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PROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
EMENT LOCAL 

RÉSUMÉ 

Une réflexion sur un certain nombre 
d’expériences françaises de développement 
local (dont certaines ont 20 ans) permet de 
présenter une approche méthodologique 
s’appuyant sur les grandes articulations du 
déroulement d’un projet : 

- La phase initiale, sous l’instigation 
d’un groupe initiateur dont la constitution 
et l’organisation sont très délicates et qui 
jouera un rôle primordial tout le Iong du 
projet. Ce groupe permettra d’établir un 
constat de situation, déterminera des objee- 
tifs, mobilisera des acteurs et proposera des 
opérations concrètes afin de faire recon- 
naître le projet. 

- La phase de structuration qui insti- 
tutionnalise un projet endogène à partir de 
moyens externes (financiers) et qui oblige 
le groupe initiateur à jouer un rOle d’inter- 
face entre le sectoriel et le global, entre 
I’endogène et I’exogène. 

- L’avenir des expériences dans lequel 
la recherche depérennkation est aussipro- 
blématique que le risque de sclérose et de 
vieillissement des institutions. 

A chaque étape des moyens techniques 
sont notés : cartographie, choix des com- 
pétences, organisation, lutte contre le 
vieillissement.. . 

WMMARY 

A study on a certain number of French 
experiences iti local development (some of 
which have been going on for the past 20 
years) enables one to present a methodo- 
logical approach based on the way a pro- 
ject is carried out : 

- The initial phase instigated by a 
group that is very delicate to form and 
organize and which willplay a very impor- 
tant part during the whole project. This 
group Will make possible a certified situa- 
tion report, will determine objectives, Will 
contact (motivate) actors, and will propose 
concrete operations in order to have the 
project recognized. 

- The structuring phase that instittitio- 
nalizes an endonenous project,with exter- 
nal means (financial) and which forces the 
initiating group to plav an intermediary 
part between the sector-based and the glo- 

bal approach, between the endogenous’and 
the exogenous. 

- The future of experiences in which 
lasting research is as problematic as the 
aging and sclerose risk of the institution. 

In this article a certain number of tech- 
nical means are mentioned e.g. carto- 
graphy, choice of competences, organ’iza- 
tien, fighting against aging.. 

RESUMEN 

Una reflexiion sobre ciertas experimen- 
taciana francesas de desarrollo local (entre 
lascuales algunas tienen veinte anos), per- 
mite presentar un enfoque metodol6gico 
que se apoya sobre las grandes articulacio- 
nes del desarrollo de un proyecto. 

- La etapa initial, bajo la responsabi- 
lidad de un grupo de base, cuya constitu- 
cion y organizacidn son muy delicadas, y 
que desempenard un pape1 fundamental 
durante todo el proyecto. 

- Este grupo elaborard un balance de 
la situacicin, determinarci 10s objectivas, 
mobilizard las actores y propondrd opera- 
ciones concretas, con el fin de hacer reco- 
noter el proyecto. 

- La etapa de estructuracicin, que ins- 
titucionaliza un proyecto endc5geno sobre 
la base de medios externos (financieros), 
y que obliga al grupo de base a desempe- 
nar un pape1 intermediario entre 10 secto- 
rial y 10 global, entre 10 endbgeno y 10 
ex6geno. 

- El porvenir de las experimentaciones, 
el cual es igualmente problemdtico coma 
el riesgo de esclerosis y de envejecimiento 
de las instituciones. 

Para cada etapa se identifican medios 
tecnicos : carfograféa, seleccian de CQtn- 

petencias, organizacidn, jucha contra el 
envejecimiento... 

MOTS CLÉS : développement r6gisna8, métho&dogie, projet de dévelopPement, association d’agriculteurs, France. 

Une réflexion sur la méthodologie du développement 
local peut apparabe comme un paradoxe dans ce 
domaine où la diversité et B’hétérogénéité des approches, 
des pratiques et des concepts confénent à l’absence de 
corpus cotmmuns. Elle risque aussi d’apparai;tre cosnrne 
réductritze, si elle tente d’apporter une systétmisatian à 
un rnouvemant de pratiques et de théories qui se récie- 
ment d’une capacite d’inventions et d’initiatives - et donc 
du privilège du singulier et de l’unique-sur un lieu, pays, 
QW quartier lui-même porteur d’une irréductible singularité. 

Quelles que soient I~I pertinence des démarches en-@- 
riques et la capacité d’intuition et d’invention des acteurs 
du développerment focal, leur demande de réflexions et 
d’échanges méthodobgiques appelle des propositions en 
ce sens. 

Cette approche méthodologique est proposée selon la 
chronologie des grandes articulations dans le déroulement 
du déveioppement local : phase initiale, StruCtWatiQn, 
devenir. Ces composantes endogénes (Il et exogènes 
sont examinées à chacune de ces étapes. 

I - LA PHASE INITIALE 

De nombreuses expériences sont nées dans de peti- 
tes régions que condarmnaient la démographie, B’écono- 
mie, I’environnemené social. Une volonté de survie déclan- 

(1) Endogéne : Ee développement est né et s’est structuré à partir d’acteurs 
locaux. 
Exogène : le développement provient d’en haut... 
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che la mise en action d’un groupe sur un projet de déve- 
loppement local. 

De nombreuses évaluations sur des expériences en 
cours confirment, le plus souvent, la véracité de cette affir- 
mation. La méthodologie d’évaluation par « étude de cas » 
n’intègre pas l’examen des tentatives de développement 
local qui n’ont pas réussi. Pour mieux cerner la multipli- 
cité ou la rareté des initiatives et leurs difficultés à se cris- 
talliser et à s’organiser, il faudrait entreprendre une 
recherche sur l’échec des tentatives de développe- 
ment local. Ainsi seraient mieux mises en lumière la résis- 
tance et l’hostilité de la société englobante au dévelop- 
pement local et les raisons de cette opposition... 

Soit un groupe initial et un projet de départ. Leur dyna- 
misme réciproque est, bien entendu, en situation 
complémentaire. 

1. Le groupe 

La composition, les fonctions du groupe initiateur sont 
fondamentales. Dans un développement local endogène, 
le groupe est constitué, pour reprendre l’expression de 
P. HOUEE « d’une équipe de copains » qui « s’inscrivent 
dans une même mouvante idéologique, ont vécu une for- 
mation identique, participent aux mêmes relations d’ami- 
tié, ont la même vision de la société ». C’est, assurément, 
un modèle répété maintes fois dans le mouvement de 
développement local des années 1955-l 966. II est moins 
probable qu’un projet de développement local des années 
1965 puisse s’appuyer sur les mêmes bases. II est sou- 
haitable, en effet, que le groupe initiateur d’un projet glo- 
bal de développement reflète d’emblée la diversité et la 
complexité des sociétés locales : diversité profession- 
nelle, sociale, de classes d’âge, d’engagements et de res- 
ponsabilités. Le noyau initial doit veiller à cet effort de 
globalité dans la composition du groupe. Sauf s’il 
s’engage dans un projet partiel, un groupe d’agriculteurs 
ou d’artisans, l’antenne locale d’une jeune chambre éco- 
nomique, un groupe syndical ou un groupe de militants 
associatifs peuvent souhaiter initier l’évolution de leur 
petite région. Mais s’ils restent entre eux, les chances 
d’élaboration et de mise en œuvre du projet global en 
seront réduites. Ce groupe initial doit jouer le rôle de lea- 
der. II est bon qu’il y ait dans le groupe des personnes 
aptes au contact et à la communication. Il y faut aussi une 
diversité dans les composantes socio-politiques : 

- la composante associative : imaginante, détectrice 
des aspirations et des besoins, soucieuse de réalisations ; 

- une composante réflexive : en prise avec les 
actions, impliquée institutionnellement mais distancée par 
une capacité d’analyse, de relativisations, de remise en 
cause des résultats et des moyens ; 

- dans tous les exemples connus de développement 
local, très tôt la composante politique a été associée au 
groupe et à l’élaboration du projet. Le développement local 
vise à la gestion de la cité. II est, par nature, politique. 
II lui faut négocier sa participation à la vie politique locale 
selon des modalités qui varient du club de pensée et d’ini- 
tiatives, à la capacité de consultance, d’aide à la décision, 
du rôle de contre pouvoir au rôle d’acteur politique. S’il 
n’existe pas de formule de sociométrie théorique pour 
s’assurer de la bonne représentativité et de la capacité 

d’identification du groupe initial par rapport au projet et 
à l’environnement local, il n’en reste pas moins que sa 
composition est d’une importance tactique et stratégique 
majeure. La composition du groupe s’inscrit dans une 
dynamique régulée par des principes d’organisation. 
Beaucoup de structures de développement local fonction- 
nent autour d’un leader à la fois convivial, charismatique, 
doté de capacités d’anticipation et gestionnaire. II est plus 
rassurant pour le groupe et le projet qu’il y est partagé 
des rôles et des fonctions à l’intérieur du groupe initial. 

Quel que soit le cas de figure, le groupe est confronté 
très tôt à la nécessité de son évolution. II est logique- 
ment appelé à changer et devenir plus complexe (nou- 
velles compétences, nouvelles préoccupations...) ce qui 
pose de nouveaux choix tactiques : cohésion renforcée 
et risque de sclérose ? ouverture et risque d’éparpille- 
ment ? II n’y a pas de formule unique pour concilier la 
cohésion d’un noyau de départ, aux nécessités d’un 
renouvellement des éléments du groupe. II convient sur- 
tout de ne pas dissuader les initiatives, d’encourager et 
d’intégrer les dynamismes potentiels qui adhèrent au 
projet. 

Ces observations s’appliquent autant à un projet endo- 
gène qu’à un projet d’impulsion exogène, si celui-ci décide 
d’appuyer sa démarche sur un groupe de responsabilité 
locale. 

2. Le constat et te projet 

Le groupe initiateur produit un constat qui est aussi un 
discours nouveau et intentionnel sur l’espace local. II 
s’appuie souvent sur une étude de l’évolution démogra- 
phique : la démographie donne une base de rationalité 
au constat de mise en garde devant les involutions loca- 
les. Elle offre aussi, hormis l’évaluation des mouvements 
migratoires, une garantie de fiabilité pour les analyses 
prospectives. 

Le constat a pour objet d’inciter les habitants à maî- 
triser leur espace local. L’analyse spatiale en terme 
d’autonomie-domination contribue à cette démarche. II est 
aisé de faire le constat des dépendances d’un pays ou 
d’un quartier : l’outil cartographique en facilite la visua- 
lisation ; superposer, sur des cartes à diverses échelles, 
les secteurs de compétence et d’attraction des pouvoirs 
économico-administratifs illustre la complexité des dépen- 
dances et des pôles de domination : aire de chalandise 
par type d’activité commerciale, bassins d’emplois et 
déplacements alternants, bassins d’habitat, limites de 
compétence des organismes professionnels, cartes sco- 
laires, services hospitaliers, limites administratives des 
communes, des cantons, des arrondissements, des 
régions... Tout espace est ainsi compartimenté d’une mul- 
titude de juridictions et de dépendances plus ou moins 
pesantes qui illustrent la notion de spatialité différen- 
tielle. La connaissance de ces dépendances et des stra- 
tégies de pouvoir qui leur sont liées, est un préalable à 
la mise en œuvre d’une volonté d’autonomie sur un 
espace local. Mais celle-ci se fonde essentiellement sur 
le dynamisme et l’ingéniosité d’un projet qui se formule 
comme une volonté de mobilisation et de valorisation 
des ressources locales. 

Dans l’histoire connue des expériences de développe- 
ment local, la volonté de rattrapage a souvent été le pre- 
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mier objectif global : psur réduire l’inégalité de dévelop- 
pement le projet propose de créer et d’utiliser lcacalement 
de la richesse et du mieux être. 

Ce premier objectif permet la validation du projet et 
l’adhésion du plus grand nombre à ses asbjectifs globaux. 
II permet ainsi fa reconnaissance du groupe initiateur et 
commence le processus d’officialisation de ce groupe. 

Au stade de première énonciation pubkpe, i! n’y a pas 
de modèle de pr0jet ni de projet modèle puisque te pr0jet 
conjugue la singularité des lieux auxquels ii s’applique à 
I’hétérogénéité des gr0upes qui I’énoncent. Le déploie- 
ment du projet est scandé de temps forts : 

- temps de synthèse et de gBsbalisation où sa font- 
tion ludique et mythique est d’abord unificatrice ; 

- temps de réalis&ions particuPi&res maîtrisées par 
urne fraction des acteurs locaux dont la fonction opération- 
nelle et technique est aussi celle d’un rite de mise à 
l’épreuve. 

La multiplication des projets particuliers mesure la dyna- 
mique d’ensemble. Sans attester d’inadéquation au pro- 
jet,global, elle peut en marquer &a dérive ou le détourne- 
ment par un ou des groupes particujiers. Pour pallier ce 
risque et conserver B’articuEation et Ea cohérence d’ensem- 
ble, il convient de procéder, pour chacun des prsjets par- 
tiels, à l’analyse des systèmes s0ciaux et économiques 
auxquels appartiennent les groupes demandeurs. 

II- LA STRUCTURATEBN DES ACTEURS . ET DES PROJETS 

Le constat et Pe projet étant validés, il doit ensuite être 
reconnu. Sauf sur un espace dénué d’enjeux, ii para3 
opportun de faire,précéder Yopération de reconnaissance 
publique par une sensibilisation des réseaux de refatim 
de chacun des membres du groupe initial. Cette sensibi- 
lisation permet une pré-information et teste Ea reconnais- 
sance du groupe initéa[ et du projet sur I’environnement 
social proche et sur les pouvoirs externes. BP mesure aussi 
les effets de résistance, de rivalité, de rejet du projet et 
du groupe. Gar, je plus souvent, un projet de développe- 
ment local dérange. Localisant tes politiques verticaks de 
filières, tentant de récupérer des fonctions de production, 
de gestion et d’administration, iQ remet en cause ffes stra- 
iégies et des pouvoirs et soulève des oppositions. 

Dès l’origine et plus encore lors de la phase de struc- 
turation, les groupes de développement Bocal doivent lut- 
ter pour la survie de leurs projets. Le franchissement de 
ce passage dangereux dépend, en premier chef, de la 
force de conviction du pr9jet : 81 dép-d aussi de la 
capacité de négociatisse du groupe et de SO~I aptitwde 
& nouer dsâ alliance-. BI importe, dès ce moment, de 
rechercher des alliances externes qui puissent soute- 
nir -la démarche’endogène. Dans ta plupart des exem- 
ples connus, I’expérience de développement local reçoit 
la tutelle ou le Eabel d’une administration, d’un organisme, 
d’un pouvoir politique qui la reconnaissent comme 
l’antenne locale d’un dispositif, d’une procédure ou d’une 
mesure politico-administrative. Par chance, EEs sont nom- 
breux, car, symétriquement, les organismes de gestion 

politico-administratifs ont besoin des groupes Bocaux 
comme points d’application à leur stratégie. 

La marge de manœuvre dans un projet de développe- 
ment oscille entre deux positions : - dans la première, 
l’expérience de développement, ancrée sur son projet, 
refuse tout compromis externe et n’accepte pas d’annexer 
les objectifs exogènes qui accompagnent toujours ies pro- 
cèdures de financement. - Dans la deuxième, les équi- 
pes locales, faute d’un projet global, saisissent I’sppor- 
tunite des procédures et ne sont que te point d’appiica- 
tion territoriale de la stratégie descendante des appareils 
exogènes swr lesquels elles s’alignent. - Les positions 
intermédiaires où les équipes locales intègrent les procè- 
dures externes en les faisant converger à Eeurs objectifs 
sont une pratique fréquente. Elles jauent alors une fonc- 
tion d’interface entre les impulsions sectorielles vertica- 
les et la relocalisation globale. Eiles peuvent ainsi mieux 
contribuer à Pa gestion des ressources locales en croisant 
la logique et les moyens des stratégies verticales exogè- 
nes avec les potentiafités et les initiatives locales. 

La reconnaissance publique est réelle lorsque les expé- 
riences sont institutionnalisées. Dès lors, au fil de la matu- 
ration des expériences, les systèmes institutionnels se 
complexifient, ce qui plaide en faveur d’une structure ini- 
tiale souple, légère, adaptée aux besoins et évolutive. 

La forme associative offre des avantages ; elle permet 
Yintégration au groupe initiateur d’éléments moteurs d’ori- 
gine diverses : élus, sociaux professionnels, personnes 
qualifiés. Un conseil d’administration, élargi à des corres- 
pondants institutionnels externes, joue un r6le de discus- 
sion, de validation, de pénétration du milieu et de surveil- 
lance institutionnelle. 

Plus tard, au fil des besoins, des organismes le plus sou- 
vent intercommunaux viendront étayer, cautionner, pro- 
longer et institutionnaker les acticsns de départ. Dans le 
bourgeonnement institutionnel des expériences connues 
de développement Bocal, on constate qu’elles ont veillé 
à ce que Ea structure initiale symbole continue à jouer un 
rôle majeur de références et d’impulsion pour 18 gjoba- 
lité du projet de développement local. 

III - LE DEVENIR DES EXPÉRIENCES 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’affrontement à la durée des expériences de dévelop- 
pement local est une question qui reste théorique : plus 
des deux tiers des expériences connues ont moins de dix 
années d’existence. Seules queiques unes atteignent 20 
années. 

La question du devenir des expériences se pose, plus 
en termes de reconnaissance, de survie institutionnelle 
et de recherche de pérennisation qu’en terme de risque 
de sclérose ‘institutionnelle. 

Faut-il donner rais0n à ceux des programmateurs de 
dispositifs d’aide au développement local qui estiment que 
&a quête annuelle de financement est propice au dyna- 
misme des structures de développement local, oee ne 
faudrait41 pas considérer que l’échéance du moyen terme 
(3 ans) constitue une plate-forme de sécurité indispensa- 
ble à l’élaboration d’échéanciers et de programmations 
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en rapport avec l’ampleur des problèmes à traiter et à la 
lenteur des évolutions socio-économiques ? Ce sont 
d’abord les échéances financières qui rythment l’activité 
et la vie même des expériences (sauf en cas 
d’autofinancement). 

Pourtant, dans l’immédiat ou à terme, le risque de sclé- 
rose et d’entropie menace les expériences : le risque de 
vieillissement de l’équipe initiale est le plus apparent, 
aussi faut-il veiller au renouvellement des membres et 
à l’ouverture du groupe initiateur, surtout si « l’équipe de 
copains » est soudée et cohérente et qu’elle est consti- 
tuée de personnalités fortes. En s’appuyant seulement sur 
l’expérience, le dynamisme, le charisme et l’inventivité de 
leaders « irremplaçables » beaucoup d’expériences cou- 
rent le risque d’une véritable crise de succession. 

Institutionnalisation, somnolence, tentation de la ges- 
tion de l’acquis menacent aussi le dynamisme des pro- 
jets. Les techniques de relances existent : autodiagnos- 
tic, comparaison entre résultats et objectifs initiaux, diver- 
ses formes d’évaluation constituent autant de remises en 
causes et autant de formes d’impulsion. Elles permettent 
de mesurer quels groupes sociaux ont acquis de 
l’influence, ceux qui ont le mieux profité du développe- 
ment, ceux qui sont restés à l’écart. 

Certaines expériences, parmi les plus anciennes, ont 
institué un rythme pluri-annuel de congrès collectifs qui, 
sous forme de débats, de livres blancs, d’évaluations de 
résultats, est une bonne occasion de renouveler des 
acteurs, des responsables ou de reformer des structures. 
Le plus souvent ces congès se passent au cours d’une 
commémoration festive qui a aussi une fonction de théâ- 
tralisation et d’identification du développement local. 

Toutes ces techniques s’intègrent dans une pédagogie 
souple, adaptée et permanente du développement local 
pour élargir la sphère des acteurs locaux de dévelop- 
pement. 

CONCLUSION 

Cet examen méthodologique s’appuie beaucoup plus 
sur l’observation d’expériences endogènes que par I’exa- 
men des articulations de I’endogène à I’exogène. Ceci est 
conforme à l’esprita développement local » qui a davan- 
tage cherché la compréhension et la définition de I’endo- 
gène, plutôt que de saisir la pluralité de ses rapports à 
I’exogène, au point souvent d’opposer les deux démar- 
ches. 

Or, le plus souvent, leurs articulations sont réelles, mul- 
tiples, fructueuses et appellent de nouvelles recherches. 

Toutes les conséquences de ces observations n’ont pas 
été décrites : par exemple la nécessité d’appuyer I’émer- 
gence et l’organisation de projets locaux comme infras- 
tructure de maîtrise d’œuvre de politiques globales. 
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