
Chapitre II

METHODOLOGIE ET DEROULEMENT
DE L'ENQUETE



Le dispositif de loenquête dont les chapitres III, IV et V analysent
les résultats sera présenté ici afin d'exposer la méthode utilisée, de montrer
les limites des résultats obtenus et de préserver les conditions de leur
falsifiabilité.

Cette présentation suivra le déroulement de l'enquête et distinguera
quatre étapes:

l) La mise au point d'un dispositif expérimental destiné à éprouver
les hypothèses contenues dans la problématigue ;

2) Dans le cadre ainsi tracé, la collecte des données jugées signifi-
catives ;

3) La réflexion sur les limites d'utilisation et d'interprétation des
matériaux recueillis ;

4) L'exploitation après codage de ces << données >.
Tout au long de cette présentation on vérifiera la triple détermination

gui caractérise toute démarche méthodologique, soit à la fois loidée d'un
choix (une construetion consciente de la portion du réel social étudiée),
la présence de contraintes (les instruments disponibles du questionnement)
et la confrontation avec la réalité (vérification ou infirmation des hypo-
thèses initiales). S'il est vrai qu'une orientation méthodologique (découpage
d'un objet et choix des techniques d'approche de cet objet) ne se définit
quoen fonction d'une problématique théorique préexistanteo les interro-
gations systématiques permises par cette dernière sont tout autant dépen-
dantes des moyens matériels dont les chercheurs ont pu, effectivement,
se doter.

I. - ]\TISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ENQUETE
ET COLLECTE DES DONNEES

A) Rappel d,u cailre de l'étade et des hypothèses initiales

L'habilitation à Amiens doune maîtrise de Science Politiqueo mention
Science administrative, a permis à I'automne 1982 la création doun Cours
et de Travaux Dirigés de méthodes des Sciences Sociales. A l'époque, la
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proximité des élections municipales fournissait un terrain doinvestigalion
privilégié, permettant aux étudiants d'éprouver en situation les difficultés
èt les perspectives d'une recherche empirique en sociologie politique.
Il ne sàgisiait pas, pour autant, de réitérer les interrogations classiques
touchant à I'analyse des résultats électoraux propïement dits (qui a voté
pour qui ?) ou à la recherche d'une logique des succès électoraux
(pourquoi X I'a-t-il emporté sur Y ?).

Partant des campagnes électorales comme moment institutionnellement
consacré d'une rencàntre entre spécialistes et profanes du Politique - les
premiers traditionnellement décrits comme à l'écoute des seconds, eux-
mêmes érigés le temps d'un vote, en juges-arbitres - nous avons choisi
d'éprouver cette vision quelque peu idéalisée des marchés électoraux en
proposant la question suivante : par-delà l'enjeu manifeste (désignation
âe représentants), qu'est-ce qui est en jeu dans une joute électorale ?

Dâns cette optique, les premières démarches visèrent à mesurer la dis'
tance - supposée réelle - entre les enjeux officiellement constitués comme
politigues â-l'approche d'une échéance électorale, et les problèmes jugés

âécisifs par leJ agents sociaux non professionnels du débat politique.
Par là -ê-", c'étaient les mécanismes de << traduction des enjeux sociaux
en enjeux politiques > gui étaient placés au centre de la recherche l.

Progrèssivement la recherche s'est affinée autour de cinq questions qui,
à la fois spécifiaient l'interrogation initiale et permettait, au sein de
l'équipe une certaine division du travail.

1l Sur quoi les spécialistes s'opposent-ils ? 2;

2) QuelJ sont les mécanismes de constitution des produits politiques
finalement proposés ? 2 ;

3) Quelles sont leJ attentes des profanes ? 3;

4) Comment évoluent-elles lorJ d'une campagne électorale?3;
5) Quels sont les rapports entre les enjeux constitués par les spécialistes

et les attentes des profanes ? a.

Par ces (re)formulations, I'accent était mis sur I'existence (et Ia vérifi-
cation empirique) des effets qu'exerce sur la détermination des attentes
des électeurs l'imposition par une structure d'offre plus ou moins concur'
rentielle de problématiques politiques s. Le marché électoral étant appré'

1. Cette approche initiale a, en fait, été déplacée: outre Ia maladresse des
termes choisis (un enjeu politique est un enjeu social), l'ambivalence du concept
de u traduction > s'est assez vite révélée un obstacle.

2. Chap. III : L'offre de produits politiques : I'exemple de la campagne
électorale à Amiens (1983).

3. Chap. IV : La production des attentes.
4 . C h a p . V : L ' é c h a n g e .
5. La recherche a évolué avec les premières confrontations empiriques.

Partant au départ d'une distinction entre enjeux sociaux et enjeux politiques,
on voulait analyser quels types d'enjeux sociaux n'étaient pas constitués politi
guement et quelle était l'intensité du sentiment d'insatisfaction engendré pa1
iette non-conversion. Un premier dépouillement de questionnaires (cf. infra)
a très vite révélé que cette insatisfaction n'existait guère en période électorale
et que, plus qu'un hiatus entre offre et < demande >, il fallait étudier un méca-
nisme de production d'attentes.
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hendé ici comme prédéterminant les attentes des non'producteurso la
réalité des échangei finalement réalisée dans (et par) le jeu politique
était, par là même, supposée très éloignée des représentations en terme
d'offre infiniment plastique répondant à une < demande > clairement
formulée d'électeurs souverains 6.

La nature même de la consultation étudiée était, dans le même ordre
d'idées, susceptible d'enrichir la problématigue. Avec des élections muni-
cipales, nous disposions d'un scrutin où les logiques de spécialisation'
dépossession caracléristiques du champ politique central demeurent inéga'
lement affirmées (ce d'àutant plus que I'unité électorale retenue est de
petite dimension), oir les enjeux constitués comme politiques par des
ôandidats moins professionnalisés demeurent, de ce fait mêmeo des enjeux
sociaux dotés d'une certaine réalité aux yeux des électeurs. On pensait
ainsi mieux saisir les mécanismes et les déterminants d'un processus là oùr
celui-ci demeure inachevé, et n'a pas encore produit d'effets trop puissants.

Le cadre méthodologique ainli fixé - mise en relation d'une offre
de produits politiques avec des attentes progressivement ajustées à cette
offri dans un contexte de professionnalisaton politigue imparfaite -

il restait à trouver les moyens d'observer le plus exactement possible les
deux termes que I'enquête ambitionnait de mettre en rapport.

Même si, au stade de I'exploitation des résultats, offre et attentes
ne se sont avérées analysables que relationnellement, on a ici différencié
nettement leurs modalités pratiques d'appréhension. Sio en effet, I'offre
de produits politiques se donne à voir assez aisément, la collecte d'infor-
mations su" les attèntes a posé de redoutables problèmes qu'on développera
plus en détail.

B) La collecte d,es données relatioes aur produits politiques ollerts

On distinguera deux types de matériaux : les données au sens strict,
soit les informations << brutes )) - non travaillées par les chercheurs ou
par les électeurs - qui se prêtent immédiatement à la collecte ; et les
matériaux provoqués par le dispositif de recherche sans lequel ils noauraient
vu le jour.

I) Zes données brutes

a'1 Description
Caractérisable par sa dimension discursive 7, looffre de produits poJiti'

ques peut être facilement appréhendée au travers des formes et des lieux
par leiquels les discours des protagonistes de la joute électorale parviennent
aux consommateurs-électeurs.

6. Sur la théorie démocratique du vote comme renvoyant à la théorie écono'
mique de la souveraineté du consommateur, voir supra, chap. I.-7. 

Voir infra, ch. III, le concept d'offre de produits politiques.
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Tableau II I
Liste d.es matériaux utilisés

- f1sç1s 3
Liste René Lampso majorité présidentielle . . . .
Liste Jean.Claude Broutin, opposition . . . . . . . .
Listes indépendantes g extrême gauche
Total (juin 82 - mars S3) . .

Au sein des Travaux Dirigés, des groupes ont donc été constitués pour
repérer, collecter et entameï un début d'analyse sur les différentes matéria-
Hsàtions et localisations des énoncés politiques proposés durant la campagne
électorale.

Se sont ainsi mis en place pour Amiens un groupe < Affiches > (effec-
tuant chaque semaine un circuit photographique, délimité à I'avance, des
affiches apposées, qu'elles soient officielles ou sauvages? nationales ou
purement locales) ; un groupe < Tracts > (dépouillant I'ensemble des
documents distribués aux électeurs pendant six mois), un groupe << Mee-
tings > (couvrant les réunions publiques tenues à Amiens de novembre
1982 à mars l9B3), un groupe < Réunions de quartiers > (mêmes fonctions,
mais_ appliquées à des auditoires sensiblement différents), un groupe
< Débats publics > (assistant aux sept débats contradictoires organists pàr
le < Courrier Picard > en janvier-février 1983), enfin un group" ,< Presse
régionale u ("o fait chargé de dépouiller le guotidien précitéo écho
privilégié des principaux discours émis).

, Au totalo on peut affirmer que la couverture de I'offre de produiæ
politiques délivrée à Amiens a été presque totale. Un relevé rapide des
documents collectés à I'occasion des élections municipales donne une idée
du travail d'explicitation, de loampleur et de la diveisité des instruments
de propagande E utilisés pour une campagne électorale dans une ville qui
compte_ certes plus de 100 000 habitants mais pour laguelle - er ante -
le résultat final semblait acquis.

14 tracts, 63 pages
13 tracts, 65 pages
3 tractso 6 pages

30 documents,
134 pages

gge

64
34
I - f9 heures
9 - 17 heures lo

7 - 16 heures
I - I heure
l4l : 49 pp rl

^8. < Propagande >--n'a ici aucune connotation péjorative; le terme renvoie
au t'onctionnement effectif des entreprises politiques nationâles qui ont toutes
pris soin de se doter d'un secteur ainsi nornmé.

9. Il s'agit bien sûr d'exemplaires différents.
10. Soit moins de la moitié de celles effectivement tenues.
ll. Equivalents pages en surface rédactionnelle réelle (publicité exclue).
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L'impressionnante densité de I'information mise à disposition du corps
électoral satisferait pleinement I'observateur si deux ombres ne venaient
ternir ce tableau:

- la dilférence entre offre effectivement disponible et offre réellement
consommée I

- la focalisation de loenquête sur une seule villeo capitale régionale
de surcroît.

b) tres linites d'utilisation
L'autonomisation des discours et leur constitution en objet doétude

spécifique possède ses règles déontologiques au premier rang desquelles
lLxhau-stiviié du corpus, 6u à tout le moins, sa représentativité au regard
de la pensée supposée de I'auteur.

Màis si loon s'attache à la définition minimale du discours, soit par
exemple pour E. Benveniste, ( toute énonciation supposant un- locuteur
et un aiditeur, et chez le premier, I'intention il'influencer l'aufie de
quelque manière ), 12, il est un autre critère quoon pourrait légitimement

"ttetri" 
: celui de I'audience effective du discours émis. Toute analyse

de discours s'engage donc dans une impasse quand' partant du dit (l'énoncé
effectivement performé), et tentant au mieux de le rapporter à ce qui,
au départ, était dicible (étude des conditions sociales de production du
discours), elle omet le réellement perçu (soit à la fois les conditions de
circulation et de réception du discours).

Si le fait n'est pàs trop grave soagissant doun texte sacré (dont on
postule qu'il doit être reçu, ne serait-ce que par la révélation) ou doune
è.ru"e littéraire (qui n'est souvent étudiée quoà raison inverse de l'intérêt
que lui a porté le public), I'omission devient fâcheuse pour les discours
politigues èooçus pàur circuler, parvenir et convaincre 13.
- 

il satisfaction que présente pour qui veut analyser un corpus la
contemplation de son exhaustivité doit donc être tempérée par la mesure
(au moins la tentative de mesure) de I'impact quou pu avoir tel élément
du corpus sur I'auditoire que le locuteur cherchait à toucher 14.

Soucieux de procéder - mSms a minima - ) çs11s mesure, nous âvons
posé dans un questionnaire publié par le Courrier Picard ls, la question
suivante : < Pour ces élections municipales, comment vous êtes'vous
informés ? >.

12. Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard,
1966, p.242, souligné par nous.

i3-. C'esi peui-êtrê parce que l'analyse du discours eq! pour partie héritière
de la critiquè littéraiie et de I'exégèse canoniste qu'elle ne se pose pas- !a
question de'la réception du discours qui, seule, assurê la réalisation du p-roduit
lineuistique (au seris où Marx avançait 

'que 
la plus-value produite devait être

éealement réalisée).- 
14. Plus que tâ réception effective (point aveugle de I'analyse), ce sont les

conditions de réception qu'il s'agirait ici d'envisager.
15. Cf. infra : Les instruments d'appréhension des attentes'
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Tableau 12
LES CANAUX DE CIRCULATION DE L'OFFRE

Moyens
d'information

8s
H  à Ë  Ë €  Ë  € É

iç EE Ë* Ë EË dË Ë .$
5Ë Ee .5x È ii Ë:É' 5 S

Répondants

Echantillon
g l o b a l  S l V o  5 9 4 o  5 0 V o  4 6 V o  2 8 %  2 8 V o  2 3 4 o  1 2 %

Echantillon
amiénois . . . . BB 4o 64 Vo 49 Vo 53 Vo 32 Vo 26 7o 24 Vo 10 7o

Si les conditions de passation du questionnaire 16 et le libellé même
de la question 17 nécessitent une lecture prudente de chaque pourcentage,
une tendance nette peut être malgré tout dégagée : celle d'une très faible
maîtrise par les offreurs des conditions matérielles de réception de leurs
produits. On constate en effet que ce n'est pas dans les canaux de circu-
lation que les candidats contrôlent le mieux (les lieux et supports dont ils
ont la plus totale maîtrise : meetings, tracts, affiches) que les agents
sociaux puisent en priorité leurs éléments d'information. Les grands
médias (locaux ou nationaux), les groupes primaires (amis, voisins, rela.
tions de travail) - soit des vecteurs qui nécessairement filtrent, épurent
et dénaturent les produits bruts délivrés par les locuteurs - I's6pe11sn1
largement, ce d'autant plus que la position sociale est moins élevée, le
niveau s-colaire plus faible et la connaissance directe du personnel politigue
moins affirmée 18. Cette tendance constitue sans doute une premièie limite
à I'utilisation des données brutes collectées à Amienso dans une perspec-
tive doévaluation des échanges entre offreurs et électeurs 19.

16- Par-définition, tous les répondants étaient lecteurs du . courrier picard ',
ce qlli explique qu'il. p^arvienne largement en tête des moyens a'inrôima1iôn iiæs.

11. Le terme <informer> est volontairement neutie et a été préféré à
< influencer " ou " décider de votre vote ), termes qui auraient prêié airx--instru:
rnents qroposés une importance-q-u'ils n'ont saris doute pa^s. Comme telle,
l'expre:ssion reste cependant imparfaite puisqu'elle tend à indriire chez l'électeur-
repondant une rationalisation a posteriori du comportement qui s'opère sur le
mode de l'autoconsécration. un èitoven- digne de êe nom ce aôit a'être paitai
tement informé, pour voter o en connaissaice de cause >, en toute consèiénéé.
u-.n -peut donc estimer que les chiffres surévaluent la bluralité des sources
d'ilformation,_ en sommaht les répondants d'être à la haùteui ae È âeiiniiion
légitime du " bon électeur >.

18,. O? verra plus loin que notre échantillon spontané est précisément
< su,rdiplômé > et < surpolitisé > par rapport à la populâtion de référence (Amiens
ou le cfpartement de la somme). De ce fait, les chiffres avancés surestiment
encore la lecture des tracts, la vision des affi'ches ou I'assistance aux rneèiinÈi
comme moyens d'information retenus par les électeurs.
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Une seconde limite, inhérente celle-ci aux moyens disponibles, apparaît
avec le cadre géographigue dans lequel l'observation de I'offre a pu être
menée. La faillesse numérique de l'équipe de recherche nous a, en.effet,
interdit une analyse en profondeur d'autres communes du département.
Si une couverture partielle de la campagne a pu être entreprise dans deux
autres localités - Albert et Boves, communes < urbaines )) au sens
de I'INSEE -, I'insuffisante formation sociologique qu'avaient au départ
les étudiants n'a pas permis l'étude immédiate des marchés électoraux
de moindre dimension qui, comme on le sait, se prêtent moins facilement
à I'observation extérieure 20.

2) Les matériaur << proooqués >>

Si la saisine directe des données (bandes magnétiqueso photos, docu-
ments électoraux, coupures de presse) fournit les bases d'une approche
de I'offre de produits politiques dans ce qu'elle a d'homogène (probléma-
tiques communes) et de concurrentielle (thèmes spécifiques à chacun),
elle ne renseigne qu'imparfaitement sur les acteurs de la compétition,
tendant ainsi à réifier les données d'une joute électorale présentée comme
affrontement de grands blocs monolithiques. Un questionnaire a donc été
élaboré, destiné à provoquer des informations complémentaires sur la
perception que se faisaient < les offreurs > de leur propre travail de
représentation.

a) Détail d,es questions posées et iles informations recherchées
Adressé courant février aux candidats des quatre listes en présence

à Amiens, ce questionnaire visait, en premier lieu, à une meilleure
connaissance des protagonistes 2r : identification sociologiquen, et surtout,
degré de professionnalisation politique des différents colistiers æ I avant
même tout dépouillement des réponses, on constate que I'acceptation ou
le refus de répondre à ces deux registres interrogatifs engagent une vision

73

19. On sera cependant amené (chap. III) à réintroduire l'appropriation des
produits discursifs en faisant de la réception anticipée par le locuteur (perception
qu'il peut avoir des attentes de ses destinataires), une des conditions de
prodrrction de son discours. Pour autant le problème de la distance qui sépare
la réception escomptée de la réception effective, distance dont on peut présumer
qu'elle est d'autant plus grande que le groupe des locuteurs est constitué en
corps professionnalisé, demeure entier.

20. C'est en fait tout un travail préalable d'analyse ethnographique voire
d'observation participante qui eût été nécessaire, permettant la familiarisation
avec les enjeux, les acteurs, l'histoire, la pratique électorale propres à telle
ou telle commune rurale. A défaut, I'apprenti-chercheur se borne généralement
alr constat désabusé de ce < qu'il ne se passe rien D, ce qui, du point de vue
des catégories traditionnelles (< urbano-centristes >) d'enregistrement des maté-
riaux politiques (tracts, affichès, réunions publiques) est,-au demeurant, assez
souvent le cas.

21. On connaît Ia pauvreté des indications contenues dans les professions
de foi.

22. Age, sexe, profession, cursus scolaire, religion, profession du père.
23. Le degré de professionnalisation a été mesuré par les réponses fournies

à des questions telles que : < A quel titre êtes-vous candidat ? (membre d'un
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implicite de la société et de ses divisions gui imprègnent différernrnent
les entreprises en concurrence 24.

La seconde partie du guestionnaire visait à préciser les rapports à
I'activité politique que peuvent avoir des candidats inégalement engagés
dans la compétition (degré de professionnalisation mais aussi rang dans
la liste).

L'étude des différentes modalités par lesquelles le candidat légitime
et rationalise son engagement 5, la perception qu'il peut avoir du combat
politique 26, la compétence qu'il peut être amené à s'auto-conférer 27 sont
autant de variables, conditionnant les réponses à ce qui étâit la partie
essentielle du questionnaire : les thèmes et problèmes débattus durant la
campagne électorale. En suscitant des jugements sur les points majeu$
doun débat qui, à la date de passation du questionnaire, avait déjà épuisé
I'essentiel de ses arguments, on entendait mesurer le degré d'homogénéité
des entreprises politigues en compétition. En effet, que le Parti soit
classiquement considéré comme locuteur collectif tend à occulter le fait
que ses adhérents tiennent des discours parfois différentso qu'ils procèdent
à des sélections souvent inconscientes de thèmes dont les principes sont
à rechercher autant dans I'habitus < primaire > des agents sociaux (capital
scolaire, emploi occupé, trajectoire sociale), que dans cet habitus ( secon-
daire > quoengendre I'adhésion à une organisation et à ses matériaux
symboliques propres.

parti, d'un organisme socio-professionnel, d'une association) ; < Etes-vous membre
d'un parti politique et y exercez-vous des responsabilités ? u; ., idem pour une
association, un syndicat, une organisation professionnelle "; < Combien de temps
consacrez-vous en moyenne et approximativement à votre activité militante
chaque semaine ? u ; . Avez-vous déjà été candidat à une élection municipale ?
à uir autre type d'élection ?'; ,, Âvez-vous déjà exercé un mandat éléctif ?
Lequel ? "; < Si vous êtes élu, combien d'heures pensez-vous consacrer chaque
semaine aux affaires de votre commune ? > ; < Votre profession actuelle très
précise ? Eventuellement votre profession initiale ? u; " Profession des parents D;
< Est-ce que des membres de votre famille exercent ou ont exercé des mandats
électifs ? Si oui, degré de parenté; quels mandats ? >, ...

24. Si les répondants, candidats sur la liste d'Union de la Gauche, remplissent
intégralement ces deux premières parties du questionnaire, plus du tiers des
candidats de la liste d'Opposition refusent de se prêter à la moindre identifi-
cation sociologique (âge, profession, religion : " le questionnaire n'est plus
anonyme D, ( pas utile pour cette étude >...), tout en remplissant scrupuleuse-
ment les questions portant sur leur engagement politique, On retrouve ici Ia
césure stricte entre le citoyen < public " et l'individu " 

privé r, dichotomie
constitutive d'une idéologie iibérale refusant de penser la 

-moindie 
recherche

en terme de détermination sociale des engagements politiques individueis.
25. Réponses aux questions : u Quelles- Jont les iaisons qui vous ont incité

à accepter de vous présenter aux élections municipales ? >; < Quels sont, à vos
yeux, les aspects les plus intéressants de I'activité d'un conseiller municipal ? >.

26. Réponse aux questions: < Quelles sont les principales qualités que doit
présenter un élu municipal ? u ; u Que pensez-vous de la composition de la liste
adverse ? o; " Quelle appréciation portez-vous sur la personne de vos principaux
adversaires ? >.

27. Réponse aux questions : " Quelles sont selon vous les erreurs qu'il faut
éviter de commettre en matière de gestion municipale ? " (importance des sans
réponses) ; < De quel domaine souhaitez-vous vous occuper plus spécialement
si vous êtes élu?" (importance du degré de précision de la réponse).
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En tenant compte de surcroît de la manière (spontanée, partielleo
argumentée...) avec laquelle chaque colistier reprenait les thèmes généraux
mis en avant par sa liste 28, on entendait sousrettre à loépreuve empirique
la notion même d'emprunt : en quoi le crédit que porte un candidat
à sa liste (à laquelle il s'en remet) etfoa à ses ressources propres (capital
économique, culturel ou politique par lui accumulé) conditionne-t-il le
caractère plus ou moins emprunté de ses réponses ? En d'autres termes
est ici appréciée la part d'artifice qui entache I'utilisation du concept
dk offre ) pour désigner nominalement des agents gui n'ont pas tous
le statut de producteurs en propre de leurs opinions.

De façon générale, on enregistre deux grandes modalités de réponses
qui transcendent doailleurs les clivages partisans : certains candidats
reprennent les thèmes et problématiques de leur liste dans un langage
personnel, y ajoutant des arguments non développés durant la campagne,
soautorisant même parfois quelques distances vis-à-vis des thèmes officiels.

D'autres, souvent placés en gueue de liste, moins professionnalisés
et dotés d'un capital culturel plus faible, se contentent d'emprunter des
thèmes, c'est-à-dire tout à Ia fois de ne pas tout prendre (vision partielle)
et de ne prendre que d'une façon < gauche > (simple reprise des slogans,
retraduction éthique des propositions, refus de répondre, ou aveu doincom-
pétence).

Tableau 13
E xtraits d' un questionnaire retourné

Quelles sont les raisons qui vous ont incité à accepter de vous présenter
aux élections municipales ?
Pour être plus près des gens.
Si vous êtes élu, combien doheures pensez-vous consacrer chaque
semaine aux affaires de la commune ?

I D

R :
Q :

28. Pour ce faire on a multiplié les questions : certaines référant trop
directement à la problématique ont donné des résultats souvent décevanfs
(u Quel est, selon vous, I'enjed de ces élections ? '; o Pensez-vous que les prin-
cipaux problèmes ont été évoqués pendant la campagne électorale ? Si non,
quels ont été selon vous les problèmes négligés ? La campagne électorale a-t-elle
fait surgir des idées nouvellès ? Si oui, lèsquelles ? Quélte est à vos yeux la
proposition du programme de votre liste Ia plus intéressante ?... la plus impor-
tante ?... la plus novatrice ? r).

Comme- souvent, ce soni les interrogations plus indirectes qui ont permis
les réponses les pltis riches : question; s'adreisant plus persoïnellement au
candidat (" Y a-t-il un problème ou des problèmes précis que vous aurez à cceur
de tenter de régler si vous êtes (élu(e) ? Précisez lequel ou lesquels >; < Quel
a été le principal problème débattu pendant la campagne électorale selon
vous ? u, < Quel est le problème le plus important à résoudre selon vous dans
votre commune ? o) ; questions provocantes sur le bilan de la gestion sortante
(" Y a-t-il un aspéct iarticulièrèment positif de la gestion de 

-la 
municipalité

sortante ? Si oui, lequel ? >; < Un aspect particulièrement négatif ? ") ; enfin
questions sur l'adversaire (< Y a-t-il un aspect de la campagne électorale de la
liste adverse qui vous serîble particulièreinent critiquablè ?- Si oui, lequel ? >;
<Quel est I'asflect du programrÀe de la liste adverse^qui est selon vous-le plué
négatif ? >).
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Le temps nécessaire.
Quel est selon vous I'enjeu de ees élections ?
Enjeu très important.
Y a-t-il un problème ou des problèmes précis que vous auriez à cæur
de tenter de régler si vous êtes élu ? Précisez lequel ou lesquels.
Rien n'est négligeable.
Y a-t-il un aspect particulièrement positif de la question de la muni-
cipalité sortante ? Si oui lequel (ou lesquels) ?
L'ensemble est très positif. Bon bilan.
Pensez-vous que les principaux problèmes ont été évogués durant cette
campagne"?
Oui.
La campagne électorale a-t-elle fait surgir des idées nouvelles ?
Oui.
Lesquelles ?

Ô;;i ; été, selon vous, le principal problème débattu pendant la
campagne électorale ?
Continuer la gestion de la ville d'Amiens.
Quelle est à vos yeux la propositiôn du programme de votre liste...
la plus importante ?

il;i;; intéressante ?

ù'pilr novatrice ?

Ô;;i ; I'aspect du programme de la liste adverse gui est selon vous
le plus négatif ?

D;';; domaine souhaiteriez-vous vous occuper plus spécialement
si vous êtes élu ?
Economie, emploi.

Ainsi, bien que d'un rendement numérique faible (interdisant I'agré-
gation statistigue des réponses), le guestionnaire joue pleinement son rôle
en différenciant une offre que la simple lecture des documents bruts
(tracts par exemple) conduit à supposer homogène.

Pour autant, I'homogénéisation et la rationalisation des opinions que
favorise la constitution d'une entreprise politique stable (ici des listes
soigneusement pondérées sur critères partisans) ne peuvent être niées
comme I'atteste, - a contrario - la lecture des questionnaires de la liste
<< indépendante >. Moins structurées idéologiquement, les réponses soavè-
rent parfaitement éclatées, reprenant de façon indifférenciée des thèmes
à chacune des deux listes (avec sans doute une prédilection pour la liste
d'opposition). Elles ne fournissent de réponses précises que dans le cadre
de I'expérience professionnelle singulière de chacun des candidats (moindre

R :
Q :
R :
Q :

R :
Q :

R :
Q :

R :
Q :
R :
Q :
R :
Q :

R :
Q :

R :

R :
Q :

R :
Q :
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prétention à I'universalisation et au discours abstrait) et les opinions
personnelles sont souvent exprimées sur le mode éthique et par référence
aux problèmes domestiques.

Tableau II 4
Extraits du questionnaire d' une cand'iilate inilépend,ante

( rnili eu p ar arn é d.i c al )

Q : Selon vous les élections municipales sont'elles des élections politiques ?
R :  N o n .
Q : Quelles sont les raisons qui vous ont incité à accepter de vous présenter

aux élections municipales ?
R : Les municipalités étÀnt trop politisées, j'aimerais que des hstes indé'

pendantes des quatre ganfu partis puissent se faire entendre- Voilà
la raison.
Quel est selon vous I'enjeu de ces élections municipales ?
Politique.
Quels sont, à vos yeux, les aspects les plus intéressants de I'activité
d'un conseiller municipal ?
Travailler pour le mieux-être des habitants et non les contraindre
(feux rouges et plan de circulation idiots).

Quels ont été selon vous les problèmes négligés durant la campagne
électorale ?

R : fnsertion des malades mentaux. Les véritables problèmes féminins.

Q : Que pensez-vous de la composition de Ia liste adverse ?
R : 4 listes à Amiens. C'est la liste indépendante qui favorise le mieux

les femmes (45 %).
Q : Quelle appréciation portez-vous sur la personne de vos principaux

adversaires ?
Sûrement valables mais n'ayant qu'une envie : avoir le pouvoir et le
prestige. Quand on a tout, il ne manque plus que cela !!!

Quelles sont selon vous les erreures qu'il faut éviter de commettre
en matière de gestion municipale ?
Dépenser I'argent que I'on a pas et endetter les générations futures.

Quèiles sont les prinlipales réfdrmes ou améliorations à introduire dans
ce dornaine ?
Quand à la fin du mois dans mon porte-monnaie je n'ai plus de quoi
m'acheter un bifteck tendre, j'en achète un haché. Donc on doit faire
avec les moyens et ne pas vouloir troP car après la frustration entraîne
I'oppression.

b) Données collectées et enseignements méthodologiques
Sur les 220 guestionnaires envoyés (quatre fois 55), l-nous ont été

retournés, soit, ifest vrai, un pourcentage assez faible (18 /o) potlr une
population aussi ciblée. Faisant de nécessité vertu, on peut tenter de
dégager les enseignements d'un tel chiffre.

4 nt ,

Q :
R :
Q :

Q :

R :

Q :

R :
Q :
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Il apparaît d'abord que Ie taux de répondants est doautant plus fort
que les listes ont objectivement plus de chances de compter des élus,
qu'elles se représentent elles-mêmes comme < sérieuses > par opposition
aux < petites > (listes)2e. On compte ainsi 30 /o de répondants pour les
listes R. Lamps (gauche, sortante) et J.-C. Broutin (union de I'opposition)
contre 13 /o poar la liste < indépendante > du Docteur Arnould et 2 Vo
(un questionnaire) pour la liste < la voix des travailleurs contre I'aus-
térité > æ.

Produit pour étudier les individualités d'un gïoupe en voie de forma-
tion, le questionnaire a été perçu dans une logique sociale de groupe
constitué, dans lequel ceux qui se sentent autorisés, par le rang quoils
occupent dans la liste ou par les responsabilités politiques qu'ils exercent,
à parler au nom d'un groupe social plus large, ont davantage tendance
à prendre la parole 31.

C) La collecte d.'informations relatiaes aur attentes des profanes

l) Zes ilif licultés de I'obsentation

Si la collecte de matériaux visant à répondre à la question - ç su1 qusi
les acteurs politiques s'opposent-ils ? ( - ne pose pas, comme on I'a vu,
de problèmes insurmontables, tout au moins en milieu urbaino il en va tout
autrement de la mesure des attentes des agents sociaux. On doit ici dis.
tinguer un outillage commode mais financièrement inaccessible pour une
recherche universitaireo des instruments réels qu'à défaut l'équipe de
recherche a pu ( bricoler >.

La saisie en dynamique des effets propres que peut exercer la concur.
r,ence politique sur la structuration des attentes sociales lors d'une période
de mobilisation électorale supposait qu'un même échantillon - si possible
représentatif du corps électoral - s6i1o à intervalles réguliers, queitionné
sur ce qui, à ses yeux, faisait et posait problème, donc sur ce qui, poten-
tiellement, aurait mérité d'être partie intégrante du débat politique. Pour
ce faire, la technique du panel venait immédiatement â I'esprit : elle
aurait permis de visualiser le déplacement progressif des frontières impli-
cites entre les préoccupations dont les agents peuvent légitimement faire
état et celles qui sont refoulées, censurées, ou déniées, entre les problèmes

._^ 29r.Résultats.du premiel_tog{ en_pourcentage des exprimés : listes Lamps :
47 o/o ; Broutin : 44 o/o ; Arnould : 7 oto ; Fàucon : 2 olo.

, .30. Rempli par la tête de liste,'ce questionnaire est une illustration de ces
phénomènes dc délégation_ oÈ .le _porte-parole crée et constitue le groupe qu'il
e,st censé représenter, où le fait de parler pour (à la fois en faveuiet au nom
de) quelqu'un 

" implique la propension à parler à sa place >. (Voir pierre
Bourdieu,_ La déIégation et Ie fétichisme politique, Actes 

-de 
la Rècherche en

Sciences Sociales, n"" 52/53, iuin 1984. pp. 49-55.
. 31. Le taux de répondantl pour Ies àeux principales listes passe à 45 o/o pour
les douze premiers (ceuI as_surés- d'être élus, mais aussi ceux dont le degré de
professionnalisation est le plus élevé).
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qui sont perçus comme étanto dans un cadre < donné >>o solubles politique-
ment? et ceux quio ( par nature >, semblent échapper au champ politique,
tous ces déplacements étant par le panel, mesurables dans le temps (à
mesure quoapproche la date de l'échéance électorale et que se constitue
une offre de produits politiques) et dans I'espace (en fonction du groupe
d'appartenance des agents sous le rapport de la résidenceo de I'activité
professionnelle, de l'âge...).

On n'entend pas ici idéaliser une technique qui tire probablement une
bonne partie de son prestige du coût et de la rareté de son utilisation
en science politique 32. Comme n'importe quel sondage d'opinion, le panel
noest pas exempt de critiques 33 et on avanceïa même que ses avantages
spécifiques sont autant d'obstacles nouveaux à lointerprétation des résul-
tats 34. fl reste qu'averti de ces imperfectionso loanalyste peut tenter de les
contrôler et que le panel demeure ainsi loinstrument privilégié d'une mesure
des changements doattitudes et d'une identification des variables présidant
à ces changements.

Faute de pouvoir disposer d'un échantillon représentatif auquel on
aurait administré la même batterie de questions à différents moments
de la campagne? nous nous sommes rabattus sur des questionnaires passés
par voie de presse ou distribués lors de réunions publiques. Ces instru-
ments, de par le caractère spontané des échantillons qu'ils induisent,
nécessitent gu'on renforce les précautions d'utilisation et d'interprétation.
On concevra donc quoils soient ici très précisément explicités.

a) Présentation générale
Loimpossible recours aux sondages, et moins encore au panel, nous

a fait rechercher un média assurant une audience maximale à I'enquête.
Dans le département de la Somme, le quotidien le < Courrier Picard >
répondait à cette exigence, de par sa position monopolistique et son taux
de pénétration 3s. A cela soajoutait la nécessité de saisir l'expression par

79

32. Si I'on excepte l'échantillon constitué par R. Cayrol à l'occasion du
dernier scrutin présidentiel (résultats partiellement publiés âans u I'Express "), le
Qeqnler panel utilisé en France remonte à 1958 (référendum de septembre et
législatives de novenrbre).

33. Risque de production d'une opinion publique comme véritable artefact
sociologique, illusoire scientificité des échantillons représentatifs, insuffisante
réflexion sur ce à quoi les gens ont cru répondre quand ils ont effectivement
répondu... (Pour une synthèse voir Patrick Champagne, " sondages d'opinion
et consgnsus politique " in Pou"ttoirs, n' 5, 1978, pp. 93 à 102; voir aussi infra
le problème de la préformation des réponses).

34. La répétitivité des questions et la permanence de la population interrogée
entraînent outre un effet d'usure 0a lassitude se manifeste par un rétrécisse-
ment progressif de la base d'échantillonnage) un effet beaucoup plus pervers
d'artificial=ité des opinions (g"e."$. l'échantlll,on. représ_entatif 9f rirue, par la
récurrence des questions, en individualités conscientes d'être < élues ', la mémo.
risation des réponses précédemment fournies, le haut degré d'attention quoti-
diennement porté à l'objet du questionnement - programmes télés par
exemple - sont autant de biais altérant la < pureté " des opinions enregistrées).

35. En 1983, après enquête de I'O.J.D., " le Courrier Picard " détenait le record
national de pénétration - lecteurs dans un département avec un taux de 60,7 0/0.
(" Le Courrier " 

possède éealement le premiei taux national de circulatiôn :
irombre de lecteuis par journal acheté).-
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les agents sociaux de leurs préoccupations en deux temps spécifiques et
donc, pensions-nous, sous deux modalités différentes. Grâce au concours
des responsables du journalo deux questionnaires ont donc été publiés sur
une pleine page à plus de trois mois d'intervalle.

Le premier, daté du 25 novembre 1982, excluait toute référence à la
campagne électorale qui, de fait, n'était pas lancée 36. Autant que la date
de passation étions à plus de trois mois du premier tour de
scrutin -, la neutralité du titre de présentation - ( Vous avez la parole...
Prenez-la )) - et le libellé des questions cherchaient, autant que faire
se peut, à occulter chez les répondants leur qualité de futurs électeurs.
L'objet proclamé de I'enquête était, dans cette perspective, de recenser
< les préoccupations réelles des Picards (...), ." qui est irnportant à leurs
yeux (...), ce qui fait problème dans leur vie de tous les jours (...), leurs
sujets de satisfaction (...), leurs sources de difficultés >r 37.

A I'inverse, le second questionnaire s'inscrivait pleinement dans la
conjoncture électorale: passé à cinq jours du scrutin (1"' mars 1983),
sous le titre < Et si vous nous parliez des élections >, il abordait successi.
vement les problèmes de I'intérêt manifesté pour la campagne électorale,
des moyens doinformation utilisés par les électeurs s8, de la connaissance
des acteurs du jeu politique, du caractère politique du scrutin municipal,
des programmes 6lectoraux, des qualités requises chez un maire, des
éléments déterminant l'orientation du vote.

La mise en relation des deux questionnaires était délibérément omise :
il soagissait d'appréhender un processus de restructuration des attentes,
et les lecteurs ne devaient pas pouvoir se fonder sur leurs réponses anté-
rieures 39. Officiellement donc, les deux questionnaires étaient indépendants
(le second ne comportait même pas le rappel des auteurs de I'enquête).
En fait, la comparabilité nécessaire pour mesurer loévolution était garantie
par la reprise dans I'enquête de mars, de trois des principales questions
posées en novembre (< dans votre vie quotidienne, quels sont les problèmes
les plus importants que vous rencontrez vous personnellement? > ; < dans
votre commune, quels sont les problèmes les plus importants selon vous ? >r ;
<< dans votre commune, qu'est-ce qui va bien ? >) ainsi que par I'indentifi-
cation socio-démographique des répondants.

b) Le dispositif d.e questionnetnent
Outre la possibilité, par des questions invariantes, d'enregistrer des

changements d'opinion o, la problématique retenue ainsi que les moyens

36. A Amiens. les noms des deux candidats têtes de liste de la maiorité
(R. Lamps) et de l'opposition (J.-C. Broutin) n'ont été connus que trois sernaines
après cette date.

]7. Extraits du chapeau de présentation du premier questionnaire publié.
38. Cf. supra, tableau n" 1.
39. Du même coup, la comparaison des réponses dans le temps bute, à la

différence du panel, sur la méconnaissance du public s'étant prêté au jeu des
deux enquêtes. On verra toutefois (supra; données collectées) que sous I'angle
des principales caractéristiques socio-démographiques, Ies deux échantillons spon-
tanément constitués ne diffèrent guère.
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matériels disponibles commandaient quoon imprime trois traits aux <t {ues-
tionnaires Courrier Picard >. La répétitivité et surtout I'ouverture des
questions posées, la distinction de plusieurs niveaux de référence, les
moyens d'une identification sociologique des répondants.

t L'ouoerture d,es questions
Soucieux de mesurer les altérations que peut provoquer une campagne

électorale sur la représentation que les agents se font des enjeux décisifs,
on s'est interdit de préjuger en quoi ipre ce soit la nature ou I'orientation
de ces enjeux. Par là même, sauf questions d'identification du répondant,
toutes les questions portant sur les préoccupations que les répondants
estiment décisives ont été systématiquement laissées ouvertes? ce que
permettait également la généralité (< Qu'est-ce qui va bien ? >) des
interrogations proposées.

Trois raisons militaient pour ce parti pris.
En premier lieuo la rareté des études sur ce qui, aux yeux des agents

sociaux, pose problème" Il eût été tout à fait arbitraire de proposer une
liste fermée de sujets < d'intérêt général >, dès lors que I'on ne possédait
aucune information sur ces sujets 41. Une recherche prétendant analyser
des dynamiques de hiérarchisation des problèmes encourt trop le risque
de ne proposer ![ue des thèmes familiers aux enquêteurs (donc de retrouver
dans la réalité des cases cochées leur propre classement implicite) pour
se permettre cette formidable présupposition qu'est la production d'une
liste standardisée de < questions posant problèmes >.

L'ouverture du questionnaire découlait ainsi de la volonté d'éviter les
classiques effets de suggestion qu'enferme la définition préalable d'une
nomenclature de thèmes (pré-)jugés prioritaires 42.

Outre la prévention de ce risque d'imposition des problématiques 43,

le parti pris de non fermeture du questionnaire nous fournissaito en plus

B I

40. Plus exactement encore d'enregistrer des changements d'opinion sur les
opinions qu'il est légitime d'émettre selon qu'on se situe en ou hors période
de mobilisation électorale.

41. Comment, par exemple, préformer une question telle que : " Y a-t-il des
problèmes qui vous tiennent particulièrement à cæur et dont on n'a pas suffi-
samment parlé au cours de cette campagne électorale ? " (questionnaire mars).

42. Ces effets peuvent toutefois réapparaître au moment du codage des
réponses (cf. infra).

43. L'arbitraire qui entache toute préformation des réponses rend souvent
iudéchiffrables et toujours incomparables les différents sondages preitendant
rendre compte des préoccupations des Français. Un examen rapide des enquêtes
effectuées de novembre 1982 à juin 1983 voit ainsi la catégorie < Maintien du
pouvoir d'achat > passer de I à 44 0/o des opinions enregistrées selon que la
question porte sur . un risque craint personnellement > ou sur un problème
particulièrement important, que le nombre de risques ou de problèrnes proposés
est de cinq ou de huit, que les réponses sont cumulatives ou exclusirres, que
les autres réponses proposées sont du même ordre subjectif de gravité
- < conditions de vie > ou se situent sur un autre registre : " coup d'état
en France >, < guerre nucléaire "... (sondages La vie - Louis Harris du 18 novem-
bre 1982, et Parisien Libéré - SOFRES. 23 novembre 1982). De même, la
catégorie o insécurité, criminalité o, au hasard des appellations (" violence o,
< insécurité dans la rue u), des catégories concurremment proposées, du mode
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des orientations manifestes contenues dans les réponseso des matériaux
secondaires infiniment précieux permettant d'apprécier les modalités de
production des réponses (focalisation du répondant sur un thème ou au
contraire ambition d'embrasser une multitude de questions, style employé,
longueur des phrases, choix des mots, orthographe, nature de loargumen-
tation), soit toute la dimension < formelle > des réponses qui, autant que
le(s) thème(s) abordé(s) ou l'identité sociale du lecteur, trahit et révèle
une certaine perception du monde et de la position qu'on y occupe.

. Répétitioité des questions et d,istinction
de plusieurs nirseaux de rélérence

De I'ouverture du questionnaire, découlaient à la fois un degté de
généralité maximal dans la formulation des interrogations ainsi quoune
répétitivité des questions destinées à engendrer les réponses les plus
complètes et les rroins superficielles possibles. Ainsi, pour le premier
questionnaire 44, où il s'agissait d'appréhender les problèmes à la fois
quotidiens et personnels des répondants, pas moins de quatre questions
étaient posées, renvoyant en fait à une seule opération de codage :

Q I t o Dans votre vie quotidienne, quels sont les problèmes les plus
importants que vous rencontrez, vous, personnellement ? >

2: << ..,et les gens autour de vous ? >>
3 : < Quels sont vos principaux motifs de satisfaction ? >
4 : < Au cours de la semaine passée, avez-vous rencontré des difficultés

particulières ? Si ouio lesquelles ? >

Comme on le voit ici, trois modalités différentes (< vous > / << autour
de vous >, en fait entourage immédiat), (pôle positif - 11 661ifs de satis-
faction > / pôle négatif - < problèmes, difficultés >), (formulation géné-
rale - << dans votre vie quotidienne > / exemplification pour un passé
récent - ( au cours de la semaine passée >) visent à provoquer la réponse
la plus exhaustive qui soit. De fait, la lecture des questionnaires retournés
atteste que des réticences à répondre à une question générale (<< Dans
votre vie quotidienne >) peuvent se lever quand on tente de placer les
enquêtés en situation réelle (< Au cours de la semaine passée... >) as.

a
a
a

de hiérarchisation des réponses, du cadre de référence - u question qui se pose
le plus à la France >, << aux Français ,', . dont le gouvernemènt devaif s'occuper
en priorité> - emporte la faveur de 620/o ou de 120lo des répondants (et même
dg 0o/o pour u Paris'Match" - B.V.A. du 2 juillet i983... qu1 n'incluait pas ce
thème dans sa liste). Au total, ces enquêtes nôus renseignent plus sur les soucis
des commanditaires (u restriction grâve des libertés 

-indivi<iuelles 
' pour o la

Vie-', o paix- sociale o pour le o Figaio Magazine ', < montant de vos iri-rpôts o et
< climat social dans votre entreprise n pour Ie < Nouvel Economiste ", " mbral des
Français " pour <( Paris-Match o) que s:ur " Ies préoccupations des Fi.ançais u.

44. Reproduit avec le second ên annexe I et IL
_ 45. Inversement, certains répondants, généralement issus des classes supé-

rieures, répugnent à dgscendre àu niveair lrobablement jugé trivial parce que
trop__contingent,, des difficultés récemmenf rencontrées. 

-Pôur 
une altalyse 

-de

ces différentes dispositions à répondre, cf. ch. IV.
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Cette répétitivité est redoublée par la distinction de plusieurs univers
de référence : ils'agissait ici de tester la variation des réponses en fonction
du cadre d'interrogation, et de comparer cette variation avec celles inhé'
rentes au moment de I'interrogation (en ou hors période de mobilisation
électorale).

A cette fin, quatre niveaux ont été retenus : en premier lieuo un
niveau individuel renvoyant aux pratiques quotidiennes du répondanta6
et un niveau de plus grande abstraction référant aux préoccupations
collectives générales 47. Si, comme ou le verra, on constate, dès ce stade
et pour le même échantillon, des classements thématiques sensiblement
différents selon qu'on en appelle à I'individuel ou au collectif, le dépouil'
lement détaillé des questionnaires fait apparaître que cette coupure, cette
distinction de niveaux est très inégalement ressentie 48.

Deux autres cadres de référence étaient proposés : un niveau communalo
dans la perspective (inavouée) d'un second questionnaire centré sur les
problèmes de la commune dans une conjoncture électorale ; un niveau
électoral enfin, permettant? dans le second questionnaire, de vérifier
I'ajustement éventuel des attentes aux offres de biens politiques 49.
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46. Réponses aux quatre questions précitées : sur ces quatre questions, une
est répétée dans le questionnaire de mars : . dans votre vie quotidienne quels
sont lès problèmes lès plus importants que vous rencontrez vous personrielle-
ment ? >.

47. Premier questionnaire; réponses aux questions : " quelles sont les trois
questions les plu's urgentes à i'ésoudre en prioiité selon vou3 ? o < Quels sont les
sujets dont vous discutez le plus souvent : chez vous ? et avec les gens autour
de vous ? Pouvez-vous être plus précis ? >.

48. Il y aurait quelque enthocentrisme (et nous n'y avons pas entièrement
échappé) à considérèr que les césures quotidien/général, individuel/colleclif sont
universellement partagées. Pour plusieurs répondants (généralement issus de
milieux modestei), lei mêmes prëoccupations- sont rappèlées avec les mêmes
rnodalités quelle que soit Ia quettion posée. De même, pour ( contraindre " les
Iecteurs à multiplier les thèmes, nous avions numéroté les lignes de réponses.
(Ex. : Q. : < Quèls sont les sujets dont vous discutez le plus souvent avec les
gens autour de vous ? R1...2...3... Pouvez-vous être plus précis ?). Cette inter-
vention, minime, a été contrariée par les réponses effectives : si certains n'indi-
quaient que trois sujets avec une visée évidente de hiérarchisation, nombreux
étaient ceux qui multipliaient les problèmes (plus de trois) ou qui, au contraire,
se focalisaient sur un seul, souvent personnel, parfois pathétique, le réénonçant
(sous des formes peu différentes) à chaque question.

49. Détail des questions intéressant ces deux cadres de référence : Niveau
communal : . Etes-vous satisfait d'habiter dans votre commune ? Précisez pour-
quoi u ; < Dans votre commune quels sont les problèmes les plus ilnportants
sèlon vous ? '; o Dans votre comniune, qu'est-ce {ui va bien ? o ; " Que faudrait-il
faire, selon vous, dans votre communè, pour que les choses aillent mieux >.
Sur 

'ces 
cinq questions posées en novembre, deux sont reprises en mars (les

troisième et quatrième) et deux ont été ajoutées : . Avez-vous rencontré cette
semaine des difficultés particulières qui pourraient selon vous être résolues par
votre municipalité ? Si oui, pouvez-vous préciser ? "La perspèctive électorâle n'est évo[uée que dans le second questionnaire
(cf. supra) I au plan purement thématique (recherche d'une liste de préoccu-
pations), elle se traduit par les questions suivantes : < Durant cette campagne
èlectorâ[e, quelles sont lês questiôns discutées par les différents candidats qui
vous semlbleint à vous les plut intéressantes ? " ; u Y a-t-il des problèmes qui vous
tiennent particulièrement à cæur et dont on ne parle pas suffisamment au cours
de cette campagne électorale ?... Si oui, lesquels ? >
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Au terme de cette batterie de questions ouvertes, nous disposions d'une
grille de lecture qu'on peut schématiser ainsi :

Tableau II5
GrtIb de lecture d.es questions ouuertes fi

Conjoncture routinisée mobilisée
Cadres hors mobilisation campagne électorale
de référence électorale (novembre) (mars)

Quotidieu a)
Collectif général .. b)
Communal c)
Offre électorale

t L'id,entification des répondants
On sait que I'analyse sociologique devient proprement impossible dès

lors qu'on traite un groupe social quelconque comme une masse indistincte
dont on s'interdit de repérer les constituants et par là même de penser
les éventuels principes de distinction, d'opposition donc de structuration.

De manière plus technique, la spontanéité de l'échantillon recueilli
(répond qui veut..., en fait qui y trouve un intérêt...) rendait nécessaire
I'identification des répondants afin de ne pas généraliser abusivement les
tendances et opinions manifestées.

L'étude étant principalement centrée sur les élections municipales,
on a mis en place deux séries d'indicateurs I les uns socio-démographiques
et les autres plus spécifiquement centrés sur le rapport que les répondants
entretiennent avec I'univers politique.

t Les ind.icateurs socio-démographiques
Il soagit ici des données sur l'âge, le sexe, la situation de famille,

le diplôme de fin d'études, le statut d'activité et (éventuellement) la pro-
fession précise sl. Plus précisément, les deux questionnaires ont essayé
de cerner le degré d'intégration territoriale des agents en distinguant
le lieu de naissance du lieu de résidence actuel, et du lieu (éventuel)
de travail, avec, à chaque fois, mention de I'ancienneté (de domicile,

d)

e)
f)

50. Le tableau indique la possibilité de mettre en relation. Notre étude
aurait pu se contenter de deux types d'associations : préoccupations communales
novembre / m4ts (c et e), d'une part, et préoccupâtions ôommunales mars /
réactions à l'offre électorâle mars- (e et f). Mais èette restriction nous auraii
privé de l'observation de deux phénomènes : le refoulement qu'entraine chez
certains (à identifier sociologiquement) une campagne électoralè sur la formu-
lation de _leurs propres préôcéupations quotidieinès (a et d); la censure qui
ap,paraît chez certains agents, alors même que la conjoncture n'est pas électo-
rale, quald on passait d'un niveau o privatiT o à un niveau u public " (a et b,
a et c). Cf. aussi chapitre IV.

51. Sur la réticence de certains répondants face à ces questions d'identifi
cation, cf. ch. IV.
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de lieu de travail). Etait par là même construit un indicateur dit
< d'intégration à l'espace local ) permettant de faire varier le sens
des préoccupations avec le degré d'enracinement de l'individu dans la
commune où il est censé voter 52.

' Les ind,icateurs de proximité pqr ro,pport aux ehamps politiques
Peu présents dans le premier questionnaire (lequel, rappelons-le,

tentait d'obtenir une approche non électoralement centrée des préoccu.
pations), ils consistaient simplement dans la collecte d'information sur
I'appartenance éventuelle des répondants à un syndicat, à un parti poli-
tique, à une association et/ou à un conseil municipal et sur I'exercice
éventuel de responsabilités au sein de ces groupements. On obtenait ainsio
après codage, un second indicateur simple, dit de < capital social collectif >
variant de 0 à 5 attributs (0 à 5 réponses positives à ces questions fermées).

Le questionnaire de rnars complétait ces renseignements par construc-
tion d'un nouvel indicateur dit de < proximité paï rapport aux autorités
politiques >, échelonné celui-là de 0 à 4 s3.

Anticipant quelques instants sur ce qui va suivre (codage et analyse
des résultats), on doit reconnaître que le croisement de ces deux indicateurs
avec Ies guestions nous intéressant principalement (soit la répartition thé-
matique des préoccupations aux différents niveaux envisagés) s'est révélé,
à la différence des indicateurs sociaux plus classiques, assez peu
probant, la possession d'un grand (ou d'un petit) nombre d'attributs de
Capital Social Collectif ou de Proximité par rapport aux Autorités Politi-
ques locales ne discriminant que faiblement les réponses obtenues. On a
sans doute, lors de la phase de confection du questionnaire, surestimé
la vertu universaliste de ces deux indicateurs (un capital maximum ou
minimum ne revêt pas une signification égale dans la structuration des
préférences des répondants) s+. 1t eût fallu, en fait, une analvse multivariée
(ce que la faible taille de l'échantillon empêchait) pour démêler la portée
exacte de la possession de tels ou tels attributs en croisant celle-ci avec la
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. 52. La présence dans la commune lors des précédentes élections, mieux la
n4issance du répondant dans cette commune, sont des facteurs pouvant sensi-
blement influenèer le sens des réponses. De inême l'éventuelle différence entre
le domicile et le lieu de travail pèut expliquer la surfréquence d'apparition de
thèmçrs tels le développement économique, les transporls, les co-nïitions de
travail...

53. Réponses aux questions : < Àvez-vous déjà eu I'occasion de rencontrer
personnellement : votre maire, un conseiller municipal de votre commune, un
des candidats aux élections municipales ? r; o Vous êtes-vous déjà adressé
personnellement à votre maire, ou à- un conseiller municipal pour iégler une
difficulté ? ".54. Il est certain que Ia connaissance du maire ou des conseillers (et plus
exactement la signification que peut revêtir le terme ( rencontrer > ainsi que
les conséquences qu'elle entraîne) varie considérablement selon que I'on habite
une commune rurale ou Amiens. De même, le terme o s'adresser ) peut recouvrir
des démarches aussi différentes que la supplique, la demande d'aide personnelle,
la réclamation administrative, ou- Ia prote-s-tatibn' d'ordre général.

L'indicateur o Capital social collettif > apparaît à la rZflexion aussi grossier
tânt Ies conséquences qu'emporte I'adhésion à la FNSEA ou à la CGT, à
Amnesty International ou au Comité des Fêtes du village sont différentes...
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position sociale ou le lieu de résidence ainsi qu'avec la nature et I'orien'
tation des problèmes abordés ss.

Au totalo un indicateur synthétique (et sans douteo trop synthétique
comme < le capital social collectif >) nous aura moins servi comme variable
indépendante que comme mesure des biais et de la représentativité de
l'échantillon.

Et ce sont des indications appaïemment moins objectives et moins
aisément codables qui, à loexpérience, ont permis de saisir les rapports
des répondants au Politique : type de délégation spontanément choisie s6o

aptitude à percevoir une solution et nature de la solution envisagée 570

qualités requises chez an maire et critères affichés du vote s8.

c) Les limites d,'interprétation
La collecte des données soulève deux types de problèmes : si loun

- la représentativité de loéchantillon obtenu - est d'avantage source
d'informations que de blocages, I'autre - ls 1aul( effectif de répondants -

assigne des limites réelles à l'interprétation des résultats.

t La représentatioité d.e l'échantillon
Envoyé par voie de presse, un questionnaire réunit nécessairement un

échantillon ipontané gui ne peut être qu'exceptionnellement représentatif
de la population de référence.

Ayant pris le Courrier Picard comme support, on bénéficiait toutefois
d'un atout non négligeable : la représentation relativement égale du quo'
tidien dans toutes les couches de la population de la Somme, que celles'ci
soient stratifiées sous I'angle du lieu de résidence, de la profession, du sexeo
de l'âge ou du revenu 59.

S'il existe quelques distorsions entre le lectorat du quotidien utilisé
et la population visée, celles-ci restent minimes et en tout cas de moindre

55. Seule l'analyse multivariée permettrait de distinguer les effets d'un fort
capital social colleôtif associé à un capital individuel préexistant - scolaire par
exèmple - (ici, la ressource politique parce qu'elle se cumule avec une autre
ressource esi en elle-même molins intluente) de ceux d'un capital social collectif
élevé sans capital individuel (dans ce cas, lé CSC est doté d'uhe efficacité propre
incontestable).

56. Réponses clans le premier questionnaire à l'interrogation: .,Qu!-se-rait,
selon voui, le mieux placé pour résoudre chacune de ces questions ? " [NDLR :
< les questions les plus urgentes à résoudre en priorité selon vous >.1

57. Premier questionnaire toujours; réponse à la question : o Que faudrait-il
faire, selon vous, dans votre commune, pour que les choses aillent mieux ? >

58. Second questionnaire : réponses aux questions : < Quelles sont, selon
vous, les qualités d'un bon maire ?'; . Le 6 mars prochain, au moment de voter,
qu'est-ce qui va compter le plus pour vous, qu'est-ce qui a décider votre vote ? D
Ces questions, comme les deux précédentes, étaient laissées totalement ouvertes.
Sur le codage détaillé de cet ensemble, cf. infra.

59. Les ènquêtes du CESP indiquent ainsi que d,e 1977 à 1983, le pourcen-
tage de femmés lectrices du quotidien oscille e-ntre 45 et 5l o/o ; la proportion
d'ôuvriers et d'employés dans le lectorat varie de 32à42o/o; entte 45 et 58 o/o des
Iecteurs ont un niveau d'instnrction primaire; 38 à 41 0/o habitent des communes
rurales (le calcul d'indices de représentation est rendu difficile par l'évolution
assez heurtée des chiffres d'ule année à l'autre).
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ampleur que pour la moyenne des autres journaux comparables. Mais que
le lectorat du Courrier Picard soit globalement représentatif de l'électorat
du département n'induit pas pour autant, un usage idqntique de ce quo-
tidien qui précisément s'ingénie à diversifier ses rubriqueso en essayant
de susciter des intérêts socialement - veils politiquement - très diffé'
renciés o. Dès le départ, nos questionnaires, de par leur contenu' avaient
peu de chance de reproduire fidèlement la structure sociodémographique
du lectorat du Courrier Picard.

Certains biais sont classiques, parce que communs à tout questionnaire
par écrit ne visant pas une population très précise: ainsi de la sous'
représentation {éminine (37 % seulement de répondantes aux deux enquê'
tes), fruit évident d'une division du travail de représentation à I'extérieur
qui n'a pas encore épuisé tous ses effets 61. La sur-représentation des
diplômés n'a rien qui puisse non plus étonner : sans doute son ampleur
(27 et 32 % de bacheliers pour chacun des questionnaires) tient-elle ici
au parti pris d'ouverture maximale des questions. Participe sans doute
ausri de la même logique, la sous-représentation des classes populaires,
déjà perceptible dans la différence entre le lectorat et l'électorat, et qui
est ici surdéterminée par I'origine, la forme et le contenu du question'
naite 62.

Les conditions de I'enquête (foïte publicité faite à Amiens, légère
surpénétration du quotidien dans la capitale régionale), ajoutées aux deux
données précédentei, expliquent de même la sur-représentation des Amié-
nois dani l'échantillon recueilli 63, sur-représentation gui est en fait un
atout, I'essentiel du travail d'analyse de l'ôffre ayant porté sur cette ville.

Les différents biais précités (sur-représentation des diplômés et des
citadins, sous-représentation des femmes et des classes populaires) se conju'
guent dans I'accumulation par nos échantillons d'un capital social collectif
moyen sensiblement supérieur à celui de la population (sept fois plus
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60. Il y aurait une étude à entreprendre sur les usages sociaux d'un quoti-
dien comme le Courrier Picard. Notons simplement à ce stade que peu de quoti
diens ont moins le souci de l'homogénéité, de la ligne directrice, du fil conduc-
teur que le Courrier Picard oit se lotoieirt tous lés genres et 

'tous 
les styles.

D'oùr be record national de pénétration et cette relative représentativité du
lectorat qu'on a déjà évoqués.

61. Dâns quatrè cas, ies conjoints répondent chacun de son côté sur le
même questioinaire. Si i'on retirè Ies veuvès, près de quatre questionnaires sur
cinq ont été remplis par .< le chef de famillè ", lequèl indique parfois qu'il
s'exprime au nom de la famille.-62. 

Si l'on regroupe dans une seule catégorie les ouvriers, personnels de ser-
vice et employés (ancienne nomenclature de I'INSEE, excluant torrtefois dans nos
calculs les contremaîtres), 54 o/o de la population active du département de la
Somme rentrait en 1982'âans ce groupè,-contre seulement 25 

-o/o 
et 33 0/o des

répondants aux questionnaires de novembre et de mars, cf. chapitre IV.- 
63. Respectivèment 4l et 44 o/o des répondants alors que ?5 o/o seulement des

habitants du département résident dans la ville-préfecture.
Les habitants des petites communes (dans l'énquête, des communes de moins

de 3 500 habitants, barre iuridique au-delà de laquelle s'appliquait le nouveau
mode de scrutin) sont pù là rirême, assez netteinent sous-représentés (coeffi-
cients de représentation respectifs de 3l et 68),
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d'adhérents à un parti politique ou à un syndicat que la moyenne
nationale) 64.

Pour logique que puisse paraître cette sur-représentation globale, eu
égard aux biais précédemment entrevus 6'5, on notera que loin de varier
avec le caractère plus ouvertement politique du questionnaire, l'indi-
cateur de eapital social collectif y reste quasiment insensible : que le
questionnaire aborde des préoccupations non politiquement marquées
(novembre) ou qu'il se situe dans une perspective franchement électorale
(mars), le pourcentage de répondants, n'ayant aucun attribut organisation-
nel ou en réunissant trois et plus de trois, ne varie pas : respectivement
44 et 43 Vo, 12 et \3 Vo. On doit dès lors admettre que l'adhésion à une
organisation engendre ou confirme 66 une aptitude et une compétence que
l'agent se reconnaît à répondre à tout questionnaire écrit, qui transcende
largement I'objet et le domaine d'investigation du questionnaire.

Plus généralement, ce fut I'une des grandes surprises de la recherche
que de constater la similitude de deux échantillons spontanés réunis sur
des objets et des principes de présentation qu'on avait voulu explicitement
différents. Un seul des indicateurs socio-démographiques réagit réellement
à la différence de nature des deux questionnaires : celui relatif à lointégra-
tion des répondants dans I'espace local. Alors qu'en novembre, 60 Vo des
Iecteurs avaient une ancienneté de résidence supérieure ou égale à 12 ans
(chiffre déjà considérable), il s'en trouve 72/o dans I'enquête de mars.
La disposition à répondre à des questions portant sur sa commune (moins
d'un quart des interrogations de novembre, les trois quarts du questionnaire
de mars) est ici, assez naturellement, fonction du degré d'enracinement
dans celle-ci.

64. Notre base de comparaison ne pouvant être, faute d'informations, le
département de la Somme, nous nous sommes appuyés sur les données réunies
en 1981 par le ministère de la Culture, <Ies Pratiques cuîturelles des Français>,
Dallo4,1983. Les données de la présente enquête sont, sur ce point présentées
dans le chaDitre IV.

65. On à vu que nos échantillons privilégient les hommes, les diplômés.
Par contre, on n'obtient pas de distorsions sensibles pour le statut d'activité,
ni pour la structure par âge, hormis une légère sur-représentation des 45-64 ans,
Or le sondage commandité par le Ministère de la Culture révélait que ces
trois variables (sexe, diplôme, âge) sont largement discriminants de l'apparte-
nance à une organisation. Alors qlue 4,2 0/o seulement des Français sont syndiqués,
la proportion passe à 7 ,2 o/o pour les hommes, 6,5 o/o chez les 4G.59 ans,7,7 0/o pour
les titulaires du baccalauréat (ou plus). Dans notre échantillon, même le lieu
de résidence ajoutait à ces facteurs: sur-représentés par rapport à la moyenne
fra4çaise (mais sous-représentés par rapport à la moyenne du départèment
de lâ somme), les habitânts des cômmunè3 rurales, notarirment les agiiculteurs,
sont en effet très syndicalisés.

(Pour le Ministère de la Culture, en 1981, 6 0/o des habitants des communes
rurales appartenaient à une organisation sl.ndicale, ce chiffre tenant pour beau-
coup au ,poids de I'FNSEA, 18 0/o des agriculteurs étant syndiqués contre par
exemple 2,9 o/o des ouvriers spécialisés).

Sources : Ministère de la Culture. Service des Etudes et des Recherches.
< Pratiques culturelles '.

66. De toutes les données socio-démographioues retenues par le Ministère
de la Culture (sexe, âge, CSP, lieu de résidenôe, s-ituation de faftille), le diplôme
de fin d'études s'avère être la-variable la plus discriminante : 20 0zo séûlemeirt des
non-diplômés font partie d'une association qlrelônque (sportive, culturelle, politi-
que..) contre 48 o/o des titulaires du bac et plus.
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Au total, les différents biais affectant nos échantillons ne sont sources
d'obstacles insurmontables que si l'on s'adonne au culte de la représeu.
tativité comme critère suffisant et nécessaire de scientificité. Il suffit d'être
averti des différentes sur et sous-représentations qui structurent l'échan-
tillon pour pouvoir analyser correctement celui-ci 67. Ce qu'apporte par
contre un échantillon spontané, c'est la possibilité de repérer les intérêts
qui ont porté tel groupe d'agents (et pas, ou moinso tel autre) à répondre,
intérêt à mettre en relation avec le type de questions posées, la forme de
celles-ci, le support utilisé, l'institution productrice de I'enquête...

A la condition qu'elles soient connues et reconnues, << les impuretés >
de l'échantillon collecté n'oblitèrent pas d'emblée I'analyse, mais au
contraire I'enrichissent. Plus sérieuses étaient les difficultés liées au nombre
de répondants.

t Le taux de répondants
Les obstacles matériels à la recherche apparaissent crûment quand'

faute de pouvoir réaliser une enquête sur grande échelle, l'équipe doit
passer par un organe de presse et quand, faute de disposer de la moindre
information préalable sur I'objet d'étude (les attentes des agents sociaux)o
elle est contrainte d'ouvrir au maxinnum ses questions.

Le gain en qualité (chaque questionnaire rempli est, par sa densité,
une mine d'enseignements) se paye lourdement d'un faible rendement
quantitatif. Bien que publié les jours de plus grande vente, le premier
questionnaire n'a réuni que 186 réponses et le second 223, soit,
rapporté au nombre d'exemplaires achetéso un taux de retour d'environ
030 qo 68.

Avant de fixer les limites qu'un tel chiffre assigne à I'interprétation
des résultats? on peut tenter (pour I'avenir...) d'en rechercher les raisons
en comparant notamment cette infortune avec les succès relatifs dont
ont pu bénéficier, dans le même quotidien, d'autres appels aux lecteurs 69.

Si I'on ne peut négliger les barrières traditionnelles dues au genre
de I'enquête 70, la première explication semble résider dans le caractère
délibérément ouvert des questions qui supposait à son tour un rapport
familier à la communication écrite 71. Une préformation des réponses
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67. Pour prendre deux exemples, on n'érigera pas en donnée scientifique le
fait que 35 0/o de nos répondants considèrent les élections municipales comme
un scrutin politique, ou que 57 o/o se déclarent très intéressés par la campagne
électorale. En eux-même, ces chiffres n'ont aucune valeur s'ils ne sont rapportés
à la surpolitisation de nos répondants, et surtout, s'ils ne sont pas croisés avec
d'autres données, et notamment avec les catégories thématiques qu'on a pu
dégager à partir des questions ouvertes.

68. Le chiffre de diffusion totale du Courrier Picard pour le département
de la Somme au dernier trimestre 1982 était de 66 000 exemplaires vendus.

69. On pourra également se reporter au début du chapitre IV qui, analysant
les intérêts sociaux à répondre fournit des indications sur I'intérêt... à ne pas
répondre.

70. Perte de temps ; coût du timbre...
71. On raisonne- ici en terme de probabilité de réponses. C'est dire que

plusieurs questionnaires peuvent avoir été remplis par des agents sociaux pour
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aurait, dans ces conditiorrso sûrement augmenté le rendement numérique 72,

mais on aura compris qu'elle était ici rigoureusement impossible.
De même, la généralité des questions posées ainsi que leur répétitivité

a probablement rebuté nombre de lecteurs. L'objet d'étude étant très
général (< Quelles sont les préoccupations réelles des Picards ? >o < Que
pensez-vous de la campagne électorale ? >) et ne pouvant être davantage
spécifié sauf à fausser I'enquête, une grande partie des lecteurs a pu légi-
timement douter de I'utilité d'une réponse. Les questions, inhabituelles
par leur ampleur, ont probablement désargonné les lecteurs 73.

La répétitivité des questions, si elle a permis un supplément d'infor-
mations pour les questionnaires retournés, a probablement diminué encore
la probabilité de renvoi, entraînant une certaine d.ésaffection des couches
aisées de la population 74.

Au total, perçus sous deux modalités contraireso les questionnaires ont
sans doute suscité un double mouvement répulsif : abstention des classes
populaires devant l'ouverture des questions transformant l'acte de réponse
en exercice académique ; réprobation des lecteurs davantage dotés en
capital culturel devant une enquête perçue, de par la répétition des
formules, comme trop primaire.

Enfin, le caractère ludique inhérent à tout appel au lectorat (l'enquête
est aussi... un jeu social) a sans doute gravement fait défauto la promesse
de publication des résultats ne suffisant pas à amorcer un réel intérêt
à répondre 7s. L'opération < Elections européennes Courrier Picard > témoi.
gne, par ses résultats, de I'importance de cette dimension. Si le question-
naire publié en mai 1984 recueille plus de I 300 réponses 76, c'est certes
parce qu'il est entièrement fermé, que son objet est très clairement explicité

qui l'écriture n'est pas un vecteur
ce cas, des intérêts à répondre plus
barrière (cf. ch. IV).

72. Un questionnaire universitaire passé un mois plus tôt dans les mêmes
colo4nes et ne comportant aucune question ouverte avait ainsi enregistré plus
de 400 réponses; lire la présentation et l'analyse des résultats par F. Rangeon,
in " La communication administration-administrés o, Publications du CURAPP,
PUF, 1983 (166 p.).

73. La léeère augmentation du nombre de répondants au second question-
naire (+ 20 0/o) s'expliquerait ainsi par le fait qu'il était davantage ciblé (. Et si
vous nous parliez des élections ') et concernait un domaine classique d'inves-
tigation.

74. Plusieurs facteurs sont ici à l'æuvre : suspicion vis-à-vis de questions
d'identification trop précises, garantissant insuffisâmment I'anonymat promis ;
répétition des questions ouvertes iugée exagérément didactique; Iibellé de ces
dernières à la limite de la correctiôn grammâticale (" Qu'est-cè qi:i va bien ? >) ;
illésitimité des questions portant sur Ia vie privée, les problèmeS quotidiens, les
difficultés rencontrées la semaine passée (on rétrouve ici la césure public/
privé)...

75. C'est dans cette perspective ludique que I'analyse en terme de coût-
avantage peut trouver son meilleur terrain d'application. Face au coût social
que-peut représenter la réponse, (l'exercice est perçu comme scolaire mais au
double sens du mot : renvoi à des institutions dans lesquelles on a échoué,
ou re,présentation péjorative de l'épithète) l'avantage symbôlique (lire les résul-
tats_d'un jeu 4uquel on a participé) était ici trop minime.

76. Ce chiffre semble situer la barre maximalè qu'un questionnaire écrit peut
prétendre atteindre (taux de réponse : 2 0/o).

familier de communication sociale. Dans
puissants ont permis de surmonter cette
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par les promoteurs de I'opérationr. mais aussi parce que ceux-ci ont tenu
à tester I'information des lecteurs 77 - on est très proche ici du jeu radio'
phonique classique - et surtout ont inséré une question portant sur les
intentions de vote en présentant les huit listes alors connues.

Avec le recul, le fâible nombre des réponses enregistrées nous apparaît
à la fois inéluctable (inhérent à un questionnaire envoyé par voie de presse
et très ouvert dans ses questions) et amendable à la marge (questions
d'identification dispersées dans le corps du texte, tonalité ludique permet-
tant de peser sur la balance coût-avantage des répondants).

Quoiqu'il en soit, le total collecté assigne certâines limites au dépouil'
lement dès réponses : ainsi, les croisements des variables n'ont été opérés
que quand les sous-échantillons atteignaient une taille suffisante. Les
relations n'ont été retenues que quand elles apparaissaient aYec une
certaine netteté statistiqueo quand elles corroboraient d'autres travauxt
ou quand elles recoupaient d'autres résultats obtenus à partir d'autres
matériaux de I'enquête? et notamment le troisième type de questionnaire
élaboré : celui relatif aux participants des meetings...

2) << Les questionnaires réunions publiques >>

S'il est vrai que, Ioin d'être unilatéralement déterminée par une quel'
conque demande, l'offre de produits politiques tend plutôt à pré-orienter
les attentes des non-spécialistes du débat politique, ce phénomène d'impo'
sition de problématique 78 devait se vérifier d'autant plus que les agents
sociaux sont plus proches des acteurs politiques.

Elément de validation partielle des hypothèses initiales, l'élaboration
d'un questionnaire distribué aux participants des rneetings tenus durant
la eampagne permettait de surcroît l'analyse - encote très embryon-
naire - de cette population spécifique qu'est loauditoire des réunions
politiques ouvertes au public 7e.

Trois considérations ont guidé l'élaboration de ce quatrième question'
naire :

- Sa nécessaire brièveté d'abord: distribué au début des rneetings
(lesquels, par bonheur, commencent régulièrement en retard), ce matériau
d'enquêtef de par les conditions matérielles dans lesquelles il était remplio
ne pouvait être trop long : ronéoté sur format classique (2f X 29,7) il a
donc été iimité à quatorze questions dont cinq seulement étaient ouvertes ;

- La comparabilité de cet instrument avec les autres données collec'
tées : outre les questions d'identification, ce document reprenait donc deux

9 L

77. Exemple : "Combien de pays compte la CEE? 6,,9 ott !0>;-"Où se
trouve le siède du Parlement euroÉéen ? Luxèmbourg, Bruxelles ou Strasbourg ? "

78. " ProÉlématique > est pris^ ici au sens très 
-Irarge 

(donné par J9- Robert)
de < délimitation d'un ensemble de problèmes dont les éléments sont liés D... par
leur possible solutionnement politique.

79. L'enquête précitée du Ministère de la Culture fournit cependant quelques
indications 3ur cétte pratique culturelle qu'est I'assistance aux réunions électo'
rales et qui toucherait apprbximativement-g 0/o des adultes.
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des principales interrogations posées dans les questionnaires Courrier Picard
et relatives aux problèmes quotidiens et communaux 80 ;

- La possibilité de mesurer (et de vérifier) la proximité des partici.
pants avec les producteurs du champ politique. Outre les indications
précitées relatives au < Capital social collectif >, on a cherché à apprécier
la fréquence de participation aux meetings, ses modalités pratiques, la
solidité des intentions de vote ainsi que le degré de reprise spontanée
des propositions de la liste qu'on venait soutenir ou de reprise critique
de celles de la liste adverse 81.

Sans anticiper ici sur les résultats de l'enquête 820 il apparaît que I'inten-
tion méthodologique de départ (saisir à travôrs h population dei meetings
une catégorie intermédiaire entre le plus grand nombre des profanes et les
spécialistes et analyser la hiérarchisation qu'opère ce groupe des problèmes
en comparaison avec les produits offerts) s'est révélée féconde.

La présence à une réunion publique conforte une orientation politique
préexistante et ne joue qu'un rôle infime d'information et de conviction
pour des électeurs encore hésitants. (5 Vo selulerlrtent des répondants ne
savent pas encore pour qui ils voteront) 83. Le meeting réunit des électeurs
habitués à ce type de manifestations (seuls 74 Vo déclarent y venir pour
la première fois), et qui ne s'y déplacent que pour écouter les orateurs
dont ils sont politiquement proches (pour 77 Vo d'enfie eux, 85 Vo si l'on
défalque les sans réponse). Enfin, les participants aux meetings se distin-
guent du reste de la population par un < capital social collectif > sensi-
blement plus élevé que le citoyen moyen: seul 30 Vo des répondants
noadhèrent à aucune association ou organisation (6B Vo des Français,
43 Vo des répondants aux deux questionnaires Courrier Picard) ; 43 Vo
sont membres d'un parti ou d'un club politigue (contre respectivement
1,5 et ll %) ; 32 Vo enfin sont syndiqués (4,2 et 29 Vo).

A la différence des questionnaires passés par voie de presse, le taux
de retour des questionnaires meetings peut être jugé satisfaisant: au total,

80. < Dans votre vie quotidienne, quels sont les problèmes les plus importants
que vous rencontrez vous personnellement ? >

- < Dans votre commune, quelles sont pour vous les principales questions
qui se p_qsent actuellement ? > Le questionnâire est intégràlement reprôduit en
Annexe III.

81. Détail des questions posées :
- < Assistez-vous à des meetings ou réunions politiques ? de temps en temps,

souvent, c'est la première fôis. "- < Assistez-vous aux réunions ? touiours du même parti, des partis de
même tendancet des partis de toutes les téndances ? "-. Etes-vous venu (e) à la réunion de ce soir ? seul (e), en famille, avec
des amis (es), avec des collègues de travail, autres (précisez). o'

-. Savez-vous d'ores -et _déj4 pour quelle liste vous allez voter aux pro-
chaines élections municipales ? oui, non, autre réponse. "- < Concernant les élections muniiipales, qrielle est selon vous la propos!
tion d":s partis. de gauche (d'opposition) qui vous semble :

- la plus importante ?
- Ia plus intéressante ? >
82. Cf. intra, chapitres IV et V.
83..Chiffre d'autant plus faible que pour 40 0/o d'entre eux, les questionnaires

ont été remplis plus de deux mois avant le premier tour de sérutin.
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393 fiches ont été remplies, également réparties entre meetings de gauche
et meetings d'opposition, le pourcentage de répondants pouvant aller dans
certaines réunions jusqu'à 40 %.

L'ambiance bon-enfant des réunions (on retrouve ici la dimension
ludique), les retards horaires autorisant qu.'on prenne un peu de temps
pour remplir un document, le caractère plus restreint et plus homogène
du groupe à qui I'on s'adressait, I'assistance prêtée par les organisateurs
des réunions ainsi que I'insistance des étudiant(e)s à collecter les répon-
ses 84, le faible nombre des questions, leur caractère peu ouvert, la précision
du chapeau d'introduction 85 sont autant de facteurs explicatifs de ce taux,
somme toute honorable.

Reste la question de la représentativité des répondants par rapport,
d'une part aux participants effectifs, d'autre part, à la population de réfé-
rence (Amiens). Nos chiffres confirment les indications de I'enquête du
Ministère de la Culture (très forte sur-représentation des diplômés et des
classes supérieures, quelle que soit I'orientation politique de la réunion,
mais d'autant plus qu'on se trouve dans une réunion de I'opposition)"
en les accentuant encore (notre échantillon cornporte par exernple 46 Vo
de titulaires du baccalauréat, contre 34 Vo pour loenquête nationale) e.

Il faudrait, en conclusion, souligner que les multiples imperfections
relevées, ainsi que les limites d'interprétation que ces imperfections assi-
gnaient à I'examen des résultats, ne doivent pas dissimuler la présence de
matériaux qualitativement irremplaçables.

De même, les biais affectant la base d'échantillonnage ne peuvent
totalement occulter le fait quoautour de questions invariantes et à travers
quatre formules d'enquête, près de 850 questionnaires ont été réunis.

D) Zes données relatioes à I'échange

Schématisé à I'extrême, le dispositif d'enquête pourrait se résumer
en trois étapes :

l) évaluation des produits offerts;
2) saisine des attentes des profanes;
3) mesure précise des échanges réalisés sur et par le marché électoral

par collecte de données relatives à ce troisième terme.

93

,84. Que les uns et les autres soient ici remerciés pour leur compréhension
et leur dévouement.

85. Cf. annexe III.
86. C'est I'occasion d'insister sur I'obstacle considérable que représente,

même pour un questionnaire largement préformé, le rapporf à l'étrit des
répondants. Dans certaines réunions tenues par le maire dans des quartiers
popul4ires (où les auditoires réduits à une quarantaine de personnes fàcilitent
une observation minutieuse), plusieurs étudiants se sont lrrs proposer de remplir
les- documents à la placé ries personnes sollicitées, ces àeririères acceptant
volontiers de dicter lerir reponse.
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Coest, en fait, engager une vision étroitement positiviste de la recherche
que de supposer qu'en matière d'échange, il puisse y avoir des << données >o
autrement dit que l'échange puisse apparaître par la seule vertu de sa
réalité 87.

L'échange est certes difficilement appréhendable car il est largement
souterrain 88, et engage des mécanismeJ complexes d'alchimie sociale 89 ;
pour autant, on chercherait en vain un instrument spécifique, si raffiné
ioit-il, qui permettrait de I'observer en < tant quel tel >. La relation offre'
attentes, loin qu'elle se donne à voir pour qui sait la mesurer, noest possible
qu'au prix d'une opération abstraite d'articulation. Loopération d'échange
échappe à la mesure directe en ce qu'elle n'est pas ( une donnée >o un
objei d'étude autonomisable. Elle est tout entière contenue dans les méca-
niÀmes de constitution de I'offre et de structuration des attentes 90. C'est
donc dans < les données construites ) pour appréhender offre et attente
gue réside la possible mesure de I'existence et de l'intensité d'un échange,
enjeu véritable, quoique latent, du jeu électoral.

D'un côté, les producteurs intègrent dans leurs discours ce qu'ils suP'
posent être les attentes de leurs destinataires, anticipant par là même
les sanctions supposées du marché lectoral I de I'autre, les agents sociaux
reprennent à un degré variable les discours tenus.

C'est au total, par l'étude (donc I'observation) de ces deux mécanismes
d'intégration et de reprise que peut finalement apparaître un échange
(inégal, partiel, biaisé...).

II. - L'EXPLOITATION DES DONNEES

Si, de par Ia nature des matériaux réunis, les données collectées pour
analyser I'offre et les attentes ont parfois nécessité un traitement spécifique,
la problématique sous-tendant l'enquête (étude des propriétés relationnelles
de chacun des deux termes) supposait gu'une exploitation commune'
homogénéisant les données, soit, sur certains points au moins, entreprise.
Loétablissement d'une grille de classement des thèmes abordés avant, puis

87. Sauf évidemment à opérer une translation immédiate et non contrôlée
des mécanismes du marché monétaire aux marchés électoraux. De même que
la réalité de l'échange sur le marché des biens s'objectivise dans un prix et
dans des quantités véndues, on a pu avancer que la réalité de l'échange sur les
marchés éIectoraux était mesurablè par l'élection de X promettant Y de biens
publics. Pour une critique de cette vision simpliste, voir infra ch. III : le
concept d'offre de produits politiques.

88. Le réduire à l'événement public d'une élection n'a que peu de sens.
89. Dont le concept de o représentation > rend bien compte.
90. Pour I'offre, le contenu des discours (thèmes abordés, modalisation des

thèmes), la trajectoire et la représentativité sociale des représentants sont autant
d'instruments approchant l'échange. De même, pour les attentes, l'assistance aux
réunions, le deÈié de reprise des discours dans les conversations informelles
et plus approximativement... le vote.
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durant la campagne, par les spécialistes du jeu électoral ou ses spectateurs,
répondait à cette nécessité.

A) L'établisseûùent d,'une nomenclature ile catégories thématiques

Avant que ne débute la campagne électorale, le premier questionnaire
publié clans le Courrier Picard, avait permis d'enregistrer, dans les limites
de l'échantillon collecté, un certain nombre de préoccupations que les
répondants mettaient en avant quand ils étaient interrogés sur ce qui leur
sernhlait poser problème tant au plan personnel qu'au niveau collectif,
dans leur vie cluotidienne et/ou dans le cadre de leur commune. Sur ce
qu'on pouvait désigner comme étant des attentes latentes, intervient un
ensemble de discours politiques prononcés dans une conjoncture où est
légitimée la prise de parole de représentants politiques chargés d'instruire
les bilans, d'énoncer le présent et de tracer des perspectives d'action
(ilonnées brutes sur l'offre) en direction d'agents socialement requis de
s'intéresser à cette présentation - représentation de leur propre sort.
Ces discours, à la fois concurrentiels (puisqu'émanant d'entrèprises poli-
tiques rivales) et proches (puisquoémis par des spécialistes dotés comme
tels de préoccupations spécifigues) délimitent, par I'insistance à soulever
tel problème et à en ignorer tel autre, par I'exposition de tel ou tel mode
de résolution des questions, un univers des préoccupations légitimes, en
fait circonscrit à l'espace du soluble politiquement. Cette délimitation
exerce à son tour des effets (à mesurer) sur les agents non spécialistes quio
interrogés sur leurs sujets de mécontentement ou de satisfaction (seconil
questionnaire Counier Picard,), occultent, altèrent ou censuïent leurs
réponses précédentes, et reprennent de façon plus ou moins empruntée les
discours politiques publics, ce d'autant plus qu'ils sont proches du champ
de production (questionnaires meetings).

A I'issue de ce travail d'observation, nous disposons donc de cinq
types de documents (quatre questionnaires et un ensem-ble de matériaux
de propagande, deux intéressant I'offre et trois les attentes), documents
comparables sous I'angle des thèmes abordés dans chacun.

On a donc tenté de mettre au point une grille unique permettant
un premier dépouillement uniforme de I'ensemble de ces données.

Au plan méthodologique, on se trouvait alors confronté aux problèmes
classiques de loanalyse du contenu (pour I'offre notamment) et du codage
de questions laissées ouvertes (pour les attentes), en sachant bien qu'il
n'existe aucune taximonie parfaite et que le projet de construction d'un
schéma universel de classement est parfaitement utopique 91.

95

. 91. Si comme le déplorait Pool, " nous ne sommes pas encore au point
oir nous pouvons construire un schérîa d'analyse de contenir, car deux anallstes,
devant une même liste de mots, risquent fort de les regrouper sous des con-cepts
différents o (cité par Madeleine Grawitz, Méthode des-Sciences Sociales, Dal[oz,
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Les catégories finalement retenues (tableau 6) sont le produit des
orientations suivantes :
- un codage en contexte, résultant des préoccupations effectivement trou-

vées dans les questionnaires adressés aux lecteurs et dans les tracts,
affiches, allocutions de meetings tenus par les candidats ;

- l3 lsshsrche d'une exhaustivité des thèmes rencontrés ;
- la non disjonction des thèmes codés.

Tableau II 6
Catégories thématiques retenues pour le codage iles matértaux 92

r )
2)

Emploi
Développement économique
Pouvoir d'achat
Logement
Impôts, fiscalité
Bureaucratie
Conditions de travail
Circulation
Transports
Voirie
Sécurité
Propreté
Cadre de vie

14) Relations interpersonnelles
15) Loisirs - Culture - Sports
f 6) Vie privée (santéo famille)
17) Commerce - Centre ville
18) Champ politique national
19) Champ politique local
20) Gestion et réalisations municipales
2l) Démocratie locale
22) Ecole
23) Immigrés
24) Aide sociale
25) < Grands thèmes humanistes >r
26) Moralisation

3
4
5

6
n

B
9

I O
I t
7 2
l 3

L) Un cod.age en contexte

Les catégories finalement retenues n'ont, bien sûro de valeur que Par
rapport à I'enquête qui les a fait naître : à ce titreo elles noont aucune
prétention à sortir de ce cadre.

Le principal élément ayant conditionné la présence et I'isolement
d'une catégorie réside dans son importance effective dans les documents
dépouillés (offre ou attentes) et dans sa signification au regard de la
problématique.

C'est ainsi que des problèmes traditionnellement distingués (la person-
nalité du candidat, son appartenance partisane, la coupure droite'gauche
et sa réalité sur les champs politiques périphériques) ont été ici regroupés
(champ politique local) car n'intéressant pas directement I'objet de l'étude.
Un thème comme < la décentralisation r>, enjeu ayant Pour partie structuré
le débat politique nationalo a ici été confondu dans la catégorie < champ

1981, p. 665), on doute fort que ce jour arrive jamais, sauf à imaginer que tous
les analystes adoptent soudain - ce qui serait dommageable... - les mêmes
problématiques.

92. L'ordre est ici purement arbitraire et ne revêt aucune signification. Pour
le détail des différents classements, voir chapitre III (l'offre) et IV (les attentes).
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politique central )) ou ( local > (selon les contextes d'intervention) pour
la seule raison qu'il n'apparaissait dans aucun questionnaire et qu'il n'a
gue très faiblement intéressé I'offre de produits politiques. A l'inverse des
thèmes apparemment proches (< cadre de vie >r et << propreté ))? ( trans-
ports > et < circulation > ont été dissociés, soit qu'ils correspondent à des
préoccupations différentes et inégalement partagées dans I'espace social
(dépouillement des questionnaires), soit que les listes en compétition les
aient constitués en enjeux de concurrence 93.

La focalisation de l'étude sur les mécanismes de l'échange interdisait
gue les catégories soient déterminées à partir de matériaux recueillis sur
une seule des parties en présence (par exemple, I'offre). Ont donc été
isolées des catégories, assez peu usitées en science politique parce que ren'
voyant à des intérêts privatifs, qui ressortaient pourtant nettement de la
lecture des premiers questionnaires : vie privée (santé, famille) ; relations
interpersonnelles (isolement, convivialité); conditions de travail (horaireso
pénibilité...).

La nature du scrutin (élections municipales) constituait un autre élé-
ment du contexte: une étude réalisée sur les élections présidentielles
aurait sans doute retenu des thèmes comme ceux de la Défense Nationaleo
du Nucléaire, des Institutions ; peu abordées dans les questionnaires,
absentes des débats électoraux, ces questions n'ont pas fait I'objet d'un
codage spécifique. Les domaines relevant traditionnellement de la gestion
municipale, de lounivers de référence communal ont par contre fait I'objet
doune insistance particulière : logement ; voirie ; commerces et problèmes
du centre-ville ; école et infrastructures scolaires ; aide sociale...

2) Exhaustiaité du ilépouillement et non disjonction iles catégories

Outre la contextualisation des catégories, deux impératifs nous ont
guidés dans l'établissement de cette nomenclature.

L'exhaustivité d'abord: il convenait que chaque réponse aux questions
ouvertes posées dans les questionnaireso que chaque paragraphe de tract
dépouillé trouve sa place dans notre classement. D'inévitables problèmes
d'imputation se sont donc posés, nécessitant le recours à des catégories
plus floues, tel le recours aux < grands thèmes humanistes > et à la
< moralisation > 94.

Des quatre impératifs que Madeleine Grawitz assigne aux catégories
de I'analyse de contenu 95 - pertinence, objectivité, exhaustivitéo exclu-
sivité -, nous avons choisi de ne pas respecter le dernier. La richesse
des matériaux recueillis excluait en effet qu'une donnée (l'opinion de X

97

93. Sur les usages de ces catégories, voir ch. III et IV.
94. Tel questionnaire insistant sur la paix, l'entraide, le devoir de charité

a vu ses réponses codées dans la première catégorie; des énoncés stigmatisant
la paresse de la jeunesse, son incapacité au travail, I'abandon de toute politesse
orit été intégrés dans la seconde.

95. Madeleine Grawitz, op. cit., pp.662-663.
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sur tel problème) ne puisse systématiquement rentrer que dans une seule
catégorie. De surcroît, la polysémie des mots sur laquelle joue tout discours
politique rendait problématique la disjonction absolue des thèmes engagés.

Soit par exemple le paragraphe suivant 96 : < Notre surprise fut grande
de constater gu'en dépit des orientations gouvernementaleso les dépenses
de personnel de la ville augmentaient en L9B2 de 22 Vo pour atteindre
224 m;illiatds, soit plus que la totalité des recettes fiscales tirée des
ménages et des entreprises d'Amiens.

Doit-on comprendre de ces chiffres que vous avez choisi d'augmenter
I'impôt pour créer des emplois municipaux en appauvrissant ménages
et entreprises et en substituant des emplois sociaux à des emplois pro-
ductifs ? > (lettre ouverte du club Jules Verne au maire d'Amiens, Tract
d'opposition no l, mai I9B2).

Au codage, cette argumentation brève (deux phrases) s'est avérée
n'intéresser pas moins de six de nos catégories, aucune d'entre elles ne
pouvant prétendre synthétiser seule ce paragraphe: impôts fiscalité (< re-
cettes fiscales )), (( augmenter l'impôt >) ; gestion réalisation municipales
(< vous avez choisi >> << créer des emplois >) ; emploi chômage (<r créer des
emplois >) ; pouvoir d'achat (< en appauvrissant les ménages >) ; bureau-
cratie lourdeur de l'administration (<en substituant des emplois sociaux
à des emplois productifs >) ; développement économique (< en appauvris-
sant les entreprises >, < emplois productifs >) 97.

La disjonction des catégories ayant été récusée, certains thèmes sont,
( par nature >, plus englobants que d'autres : il est peu de thèmes comme le
Transport, la Propreté, la Voirie qui ne soient en même temps associés
à la gestion munieipale, au moins dans les produits politiques (dénoncia-
tion, bilan, programme, promesse). De même, la dénonciation de la saleté
de la ville (codée ici dans << Propreté >) entraîne automatiquement l?appli-
cation du thème Cadre de vie. L'intérêt réside pourtant dans les cas de
figure où ces associations - implicatisllg - inclusions ne valent pas.
Ainsi le problème du chômage pouffa être posé par la liste de gauche
sans référence à la gestion municipale. Tel répondant pourra soulever
la question des Transports sans incriminer I'existence (ou I'absence) d'une
guelconque politigue publique. Tel autre pourra se féliciter des espaces
verts ou dénoncer le bruit (catégorie Cadre de vie) sans reprendre le thème
de la Propreté...

96. Retenu dans notre codage comme unité de numération, cf. infra, exploi-
tation détaillée des données concernant I'offre.

97. Encore ici s'en tient-on à " l'explicite > ou au . très fortement implicite o ;
c'est au maire qu'est adressée cette lettre ouverte non << au candidat socialo-
communiste sortant o (lettre du Club Jules Verne, n" 2) : la catégorie champ
politique local n'a donè pas été retenue. Les o orientati'ons gouveiirementales;
sont citées à titre de cadre extérieur et sans jugement explièite de valeur : la
cqtégorie champ politique national n'est donc ÉaI appliquéè. Par contre, I'oppo-
sition < emplois productifs/emplois sociaux > a été jugée suffisamment transpa-
rente (si les emplois sociaux ne sont pas productifi, ils sont donc... impro-
ductifs : CQFD) pour que la catégorie 6ureaïcratie lui soit apposée. On sâisit
ici combien l'impératif ; d'objectivité " est à relativiser.
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Enfin, on aura compris que le dépouillement de ltensemble des maté-
riaux se concrétise par la production de fréquences d'apparition, interdisant
loagrégation des pourcentages (ex. : la catégorie < champ politique local >r
apparaît dans 58 Vo des tracts distribués par l'opposition; précédée par
la catégorie << gestion réalisations municipales > qui réalise sur le même
corpus une fréquence doapparition de 68 /o).

3) Les limites d,'utilisation du déconpte lréquentiel

On ne saurait évidemment accorder une valeur intrinsèque aux diffé-
rents pourcentages calculés. Avancer par exemple que le thème de la
fiscalité revient dans 2 /o des tracts distribués par la gaucheo contre 17 7o
dans ceux de l'opposition, qu'il est cité par 15 Vo des personnes qui font
état de leurs préoccupations communales en réponse au premier question-
naire, contre 27 /o pour le second, c'est se donner les moyens de mettre
en évidence deux relations (gauche sortante/opposition prétendante par
rapport au thème de la fiscalité ; émergence du thème de la pression
fiscale pendant la campagne électorale) dont I'explicitation ne saurait
être épuisée par le maniement statistique de ces quatre chiffres.

Plus qu'aux pourcentages, c'est d'ailleurs aux classements des fré-
quences d'apparition que I'on s'est attaché, en tant gu'ils fournissaient
certains renseignements sur les hiérarchisations différentielles des préoccu-
pations selon les agents considérés, I'univers de référence proposé, la date
de saisie des données. Si ces opérations numériques font à elles seules
apparaître des phénomènes massifs (certaines catégories voient leur rang
de classement s'effondrero d'autres, au fur et à mesure quoapproche la date
du scrutin, sont en constante progression), elles comportent leurs propres
limites aisément identifiables.

En supposant, par exemple, que la catégorie < fmmigrés - Racisme -
Travailleurs étrangers > apparaisse dans tous les matériaux utilisés avec
la même fréquence et un classement identique par rapport aux autres
catégories, il est difficile d'accorder le même statut au définitif < dehors
les bougnouls > (premier questionnaire Courrier Picard), au prudent ( le
problème des travailleurs étrangers n'a pas été assez abordé > (question-
naire d'un candidat de la liste d'opposition) ou au performatif << la com-
mission municipale Travailleurs Immigrés sera renforcée'> (tract liste
I'Union de la Gauche, << Amiens, notre ville >).

Si le dépouillement purement quantitatif permet doidentifier les préoc-
cupations et problèmes qu'il semble légitime aux agents de mettre en avant,
s'il circonscrit un univers du pensableo il doit nécessairement être doublé
d'une analyse des différentes modalités à travers lesquelles un même thème
a pu être abordé.

Ainsi le décompte fréquentiel considère comme équivalentes les préoc-
cupations de lecteurs du Conrrier Picard qui, interrogés sur leurs princi-
paux sujets de réflexiono répondent : < I'emploi en France >, < I'emploi
à Abbeville > ; < I'emploi des jeunes >r I < le chômage de mes deux filles > ;

99
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( la perte de mon boulot >. En même temps, lorsqu'ils énoncent ces
diverses propositions. les répondants engagent des préoccupations très
différentes.

L'attention portée aux mots choisis, à la syntaxe utilisée, à la focali-
sation exclusive sur un seul problème ou au recensement exhaustif des
sujets d'inquiétude complètent I'examen des différentes fréquences d'appa-
rition. Elle permet par exemple de voir qu'interrogés hors période électo-
rale, certains agents évoqueront ( mon salaire qui baisse > ; < la pension
trop faible )) ; ( mon loyer qui n'arrête pas d'augmenter )) alors que
questionnés en période de mobilisation électorale ils auront tendance
à soulever < le problème de I'inflation > ou < le maintien du pouvoir
d'achat en Francè r.

La production de séries statistiques homogènes ne saurait donc dis-
penser d'une analyse plus < qualitative > gui, au-delà des effets globaux
d'homogénéisation que le travail numérique met en valeur, permet de
repérer des phénomènes plus subtils de dépossession, d'incompréhension
ou de malentendu 98. Cette visée < qualitative ) peut être précisée dans
le détail du mode d'exploitation spécifique de chacun des matériaux
collectés.

B) Le mode d'exploitation des données relatioes à I'offre

L'exploitation des données relatives à l'offre est facilitée par la relative
familiarité que des chercheurs en Science Politique peuvent entretenir
avec les catégories thématiques du personnel politique. A I'inverse de
certains questionnaires qui, parce qu'issus d'agents socialement plus éloi.
gnés, requièrent un travail de traduction respectueux et de compréhension
intimiste des préoccupations réellement exprimées 99, les discours politiques
ne posent guère de problèmes d'imputation dans telle ou telle catégorie
thématique.

Les difficultés méthodologiques sont réduites? pour les opérations de
décompte fréquentiel, au choix d'un corpus et, de manière plus technique,
à la recherche d'unités de numération.

l) Les décomptes lréquentiels
choix d'un corpus et d'une unité d,e numération

La pluralité des supports discussifs obligent à opérer un premier tri,
I'analyse fréquentielle des thèmes abordés par I'offre politique ne pouvant

98. Cf. infra, chapitre V.
99. Le détou-rnement de réponse qu'encourt toujours l'opération de codage

est particulièremcnt visible quant, imprégné de la manipulation symbolique de
termes comme " Ia Sécurité o le chercheur tombe brutalement sur une utilisa-
tion différente du concept : ainsi cette retraitée qui évoquant les problèmes
de " Sécurité o englobe sous ce vocable la difficulté pour les personnes âgées
de traverser les rues (codage circulation).
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à la fois embrasser les tracts, les affiches, la prise de parole dans les
meetings et les réunions de quartier, ou les débats contradictoires organisés
par la presse régionale.

L'analyse de contenu ne pouvait s'appliquer aux affiches, trop peu
nombreuses et pour lesquelles le texte importe probablement moins gue
l'image. Avec les allocutions publiques, c'était à I'inverse, l'ampleur du
corpus (plus de 5I heures d'enregistrements disponibles), ainsi que le
caractère spécifique de l'espace d'intervention qui faisaient obstacle.

Restaient donc les tracts qui, à la réflexion, pouvaient être retenus
pour des raisons autres que négatives. En premier lieu, la forme même
de ce support facilite le décryptage : support papier, expression écriteo
relative homogénéité des documents. On a de plus quelgues raisons de
penser que, du point de vue même des producteurs? le tract reste le vecteur
privilégié de transmission du message : instrument peu onéreux (à la
différence des affiches) assurant (par opposition à la prise de parole) un
contrôle parfait de I'expression 100? le tract est aussi de tous les matériaux
disponibles celui qui bénéficie de I'audience la plus grands 101.

Le corpus de base retenu, il restait à trouver une unité de numéra-
lies 102. A priori, le tract paraît être I'unité la plus commode parce çlue
la plus objective, la moins arbitrairement isolable. Toutefois, la faiblesse
de l'échantillon (n : 30) rendait le travail statistigue peu significatif,
les spécificités thématiques de chaque liste apparaissant avec une insuffi-
sante netteté lo3.

De surcroît, il était difficile de considérer comme nunnériquement
équivalent un simple tract format 2l X 14 appelant en deux phrases
à un meeting et un journal électoral (41 X 29) de douze pages r04.

Pour affiner les décomptes et respecter le poids relatif de chaque
document, les tracts ont été subdivisés en unités de comptage, opération
aisée pour I'opposition qui, dès Ie mois de mai 1982, avait lancé une lettre
qui, sur le modèle de la presse écrite, se composait d'articles différenciés.
Dans le cas d'articles particulièrement longs (plus d'une page), nous avons
procédé à un nouveau découpage interne qui respectait les sous-titres.
La même opération a été répétée pour les tracts simples (professions de foi
par exemple), la typographieo les espaces? les encarts, les légendes photo-

100. Pas de lapsus, de relâchement des censures dû à l'émotivité ou à la
chaleur du public,

101. Rappel des résultats donnés infra : . Pour ces élections municipales,
comment vous êtes-vous informé ?... > Tracts 53 0/o ; Affiches 240/o; Meetings l0 0/o
(réponses des lecteurs amiénois).

102. Rappelons que < l'unité d'enregistrement lici, 26 catégories thématiquesl
représente Ie découpage de l'élément significatif [ici, 30 tracts]; l'unité de
numération concerné là façon de mesurer ces différents morceaux " (Madeleine
Grawitz, op. cit., p.674).

103. Exemple : le thème < loisirs culture sports D apparaît dans 7 des
14 tracts de la liste sortante, dans 6 des 13 tracts de la liste dbpposition.
De même, la catégorie < Ecole Formation Infrastructures scolaires D n'est pas,
par cette unité de numération, différenciée (respectivement 6 et 5 tracts).

104. Documents n'" 1l et 9, pour Ia liste précise des documents utilisés et
la subdivision en items, voir Annexe IV.
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graphiques, les titres gras nous permettant de multiplier les items sans
trop de subjectivité.

Par cette méthode, on est parvenu à isoler 465 unités (voir annexe IV)o
et à révéler des différences numériques significatives que Ie choix du tract
comme unité de mesure laissait dans I'ombre 105.

La confortable base numérique ainsi dégagée ne doit toutefois pas
abuser : plus gue les chiffres bruts (ex. : le thème de la Sécurité apparaît
à gauche dans cinq tracts et dix items) ou même les fréquences d'appa-
rition (en I'espèce 6 Vo), c'est surtout le classement des fréguences (la sécu-
rité est le 15'thème abordé par la gauehe) et la comparaison des classe-
ments (16' thème pour I'opposition) gui sont ici dignes d'intérêt, surtout
guand les écarts sont de quelque importance (ex. : Impôts fiscalité :
2l' thème à gauche, 5" pour I'opposition).

Les unités de référence (vingt-six catégories thématigues) et de comp-
tage (465 items) étant précisées, il restait à ordonner le corpus << tracts >
dans I'espace politique (Gauche/Droite - Listes Lamps/Broutin) 106, et
surtout dans le temps ; trois périodes ont été ainsi distinguées : une
première couvrant la précampagne (juin-décembre l9B2), essentiellement
caractérisée par le choix des têtes de liste, la pondération politique de
celles-ci et, pour I'opposition, l'établissement d'un bilan 107 ; une seconde
période (janvier - 6 mars) intéresse la campagne du premier tour, la
troisième occupant la semaine de I'entre-deux tours 10E.

On verra que ce découpage diachronique fait apparaître les stratégies
de positionnement respectif sur tel créneau thématique, doignorance ou
de réfutation des thèmes du concurrent, d'homogénéisation ou de polari-
sation des prises de position. Les décomptes fréquentiels permettent, en
effet, de composer deux cas de figure:

a) des problèrres que les acteurs politiques privilégient ou neutralisent
communément, délimitant ainsi objectivement un consensus sur les objets
dignes de commentaires ;

105. Pour reprendre I'exemple précédent, la subdivision des tracts en < unités
de numération > permet de repérer une prédilection de la liste de gauche pour

" l'école > (fréquence d'apparition des items : 15 0/o contre 4 0/o pour I'opposition)
et pour la catégorie u loisirs culture sports > (sur 180 items isolés à gauche,
40 soit 22o/o se réfèrent à ces thèmes ; sur 285 unités isolées dans les tracts de
l'opposition - qui a mené une campagne plus argumentée - 1l seuleinent
soit 4o/o peuvent être codés dans cette catégorie). On rappelle (note 103) que
ces différences n'apparaissaient pas quand le tract était choisi cornme unité de
décompte.

106. La faiblesse numérioue des documents envovés par les deux autres listes
(3 tracts en tout dont lef deux professions de- foi) rend peu crédible le
décompte fréquentiel.

107. Quatre < lettres du club Jules Verne " (club politique formé sur le
modèle des clubs Horison 89) sont ainsi distribuées de mai à octobte 1982,
Dans le même temps, la gauche est pratiquement silencieuse.

108. Documents distribués par les deux principales listes (ou formations
politiques les soutenant) :

1*: période : 7 documents, 122 un (items) ;
2" : période : 12 documents, 215 un;
3' : période : 8 documents, 128 un.
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b) des problèmes quio du fait des impératifs de la concurrence, voient
leur classement relatif se modifier en cours de campagne : emprunt aux
thèmes adverses (homogénéisation), tepli et concentration sur les créneaux
initiaux (polarisation).

Par-delà les critiques - fondées - qui sont traditionnellement adres-
sées aux décomptes fréquentiels 1@, ceux-ci soavèrent plus aptes qu'on
ne le croit généralement à définir les stratégies qui structurent et donnent
son sens à la lutte politique.

2) L'analyse nannérique, simple base d,e d,épan

Pour utile qu'elle soito loapproche < quantitative >> des discours ne
saurait constituer une fin de la recherche : postulant par nécessité l'immé.
diateté du sens et I'univocité des mots tro, elle doit être complétée par une
approche plus structurale qui en décrit les associations interneso en repère
les invariants (les binomes qui les constituent) et en dégage les propriétés
relationnelles (masquage, simulation, connivence...) l1l.

Cette approche visant à préciser le sens et la portée des ressemblances
et différences que I'analyse quantitative a mis en lumière, a été testée par
élargissement du corpus aux affiches (l'image et le graphisme comme
modalisateurs du discours), aux meetings (modalisations du discours en
fonction de I'auditoire et de sa proximité spatiale et idéologique) et aux
débats contradictoires (où par délinition les stratégies de positionnement
respectif acquièrent leur meilleur visibilité) tlz.

Au total, ce double regard doit permettre de dépasser le point de vue
purement intra-linguistique lts pour réhabiliter le discours comme fait
social, dont loétude passe par I'examen de ce qui socialement I'a rendu
possible et de ce qui socialement loa éventuellement rendri actif (confir-
mation ou inflexion des représentations que les récepteurs se font de leurs
problèmes et de la façon dont ils peuvent être résolus).

Dans une perspective classique d'analyse du discours qui récuse la
structuration interne en langue (l'énoncé) et s'attache à repérer les condi.
tions sociales de production d'un lsrds ll4, loaccent est ici mis à la fois sur

109. Illusion quantitativiste. saisie des textes à un niveau trop superficiel...
110. Postulats contredits par les exemples précités de I'immigration, de

l'emploi ou de la sécurité.
lll. Jean-Baptiste Marcellesi, < Problèmes de socio-linquistique : le congrès

de Tours " in Ia Pensée, octobre 1970, pp.68 et suivantes.
ll2. Par < modalisation D, on entènd ici < la marque que le sujet parlant

donne à son énoncé " 
(Régihe Robin, Itisloire et lincuistique, A. Colin, 1973,

p.213't .
113. Lequel, pour reprendre la formule de Bourdieu, revient, par mise entre

parenthèses dd 3ocial, â " à traiter la langue, ou tout autre sujèt symbolique,
comme finalité sans fin >, Pierre Bourdieu, Ce que parler peut dir.e, Fayard,
1982, p. 9.

114. Sur la distinction énoncé-discours comme constitutive de lânalyse de
discours, voir Louis Guespin, < Problématique des travaux sur le discours
politique 

", in langage n' 23, l97l et pour un état plus récent des travaux, Pierre
Favre, u Airalyse âe contenû et anafyse de discours ,, in Etudes au Professeur
Lagrange, LGD, 1978.
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le type de problème constitué en enjeu politique lors doune campagne
électorale (stade de l'identi{ication) et sur les contraintes d'énonciation
à I'ceuvre dans le processus discursif (stade de I'explication).

C) Le codage iles réponses aur questionnaires

L') Codage d.es préoccupations réoéIées par les questionnaires

Le recensement des attentes des agents sociaux au travers des préoccu-
pations dont ils font spontanément état, a été mené au moyen de trois
questionnaires (novembre ; mars; meetings). Les quelque huit cents
réponses obtenues ont fait I'objet d'un codage (une fiche par questionnaire)
aux fins de traitement informatique et d'établissement de tris croisés.

Pour I'essentiel, nous avons procédé comme suit. Chaque catégorie
thématique a fait I'objet d'un codage à part, dont les prineipes variaient
selon la nature du cruestionnaire et le nombre de cadres de référence
posés. Ainsir pour le 

^premier 
questionnaire, chaque thème a été exploité

deux fois : un codage s'attachait aux préoecupations quotidiennes et géné-
rales 115, I'autre aux préoccupations exprimées dans le cadre de la com-
mune 116.

Si I'on prend l'exemple du thème de I'emploi 117, on obtient les résultats
suivants :

Tableau II 7
Fréquences d'apparition d,u thème d.e l'emploi

dans Ie prem.ier questionnaire Courrier Picard. (nooembre)

1" 'codage

0  z  S B V o
L :  l 7  7 o
2 ' :  24  Vo
3 :  2 0 7 o

Note de lecture.' le thème de l'emploi est
37 Vo (t7 + 20) 44 Vo (24 + 20) ei zS Vo

2' codage

0 :  7 5  V o
l :  2 5  V o

cité par (respectivement)
des répondants selon que

. 115. Convention précise : 0 : Thème non évoqué; I : Thème évoqué comme
préoccupation quotidienne (réponses aux questiols I .et 2, cf. Aènnexe. I) ;
2 : 'l'hème évoqué comme préoccupation générale (réponses aux questions
3, 4 et 5) ; 3 : Thème évoqué èomme bréoccupatitons quoiidiennes et g^énérales.

116. Convention précisé : 0 : Thèmè absent; I : Thèrire présent.
117. En fait, l'analyse n'a quelque valeur que quand on compare les thèmes

entre eux, ou quand on rapporte leur présence (ou leur absence) aux indicateurs
socio-démographiques et socio-politiques précités.



METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 105

le cadre de référence est la vie quotidienne, les problèmes collectifs
généraux ou I'espace communal 118.

La même méthode a été appliquée au second questionnaire (mars
1983) : celui-ci comportant davantage d'information à coder, et multi-
pliant les cadres de référence, on a dû procéder à un codage plus complexe'
mais plus économique (une seule case mobilisée par thème) ttl.

En reprenant I'exemple de I'emploi, on obtient les résultats suivants :

Tableau II B
Fréquences d'apparition du thènte d.e l'emploi

dans Ie second questionnaire Cou.rrier Picard (mars)

Note d.e lecture.' dans 56Vo des questionnaires retournés, le thème
de I'emploi n'apparaît jamais, quelle que soit la question posée. Il n'est
évoqué que dans le seul cadre communal dans 13 Vo des questionnaires.
4 rto des répondants le citent quel que soit le cadre de référence .Dans l7 /o
des guestionnaires, le problème de I'emploi apparaît cornrne commun à (au
moins) deux cadres (B + g + 2 + 4)... On peut multiplier les combinai'
sons dans les limites de l'effectif concerné.

Le questionnaire meeting a vu ses réponses ouvertes dépouillées selon
le même principe, le niveau (( campagne électorale ) étant remplacé par
< propositions des partis ))r20, eE qui permet de compléter les tableaux
précédents.

Tableau II 9

3 :  L L V o
7  z  A V o

2 : ,  2  V o
6 ;  2 V o

l :  1 3 V o
5 :  Ù V o

0 :  5 6  V o
4 :  3 V o

3 : 6 % i o
7  z l V o

2 :  L 2 / o
6 :  3 V o

L : 4  V o
5 ; l V o

0  : 6 9  V o
4 z  $ V o

ll8. Par application de la même technique aux vingt-six catégories théma-
tiques, on obtient des classements différents selon le niveau d'intervention
de la question.

119. Pour chaque thème, huit positions possibles ont été prévues, ici exclu-
sives les unes des autres, ie qui 

-permet 
par agrégation, la reconnaissance des

trois niveaux distingués : qucitidièn, communal, électoral (voir tableau 4' 8).
Convention précise iie codage : 0 : Absence complète du thème ; 1 : Thème
abordé en rèlation avec la èommune (C) ; 2 : Thème abordé en relation avec
la vie quotidienne (Q) ; 3 : Thème abordé en relation avec la campagne électo'
rale (E) ; 4 : Thème abordé en relation avec la commune et la vie quotidienne
( C  +  Q ) ; 5 :  C  +  E ; 6 :  Q  +  E ; 7 :  T h è m e  o m n i p r é s e n t  q u e l q u e  s o i t  l e  c a d r e
deréférence (C + Q + E).

120. Convêntion précide de codage : 0 : Absence du thème; I : Thème abordé
en relation avec la vie quotidienne-(O); 2 : Thème abordé én relation avec la
commune (C) ; 3 : Thème abordé en relation avec les propositions des partis (P) ;
4 :  C  *  Q ; 5 :  C  +  P ; 6 :  Q  +  P ; 7 :  Q  +  C  +  P .
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N ote de lecture : 4 Vo des répondants citent loEmploi à titre de préoccu-
pation exclusivement personnelle ; 12 To à titre de préoccupation exclusi-
vement communale ; B Vo des questionnaires comportent ce thème à titre
mixte (4 + f + 3) ; 69 7o l'ignorcnt. Ce dernier chiffre doit être manié
avec prudence, une fraction des questionnaires ne comportant strictement
aucune réponse aux questions ouvertes.

Au total, ces différents résultats fournissent des informations sur la
diversité des préoccupations et leur principe de variation selon qu'on fait
intervenir I'univers de référence proposé (C, Q, G, P ou E), la date de
passation des questionnaires (hors ou en période de mobilisation électorale),
et la population interrogée (lecteurs Courrier Picard, participants à des
réunions électorales) l2l.

Sauf à céder à une quelconque euphorie guantitative, on rappellera
(comme pour l'offre) que chaque pourcentage doit être considéré comme
n'ayant aucune valeur en soi. Les chiffres (mieux, les classements de chaque
thème) ne prennent leur signification que relationnellement. Ils permettent
de poser des questions, mais ne fournissent pas les clés de leur résolution 122.

2) Coilage et moilalisation d,es catégories thématiques

Comme pour les produits politiques, le classement fréguentiel des
thèmes présents dans les questionnaires doit être doublé de la prise en
considération des modalités d'expression de telle ou telle préoccupation.

Cette modalisation des réponses peut être facilitée par la constitution,
lors de I'opération de codage, d'incidateurs spécifiques, construits à partir
de questions n'intéressant pas directement l'énoncé des préoccupations.
Par eroisement de ces indicateurs modaux avec les données socio-démo-
graphiques (âge, profession, sexe...) et avec les thèmes soulevés (Emploi
ou Fiscalité...)r on parvient à une approche < qualitative > des discours
tenus par les profanes 123.

S'agissant du premier questionnaire, quatre indicateurs synthétiques
ont été ainsi dégagés.

121. Ces . données D peuvent ensuite être croisées avec les indicateurs jugés
pertinents. Ex. : I'emploi est cité comme préoccupation quotidienne par 5 % iies
participants aux meetings de I'opposition contre 18 0/o des participants aux
meetings de l'Union de la Gauche. En modifiant le cadre de rëférenèe (niveau
commun_al), les- écarts tendent à s'estomper (fréquences d'apparition respec-
t ives : 13o/o et2lo/o\.

122. Po_tr I'exemple précité, doit par exemple être interrogée la chute (suffi-
samment brutale pour être significative) des répondants citant I'emploi comme
préoccupation quotidienne (370/o en novembre, ll0/o en mars) alors môme que
Ia proportion de chômeurs-répondants reste la ineme.

123. On vérifie, par là même, combien est superficielle la distinction du
< quantitatif > et du < qualitatif r, du u numérique " et du ( structural >. Ces
typologies dualistes qui, dans un premier temps,-peuvent avoir une vertu péda-
gogique ne permettent guère, quand elles sbnt- transformées en dichotbmie
naturelle,__une -perception réelle des problèmes méthodologiques. On verra plus
loig ou'elles. .iouent davantage une- fonction de dévalorlsâtion polémique de
l'adversaire (voir les coupures quantitatif/qualitatif comme renvoyànt à dtautres
partages plus socialement chargés : lourd / fin; grossier / subtil... infra, ch. IID.
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' Le plus simple - 1{p61ss à-la^-qu-estion << Au cours de la semaine
passée, avez-vous rencontré des difficultés particulières ? Si oui, les-
quelles ? r> tente, par comparaison avec la question sur les problèmes les
plus importants rencontrés dans la vie quotidienne, de mesurer I'urgence
pratique des attentes exprimées par certains répondants.

c Un second indicateur visait à repérei les types de délégation que
spontanément les répondants mettaient en avant quand on leur demandait :
< Qui serait selon vous, Ie mieux placé pour résoudre les questions les plus
urgentes (à résoudre en priorité) ? > (renvoi à la guestion précédente).
Un premier codage permettait de distinguer une population ne se pronon'

çant pas (- fB /o) d'une population percevant I'existence d'une instance
de résolution (-: 82 Vo). A I'intérieur de ce groupe, trois codages succes'
sifs permettaient d'apprécier les modalités diverses d'un recours aux
instances < non politiques )) et aux instances < politiques > l2a.

o Un troisième indicateur visait à approfondir ce problèrne de la
délégation en classant les solutions que les répondants proposent quand
on leur demande: < Que faudrait-il faire, selon vous, dans votre commune
pour que les choses aillent mieux ? >r. Les différentes modalités de solution
aux problèmes perçus comme urgents dans le cadre de la commune font
ainsi I'objet d'une meilleure appréhension la.

Par ces différents codages, c'est le systèrne des rapports qu'entretien'
nent les répondants avec les différents champs politiques (central ou
périphériques) qui est mis en relief dans plusieurs de ses dimensions:
refus des instances politiques traditionnelles, incapacité à proposer une
solution, prédilection pour le niveau local, prégnance des considérations
éthiques, délégation à une personne plutôt quoà une organisation...

121. Détall des conventions de codage :
- Premier codage de la question : Perception d'une instance de résolution :

0 :  Sansréponse;  I  :  Personne;2 :  Réponsepos i t i ve .
- Second codage de la question : Instance non politique : 0 : SR + pqr-

sonne + réponse ùniquemeni politique; I : Tout le monâe, les Français,-les
gens; 2 : L'initiative individuelle; 3 : Un chef; 4 : Educateurs, enseignants,
parents d'élèves... ; 5 : Critère éthique : les bons, les justes, les courageul;
6 : Critère répressif : la poigne, l'àrmée, la police; 7 : Socio-professionnels,
syndicats; 8 : Autres.

- Troisième codage de la question : Instance politique : 0 : SR + personne;
I : Non politique exilusif ; 2- : Non politique i pojitique locale ;- 3 : Non
politique I politique locale + politique nationale; 4 : Non politique + politique
nationàle; 5 : Politique locale exclusivement; 6 : Politique locale + politique
nationale ; 7 : Politique nationale.

- Quatrième codage de la question : 0 : Sans réponse + non politique + non
politique exclusif ; 1 : Politique institutionnelle;2: Politique institutionnelle +
partisane ; 3 : Politique partisane.- 

125. Oh peut ici àistinguer des questionnaires ne comportant pas de réponses
à cette queStion parce que les lecteurs estiment que " tout va bien o dans la
communê, ou (au1re modalité) parce que, percevait des problèmes ils ne pro-
posent pas de solutions.

Au sein des répondants effectifs, peuvent être de même distingués des
agents renvovant les solutions au champ politique national, à l'initiative privée,
au champ du pouvoir politique central (Administrations), enfin au champ
politique local mais de manièré là encore très différenciée (énoncé de politiques
publiques municipales, changement d'équipe, délégation à une personne)...

126. Qu'on peut exprimei par des typologies simples (contingent / universel ;
individuel / collectiD dont les combinaisons sont, par contre, complexes.



IOB ENJEUX MUNICIPAUX

Ces différentes dispositions 126 sont susceptibles d'éclairer les préfé-
rences de tel groupe pour tel thème et pas tel autreo dans tel univers
de référence et dans celui-là seulement.

Far là même, la problématique initiale est précisée: loin d.e penser
que l'offre d.e prod,uits politiques est systématiquement ù rnême de boule-
oerser des opinions pré-établies (schéma proche d'une situation totalitaire
à la Orwell) 1 orl a,nd,ncet'a plutôt l'existence d,'effets d.e structuration des
attentes très d.ifférents selon les agents, et dont les principes d.e oariation
et d,'intensité sont à rechercher dans les dispositions antérieures (et
d.urables) des agents sociaur ais-à-uis du Politique,

Cette option peut être précisée dans le dernier indicateur fabriqué
pour les besoins du questionnaire de novembre : il s'agissait ici, par une
lecture synthétique des réponses apportées aux questions ouvertes, de
dégager un type de préoccupation dominante.

Pour ce faire, le codage distinguait trois types de questionnaires : ceux
dont les préoccupations exprimées étaient essentiellement privatives (mon
emploi, la pension de mon épouse, les bruits dans mon immeuble...), ceux
qui, à l'inverse reflétaient des préoccupations principalernent collectives
(le chômage en France, le système de protection sociale, la pollution et les
nuisances), ceux enfin qui, respectant I'ordonnancement manifeste du
questionnaire comportaient à la fois des préoccupation privatives et
collectives.

Le croisement de cet indicateur avec la position sociale (produit du
capital scolaire et de la profession exercée) permet d'identifier deux grandes
modalités de réponses qui, en tant qu'elles trahissent des visions distinctes
du monde social, définissent plusieurs situations d'échange entre les acteurs
d'un champ politique et les profanes 127.

D'autres indicateurs modaux ont pu être construits dans le second
questionnaire qui renvoyaient davantage à la conjoncture de mobilisation
électorale : on s'est plus spécifiquement attaché aux critères du vote ainsi
qu'aux qualités requises chez l'élu.

C'est ainsi que les réponses à la' question ouverte : < Quelles sont
selon vous les qualités d'un bon maire ? > ont été ventilées en cinq
variantes : prédominance des critères éthiques (honnêteté, droiture), image
de gestionnaire (compétenceo bonne gestion), engagement politique, ou
au contraire parti pris d'apolitisme (intérêt généralo pas d'étiquette,
refus de l'engagement partisan), enfin la disponibilité (qualité ne pouvant
être classée de fagon univoque dans les quatres catégories précédentes) 128.

127. La position I (prédominance des préoccupations privatives) est carac-
téristique des agents obnibulés par un problème personnel souvent angoissant
et qui, transcendant les niveaux de référence (quotidien, général, communal)
que le questionnaire distinguait, reproduisent ce problème sous des formes à
peine différentes.

128. Il va de soi que ces qualités sont (pour certaines d'entre elles au
moins) cumulatives : un codage spécifique a donc été prévu pour chacune
d'entre elles, avec trois positions possibles : 0 : qualité non requise; I : qualité
exclusivement requise ; 2 : qualité requise concurremment avec d'autres qualités.
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Aux attentes entretenues à l'égard de l'individu dont la désignation
était l'enjeu manifeste de Ia consultation, s'ajoutent les modalités présidant
à cette désignation. Les réponses à la question < le 6 mars prochain, au
moment de voter, qu'est-ce qui va compter le plus pour vous, qu'est-ce
qui va décider de votre vote ? >>, ont été codées en distinguant cinq types
de critère qui reproduisent ou précisent les clivages précédents : critère
de vote à prédominance éthique (personnalité du candidat); considération
pour la gestion, le bilan, le programme; critère de représentation sociale 1291

critère politique affiché (l'étiquette partisane) ; modalité ouvertement
apolitique.

Ces deux indicateurs comme les précédents, précisent les dispositions
à partir desquelles l'échange peut se réaliser. L'existence et I'identification
des thèmes que les répondants tiennent à la fois pour importants et
négligés par la campagne des spécialistes pouvaient être une mesute plus
directe encore de cet échanee.

Tableau II l0
Réponses enregistrées àla question :

<< Y a-t-il d.es problènes qui oous tiennent particulièrement à cæur et
d,ont on ne parle pas suf fisamment aLL cours de cette carnpa,gne électorale ? >>

Non :  18  Vo
Premier thème cité :

Oui : 82 Vo
Démocratie locale
Cadre de vie
Loisirs, culture, sports
Réalisations municipales
Emploi
Développement économique
Circulation
Autres

L0 %o
7 V o
6 V o
6 V o
6 V o
4,5 vo
4 V o

34 E0130

La question posée cherchait à vérifier à la fois le décalage et le sens
du décalage pouvant exister entre les enjeux auxquels les agents accordent
de l'importance et les produits politiques qui leur sont offerts.

Si, pour 82 Vo des lecteurs-électeurs, des thèmes n'ont pas été abordés
qui auraient dû l'être, Ia démonstration empirique d'un désajustement
entre ( offre > et < demande > paraît ainsi établie.

Mais, comme l'ensemble du dispositif d'enquête qui vient d'être décrit
allait le montrer, cette interprétation est, sans doute, trop naive pour,
au moins, quatre raisons.

e En premier lieu, les multiples biais de l'échantillon font que la
population répondante est plus portée à émettre un jugement insatisfait

129. Très affirmé dans les communes rurales otr il s'aeit de faire place ou
barrage à tel ou tel groupe social nommément désigné :- les agricultèurs, les
nouveaux résidents.,.

130. Les autres catégories (pouvoir d'achat, conditions de travail, relations
interpersonnelles...) intéressent moins de 49'o des répondants (moins de dix
individus).
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sur les produits politiques offerts. Plus politisés, dotés de schèmes d'appré-
ciation plus fins, ayant prouvé, par le fait même de répondre, qu'ils
portaient un intérêt soutenu à la campagne, les répondants sont, par leur
degré d'information, plus enclins à ne pas juger parfaitement adéquate
I'offre de produits sur les marchés électoraux. En cela, la proposition
obtenue (4/5" de < mécontents >) est probablement largement sur-
évaluée 131.

o Si I'on entre dans le détail des catégories citées comme ayant été
négligées. on noest pas peu surpris de retrouver les catégories que préci-
sément l'offre de produits politique a privilégiées (d'où l'intérêt d'étudier
celle-ci, ainsi que les phénomènes de malentendu).

On pourra certes considérer que la position de tête occupée par la
catégorie < Démocratie locale r> dans les problèmes que les répondants
estiment inabordés témoigne chez eux d'une revendiaation de prise en
charge personnelle de leurs affaires ; mais à condition de rappeler (on
retrouve la question de la naodalisation des thèmes) que c'esto en grande
partie, sur cette même catégorie de < Démocratie locale > que les spécia-
listes se sont opposés dans un but à peine voilé de division plus souple
du travail entre... spécialistes (expression de toutes les formations poli-
tiques dans le bulletin municipal d'information, répartition proportionnelle
des postes dans les organismes para-municipaux, accès des conseillers
d'opposition aux dossiers...).

' A cet égard, le {ait le plus probant serait non pas ce chiffre de 82 Vo
mais la complète absence parmi les thèmes dont on déplore qu'ils n'aient
pas été traités, des catégories qui, hier prioritaires pour certains agents,
ont été depuis censurées ou refoulées (pouvoir d'achat, relations interper-
sonnelles, conditions de travail). Si 82 7o des enquêtés de mars citent
des enjeux qu'il eût fallu selon eux mettre en exergue, ces derniers ne sont
pas, le plus souvent, ceux qu'ils mettaient en avant quand ils étaient
interrogés hors campagne électorale 132.

. II y auait, en oérité, qwelque naioeté à penser qu'interrogés sur
un phénornène d,e d.épossession qui les affecterait, Ies lecteurs pourraient
Iiurer, par Ia seule uertu d,'une réponse négatioe, la t:értté de cette
dépossession.

En I'espèce, seule des questions indirectes, la construction formalisée
d'indicateur ad hoc et l'articulation abstraite des < données > ainsi
recueillies étaient susceptibles de tester les hypothèses initiales. On vérifie
ainsi que les questions et les dispositifs les plus indirects ne sont pas les
moins pertinents.

131. Les tris croisés l'attestent : plus le capital scolaire, et/ou le capital
économique est important, plus la proportion de réponses négatives à la question
posée croît.- 

Ici, c'est une preuve d'attention et d'autonomie de jugement que de ne pas
trouver entièrement satisfaisant un programme, quelque soit son origine. En
répondant non, on accrédite le (bon) jugement que I'on a de soi-même.
Ch. chapitre IV.

132. Cf. chapitre IV.


