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RAPPORT SUR LES ENQUETES D'ANTHROPOLOGIE URBAINE 

1. PrÃ©ambul 

Proposer un b i l a n  p rov i so i re  des enquÃªte d 'anthropologie  urbaine 
r Ã © a l i s Ã ©  en France s e  heur te  Ã de nombreuses d i f f i c u l t Ã © s  d ' o r d r e  Ã 

l a  f o i s  p ra t ique  e t  thÃ©oriqÃ¼ q u ' i l  e s t  nÃ©cessa i r  d 'exposer  en prÃ© 
ambule. 

 objet meme de 1-'anthropologie urbaine r e s t e  mal d Ã © f i n i  chacune 
des deux composantes de c e t t e  d6nomination f a i s a n t  problÃ¨me Le terme 
d 'an thropologie ,  t o u t  d  'abord, marque nettement l a  f i l i a t i o n  de c e t t e  
nouvelle sous-d isc ip l ine  avec l a  d i s c i p l i n e  mgre, qu i  e s t  l ' e t h n o l o g i e  
( l e s  d i scuss ions  s u r  1 'adÃ©quat io  des  termes ethnologie  ou anthropolo- 

g i e  sont  i c i  ho r s  de propos, e t  dans l a  s u i t e  de ce t e x t e  nous convien- 
drons de l e s  t e n i r  pour synonymes). Cependant, l e s  r appor t s  avec l a  

soc io log ie  r e s t e n t  t r Ã ¨  mal d Ã © f i n i s  Cer ta ins  chercheurs n ' o n t  jamais 
admis l a  sÃ©para t io  e n t r e  ethnologie  e t  soc io logie  ; t a n t  que l ' e t h n o -  

l o g i e  se  p r a t i q u a i t  Ã peu prgs  exclusivement en t e r r a i n  exotique ou 
r u r a l ,  l e  dÃ©ba r e s t a i t  assez a b s t r a i t .  Mais l ' a r r i v Ã ©  des ethnologues 

s u r  l a  scÃ¨n du monde moderne e t  urba in  l e  pose avec davantage d ' acu i -  
t Ã ©  

Une rÃ©pons commode c o n s i s t e r a i t  Ã cons idÃ©re comme r e l e v a n t  de 

l ' an th ropo log ie  urbaine tous  l e s  travaux, e t  eux s e u l s ,  qu i  sont  rÃ©a 
l i s Ã ©  sous c e t t e  Ã © t i q u e t t e  O r ,  c e t t e  s o l u t i o n  e s t  i .c i  inadÃ©quate 

1 1 i n t e r p & n 6 t r a t i o n  des deux d i s c i p l i n e s  Ã © t a n  pour l ' i n s t a n t  a u t a n t  

i n s t i t u t i o r m e I l e  que conceptuel le  : par  exemple, l e s  a r t i c l e s  concer- 
nant l e  domaine urba in  qu i  sont  pub l iÃ© par  des revues d 'e thnologie  
(pa r  exemple Ethnologie --- franÃ§aAse son t  t r Ã ¨  fr6quemment dus Ã des 

sociologues.  Une l i s t e  de 369 t ravaux a  Ã © t  proposÃ© sous l e  t i t r e  
"Ethnologie dans l a  v i l l e  : une b ib l iographie  i n d i c a t i v e "  ( A .  Morel, 
Terra in ,  3, 1984) : seule  une t r Ã ¨  f a i b l e  p a r t  d ' e n t r e  eux rÃ©pon aux 

c r i t Ã ¨ r e  de l ' enquÃª t  ethnologique (qui  se ron t  p rdc i sÃ© p lus  l o i n ) .  

On peut  cependant penser que c e t t e  s i t u a t i o n  e s t  pa r t i e l l ement  due 
au c a r a c t Ã ¨ r  t r Ã ¨  rdcent  de l a  d i s c i p l i n e ,  e t  par  consÃ©quen Ã l a  



r a r e t Ã  des  l i e u x  i n s t i t u t i o n n e l s  ( l a  c r Ã © a t i o  d 'un  Laboratoire  du 

C . N . R . S .  d a t e  de c e t t e  annÃ©e e t  il n ' e x i s t e  aucune revue s p Ã © c i a l i s Ã © e  
1 Ceci n a  d ' a i l l e u r s  pas seulement des incidences s u r  l e  repÃ©rag des 

travaux d 'an thropologie  urbaine par  rapport  aux travaux de soc io logie ,  

mais Ã©galemen pa r  rapport  aux travaux ethnologiques en  gÃ©nÃ©ra Il 

y a longtemps que des ethnologues ont r e fusÃ l ' e thnocent r i sme inversÃ 
que t r a d u i s a i t  l ' i d e n t i f i c a t i o n  de l ' e t h n o l o g i e  avec l ' Ã © t u d  des s e u l e s  
c u l t u r e s  exot iques ,  sans pour au tan t  que l e u r s  travaux a i e n t  Ã © t  bap- 
t i s Ã ©  de l ' Ã © t i q u e t t  anthropologie urbaine.  Un exemple concret  montre- 
r a  l a  d i f f i c u l t Ã  de recenser  l e s  chercheurs e t  de r epÃ©re  l e s  travaux 
qu i  e n  r e l Ã ¨ v e n t  Parmi l e s  330 personnes, membres en 1983 de l 'Associa-  
t i o n  f r a n Ã § a i s  des anthropologues ( su r  un t o t a l  de 636),  q u i  possÃ©daien 
une for2mation ethnologique ou sociologique e t  d Ã © c l a r a i e n  avo i r  une 
s p Ã © c i a l i s a t i o n  l ' an thropologie  urbaine n ' e s t  mentionnÃ© que 17 f o i s ,  
s o i t  approximativement dans 5 % des c a s  (source : Annuaire de ~ ' A . F . A .  ) .  
Une v Ã © r i f i c a t i o  rapide  f a i t  cependant appara f t r e  que d ' a u t r e s  person- 
nes,  parmi c e l l e s  ne c i t a n t  pas l ' an th ropo log ie  urbaine,  ava ient  d Ã © j  
Ã l e u r  a c t i f  des t ravaux dans ce domaine : Ã n o t r e  connaissance, p lus  
d 'une d i z a i n e  d ' e n t r e  e l l e s  ava ient ,  antÃ©rieuremen Ã 1983, p a r t i c i p Ã  

5 l ' a t e l i e r  " ~ n t h r o p o l o g i e  urbaine" du Colloque de 1 'A.F.A. , 1981),  
ou s e  son t  a f f i l i Ã © e  depuis Ã une Ã©quip de recherche s p Ã © c i a l i s Ã ©  
Cet te  observat ion  f a i t  r e s s o r t i r  l a  fonc t ion  de c r i s t a l l i s a t i o n  d'une 
demande l a t e n t e  que rempl i t  l a  formation d 'Ã©quipes e t ,  p lus  gÃ©nÃ©ral  

ment, 1 ' e f f e t  "boule d-e neige" que produi ra  vraisemblablement 1 ' acc ro i s -  
sement des  moyens dans ce domaine. 

Quant au second Ã©lÃ©me de l a  dÃ©nominatio d 'anthropologie urbaine,  
il pose Ã©galemen bien des problÃ¨me (pa r  exemple : Ã p a r t i r  de quel-  
l e  dimension une concent ra t ion  d ' h a b i t a t i o n s  dev ien t -e l l e  une v i l l e  ? 

e t  il f a u d r a i t  Ã©galemen envisager  l e  phÃ©nomÃ¨ des v i l l e s  n o u ~ l e s ,  ou 
l e s  phÃ©nomÃ¨nesdi pos t -urba ins) .  Plus gÃ©nÃ©ralemen on observera que 
l a  sous -d i sc ip l ine  occupe un s t a t u t  t o u t  Ã f a i t  Ã p a r t  parmi l e s  a u t r e s  
sous -d i sc ip l ines  anthropologiques : e l l e  ne c o n s t i t u e  en e f f e t  n i  une 
s p Ã © c i a l i s a t i o  s u r  l a  base d 'une a i r e  gÃ©ographique n i  une s p Ã © c i a l i s a  
t i o n  s u r  un o b j e t  p a r t i c u l i e r  (on v e r r a  que tous  l e s  thÃ¨me de l ' e t h n o -  
l o g i e  c l a s s i q u e  peuvent e t r e  Ã © t u d i Ã  dans l a  v i l l e ) ,  n i  une s p Ã © c i a l i  

s a t i o n  en  tank q u ' i n t e r f a c e  avec d ' a u t r e s  d i s c i p l i n e s  (ethnosciences,  



e thno l ingu i s t ique ,  e t c . )  : d'une c e r t a i n e  maniÃ¨re on peut 

s i  l ' an th ropo log ie  urbaine peut  @ t r e  fondÃ© thÃ©oriquement 
s e  demander 

e t  s i  son 
ex i s t ence  n ' e s t  pas due, eyant t o u t ,  Ã des c r i t g r e s  de commoditÃ : l a  

n Ã © c e s s i t  de d i spose r  d'une Ã © t i q u e t t  pra t ique  pour a f f i rmer  l ' e x t e n s i o n  

du champ de l ' e t h n o l o g i e  hors  de s e s  t e r r a i n s  h a b i t u e l s .  

On observe en. e f f e t  que ce q u i  a  conduit  des ethnologues ve r s  l ' a n -  

thropol-ogie urbaine e s t  probablement moins une rÃ©fl-exio concernant 

l a  v i l l e  e n  t a n t  que t e l l e ,  que,beaucoup p lus  gÃ©nÃ©ralemen l e  souci  

de s ' i n t Ã © r e s s e  au monde moderne. D'a-utre p a r t ,  il n ' y  a  gugre de doute 

que l ' an th ropo log ie  urbaine e s t  souvent regardÃ© comme une maniÃ¨r de 

f a i r e  de l ' e t h n o l o g i e  "chez s o i "  : il y a  l Ã  une perspect ive  fÃ©cond 

d 'un p o i n t  de vue mÃ©thodologiqu ( e l l e  remet en  cause,  notamment, l ' u n  

des axiomes de l ' e t h n o l o g i e  c l a s s ique  se lon  l e q u e l  l ' o b j e c t i v i t Ã  sc ien-  

t i f i q u e  exige  une d i s t ance  c u l t u r e l l e  e n t r e  enqueteur e t  enquetes) ,  

mais qu i  ne s a u r a i t  s u f f i r e  Ã fonder l a  d i s c i p l i n e  : c e l l e - c i  peut 

Ã ª t r  p ra t iquÃ© s u r  tous  l e s  cont inents ,  par  des chercheurs d ' a u t r e s  

pays (un s e u l  exemple : l e s  t ravaux en  cours de J. Gutwirth e t  C .  PÃ©ton 

ne t ,  menant des enquetes aux U . S . A . ) .  

I l  f a u t  Ã©galemen Ã©voquer t r Ã ¨  briÃ¨vement l e  poids des chemine- 

ments h i s t o r i q u e s .  L'anthropologie urbaine e s t  nÃ© aux Etats-Unis,  sous 

l ' impul s ion  de ce  que l ' o n  a  appelÃ 1 'Ecole  de Chicago : o r  ce1 

Ã © t a i  composÃ© de sociologues,  mais inf luencÃ© par  l e s  t ravaux ethnolo-  

giques (notamment l e  concept de communautÃ©) De faqon indÃ©pendant mais 

convergente, l e s  travaux sociologiques prennent de p l u s  enplus souvent 

en compte des  thÃ¨me d 'Ã©tude  des concepts, des  mÃ©thode d 'obse rva t ion  

qui., il y  a  peu, Ã © t a i e n  l ' apanage  de  l ' e t h n o l o g i e .  On peut Ã©galemen 

mentionner l ' i n f l u e n c e  des t ravaux du sociologue E. Goffmann, occupant 

une p lace  t o u t  h. f a i t  21. p a r t ,  que U .  Hannerz revendique pour l e  compte 

de l ' an th ropo log ie  urbaine,  e t  qu i  s e  s i t u e n t  sans doute Ã mi-chemin 

de l a  soc io log ie  e t  de 1 'e thnologi .e .  Un des exemples que l ' o n  peut  don- 

ne r  de l t h Ã © t Ã © r o g 4 n 6 i  des a r r i h r e s - p l a n s  h i s t o r i q u e ' e t  thÃ©oriqu e n t r e  

Ã©quipe dont l e s  t ravaux convergent cependant e s t  r ep rÃ©sen t  par  l e s  

recherches du Centre de soc io log ie  de l ' i n n o v a t i o n  (E.N.S.M., 62, bd 

St-Michel, 75006 p a r i s )  : Ã p a r t i r  d 'une c r i t i q u e  des travaux c l a s s i q u e s  



d 'Ã©pis tÃ©molog s c i e n t i f i q u e ,  e t  sans aucun l i e n  concre t  avec l e s  Ã©qui 

pes d 'an thropologie  urbaine,  ce groupe r Ã © a l i s  des enquetes dans des 

Labora to i res  de recherche en revendiquant l a  mÃ©thod ethnographique 

(observat ion  p a r t i c i p a n t e ,  enqu8tes de longue durÃ© notamment). 

Ce s t a t u t  tr&s p a r t i c u l i e r ,  e t  quelque peu ambigu, de l ' an thropolo-  
g i e  urbaine expl ique l e s  d i f f i c u l t Ã ©  pra t iques  ( c i r c u l a t i o n  insuf f i san-  

t e  de l ' i n f o r m a t i o n  e n t r e  Ã©quipe ayant une h i s t o i r e ,  un o u t i l l a g e  con- 

cep tue l ,  souvent a u s s i  un langa,ge, qu i  l e u r  sont  p ropres )  e t  thÃ©orique  

(comment dÃ©cide  s i  t e l  ou t e l  t r a v a i l  r e lÃ¨v  de son domaine ? )  de 

tou te  t e n t a t i v e  de b i l a n  ; on ne s a u r a i t  donc assez i n s i s t e r  s u r  l e  f a i t  

que c e s  d i f f i c u l t Ã ©  - jo in tes  au temps extremement bref  dont on a  d i s -  

posÃ pour l ' Ã © t a b l i t  - confÃ¨ren au prÃ©sen Ra,pport un c a r a c t Ã ¨ r  puremonb 

i n d i c a t i f .  

II. ~ q u i p e s  de r e c  

On ind iquera  ci-dessous l e s  pr incipaux po in t s  d 'ancrage i n s t i t u t i o n -  

n e l s ,  mais, pour l e s  motifs exposÃ© p lus  haut ,  i l s  ne peuvent prÃ©tendr 

r e p r Ã © s e n t e  l a  t o t a l i t Ã  de ce q u i  s e  produi t  dans l e  champ de l ' a n t h r o -  

pologie urba ine .  

1. Les Guipes  de recherche 

Deux Ã©quipe son t  cons t i tuÃ©e : un Laboratoire  C.N.R.S. e t  une Ã©quip 

de ~ ' E . H . E . S . S .  : 

- Laboratoire  d 'anthropologie  urbaine (crÃ© en 1984, s t a t u t  de Jeune 
Ã©quip du C.N.R.S.), 22, rue d t ~ t h Ã ¨ n e s  75009 P a r i s .  Responsables : 

Jacques Gutwirth e t  Co le t t e  PÃ©tonnet 

- Equipe de recherche en anthropologie  urbaine e t  i n d u s t r i e l l e  

( E . R . A  . U .  1. ), E.H.E. S .S., 54, bd Raspai l ,  75006 P a r i s .  ~ i r e c t e u r  : 

~ Ã © r a r  Althabe, Direc teur  d 'Ã©tudes  (crÃ©Ã en 1976).  

Des enquetes  r e l e v a n t  de p lus  ou moins p rÃ¨  ( se lon  l a  d Ã © f i n i t i o  qu 'on 

en donne) de 1 'an thropologie  urbaine sont  Ã©galemen menÃ©e par  des 

chercheurs appartenant  Ã d i v e r s e s  Ã©quipes On mentionnera deux organis-  

mes : 



- Centre d ' e thno log ie  f r a n ~ a i s e  (PlusÃ© n a t i o n a l  des  a r t s  e t  t r a d i t i o n s  

p o p u l a i r e s ) ,  6, av. du Mahatma Gandhi, 75116 P a r i s .  Laboratoire  mixte 

C.N.R.S. e t  Direc t ion  des MusÃ©e de France ( ~ e a n  c u i s e n i e r ) ,  

- Centre de recherches i n t e r d i s c i p l i n a i r e s ,  54, rue  de Garches, 92420 

Vaucresson. UnitÃ associÃ© au C . N . R . S .  ( ~ a c q u e s  ~ordmai l l e s ) .  

Les problkmes l i Ã ©  specifiquement Ã 1 'enseignement de 1 'anthropolo- 

g i e  urbaine ont  Ã © t  exposÃ© par  C .  PÃ©tonne l o r s  du Colloque de ~ ' A . F . A .  

( sÃ¨vres  1981).  Le f a i t  que l a  d i s c i p l i n e  en s o i t  Ã s e s  dÃ©but (absence 

de manuels), j o i n t  Ã des ques t ions  de fond ( l a  capac i tÃ  de ds tancia-  

t i o n  par  r appor t  Ã des o b j e t s  proches n ' e s t  pas tou jours  a i s Ã © e  entra"- 

ne quelquefois  un c e r t a i n  d Ã © s a r r o  chez l e s  Ã © t u d i a n t s  en enseignement 

de l ' a n t h r o p o l o g i e  urbaine e s t  cependant d'une importance c r u c i a l e  : 

non seulement c ' e s t  de l u i  que dÃ©pen largement, de maniÃ¨r Ã©vidente  

l e  dÃ©veloppemen de l a  d i s c i p l i n e  e t  l a  va leur  de l a  prochaine gÃ©nÃ©rl 

t i o n  de chercheurs  , mais c ' e s t  Ã©galemen dans ce cadre que s e  r Ã © a l i  

s e n t ,  dÃ¨ maintenant, un grand nombre d 'enquÃªtes  La m u l t i p l i c i t Ã  des 

thÃ¨me de recherche poss ib les  dans l a  v i l l e ,  l e  c a r a c t Ã ¨ r  t r a a n s i t o i r e ,  

vo i re  Ã©phÃ©mÃ¨ de nombreux phÃ©nomhnes contribu.ent Ã donner une impor- 

tance o b j e c t i v e  aux travaux r Ã © a l i s Ã  par  l e s  Ã © t u d i a n t  dans ce domaine 

- mÃªm s i ,  b ien  sffr, l e u r  q u a l i t Ã  ne peut Ã ª t r  comparÃ© Ã c e l l e  des  

t ravaux r 6 a l i s 6 s  p a r  l e s  chercheurs confirmÃ©s Aussi f a u t - i l  souha i t e r  

que l a  documentation rÃ©uni  puisse  g t r e  aisÃ©men consul tab le ,  e t  que 

l e s  me i l l eu r s  t ravaux s o i e n t  pub-ligs. 

Les pr inc ipaux l i e u x  oÃ e s t  dispensÃ un enseignement s p Ã © c i a l i s  en 

anthropologie  urbaine sont  l e s  su ivan t s  : 

- E.H.E.S.S. : 

L 'E.R.A .U. 1. (voir ci-dessus ) dispense,  dans l e  cadre d'un SÃ©minair 

hebdomadaire, un enseignement d ' anthropologie  urbaine,  o r i e n t Ã  ver>s 

1 'analyse des r a p p o r t s  sociaux dans 1 'espace r Ã © s i d e n t i e  e t  l e s  processus 



qui les constituent, ainsi que vers l'Ã©laboratio de principes mÃ©tho 

dologiques. En 1984-85, il porte sur^'l'investigation ethnologique dans 

les agglomÃ©ration urbaines et suburbaines, les entreprises : 1 'enquÃª 

te de terrain, 1 ' objet, 1 'analyset'. 

- UniversitÃ Reng-Ilescartes (Paris v), U.E.R. d 'ethnologie : 

Enseignement d 'ethnologie urbaine dans le cadre du Certif i.cat 

d'ethnologie europÃ©enne pour la licence ou la maftrise (Responsable : 

Jeanine  rib bourg ) . 
. S6mi.naire d'anthropologie urbaine, pour le D.E.A. d'anthropolo- 

gie sociale et culturelle (Responsables : Jacques Gutwirth et Jeanine 

 rib bourg ) * 

-   ni ver si tÃ de Paris VII, U.E.R. d'ethnologie : 
Un enseignement sur l'anthropologie du monde moderne est assurÃ au 

niveau de la maftrise. 

- UniversitÃ de Paris VIII : 
Un enseignement d'anthropologie urbaine est assurÃ & 1'1nstitut d'urba- 

nisme, au niveau de la licence (Responsable : Daniel ~errolle). Six 

travaux d'Ã©tudiant ont Ã©t publiÃ© sous le titre Travaux d'ethnographie 

urbaine, Presses de 1 'universitÃ de Vincennes, 1983. 

- UniversitÃ de Paris X : 

Un enseignement d'anthropologie urbahe est assurÃ au niveau de la 

rnaftrise d'ethnologie (Responsables : Colette PÃ©tonne jusqu'en 1984, 

Michhle RouÃ en 1985). A titre d'exemple on indiquera les thgines des 

enqugtes faites par les Ã©tudiant en 1984-85 : "~elations au sein d'un 
groupe de tourisme du 3kme Ã¢gei (A. Balther), "La poupÃ© Barbief' 
(N. Batte), " ~ e  cercle des cartophiles du Loiret" (c. ~hehault), "une 
gare de banlieue : rencontres et Ã©vitements (c. ~elsart), "une famille 

1' d'indiens nouvellement immigrÃ© Ã ~ondres" (M.-A. ~urlin), Histoire 
1 1 d'un quartier et d'une famille dans une petite ville de GÃ©orgie U.S.A. . 

(M. Flaherty), "un groupe de gitans andalous Ã Barcelone" (c. Frayssi- 
11 net), Nouveaux et anciens habitants dans un quartier en cours de rÃ©no 

vation ~esanÃ§on (M. ~arnier), " ~ a  liste d'invitÃ© et la rÃ©ceptio 



t I d ' a n n i v e r s a i r e  d ' u n  jeune Anglais Ã p a r i s "  ( M .  ~ r i s c h k e ) ,  La f Ã ª t  de 
I l  Satie-Catherine au jourd ' hu i  Ã p a r i s "  ( A .   on j a r e t ) ,  Une Ã © p i c e r i  armÃ© 

nienne & ~ t r a s b o u r g - s a i n t - ~ e n i s "  ( M .  -H. ~ a u n e r  ), " ~ e l a t i o n s  e t  prÃ©senta 

t i o n  de s o i  des ouvreuses de l'OdÃ©on (c. Azala) .  La pub l i ca t ion  p a r t i e l  

l e  de c e s  no tes  de recherche e s t  prÃ©vu pour 1986. 

- u n i v e r s i t Ã  de Lyon 11 : 

. Dans l e  cadre du t ronc commun Ã l ' e t h n o l o g i e  e t  Ã l a  soc io lo-  

g i e ,  un enseignement su r  "Les m6thodes en  anthropologie  urbaine' '  e s t  

donnÃ a.u niveau de l a  l i cence  (Responsable : Daniel   on ni el). 

t t . Au niveau de l a  maf t r i se ,  un sÃ©minair s u r  Les c u l t u r e s  u rba i -  

n e s  e s t  animÃ par  Yves Grafmeyer, Isaac Joseph, Jean MÃ©trai 

. En ou t re ,  un sÃ©minair mensuel, s ' a d r e s s a n t  aux chercheurs,  
mais Ã©galemen ouvert  aux Ã © t u d i a n t  de D . E . A .  e t  aux doctorants ,  e s t  

organisÃ p a r  1 ' O  .K.S .T.O.M., l e  Groupe lyonnais  de soc io logie  indus- 

t r i e l l e  e t  l ' I n s t i t u t  de recherche su r  l e  monde arabe contemporain. 

Le thÃ¨m gÃ©nÃ©r  de ce sÃ©minair i n t e r d i s c i p l i n a i r e ,  qu i  r e g r o u p e d e s  

sociologues e t  anthropologues a f r i c a n i s t e s ,  des  u rban i s t e s ,  e t c . ,  e s t  

" v i l l e  e t  c i t a d i n , i t Ã  dans l e  T i e r s  monde" ; l e  thÃ¨m p l u s  pa r t i cu l iÃ¨ re .  

ment t r a i t Ã  en  1984-85 e s t  l ' Ã © t u d  comparative de l 'Ã©mergenc des 

c i t a d i n i t Ã ©  dans des v i l l e s  d 'Afr ique,  d'AmÃ©riqu l a t i n e ,  du monde 

arabo-musulman. 

- Univers i tÃ  d ' ~ i x - ~ a r s e i l l ~  1 : 
Dans l e  cadre  de l a  mÃ©thodologi de -1 'e thnologie ,  un enseignement s u r  

l ' e t h n o l o g i e  urbaine e s t  assurÃ pa r  Mr Hayot, au niveau de l a  l i c e n c e .  

3. Les r encon t res  

Depuis qua t re  ans, l e s  rencont res  se  sont  mul t ip l iÃ©es  permettant  de 

conf ron te r  l e s  premiers travaux e t  recherches en cours .  On d i s t i n g u e r a  

i c i  : ( a )  l e s  rencont res  r e l e v a n t  de l ' an th ropo log ie  u-rbaine, ou ayant 

t r a i t Ã  spÃ©cifiquemen ce thÃ¨m ; e t  ( b )  l e s  r encon t res  su r  des  thÃ¨me 

p l u s  gÃ©nÃ©ra ou connexes, mais oÃ un c e r t a i n  nombre de contr ibu-t ions 

s e  sont  i n s c r i t e s  dans c e t t e  perspect ive .  



(a) - ~'anthro~ologie culturelle dans le champ urbain, JournÃ© d'Ã©tud 

de la SociÃ©t d'ethnologie franÃ§ais (paris, 16 mars 1981)' 

- SociÃ©tg urbaines et industrielles (sous la direction de Jacques 
~utwirth), Atelier du Colloque international "La pratique de 

l'anthropologie aujourd'hui", organisÃ par l'Association fraaÃ§ai 

se des Anthropologues (sÃ¨vres 19-21 novembre 1981). 

- "Voies nouvelles en ethnologie de la  rance", JournÃ©e de rencon- 
tre organisges par le dÃ©partemen d'ethnologie de l'UniversitÃ 

d'Aix-~arseille (15-17 dÃ©cembr 1982). L'un des trois thÃ¨me rete- 

nus Ã©tai L'ethnologie de la ville. 

- Anthronologie urbaine (sous la direction de J. ~utwirth), Atelier 
du CongrÃ¨ international d'anthropologie (QuÃ©bec aoGt 1983). 

- SociÃ©tÃ industrielles et urbaines -- contemporaines, SÃ©minair 

(~entre cultu.rel de la Fondation Royaumont, 2-3 dÃ©cembr 1983). 

- '~thnologie et Ã©tude euro-asia.tiquesl', JournÃ©e d * Ã©tude de la 
SociÃ©t des Ã©tude euro-asiatiques (MusÃ© de l'Homme, dÃ©cembr 

1986). L'un des thÃ¨me retenus est L'ethnologie en milieux urbains. 

(b) - "Vie quotidienne en milieu urbain", Colloque de ~ontpellier 
(fÃ©vrie 1978) 

- "Savoir et crÃ©ativit de l'ouvrier en milieu industriel et d'au- 
jourd'hui", Colloque organisÃ par la SociÃ©t d'ethnologie franÃ§ai- 

se (L' Isle-d 'Abeau, 13-14 mai 1982 ) . 
- 'La production symbolique des travailleurs dans l'entreprise", 
Journke d'Ã©tud de la sociÃ©t d'ethnologie franÃ§ais (22 dÃ©cembr 

1982 ) . 
-  e es cultures populaires", Colloque owanisÃ par la SociÃ©t 
d'ethnologie franÃ§ais et la ~ociÃ©t franÃ§ais de sociologie 

  ant tes, 9-10 juin 1983). 

11 - Classes d'8ge et sociÃ©tÃ de jeunesse", Colloque national de la 

SociÃ©t d'ethnologie franÃ§ais (~comusÃ© de la ~ommunautÃ . Le 
Creusot, 30 mai - 1er juin 1985). 



4. Les  pub l i ca t ions  

Il ne peut  e t r e  ques t ion  de recenser  i c i  t o u t e s  l e s  revues ou co l -  
l e c t i o n s  oÃ = n t  p u b l i Ã ©  occasionnellement des  t ravaux d 'anthropologie  

urbaine ; on mentionnera seulement que l e s  revues consacrÃ©e Ã l ' e t h n o -  
l o g i e  de l a  France (Ethnologie f r a n Ã § a i s e    erra in) ont  Ã©videmmen vo- 
c a t i o n  Ã l e u r  accorder  un a c c u e i l  pa r t i cu l iÃ¨ remen  favorable  . On signa-  
l e r a  Ã©galemen que l e s  revues consacrant  des  numÃ©ro spÃ©ciau Ã l ' e th -  
nologie,  ou Ã des  problÃ¨me thÃ©orique  de l ' e t h n o l o g i e ,  manifestent  de 
p l u s  en  p l u s  frÃ©quemmen l e  souci  de s ' a d j o i n d r e  l a  c o l l a b o r a t i o n  d'an- 

thropologues urba ins  (pa r  exemple : Dialec t iques ,  21, 1978 : " ~ n t h r o -  
pologie tous  t e r r a i n s "  ; Raison prÃ©sente  69, 1983 : "chemins de lh- 
thropologiel '  ;  homme, 26 ( l ) ,  1986, e n  prÃ©paration) Mais 1 'aspect  l e  
p l u s  s p e c t a c u l a i r e  de l a  progress ion  de l ' an th ropo log ie  urbaine dans 

l e s  p u b l i c a t i o n s  e s t  l a  paru t ion ,  depuis  t r o i s  ans, de cinq numÃ©ro 
spÃ©ciau de revues consacrÃ©e Ã ce  thÃ¨m : 

- Ethnologie f r a n Ã § a i s  (XII : 2, a v r i l - j u i n  1982) : " ~ n t h r o p o l o g i e  cu l -  
t u r e l l e  dans l e  champ urbain" (prÃ©sent  pa r  Michelle Pe r ro t  e t  Colet-  
t e  ~ Ã © t o n n e t )  240 p.  Ce numÃ©r rassemble l e s  t ravaux de l a  JournÃ© 
d 'Ã©tud de l e  S.E.F. (16 mars 1981).  

- L'Homme (XXII : 4, octobre-dÃ©cembr 1982) :  t tu des d 'anthropologie  
urbaine" (prÃ©sent  p a r  Jacques ~ u t w i r t h ) ,  138 p.  Ce numÃ©r rassemble 
l e s  t ravaux p rÃ©sen tÃ l o r s  du Colloque d e l ' ~ . ~ . A .  

- Terra in ,  Carnets  du patrimoine ethnologique (3, octobre 1984) : 
"Ethnologie urbaine",  92 p.  

- Le Monde a l p i n  e t  rhodanien (3-4, 1984) : "vivre  l a  v i l l e .  Approches 
rÃ©giona le  du champ urbain" (sous l a  d i r e c t i o n  de Jean Guibal, Jean- 

O l i v i e r  M a  j a s t r e  e t  Jean ~ Ã © t r a l )  215 p.  

- Les c a h i e r s  de l a  nouvel le  c o l l e c t i o n  Ethnologie de l a  France ( ~ i n i s -  
t Ã ¨ r  de l a  Culture ,  Di rec t ion  du Patrimoine, Mission du Patrimoine 
ethnologique)  on t  consacrÃ l e u r  premier numÃ©r (1985) Ã l a  pub l i ca t ion  
des t ravaux du SÃ©minair de Royaumont : " ~ o c i Ã © t Ã  i n d u s t r i e l l e s  e t  

urbaines contemporaines", 162 p. 



III. Les enqugtes 

Zsquisser  un b i l a n  des enquÃªte r e l evan t  de l ' e t h n o l o g i e  urbaine 

obl ige ,  e n  r a i s o n  de l e u r  extrÃªm d i v e r s i t b ,  Ã l e s  c l a s s e r  en  un c e r t a i n  

nombre de c a t Ã © g o r i e s  P lus ieu r s  chercheurs ont suggÃ©r de d i s t i n g u e r  l e s  

travaux concernant l ' e thno log ie  - de l a  v i l l e ,  e t  ceux re levan t  de 1 'ethno- 

l o g i e  dans l a  v i l l e  - par  exemple G .  Althabe (E?3). La premiÃ¨r ca tÃ©gor i  

de t ravaux p r e n d r a i t  comme o b j e t  d 'Ã©tud l ' u r b a n i t Ã ©  tand i s  que l a  secon- 

de Ã © t u d i e r a i  des o b j e t s  q u i ,  pour Ã ª t r  urba ins ,  ne l e  sont  pas s p Ã © c i f i  

quement ou, en tous  cas ,  ne sont  pas abordÃ© par  l e  chercheur sous c e t  

angle .  C e t t e  oppos i t ion  a  certainement une va leur  Ã©pistÃ©mologiq impor- 

t a n t e ,  mais l a  r Ã © a , l i t  e s t  souvent t r o p  complexe, e t  t r o p  peu tranchge, 

pour que l ' o n  pu i s se  l ' u t i l i s e r  comme un c r i t Ã ¨ r  commode de classement.  

  une p a r t ,  il ne peut en e f f e t  Ã ª t r  ques t ion  pour l 'anthropologue d ' Ã © t u  

d i e r  l a  v i l l e  comme t o t a l i t Ã ©  s i  b ien  que l a  ques t ion  de l ' u r b a i n  s e r a  

toujours  envisagÃ© par l e  b i a i s  d 'enquÃªte  concrÃ¨tes  nÃ©cessairemen 

p a r t i e l l e s  ; inversement, n ' impor te  que l l e  Ã©tud r Ã © a l i s Ã  dans l a  v i l l e  

ne peut manquer de donner un coup d ' Ã © c l a i r a g  s u r  l e  phÃ©nomÃ¨ urbain .  
I l  e s t  cependant c l a i r  que, se lon  l e s  cas ,  l ' a c c e n t  e s t  p lus  ou moins 

m i s  s u r  l e s  t r a i t s  spÃ©cifiquemen urbains  de l ' o b j e t  Ã © t u d i  : i l s  peu- 

vent appara2t re  p l u s  ou moins implicitement dans l e  compte-rendu de 

l ' e n q u Ã ª t e  ou f a i r e  expl ici tement  l ' o b j e t  d 'une a t t e n t i o n  spÃ©cif iqu  de 

l a  p a r t  du chercheur .  

On a ,  p a r  consÃ©quent jugÃ p lus  pra t ique  de p rÃ©sen te  un classement 
Ã © t a b l  pr incipalement  en fonc t ion  du groupe auquel appar t iennent  l e s  en- 

qu@tÃ© ; c e t t e  no t ion  de groupe devant Ã ª t r  p r i s e  i c i  dans son accept ion  

l a  p1u.s l a r g e ,  p a r f o i s  f o r t  Ã©loignÃ de ce q u ' e l l e  e s t  e n  e thnologie  

c l a s s ique  : il peut  s ' a g i r ,  s e lon  l e s  cas ,  d 'une communautÃ© d'une ethnie  

d 'une sous-cul ture ,  d'une c l a s s e  s o c i a l e ,  d 'un  mili.eu, d'un espace d 'ha -  

b i t a t i o n ,  e t c .  Le propre de l ' an th ropo log ie  urbaine e s t  prÃ©cisÃ©me 

d ' a f f r o n t e r  des groupes d 'une t r Ã ¨  grande d i v e r s i t Ã ©  e t  dont on n ' e s t  

mÃªm pas tou jours  assurÃ© au moins au dÃ©bu de l ' enquÃª te  q u ' i l s  ont  

une ex i s t ence  ob jec t ive .  En p a r t i c u l i e r ,  a l o r s  qu ' en  e thnologie  c l a s s i -  

que il y a l e  p lus  souvent conjonct ion e n t r e  un groupe humain, un temps 

e t  un espace,  c e s  t r o i s  not ions  peuvent @ t r e  d i s j o i n t e s  dans l ' e n q u Ã ª t  

 e es nombres p lacÃ© e n t r e  parenthÃ¨se renvoient  Ã l 'annexe b ib l iographique)  



urbaine : l ' Ã © t u d  des rappor ts  de t r a f i c  ( p a r  exemple une p lace ,  une 

gare,  un c a r r e f o u r )  s e r a  cen t rÃ© s u r  l a  not ion  de l i e u  ; l ' Ã © t u d  de 
pr>atiques manif e s t a n t e s  devra prendre en compte l a  d i s c o n t i n u i t Ã  dans 

l e  temps ; l a  dichotomie l i e u  d ' h a b i t a t i o n  / l i e u  de t r a v a i l  entraTne, 
e l l e ,  une d i s c o n t i n u i t Ã  dans l ' e space  ; dans l e s  enquetes s u r  l e s  rÃ© 
seaux, l a  not ion  de l i e u  peut s e  dissoudre ent iÃ¨rement  Ce classement 
ne v i se  pas  Ã l a  r igueur  s c i e n t i f i q u e ,  il n ' e s t  que de simple commodi- 
t Ã ©  Bien des  enquetes chevauchent p l u s i e u r s  des ca tÃ©gor ie  re tenues  : 

une e n ~ u Ã ª t  su r  l e  sec teur  de l a  rue  des Rosiers  Ã  P a s r i s  r e lÃ¨v  Ã l a  

f o i s  des enquÃªte  de e t  des enquÃªte e thniques  ; une enquÃªt 
s u r  des s e c t e u r s  urba ins  dominÃ© p a r  l a  pauvretÃ r e l Ã ¨ v  des memes en- 
quetes  de q u a r t i e r ,  e t  de c e l l e s  concernant l a  c u l t u r e  de l a  pauvretÃ ; 
une enquÃªt s u r  une profess ion  exercÃ© majoritairement pa r  des person- 
nes o r i g i n a i r e s  de t e l l e  province re lÃ¨v  Ã l a  f o i s  des enquetes s u r  
l e s  milieux profess ionnels  e t  s u r  l e s  migrants ; e t c .  Surtout ,  une p a r t  
importante des  Ã©tude  recensÃ©e touchent Ã l a  not ion,  s i  e s s e n t i e l l e  
e n  anthropologie ,  de f a i t  s o c i a l  t o t a l ,  e t  soumettent l ' o b j e t  Ã des 
Ã © c l a i r a g e  mul t ip les .  

Une l e c t u r e  t r ansversa le  du recensement e f f e c t u Ã  ci-dessous f e r a i t  
a p p a r a f t r e  l a  p l u p a r t  des domaines thÃ©matique de l ' e t h n o l o g i e  : non 
seulement l ' Ã © t u d  des r e l a t i o n s  s o c i a l e s ,  ou s o c i a b i l i t Ã ©  mais Ã©gale 
ment c e l l e  des  techniques,  des croyances, des r ep rÃ©sen ta t ions  e t c .  ; 
s i  b ien  que c e s  enquÃªte viennent aisÃ©men s ' i n s c r i r e  dans l e s  spÃ©cia 
l i s a t i o n s  de 1 'ethnologie  c l a s s ique ,  pour en Ã©tendr  l e  champ : Ã t u d i e r  
l e s  ama,teurs de rock-and-roll  (44 ) r e l Ã ¨ v  de l 'e thnomusicologie ,  Ã©tu 
d i e r  une a s s o c i a t i o n  d 'entomologistes  (5<,^) r e lÃ¨v  de l ' e thnozoologie ,  
Ã © t u d i e  l ' a r t i s a n a t  des bi joux de f a n t a i s i e  ( $ 0 )  r e l Ã ¨ v  de l a  technolo- 
g i e  c u l t u r e l l e ,  e t c .  Nombre d 'enquÃªte  pourra ient  a i n s i  6 t r e  s i t u Ã © e  

au croisement de deux c r i t Ã ¨ r e  : p a r  exemple, Ã © t u d i e  l e s  p r a t i q u e s  
ves t imen ta i res  des punks ( 4 ) r e l Ã ¨ v  Ã l a  f o i s  de l a  c u l t u r e  de l a  mar- 
g i n a l i t Ã ©  e t  d'une ethnologie  du vÃªtemen q u i  a p p a r t i e n t  au domaine de 

l a  technologie  c u l t u r e l l e .  



1. Enqu@tes s u r  l e s  c u l t u r e s  de l a  uauvretÃ e t  de l a  marp;inalifcÃ 

Ce type d 'enqugtes  a toujours  tenu une place importante en  ethno- 
l o g i e  urbaine -il f a u t  s i g n a l e r  qu 'en France c ' e s t  pa r  l Ã  qu 'ont  com- 
mencÃ l e s  p ionn ie r s  : Cole t t e  Petonnet, Jacques Monod -, au po in t  que 
l ' o n  a p a r f o i s  pu f a i r e  reproche Ã l a  sous-d isc ip l ine  de t r o p  s ' i d e n -  
t i f i e r  d ' c e t t e  seu le  o r i e n t a t i o n .  Cel le -c i  a cependant une p lace  essen- 
t i e l l e  Ã conserver  dans l ' e t h n o l o g i e  urbaine,  mais il e s t  Ã©viden que 
l a  m u l t i p l i c a t i o n  des enquetes amÃ¨ner une diminution de son importan- 
ce  r e l a t i v e .  

C .  PÃ©tomie a consacrÃ t r o i s  l i v r e s  ( 8 , 4  , Ad ) aux milieux p r o l Ã © t a  
r i s Ã © s  J. Monod a Ã © t u d i  l e  phÃ©nomÃ¨ des bandes de jeunes Ã l a  f i n  des  
annÃ©e so ixan te  ( 7  ). M. Catani  a Ã © t u d i  l e s  p ra t iques  e t  va leur s  con- 

cernant  l a  v o i t u r e  chez de jeunes para-dÃ©linquant d ' une v i l l e  nouvelle@ 
Clochards e t  zonards ont f a i t  l ' o b j e t  dTenqu@tes pa r  A .  Blanc-Taill-eur 
e t  J e - P .  Thibaud ( 1 ), V. Equizabal e t  S .  ~ o u m p ~ .  Delaporte (3,4) e t  
M. RouÃ ( 4 4 )  s e  son t  i n t Ã © r e s s Ã  aux aspec t s  ves t imenta i res  de l a  margi- 
n a l i t Ã ©  C .  Fonseca mÃ¨n une enquete s u r  des t a u d i s  de l a  banl ieue pa- 
r i s i e n n e ,  dans une perspect ive  comparat is te  avec son prÃ©cÃ©de t e r ~ - i - i n ,  
au B r Ã © s i  ( G  ) .  

Les enqu8tes s u r  des minori tÃ© ethniques r ep rÃ©sen ten  l e  cha2non p a r  
l e q u e l  l ' an th ropo log ie  urbaine s e  r a t t a c h e  l e  p lus  Ã©troi temen Ã l ' e t h n o  
l o g i e  c l a s s i q u e .  E l l e s  ont eu, comme l e s  prÃ©cÃ©dente une importance 
h i s t o r i q u e  dans l a  naissance de l a  sous-d isc ip l ine ,  c e r t a i n s  chercheurs 
q u i  ava ient  Ã © t u d i  des communautÃ© t r a d i t i o n n e l l e s ,  pa r  exemple en  Afri-  
que, ayant Ã © t  amenÃ© Ã su iv re  l e s  enquetÃ© s u r  l e u r s  nouveaux l i e u x  de 
rÃ©sidence au cours  du mouvement de migration ve r s  l e s  v i l l e s .  Un thÃ¨m 
l i Ã  Ã nombre de c e s  enqu8tes e s t  c e l u i  du f a i t  r e l i g i e u x .  

J e  Gutwirth a r Ã © a l i s  une monographie s u r  l e s  J u i f s  hassidim d'Anvers 

(4q) e t  achÃ¨v un ouvrage s u r  un mouvement r e l i g i e u x  syncrÃ©tique judÃ©o 

c h r Ã © t i e n  S.  Bernus, une ethnologue a f r i c a n i s t e ,  a Ã © t u d i  l e s  p a r t i c u l a -  
r ismes e thniques  Ã Niamey ('1F). J. Bahloul a r Ã © a l i s  p l u s i e u r s  t ravaux 

s u r  l a  - c u l t u r e  juive en  France, observÃ© sous l ' a n g l e  des  r appor t s  e n t r e  
parentÃ e t  e t h i c i t Ã  (13),  e t  des t r a d i t i o n s  c u l t u r e l l e s  (44). G .  Barbi- 



chon s'est intÃ©ress Ã la situation des migrants d'origine rurale (45,  

3 6  ) .  Je-P. Hassoun et Yinh Phonoan cherchent k cerner l'identitÃ 
ethnique chinoise en milieu urbain ( 2 4 ) .  Je-D. Gandoulou a consacrÃ 

un livre Ã©tonnan aux pratiques vestimentaires d'un groupe d'immigrÃ© 
congolais Ã Paris ( d g  ) .  1. Joseph a Ã©tudiÃ d'un point de vue thÃ©orique 
l'articulation entre le fait urbain et le fait ethnique (20). M. AbslÃ¨ 
a Ã©tudi une communautÃ "fictive", c 'est-&-dire davantage fondÃ© sur 

des repr6sentations que sur des liens rkels, celle des Rouergats Ã 

Paris ( '15 , ) .  Parmi les enquÃªte actuellement en cours dans le Laboratoire 

d'anthropologie urbaine, on peut citer celle d ' ~ .  Raulin sur les nommer- 

ces ethniques dans un l3& arrondissement marquÃ par une forte prÃ©senc 

asiatique et maghrÃ©bine et portant notamment sur les traditions ethni- 

ques et les stratÃ©gie d'implantation dans la ville ; celle de J. Fain- 

zang, de formation africaniste, qui enquete sur les pratiques 

polygames en milieu africain immigrÃ ; de L. Kuczynski sur les marabouts 

africains Ã Paris ; de C . Choron-Baix sur un monastÃ¨r bouddhique lao 
en rÃ©gio parisienne ; ainsi que les recherches comparatives de 

P. Williams sur des Tsiganes nomades du Massif central et des Tziganes 

sÃ©dentaire de la banlieue parisienne ; de J. Brody sur le quartier 

de la rue des Rosiers, un des lieux symboliques de l'identitÃ juive Ã 

Paris ; de S. Svanstrom sur les SuÃ©doi de Paris. 

La ville, dans sa globalitÃ© est un objet Ã peu prÃ¨ inaccessible 

l'enquÃªt de type ethnologique ; aussi les travaux qui tentent une ap- 

proche de questions aussi gÃ©nÃ©ral que l'occupation de l'espace dans 

la ville, la spÃ©cialisatio sociale des quartiers, les relations entre 

classes sociales, etc., choisissent-ils comme objet la petite ville : 

il y a lÃ comme un prolongement des Ã©tude de communautÃ© traditionnel- 

les (qui d'ailleurs, on ne l'a peut-etre pas assez soulign6, peuvent 

elles aussi 8tre parfois de taille respectable), et l'on peut espÃ©re 

encore, Ã ce niveau, faire des observations fines qui aient valeur 
gÃ©nÃ©ra ; au-delÃ commence le domaine de la macro-analyse, territoire 

de la sociologie. On citera le travail de M. Bozon qui, au travers de 

l'observation de la mise en scÃ¨n des diffÃ©rences a Ã©t conduit Ã 

tenter une ethnologie globale d'une petite ville de province, Villefran- 

che-sur-~aÃ”n ; cet auteur dÃ©gag deux modÃ¨le de sociabilitÃ© 
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bourgeoise et populaire, liÃ© Ã un mÃ©canism de distanciation symboli- 

que qui semble propre Ã la petite ville (25, 26). 

Le meme souci de garder Ã l'objet une taille qui le rende maftrisable 

pour llenqu&teur, et garantisse en meme temps qu'il est le lieu de rap- 

ports sociaux point trop distendus, guide les Ã©tude de quartier (ce 

terme Ã©tan entendu ici au sens large). M. SÃ©li a enquetÃ dans un quar- 

tier dÃ©mun d'Amiens (34, 35, 36). S. Chalvon-Demersay a Ã©tudi 1 'ararivÃ© 
de nouveaux habitants, au cours des annÃ©e 70, dans le l4Ã arrondissement 

de Paris (27, 28). D. Terrolle Ã©tudi la mÃ©moir populaire dans un quar- 
tier de Saint-Ouen (29, 39). J.-L. Siran a fait plusieurs recherches sur 

17 le phÃ©nomÃ¨ des nouveaux villages" de banlieue (37, 38), Ã©galemen 
Ã©tudi par S. TiÃ©van (40). Les relations de voisinage et, plus gÃ©nÃ©ral 
ment. les rapports sociaux dans l'espace de cohabitation ont Ã©t Ã©tudiÃ 

par G .  Althabe (22, 23) et B. Michel (33). A. Maguer Ã©tudi les relations 
entre les groupes de jeunes, les familles et le pouvoir local dans une 

citÃ H.L.M. (31, 32). G. Althabe, B. LÃ©g et M. ~Ã©li ont publiÃ un ouvra- 
ge collectif (24) sur les consÃ©quence d'opÃ©ration de r&habilitation & 

Ivry, Bologne et Amiens. 

Les limites qui sont impos6es Ã ltobserva.tion ethnologique par la 

taille de la ville sont, en fait, likes au caractÃ¨r trÃ¨ hÃ©tÃ©rogÃ de 

la ville occidentale ; elles valent moins pour d'autres types de villes, 

appartenant Ã d'autres cultures, et oÃ le religieux et le symbolique ont 

garadÃ toute leur force d'organisation de 1 'espace : G. Toffin le montre 

dans le cas d'une ville nÃ©palais (41). Comme exemples de travaux rÃ©alisÃ 
sur des villes non europÃ©ennes on peut citer ceux de M. Housman sur 

Abomey (30) et de G. Toff in sur Panauti (4.2 ) . 

4. Enq.uÃªte sur la famille et la parentÃ 

Lorsque ce thhue, l'un des pivots de la pensÃ© ethnologique, a Ã©t 

Ã©tudi hors des sociÃ©tÃ exotiques, il l'a surtout Ã©t en milieu rural ; 

il constitue cependant l'un des angles d'attaque de plusieurs enquÃªte 

dispersÃ©e ici sous d'autres rubriques. Aussi ne mentionnera-t-on que 



les travaux de B. Le Wita sur trois terrains parisiens : l'Ã©tud des 

rapports entre famille, parentÃ et sociabilitÃ dans un secteur du 13h 
arrondissement (43,44) montre que les rÃ©seau de parentÃ maintiennent en 

ville leur importance, malgrÃ la nuclÃ©arisatio de la famille et son 

Ã©clatemen gÃ©ographiqu ; l'Ã©tud de la mÃ©moir familiale de la bour- 

geoisie parisienne conduit Ã la description d'une culture propre, pen- 

dant de la "culture du pauvre" (45)  ; une enquete en cours & Nanterre. 

avec M. Segalen, s'attache aux liaisons entre structure et fonction 

des rÃ©seau de parentÃ d'une part, transformation de 1 'espace d 'autre 

part. 

5. ~nquetes sur des milieux. professionnels 

Le degrÃ Ã©lev de division du travail qui caractÃ©ris la sociÃ©t 

moderne ouvre Ã l'ethnologie de la ville un vaste champ de recherche, qu 

n'a Ã©videmmen pas son pendant sur les terrains traditionnels, et qui 

reste encore trÃ¨ peu explorÃ (sinon par des disciplines ne relevant 

pas de l'ethnologie, comme la sociologie des organisations ; ou n'en 

relevant que de faÃ§o encore mal dÃ©finie comme 1 ' anthropologie indus- 
trielle). Ont fait 1'ob jet d'investigations de type ethnologique les 

conducteurs de poids lourds^?, a ) ,  les bijoutiers du quartier du Marais- 
SO), les employgs de banque et d'assurance dans le quartier IÃ¯aussmann 
OpÃ©r ( W ) .  J.P. Bacque'c et A. Msaoura ont publiÃ des notes de recher- 
che sur un conducteur de tr&s express et; sur les ambulants des P.T.T. 

(4%' et 5'3 ),, Pi sans poursuit une enqugte sur la production artisanale 
de bijouterie d-ans le 3k arrondissement de Paris. La revue 

a publiÃ un num6ro spÃ©cia sur  e es produc,fcions symboliques 
ouvrikres" avec, notamment, un article de N. ~Ã©rÃ” sur des pra,tiques 
ritualisÃ©es recueillies dans une entreprise d'aÃ©ronautiqu de la rÃ©gio 
parisienne (5-1). 

La prise en compte de l'anthropologie industrielle amÃ¨nerai Ã©videm 

ment Ã Ã©largi trks considÃ©rablemen ce modeste bilan. On se contentera 

d'indiquer le sÃ©minair de J. Vallerant & 1 'E.H.E .S .S., "~nthropologie 
de la petite industrie : atelier, fabrique, manufacture et sociÃ©t 

locale", et le no 2 de la revue Terrain, 1984 : "~thnol-ogie, techniques, 
industries : vers une anthropologie industrielle". 



6. ~ n q u Ã ª t e  s u r  des groupes d ' a f f i n i t Ã  

La p r o l i f Ã © r a t i o  d ' ~ s s o c i a t i o n s  de t o u t e s  s o r t e s  dans l a  v i l l e  v i e n t  
in f i rmer  l e s  l i e u x  communs s u r  l 'homogÃ©nÃ©isati  des comportements e t  
des modes de pensÃ©e Il y a  l Ã  une d i v e r s i t Ã  extrÃªm de groupes ou de 
milieux ayant  des  p ra t iques  e t  des va leur s  communes, souvent en marge 

de l a  v i e  s o c i a l e  o f f i c i e l l e .  Comme l e s  milieux profess ionnels ,  ce do- 
maine r e s t e  pour l ' i n s t a n t  peu explorÃ© 

J. Gutwirth a  enquÃªt auprÃ¨ de t o u t e s  l e s  Associat ions d'une p e t i t e  
v i l l e  de province,  ~ h Ã ¢ t i l l o  ( 5 ' f  ) .  Y. Delaporte a Ã © t u d i  une Associa- 
t i o n  de c o l l e c t i o n n e u r s  d ' i n s e c t e s  (55, 5 6  ), P. P o r t e t  un c lub  de mo- 

(58) t a r d s .  Ces t r a v a ~  ont en commun de mettre en Ã©videnc des f a i t s  sociaux 
to taux : q u ' i l  s ' a g i s s e  de t e l l e  Associat ion s p o r t i v e  Ã ChÃ¢t i l lon  d ' i n -  
s e c t e s  ou de moto, ce qui  e s t  l ' o b j e t  de l a  pass ion  du groupe peut Ã ª t r  
Ã©tud i  s u r  l e s  p lans  Ã©conomique technique, s u r  c e l u i  des relations i n t e r  
personnel les ,  s u r  c e l u i  des val-eurs e t  r ep rÃ©sen ta t ions  e t c ,  La moto, 
par  exemple, touche Ã l 'Ã©conomi ( e l l e  e s t  soumise, chez l e s  motards 
Ã © t u d i Ã  p a r  P. P o r t e t ,  Ã une consommation de type o s t e n t a t o i r e ) ,  aux 
techniques du corps,  e l l e  e s t  l ' o b j e t  de r ep rÃ©sen ta t ion  symboliques, 
e l l e  e s t  un f a c t e u r  dÃ©terminan dans l e s  r appor t s  e n t r e  sexes e t ,  f i n a -  
lement, dans l a  cons t ruc t ion  de 1 ' i d e n t i t Ã  s o c i a l e .  On peut Ã©gal-emen 

c i t e r  l e  r e c u e i l ,  p a r  D. T e m o l l e ,  des souvenirs  des h a b i t a n t s  de Sa in t -  
Ouen s u r  l e s  s o c i Ã © t Ã  de jeunesse (64  ), l e  t r a v a i l  de J. Camy ( e t  c o l l a t  
s u r  l a  joute e t  l e  rock Ã Givors (5'4), c e l u i  de C .  Sluys s u r  des c lubs  
de c i n Ã © a s t e  amateurk,celui de M.-C. Pouchelle s u r  l e s  f a n s  de Claude 
FranÃ§oi (fi ), a i n s i  que l ' enquÃª t  menÃ© par  G .  Pouget s u r  une Associa-. 
t i o n  gÃ©ran  une r a d i o  l i b r e  Ã Limoges. 

Encore un thÃ¨m sans Ã©qui.valen dans 1 'e thnologie  c l a s s ique ,  e t  donc 
peu explorÃ jusqu'Ã prÃ©sent  F. P o r t e t ,  M. T e i t l e r  (gq ), M. Bozon (62,) 
s e  son t  i n t Ã © r e s s Ã  aux c a f Ã ©  e t  b i s t r o t s  ; l ' o b s e r v a t i o n  des comporte- 
ments dans l e s  c a f Ã ©  de vil lefranche-sur-Sa8ne permet Ã ce d e r n i e r  au- 
t e u r  de c e r n e r  l e s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  d'une s o c i a b i l i t Ã  popula i re ,  d Ã © f i n i  



s a b l e s  notamment pa r  l 'exubÃ©rance l ' e x t r a v e r s i o n ,  l a  sÃ©para t io  des 

sexes.  D.  T e r r o l l e  a  enquetÃ avec un groupe d ' Ã © t u d i a n t  dans l a  gare de 

Lyon (65). t a n d i s  que C e  pÃ©tonne dÃ©couvrai  au c imet iÃ¨r  du PÃ¨re-Lachai 
s e  une s o c i a b i l i t Ã  r i c h e  e t  d iverse ,  fondÃ© s u r  l e  sac rÃ© 1 'Ã©noncia t io  
d 'un  savo i r ,  ou l e s  r e l a t i o n s  avec une populat ion f Ã © l i n  ensauvag4e (63) .  

On regroupera i c i ,  un peu a rb i t r a i r ement ,  l e s  phÃ©nomÃ¨n c u l t u r e l s  

q u i  sont  d i scon t inus  dans l e  temps : phÃ©nomÃ¨n f e s t i f s  Ã © t u d i Ã  par  
J s  Fribourg e n  Espagne ( 7 l ) ,  par  M. Bozon chez l e s  c o n s c r i t s  de Vi l l e f ran -  
che-sur-Saone (67), par  E. Cerf Ã Strasbourg (68) ,  pa r  Ã«v1 Segalen (7b) Ã 
Nanterre '; p r a t i q u e s  manifestan.tes Ã©tud iÃ© par  S.  C o l l e t ,  dans une o p t i -  
que ethno-sÃ©miotiqu (6% 70) ; marchÃ© Ã © t u d i Ã  par  M .  de l a  P rade l l e ,  
J. Lindenfeld (72, 73) ,  D. Bonniel (66) .  

I V .  MÃ©thodologi de 1 'enquÃªt  

La r Ã © f l e x i o  s u r  l a  mÃ©thodologi de l ' e n q u Ã ª t  s ' approfond i t  au 

f u r  e t  Ã mesure que l e s  travaux s e  m u l t i p l i e n t .  Pour deux ra i sons  
p r i n c i p a l e s ,  e l l e  e s t  considÃ©rÃ© probablement par  l a  q u a s i - t o t a l i t Ã  
des chercheurs ,  comme un po in t  c r u c i a l  : 

 extension Ã l a  v i l l e  des t ravaux ethnologiques d i s s o u t  l a  concep- 
t i o n  t r a , d i t i o n n e l l e  de 1 'e thnologie  comme science dÃ¨ s o c i Ã © t Ã  p r i m i t i -  

ves ; par l e u r  ex i s t ence  mÃªme c e s  t ravaux montrent que l ' anc ienne  oppo- 

s i t i o n  e n t r e  e thnologie  e t  soc io logie  s u r  l a  base d'une p a r t i t i o n  gÃ©o 

graphique de l a  p lanÃ¨ t  ( l ' e t h n o l o g i e  se  rÃ©servan  l e s  s o c i Ã © t Ã  e x o t i -  
ques, supposÃ©e devoi r  e t r e  analysÃ©e au moyen de modÃ¨le mÃ©canistes 
t a n d i s  que l a  soc io log ie  Ã © t a i  seu le  h a b i l i t Ã ©  Ã Ã © t u d i e r  au moyen de 
modÃ¨le s t a t i s t i q u e s ,  des s o c i Ã © t Ã  complexes de type o c c i d e n t a l )  n ' e s t  
p l u s  t e n a b l e .  Par consÃ©quent l a  s p Ã © c i f i c i t  de l a  dÃ©march ethnologi-  
que semble de p lus  en  p lus  pouvoir e t r e  i d e n t i f i Ã ©  Ã s a  mÃ©thodologie 
 autre p a r t ,  l a  grande d i v e r s i t Ã  des thkmes de recherche a pour consÃ© 

quence que l a  mÃ©thodologi e s t ,  pour l e  moment, l e  s e u l  thÃ¨m qu i  puis -  
s e  f a i r e  l ' o b j e t  d 'une r Ã © f l e x i o  vÃ©ritablemen c o l l e c t i v e .  



C e l l e - c i  en e s t  cependant encore Ã un s t ade  fragmentaire ,  l e s  cher-  

cheurs  Ã©laboran  des Ã©lÃ©men de mÃ©thodologi Ã p a r t i r  de l e u r  propre 

expÃ©rienc de t e r r a i n ,  e t  de l e u r  propre domaine de recherche.  Les 

p u b l i c a t i o n s  peuvent Ã ª t r  d i v i s Ã © e s  par  commoditÃ© en  deux groupes : 

- Les t ravaux,  peu nombreux, qui ,  t o u t  en s 'appuyant t o u t  n a t u r e l l e -  

ment s u r  des  enquÃªte p a r t i c u l i & r e s ,  s ' e f fo rcen t  de c o n s t r u i r e  un ce r -  

t a i n  nombre de propos i t ions  ayant va leur  gÃ©nÃ©ral  On c i t e r a  l ' a r t i c l e  
de J. Gutwirth, en e thnologie  urbaine" ( e t  on mentionnera 

Ã©galemen un a u t r e  a r t i c l e  du mÃªm auteur ,  "pour l a  mÃ©thod e thnologi -  

que", q u i  concerne de prÃ¨  l e  s u j e t )  ; ceux de C .  PÃ©tonnet " ~ Ã © t h o d o l o  

g i e  ethnologique en mil ieu urba in  : un groupe espagnol" e t  ttL'obser- 

v a t i o n f l o t t a n t e .   exemple d'un c imet iÃ¨r  p a r i s i e n "  ; c e l u i  de G .  Althabe 
11 Le q u o t i d i e n  en  procÃ¨s ; c e l u i  de M. RouÃ© " ~ o c k ' n ' r o l l  e t  e thnologie  : 

ques t ion  de mÃ©thode ; c e l u i  de Y.  Delaporte, "L 'obje t  e t  l a  mÃ©thode 

Quelques r Ã © f l e x i o n  autour  d 'une enqugte d 'e thnologie  urbaine" ; c e l u i  de 
11 B. Le Wita, Une enqu@te en mil ieu p a r i s i e n " .  

- Les t ravaux,  Ã©videmmen beaucoup p lus  nombreux qui ,  sans Ã ª t r  

consacrÃ© l a  mÃ©thodologie i n t Ã ¨ g r e n  Ã l ' exposÃ des r Ã © s u l t a t  des 

Ã©lÃ©men de r Ã © f l e x i o  sur  ce  thÃ¨me Tout en  renvoyant Ã l a  b ib l iogra -  

phie  p l u s  complÃ¨t s i t u Ã ©  en annexe, on c i t e r a  i c i  l ' Ã © t u d  M .  AbÃ©lÃ 

s u r  l e s  lo t i s sements  de l a  province de S Ã © v i l l  (88) oÃ l ' a u t e u r  montre 

l e s  l i m i t e s  de l a  mÃ©thod sociologique, e t  l a  n Ã © c e s s i t  de l a  r e l a y e r  

pa r  l a  mÃ©thod anthropologique ; c e l l e  de B. Le Wita concernant s e s  

t ravaux s u r  l a  parentÃ e t  l a  f a m i l l e  dans t r o i s  milieux d i f f Ã © r e n t  de 

l a  r6gion parisienne[8~,8y) ; c e l l e  de A .  Maguer s u r  l e s  jeunes en mil ieu 

ouvr ie r  Ã Ivry-sur-Seine,  oÃ e l l e  indique son impl ica t ion  dans des 

r a p p o r t s  sociaux q u i  sont l ' o b j e t  de son Ã©tud (88). 

L' importance de l a  r Ã © f l e x i o  mÃ©thodologi.qu pour 1 ' aven i r  de 1 ' ethno- 

l o g i e  urba ine  e s t  s i  bien r e s s e n t i e  par  l e s  chercheurs  que ce thÃ¨m a  

Ã © t  r e t e n u  pour l a  premiÃ¨r pub l i ca t ion  c o l l e c t i v e  du Laboratoire  d ' an -  

thropologie  urbaine ; en cours  d 'Ã©labora t ion  c e l l e - c i  s e r a  achevÃ© en  

1986. 

Au vu des  pub l i ca t ions  c i t Ã © e  ci-dessus,  e t  des  t ravaux en  cours,  il 

e s t  p o s s i b l e  de t r a c e r  un b i l a n  sommaire -de ce q u i  e s t  acquis  dans ce 

domaine. Il semble y avoi r  un assez  l a r g e  consensus pour a f f i rmer  : 



( a )  L a  p o s s i b i l i t Ã ©  e t  l a  nÃ©cess i tÃ  de maintenir  en  v i l l e  t o u t  ce 

q u i  e s t  spÃ©ci f iqu  k l a  mÃ©thod ethnologique, e t  en  f a i t  un Ã©lÃ©me 

i r remplaÃ§abl  pour l ' Ã © t u d  de l a  v i e  s o c i a l e  e t  c u l t u r e l l e  : 

- l ' e n q u Ã ª t  e s t  " l e n t e ,  p a t i e n t e ,  a r t i s a n a l e "  (c. ~ Ã © t o n n e t  ; 

e l l e  d o i t ,  souvent, s e  f a i r e  dans l a  longue durÃ© : c ' e s t  seulement Ã 

ce  p r i x  que l ' o n  peut  s a i s i r  de l ' i n t Ã © r i e u  l l i n t i m i . t Ã  d 'un  groupe. 

- e l l e  r ecour t  coneuremment Ã dif fÃ©rent  s techniques : obser- 
v a t i o n  d i r e c t e  des f a i t s ,  e n t r e t i e n s  non-d i rec t i f s ,  observat ion p a r t i c i -  

pante .  La d i v e r s i t Ã  des techniques d 'enquÃªt  e s t  un garant  de l a  souples '  

s e  de l a  mÃ©thode l u i  permettant de s ' a d a p t e r  Ã chaque ob je t  p a r t i c u -  

l i e r .  La conf ron ta t ion  de ce  q u i  e s t  vu avec l e  d i scours  des informa- 

t e u r s  e s t  un Ã©lÃ©me indispensable  pour o b t e n i r  des moyens de con t rÃ´ l  

s c i e n t i f i q u e .  L'enquÃªt au moyen de ques t ionna i res  e s t  k p r o s c r i r e ,  cha- 

que f o i s  que c e l a  e s t  poss ib le  ; lorsqu 'on  y r ecour t  dans c e r t a i n s  c a s  

p a r t i c u l i e r s ,  c ' e s t  toujours  en  complÃ©men des a u t r e s  techniques.  

- e l l e  ne p a r t  pas de ca tÃ©gor ie  a b s t r a i t e s  e t  gÃ©nÃ©ral  
( l e s  jeunes, l a  banl ieue,  l e s  migrants, l e s  q u a r t i e r s . .  . ), mais cons- 

t r u i t  s e s  propres  ca tÃ©gor ie  & p a r t i r  de ce q u i  e s t  concrÃ¨temen obser- 

vÃ© Une a t t i t u d e  c a r a c t Ã © r i s t i q u  de l a  mÃ©thod ethnologique e s t  l ' impor-  

tance accordÃ© aux catÃ©gorie propres  des enquÃªtÃ© Dans tous  l e s  cas ,  

il e s t  nÃ©cessa i r  de d i s t i n g u e r  clairement  ce q u i  r e lÃ¨v  du d i scours  

des i.nf armateurs, ce qui  r e lÃ¨v  des d i scours  o f f i c i e l s  (munic ipa l i tÃ©s 

mÃ©dias e t c .  ), e t  ce qui r e lÃ¨v  de l ' i n t e r p r Ã © t a t i o  du chercheur.  

- e l l e  conserve un c a r a c t k r e  largement d e s c r i p t i f ,  l e s  Ã © t a  
pes de l ' a n a l y s e  conceptuel le  e t  de l h t e r p r Ã © t a t i o  des  f a i t s  ne pou- 

vant  @ t r e  abordÃ©e avant l a  c o n s t i t u t i o n  de d o s s i e r s  s o l i d e s .  

( b )  En meme temps, l a  n Ã © c e s s i t  e s t  Ã©vident  d ' adap te r  l a  m~thodolo-  

g i e  Ã des cond i t ions  d 'obse rva t ion  nouvel les ,  inconnues ou rarement ren- 

con t rÃ©e s u r  l e s  t e r r a i n s  de l ' e t h n o l o g i e  c l a s s i q u e .  La r Ã © f l e x i o  p o r t e  

s u r  t r o i s  p o i n t s  pr incipaux : l a  cons t ruc t ion  de l t o b  j e t ,  l e s  mÃ©thode 

d  'enquÃªte l e  rappor t  e n t r e  enquÃªteu e t  enquÃªtÃ© 

- La cons t ruc t ion  de l ' o b j e t .  Les phÃ©nom&ne Ã © t u d i Ã  se  prÃ©sen 

t e n t  frÃ©quemmen sous l'aspect d  ' agrÃ©gat  informels ,  sans l i m i t e s  v i s ib l -e s ,  

s o i t  q u ' i l s  ne s ' i n s c r i v e n t  pas dans un l i e u  dÃ©terminÃ s o i t  que ce 

l i e u  e x i s t e  mais que l e  chercheur doive lui-mgme en  6 t a b l i r  l e s  pourtour:  



(Ã©tud d'un quartier, par exemple). Le problÃ¨m n'est d'ailleurs pas l.id 
Ã la seule notion de lieu, mÃªm si cet aspect est toujours prÃ©sen ; 

dans la ville, tout fait est en relation avec une multitude d'autres 

faits, situÃ© Ã des niveaux diffÃ©rents Pour construire son objet, le 

chercheur doit donc faire preuve Ã la fois "de bon sens et d'imagina- 

tion anthropologique" (J. ~utwirth), cette construction pouvant Ãªtr 

redÃ©fini ou prÃ©cisÃ en cours d'enquÃªte 

- Les mÃ©thode d'enquÃªte Contrairement Ã la pratique usuelle 

de l'ethnologie classique, l'observation continue est le plus souvent 

impossible : la sÃ©paratio entre lieu de travail et lieu de rÃ©sidence 

la difficultÃ d'habiter chez les enquetes, constituent les principaux 

obstacles & une telle observation continue. Cette nÃ©cessit de travail- 

ler dans la discontinuitÃ accroft encore la nÃ©cessit d'enquetes de 

longue durÃ©e 

- Le rapport entre enquÃªteu et enquÃªtÃ© L' appartenance 
de l'enquÃªteu et des enquÃªtÃ Ã une mÃªm sociÃ©t globale pose le pro- 

blÃ¨m du maintien d'une certaine distance, considÃ©rÃ classiquement 

comme nÃ©cessair Ã 1 'objectivitÃ scientifique. La distance, cependant, 

est quelque chose de relatif, et qui est susceptible dl@tre construit, 

impliquant de la part de lfenqu@teur des capacitÃ© de distanci.ation ; 

la proximitÃ culturelle peut, d'ailleurs, prÃ©sente de grands avantages, 

ne serait-ce que pour faciliter l'introduction dans le groupe observÃ© 

Les situations sont plus diverses qu'en terrain exotique : il peut y 

avoir, par exemple, inversion , de ]-'habituel- 

le hiÃ©rarchi sociale entre enquÃªteu et enquÃªtÃ (cas de B. Le "Mita 

Ã©tudian la bourgeoisie parisienne). Une situation tout Ã fait nouvelle 

est la connaissance, plus ou moins diffuse ou prÃ©cis selon les cas, 

que les enquÃªtÃ peuvent avoir des objectifs du chercheur : certains des 

Juifs religieux Ã©tudiÃ par J. Gutwirth appartiennent au milieu univer- 

sitaire, le responsable local du P.C. ayant introduit A. Maguer auprÃ¨ 
des habitants du groupe ~ ' H . L . M .  qu'elle se proposait d'Ã©tudie Ã©tai 

mariÃ Ã une ethnologue, certains des bourgeois Ã©tudiÃ par B. Le Mita 

avaient lu les travaux de P. Bourdieu... 



Ce bre f  su rvo l  peut lÃ©gitimemen procurer  une impression de d i spe r -  
s i o n  des t ravaux.  De c e t t e  hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ© on a  indiquÃ dans l e  prÃ©am 

bule quelques-unes des causes c i r c o n s t a n c i e l l e s  ; il f a u t  Ã©galemen 

sou l igner  q u ' e l l e  e s t ,  t o u t  simplement, Ã l ' image de l a  complexitÃ e t  de 

l a  d i v e r s i t Ã  de l a  v i l l e  e t ,  p l u s  gÃ©nÃ©ralemen du monde moderne. Le 

champ d  ' i n v e s t i g a t i o n  e s t  immense, e t  l e s  premiÃ¨re recherches ne sont ,  

pour l a  p l u p a r t ,  que des coups de sonde j e t Ã ©  i c i  ou l Ã    au hasard des 

prÃ©occupation des uns e t  des a u t r e s .  C ' e s t  seulement lorsque l e s  t r a -  

vaux s e  s e r o n t  multipliÃ© qu'appara"trlont p lus  nettement des regroupe- 

ments p o s s i b l e s  e t ,  sans doute, de nouvel les  s p Ã © c i a l i s a t i o n s  

Bien que l ' h e u r e  d 'un  r Ã © e  b i l a n  s c i e n t i f i q u e  s o i t  donc l o i n  d ' Ã ª t r  

encore venue, peut-on t e n t e r  d ' ind iquer  des p i s t e s  de recherche p lus  

prometteuses que d ' a u t r e s ,  ou des domaines pa r  t r o p  nÃ©gl igÃ ? Des 
chercheurs  ont  souhai tÃ que l ' an th ropo log ie  urbaine s ' i n t Ã © r e s s  aux i n s -  

t i t u t i o n s  c e n t r a l e s  de l a  s o c i Ã © t  moderne (Ã©cole f ami l l e ,  l i e u x  de 

t r a v a i l ,  e t c . ) .  Ce t t e  perspect ive  d o i t  en e f f e t  Gtre encouragÃ©e e t  des 

enqugtes comme c e l l e s  de B. Le Wita s u r  l a  bourgeois ie  par i s ienne  vien- 

nent  opportunÃ©men dÃ©montre que l ' e thnologue  u rba in  ne s ' i n t Ã © r e s s  pas 

seulement aux c u l t u r e s  de l a  pauvretÃ ou aux groupes marginaux. Cepen- 

dant ,  il f a u t  prendre garde que l 'e thnologue ne s a u r a i t  e n t Ã © r i n e  l a  v i -  

s i o n  que l a  s o c i Ã © t  s e  donne d'elle-mgme, e t  l e s  h i Ã © r a r c h i e  q u ' e l l e  
p rodu i t  - pas p l u s  lorsque c e t t e  s o c i Ã © t  e s t  l a  s ienne que l o r s q u ' i l  

s ' a g i t  d 'une s o c i Ã © t  exot ique.  Aussi doi t -on sans doute g t r e  t r Ã ¨  prÃ© 

cautionneux dans l 'emploi  des concepts de c e n t r a n t 6  e t  de margina l i t6  

- s u r t o u t  l o r s q u ' i l s  sont p lus  ou moins t r a d u i t s  en termes d ' important  

e t  d ' a c c e s s o i r e .  

Au s t a d e  i n i t i a l  oÃ nous en sommes, il f a u t  sans doute s e  garder  de 

c a n a l i s e r  l e s  recherches dans des  d i r e c t i o n s  t r o p  r i g i d e s  ; on d o i t  

souha i t e r  que l ' an th ropo log ie  urbaine ne 'nÃ©gl ig  aucun des domaines qu 'u  

s i Ã ¨ c l  d ' e thno log ie  a  su  exp lo re r  dans des s o c i Ã © t Ã  p l u s  l o i n t a i n e s .  

 anthropologie urbaine a u r a i t ,  pa r  exemple, sans doute t o r t  de s e  con- 

fondre avec l ' Ã © t u d  des s e u l e s  formes de l a  s o c i a b i l i t Ã  ( c ' e s t  un repro-  

che que l ' o n  a  justement adressÃ au l i v r e  de U. Hannerz, Explorer l a  

v i l l e ) ,  e t  de n Ã © g l i g e  l e s  phÃ©nomhe c u l t u r e l s .  
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