reseau ». 
Quand les cites se preoccupent de la construction routiere, ce IJ.'est que pour cap
ter des flux d'echanges consideres comme exterieurs et indept:ndants d'elles. La 
route leur parait une chance a saisir, dans une simple logique de lieu d'etape, sans 
qu'affieure l'idee d'une organisation reticulee des chemins e( d'un reseau, routier 
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ou urbain. La thematique dominante reste celIe de la ville capitale en position de 
centralite et de commandement sur son territoire d'influence. 

Le debat de 1789-1790 sur Ie decoupage departemental montre bien que les 
elites citadines et I'analyse economique ont en commun cette vision ambigue ou 
inaboutie : la volonte d'accueillir les equipements du pouvoir, les revendications 
d'attribution de chef-lieu, oscillent entre la comprehension nouvelle des fonctions 
urbaines, et I'ancienne conception de la ville capitale. Cette demiere empeche 
encore la pensee du reseau. II faut attendre les annees 1840 pour que celle-ci 
emerge veritablement, au prix d'un nouveau detour (chapitre x). 

En effet, la ville - et Ii plus forte raison I'idee d'un reseau urbain - «dispa
rait» de I'horizon de I'economie politique au debut du xix" siecle. Chez les clas
siques, la ville n'est plus qu'un milieu, Ie lieu neutre de I'accumulation des fac
teurs de production; elle ne genere que des effets de masse. L'economie politique 
Iiberale, peu soucieuse des interactions sociales, reduit I'economie Ii un processus 
de production des marchandises par les marchandises : la question urbaine dispa
rait avec la question sociale. De meme, la pensee spatiale de la ville s'efface 
devant Ie postulat d'un territoire national homogene et neutre, d'une equivalence 
des fonctionnements Ii I'interieur des frontieres. Ce n'est donc pas chez les econo
mistes, mais bien plutot chez les ingenieurs et les socialistes utopiques, les saint
simoniens (ce sont souvent les memes), que I'on retrouve une attention portee aux 
phenomenes de composition sociale et Ii la configuration fonctionnelle de I'espace 
economique. Le primat qu'ils accordent Ii la circulation, Ii I'articulation des voies 
de transport, bref Ii I'optimalite de la desserte comme moyen de donner de I'unite 
Ii un territoire heterogene, amene les collaborateurs de Jean Reynaud et de I'Ency
clopedie nouvelle aux premieres representations reticulees de I'espace et du sys
teme urbain, approchant d'une hierarchie des «places centraIes ». En somme, en 
essayant d'articuler flux et Iieux, en ajoutant les voies de communication au vieux 
schema des villes capitales, les ingenieurs anticipent sur la theorie de Chris taller 
(p. 391). Le reseau est enfin devenu pensable. 

Le second axe du travail de B. Lepetit consiste alors a refaire, dans I'ordre des 
fonctionnements reels, Ie chemin parcouru dans I'ordre des representations. 
Qu'en est-il donc du systeme urbain fran~s avant et apres la Revolution? ou et 
comment Ie « reseau » est-il effectif? 

Les armatures urbaines pre-industrielles sont communement decrites selon 
deux modeles. Le preinier, «maritime », designe les villes engagees dans les 
reseaux du Grand Commerce ; cette « intemationale » des cites marchandes obeit 
Ii une logique des flux. Le second, « continental », juxtapose des aires de domina
tion territoriale, une marquetterie de «pays» gouvemee par une logique des 
stocks (de production, d'equipements). Les schemas traditionnels decrivent la 
coexistence de ces deux modes d'urbanisation, dans Ie temps et dans I'espace : 
principe de marche d'un cOte, principe administratif de I'autre_ On debouche au 
mieux sur une typologie simplifiee des moteurs de la croissance des villes sous 
l'Ancien Regime. Le systeme urbain se voit denier toute capacite structurante 
propre, son evolution ne peut etre qu'imposee de I'exterieur. 

A I'oppose, la demarche de B. Lepetit part des effets de composition nes du 
systeme urbain lui-meme (chapitre IV). II constitue 29 indicateurs (fonctions admi
nistratives, d'echange, de production) pour etablir la hierarchie fonctionnelle de 
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309 villes fran~ses (en partant des 215 villes comptant plus de 200 baptemes 
annuels vers 1780, soit au moins 5600 habitants). L'analyse factorielle des corres
pondances revele la combinaison de ces indicateurs fonctionnels, et debouche sur 
trois conclusions : 

l. Au sommet de l'armature urbaine d'Ancien Regime, capitales territoriales et 
metropoles marchandes ne forment pas deux systemes separes : Ie schema dua
Iiste est invalide. 

2. L'agregat de fonctions qui definit la «ville d'Ancien Regime» montre 
qu'aucun c1assement des cites ne permet de les distinguer par une activite domi
nante : les trois sous-ensembles fonctionnels (equipements du pouvoir, echange, 
production) se recouvrent. Le dernier, cependant, joue un role mineur : l'activire 
manufacturiere ne constitue pas un principe organisateur de la hierarchie urbaine. 
Au contraire, les fonctions administratives (et cuiturelles) occupent une place cen
trale. La hierarchie fonctionnelle revele donc une archeologie des equipements du 
pouvoir lentement sedimentes. A son sommet, a cOte des capitales et metropoles 
deja citees, la distribution spatiale des « villes d'Ancien Regime» retrouve la geo
graphie des « bonnes villes» du XVIe siecle, soit Ie creur du royaume, les villes 
relais du pouvoir d'Etat: « L'administration territoriale semble tout emporter 
avec elle » (p. 157). 

3. Le c1assement des cites selon les trois criteres de population, richesse, et 
fonctions, fait ressortir a la fois une coherence, previsible, et la complexite regio
nale des modes d'organisation de I'espace, a travers deux distributions: la pre
miere distingue les villes les mieux dotees dans l'ordre fonctionnel, surtout ras
semblees dans un large Bassin parisien, des cites aux fonctions plus etroitement 
specialisees, dont la localisation est peripherique et touche des regions fortement 
urbanisees (Nord, Aisace, est du Massif central, bordure mediterraneenne); la 
seconde oppose Nord et Sud: les villes « riches» du Bassin parisien et des 
Aandres, mieux c1assees au rang economique que demographique, se distinguent 
de celles du Midi et du Massif central, dont Ie rang demographique l'emporte. 
« On Ie savait, la France d' Ancien Regime est plurielle » (p. 170). 

Mais la Revolution redistribue les cartes. Le recul provisoire de I'urbanisation 
n'est pas uniforme: un mouvement de pivot s'opere au detriment des grandes 
villes et au profit des petites. Surtout, la reorganisation du pouvoir administratif, 
avec la creation des departements, acheve de fixer durablement une nouvelle dis
tribution des cites (chapitre VI). Pour les villes du sommet de la hierarchie, bien 
sur, Ie c1assement fonctionnel initial pese, avec une prime a la position acquise. 
En dec;:a, on constate, entre l'ancienne et la nouvelle armature administrative, une 
relative equiprobabilite de promotion des cites. Mais quand il y a promotion, il 
s'agit toujours de villes mieux placees au plan economique ou demographique 
que fonctionnel, comme si s'operait un ajustement, une adaptation retardee, de 
I'armature administrative par rapport aux hierarchies economiques ou demo
graphiques. Condition necessaire, mais pas suffisante en verite, car la promotion 
n'est pas systematique. Les ajustements ne sont donc que partiels et localises; « la 
nouvelle carte administrative n'est pas Ie reflet des hierarchies economiques ou 
demographiques » (p. 237). 
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Mais la modification du reseau fonctionnel sous la Revolution est bien cause du 
developpement differencie des cites. En effet, une fois la redistribution operee, les 
mecanismes anciens peuvent a nouveau jouer. 

On constate notamment que les villes promues en 1790 connaissent une crois· 
sance plus forte que les autres : il ne s'agit pas d'un effet-taille, car Ie phenomene 
touche surtout les villes moyennes (5700 a 11000 habitants), mais bien de la 
consequence de l'accession au rang de chef-lieu. C'est que dans cette periode de 
stabilisation economique et politique, entre Revolution et industrialisation, 
l'administration de I'Etat s'avere un principe organisateur de l'armature urbaine et 
l'un des moteurs de la croissance des villes. A I'evidence, la reforme administra
tive ne fait donc que generaliser des fonctionnements anciens. La presence des 
equipements du pouvoir entraine celie de categories sociales bourgeoises et ren
tieres, porteuses de comportements culturels et de modeles de consommation imi
tes des ci-devant privilegies. Ces notables font des villes petites et moyennes deve
nues chefs-lieux autant de capitales d'Ancien Regime au petit pied, soucieuses 
d'inscrire dans la pierre leur preeminence regionale (chapitre VII). Ainsi, Ie vieux 
saisit Ie neuf; la nouvelle distribution spatiale des administrations diffuse dans 
I'espace et perennise dans Ie temps Ie mode de fonctionnement ancien de la ville 
capitale. 

De la meme fa~n, la construction routiere produit les memes effets que sous 
I'Ancien Regime: elie redouble les configurations geographiques existantes (cha
pitre VIII). Parce qu'elle est fragmentee en tron~ns, selon une logique des axes et 
non de reseau, parce que les routes ne sont pas con<;:ues comme un systeme arti
cule et autonome, alors celles-ci ne peuvent etre que Ie deca1que d'un autre sys
teme, l'armature urbaine; encore une fois, Ie nouveau se coule dans l'ancien. 
Apres comme avant la Revolution, la hierarchie administrative determine l'impor
tance et l'ordre d'avancement des travaux routiers. 

Cependant, tout n'est pas que reproduction du meme. L'amenagement routier, 
comme la r{:forme administrative, ne jouent pas egalement dans Ie temps et dans 
l'espace; ils s'appliquent a des ensembles varies, au passe different. Des deca
lages, des denivellations operent, se combinent, aboutissent a des differenciations 
nouvelles. Entin, il importe de ne pas s'en tenir aux seuls processus de duplication 
des equipements. Pour apercevoir la nouveaute veritable, il faut passer des equi
pements aux flux, et des flux aux modes de fonctionnement. On verra alors que la 
route, quoique calquee sur des configurations preexistantes (l'ancien reseau du 
xvme siecie, et la nouvelle armature administrative), les subvertit en meme temps, 
en les dotant d'un contenu relationnel nouveau: Ie neufn'habite pas l'ancien sans 
Ie travailler. 

Pareil processus n'est cependant pas general, ni uniformement realise. Pour 
confirmer l'hypothese de fonctionnements evolutifs et differencies selon les 
regions, B. Lepetit recourt a plusieurs indices, qui foumissent la matiere de tests 
successifs, comme l'examen du mouvement d'uniformisation des prix du ble, plus 
fort et plus precoce dans la France du nord (chapitre IX). Mais retenons Ie plus 
original: l'analyse du processus de diffusion dans Ie tissu urbain d'une innova
tion, les caisses d'epargne, entre 1818 et 1848. Une ligne Nantes-Besan~n par
tage alors nettement Ie territoire. Au Nord, la vague des creations de caisses 
d'epargne est plus precoce, plus ample, plus rapide; la precocite de la novation 
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est independante de la place des villes dans l'annature urbaine et dans la hierar
chie fonctionnelle ; I'adhesion des bourgeoisies locales est plus active, la diffusion 
sociale du phenomene plus profonde. Au contraire, au Sud, la diffusion est retar
dee, plus lente et plus incomplete; elle penalise particulierement, panni les villes 
moyennes, les cites sous-equipees; les elites, comme la population, sont plus reti
centes. Bien sur, ce partage renvoie aux inegalites dans Ie developpement econo
mique et I'urbanisation, mais aussi a l'intensite des relations, a la capillarite des 
ramifications regionales. L'avance du Nord suppose a la fois une intensite des liai
sons interurbaines, la circulation plus facile et en tous sens de l'infonnation, une 
meilleure receptivite des societes urbaines. Le retard a innover du Sud revele un 
plus grand cloisonnement de I'espace. Bref, la France du nord et du Bassin pari
sien connait deja un fonctionnement en reseau, quand Ie Midi demeure un espace 
statique, fait de la juxtaposition de capitales et de petits pays. Au Sud, l'organisa
tion ancienne de l'espace domine encore, plus sensible aux cloisonnements et aux 
hierarchies: les denivellations y sont plus fonction du nombre des equipements 
fixes que de l'intensite des flux de relations. En 1840, les reseaux, Ie systeme des 
« places centrales», sont au Nord, les annatures, Ie semis des «capitales», au 
Sud. 

Aussi I'auteur propose-t-it un nouveau critere pour reperer les seuils « a partir 
desquels tout tendrait a se transfonner de soi-meme», selon la fonnule de 
F. Braudel : non pas Ie taux d'urbanisation, mais Ie mode d'organisation fonction
nel du systeme urbain. En de~ du fonctiotmement en reseau, point de trans
fonnation, mais la reproduction des desequilibres, 

Pour Ie lecteur entraine dans l'epaisse futaie d'un imposant appareit statistique, 
la sente est escarpee, mais au bout du chemin, Ie sommet revele un horizon neuf. 
Ce livre n'est pas un livre en plus, a ajouter dans la longue bibliographie de I'his
toire urbaine fran9aise. Son approche, globale, serielle, novatrice, constitue un 
important tournant historiographique. Retrouvant I'echelle nationale 8

, it semble 
indiquer Ie tenne du cycle des gran des monographies qui ont marque les trente 
dernieres annees. II rehabilite Ie travail hypothetico-deductif, par lequell'historien 
invente, pour chaque test, la source particuliere susceptible de verifier ou non 
l'hypothese, en evitant soigneusement la tautologie. 

France du nord contre France du sud: constat certes deja ancien. Mais la 
demonstration est ici totalement renouvelee, et l'hypothese prouvee de fa~n ine
dite. Desonnais, on ne parlera plus de la ligne Saint-Malo-Geneve comme aupa
ravant. 

2. Foires et marches. 
L'ouvrage de D. Margairaz, consacre aux reseaux du commerce periodique, 

presente plusieurs points communs avec Ie precedent: meme reexamen de certi-

8. On peut regretter que I'auteur explicite peu la pertinence de I'echelle nationale 
pour l'analyse des systemes urbains avant Ie XIX' siecle. Le decoupage territorial peut en elfet 
etre conteste : les villes de l'Est sont-elles plus [ran~ises que rhenanes? Et celles du Nord, 
flamandes ? Ainsi la these de Philippe GUIGNET, Le Pouvoir dans fa ville au XVlIl' siecle, Paris, 
E.H.E.S.S., 1990, est une « etude comparative de part et d'autre de la [rontiere " gallo
beige" ». L'argument aurait merite plus ample discussion. 
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tudes anciennes, meme souci de comprendre des fonctionnements derriere les 
armatures, d'y saisir la dialectique du vieux et du neuf. 

Dans l'historiographie, la cause semblait entendue. A la suite de Turgot, la foire 
etait identifiee a l'archaisme, aux privileges et a la protection reglementaire de 
l'Etat monarchique. Au contraire, Ie marche, fonctionnant dans une aire res
treinte, avec une plus grande frequence, mieux insinue dans Ie tissu economique 
local, etait per~ comme la reunion naturelle des vendeurs et des acheteurs. II 
etait donc logique, selon ces vues traditionnelles, qu'au toumant du XVIII

e et du 
XlX

e siecle, l'essor du commerce et de la liberte ait fait decliner les foires, au profit 
des marches. Cette evidence apparente reposait en fait sur deux postulats ; l'equi
valence fonctionnelle des deux reunions, et l'assimilation de la foire au dirigisme 
economique. 

L'auteur balaie ces deux idees reyues, en examinant Ie reseau des foires et des 
marches entre 1780 et 1820, a un moment ou la Revolution reorganise l'espace 
administratif et economique. 

Les enquetes de l'an II dessinent Ie tableau d'avant 1789; 4 264 places 
foraines, connaissant en moyenne 4 reunions annuelles; 2 446 marches, Ie plus 
souvent hebdomadaires. La France des foires est celie de l'Ouest, du Massif cen
tral et de la Bourgogne, des axes garonnais et Rhone-Alpes, et les plus fortes fre
quences coincident avec les plus hautes densites. II s'agit Ie plus souvent des 
zones d'habitat disperse, peu prosperes. Moins contrastee, la carte du semis des 
marches met en relief Ie Nord-Ouest, l'Ouest atlantique, la Garonne, et une cou
lee de la Bourgogne au Gard. On n'aperyoit ni correlations ni oppositions entre 
les zones de fortes densites en foires ou en marches; mais leur mode de disper
sion est different; alors que la distribution des places de marche est assez regu
liere (4 a 5 par district), les lieux de foire presentent une forte agregativite. 

On peut enfm degager deux schemas de repartition; un modele « en nebu
leuse », autour des bourgs bien desservis et dotes de pouvoirs administratifs ou se 
tiennent les deux types de reunions, comme par exemple en Normandie; un 
modele en « semis disperse », moins hierarchise, dans des zones a faible taux 
d'urbanisation, d'habitat tres disperse, bien mieux dotees en foires qu'en mar
ches ; dans Ie Massif central, des localites de moins de 2 000 habitants, mal des
servies et peu equipees, accueillent ces foires « rurales ». 

Au total, malgre des tests repetes, les modeles statistiques de dispersion spa
tiale empruntes aux geographes ne degagent aucune structure regionale type. II 
faut s'y resigner; l'organisation du semis de ces institutions pluri-seculaires 
resulte de la longue sedimentation des creations successives, et doit plus au cycle 
annuel (agro-pastoral, social, religieux) des celebrations et rassemblements collec
tifs qu'a une rigoureuse rationalite economique. On ne peut pas parler d'un « sys
teme » des foires. 

La Revolution accelere et amplifie Ie mouvement de multiplication des re
unions constate a la fin de l'Ancien Regime (mais qu'en etait-il avant ?). Apres 
Thermidor et l'abolition du Maximum, on observe a la fois un eparpillement des 
centres forains, par des creations nouvelles, et une augmentation de la frequence, 
ou un allongement de la duree, dans les chefs-lieux de canton que la Revolution a 
dotes de nouvelles fonctions administratives. L'essor des marches est plus lent, et 
pour l'essentiel plus tardif, posterieur a 1830. 
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Tel constat montre l'importance de la reevaluation historiographique operee 
par l'ouvrage, dont on peut regretter toutefois qu'il ne prolonge pas l'analyse plus 
avant, jusqu'au point ou d'autres etudes prennent Ie relais 9

• 

La seconde partie examine les fonctions des differentes reunions commerciales. 
Les marches, dont la vocation est d'approvisionner en subsistances des commu
nautes deficitaires (villes, villages proto-industriels) ont une periodicite rappro
chee, souvent hebdomadaire, du fait de la nature des produits mis en vente: des 
denrees fraiches et perissables, ou qui necessitent un approvisionnement regulier, 
comme les grains que les pauvres n'ont pas les moyens d'acheter en gros. Lieux 
du ravitaillement domestique, ils sont un espace feminin, quand la foire est au 
contraire affaire d'hommes. 

La plupart des foires sont avant tout agricoles : aux trois quarts etablies dans 
des communes de moins de 2 000 habitants, les foires d'apport pour les bestiaux, 
de matieres premieres agricoles, de denrees non perissables, sont bien adaptees a 
la mise en marche de produits saisonniers, qui supportent un temps de stockage. 
Elles servent aussi a s'approvisionner en objets fabriques et a recruter de la main
d'reuvre. 

Les foires de marchandises 10 connaissent de notables transformations. La vente 
au detail, et donc la presence des simples consommateurs aux cOtes des profes
sionnels, se developpe, tandis que Ie taux d'invendus augmente, traduisant non 
pas un recul des ventes, mais un accroissement et une diversification des produits 
portes en foire : on propose de plus en plus de produits, notamment de mercerie, 
bonneterie et bijouterie, exterieurs a la region; l'offre s'elargit, incitant a multi
plier les consommations a la mode, fftt-ce dans des qualites inferieures. Parallele
ment, les foires servent de plus en plus au drainage et a la mise en marche de la 
part de la production la plus fragile ou la plus archaique, et surtout la plus disper
see. Les productions de petit debit, les qualites secondes, peuvent ainsi s'inserer 
dans les circuits de commercialisation. 

Acculturation a de nouveaux comportements consommateurs, drainage 
commercial plus profond : la foire contribue de ces deux manieres a la penetra
tion de l'economie de marche dans les campagnes. 

La reside l'enjeu essentiel, a la fois economique et politique, de la multi
plication des assemblees commerciales, longtemps et a tort presentees comme 
decadentes ou incongrues. Dans une demiere partie, D. Margairaz montre que 
celles-ci sont au contraire reclamees avec force par les communautes villageoises, 
qui y voient un instrument de developpement economique et de desenclavement. 

Pour la masse des petits producteurs et des consommateurs, la foire est une 
reponse appropriee aux conditions du marche : production dispersee, non norma-

9. B. LEPETIT, op. cit. supra n. I, p. 336, presente la carte des foires en 1850. Voir aussi, ID., 
«Les formes d'integration des carnpagnes a l'economie d'echange dans la France pre· 
industrielle : Ie semis des foires », in N. BULST, J. HoocK, F. IRSIGLER, Bev6lkerung, WirtschaJt 
und GesellschaJt, Treves, Aunthal Verlag, 1983, p. 169·190. 

10. Initialement,« la foire est un instrument commercial au service des producteurs et des 
marchands, qui assure une fonction de drainage et de redistribution d'une production 
consommee pour partie en dehors de la province. Elle est un relais qui rayonne au-dela de 
I'espace regional» (p. 110). 
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lisee, soumise Ii de nombreuses variations des qualites et des quantites. Dans ces 
conditions, Ie consommateur a interet au regroupement de l'offre, qui facilite son 
approvisionnement et soumet les produits Ii la concurrence, sur la place mar
chande. Symetriquement, les petits producteurs souhaitent accecter eux-memes au 
marche, pour echapper au monopole du marchand-fabricant ou de l'intermediaire 
unique. 

Contre la tyrannie du marchand roi, tous revendiquent donc la mise en place 
d'un reseau de distribution pertinent, qui mette Ii disposition les circuits de drai
nage propres Ii mieux valoriser la production, qui opere un ajustement de l'offre et 
de la demande dans la verite des qualites. Grande illusion, en fait, que celie du 
marche concret, OU la presence physique des marchandises serait garante de la 
formation d'un « juste prix» parce que chacun, enfin, serait instantanement 
informe des quantites et des qualites. Mais quelle autre defense invoquer, quand 
l'ancienne fiction d'un pouvoir nourricier protegeant ses peuples a ete balayee par 
l'ideologie liberale? La taxation populaire, pendant la Revolution, a ete l'ultime 
manifestation, et l'ultime defaite, de cette « economie morale ». La liberte econo
mique etant un fait desormais admis, on reclame alors les moyens de l'exercer, 
c'est-li-dire la mise Ii egalite de tous les agents ll. 

Au sommet de I'Btat, on rencontre Ie meme souci, et la meme illusion. En 
acceptant de nombreuses creations de foires (ou de marches), les autorites se 
montrent soucieuses de favoriser la mise en place de canaux de distribution 
denses et adaptes aux conditions de circulation, tout en recherchant une reparti
tion rationnelle des reunions dans l'espace et dans Ie temps. II s'agit en fait, au 
nom de conceptions proches du « liberalisme egalitaire »12 de promouvoir sans 
trop de dommages l'integration, Ii l'economie liberale ouverte, des categories 
sociales mal armees pour y faire face : mettre Ie marche Ii la portee et au setvice de 
tous, eviter que les plus faibles ne soient lamines. 

L'illusion consiste Ii croire que Ie marche concurrentiel transparent des liberaux 
puisse jamais exister concretement, realisant la mise Ii egalite de tous les agents, 
eliminant toute speculation et coalition. Mais ce mythe trace un programme poli
tique et fonde en raison la conception d'un « Btat organisateur », ni purement 
liberal, ni reglementariste, mais garant des conditions egales de l'exercice de la 
liberte. 

L'ouvrage invite ainsi Ii sortir enfin les etudes d'histoire economique du vieux 
debat liberalisme/dirigisme; il autorise une comprehension renouvelee des poli
tiques economiques, au tournant des XVIII

e et XIX
e siecles. Cette demarche 

converge avec les recherches recentes sur les « attentes » des milieux de l'entre
prise et du commerce en matiere d'institutions, menees par l.-P. Hirsch 13. 

11. « Le marche physique est l'ultime tentative de controle par Ie petit producteur et Ie 
consommateur de mecanismes commerciaux qui lui echappent », selon G. Wackerman, cite 
p.2I8. 

12. Sur ce concept, voir Simone MEYSSONNIER, La Balance et I'horloge. La genese de la 
pensee Iiberale en France au XYlll' siec/e, Montreuil, Ed. de la Passion, 1989. 

13. Travaux menes dans Ie cadre de I'U.RA. 1020-C.N.RS. Ii I'Universite Lille-III; voir 
Jean-Pierre HIRSCH, Les Deux rives du commerce, Paris, Ed. de I'E.H.E.S.S., Ii paraitre. 
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La demonstration est completee par trente pages de cartes, dont on peut regret
ter qu'elles ne soient pas plus abondamment commentees ; la bibliographie n'aide 
guere Ie lecteur a s'orienter, alors qu'il per\Xlit precisement l'ampleur du renouvel
lement historiographique opere ici. 

Plusieurs pistes sont en eiIet tracees, invitant a de nouvelles recherches. Com
ment etudier les relations qu'entretiennent les reseaux du commerce periodique et 
celui des routes? On rejoint ici les remarques de B. Lepetit sur les denivellations 
regionales des prix: s'il est acquis que la reduction des disparites des prix du ble 
au XIX

e siecie est anterieure au developpement des chemins de fer, la question des 
roles respectifs de la route et des circuits de distribution reste ouverte. La seconde 
piste concerne les structures commerciales propres a l'activite proto-industrielle. 
On comprend bien que les petits producteurs revent d'acceder eux-memes au 
marche, pour echapper a l'emprise des marchands fabricants. La revendication 
d'un reseau dense et rationnel de commerce periodique apparait alors comme Ie 
« contre-modele de la proto-industrialisation, c'est-a-dire de I'alienation du pro
ducteur» (p. 234). Mais pour bien montrer combien cet espoir est vain, ne 
conviendrait-il pas de mieux decrire les circuits reels, les degres de I'emprise 
commerciale, qui varient selon les regions, les produits, selon qu'il s'agit de Kauf
ou de Verlag-System? L'ouvrage pose enfin la difficile question de l'emboitement 
des espaces commerciaux: comment reconstituer les articulations complexes 
entre les echelles locale, regionale, nationale, internationale, qui ne se super
posent pas de fa~n concentrique? Cela suppose, au-dela des armatures commer
ciales et de leur distribution spatiale, de restituer les trajets que suivent les pro
duits. 

Le travail tres stimulant de D. Margairaz invite finalement a tenter de mieux 
definir les consequences du phenomene de proto-industrialisation sur les modes 
d'organisation economique et commerciale de l'espace franr,:ais. 

L'espace, Ie commerce, l'Etat, avec a leur confluence, les figures de la ville: 
l'articulation nouvelle de ces thematiques ouvre un champ de recherches fecond. 

Philippe MINARD, 
U.R.A. 1020 C.N.R.S.-Lille-III 

et Fondation Thiers. 




