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IES ET.UEUXDE I-A PROBLEMATIQI]E

La çestion de la délimitation des espaces de I'action publique fait aujoudhui
probième dans Ia realité localel. On connaît la question, r.,oire les çestions de dçarr :
un territoire jnstitr:tionnel peut-il fonctionner sans gu'il y ait de cohércnce tecitoriale ?
La lectr:re d'r:ne cohérence terdtoriale errtraîae-t-elle Ia ct&.jond'un territoite instinr-
tionnel ? Faut-il penser les territoireg ant institr:tionnels que fonctionnels en se éfé-
lant toujours au ternps iong ? L'incoh&ence telritoriaig institutionnelle autâot que
fonctionnelie, est-elie inopérante ? Telles sontles questions que nous nous posons tous.

En Suisse cornme pârtout aiilews en Er:rope, les décalages entre espaces ins-
titr:tionnels et espace fonctionneis, entre édrelle des responsabiJités et édrelle des phé-
nomènes_, posent problèmg en termes de politigues publiques cornme .lr totn s d.
gestion de la vie quotidienne. L'une des particutarités de cene pression sur le territoire
Iocal est la multiplication et la fonctionnalisation des eqpaces. ôhrq". politique publi-
que a tendance à s'autonomiser et à développer son espace et ses li-it s propres cor-
respondant à i'échelle des problèmes concernés. I-es contradictions sont ainsi croissan-
tes efltre seffews d'action des politiques publiques et ter:ritoites locaux, ces der:niers ne
pouvznt pluq de faig sÏdentifier aux teuitoires traditionnels (P M"[.r, 1990). r,es dir.rers
acteurs sont-ainslpJacés dans r:n endeevêtremeot de territoites distincs gérés pat des
n lé:.1y,r^d. q9[dClg publiques qui ne sont pas sans poser des problèmes aè qiti-
mité fl.-P Gaudin, 1995).

_ 
Ces questions sont en Suisse soulevées par les diverses entreprises de redistti-

bution de tâches entre Confédéation, cffrtong et comr.nr.rnes.
Poar bsplwpetites d'entre elleq rappelle I{- Horber-Papazian e0A1), i/ s,agb:oaaent
d assaaer dc nouue/Jcs clta.ryeq et dnnc ù nouue//es nnpétenæs, æ gui enge du ttracnres a
ùs nEerc adaptû qtri ne sont souuentpa.r digonibks. Pour lzs ànrnunu plur granda n

particzlier dans /es agbmérations, /zsprobbza sont labmd relatfi atx 6tr"k aauraz-
mm4 k coxxzun*ænlre ffiant daprutdions dont bs communes naironnan*: bnficint
lafirpoilr aatant accepter d en a.rnmer /a cbaryu.

* IDI{EAP, IGUL, mivcreité dc Iausunc.

1 - CêEc P!éscnstion, suscitée pc l'int&êt dc la théoæique gmérale de e colloqug sàppuie de âit su lcs résulac d,uc lor-
guc rechcrchc fioaocê par lc Fonds nationalsuisc dc la recàcrchc sciotifiquj(requétl n" Lz1+5502,98) poreat su < ks
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Pour les une.s et les autres, se pose avec acattéla question de-la collaboration
intercommunale voire, parfois, de la fusion de communes ôu de la régionalisation.

Dans tow les cat, k question dc k remise en cause det /inites existantù de /espace ù Iar-

lt1lrl!ry kt dcs critùes qail préids,tt) eÉ à lordre duyur Q{- Horbeilapaziau
2001, ; I{ Horber-PapaÀa4 N. Soguel 1 996).
On consate que nombre de ces tentatives se heurtent à de très forts bloca-

ges, soit que chacun, surtout au niveau local refuse toute collaboration âvec autrui, soit
que, biel que I'on âdmene de développer ce q?e de relations, on rejene néanmoins
toute redéfinition d'espace qui pourait en être la conséquencg voire même que I'on
utilise la collaboration pour éviter précisément r:ne réflexion en termes de redé-finition
des limites. Sur un plan plus théorique - er nous suivons ici ce qu'en dit I. Garat dans
ce même ou\,,râge :

f. . .l pmcr lespace en terznes de cohérenæ tenitoiale nbst pas, fna/ement, une uwe dz /'et-
pil un idéal un rythe qui fait viwe dc nombrezx chncheun, géogr@hes en partimlier,
d'é/as, de < traaai//eurs teritoriaux > alors que, darière æt idtà/,-se- cachent^des eryeux
soàaux etpolitiques dc nature difermte. Créer une cohhmæ territoriale rebe duprEeipoli-
tique de canstraction ùune sodét!. Et tout autant de la rzise en ordre fu k socitité.

Il reste que dans ce cas d'espècg ie poJitique communal, tout en suivant l,ar-
gumer]t tl]éorique ne le suit manifestement pas, ou pas encore sur le plan pratique,
fautg le plus souveng de soutien popuiaire et de cïatfte de perdre le pouvoir.

I-es *niversitaires que nous sorïurres ont âlors fait fhypothèsè que c'est parce
que ia vision qu'a lélu de la frontière détztt pas la même qut h nôuè, ni celiè des

?cteur.s 
câritonalrx et qu'il 

-a 
toutes les peines du monde, comme le scientifique parfois,

1e1change151 à passer du monde dans iequel il wit au monde dans lequeio on vit >.
De ià notre idég véritable de notre recherchg de découvrir ies conditions
gui feraient que l'âu local puisse avoir une vision nouvelle de la ftontière et notre hypo-
thèse centrale : les réticences du politique face au changemeng ol4 à l'inverse, sa volonté
de s'eng. ager et de payer le prix {'*ne réforme en profdndeur des contows de nos espa-
ces institr:tionnels, sorit certes d'abord I'epression combinée des intérêts en jeu et sans
doute de la pression des faits. on le savait d'expériencg quasi intuitivemeng on ie savait
aussi par la littératute. Mais, et c'êtaitlà coyions-nous la nouveauté de notre propos,
nous allions prouver, dans le sillage du virage effectué par les analyses de politiques
publiques, quittant leur positivisme uaditionnel pour s'engager dans des étudès de [.pe
constructiviste, structuraliste ou interactionrriste et phénoménologrqug reconnaissÀt
I'importance de la dimension discursive des poiitiques pub]iques, le ôle de valeurs et
des idées dans làction publiqug qu elles éaient aussi la traduction du rôle clé des repré-
sentations particuliàes de I'espace des intéressés. Car cette ftontièrg on peut non seu-
lement la voir de diff&entes façons, mais ce sont des gens différents qoi ront appelés
à la voir. une commung ce ne sont pas que des élus. cèst bien .r.t -jtitode d'acie,.trs
g* ,rottj tnærag$ pour faire concider les deux espaces en question. on pouvait dès
lors se demander quel est et quel ser4 en la matièrg le rde dés représentatiions de l,es-
pace le p]u9 approprié que se donnent les gens concernés, qur slgisse d'acreurs poli-
tico-administratifs, communâ'x, ou extrâ-communaux, dâèteurs èconomiq.,es, â,ex-
pens scientifiçes, voire, quand vrendrart f inéviable épreuve de la sanction poprrhits,
des < habitants-usagers-citoyens > (I4. Bassanù 199D.

I1 ne sairrart y avott de solution mécanique à Ia remise en question du terri-
toire local. La redéfinition de ce dermer ne peut qu'être te résultat dLn processus où
s-arftontenldes.représentations différentes de fespace. Ces représentatiôns sonr par-
fois contradictoires, mais notre hJpothèse initiale était justement qu'elles peuveng à^cer-

taines condidons, converger en-vue de produire un espâce d'action publique auquel
nous pourrions associer IIdée force de légitimité, telle, qu'entre autres,J. LÉry (1994) a

su metffe en évidence de maniète originale. Une legitimité comprise non seulement en

termes de nouvelles ftontières institutionnelles mais en termes d'appropriation réelle

de l'espace et de la maniere dont il est vécu.
De fait notre redrerche s'est atachée à décoder les terunts et aboutissants

d'une série de politiçes publiçes spécifiques pour lesquelles se posait un ptoblème
de décalages de territoires. Chaque politique publique, outre qu'elie doit définjr un cer-

ain espace pour sa mise en cerwre, se doit également de définir le contenu de celui-ci

et srrtout les divers acteurs institutionnels et sociaux qui participent à son exécution.

Notre étude s'est également attzd:.ée à dévoiler les processus et les structffes qui
mènent à la construction de ces représentations de I'espace spéciÊques. 11 s'agissait ainsi

d'observer dans quelle mesure et pourquoi ces esPaces étaient plus ou moins sécants

et de déterminet les conditions ar:xquelles ils pouvaient i'être, posang entre autres, la

question du rôIe de chacun dans ia production d'espaceq des caractéristiques ProPres
des acteurs concernés et de ieurs intetactions, de I'inertie d'éIéments de |histoire locaie,

du tlpe de communes ou de certaines contraintes économiques.
A la limite nous pouvions suPPoser que l'ensernble des représentations des

actews et lews possibilités de recoupement étaient plus ou moins fortement détermi-
nées par la localisation des espaces en jeu (zones urbaines, régions périphédques'
métropoles, zones rurales, etc), ce qui revenait à faire du qpe de cofiununes une varia-

ble strucnrelle imporunte de l'étude.
Nous pensions enfin que ce modèle d'analyse pouvait notânment âpPorter

quelques éléments de réflexion sur Ie débat actuel concernant )a répariion des tâclees

entre entités poiitico-administatives en s'exûayant des paradigmes fonccionnalistes
souvent dominants en Ia matière. Ne serait-ce qu'en nous obQeant à relativiser I'ob-
jectivité de i'idée de < aille idéaie > d'un esPacg ou de < bonne écleeile >, pour r:ne tâche

donnée. Si l'espace concemé est toujours un esPâce Perçu et représenté, rfest-ce pas

d'abord i'adéquation ou I'inadéquadon de ces représenations qui esr en ieu et qui peut
déterminer une issue positive pour Ia mise en ceuwe de cette tâdre plutôt que la défi-
nition effective de I'espace concemé sur la base de cdtères fonctionnels ? En d'autres

termes, nous posn:lions que la < aille idéale > de l'espace de mise en ceuvre, ou la
< bonne échelle >, est celle qui correspond, au moins en partie, à I'intersection des repré-
sentadons des divers acteurs. Une échelle est en effet nécessaire à la formation d'r:ne
reptésentation de I'espace ; une représentation coûunune dewait ainsi impJiquer r:ne
édeelle commune susceptible de se matérialiser dans un espace d'action publique legi-
timg une échelle se ptésentant nécessairement cofiune < médiatrice entre I'intention et

I'action > S.-8. Racine, C. Raffestin, V Rufft 1980).

MODÈI.E D'ANALYSE : INE PERSPECTI\TE CONSTRUCTT\TSTE ET
ETIn\iOX4ETHODOLO GIQIJE

Dans Ie cadre de ia production d'un espace d'action pubtque légitime, il s'agis-

sait en effet d'appÉhender la manière dont les âcteurs et grouPes d'acteurs comPren-
neng inte{prèteng décriveng construisenq donnent sens et catégorisent l'espace ainsi
que leur relation à I'espace, au polidque et à la société en général r,n-rs sous I'argle des

politiques pubJiques sélectionnées. Impossible ici de dévoiler ies tenants et aboutissants

de fappareil méthodologique mobilisé dans cette recherchg tant au niveau deladénat-
che qu'à celui des outils teclrriques. Disons simplement que les entretiens nous ont
permis de reconstruire les représentations de I'espace des acteurs dans une perspective



g-fosr.aehigue et ethnométhodologique et que les acreurs cenÈa.ux (r:ae fourchette
d'environ 6 à 10 actews pat cas) oni ete sâèctionnés à I'aide des méthodes position-
nelle et reputationnelle. Outre les entretiens, le recours à des sowces seconda'ges écn-
tes telles que documents adm.inistratifs et législatifs, expertises, procès-verbaux, presse
(comptes rendus, réactions, commentaires, letcres de lecteurs), erc. fut égatement néces-
saire (, Mondada 1994).

. De faig il s'agissait de menre à l'épreuve trois hlpothèses centrales qui, eiles-
mêmes, comprenaient des hypothèses secondes et spécifi-ques. une hypothèie sur les
rcpésentations antagonistes, voulant qu'au sein d'une même poJitique pubJique, les
représentations de I'espace d'action pubJique sont de natore différente èn raison de
positions sociales difÉrentes des divers acteurs impliqués ('espace de l'habitant usager-
citoyen, de facteur économique, de lexperg des acteurs comrnunaux et supra-cornmu-
naux). une hypothèse sur les regroupemenrs possibles, voulant qu'il existè des recou-
Pernents partiels des représentations de I'espace en raison d'interactions entre les divers
acteurs. Ces intetactions doivent s'inscdre dans un < modèle de conception négocié >
porrr produire un espâce d'acrion pubJique légitime (présence des actèrus conéernés,
processus d'apprentissage traducter:r, influence des expériences en cours et passées).
une hypothèse telative à des vadables struchrelles, postulant que des variabiês de ce
qpe p€uvent iouer r:n rôle tant au plan des représenations de ltespace des acteurs qu'au
pian des recoupernents entre ces représentations (rôie du référentiel dominang com-
pétition entre cornrnunes, histoire et réferences, qpes de communes).

, Denr un premier temps, nous nous sofirmes attachés au choix des politiques
et des cas. Ensuitg nous avons procédé à une étude détaillée de la poJitique pubJique
et, pils généralemeng de I'expérience de remise en câuse des limitei de l'âction puËJi-
que C'est ainsi que nous avons choisi dix expfiences de remise en cause des limites
de l'espace d'action pub]ique, chaque expétience ayant constitué une étude de cas
conslst2nt en un processus de redéfinition des espaces mett2nt en jeu les limites dans
lesq-uelles sont insérées les diverses entités territoriales, soit au moinj plusierirs corrunu-
nes3.

Dans un der:xième temps, le ûavail. a consisté en la détermination des diver-
ses représentations des acreurs. A i'aide des entretiens, mais aussi gràce à l'étude de
documents, il s'agissait po'r nous de (re)construire la (es) reptésentaÉon(s) de lespace
des (pnncipaux) acteurs présents dans le processus4. Pour.é f^ir., noo, 

"-rorrs 
daËoré

r:ne gnlle permettant de structurer les données empiriques récoltées de manière à
repondre à nos besoins analytiques. Nous avons dédiné toutes les dimensions des
representations de ]'espace nécessaires à l'ilh:stration des diverses hypothèses de Ia
rgd:rerche I-es premiers enrretiens et lews analyses ont permis de tester ces dimen-
sions, de les amender eg au besoln, d'en rajouter de nouvelles (une problématique de
la temporallté par exemple). I-es dimensions des représenations finalement rerenues

2 - Cela représeotera mviron 80 enûedens.
3 - Cas 1 Régiooalisatioo de ia suuctue territoriale ecdésiastique à Lausme (cas ubain)
Cas 2 RégionaLisation de la sEucute teldtoriâle ecclésiastique du Haut-Lac/Pays d'Enhaut 0,D) (cas rural)
Cas 3 Création d'm réseau de soins dæs Ia Broye fl/D) (cæ :ual)
Cas 4 Création d'm réseau de soins dæs Ia région de Ia Côte Morges/Àubome (cas urbain)

9^ 5 Constiutioo d'me agglomération à Friboug (cas urbain)
Cas 6 Projet de fédérarion de village dans.le Va.i-de-Travers Q.JE) (cas rual)
lasl Régionalisarion des forces de polices @olice 2000) dam la tégioo de Ia Riviera (1D) cas utbain)
Cas 8 Régiona.lisation des forces de poiicc (Policc 2000) dæs la région de l'Ouest lausmois SD) (cas, urbain)
Cas 9 Régionalisation de I'actioa socia.le dæs la régioo de Nyon/dole (VD) (cas ruraf

4 - Inutile de préciser qu'enûetiens et documents doivent également nous founir des domées factuelles et < objectives > sur
le déroulement du processus, les acteuts présots, Ie type d'.intenctims, Ieu fréquences, etc. aiosi que sur i,histoire de la poli-
tique et du cas.

furent les suivantes : l'appr.nension de I'espace (en deux ou trois dimensions, vision
cartographique présence ma.rquanre d'éléments physiques), division de l'espace (fron-
tières institutionnelles ou fonctionneiles), rapport à I'espace (dentitaire, technocrati-
que), cohérence (spatiale, pratiqug globale, sectorielle), structuration de I'espace (en
réseaq centraliség compartimentée), apports entre espâces (collaboration, compéti-
tion), temporalité (changemeng conservation), dracune de ces dimensions éunt liée à

une batterie d'indicateurs.
Ces diverses dimensions nous ont ensuite perrnis de procéder à des compa-

raisons entre les divers âcteu{s des études de cas réalisées et de déterminer sur queiles
dimensions on obsen e des points communs (acteurs présenunt un état de ia dimen-
sions identique) ou des divergences (acteurs ayant des états différents de la même
dimension), Ceci powra permettre des comparaisons diachroniques et des comparai-
sons synchroniques. Concrètemenq c'est grâce à ces dimensions que ibn a pu éva.luer

dans quelle mesure Ly avaut des points communs entre les divets acteurs d'un même
câs et entre les divers cas. La démarche méthodologique prenait ainsi r:ne direction
inverse à celle qui a mené à l'énonciation des hypothèses présentées au départ. En effeg
nous pouvions dès lors panir des représentations elles-mêmes pour cât*odser les
âcteurs ayant des représentations plus ou moins proches.

CONCLUSIONS CRITIQUES ET PERSPECTIVES

Procédant à r:ne analyse comparée des résultats du test des hypothèses sr:r
l'ensemble des cas énrdiés, il nous a paru pius efficace ici de les regrouper selon quïs
concement les poJitiques publiques d'une parg le rôle des représentations sociales d'au-
tre part.

Apptoche en termes de politiques publiques :

une légitimation non vécue dans les faits

Dans le cadre de i'approche dans le cadre des politiques pubJiques, nous pos-
tr:lions que i'existence d'une représenation commune devait être prerniere par rapport
à Ia production d'un espace d'action publique en u:e de sa légitimité. Sur la base des
résultats empiriques, force est de remettre ce postulat en câuse. Il ressort en effeg de
maniere particu-lièrement évidente au travers de toutes les études de cas, que des élé-
ments comrne la reconnaissance du besoin et la prise en compte des intérêts de dra-
cun sont tout âussi importants que les représentations pour expliquer le résultat de pro-
cessus décisionnels redéfinissant les frontières de I'action pubJique. Encore que lion
puisse reconnaître des réguiarités étonnantes et significatives.

l.e fait intéressant par exemplg que pratiquement dans tous les cas, y compris
dans celui de la poJitique religreuse, tant en ville qt/en campagng les idées de résear:, de
ftontière fonctionneile, d'action regionale et de chângemenq paragées par la plupart
des acteurs, ne sont pas étrangères à de nouveaux paradfmes basés sur des é]éments
relatifs précisément au changemeng àia mobilité, à des interactions soupleg à des adap-
tations rapides, à des réformes territoriales valorisant la régio4 etc On peut parler à cet
égard d'un riouveâu réferentiel qui ne constitue évidemment pas une entité supra-
humaine incréée qui agirait de l'extérieur sur la société, mais se crég s'actr:alise et se

traf,Ismet âu trâvers et par des acteurs. Dans le cas de la poiitique religieuse vaudoisg
on Peut const2tef que les acteuts cantonaux sont les premiers pofteurs (voire relais ou
même traductews) d'un tel référentiei. Ainsi, ils ont importé tout un vocabulaire et des
concepts inconrrus jusque D dans les milieux ecclésiastiques et directement tirés de
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ihéories récentes en matière de transformation de llaction publiqug théories eiies-

mêmes inspirées par des modes de gestion en us4ge dans le monde économique (effi-
ciencg rationalisation, objectifs, évah:ation, testruchrration, piloage, mobilite, flCIdbi-

litg réponse àla demandg proximité du clientparoissien, etc). Ainsiles actews locaux,
et pius encore les usagers, voient leurs représenations partiellement se rapprocher de

celles des âcteurs supta-locaux, sans doute sous l'effet de Ia médiation de ceux-ci. Etant
donrré qu'un référentiel global irradie l'ensemble de la société par divers catraux, les

acteurs locaux rlévoluent pas r.rniquement par le biais d'interactions avec les acteurs
supra-locaux dans une politique précise mais entretiennent des relations avec une mul-
titude d'autres agents et médias, ce qui affecte sans doute également leurs représenta-
tions de I'espace.

Pour en revenir ar:x résultats les plus générar:x, il est cependant très interes-
sant de rappeler que 1a redéfinition de nouveaux espâces d'action publique est consi-
dérée comme nécessaire par Ja très grande majorité des acteurs. Ceci s'expJique pat|ap-
padtion de nouveaux .ol.*, de nouvelles répartitions des tâches et des charges, ainsi

çe la multiplicrté des édrelles d'intervention des politiques pubJiques qui militent pour
une restructuration de I'espace d'intervention communai. Ainsi pour des tâches telles
que la sécrdté, la politique de Ia santé ou la politique sociale, autant de domaines où les

problèmes ne s'arêtent pas aux ftontières communales, il paraît évident à la très grande
majorité des acter.rrs rencontrés dans le cadre de la recherche qu'au nom d'une plus
grande efflcacitg d'une recherdee accrue de professionnalisme, d'économies d'échelles
et d'r:ne indispensabie coordination, i'échelon communal n'est plus adéquat.

Ce constat ne concerne pas ufriquement les petites ou moyennes communes.
Il s'appJique également ar:x plus grandes qui outre des questions de coordination, sont
confrontées à des effets de débordement et à un nécessauepartage des charges entre
les communes centres et environnantes. Ce qui impJique également une redistribution,
difûcilement negociable, du pouvoir de décision. Pourtzng malgré cette ptise de
consciencg or1 collstâte âu moment du passage à l'action, de très nombreuses réticen-
ces qui une fois de plus peuvent s'expliquer pâr rule pression aux dungements insuf-
fisante et par des interêts plus fons à opter pour le statu quz. Mse voiontairement de
côté dans notre design de recherdre, la question des intérêts en présence est ainsi res-
sortie très fortement tout au long de nos études de terrain.

Ce que notre redrerdre a permis de démontrer, c'est que si l'on remet volon-
tiers en cause les ftontiètes au nom d'une certaine tationalité, si l'on se marie volontiers
entre gens du même ntveau, darrs les faits, on tecrée tout aussi souvent de nouvelles
strucfi.res au niveau communal, quI s'agisse de gérer les problèmes territodar:x,
sociaux, économiques, sécuritaires ou même religier:x. Même recorrrru cornme souhai-
able ou nécessairg Ïespace supra-communaf dest ie plus souveût pas vécu et appro-
prié comme tel sur Ie plan institutiorrrel du moins. Sous la pression des problèmes, on
ne bouge en fait que lorsque on y est forcé. Qriand on ne peut plus construire son éco1e

ou sa piscine olyrnpique tout seul on la construit certes âvec d'autres. Sinon, on conti-
nue à Ia consûuire tout seul. Ou on s'en passe. Ptoblème sanitaire ? On évoque les
hôpitaux régronaux, mais, dans le même mouvemeng on recrée au niveau local des dis-
pensaites au nom de la proximité. Les experts carrtonaux viennent vous dire qu,il faut
régionaliser laction sociale ? De faig on redouble les services locar:x. En termes d'ef-
ficience attendue, le résultat est nul.

Sut le papiet, dans ia phase d'étude, tout va bien, la volonté de coordination
est manifeste. On imagine de nouveaux statuts, mais ceux-ci ne sont pâs Iegitimés dans
les faits. Ils ne sont ni habités ni vécus. Et ce alors même que la notion de nouvelle gou-

f\aua ilL/l(DtÀ-rru"Mh\, J@l-D| r ML0\D

vernancg de collaboration, et tout le vocabulaire pertinent oflt diffusé p^rlovt et chez

chacurl effaçartsu ce plân toute distinction entre vilie et camPagne. Même si, en ter-

mes de logique professionflellg Ie réferentiei de politique pubJique ancré dans i'idée

quï y a des limites territoriales à transcender est théoriquement accepté, de faig rien
ne se passe waiment. Au point qu'une nouvelle hypothèse s'est imposée au terme de

notre étudg attribuant I'échec non pas à I'absence de représenations communes, mais

au fait que même sTs ont compds les enjer:x, nos politiques, tous miJiciens, rt'ong
contrairement aux fonctionnùes communaux et cantonâux, ni le temps ni les moyens

de suivre le processus de remise eû cause des espaces institutionnels au nom d'espaces

fonctionnels. Entre les échelles, ies a-liiances se font certes facilement entre Profession-
nels - les poJiciers cofiununâux et caritonaux comPteflnent facilement que Pour lutter
contre la criminalité, il faut se donner les moyens d'r:ne coordination - à im autre

nivear:, 1'é1u veut garder sa policg car il veut en gatdet la maîtrise.

Il zppatÂt dès lors que Ia place des représentations dans I'action pubJique doit
être relativisée et mise en perspective Par t^PPott à celie des intérêts. Pour ce fate,la
dimension temporelie doit être introduite, caI notre sentiment est que représentations

et intérêts se cârâctérisent par des temporâlités fondamenu.lement différentes. Alors
que les premières se transfotment sur Ie temps long et constituent en quelque sorte le

contexte < mental > où évoiuent les acteurs, les seconds se modifient beaucoup plus
rapidement au gré de l'évoludon des édranges entre âcteurs et surtout des modifica-
tions du contexte socio-économique. Dans ce sens, il n'est pas sûr qu'une représenta-
tion commrrne de I'espace soit la seule condition préaJable à la crêaion d'un espace

d'action publique légitime. La légitimité d'un tel espace vient suftouq et les cas étudiés

I'ont démontré, d'r:ne solution assurant que tous les acteurs concemés gagnent quel-
que chose dans la constin:tion du nouvel espace. Nos én:des de cas mofltrent dâilleurs
que les cantons ont compds I'enjeu, puisque par Ie biais de mesures incitatives, err Pâ-r-
ticulier financières, ils tendent de plus en plus à transformer une situation de < gagnant-
perdant )) en ufle situation de < gagnant-gagnarrt >. Nos études de cas ont également

permis de mettre en évidence une démarche nouvelle des cantons, qui consiste non
plus à définir la tailie idéale des bassins et régions apriori mzus à envisager i:ne réflexion
enpattenanatavec les personnes concernées pour définir les nouvelles &ontières d'ac-
tion.

Nos études de cas soulignent également I'impofiance de I'apprentissage dans

les dématches de redéfinition d'espace d'action pubJique. On retrouve ici une nouveile

fois la dimension t€mporeile dans la mesure où la mise en pJace de processus d'appren-

tissage est < gourmande > en temps, puisqu'elie nécessite l'établissement de rapports de

confiance entre les protagonistes. En définitive, il nous paraît évident que seul un pro-
cessus d'apprentissage né d'expériences comrnunes, ainsi que des représentations et

intérêts cofiununs pourront inciter les âcteurs concernés à accepter de remettre en

cause les espaces d'intervention cofiunurraux traditionnels. Il est en-fin intéressant de

noter que contrairement à nos hypothèses, l'apptentissage de Ja convergence de repré-

sentâtion n'est pas dépendante de Ja présence d'un traducteur (\4. Calloa i986), celui-
ci éunt peu présent dans les câs étudiés. I-e mode d'implication des différents acteurs

dans le processus â pal contre une importancg puisque certains conflits sont dus non
pas àla définition de nouvelles ftontières, mais au mode de corrcertâtion établi et à la
prise en compte ou pas des differents avis exprimés.

À Ia suite des différents cas érudiés, nous consatons enfin que, quel que soit



boliquement lespace ioca-i. D'autre parq nombrerx.sontles usagers qut estiment avot

droiJa des p..ràtiorn pubJiques dè proximité sur leur lieu de travail ou dhabitadon,

sans avoir à parcouïfu d; trop longues distances. Ce sont là, à notre sens, derx variables

explicatives de Ia difficr:lté ,i"T i, au niveau loca! que ce soit pour Ia ciasse. politique

;;';; les usagers. .es de,,rieri éunt les grands abients des processus de.décision, à

u..àpr., les noive".rx espaces d'intewenùon non seulement sur le plan inteliectuel'

maiJaussi à viwe ces nouveaux esPaces comme légitimes'

Approche en termes de teptésentatiols {e Peçace :

telritodalité virtuelle, territorialité en éveil

Est-ce à dire pour autânt que les représentations induisent des comporte-

ments ? I-" pro..rro. .Jt sr,'s doote plor .o*pl"*g *ais il s inscrit bien dans cette dia-

lectique de 1, Iat n e et de I'acnralisation 
-cleère 

au logrcign !' I--u.gisc9 (t0Z-f)'
-orrrpr"nor$ avec lui que dans I'adhésion totale du suiet qu'exige la réaiité géographi-

qrr., ; ou-t t. sa vie affective, son co{PS et ses.habitudes, et qu'évo-que le geographe E'

ô*aa (1952), des sentiments, m&ne organi€g peuvent rester latents, en sommeil

oubliés co*une on oublie sa pfopfe "i. oigroiqoà ]usqu à ce qu'r.rn événgment quei-

.o.rqo., faorgn *"ng lex( one -enace dè transformation, les réveille et les actuaLise.

I\4.*.é d',rnihargemeng réveil des clochers, dira-t-on volontiers' Si I'on suit l'hypo-

tleèse, se pose la qoËstion du componement des élus locar:x qui' par-zdo4e'neng vous

,rr*.rra à1] qootidien que les espaces rnstitutionnels ne correspondent plus aux espa-

ces vécus, qli s"*bL.rt 
^uoo 

pàrtut 
^ent 

rntégré le discours courang soit qu,]] faut

uaiter t.s iàbièmes à un autrË ruvear:, -as q,,r, dès ql9 1' ttPu'i9." héritée est remise

en cause, âé.oo*".rt soudain legr attachement absolg,à leur ftontière communale' Iæs

députés cantonaux Peuvent fort bien voter au padement cantonal r:ne nouvelle loi sut

bJagglomérations, èr, .r,. "...pt rt les ftontièrès fonctionnelles, que fon prztique d'ail-

lerusîargemeng ei la population remeftre tout en question quand 1a proposition pas-

sera de-rât les urnes commr,rnales. Dès 1ors, les lateÀces se réveillent et s'actualisent : la

forte concurrencg dordre identitaire et passionnel, la pe':r d'avoir à pTW:t Ie pou-

voir de décision entre les communes ,o.ri d.. phénomènes beaucoup plus forts que la

pression rationalisante dont les représentations, porx relever de la iogique, pour être

Lrppe., au coin du bon sens et même du vécu,ne se uaduiront pas en transforma-

Aoil'd", frontièrcs. Certe prégnarce du territoire institutionnel, telle qu'elle transcende

p"rfoir o; t ti-it Ls iniéràts fonctionnels, iliustre bien ce conflit entre le géographi-

qg. .o--. intériorité, comrne passé, et Ie géographique tout extérieuf du maintenant

@. Dardel1952).' 
Sachani bien par ailleurs, avec notre si regretté G' Duby Q'91!) :

[à quel po6t] æ nbstpas mfonction de leur nndition aéritable, mais ù l'image qu_'ils s'en

f*i tt àr; ,'à Dneiirza;s i r4btfdlk,,que les bommes ûg/ent lear nndaite I"'), ry'ltt
"s'ffirint fu k nnforrzn à ùs nodelas de nnportement qai sont le produit d'ane cuhare

eiqui s'Eustent tint bien que nal au coars de I'bistoire, aux réalités matérie/les.

Nous ne nous étonneàns pas de tous les paradoxes découverts et de certains

écarts à nos énoncés hlpodrétiques du départ.

D'autant qire Sarrtres partenaireJconceptuels - et processuels - du.débat ont

été identifiés 
"r, 

pærrg" .t pourraient maintenant faire fobjet d'une analyse plus appro-

fondie. I-e mimétisme ..rË. Lr élus par exemple, dont il faudrait vérifier quï ou s il

loue plus fortement parmi les petits élus runux locaux, mécanisme d'imitation, voire

â. 1iorr.r" réoproqoe dont on^ sait bien depuis lceuwe de R Girard (972, 1982), à

quei point il peut engeodrer de --uiolencg fut-elie syrnbolique, chacun désirant seion

fà aeiit de I'auue, pl-rir i*iotr, les manieres de l'autre de désirer, etc. On sait bien aussi

qu,à l,occasion ooiur on rythme pius ou moins cyclique la 
fièwe de cette compétition

slans iss,re culmine dans une crise qui menace la cohésion du groupe- On sait aussi, tou-

i;;";" suivant R Gkard,,.o-ttt.ït.. qpe de crisg por:r lur depuis laube de lhuma-

nité iusqu'aux temPs actuels, trouve sa ttit"ti91 : en chargeant r:n bouc émissaire de

ioo.'l"rie.hés du^groupe ei en Ie sacrifiant. Il serait peut-être.Pâsstgryt ''t de passer

,., *bË.h^.ut" dË, pôtiriq,r.s publiques envisagées, en cherchant le bouc émissaire

q* ; p.ilr f.w réusiite, où ron absàce, responsable peut-être de leur échec provi-

Une probiématique inséparable aussi des lelations 
de p9ry9r et deleurs liens

âvec ces t rritàir.. d. gr"tit rtiott qu'un H' Llborit (1976) luge.rndispensable à Ïéqr:t-

libre de chacr:n, et qui-trouve dans i'exercice de la territorialité humaine son principal

-oy.. a,."pr.srio.r. E.r.or. r:ne fois, on poutrait repasser I'ensemble de nos résulAts

au crible de ces véritables embrayeurs thétriques que nous âvons au.départ 1aissés de

côté au bénéfi.ce de Ia saisie des rlprésentatioÀu. À fe,tid"ttcg celies-ci se sont-révâées

un bon outii her:ristique par tout cè qu'elles nous ont permis de mettr. e en évidencg en

i..À., a l*p"rrrrr..à,r.ôL des disàndnuités dans la saisie du continu, dans ces fron-

tières entre àom irres, frontières médiatrices de fait dont fe.xistence est Peut-être indis-

pensable unt dans le domaine territorial au sens géographique du terme' que,dans ie

ào-^ine socio-culturel des pratiques et des représentations, tefilto*e anûroPologlque'

Notre découverte du hiatus-si ftequent entre Ia manière dont sont pratiqrrement âcceP-

ie, Ë, 
"o"".r,o 

espâces fonctionnels, et le réveil de l'esprit de dodeer dès que ron tou-

J. à l'..pr.. irrstiàtonnel, devrait nous condrrire à nous tnterroger sur.1a sigrriication

à. U .oËo*.rr.e dans l'appartenânce et la différence, voire à nous demander dans

quelie mesure Ia dir*." n'.?.rte pas indispensable pour passer de la co-présence àl'in-

i;;;;. 5;, p.eiug., àela czpa.'té dif?erentietté des différents âcteurs à formuler,

.ryftaÀ."t d; #":, le qpe àeprob.léT"dg:: qui pgut etre sous-tend leurs com-

pofiements, et en esperant que le Ëesoin de. défense d'une identité ne devienne pas

< obsession de f idenuté et iefus d.e toute altéitê >, fut-elle territoriale, force est de

,..or-do. avec c. Raffesrin (1993) que < la &ontière est fondamentalement un méca-

,ris*. d. tégulation qui garanàt ÏexiJtttttt tottttt ies dargers du draos >' 
.

I- elx^m.n .i t, !rir. en comPte des représentatiottt ttollt a permis de confir-

mer lidée que lespace ,, oirt" q,r. i* Ie seni qu'il acqllït lour un gro-upe lcial
considéré'd,,,,.-^.o.'t."t.particr:lierftI.Gumudrian'1989).Ilne"nousapaspermrs
d. .o.rci.lre à Ia prééminen.L d.s ,.p,éttntatiory dans Ie tæP"{-d:1u:teurs.à I'exté-

riorité environnàentale et sociale. bertes elles iouent un rôle clé' Mais celui-ci reste

,.-"arrr.. Tant et si bien que tout comPtes faits, on Peut bien montrer dans qu9\

-"r*" telle ou telle représeirtation est bi; dépendantê de tel. ou tel processus social

it.rtr, p", démontré p'o* r,,*a que les interâcdons entre âcteurs commandent leur

;;;;.;Ë;.. Et même si corr..ergeàce de représentation il y avaig Ie fait qu11es âcteurs

continrîent à travaille. .r, .rri. cloi en limite grandement la Portée pratique. Encore une

f"",îg"gr, fa a. pistes de réflexron qu touies, à défaut d. ion-'ergen.e_ dans Ies repré-

,.nâ,iorri miJitent pour un modèle âe politique publigue P.P*t de celur propolé gar

t. ôrU""'Aqq|, sàit le modèle de conceptiù *go.rê et distribué, meilleur et doubie

Àrido,. ,À, dorrt , ,^o, à l'uniformisation générale qu'au désasler:x repli comm'nau-

wiste (4. Touraine, 1997).

il.r1.ll ? I1 est iooble- Au moins. comme Ie rappelieJ.-P Gaudin (1999) au

terme de,o.to*rg. Gouuemerparcontrat L'artionpublique m quethon,n:n 1t Pïlt dura-

bLm..rt en regime àémo.t"tiq,te faire f impasse Jur Ia question de Ia legitimité de I'ac-



tion publique >. Nous avons posé que cette exigence Iecou\te, bien dhtendu, l'acljon

p"ffq"" à i.r.id"n . spatiale, à leur inscnption locale Sur ce pian" à lévidence l'enieu

à. ,orit cette réflexion, encore partieilernent à venr, selon, peut-être, dautres dimen-

sions évoquées dans cette conclusion çnéralg est bien de nous Permeffre' plutôt qu9

de laisse* lrrrolr. au so1 r:n futor qoé I'on ne pourra plus efracer, d'inventer lavenir

en ouvfâfrtle dialogug en avafrçaflq en PfoPos2ng en prenant des risques peut-être. En

allant ao-delà do iimplement" probabl ôu du posiible, des pesnlteurs, obsacleq

contrâirrtes et probtèries dl} prêseng des ambQurtés et paradoxes. Continuons donc,

cornme tà si bien dit A. Frémonq de < bien obierç,er ce qui se passe dans les territoi-

res qui, entre libené et contrainte, se créent et se recréent >>'
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LES ENJEI,XDE I-T PROBLÉMATIQUE

La question de la délimiation des espaces de i'action pubiique fait aulourd'hur

problème daâs b réa]ité localel. On connaît 6 question, voire les questions de départl

i* r.ro,oo. -stitr:tionnel peut-il fonctionner sans qu,il y ait de coherence territodale ?

La iecture d'une cohérencê territoriale entraire-t-elie lz ctéz,ion d'un territoire institu-

TERRITOIRES INSTITUTIONNETS, TERRITOIRES FONCTIONNEIS
IF,S CONDITIONS DE ÉCIUMITION DE NOIJ\IEATJXESPACES

I{atia HORBER-PAPAZIAN, Jean-Bernard RACINE*

IDHEAP, IGUL, miversité de Lausme.

tionnel ? Faut-il penser les territoires, Unt institutiornelg que fonctionnels en se réfe-

12nt toujorr1s uo t -p. long ? I-incoherence territotiale, institutionnelle autant que

fonctionnelle, est-elle inopérante ? Telies sont les questiots que nous nous Posons tous.

En Suisse comme p2rrout ailieurs en Europe, tes décalages entre espaces ins-

titutionnels et espace fonctiônnels, entre édeeile des respo,nsabiJités et écheile des phé-

nomènes, posent problèmg en termes de poJitiques publiques comme en termes de

gesrion de la vie qlotidienne. L'r:ne des particulatités de cette p_ression sur Ie tertitoire

Ëcal est Ia mukipiication et Ia fonctionnalisation des espaces. Chaçe poJitique publi-

que a tendance â s'autonomiser et à développet-son espâce-et ses limites propres cor-

respondant à l'échelle des problèmes cotr.emés. Les contradictions sont âinsi croissafl-

ta, .rrOa secteurs d'action-des politiques pubJ-iques et territoires locar:x, ces derniers ne

pouvant plus, de faig s'identifi& ar:x ierriioires traditionnels (P Mullea 1990). Les divers

L.*, ,ào, ainsi placés dans r:n endeevêtrement de territoires distincts gérés-par des

< réseaux >> de po)itiqo.s publiques qui ne sont pas sans Poser des problèmes de légiti-

mité 0.-P Gaudin, 1995)." C", questions iont 
"r, 

Suisse soulevées par ies diverses entreprises de redistri-

bution de tâches entre Confedération, cântons, et coûrmunes
Paar lesplu:petites dbntre e//es, rappelle I( Horber-Papaz2n ?001), il f agit nuuent

d;'assuàr dr nouue/les charges, et dnnc de nouue/les compétenæs, æ qai exzge dy ttrudures et

dzs mEens ad@tés qai neiont muuentpas disponibhs. Pour les conzmunes plzs grandcs, en

panàt;er aaà lcs âggfunAratlorc, lesprobkmw nnt t{abord relatif aux efets dc.dzbordz-
-rzent, 

/a nmmun+citre of,ant dzsprestations dant les commanæ enuironnantes bénficient

îant plur aatant accepter dbn aswrzzer bs charges.

(DHEAP), requéraote pinciPale.
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tion publique >. Nous avons posé que cette exigence recouvfe, bien.91rcndU l'action

publique à incidence spatialg à ieur inscription locale. Sur ce plan, à l'évidence ll."l..
à. tont cette réflexion, encoïe partiellement à venir, selon, peut-être, d'autres dimen-

sions évoquées dans ..tt .ottclosion généralg est bien de nous pefTgttre' plutôt que

de laisser ittrtoit au sol un firtur que lon ne pouffâ plus effacet, d'inventer lavenir

en ouvïant le dialogue en avançâflt, en PfoPosânt, en pienant des risques Peut-être. En

allant au-delà du iimplement probable ou du possible, des pesantews, obstacles,

contfâintes et problèmes du préseng des ambigurtés et paradoxes. Continuons donc,

cornme 1à si bien dit A. Frémont, de ( bien observer ce qui se passe dans les territoi-

res qur, entre liberté et contraintg se ctéent et se tecréent >.
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