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DENSITÉS ET TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES 
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD EN 1806

Philippe Guignet

En 1906, un jeune géographe de vingt-neuf ans, Raoul Blanchard, soutenait 
à Lille une thèse appelée à faire date sur la plaine flamande considérée dans 
la plénitude de sa dimension de la France du Nord à la Hollande 1. Il est 
moins connu que celui que le hasard des nominations universitaires devait 
durablement muer en professeur de l’université de Grenoble et en spécialiste 
de la géographie alpine 2 soutenait à la même date une courte, mais roborative 
thèse complémentaire sur la densité du département du Nord au xixe siècle 3. 
Ce géographe inscrivait sa démarche dans une thématique vidalienne et avait le 
mérite, comme tous les spécialistes de la géographie physique de l’époque, de ne 
pas séparer l’approche historique de celles propres à sa discipline. Pour jalonner 
une réflexion appelée à rendre compte d’une impétueuse croissance, Raoul 
Blanchard avait mis à contribution les résultats généraux de dix recensements 
(1801, 1822, 1832, 1842, 1861, 1877, 1881, 1891, 1901). D’une façon que 
l’on peut juger inattendue, Raoul Blanchard ne prit pas en considération le 
recensement aujourd’hui jugé le plus fiable, celui de 1806 4. 

Il s’en tint pour le début du xixe siècle à de grandes conclusions. Il y a 
donc place pour une réouverture du dossier en se plaçant sous un angle de 
vue différent 5. Ce choix nous paraît d’autant moins malséant que Jean-Pierre 
Poussou, que ses amis honorent aujourd’hui, a comme Raoul Blanchard 

1 Raoul Blanchard, La Flandre. Étude géographique de la plaine flamande en France, Belgique 
et Hollande, Lille, Imp. L. Danel, 1906.

2 Raoul Blanchard (1877-1965) fait aussi figure de père de la géographie moderne du Québec.
3 Raoul Blanchard, La Densité de population du département du Nord au xixe siècle. Étude de 

dix recensements de population, Lille, Imp. L. Danel, 1906.
4 Il est vrai, et Raoul Blanchard ne manque pas de le rappeler, que le recensement de 1801 

retenu par l’auteur fut, à la demande du préfet Dieudonné, rectifié et complété. Le célèbre 
préfet du Nord s’engagea alors en garantissant l’exactitude des résultats obtenus.

5 Nous avons procédé à une collecte sytématique des données communales dans la série M 
(M  473 / 3, tableaux du recensement de 1806) des Archives départementales du Nord 
[désormais AD Nord] et dans l’Annuaire statistique  du département du Nord publié en 1807, 
qui, aux pages 117-157, fournit un « tableau statistique des communes ».
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un parcours universitaire long et riche de travaux sur des sujets diversifiés. 
Il pourrait trouver intérêt à prendre connaissance d’une étude située dans le 
droit fil d’une démographie enracinée dans des territoires. Qui ignore, même 
si aujourd’hui ce type d’enquête est un peu passé de mode dans le petit monde 
des historiens universitaires, que dans sa thèse soutenue en 1979, notre collègue 
a consacré un chapitre entier aux densités de l’espace aquitain au xviiie siècle, 
prouvant par l’exemple la fécondité de ce type d’investigation 6 ?

Dans cet exercice de lecture des disparités territoriales de la France du Nord, 
qui marque pour nous une étape supplémentaire dans un chantier au long 
cours ouvert il y a quatre ans 7, nous avons résolu de ne pas nous en tenir à une 
relecture des densités différentielles d’un département dèjà riche de plus de 
830 000 habitants au temps de Napoléon Ier. Une comparaison avec la taille 
moyenne des ménages peut ne pas être de peu de prix, d’autant plus que Raoul 
Blanchard, comme plus récemment Pierre-Jean Thumerelle 8, n’ont pas retenu cet 
indicateur démographique, qui, certes, peut paraître sommaire et peu digne de 
considération pour des géographes, qui, travaillant sur le monde contemporain, 
disposent de statistiques infiniment plus fines. Le problème pour le département 
du Nord, c’est que les listes nominatives de recensement, sauf exceptions locales 9, 
n’ont pas été conservées pour cette période et que l’historien doit faire flèche de 
tout bois, même si l’océan de l’état-civil réserve encore bien des trouvailles 10.

6 Jean-Pierre Poussou, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle. Croissance économique et 
attraction urbaine, Paris, Éditions de l’EHESS/J. Touzot, 1983, p. 201-225.

7 En mai 2002, sur le thème «  espace et économie  », une journée d’étude fut organisée 
autour de Pierre Deyon peu de temps avant sa mort brutale. Nous avons alors enclenché 
cette recherche avec une étude des dénivellations fiscales dans le Nord à l’orée du xixe 
siècle. Cette enquête a été publiée dans la Revue du Nord un an plus tard : « Dénivellations 
territoriales et quotités fiscales dans le premier tiers du xixe siècle : l’exemple du département 
du Nord », Revue du Nord, octobre-décembre 2003, p. 809-844.

8 Le géographe Pierre-Jean Thumerelle a récapitulé l’évolution de la population du Nord-Pas-
de-Calais en prélude à son étude doctorale, relative pour l’essentiel aux évolutions en cours 
au terme des Trente Glorieuses ; en utilisant le découpage administratif de 1975, il a repris 
lui aussi les données du recensement de 1801 : La Population de la région Nord-Pas-de-
Calais. Étude géographique, Lille, ANRT, 1982.

9 Nous pensons notamment à Valenciennes dont, il y a trente ans, nous avons découvert 
et exploité quelques-uns des rôles nominatifs : Philippe Guignet, Mines, manufactures et 
ouvriers du Valenciennois au xviiie siècle. Contribution à l’histoire du Travail dans l’ancienne 
France, New York, Arno Press, 1977.

10 À l’exception remarquable de la thèse de Chantal Pétillon sur la population de Roubaix au 
xixe  siècle (La Population de Roubaix  : industrialisation, démographie et société (1750-
1880), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2006), il appert que nos 
collègues contemporanéistes de l’espace septentrional, que l’on sait par ailleurs si actifs, 
n’éprouvent pas une particulière appétence pour les registres de naissances, mariages 
et décès. Lors du colloque de Lens-Liévin de 2002 sur les villes minières (Genèse et 
développement des villes minières en Europe, dir. Alain Lottin et Jean-Pierre Poussou, Paris, 
Publications de la Sorbonne et Artois-Presse université, 2004), faute de combattants, le 
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LES RÉALITÉS GÉO-DÉMOGRAPHIQUES D’UN DES ESPACES LES PLUS PEUPLÉS ET LES PLUS 

URBANISÉS DE LA FRANCE DU TEMPS

Dans un article de 1968 qui a fait date, Jacques Dupâquier note à propos de la 
population française sous l’Ancien Régime que « les réalités géo-démographiques 
n’apparaissent que fort confusément dans le cadre administratif trop vaste des 
intendances » 11. C’est assurément tout aussi vrai dans le cadre des départements. 
On ne saurait trop souligner à quel point il est frustrant de voir, dans les 
meilleures études consacrées à la France, les données d’un département aussi 
peuplé que le Nord récapitulées en un seul chiffre. Or un département, selon 
les mots de Raoul Blanchard, « n’est pas une unité géographique », de surcroît 
lorsqu’il s’agit du Nord, on a affaire à « un manteau d’Arlequin, une bigarrure de 
morceaux découpés  dans des régions naturelles distinctes » 12. En dépit de forts 
traits identitaires communs, le Nord n’est pas davantage une entité uniforme 
du point de vue de la civilisation ; les modes d’exploitation des sols et de mise 
en valeur économique sont variables 13. Faut-il aussi rappeler qu’en 1790, c’est 
pour des considérations politiques visant à casser les vieux moules des provinces 
d’Ancien Régime que l’Assemblée Constituante forma un département du 
Nord  dont Dieudonné lui-même reconnaît « la bizarre circonscription » 14 ? 
Nous entendons bien que la nouvelle entité administrative est aujourd’hui 
pleinement intériorisée par une population aimant du reste à se démarquer de 
ses voisins du Pas-de-Calais. Elle résulte pourtant, sans égard pour les cadres en 
place, de la réunion de la Flandre française, du Hainaut, du Cambrésis presque 
entièrement, ainsi que de quelques parcelles de l’Artois et de la Picardie 15. 

En tout cas, en créant le département du Nord, les Constituants ne craignaient 
pas, comme ils l’avaient fait pour la Seine, de donner naissance à un colosse 
démographique, puisque la densité humaine du nouveau département s’élevait à 
148 hab. au km². Faut-il ajouter que le Nord s’établit à un niveau d’occupation 
humaine en gros trois fois supérieur à la densité française 16 ? D’un arrondissement 

signataire fut conduit à s’éloigner de sa période de prédilection en se plongeant dans les 
comptages dans l’état civil d’Anzin au xixe siècle.

11 Jacques Dupâquier, « Sur la population française aux xviie et xviiie siècles », Revue historique, 
janvier-mars 1968, p. 55.

12 Raoul Blanchard, La Densité de population..., op. cit., p. 5.
13 Une présentation claire des divisions régionales du Nord est proposée dans l’article du 

géographe André Gamblin, «  Les régions du Nord de la France  », Hommes et terres du 
Nord, 1963, p. 8-23. On peut également consulter le livre ancien de Charles Vezin et Pierre 
Vandamme, L’Agriculture dans le département du Nord, Lille, Imp. L. Danel, 1938.

14 Christophe Dieudonné, Statistique du département du Nord, Douai, Marlier, 1804, t. I, p. 2.
15 Par exemple, six villages appartenaient au bailliage de Saint Quentin furent rattachés au 

Nord. À ce propos Max Bruchet dit déjà l’essentiel en 1911 : Répertoire numérique de la série 
L, Lille, Imp. L. Danel, 1911, p. III- X.

16 Au début du xixe siècle, elle est de 50,8 hab. au km2 et de 51,3 dans les limites actuelles de 
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à l’autre, la densité varie dans d’appréciables proportions, puisque l’intervalle 
de variation va de l’arrondissement surpeuplé de Lille (276 hab. au km²) 17 à la 
densité de l’Avesnois, qui, avec 74 hab. au km², dépasse pourtant sensiblement 
la moyenne nationale. Observer que les quatre arrondissements flamands 
(Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Douai) affichent une densité (185 hab. au 
km²) incomparablement plus forte que celle des trois départements hennuyers 
(113 hab. au km²) n’est pas aussi riche d’informations qu’on l’imagine de prime 
abord. Certes, la remarque ratifie l’idée reçue que la Flandre est une ruche 
humaine, un des noyaux lourds du « monde plein des clochers » des anciens Pays-
Bas 18. Toutefois ni l’ensemble flamand, ni le groupe du Hainaut-Cambrésis 19 
ne sont homogènes. La partie douaisienne de l’ancienne Flandre wallonne avec 
172 hab. au km² est au deuxième rang de l’échelle départementale des densités 
classées par arrondissement. Toutefois la Flandre intérieure, à laquelle correspond 
en gros l’arrondissement d’Hazebrouck 20, est à 143 hab. au km². La Flandre 
maritime qui coïncide avec l’arrondissement de Dunkerque est à l’avant-dernier 
rang du département (123 hab. au km²). Quant au Hainaut-Cambrésis, il 
juxtapose deux arrondissements où la présence humaine est forte (Valenciennes : 
166 hab. au km², Cambrai : 138 hab. au km²) à un Avesnois ancré dans la ruralité 
que l’on sait doté d’un peuplement plus lâche (74 hab. au km²).

En France, la limite qui a force de loi est celle des 2 000 habitants agglomérés. 
Si nous retenons ce critère, il apparaît que dans le Nord en 1806, la population 
urbaine est déjà proche de s’adjuger la majorité : 46,7 % des Nordistes élisent 

la France métropolitaine. Pierre-Jean Thumerelle, La Population..., op. cit., p. 61.
17 Christophe Dieudonné s’extasiait déjà : « Quelle est l’autre contrée de l’Europe qui offre le 

même résultat que l’arrondissement de Lille ? ». Cité par Raoul Blanchard, La Densité de 
population..., op. cit., p. 8.

18 Alain Lottin et Hugo Soly, « Aspects de l’histoire des villes des Pays-Bas méridionaux et de 
la principauté de Liège (milieu du xviie siècle à la veille de la Révolution française) », dans 
Études sur les villes en Europe occidentale (milieu du xviie siècle à la veille de la Révolution 
française), Paris, SEDES, 1983, 2 vol., t. II, p. 217-226.

19 Nous invitons le lecteur peu familier de ces contrées à se reporter à la mise au point de 
Maurice Arnould publiée en introduction au volume de mélanges qui lui a été offert  : 
«  Le Hainaut. Évolution historique d’un concept géographique  », dans Recueil d’études 
d’histoire hainuyère offertes à Maurice A. Arnould, dir. Jean-Marie Cauchies et Jean-Marie 
Duvosquel, Mons, Analectes d’histoire de Hainaut, 1983, 2 vol., t.  I, p. 25-50. On notera 
au passage un usage orthographique différent de part et d’autre de la frontière, nos amis 
belges préfèrent hainuyer à hennuyer, lorqu’ils orthographient l’adjectif correspondant à 
l’ancien comté dont Mons et Valenciennes étaient les chefs-villes.

20 On ne peut parler de totale adéquation entre le découpage administratif et les données de 
la géographie physique. C’est ainsi que le talus, témoin d’un ancien rivage, qui délimite la 
plaine maritime, passe au sud de Bergues ; une bonne part du sud-est de l’arrondissement 
de Dunkerque ne relève donc pas de la Flandre maritime. Nous ne risquons cependant 
guère d’introduire une grande confusion susceptible d’induire des conclusions fausses, en 
retenant le partage administrativo-géographique approximatif que nous retenons ici.
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en effet domicile dans des communes supérieures à 2 000 habitants. La mise en 
relation de ces densités moyennes avec le poids inégal selon les arrondissements 
de la population urbaine 21 donne les confirmations attendues. Un fort taux 
d’urbanisation corrélé avec de fortes densités s’observe souvent, sans qu’on puisse 
observer un strict parallélisme. L’arrondissement de Lille qui porte de si fortes 
densités est urbanisé à 60,37 %. Forte urbanisation et densités élevées vont de pair. 
À l’autre extrémité de l’éventail, modeste urbanisation et médiocres densités se 
marient harmonieusement dans l’Avesnois (20,6 % de population urbaine et 74 
hab. au km²). Le Cambrésis, avec ses openfields jalonnés de gros villages d’habitat 
groupé, associe une densité un peu inférieure à la moyenne départementale (138 
hab. au km²) et une urbanisation qui n’est rien moins que triomphante (31,98 %), 
puisque derrière Cambrai, seul Le Cateau (4 133 habitants) se dégage comme 
petite ville dotée d’un relatif pouvoir de commandement 22. 

Dans les autres arrondissements l’échelle mobile semblant faire évoluer 
de concert urbanisation et densité ne fonctionne pas sans à-coups. 
L’arrondissement de Douai ne compte que 44,54 % de sa population dans 
des villes, ce qui s’explique par la présence d’une seule ville, Douai au delà 
du seuil de 6 000 habitants. Quatrième par sa population urbaine relative, il 
se situe au deuxième rang des densités. Au palmarès du poids des villes, il est 
précédé par l’arrondissement de Valenciennes (48,11 %) et celui de Dunkerque 
(50,17 %). L’apparente surprise vient de la seconde place de l’arrondissement 
d’Hazebrouck dont 57,17 % des habitants vivent en ville. Cette urbanisation 
majoritaire résulte du poids notable (29,48 %) de la population résidant dans 
des localités entre 2 000 et 6 000 âmes 23. Le monde des petites villes, si cher à 
Jean-Pierre Poussou, trouve en Flandre intérieure, comme dans l’Avesnois, un 
terreau propice à son installation. On se gardera toutefois d’oublier que l’habitat 
groupé ne domine pas en Flandre intérieure comme dans la région lilloise et 
que la superficie moyenne des communes dans l’arrondissement d’Hazebrouck 
(1 307 hectares) est en gros deux fois supérieure à celle des communes des 

21 Sur les réseaux urbains de la Flandre et du Hainaut, on se reportera à la présentation 
systématique que nous avons donnée  : Philippe Guignet, «  Contribution à l’étude des 
réseaux urbains des Hainaut français et belge au xviiie siècle. Synchronismes et distorsions 
démographiques et fonctionnelles d’une aire de civilisation urbaine  », Annales de 
démographie historique, 1992, p. 269-300.

22 Solesmes (3 941 hab.) est un gros bourg, comme Catillon (2 962 hab.). Les autres communes 
de plus de 2 000 âmes sont des villages associant le travail de la terre à la fabrique textile 
(Avesnes-les-Aubert, Caudry, Haussy, Iwuy, Villers-Outréau).

23 On en dénombre onze : Estaires (5 913 hab.), Merville (5 520 hab.), Steenwerck (4 473 hab.), 
Morbecque (3 952 hab.), Steenvoorde (3 620 hab.), Cassel (3 509 hab.), Vieux-Berquin 
(3 437 hab.), Steenbecque (2 306 hab.), La Gorgue (3 049 hab.), Nieppe (2 922 hab.), 
Meteren (2 269 hab.).
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arrondissements de Lille (693 hectares) et de Douai (714 hectares). C’est dire 
que parmi ces localités figurent quelques agrovilles dont le type d’urbanisation 
mériterait d’être scruté de façon approfondie.

Si les densités d’occupation par arrondissement ne marchent pas au même 
rythme que les niveaux d’urbanisation, il se fait jour un étagement bien plus 
rigoureux des densités communales en fonction de l’importance de la population 
urbaine. Naturellement on se heurte à l’insoluble problème de la définition de la 
ville. Si on s’en tient au seuil statistique déjà rappelé des 2 000 habitants, en ne 
faisant pas le départ entre la population agglomérée et la population éparse, on 
aboutit à une liste impressionnante de villes qui mêle en fait les villes, les bourgs 
et les agrovilles . Il nous est apparu plus intéressant de prendre cette fois comme 
document de référence la liste des 33 villes que les services de la préfecture tenaient 
pour des villes 24. Cinq d’entre elles comptent moins de 2 000 âmes : Bavay, 
Lannoy, Bouchain, Watten et Wervicq. Deux gros bourgs industriels, Tourcoing 
et Roubaix sont écartés d’une liste qui fait référence, de toute évidence, à des 
critères fonctionnels et historiques. Étant donné le chiffre de leur population, il 
nous est apparu utile de les joindre aux trente-trois villes de la liste officielle.

Villes Population Densité (hab. au km²)
Lille 61 467 14 955
Dunkerque 24 175 9 747
Valenciennes 19 016 1 377
Douai 18 461 1 102
Cambrai 15 608 945
Tourcoing 11 999 774
Bailleul 9 222 212
Roubaix 8 724 683
Saint-Amand 8 178 244
Armentières 7 542 454
Hazebrouck 7 354 269
Condé 7 209 404
Estaires 5 913 234
Bergues 5 667 3 753
Merville 5 520 204
Maubeuge 5 020 267
Comines 4 777 298
Le Cateau 4 133 153
Le Quesnoy 3 624 256
Cassel 3 509 270
Hondschoote 3 294 133
Landrecies 3 292 153
La Gorgue 3 049 204

24 AD Nord, M 473/3.
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Villes Population Densité (hab. au km²)
Avesnes 3 031 1 403
Orchies 2 841 260
Gravelines 2 781 172
Seclin 2 585 148
Marchiennes 2 355 115
La Bassée 2 209 624
Bourbourg 2 004 9 109
Bavay 1 484 443
Lannoy 1 269 7 050
Bouchain 1 102 89
Watten 1 042 196
Wervicq-Sud 1 234 242

Rien ne peut approcher la densité de la ville de Lille 25. On assiste à une 
densification croissante de l’habitat au cours du premier xviiie siècle. Le 
dénombrement de 1740 fait découvrir une population étouffant sur un 
périmètre restreint avec des maxima de 483 personnes à l’hectare à Saint-Sauveur 
et 553 à Saint-Étienne. La progression ralentie de la ville de Lille dans le second 
xviiie siècle a certes permis une stabilisation, mais l’ascension qui reprend dans 
le premier xixe siècle porte la population à un niveau de congestion auquel 
l’agrandissement décidé en 1858 tente de porter remède. Dans la catégorie des 
très fortes densités, Dunkerque entre pleinement. Les autres villes moyennes 
du département (Valenciennes, Douai et Cambrai) évitent les effets de la 
surpopulation. Le décrochage est net avec les autres villes, même si Roubaix 
et Tourcoing affichent encore d’appréciables densités. Quatre petites villes 
(Bergues, Avesnes et surtout Lannoy et Bourbourg) font clairement exception 
à la conclusion invitant à imaginer des densités faibles dans les localités situées 
à la base de la pyramide urbaine. C’est le résultat de la singulière exiguïté de leur 
territoire communal cerné de son carcan de fortifications. Les 18 hectares de 
Lannoy, la plus petite ville de la région 26, accueillent 1 269 habitants. Jusqu’à 
l’absorption de Bourbourg-Campagne par un arrêté préfectoral du 10 décembre 
1945 27, Bourbourg-ville doit loger sa population sur 22 hectares. Il en résulte la 
densité flamboyante de 9 109 habitants que l’on observe en 1806. Ce sont des 
anomalies que l’on peut tenir pour anecdotiques. L’essentiel qu’il convient de 
retenir, c’est que la densité des communes de plus de 6 000 âmes, en écartant 
du calcul le chiffre hors norme de Lille, se hisse à 635 hab. au km², alors que 
les petites villes entre 2 000 et 6 000 habitants, en  ne tenant pas compte des 

25 Philippe Guignet, Vivre à Lille sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 1999, chap. 2.
26  Il est digne de mention qu’aujourd’hui encore, Lannoy est un chef-lieu de canton.
27  Pierre Mayeur, L’Évolution des structures administratives du département du Nord de 1790 

à 2004, Lille, Sources généalogiques des provinces du Nord, 2004, p. 189.
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chiffres tout aussi singuliers de Bergues et de Bourbourg, n’en rassemblent que 
212 au km², soit trois fois moins, ce qui dénote à la fois un habitat plus desserré 
et, selon toute vraisemblance, de plus petite taille.

LES DISPARITÉS DE L’OCCUPATION HUMAINE DU NORD AU MIROIR DU DÉCOUPAGE 

CANTONAL

S’en tenir à ce premier niveau de décantation statistique des densités, comme 
on le fait quelquefois, occulte des disparités internes que la grille de lecture plus 
fine, fournie par un découpage fort de soixante cantons 28, dévoile de façon bien 
plus probante. 

arrond. cantons densité arrond. cantons densité
Dunkerque Bergues 125,6 Douai Arleux 130,4

Bourbourg 78,4 Douai-Nord 278,5
Dunkerque-Est 251,5 Douai-Ouest 195,7
Dunkerque-Ouest 296,9 Douai-Sud 206,6
Gravelines 70,4 Marchiennes 136,4
Hondschoote 85,7 Orchies 158,6
Wormhout 103,4 Valenciennes Bouchain 108,6

Hazebrouck Bailleul Nord-Est 175,4 Condé 216,4
Bailleul Sud-Ouest 150,3 St-Amand-Rive Droite 139,5
Cassel 117,2 St-Amand-Rive 

Gauche
169,4

Hazebrouck-Nord 132,2 Valenciennes-Est 176,2
Hazebrouck-Sud 141,6 Valenciennes-Nord 272,1
Merville 209,6 Valenciennes- Sud 158,6
Steenvoorde 120,4 Cambrai Cambrai-Est 207,7

Lille Armentières 278,7 Cambrai-Ouest 210,4
Haubourdin 181,1 Carnières 154,8
La Bassée 177,2 Clary 129,7
Lannoy 186,6 Le Cateau 112,8
Lille-Centre 3941,4 Marcoing 81,3
Lille-Nord-Est 1427,8 Solesmes 141,4
Lille-Ouest 502,9 Avesnes Avesnes -Nord 74,4
Lille Sud-Est 1194,9 Avesnes-Sud 68
Lille Sud-Ouest 1106,3 Bavay 87
Pont-à-Marcq 126,1 Berlaimont 77,2
Quesnoy-sur-Deûle 235,5 Landrecies 103,4
Roubaix 408,9 Le Quesnoy-Est 60,6
Seclin 152,8 Le Quesnoy-Ouest 125,7
Templeuve 144,6 Maubeuge 76,1
Tourcoing Nord 296,3 Solre-le-Château 50,9

28 Se reporter à la carte 1 en annexe. Nous n’avons pas traité du canton de Barbançon, qui 
cesse d’être français à la suite des traités de Vienne.
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arrond. cantons densité arrond. cantons densité
Tourcoing Sud 348,8 Trélon 59,6

La distance est évidemment considérable entre le canton le plus densément 
peuplé, celui de Lille-Centre et ses 3 941 hab. au km² et les cantons de l’Avesnois 
au peuplement le plus clairsemé : celui de Solre-le-Château et ses 50,9 hab. au 
km² et celui voisin de Trélon et ses 59,6 hab. au km². Ces taux modestes qui ne 
désignent pas des territoires du vide, dans la France du Premier Empire, sont ceux 
de la zone des Fagnes, de ces terres ingrates non exemptes de marécages situées 
au sud-est de la Sambre jusqu’à des confins ardennais encore moins peuplés.

Pour cartographier les densités, la démarche la plus communément mise en 
œuvre consiste à définir a priori des catégories (moins de 1 000 hab., de 1 000 
à 2 000 hab. ...). Nous opterons cette fois pour un autre mode de segmentation 
des données, en retenant la méthode des quartiles 29 qui consiste à partager la 
série des densités cantonales en quatre groupes d’égal effectif en fonction d’une 
médiane faisant par conséquent le départ entre les deux quartiles supérieurs et 
les deux plus faibles. L’examen de la distribution spatiale des densités cantonales 
révèle des dénivellations territoriales dessinant des ensembles cohérents 
s’emboîtant de façon cohérente 30. 

Dix des quinze densités cantonales sommitales sont regroupées dans 
l’arrondissement de Lille. En gros, la moitié septentrionale de cet arrondissement 
concentre sans solution de continuité les secteurs à haute pression démographique. 
Les géographes de notre temps ont écrit des pages pénétrantes sur la zone urbaine 
centrale du Nord qui organise les processus de métropolisation 31. Cet axe central 
allant de Lille à Douai s’articule sur les villes de l’ancien bassin minier du Pas-de-
Calais orienté ouest-est, dessinant ainsi une zone de fort peuplement en forme 
d’ancre 32. Cette organisation spatiale est bien plus qu’en germe au début du 
xixe siècle. Assurément, le bassin du Pas-de-Calais n’étant exploité que depuis le 
milieu du xixe siècle 33, l’ancre n’est pas encore identifiable, même s’il est licite de 

29  Les manuels de statistiques présentant cette méthode ne manquent pas. Citons-en deux 
parmi les plus récents : Jacques Cellier et Martine Cocaud, Traiter des données statistiques. 
Méthodes statistiques/techniques informatiques, Rennes, PUR, 2001, p.  121-123, et 
Argentine Vidal, Statistique descriptive et inférentielle avec Excel. Approche par l’exemple, 
Rennes, PUR, 2004, p. 27-33.

30 Se reporter à la carte 2 en annexe.
31 Didier Paris, La Mutation inachevée : mutation économique et changement spatial dans le 

Nord-Pas-de-Calais, Paris, L’Harmattan, 1993.
32 Pierre Bruyelle, L’Organisation urbaine de la région du Nord-Pas-de-Calais, s.l., s.n., 1981 ; 

idem, «  L’armature urbaine de la France du Nord jusqu’à la seconde guerre mondiale : 
mutations et permanences », Revue du Nord, n° 335-336, avril-septembre 2000, numéro 
spécial « Les métamorphoses des réseaux urbains de Louis XIV à nos jours », p. 503-514.

33 Marcel Gillet, Les Charbonnages du Nord de la France au xixe siècle, Paris, La Haye, Mouton, 
1973.
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souligner que les cantons bordant au sud l’agglomération lilloise (La Bassée, Seclin 
et Haubourdin) s’intègrent dans le second quartile des densités départementales. 
Pour le reste, on ne relève dans le quartile supérieur que les cantons  couvrant le 
bassin minier de Valenciennes, un canton douaisien – celui de Douai-Nord – et 
les deux arrondissements de Dunkerque. La carte confirme au passage que le 
grand port du Nord est mal relié à son arrière-pays et adossé à un hinterland 
concentrant des densités uniformément modestes.

Les densités du quartile moyen supérieur désignent des secteurs qui, le plus 
souvent, cernent les zones les plus peuplées. L’astre lillois se prolonge certes, 
nous venons de le voir, vers le sud, mais aussi vers l’ouest dans les cantons 
hazebrouckois de Merville et de Bailleul-Nord-Est. Le Douaisis, à l’exception 
du secteur de Marchiennes, s’inscrit pleinement dans cette tranche des densités 
moyennes supérieures ; il en est de même du sud de l’arrondissement de 
Valenciennes. En fin de compte, le Cambrésis fait exception en ce sens que les 
densités des deux cantons de la ville-phare – Cambrai-Ouest et Est – ne sont pas 
l’ombre portée de densités atteignant les sommets à proximité. La présence du 
canton rural de Carnières dans ce quartile supérieur n’est nullement étonnant, 
nous avons de longue date souligné qu’il était un des centres névralgiques de la 
proto-industrialisation linière 34.

Les cantons placés dans les deux quartiles inférieurs s’inscrivent dans l’espace 
départemental aux deux extrémités du Nord. La plaine maritime qui résulte 
d’une conquête récente sur la mer, a de faibles densités de peuplement, dès lors 
que l’on quitte les abords de Dunkerque. La partie plate et basse située au nord 
de la Colme, appelée Blootland (le pays découvert) comporte, outre le liséré 
des dunes sableuses alignées sur le littoral, le pays des wateringues sillonné par 
les canaux et les watergangs 35, ainsi que la zone poldérisée des Moëres. Toutes 
proportions gardées, c’est le pays de l’homme rare. La Flandre intérieure entre 
le talus bordier de la Flandre maritime et la vallée de la Lys juxtapose les cantons 
prenant place dans le quartile moyen inférieur, à l’exception des deux cantons 
orientaux mieux pourvus en population qui jouxtent l’agglomération lilloise 
(cf. supra). Ce quadrilatère de collines entouré par la frontière belge au nord-est 
et sur les trois autres côtés par des plaines (Flandre maritime, couloir de Saint-
Omer, plaine de la Lys), aux petites villes situées, à l’exception de Cassel, à la 
périphérie, affiche des densités qui ne sont pas franchement faibles (le canton 
le moins densément peuplé, celui de Cassel atteint tout de même 117 hab. au 

34 Philippe Guignet, « Adaptations, mutations et survivances proto-industrielles dans le textile 
du Cambrésis et du Valenciennois du xviiie au début du xixe siècle », Revue du Nord, n° 240, 
janvier-mars 1979, p. 27-60.

35 Les watergangs désignent les petits canaux de drainage de la Flandre maritime. Les 
wateringues sont des associations chargées de maintenir en état les watergangs.
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km²). Les terres de ce qu’il est convenu d’appeler le Houtland (pays au bois), 
bien qu’il soit déjà assez dépourvu de forêts sous l’Ancien Régime, sont loin de 
présenter des sols d’une teneur homogène. Les unes sont composées d’une terre 
argileuse jaune de bonne qualité et propre à toutes sortes de productions, les 
autres se contentent d’une terre glaise compacte (appelée terre clite) « presque 
imperméable aux eaux et s’ameublissant avec peine » 36. Sans céder à un candide 
déterminisme géographique, il est certain que ces sols de fertilité contrastée ne 
sont pas sans effet sur les densités. Il ne saurait être question dans cet article 
de synthèse de prendre à bras le corps la diversité des densités communales 37. 
Nous prendrons un seul exemple montrant au passage l’intérêt que présenterait 
une approche micro-communale systématiquement conduite : les communes 
aux terres blanches, humides et peu fécondes à l’ouest d’Hazebrouck (Lynde, 
Sercus, Ebblinghem, Renescure 38), ainsi que « les terres glaises, presque stériles » 
situées à l’ouest de Cassel sur les territoires de Nordpeene et de Zuytpeene 39 
portent les densités les plus faibles de la Flandre.

L’arrondissement de Lille est exempt de très faibles densités, bien que les 
cantons du sud-est (Pont-à-Marcq et Lannoy) soient dans le quartile moyen 
inférieur. Seules sept communes (dont quatre dans le sud de l’arrondissement) 
sur les cent-vingt-huit que comporte l’entité administrative sont en deçà 
des 100 hab. au km². Il n’a rien là d’étonnant. Outre pour le commerce et les 
activités manufacturières ou artisanales, la contrée est en effet réputée pour son 
agriculture : « La majeure partie du sol est composée d’argile plus ou moins 
mélangée de sable, nature de terres la plus favorable à la végétation. Aussi est-ce 
à cette heureuse combinaison que les terres de l’arrondissement sont redevables 
de leur fertilité » 40. La même « description topographique » ajoute que la partie 
du Douaisis qui avoisine l’arrondissement de Lille « participe de sa fertilité ». 
Elle précise qu’« à mesure que l’on approche vers Cambrai et Valenciennes, la 
fertilité diminue un peu », tout en concédant qu’« on s’en trouve dédommagé 
par les riches mines de charbon de terre ». La carte des densités n’infirme pas 
ces observations. Les cantons de Marchiennes et d’Arleux s’inscrivent dans la 
partie basse de l’échelle des densités, et même pour le canton de Bouchain dans 
le quartile le plus bas 41. Ne dégageons pas trop vite de conclusions sur le niveau 

36 Jacques Peuchet et Pierre-Grégoire Chanlaire, Description topographique et statistique de 
la France, t. XXI, Nord, Paris, Courcier, 1811, p. 13.

37 Le Nord compte alors 666 communes.
38  Lynde  : 109 hab. au km2  ; Sercus  : 116 hab. au km2  ; Ebblinghem : 83 hab. au km2  ; 

Renescure : 89 hab. au km2.
39  Nordpeene : 76 hab. au km2 ; Zuytpeene : 75 hab. au km2.
40 Jacques Peuchet et Pierre-Grégoire Chanlaire, Description..., op. cit., p. 13.
41  La lecture des densités communales corrobore ces données moyennes. Dans le canton de 

Marchiennes, 6 communes sur 16 ont moins de 100 hab. au km2. Dans le canton d’Arleux, 
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de pauvreté des communautés rurales dont il est question. Ainsi, d’après Didier 
Terrier 42, autour de Bouchain, des rotations savantes de culture et un élevage 
bovin assez rémunérateur procurent d’appréciables ressources aux populations 43. 
La richesse naturelle des terroirs, répétons-le, n’est pas tout 44. Le régime de la 
propriété foncière, les modes d’exploitation 45 et les ressources de l’opiniâtreté 
humaine, l’apport d’activités industrielles de complément sont des facteurs 
déterminants rendant compte de la formation et du devenir des densités.

Vu sous l’angle des densités, l’arrondissement de Cambrai est partagé en 
deux ensembles. La moitié méridionale aligne au sud-est les faibles densités du 
canton de Marcoing, qui prolongent celles des cantons artésiens de Marquion 
et de Bertincourt, ainsi que les densités médiocres du canton de Clary et du 
pays du Cateau, alors que le canton de Solesmes occupe la transition vers 
l’Avesnois. S’il est un arrondissement homogène du point de vue de l’intensité 
de son occupation humaine, c’est bien celui d’Avesnes 46. Neuf des dix cantons 
ressortissent du quartile inférieur ; 124 de ses 159 territoires communaux 
portent moins de 100 âmes au km². Naturellement, cette relative uniformité 
ne doit pas masquer la diversité des situations communales dans des terroirs aux 
paysages plus diversifiés qu’on ne l’imagine lorqu’on évoque un Avesnois bocager 
et herbager 47. L’indicateur de la taille moyenne des ménages montre toute la 
complexité des corrélations, dès lors qu’on sort des généralités simplificatrices.

c’est le cas de 7 communes sur 15, et dans celui de Bouchain de 11 communes sur 21. 
42 Didier Terrier, Les Deux Âges de la proto-industrie, les tisserands du Cambrésis et du Saint-

Quentinois, 1730-1880, Paris, Éditions de l’EHESS, 1996, p. 81. Notre collègue utilise ici les 
réponses données par le canton aux questions de Dieudonné (AD Nord, M 641/18).

43 Des enquêtes plus approfondies sur le pays de Bouchain, avant que la vague de 
l’industrialisation du xixe siècle ne l’affecte, ne seraient pas superflues. Les calculs auxquels 
nous avons procédé dans les rôles des deux vingtièmes de 1775, pour les villages formant 
ultérieurement le canton de Bouchain, font apparaître une cote moyenne d’imposition de 
1,88 livre par habitant un peu inférieure à la moyennes de l’intendance (AD Nord, C 10378).

44 Nous n’irons pas jusqu’à écrire comme Jacques Dupâquier que la répartition des feux est 
« indifférente à la géographie des sols ». Il est cependant toujours de saine méthode de mettre en 
garde contre les fausses évidences : l’élection de Montdidier, sur les riches limons du Santerre, 
compte 14,4 feux au km2, la pauvre élection de Domfront en porte 19, alors que l’élection de 
Dourdan dans la si féconde Beauce en compte 7,8. Jacques Dupâquier, La Population rurale du 
Bassin Parisien à l’époque de Louis XIV, Paris, Éditions de l’EHESS, 1979, p. 374-375.

45 Jacques Dupâquier valorise comme facteurs explicatifs la répartition de la propriété et de 
l’exploitation, et in fine les choix des groupes sociaux dirigeants pour mettre en valeur leur 
patrimoine. Jacques Dupâquier, La Population rurale..., op. cit., p. 391.

46 Il n’en est pas en revanche de même lorsque l’on examine par exemple les niveaux de natalité, 
comme nous l’avons récemment démontré dans le volume composé en mémoire de Dominique 
Guillemet : Philippe Guignet, « Cohésion et disparités démographiques de l’intendance du 
Hainaut français au début du règne de Louis XVI », dans Terres marines. Études en l’honneur 
de Dominique Guillemet, éd. Frédéric Chauvaud et Jacques Péret, Rennes, PUR, 2005.

47 Arthur-Louis Defromont, L’Avesnois au xviiie siècle. Contribution à l’étude des sociétés 
rurales, thèse de doctorat en Histoire, université Lille III, 1972, 4 vol. Cette thèse demeurée 



775

philippe guignet    D
ensité et taille m

oyenne des m
énages dans le départem

ent du N
ord en 1806

775

DES MÉNAGES DE DIMENSION INÉGALE

L’étude des familles et des ménages est un des axes de développement habituels 
des enquêtes démographiques. L’engouement pour l’anthropologie historique 
a nourri et diversifié depuis une trentaine d’années les questionnements sur 
les configurations familiales, que l’article de Peter Laslett avait de surcroît 
relancés 48. Les recherches sur la dimension des ménages  n’ont que modérément 
bénéficié de cette faveur nouvelle, aujourd’hui quelque peu retombée. L’exercice 
n’est pourtant pas dépourvu d’intérêt 49.
arrond. cantons nombre 

d’hab./
ménage

arrond. cantons nombre 
d’hab./

ménage

Dunkerque Bergues 4,54 Douai Arleux 4,93

Bourbourg 4,78 Douai-Nord 4,42

Dunkerque-Est 4,43 Douai-Ouest 4,62

Dunkerque-Ouest 4,42 Douai-Sud 4,62

Gravelines 5,33 Marchiennes 4,86

Hondchoote 4,85 Orchies 5,06

Wormhout 4,94 Valenciennes Bouchain 4,76

Hazebrouck Bailleul Nord-Est 5,18 Condé 6,08

Bailleul Sud-Ouest 4,68 St-Amand-Rive Droite 4,82

Cassel 4,51 St-Amand-Rive Gauche 5,03

Hazebrouck- Nord 5,00 Valenciennes-Est 4,65

Hazebrouck-Sud 4,92 Valenciennes-Nord 4,66

Merville 4,83 Valenciennes-Sud 4,63

Steenvoorde 4,98 Cambrai Cambrai -Est 4,82

Lille Armentières 4,18 Cambrai-Ouest 4,5

Haubourdin 4,68 Carnières 4,99

La Bassée 4,5 Clary 4,67

Lannoy 4,5 Le Cateau 4,62

Lille-Centre 4,10 Marcoing 4,82

Lille-Nord-Est 4,06 Solesmes 4,73

Lille-Ouest 4,51 Avesnes Avesnes-Nord 4,38

Lille-Sud-Est 4,28 Avesnes-Sud 4,53

Lille-Sud- Ouest 4,37 Bavay 4,70

Pont-à-Marcq 4,76 Berlaimont 4,33

Quesnoy-sur-Deûle 4,73 Landrecies 4,28

Roubaix 4,78 Le Quesnoy-Est 4,93

malheureusement inédite peut être consultée aux Archives départementales du Nord  ; 
elle est également déposée à la Bibliothèque Georges Lefebvre du CRHEN-O (Centre de 
recherches sur l’Europe du Nord-Ouest), devenu IRHIS (Institut de recherches historiques 
du Septentrion) en janvier 2006.

48 Peter Laslett, « La famille et le ménage : approches historiques », Annales ÉSC, juillet-septembre 
1972, p. 847-872. On se reportera également à l’ouvrage collectif : Household and Family in 
Past Time. Comparative Studies in the Size and Structure of the Domestic Group over the Last 
Three Centuries, dir. Peter Laslett et Richard Wall, Cambridge, Cambridge UP, 1972.

49 Se reporter à la carte 3 en annexe.
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arrond. cantons nombre 
d’hab./

ménage

arrond. cantons nombre 
d’hab./

ménage

Seclin 4,62 Le Quesnoy-Ouest 4,90

Templeuve 4,81 Maubeuge 4,88

Tourcoing- Nord 4,63 Solre-le-Château 4,53

Tourcoing-Sud 4,53 Trélon 4,44

La taille moyenne des ménages 50 s’établit pour l’ensemble du département à 
4,66 personnes : c’est assurément un chiffre assez élevé 51 qui reflète, même si 
l’explication ne doit pas être univoque, le haut niveau de fécondité des populations 
françaises septentrionales. Alors que l’arrondissement de Valenciennes caracole 
en tête (4,93), celui d’Hazebrouck (4,87) et de Dunkerque (4,77) ont une 
population dont la dimension des ménages est d’une singulière envergure. La 
même remarque vaut encore pour les arrondissements de Douai (4,74) et de 
Cambrai (4,72). La Flandre maritime  rassemble des ménages correspondant à 
la moyenne départementale (4,66). Seuls sont nettement décrochés du peloton 
de tête l’arrondissement d’Avesnes (4,60) et surtout celui de Lille (4,48).

Nous avons vu que la région lilloise connaît l’urbanisation la plus forte. 
Est-ce à dire que les villes sont le réceptacle de familles plus restreintes ? Si 
nous reprenons la liste des trente-trois villes considérées comme telles par 
l’administration 52, la cause est rapidement entendue : la moyenne se fixe à 4,37 
par ménage, la dimension des ménages urbains est donc inférieure de 6,2 % à la 
moyenne départementale. Il faut se garder toutefois de généraliser hâtivement. 
À tout prendre, l’arrondissement rural d’Avesnes n’est pas très propice à des 
ménages aux effectifs particulièrement étoffés. Il reste que trois des cinq villes 
les plus  importantes de la région – Lille (4,09), Douai (4,12) et Cambrai 
(3,93) – sont très éloignées des standards départementaux. La deuxième ville 
du département par la population, Dunkerque, avec un ménage moyen de 4,27 
personnes, n’est pas beaucoup mieux lotie. En revanche, Valenciennes avec 

50 Le recensement belge de 1947 cité par Étienne Hélin donne une définition claire du 
ménage  : «  unité simple ou collective, constituée soit par une personne seule, soit par 
la réunion de deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de famille, 
résident habituellement dans une même habitation et y ont une vie commune » (Étienne 
Hélin, « Size of households before the Industrial Revolution : the Case of Liège in 1801 », 
dans Household and family..., op. cit., p. 321). Nous tenons à ce propos à remercier notre 
collègue Claude Bruneel, de l’université Catholique de Louvain, qui nous a fait bénéficier de 
sa connaissance approfondie de la démographie des « provinces belgiques ».

51  Cette moyenne n’est cependant pas très différente de celle constatée en Flandre belge 
occidentale à la même époque. L’étude de Claire Gyssels et Lieve Van der Straten fait en 
effet état de 4,5 personnes par ménage en 1795 et de 4,85 en 1815 : Bevolking, arbeid en 
tewerkstelling in West-Vlaanderen (1796-1815) [Population, travail et occupation en Flandre 
occidentale], Gent [Gand], Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1986, p. 83.

52 Cf. note 24.
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4,49 personnes, tout en demeurant en deçà de la moyenne départementale, 
échappe davantage à la règle des villes grandes et moyennes perçues comme 
des terreaux d’accueil privilégié des ménages réduits 53. Ce sont des faits connus 
des historiens démographes que le nombre d’enfants par famille tend à fléchir 
proportionnellement à l’importance de la ville 54 et que le célibat est bien plus 
fréquent dans l’univers social des villes que dans les campagnes. 

Cela étant, les petites villes ont des ménages d’une taille très variable, à 
telle enseigne que l’on est enclin à penser que dès que l’on quitte les échelons 
supérieurs de la hiérarchie urbaine, les familles obéissent d’abord à une logique 
territoriale, en se conformant aux standards dominants de leur environnement 
immédiat. Condé (7,49), dont l’insertion dans le bassin minier stimule le 
peuplement, Hazebrouck (4,95), inscrit dans les terroirs ouverts à la vie de 
Flandre intérieure, Bavay (4,93), dans la partie encore féconde de l’Avesnois, 
aiment les familles opulentes ; c’est encore le cas à Marchiennes (4,71) et à 
Orchies (4,68), solidaires d’un Douaisis globalement dans la moyenne. En 
revanche, Seclin (4,35) ou Avesnes (4,38) sont en harmonie aves des territoires 
moins riches en familles nombreuses. Les ménages d’Hondschoote (4,25) et de 
Bergues (3,91) intriguent davantage, faute de continuité avec les moyennes des 
communes circonvoisines.

La carte cantonale des tailles moyennes de ménages réparties par quartiles (voir 
carte 2) permet de percevoir toute la complexité des distributions. La zone des 
fortes densités lilloises coïncide majoritairement avec des tailles de famille relevant 
des deux derniers quartiles. Inversement les secteurs au peuplement plus lâche 
ont généralement des familles appartenant aux deux quartiles supérieures. On ne 
peut cependant parler de parallélisme rigoureux, tant les nuances abondent. Une 
géographie cohérente se dessine néanmoins. En dépit des exceptions dunkerquoise 
et berguoise, la Flandre maritime est une terre de familles nombreuses, quel que 
soit le niveau des densités 55. La Flandre intérieure appartient au même mode 
d’organisation familiale. Une autre zone de ménages nombreux va de l’Orchaisis 
à l’Amandinois, ainsi que, pour des raisons tenant d’abord à la présence de 
prolifiques familles de mineurs 56, le pays de Condé. La structure territoriale 

53 Les moyennes atteintes par les principales villes de la Flandre belge voisine confirment les 
faibles performances du monde urbain dans ce domaine. Courtrai en 1799 a une moyenne 
de 4,19, Bruges en 1815 affiche une moyenne plus timide encore de 4,11. Claire Gyssels et 
Lieve Van der Straten, Bevolking..., op. cit., p. 84.

54 Roger Mols, Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du xive au 
xviiie siècle, Gembloux-Louvain, Duculot-Publications universitaires de Louvain, 1954-1956, 
3 vol., t. II [1955], p. 207.

55 Si l’on retranche du calcul la ville de Bergues, les douze autres villages du canton ont 
d’imposants ménages, forts de 5,02 personnes en moyenne.

56 À ce sujet, on nous permettra de renvoyer à l’analyse de la fécondité exubérante des 
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des dimensions familiales observées dans le Cambrésis ne marque aucun lien 
évident avec les densités en place. Le canton de Carnières, si peuplé et symbolique 
de la proto-industrialisation textile, a une population organisée dans le cadre 
de ménages de belle dimension, mais le canton si rural et au peuplement plus 
clairsemé de Marcoing n’est guère distancé. L’Avesnois ne présente pas davantage 
des profils cantonaux homogènes, puisque les quatre cantons du nord/nord-
ouest qui appartiennent aux quartiles supérieurs s’opposent aux six cantons 
méridionaux et orientaux aux ménages plus restreints. C’est dire que cette carte 
pose autant de questions qu’elle ne permet d’en résoudre. Certes il est tentant 
d’y voir la projection de niveaux différentiels de fécondité. La région d’Avesnes 
est moins prolifique que celle de Maubeuge ou du Quesnoy à la fin de l’Ancien 
Régime 57 : il n’est donc pas exclu d’y trouver une des explications à la marqueterie 
de figurés que comporte la partie de la région du Nord la plus empreinte de 
ruralité. Il conviendrait assurément de mieux connaître les migrations et les 
brassages de population qui en résultent. Par exemple, un solde migratoire négatif 
affectant dans l’Avesnois les catégories les plus jeunes aurait pour effet mécanique 
de réduire la taille des ménages, indépendamment d’ailleurs de tout recours des 
populations à la régulation des naissances.

Une compréhension globale de cette batterie d’indicateurs supposerait de 
connaître avec exactitude la pyramide des âges et la place du célibat définitif pour 
chaque ensemble territorial considéré. C’est encore loin d’être le cas. Même s’il 
est attesté que la famille nucléaire domine outrageusement dans cette région, il 
ne serait pas inutile de mieux évaluer le poids relatif des familles élargies et des 
familles multiples. Dans ce domaine aussi, tout est affaire de proportions. Alors 
que les structures et les comportements des populations françaises à la fin de 
l’Ancien Régime et à l’époque révolutionnaire et impériale peuvent paraître déjà 
bien connus, la feuille de route des historiens démographes demeure riche d’enjeux 
et de recherches, dès lors que l’on s’écarte du maniement des indices généraux 
pour mieux saisir de l’intérieur le fonctionnement démographique de chaque 
sous-région, les dénivellations et les complémentarités qui s’y font jour.

familles de mineurs que nous avons mesurée il y a trente ans à partir de la reconstitution 
des familles anzinoises : Mines, manufactures et ouvriers..., op. cit., p. 680-704.

57 Philippe Guignet, « Cohésion et disparités... », art. cit., p. 169-180.
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Carte 1 – Localisation des cantons du département du Nord en 1806
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Carte 2 – Densités de la population dans les soixante cantons du département du Nord
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Carte 3 – Taille moyenne des ménages dans les soixante cantons du Nord
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