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Dans un monde oir 75 o/o de la population vit dans des zones urbaines,
beaucoup s'occupent d'urbanisme : les hurnanistes qui rêvent de rendre les
villes accueillantes, agréables ; les promoteurs qui recherchent, achètent,
revendent de nouveaux terrains ; ,les technicien's qui cherchent et appliquent
au sol une pensée logique et rationnelle. Mais I'urbanisme c'est aussi essayer
de répondre à la problématique urbaine, comment développer ou construire
de façon harmonieuse des villes ? A l'anarchie, au coup par coup, aux impro.
visations, on a oppo,sé classifications, équipements, et le pragmatisme indus-
triel a réinventé le plan : on a organisé I'espace urbain. Mais I'urbanisme,
ce n'est pas seulement un ens,emble de mesures techniques, administratives,
économiques et sociales qui doivent permettre un développement harmo-
nieux, rationnel et humain des agglomérations. C'est aussi, sous ,ce co,uvert,
ia vie: des hommes travaillent, viv,ent dans leurs cités. L'urbanisme ne
peut être exclusivement l'affaire de techniciens. Il convient d'as,socier les
habitants qui sont les premiers intéressés par I'aménagement de I'espace
urbain.

La politique urbaine est effectivement devenue un des domaines privi
légiés de I'application des techniques de participation. Déià des circulaires
et instructions de 1960 du ministère à la Constructio'n préconisaient l 'asso.
ciation des citoyens. Mais il a fallu attendre la loi du 30 décembre 1967, dite
loi d'orientation foncière pour que le con,cept de participation prenne sa
véritable dimension. Cette loi crée des schémas directeurs d'aménagement
et d'urbanisme (S.D.A.u.) et des plans d'occupation des sols (p.o.s.) par
lesquels s'expriment les règle,s d'urbanisme. Lei premiers < fixent les orien-
tations fondamentales de I'aménagement des territoires intéressés " 

(art. I2),
tandis que les seconds < fi.xent dans le ,cadre des orientations des schémas
directeur's s'il ,en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols, qui peuvent notamment comporter I'interdiction de construire >
(art. 13). c'est dans la procédure d'élaboratio'n de ces ci.ocuments que va
s'exprimer I' idée de participation.

Ces procédures sont différentes. Toutefois, la première phase est définie
de manière identique. L'idée fondamentale est de faire collaborer les ser-
vices de l'Etat et les élus des communes intéressées. Si le projet initial
emploie I'expression << avec le concour5 ", le parlement a estimé préférable
et fait admettre celle de n conjointement >. Ce terme est plus explicite et
engage beauco'up plus dans la voie de la participatio,n. La première étape
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consiste en l'élaboration conjointe par les services de l'Etat et les communes
concernées ou les établissements publics les gro{rpant et ayant compétence
en matière d'urbanisme art. 12, alinéa 5). A cette fin, une commission est
constituée oir :siègent ces deux partenaires, auxquels so'n associées to{rtes
personnes appelées pour leur qualification. Les projets, ayant pris forme,
sont soumis aux conseils municipaux pour avis. A ce stade, les procédures
divergent, le projet de S.D.A.U., ainsi achevé, est ap'prouvé par le préfet de
région o,u par décret en Conseil d'Etat > ,lorsque un quart au moins des
conseils municipaux ou un ou plusieurs de ces conseils représentent plus
du quart de la population totale du territoire concerné... font connaître leu-r
oppositio,n..., oû lorsque 1es organes co,mpétents d'un ou plusieurs des éta-
blissements publics groupant les communes et ayant co'mpétence en matière
d'urbanisme représentent un quart au moins de la population totale du
territoire concerné fo,nt connaître leur oppo,sitio,n... ". Le projet de Plan
d'Occupation des Sols est publié, et fait I'objet d'une enquête publique. Il
est, ensuite, une seconde fois envoyé pour avis aux conseils municipaux ou
aux établissements publics précités, avant d'être soumis à I'approbation.
L'ultime étape consiste en la rnise à la disposition du public de ces docu-
ments.

La nouveauté essentielle de cette loi réside dans la concertation. La loi
de 1967 demande qu'un certain type d'accord entre l'Etat et ses partenaires
soit réalisé. Une remarque importante est à faire : le particulier, I'habitant
n'est pas invité tout au long de la pro,céclure, il ,e,st seulement tenu informé.
Les partenaires ainsi privilégiés sont les représentants de l'Etat et les élus.
Cette concertation existe à deux niveaux. D'abord les élus lo,caux ont à
exprimer leur opinio,n sur les do,cuments élaborés, mais il ne s'agit que d'un
avis, et les communes n'ont aucun moyen efficace po,ur obtenir une exécution
correcte. Le second niveau est celui dite de l'élaboration conjointe. C'est une
participation plus complète et plus vraie : il ne s'agit plus seulement d'une
simple consultation mais d'une emprise sur Ie processus même d'élabora-
tion. C'est un " double recul vers I'amont 11.

Mais I'existence de cette participation ne garantit pas un p,ouvoir effectif
<ie décision et laisse intact le problème des études préalables. Au sein de
la commission dite lo'cale, la majorité appartient aux représentants des
collectivités lo,cales. Mais porrr garantir aux élus un rôIe déterminant mêrne
si cela ne suffit pas, Ia présidence a été accordée par des textes ultérieurs
à un élu. D'antre part, dans la mesure où la politique foncière gouverne-
mentale est libérale, laissant ainsi beaucoup d'initiative aux particuliers, que
valent cles prévisions à moyen et long terme ? L'autre série de difrcultés
pourrait surgir de ce que l'on appelle le pouvoir d'expert. Le ministère de
I'Equipement a créê ses propr:es cellules d'étude. Si des établis,sements
publics dépendant des collectivités locales ,sont prévus par la loi, ils ne sont
pas obligatoires et leur création a été systématiquement freinée. Ces élé-
ments amènent à rs'interroger sur Ia réalité de la participation prévue par
les textes. Cette réalité ne peut être appréhendée que par une analyse
concrète, ( sur le terrain >, des conditions d'élaboration des do'cuments
d'urbanisme; et l 'exemple du S.D.A.U. d'Arras, dont il faudra dans un pre-
mier temps présenter les caractères spécifiques (I), est à bien des égards,
révéIateur des ambiguïtés des nouvelles pro,cédures prévues en 1967 (II).
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I /  LES DONNEES

La participation est, en ,quelque sorte, un élément dans le proce,ssu,s
d'élaboration d'une décision, élément caractéristique qui détermine et .ta
procédure et le résultat. Mais elle ne s'exerce pas in abstracto,; certaines
conditions lo'cales ,la modèlent. Dans le problème d'aménagement d'une
agglomération, la prévision, puis la pro,spective s'expriment à partir de phé.
nomènes technico-économiques. Mai's aussi, la taille de la cité, d'une part,
et la présence de se,s habitants, d'autre part, révèlent des rapports de force
et donc des tensions. L'agglomératio,n arrageo,ise n'échappe pas à ces
contraintes. Le site et les siècles I'ont façonnée et la façonnent encore
aujourd'hui. Elle ,est incluse dans une hiérarchie, ,soumise à certains impé.
ratifs. Toutes ces données ,sont le préalable et le cadre de la participation.

A) LES CONDITIONS LOCALES

Parmi toutes les données qui déterminent I'urbanisme futur d'une ville,
certaines lui so'nt spécifiques. Il s'agit d'une part de la situation d'une
communauté et d'autre part des pressions extérieures qui peuvent peser sur
elle. Ainsi Àrras, la o ville aux toits follets ), se,lon Paul Verlaine, Arras,
ancienne capitale du comté des Flandres, puis des comtés d'Artois, aujour-
d'hui pJus prosaïquement chef.lieu du département du Pas-de-Calais, connaît
une double série de contraintes, les unes d'o,rdre géographique et histo-
rique, les autres d'ordre administratif.

1) Les coNrRArNTEs cÉocnepnreues ET Hrsro,RreuEs

a) Arras, ville relais

Ville relais à un do'r.rble titre, par une position géographique d'abord,
puis par Ies rendez-vous de I'histoire.

Une position géographique privilégiée.

Arras, à 72 mètres d'altitude, ne connaît pas d'obstacles physiques
majeurs. Elle est située au cceur d'une large p,laine ouverte où seules quel-
ques collines arrêtent l'horizon. Ver.s le nord, à 10 kilomètres du centre, cette
piaine est rompue par les crêtes d'Artois, pentes raides qui forment une
barrière importante et qui surplornbent le sud du Bassin Minier. Au sud
et à l'ouest, les collines du Ternois décrivent un arc, tandis que vers I'est,
le palrsage est plus plat-

Au confluent de trois vallées, Arras voit la Scarpe recevoir deux petites
rivières, le Gy puis le Crinchon qui a la particularité de s'enterrer sous la
ville avant de se jeter dans I'affluent de l'Escaut. Au-delà de la commune
d'Athies, un certain nombre de lacs peu profonds sur des terres bas'ses
longent la Scarpe canalisée.

Deux traits caractéristiques, dont on ne peut négliger l'existence,
marquent le site arrageois : les surfa-ces boisées sont rares par suite de
leur destruction quasi totale lors de la guerre de 191,4-1918, on ne rencontre
des arbres que dans les vallées protégées d-es rivières. Les 'seules exceptions
sont les collines du Ternois et les crêtes d'Arto,is, ces dernières ont été
entièrement replantées par les Canadiens. Le second trait est tout à fait
inhabituel : il existe des excavations souterraines, carrières de pierr,es à
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bâtir ou abris pendant les guerres, dont les emplacements ne sont définis
sur aucune carte, nécessitant ainsi des sondages.

Arras est aussi un carrefour. Elle est ,située à 97 kilomètres du grand
port de rDunkerque, à 50 kilomètres de Lille, à 15 kilomètres du Bassin
Milier. Outre une position particulière dans la région, elle est placée sur
les grancls axes de parsug" èuropéens : Paris - la Ruhr, Paris - Amsterdam
danJ le sens nord.-sud, et lur les transversales : Londres - la Ruhr, Londres -

Bâle - Brindisi. Arras, d'ailleurs, ise trouve à égale distance de Paris, 175 kito-
rnètres par la rotlte, 192 par le rail, de I'Angleterre, 160 kilomètres par Calais,
et du Bénélux, 150 kilomètres de Bruxelles.

Les rendez-ttous de l'histoire.

Depuis des temps immémoriaux, Arras a été à la croisée des chemins,
ce qui lui a valu, four à tour, prospérité et ruine. Par sa position, elle a
toujours été un enjeu stratégique utilisé par Ie dernier conquérant comme
point d'appui. Mais après chaque siège, invasion, pillage, calamité, Arras est
parvenue à renaître ,àe r.r cendres. L'histoire a laissé des traces, et aide à
ôomprendre la physionomie actuelle de I'urbanisme de cette cité.

Certainement la Nemetoconna du huitième livre des Commentaires de

César, Arras prend son nom vers le troisième siècle. Deux noyaux vont.naître
et se développer parallèlement, la o Cité épiscopale > et la n ville u qui croît
à l'intérieur des remparts de I'abbaye bénédictine. Le fait que l'Artois 9ntfe,
en 1191, dans le ciomaine de la Couronne de France, puis dans celui des
ducs de Bourgogne, n'entame en rien la prospérité arrageoise. La trame
actuelle upparàii alors avec ses grands axes et les deux places. Louis XI

rerrforce Iès murailles de la cité contre la ville isolant ainsi plus nettement
les cleux centres. Plutôt que cle l'étendre, on embellit Ia < ville " ; le beffroi
de l'Hôtel de ville et les maisons de brique et de pierre qui entourent les
places forment un ensemble architectural magnifique, capital touristique
irnportant autour duquel S'ordonnance I'Arras d'aujoturd'hui. Vers 1659,
I'Aitois devient définitivement française avec un conseil souverain siégeant
à Arras. On aménage alors, la Scarpe est canalisée, les rempart's intérieurs
sont rasés, la o cité o et la u ville > so,nt ainsi fusionnées' Une première

opération d'urbanisme cohérent crée un 'quartier aux rues tirées au cordeau
u.rtort. d'un centre occupé par une place octogonale. Ces travaux donnent
à Arras une physionomie qu'elle garde encore. La Révolution intervient,
apporte la déiolation et la destruction; mais surtout, elle fait de I'Artois
le département du Pas-de-Calais en lui adjoignant le Boulonnais, le Calaisis
et la partie du Ponthieu située entre la Canche et I'Authie. Malgré son
excentiicité, Arras, par le prestige de son passé, est désignée chef-lieu. A
partir cle cette date, Arras survit. Le dix-neuvième siècle ne lais'se pas de

lrandes traces, si ce n'est la gare inaugurée en 1847 et les grands boulevards
àessinés sur les tracés des fortifications. La guerre de l9I4-19I8 frappe
cnrellem,ent, tous les édifices et 65 o/o des habitations sont détruits. Après ce
désastre, les Arrageois reconstruisent. Et, une nouvelle fois, 1000 immeubles
sont réduits en cendres pendant la seconde guerre mondiale.

Arras s'est relevée, a loti, s'est étendue, dépasse ,ses limites or'iginellos.
Dès 1947, un plan d'urbanisme est élabo,ré. En 1954, Arras et les communes
voisines de Sàinte-Catherine, de Saint-Nicolas, d'Achicourt se rejoignent et
sont legroupées sous le sigle " agglomératio'n d'Arras o. En 1962, viennent
s'ajoutei Beaura-ins et Saint-Laurent-Blangy. En 1968, c'est tout le district et
la commune de Sainte.catherine qui constituent I'agglomération.
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Outre cette extension, il faut no,ter, \'ers 1957, l'amorce de la transfor-
mation du profil urbain de la ville vers I'ouest. 85 o/o des H.L.M. et construc-
tions indivicluelles en accession à la propriété en zones d'aménagement
concerté édifiés dans le district, I'ont été à I'ouest d'Arras.

b) Les conditions d'un dévelo,ppe:ment écnomique

Il ne suffit pas, pour une ville, d'avoir un passé, même fastueux, pour
exister. Il lui faut vivre, et so,n développement est soumis à deux conditions
primordiales : une population crois,sante et active, et des communications
nombreuses et faciles avec d'autres cités, avec d'autres régions.

1"/ Si avant guerre, on ne parle d'Arras que comme la ville elle-même,
aujourd'hui, par suite de l'extension de I'une et des autres, Arras et les
localités les plus proches se sont relointes et forment une seule aggloméra-
tion 'sans aucune discontinuité. L'étude de la croissance démographique
o d'Arras > permet de révéler certaines caractéristiques.

En effet, au cours du siècle précédent, la progression est sensi,ble et
constante pendant les cinquante premièrss années. Elle ralentit vers 1851
et stagne jusqu'en 192I. Il s'agit là d'un fait à noter puisque p,endant cette
même pério'de, la population du Pas-cle-Calais croît de 45 % et celle de la
région Nord de 50 0zo. 6s.i montre qu'Arras est restée à l'écart de la poussée
industrielle du dix-neuvième siècle et de I'afflux de population qui en découle.
Mais depuis cette date, I'accroissement est continu, et il est particulièrement
marqué depuis 1954. En 1955, I'agglomération arrageoise compte 55 000 habi-
tants, 60 000 en 1960. Au dé,but de I'année 1970, elle atteint le chiffre de
76 000 habitants. Cela représente un aocroissement annuel moyen de 1 400 per-
,sonnes, soit 2,5 0/o sur la période considérée 2.

Un autre fait 'est à signaler. Si de I92l à 1936, Arras-centre a grandi
moins vite que les communes du Distrist, il n'en est plus ainsi et depuis
1936, Arras-centre connaît une expansion sans cesse ,supérieure à ces
communes. I1 faut cependant noter que, parmi celles-ci, certaines o,nt crû
d'une faço'n considérab,le: entre 1954 et 1962, Dainville s'est développée
selon trn taux estimé à 79,6 0/0, Sainte-Catherine suit avec 33,4oto. Par contre,
d'autres ont eu une ,croissance plus faible : Fetrchy avec 7 0/0, et Saint-Laurent-
Blangy avec 7,60/o. I1. semble que ces tendances se poursuivent de 1962 à
1968 3.

Cet accroissement n'a pu se faire par le seul jeu naturel, il a fa,llu
l'arrivée de migrants. Et Arras, avec Dunkerque et ,Cambrai, est I'une des
trois seules agglomérations de la région Nord à avoir un solde migrato,ire
supérieur à I'excédent naturel. Selon une étude réalisée par le C.E.R.E.S. de
Lille pour le recensement de 1962, on note l'amo,rce d'échanges favorables
à Arras entre celle.ci et Ie Bassin Minier. Un autre élément à remarquer est
la grande mobilité cle la population de I'agglomération arrageo,ise, ce qui
différencie nettement Arras des autres villes de la région Nord et qui peut
être un ,signe de dynamisme. Ajoutons que le mouvement le plus important
s'est effectué avec les communes rurales, ces communes étant situées pour

2. Source : Rapport d'analyse et

3. Chiffres cités dans le Rapport

premières conclusions, G.E.P. 1968, p. 131.
d'analyse et premières conclusions, G.E.P. 1968, p. 131 et s.
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la quasitotalité dans le Pas-de-Calais a. Toutefois, il semble que ce mouve-
ment ne se soit pas répété, ou tout au moins qu'il soit moins appréciable
depuis 7965, et qu'il faille s'attendre à ce que la populatio'n d'Arras croisse
pai le seul jeu naturel de la populatio'n existante, c'est-à-dire par I'excès
des naissaDceS sur les decès.

2" / Il ne ,sufnt pas cle disposer d'une population importante et en
accroissement, encorè faut-il considér'er le taux d'activité et les secteurs oir
celle-ci s'exerce. En 1962, on note un taux d'activité de 37 0/o, soit légèrement
supérieur au taux moyen d'activité général de la région qui est de 35,8 0ô,

màis sensiblement égal à celui des autres villes françaises de même taille.
Tclutefois, il faut relever ttn taux général d'activité chez les hommes un peu
inférieur à celui des agglomérations françaises de même poids. Cette très
relative faiblesse s'explique par la faible proportion de la population mas-
culine en âge de travailler, que rér'èle la pyramide des âges. Un taux de
scolarisation élevé du groupe compris entre 15 et 19 an's fait aussi compren-
dre ce caractère particulier. A cela, il faut ajouter que par rapport à d'autres
villes françaises comparables, d'une part la proportion de jeunes de 0 à
14 ans est supérieure, 30,71 o/o contre 26,33 o/o, et d'autre part Ia proportion
des personnes âgées est inférieure:9,60 96 contre tt,l l 0/os.

Si l'on co,mpare le District d'Arras à d'autres agglomérations françaises,
on s'aperçoit qu'à Arras le secteur primaire est fort. Ceci s'explique par Ie
fait que le District comprend des commu.nes à caractère rural encore très
marqué, telles que Anzin-Saint-Aubin, Agny, Tilloy-1es-Mofflaines. En effet,

Arras est située au oceur d'une plaine riche et les terres cultivables alentour

sont de bonne qualité. Les principales productions sont essentiellement 1es

céréales, la betterave à sucre, et quelques pâturages. Cette présence peut

entraîner et entraîne des effets 'conflictuels de deux ordres : d'une palt,

I'urbanisation se fait contre les intérêts agricoles quant au choix des sur-

faces 6, et d'autre part, Ies agriculteurs obligés de quitter leur profession

cherchent du travail à Arras, alors que des citadins vont vivre à la campagne

et se rendent quotidiennement à Arras'

Par suite de la force de ce secteur, Arras est le centre de nombr'euses

activités connexes à caractère sous-régional otr départemental, tels que les

marchés à bestiaux qui attirent de trèi nombrelrx et lointains intéressé's, les

syndicats et coopératives avec leurs négoces et leurs industries.

Le secteur secondaire est un peu faible. Au dix-neuvième siècle, Arras

n'a pas .suivi le mouvement d'industriaiisation qui a bouleversé la région

voisine et notamment celle que I'on appe)le aujourd'hui le Bassin Minier'
En 1962, I'ensemble des activités industrielle,s ne représente que 34,680/o,

alors que la moyenne des villes de même population de la région Nord

atteint 52,04 o/0, oi la moyenne nationale pour le même type d'agglomérations
est de 46,320/0. Le dynamisme est peu important, à titre d'eremple, de 1954

à lg621e nombre d'émplois s'est aôcru de 677 et ceci est surtout le fait de

4. Etude du C.E.R.E.S. analysée dans le Rapport d'analyse et premières conclusions, G.E.P.
Arras 168.

5. Ce dernier trait n'appartient pas uniquement à Arras, puisque l'indice de vieillesse dans
le Pas-de-Calais est extrêmement faible : 23,31 %ô.

6. D'oir la nécessité d'expropriat ions qui luent à long terme , les p-et i tes -exploitat ions les
pr"s'pioitr"s-a"-t isu 

".b"i ; :  
pïr l ;  àe plui in plus éloign?es, et font disparaître peti t  à pei i t

ce secteur prlmarre.
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Ia branche u Bâtiments et travaux publics >. Les industries principales sont
celles de transformation, réparations mécaniques et électriques, verres,
céramiqnes, matériaux de constructio'n, pétrole et chimie, industrie,s alimen-
taires, textiles synthétiques, habillement et étoffes : to'ut ceci montre un
secteur très diversifié et non touché par la crise régionale qui sévit dans
I'industrie extractive et celle du textile traditionnel.

Ces activités s'exercent à Aruas, mais aussi plus particulièrement dans
certaines communes du District comme Athies, Feuchy, Tilloy-les.Mofflaines,
Saint-Laurent, Achicourt. Vers les années 1960, la ville s'éveille et s'élance,
comme beaucotrp d'autres, dans I'industrialisation. La municipalité avec le
comité d'expansion économique et la Chambre de Co,mmerce et d'Industrie
crée et commence à équiper ,quatre zones industrielles : Les emplois effec-
tivement créés au départ de ces zones sont de 1554, dont 35 o/o de main-
d'æuvre féminine.

Quant au secteur tertiaire, il est très important et fort supérieur à
celui des agglomératio'ns de même taille. Certes, il s'explique par le fait
qu'Arras est le chef-lieu administratif d'un département dont la population
e,st du même ordre de grandeur que celle de quelques régions françaises.
Il en résulte une forte colonie de fonctionnaires, notamment des impôts, de
l'éducation nationale, et de I'équipement. L'ensemble de ce secteur repré-
sente 61,35 o/o de I'activité générale. Ce caractère a toujours été marqué et
certains auteurs considèrent Arras comme la ville n la plus bourgeoise " de
la région Nord. Cette caractéristique, déjà évidente avant la première guerre
mondiale s'est accentuée depuis 1945 et I'expansion réelle de I'agglomération
arrageoise est en grande partie le fait d'une u bureaucratisatio,n o. A cela, il
faut, cependant, ajouter la vitalité de la branche u Servioss rendus aux
entreprises, banques, intermédiaires )), qui peut être un facteur favorable au
déveJoppement économique.

3'/ Que peut faire une population si nombreuse et si active ,qu'elle
soit, si elle vit isolée ou tout au moins difficilement accessible ? Arras,
l'histoire I'a montré, est une ville carrefour, et auourd'hui encore, elle est
un véritable næud de moyens de communications.

Sur le plan routier, Àrras est un point de rencontre de dix routes qui
rayonnent du centre vers la périphérie. Toutes ne sont pas de même impor-
tance. Huit d'entre elles représentent en fait qu3tre routes nationales à
grande circulation: la R.N. 50 qui mène à Douai, la R.N. 39 vers Saint-Po,l
et la Côte d'Opale ou Cambrai, la R.N. 25 vers Lens ou Amiens, la R.N. 37
vers Béthune ou Bapaume. Les deux dernières sont de moindre importance.
Dans I'enceinte de la ville, elles constituent le réseau principal par ces rondes
radiales et les boulevards entourant le centre. De plus, I'autoroute A 1 passe
à 7 kilomètres à I'est d'Arras, la mettant à trois ,quarts d'heure dc Lille
et à deux heures de Paris.

Arras est également bien située au point de vue ferroviaire. Elle se
trouve sur la principale ligne électrifiée de Lille à Paris 8. C'est à cet endroit

de la ville groupées en une société
réussi, la voie aurait êté tracée à deux
celle-ci.

8. A ce passage s'étaient opposées les notabilités
anonyme de la route de Paris. Si cette résistance avait
lieues de la ville, soit 8 km, sans embranchement pour
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que s'effectue I'embranchement avec une autre ligne électrifiée menant à
Dunkerque. Elle est bien desservie par de nombreux express qui la relient
à Lille, Paris, Amiens, Dunkerque, Lens, Béthune. Mais cette traversée pose
un problème par:ticulier à la ville. En effet, la ligne de chemin de fer coupe
la cité en deux, ce qui crée d'inextricables difficultés, puisque deux seuls
ponts écoulent Ie trafic intra-urbain et de pas,sage. Le train permet aus'si
de rejoindre Boulogne et Etaples, c'est-à-dire la côte d'Opale. D'autre part,
sur le plan du trans,p,ort de marchandises, il existe une ligne vers Saulty,
au sud d'Arras. La gare actuelle est en plein développement afin d'en faire
un centre de tri pour les paquets distribués à Arras et dans les environ's.
Sur le plan industriel, une voie unique à ,l'est de la gare a été installée po'trr
les industries du boulevard de la Scarpe et les ateliers de matériel ferroviaire
de la rue des Rosatis. La S.N.C.F. a I'intention de fournir cles lignes à la
zone indu,strielle n" 4, dès que la nécessité s'en fera sentir et à tout autre
site si la demande existe.

Arras dispose d'un autre atout : ,la Scarpe qui la traverse est canalisée
et se jette clans le canal Dunkerque.Valenciennes aux environs de Corbehem,
ce qui 'rattache Arras au réseau des voies navigables du nord de la France,
et donc à celui de Belgique et des Pays-Ba's. En outre, un port fluvial, souvent
oublié, accueille plus de 835 tonnes de marchandises e. Ce port situé à
I'intérieur de I'agglomération est devenu vétuste et mal pratique. Aussi la
Chambre de Commerce a demandé, au cours du V" Plan, au service des voies
navigables du Nord et duPas-de-Calais d'étudier la création d'un nouveau
port. Celui-ci serait creusé sur la rive droite de la Scarpe, peu après l'écluse
Saint-Nicolas, et couvrirait t hectares. Le fi.nancement sera assuré par la
Chambre cle Commerce et d'Industrie, par le Conseil Général qui a pris le
problème en considération dès le 12 mai 1969, et par des subventions de
I'Etat.

Il faut peut-être aussi signaler la proximité de I'aéroport Lille-Lesquin
ouvert non seulement aux lignes intérieures mais aussi aux liaisons avec
certaines villes étrangères, ei la présence, dans la circon'scription d'Arras,
d'un aérodrome à pisie d'herbe et essontiellement réservé aux petits avions'

2) Lrs coNTRÀTNTES D'uRBANrsÀ{E

Depuis ibien des années, l'urbanisrne des agglomérations se traduit par

divers documents. Certains leur sont propres, d'autres sont conçus ailleurs.
Mais tous s'intègr:ent dans une hiérarchie. Il existe donc des liens entre eux.
Des directives dàménagement sont données au niveau national. Des schémas
régionaux et des schémâs directeurs des aires métropolitaines sont élaborés.
Couvrant une portion de territoire plus importante et des intérêts plus

ciivers et plus grands, ils pèsent sur I'urbanisme de villes plus petites' Le
lien entre teS dôcuments ef un schéma directeur, tel ,que celui qui rsera établi
à Arras, n'est qu'un lien de cohérence. Les termes employés sont, à cet
égard, significatifs : o Cohérent avec... ), u dans le cadre... ", 

( en tenant
cômpte dè... , Sont à éviter les contradicticns, les oppositions. Il s'agit d'un

9. Si I'on excepte
fluviaux, Àrras est ex
ses 168 000 tonnes, et
o Voix du Nord > dans

le tonnage pétrolier, Arras se classe en bonne place parmi les ports

aeq.tô âu"c 
'Harfleui 

et Quimper, 208 000 tonnes, d-evant Besançon avec

à"}iie.Ë'âvie"ô"-ô transite^nt 
-2940w 

tonnes (chifires donnés par la

son numéro des 23 et 24 juillet 1972).
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rapport plus lâche que celui de compati,bilité, oir un certain accord doit être
réalisé. Plus fort encore est le lien de conformité où Ia soumis,sion du second
ou premier est obligée. Ctest le cas du Plan d'occupation des sols, quoique
les textes, à ce ,sujet, varient 10. Ainsi le schéma directeur d'Arras doit-il être
précédé d'une connaissance des contraintes nationales ou régionales avec
lesquelles la cohérence do,it, pour le moins, être effective.

a) Les contrai.ntes de niueau national

Le premier élément national à peser sur l'avenir d'Arras est le schéma
directeur des routes et alrtoroutes d-ans le nord de la France. Celui-ci a été
élaboré par la directio,n des routes du ministère de I'Equipement et par la
DATAR. Une réunion de concertation interrégionale a été tenue à Amiens
le 7 octobre 1970, à I'initiative de Monsieur le Préfet de Picardie, entre ses
services, les Préfets, les ,coDER, et les services régionaux des quatre
régions intéressées. Elle a permis, notammcnt, de mettre en évidence les
grandes options. De ce schéma, deux pro,jets concernent directement le
développement d'Arras. uno autoroute A26 calais, A.pras, Saint-Querrtin,
Reims 'sera construite. Il est à noter qu'une partie de celle-ci se confond
avec le tracé Arras-Péronne de I'autoroute du nord Paris-Lille. La portion
calais-Arras est inscrite au vI" Plan et sera achevée en 1976. Déjà les
enquêtes préliminaires ont débuté. Des échangeurs sont prévus à sept kilo-
mè1res au nord d'Arras pour la desserte de la capitale atrébate. Le second
projet, à plus long terme d'ailleurs, consiste en un doublement de l'autoroute
du Nord. Cette nouvelle autoroute reliera Lille-Amiens-Rouen, et passera à
moins de sept kilomètres à I'ouest d'Arras. Un échangeur permettra la
liaison avec Arras et avec la route nationale 39 qui mène à la côte d'opale.

D'autres directives nationales pour I'extension des moyens de commu-
nication intéressent encore Arras. ce projet est élaboré par la S.N.G.F. Il
propose un train à grande vitesse, appelé T.G.V. Un réseau en forme d'Y
a été accepté et inscrit dans une politique nationale d'aménagement du
territoire qui vise à faire de Lilte une métropole européenne. L'amorce du
réseau sera constituée par un tronc commun Survillers-Combles, une branche
ira vers Lille et la Belgique, en passant à I'est d'Arras. L'autre branche
mènera à Calais et I'Angleterre. Ce dernier tracé, actuellement à l'étude,
jumellerait, sur une grande partie, celui de l'autoroute A26rr, et rejoindrait
le tronc commun par I'ouest d'Arras. Jusqu'ici, il n'est pas envisagé d'établir
sur cette ligne une gare. I1 est protlable qu'Arras ne sera desservie que par
un embranchement sur la ligne T.G.V. Paris-Lille.

Il existe un autre problème d'équilibre national, la relation Paris-Province.
Ainsi le schéma directeur du Bassin Parisien peut-il entraîner quelque conLSé-
quenc'e pour Arras ? La couronne du Bassin Parisien se définit comme

10. Article 13, Code de l'urbanisme : o dans le cadre des orientations des schémas direc-
t_eurs >, article 20 du décret 28 mai 7969 : " compatible avec les dispositions du schéma
directeur >, article 15 du décret du 28 octobre 19i0: o conformément aux orientations du
schéma directeur u, d'après À.H. Mesnard : La planification française, P.u.F., p. 44.

11. En effet, les caractéristiques de poids et d'adhérence des rames T.G.V. s'accommodent
des .rampes qlus fortes que lês chemins de fer normaux, tandis que la vitesse exige un
tracé.en plan beaucoup plus tendu que la voie ferrée classiquê ; ces caràctéristiques rappr6chent
lq-yq. spéciale TGV deÀ contrainteJ de tracé et de profil â'une autoroute. Un groupd d'études
SNCF, Ministère de I'Equipement, GEFÀU étudie lés économies respectives qù'apforterait le
jumelage de ces infrastrLrctures, économies d'autant plus grandes que le iumelaÀé est prévu
dès la conception, d'après O. Ream-Nord : Schéma d'Améiagement 

-rëgionai.
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I'espace dans lequel Pari's exerce une influence dominante. Or, le Nord-Pas-de-
Calais, région de petite dimension, est coincée entre deux puissants ensem-
bles : le Bassin Parisien et le BénéIux. Pour éviter d'être rejetée ou absorbée,
la région revendique une certaine ljberté d'action pour jouer de tous ses
atouts. Pour ce qui est de I'armature urbaine, I'adjonction de neu'f centres
régionaux aux zones d'appui peut faire craindre un certain éparpillement.
Plusieurs villes du Pas-de-Calais, notamment Arras ou Cambrai, villes compa-
rables à Amiens ou Saint-Quentin, po'urraient prétendre aux mêmes avan-
tages, particulièrement sur le plan de la décentralisatio,n universitaire.

b) Les contraintes de miv'eau régional

L'autre niveau de contraintes est celui de la régio,n. En avril 1968, paraît
Ie " Livre Blanc pour une politique d'aménagement régional ,. Ce livre blanc
élaboré par I'OREAM-Nord proclame'que le parti d'aménagement de la région
du Nord doit tenir compte de son contexte européen. Il propose, aussi, de
faire du Nord.Pas-de'Calais une véritable région urbaine, afin de tirer parti
d'une densité de population et d'un pro,fil urbain unique en France, et de
l'<.rrganiser autour d'un réseau rénové de villes groupées en un 'système
d'aires urbaine,s.

En 1970 est publié le schéma directeur de la région Nord intitulé :

" Aménagement d'une région urbaine : le Nord-Pas-de Calais o. Il est élaboré
par l'OREAM-Nord. Le comité intermjnistériel pour I'aménagement du terri-
toire l'approuve le 10 février 197L et le co,nseil des ministres le 17 février
1971. Parmi les principes retenus, on note la définition de cinq grandes aires
urbaines, dont une zone ,urbaine centrale auto'ur de la métropole. Cette
zone urbaine centrale est limitée par Douai à l'est, et par Béthune à I'ouest.
L'agglomération Lille-Ro,ubaix-Tourcoing forme I'extrémité nord. C'est Arras
qui en constitue la limite sud. Elle compte presque deux millions d'habitants,
dont un million pour la métropole. Le chiffre de trois millions serait atteint
à la fin du siècle. Dans cette zone, deux aspects prédominent : l'émergence
d'une métropole avec I'apparition de fonctions urbaines de niveau européen,
et la constitution d'une véritable aire urbaine ot) la restructuration et Ia
rénovation sont les principaux éléments. I1 faut signaler qu'il n'existe pas

de schéma directeur so,us-régional de I'aire urbaine centrale.

A propos d,Arras, le schéma directeur régional s'exprime ainsi 12 :

,, Une croissance périphérique, souvent imp'ortante, devra être assu-

rée autour des centreJ traàitionnels, Lille, Douai, et singulièrement Arras,
qui doit à sa situation de capitale incontestée de l'Artois et à sa positio'n

ràmarquable sur I'axe Paris-Lille, un dynamisme particulièrement vif. >

Au colloque de Bouvines en novembre 1967 t3 est émise I'hypo'thèse d'un

renforcement du triangle Douai, LenS, Arras, triangle en 'quelque Sorte
symétrique de Lille-Roubui"-To,trcoing. Cependant la conurbation n'est pas

rêtet.tte,- les coupures existantes sont à maintenir. D'autre part, Arras est

vue comme un centrd attractif finement industrialisée, ayant un rôle à jo'uer,

12. oream-Nord : Schéma d'aménagement régional .' aménagement d'une
le Nord-Pas-de-Calais, Lille 1970.

13. Rassemblement d'experts et techniciens qui ont imaginé des jeux

possib le.

région urbaine :

de développement
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rôle analogue à celui d'Amiens ou de Saint-Quentin. Profitant de ses atouts
historiques, Arras devra être une ville où il fait bon vivre. En conséquence,
son activité industrielle devra être judicieusement orientée pour éviter les
nuisances.

En résumé, Arras doit être:

1) le point d'arrêt sud, entre 1970 et 1985, d'une partie des migrants de
la région Nord en direction de Paris, et en particulier des migrants
du Bassin Minier du Pas-de-Calais.

2) un deuxième pôle tertiaire de la région Nord et de I'aire urbaine
centrale.

un relais économique sur l'itinéraire Londres.Paris.

un pôle de décentralisation industrielle de la région parisienne.

une ville verte à l'échelle humaine.

Il r,este un dernier élément régional : l'eant. Celuici est primordial. Le
comité de bassin Artois-Picardie et l'agence fi.nancière la ont publié en 1971,
un projet de Livre blanc ls. Celui-ci note ,que ,le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il
dispose d'un riche réseau d'eau, ,et qu'il supporte une population dense
connaît de graves problèmes de pollution. Trois idées dominent : as,surer la
répartition des ressources, économiser I'eau de nappe, réalimenter les nappes
souterraines. L'action se situe alors sur deux niveaux : éviter l'épuisement
des sources, et empêcher I'installation d'industries polluantes sur les rares
portions de cours ayant encore ( une pollution normale 'r, c'est-à-dire faci-
lement transformable en eau potable.

Selon le comité de bassin Artois-Picardie, Arras est située sur une riche
nappe de craie. Tout pompage est autorisé, mais ( en aucun cas , il ne
faudrait ,que le rythme de pompage de I'ensemble des puits porte préjudice
à la Scarpe en tant que cours d'eau naturel. Il est suggéré que le meilleur
système pour régulariser la Scarpe serait de pomper I'eau de la rivière pour
remplir un réservoir. L'eau s'infiltrerait ensuite dans la craie et alimenterait
les ruisseaux ,qui se jettent dans la rivière. Deux emplacement,s sont prévus,
I'un au nord d'Anzin-Saint-Aubin, et I'autre au nord de Mont-Saint-Eloi,
communes situées au nord-otrest d'Arras, à mo,ins de dix kilomètres. Sur le
plan des localisations industrielles, celles-ci devront tenir compte des impé-
ratifs de la politique de I'eau. ., Aucune industrie lourde polluante ne devra
,s'établir à l'amont du canal à grand gabarit, sur les bassins de la Lys, de
la Deûle ,et de la Scarpo, de même ,qu'à I'amont de Denain sur Escaut ou
d'Aulnoye sur la Sambre., Ces lieux correspondent à la zo,ne urbaine centrale
à l'exception d'Arras et de Cambrai. Ceci implique une vocation spécifique
pour ces villes qui doivent écarter de leurs activités toute industrie polluante.

3) L'unnnNrsME DANS rp PAs-ns-Clrlrs

Ces contraintes pèsent sur les autres villes du Pas-de-Calais. Le Livre
Blanc a montré I'anarchie de I'urbanisme de la résion. Aussi. co,mme le

14. Créés par la loi sur l'eau du 16 ciécembre 7964. Ils sont mis en place en 1967 et couvrent
les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

15. II est approuvé le 20 juillet 1972, par Ie comité interministériel d'action et d'environne-
ment et publié au cours du ler trittt"rt." tttr.
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préconise la loi de 1967, des S.D.A.U. ont été décidés pour les cités impor-
tantes, et iI faut remarquer leur correspondance avec les zones les plus
denses en population et donc les plus urbanisées.

En 1970, outre Arras,, chef-lieu du département, six agglomérations fo'nt
I'objet d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

Sur le littoral, au norcl du département, Calais, sous-préfecture, a été
dotée d'un dotée d'un S.D.A.U. Celui-ci couvre dix-se'pt communes et concer-
ne 110 000 habitants. L'élaboration du schéma a été ptécédée par l'étude d'un
Livre Blanc. Si le problème lo plus apparent semble être l'implantatio'n du
tunnel sous la Manche, il n'est pas en fait I'essentiel. En effet, la plaine de
Calajs-Dunkerque forme un tout. S'il a existé autrefois des rivalités entre cos
deux villes, une communauté de destin doit, auiourd'hui, Ies unir. Un schéma
du littoral a été discuté et concerté entre ces agglomérations, démontrant
une organisation linéaire parallèle à la côte et pro,posant à long terme un
grand port Calais-Dunkerque. Si les choix, à ce niveau, ont été assez rapide-
ment fi.xés à la suite des réunions des deux commissions locales, il n'en a
pas été cle même au niveau du S.D.A.U. de Calais. D'autant qu'aux'questions
techniques d'aménagement se sont ajoutées des difficultés politiques. Les
élections cle Mars I97l ont amené une nouvelle municipalité communiste, qui
a remis en cau,se les travaux effectués et refusé les propositions. Le'fait qu'en
Mar:s 1973 le Maire soit élu député, a renforcé cette position. On cherche
actuellement un moyen, acceptable par tous, de sortir de cette impasse. Il
faut no,ter que la ville de Calais dispose d'un ORETUR, organisme d'études
présidé par un fonctionnaire du Service de I'Equipement, qui a participé à
la définition d'un projet de schéma directeur.

Le Boulonnais a également été doté d'un S.D.A.U. Il couvre 23 communes.
Cette s.ous-résion est marquée par un isolement géographique et historique ;
coincée qu'elle est entre ,la mer et les co,llines d'Arto,is. Le Bo,ulonnais après
avoir partagé 7e sort de la Picardie, a été rattaché à I'Artois vers 1790, lors
de la formation du département du Pas-c1e-Calais. En conséquence, Boulo'gne
se trouve confrontée à denx problèmes principaux :

1) aménager les rares ,sites industriels qu'offre un pays très vallonné,
sans nuire pour autant au capital remarquable de la ville et au poten-
tiel touristique du Boulonnais ;

2) disposer de liaisons amélio,rées vers l'arrière-pays, en direction de la
zone urbaine intérieure du Pas-de-Calais aussi bien que vers la régiort
parisienne.

La préparation du schéma a d'abord consisté en I'élaboration de plu-

sieurs hypothèses. Parce que,cette première phase a duré longtemps et parce
qu'elle à-ete ;ugee trop lôngue, que,lques personnalités ont accéléré le pro-

.èssrrs. Ainsi, Bôulognè a dônc un schéma définitif, un des premiers_ de la

région. Mais Ie choii n'a porté que sllr des grandes lignes et des schémas
de secteur sont nécessairès pour affiner I'analyse. Boulogne dispose d'un
SMEAU créé par arrêté du Ministre de I'Intérieur le 1" juillet 1969.I1 s'agit
d'un Syndicai Mixte pour la réalisation cles Etudes d'Aménagement et d'Ur-
banisme intéressant l'agglomération bor-rlonnaise et sa régio'n. Celuici est
donc directement conc"rné par I'existence du S.D.A.U., à l'élaboration duquel
il a participé.
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Sur la côte, un troisième schéma a été décidé. Deux villes principales,
Berck et Le Touquet, et seize communes en sont l'objet. Cette zone est
encore relativement sous équipée, mais elle possède un potentiel touristique
remarquable. Il faudrait p,lutôt parler d'un schéma de s,ecteur couvrant une
partie de la côte d'opale, en effet les deux cités so,nt petites, 16739 habi-
tants à Berck, 4 403 au Touquet. De plurs, elles ne font pas preuve d'un
dynamisme particulier. un Livre Blanc a été préparé et publié. Mais l'élabo-
ration du projet de schéma directeur n'avance pas par suite d,e la mésentente
des communes sur ,le système de voirie, sans qu'aucune puisse se décider
à lésoudre le problème.

Si l'on tentre dans les terres, dans ce que I'ORETUR de Saint-Omer a
dénommé ( zone intermédiaire,r, c'est précitément cette ville, ancienne, au
passé historique impo'rtant, avec Arques plus industrialisée, qui fait I'objet
d'un S.D.A.U. Celuici a été précédé d'un Livre Blanc, qui montre à quel
point l'élude des pro,blèmes audo'marois a été, à la fois, affinée et replacée
dans le contexte régional et plus ,largement, européen. saint-omer, a ta
charnière de deux zones rurales contiguës, le haut Artoi's et la zone Flandrc-
L1us, commande par son dévelorppement celui de ces deux campagnes. Mais
l'aire du s.D.A.u. ne comporte que qûatorze communes. L'organisme d'études
urbaines, très dynamique, a participé tr:ès activement à l'élaboration du
schéma directeur. Ce projet est approuvé le 27 aoùt 1973.

Plus encore à l'intérieur des terres, dans ce qu'il est convenu d'app,erer
o I'aire urbaine centrale r,, au nord d'Arras, le Basiin Minier du pas-deiàlais
a été couvert. Les problèmes ici posés sont ceux de la récession minière et
donc de la reconversion, et de la restructuration de ce Bassin autour de
quelques noyaux forts ,avec une trame dynamique de moyens de commu-
nications, avec de nombreuses coupures \/ert,es, et de la rénovation du cadre
de vje. cest au fond une questiôn de reconquête. Deux pôles puissants
clominent cette zome: Lens et Béthune, auxquels s'ajoutent des centres
secondaires comme Bruay, Liévin, Hénin-Liétard. Le projet de schéma a été
préparé par l'A.A.2.M., c'est-à-dire I'Atelier d'Aménageme,nt de la zone Minière,
service de Ia direction de I'Equipement du pas-de-Calais. Mais deux commis-
sions locales afférentes étudient le schéma directeur de la zone minière.

A ces s.D.A.u., il faut ajouter celui d'Aire.sur-la-Lys, agglomératio,n
d'enl'iro'n 17 000 habitants, qui se situe à dix-huit kilomètres au sud-est de
Saint-Omer. Mais il ne s'agit encore que des premières études.

Toutes ces conditions locales forment ce ,que l'on pourrait appeler un
o état des lieux ". Elles sont à la fois la cause et le résultat de la volonté
et de I'action des hommes. Elles décèIent et font pressentir quelques orien-
tations du schéma directeur-. Elles ne sont cependant pas I'essentiel. Les
principaux acteurs sont les hommes.

B) LES FORCES EN PRESENCE

L'élément dynamique est donné par les habitants de la cité. Ces ho,mmes
viennent et proviennent d'horizons divers. Ils sont les représentants de
forces écono'miques, de structures administratives et plu,s simplement de la
population. Chaque groupe a volonté, po,litique, poids différents. De plus,
entre eux s'établissent des rappo'rts de force qui laisseront déjà apparaître
certaines orientations.
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1) I-Es FoRcES ÉcoNoureurs

Ce sont ,ces forces qui
une certaine image, mais
vitalité.
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se meurt. Elles en donnent
par leur diversité et leur

font qu'une ville vit ou
surtout elles I'animent

a) La'force économique d'Arras

La force économi'que d'une ville peut être mesurée à la fois par la p'lace
qu'elle occupe et par son degré de dépendance ou d'indépendance.

Selon une étude de Ia SEMA en 196816, qui a cherché à établir une
typologie des vi11es de la région Nord-Pas-de-Calais, Arras est considérée
comme une agglo,mération à co,mmandement régional supérieur, au même
title que Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Calais, Dunkerque, Bou-
logne, Douai, Cambrai. Dans ce cas, trois fonctions jugées caractéristiques
sont exercées de façon importante : une fonctio,n de o commandement et
ra-vonnement, révélée par les services administratifs ou commerciaux rendus
à la circonscription environnante, y compris d'autres cités ; une fonction
n vie urbaine o ,qui o,ffre les commerces ou services publics nécessaires à
la population de la ville elle-même; une fonction u commandement rural o
qui propose des services à l'environnement rural, particulièrement aux agri-
culteurs.

Cette même étude classe les villes du point de vue des centres urbains
et non des agglomérations au sens de I'INSEE, en fonction des commelces
et services. Arras se situe alors dan's la même ,catégo'rie que Valenciennes
et Roubaix, et pour donner un ordre d'idées, au même niveau que Colmar
ou Saint-Brieuc. Toutefois, Arras comme Valenciennes pourrait prétendre se
placer immédiatement derrière Lille et avoir une position comparable à
celle d'Angers ou Caen.

Le degré de clépendance ou d'indépendance, notamment sur le plan
industriel appo,rte quelque précision. Arras pos,sède cinquante sièges d'entre-
prises à établissements multiples, ce qui met la capitale artésienne au troi-
sième rang derrière Roubaix et Lille. Mais si l'on définit le pouvoir de
commandement par le nombre de salariés d'établissements extérieurs dont
le siège se situe à l' intérieur des agglomérations : à Arras 852 salariés, soit
142 pour 1000 habitants, Arras vient ,en sixième place après Roubaix, Lille,
Boulogne, Do'uai, Dunkerque. Il faut remarquer que ce pouvoir de comman-
dement s'exerce en majorité dans le Pas-de-Calais. Par oppo,sition, le degré
de dépendance peut s'exprimer par le nombre de salariés d'établissements
situés dans I'agglomération, dont le siège est à l'extérieur : il est de 2 868 sala-
riés, ce qui donne un solde négatif d.e 2016 salariés. De toutes les villes de
la régiory seule Bruay est moins dépendante de I'extérieur. La dépendance
d'Arrâs vis-à-vis de l;extérieur est surtout le fait de Paris : 2 6t5 salariés,
ce qui représente 90 o/o de la dépendance totale 17.

16. Etude reproduite par l'OREAM'Nord
Pas-de-Calais, 1970, p. 91.

17. Chiffres de l'I.N.S.E.E. publiés dans
duits par G.E.P. Arras, Rapport d'analyse et

: Aménagetnent d'une région urbaine .' le Nord-

Etudes et Conionctures, 7964 (janvier) et repro-
premières conclusions, 1968.
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b) Les forces << i;ntra muros >>

Il peut paraître d'après les éléments précédents qu'Arras soit une ville
très dynamique. En fait, la réalité est un peu différente. Il faut rappeler
deux caractéristiques essentielles : d'une pait, la do,minance du secteui ter-
tiaire et,.d'autre part, I'absence d'une véritable élite, absenoe due au départ
de certains vers Paris ou autres lieux, et au passage d.es cadres qui ne
rliven_t à Arras que quelques années et qui n'ont àonc pas de grands motifs
de s'intéresser à la vie et à l,avenir de la cité.

En 1970, a été créée une ( jeune chambre économiqueo. Elre groupe des
,, moins de quarante ans " ayant des r,esponsabilités professionneGs o'u
syndicales. A l'heure actuelle, celle-ci ne comporte ,que vingt-cinq membres
'sur les quarante escomptés 18. Si elle a pour but d'aiguillonner les pouvoirs
publias en vue de développer l'économie locale, elle n'a pas, ;usqu'ici, fait
grand bruit tç.

un organisme représente les forces économiques : la chambre de
commerce d'Arras, une des cinq du Pas-de-calais, est née en 1832 et comprend
l'arrondissement d'Arras, moins les cantons d.'Auxi, Heuchin, Le parcq et
Saint-Pol, qui sont sous la juridiction de la Chambre do Commerce de Saint-
om,er. A Arras, Ia chambre de commerce tient à développer la vie écono.
mique de la ville, et pour cela, préparer des conditionJ tavorables à une
implanlation d'industrie. Ainsi, elle est concessionnaire de la Gare Routière
d'Arras ; elle possède au nord d'Arras I'aérod.rome de tourisme de classe D,
aérodrome qu'elle cherche à transformer en aérodro,me capable d'accueillir
l'aviation de voyage et d'affaire. Elle a le ,souci de mintenir le canal de la
Scarpe supérieur au schéma cles voies nviguables, et de constrtrire un nouveau
port en aval de I'actuel. Il faut rappeler que la Chambre de commerce a
participé à la création des zones industrielles, que sa volonté ,est ,de les
étendre et même d'en installer de nouvelles, notamment au nord. de la ville.

Mais ce désir d'implantation industrielle est contrarié par une décision
go'uvernementale, ayant des conséquenoes indirecte,s sur I'avenir d'Arras.
Extérieure au Bassin Minier, Arras ne bénéficie pas des subventions accor-
dées par l'Etat dans cette zoue pour aider le développement industriel. Cela
signifie qu'un inclustriel voulant s'installer dans la région Nord - pas-de-
Calais préférera venir dans le Bassin Minier, peut-être à vingt kilomètres
d'Arras, plutôt qu'à Arras même, p<tur obtenir de meilleures conditions
financières.

2) LeS STRUcTURES ADMINISTRATIVES

- La région

Au niveau régional, le principal problème se situe dans la difÊculté
d'entente des deux départements qui constituent la région Norcl - Pas-de-
Calais. Il n'est sans doute pas spécifique au Nord - Pas-de-Calais, mais il est

18. Chiffres cités
19. Remarquons,

I'animation d'Arras.
rue piétonnes de la

787

pat Ia Voix du Nord, éd,.

cependant,  que diverses
Elle a déià fait paraitre
ciré.

Artois-Somme dans son no du 17 août 1973.
commissions travaillent sur Ia oromotion
une brochure louristique et une nole sur

et
les
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d'une certaine acuité et toujours d'actualité. Le Pas-de-Calais semble souvent
être le laissé pour compte, o'Ll tout au moins considéré comme le comp é'
ment du Nord. Il est vrai que I'ancienne CODER comprenait trente-cinq
représentants du Nord contre quinze du Pas-de{alais.

Le Pas-de-Calais est devenu ainsi au dire des élus : " le parent pauvre ).
Le phénomène est simple: dès qu'un projet est étudié sur le plan régional,
il est retenu pour le Nord ; o'n peut citer par exemp'le Ia création d'un collège
universitaire en 1970 qui a été prévue à Valenciennes et non dans Ie Pas-
de-Calai,s.

D'autre part, I'OREAM-N., organisme d'études d'aires métropolitaines
pour le Nord, a étendu son air-e d'étude à to'ute la région Nord - Pa,s-de-
Calais. It a défini une zone urbaine centrale, dans laquelle Arras serait
l'extrémité sud. Mais cette zone, et toute la politique ,qu'elle sotls-entend,
a étê ressentie dans le Pas-de'Calais comme orientée vers la communauté
urbaine Lille-Roubaix-Tourcoing, sacrifiant la partie sud du département du
Pas-de-Calais, à tel point que M. Guy Mo,llet a pu déclarer:

., Alo'rs on se demande si, frustrés par 'la région Nord, les Arrageois
n'auraient pas intérêt à faire partie du nord de Paris que du sud de
Lille " 

zo.

- Le département

Arras, chef-lieu du département, est donc le siège de la préfecture du
Pas-de-Calais. Si apparemment on peut penser qu'il s'agisse là d'un état de
choses favorable à la capitale atrébate, il semble que la préfecture se
contente et essaie d'équilibrer politiquement et financièrement la situation.
Ainsi, la préfecture a o;bligé une commune ,à entrer dans 1e district, entrée
qu'elle refusait depuis 1965, année de création du district, soit pendant plus
de cinq ans. L'arrivée d'un nouveau préfet en 1970 ne ,sembl.e pas avoir rien
modifié. Il semble aussi qu'aucun véritable affrontement n'ait opposé Ia
préfecture aux représentants élus du département que sont les conseillers
généraux. D'ailleurs, le nouveau préfet déclare lors de la première prise de
contact avec le Conseil général zt qu'il ( confirme sa résolution d'établir
avec les élus une franche coopération dans le respect de la détermination
politique de chacun ,. 'Ces élus voudraient surtout et d'une façon générale,
que des pouvoirs réels soi'ent donnés aux co,llectivités locales pour faire
face au sous-équipement. Leurs objectifs, quant au département, sont ( d'insé-
rer le bassin minier dans l'économie moderne par I'apport de nouvelles
industries, la formation des hommes et le remodelage des cités, de déve-
lopper le littoral et Ia zone intermédiaire riches de potentialité touristiques,
agricoles et industrielles, de renforcer la vo'cation d'Arras, chef-lieu du
département, en suscitant la création de centres de formation, de décision
et cle services dans Ie cadre d'un aménagement rationnel du territoire 22.

20. Compte tenu de la réunion du conseil municipal, paru dans
1970.

Nord-Matin, n" du I juillet

Nord-Matin dans Ie numérô

1871-1971, un siècle de vie

21. ComDte rendu de la réunion du
du 13 octobre 1970.

22. Conseil général du Pas-de-Calais.
départementale dans Ie Pas-.de-Calais.

12 octobre 1970, Paru dans

Une loi centenaire, 10 août
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Mais à Arras, il existe un autre jeu de re,lations avec la to,ute puissante
direction départementale de I'Equipement. La municipalité d'Arras s'adresse
presque uniquement et directement à elle pour toute étude, laissant ainsi
de côté et court-circuitant la préfecture. Au ,sein de Ia direction départemen-
tale de l'Equipement, il existe un groupe d'étude et de programmation GEP,
couvrant tout le dép'artement du Pas-de-Calais. Créé ,en 1967, ii est dirigé
par Lrn ingénieur T.P.E. Il faut noter, à cet égard, gu€, pendant le temps de
l'élaboration du s.D.A.u. d'Arras, deux directeurs se sont succédés : M. Albert
Paré jusqu'au 1"' juillet 1969, qui, après quelques années à la direction
départementale de I'Equipement de l'oise, revient ensuite à Arras comme
directeur clépartemental de I'Equipement Ie 4 mars 1971, puis M. François
Rouille qui le remplace à la tête de GEP jusqu'en aoùt 1973, date à laque,lle
M. Decorsacq lui succèd,e.

Si cet organisme a des contacts fréqu,ents avec notamment la munici-
palilé arrageo,ise, ses études sont d'abord un travail technique, à partir de
données .statistiques et de recher.ches, même s'il faut ensuite lui apporter
quelques modifications demandées par les élus.

- Les gro'upements de comm,unes

L'agglomération d'Arras est regroupée en un district urbain. Celui-ci a
été constitué en 1965, comme le précise I'arrêté préfecto,ral du premier décem-
bre 1965. Le district d'Arras réunit les communes d'Arras, Achicor.rrt, Anzin-
sajnt-Aubin, Athies, Beaurains, Dainville, Feuchy. saint-Laurent-Blangy,
Saint-Nicolas, Tilloy-les-Mofflaines, auxquelles viennent s'adjoindre Agny le
vingt-deux juillet 1966 et Sainte-Catherine le dix-neuf novembre 1970. Des
statuts, il ressort que le district doit:

- exercer en lieu et place des communes associées les services de loge-
ment et centres de ,secours contre l'incendie,

- promouvoir l'établissement d'un plan d'aménagement général du dis-
trict, l'étude, la création et tr'équipement, en accord at e,c la commune sur
le territoire duquel on opérera, des zones d'habitation, de zones d'emploi,
et de zones industrielles, et l'expansion économique,

- promouvoir l 'étude, la mise en,æuvre et la gestion des services relatifs
à I'assainis,sement, l 'enlèvement et ,le traitement des ordures ménagères.

Au cours de I'année 1968, les prdblèmes de transport ont été ajoutés a.

ce district est administré par un conseil compo,sé de délégués des
communes; chaque commune est représentée au sein du conseil à raiso,n
d'un délégué titulaire par fraction de quinze cents habitants, co,mpte tenu
du dernier recensement général. Il faut noter qu'aucune commune ne peut
détenir plus de la moitié des sièges de délégués titulaires, ce qui signifie
qu'Arras, ville principale ,et sans proportion avec ses partenaires sur le plan
du chiffre de la population, ne peut avoir la majorité absolue. Les membres
du conseil sont nommés par les conseils municipaux pour la durée de ,leur
mandat respectif, les membres sortants sont rééligibles. Le conseil du district
élit un bureau qui a essentiellement une mission de coordination. Ce bureau

23. En 1970, ce sont Ies questions relatives à l'enseignement qui ont été jointes.
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comprend un présid,ent qui est actuellement le maire d'Arras, M. Guy Mollet,
et des vice-président,s, dix délégués de la ville d'Arras et un délégué pour
chacune des autre's communes, c'est-à-dire onze r,eprésentants pour celles-ci.
Le conseil de district peut créer des commissions de travail pour l'étude
de problèmes r.elevant de sa compétence u. Six commissions ont été ainsi
constituées :

- Finances

- Aménagement général et assainissernent

- Service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères

- ïransports

- Service d'incendie

- Personnel

La présidence du conseil comme d'ailleurs celle du bureau est assurée
par M. Guy Mollet, maire d'Arra,s ; I'accord des communes intéressées à
une opération est nécessaire, .selon les statuts, et une égalité entre toutes
Ies communes est observée, selo'n I'intention du président Mollet qui tient
à ce que le district soit aussi une association volontaire.

Un autre groupement de communes est intéressé par la préparation du
schéma directeur. Il ,s'agit d'un Syndicat intercommunal à vocation multi-
plezs créé le 7 mars 1969 et nommé Syndicat intercommunal des vallées du
Gy et de la Scarpe. I1 groupe les bourgades situées le long c1e ces rivières
en amont d'Arras : Acq, Agnez-les-Duisans, Duisans, Etmn, Go'uves, Habarcq,
Mar,æuil, Montenescourt, Noyelotte-en-l'.ear-r, Lattre-Saint-Quentin. Ces villa-
ges comptent 4744 habitants au total selon le dernier recensement. Le prin-
cipal intérêt de ce syndicat est le ramassage des ordures ménagères et
I'assainissement. Mais c'est aussi un point de rencontre pour les maires de
ces petites communes. La présidence est exercée par le sénateur-maire de
Duisans, M. Roger Poudonson qui en est I'animateur. Tous ont un objectif
commun : garder à ces communes leurruralité et à ces deux vallées leur
caractère vert et touristique.

Mais il faut dire que ces strlrctures ne sont et n'apportent que ce que
les hommes rzeulent en faire.

3) Lrs Érus roclux

Une troisième série de forces a un rôle à jouer, et celui-ci est d'un poids
particulier. Il s'agit de ces hommes qui, à la fois, représentent les habi-
tants et administrent les circonscriptions.

24. tJn déIégté au conseil démissionnera au printemps 1971, estimant que la pJupart des
dossiers sont pr?parés par l'administration et par {uelques commissions de sorte que la.majorité
des délégués èt âppeléê à voter sur des problèmes imiortants sans être suffisamment informée.
(Voix di Nord, éd. Artois-Sonme, numéro clu 2l juillet 1971.)

25. Seul Sivom de l'arrondissement d'Arras existant avant la loi du 16 juillet 1971 et le
plan prétectorat ou 1l avrll !972 qui en découle.
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Parmi eux, Ies conseillers généraux sont aus,si appelés à participer à
l'élaboration du S.D.A.U. Quatre cantons sont intéressés : Arras-Nord qui
compte, outre une partie de la villo, dosze communes, Sainte-Catherine,
Saint-Nicolas, Saint-Laurent, Athies, Roclincourt, Ecurie, Anzin-Saint-Aubin,
Manæuil, Mont-Saint-Eloi, Acq, Etrun, Duisans, Dainville, dont le représen-
tant est M. Léon Fatous, so,cialiste, vice-président du district et adjoint
au maire d'Arras ; Arras-Sud qui groupe, o,utre l'autre partie d'Arras,
huit communes, Fampoux, Feuchy, Tilloy, Achicourt, Beaurains, Agny,
wailly, Neuville-Vitasse, ces deux dernières ne seront pas intégrées dans
I'aire d'étude, dont le représentant est M. Michel Darras, socialiste, séna-
teur, vice-président du Conseil Général; seules quelques communes des
deux autres cantons 'seront concernées, quatre du canton de Beaumetz-
les-Loges, Habarcq, Agnez-les-Dlrisans, Gouves, Montenescourt, dont le repré-
sentant est M. Jean Chambon, député u.R.P., et deux du canton d'Avesnes-
le-Comte, Lattre-Saint-Quentin et Noyelette, dont le représentant est M. Louis
Petit, centre démocrate et maire d'Avsnes-le-comte. ces quatre siège,s ,so,nt
à renouveler en même temps. Deux nouveaux conseiller.s généraux appa-
raissent en 1,967, M. Petit et M. Léon Fatous qui bat M. Roger Poudonson.
Ces deux candidats se retrouvent face à face en septembre 1973. Le conseiller
sortant est réélu au second tour.

Mais les intéressés, au premier chef, sont les maires des communes
concernées. Outre Arras, vingt-cinq communautés et donc vingt-cinq maires
:onstituent une force non négligeable. La moyenne d'âge se .situe autour
de cinquante ans. Le plus jeune, d'une trentaine d'années, a été éltt pour la
première fois en mars 1971. fls exercent les professions les plus divenses,
telles que agriculteurs, artisans, commerçants, employés et cadres. Il faut
remarquer la présence de deux retraités et celle d'un homme politique:
M. Roger Poudonson, maire de Duisans dep,uis 1965, ancien conseiiler gene.
ral du canton Arras-Nord de 196l à 1967, sénateur depuis 1965, président
du groupe de l'union centriste des démocrates du progrès au sénatf membre
de la commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale.

outre leurs positions particulières concernant leur propr-e commune
et les problèmes spécifiques qui s'y rattachent, tous les maiies, que leurs
lommlrnes so,ient entrées ou non dans le district, qu'elles so,ient membres
du syndicat interco,mmunal ou non, ont un point commun: garder leur
autonomie et cons'erver à chaque communauté < sa vocation tràditionnelle,
c'est-à-dire sauvegarder une cité à l'éclle,lle humaine dans ,laquelle 

" ils
( pourront maîtriser tous les problèmes o, selon I'expression de I'un d'entre
eux. Certes, la solution du district ou clu syndica.t ,est acceptée ou subie
mais elle n'est qu'une association qui permet travaux et équipements dans
un plan d'ensemble cohérent, travaux et équipements que les communes
no peuvent effectuer seules. D'ailleurs, I'iclée même de regroupement et
plus encore de fusion est loin d'être admise.

- La mairie d'Arras

Au centre de cette multiplicité de petits clochers, domine le beffroi
d'Ar.ras. La mairie, et donc I'homme qui la détient, ont un poids particulier.

- La ntunicipalité

La mairie d'Arras est occupée depuis vingt-cinq ans par le même
homme: Guy Mollet. D'origine normande, il s'installe à Arras avant la
Seconde Guerre mondiale. C'est à la libération qu'il est élu maire, il exerce
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clonc son cinquième mandat, et c'est à la même époque que débute , sa
mission de député de la circonscription d'Arras. Par la suite, sur le plan

national, on ie co,nnaît président du Conseil, président de I'Assemblée
consultativo du Conseil de I'Europe, secrétaire général du parti socialiste
S.F.I.O. Pendant toutes ces années oir, par la force des choses, il a dû délé-
guer ses pouvoirs à ses adjoints, Guy Mollet s'est toujours très attaché à
promouvoir <( sa, ville. Aujourd'hui encore, malgré sa fonction de président
âe l'O.U.R.S., Ofrce Uni.r'er,sitaire de Recherche Socialiste, il est présent à
Arras. L'idée essentielle est de faire d'Arras, ou plutôt de I'agglomération
arrageoise, une ville d'au moins cent mille habitants, avec un centre
universitaire notamment, où il fasse bon vivre.

Le co,nseil municipal qu'il préside est à majorité socialiste. En 1965,
i| est élu ave,c des centristes, mais ,ceux-ci et quelques autres le quittent
lorsqu'en 1971., Guy Mo,llet s'allie avec les communistes pour former une
nouvelle équipe. La liste qu'il conduit est élue au premier tour de la der-
nière consultation municipale en mars 1,971. Ces électio'ns ont été plu,s
disputées, du fait de l'arrivée d'un jeune candidat U.D.R', M. Francis Jac-
quemo,nt, qui était à l'époque sous-préfet hors classe au cabinet de
M. Fanton au ministère de Ia Défense nationale. Bien qu'il ,soit né dans
la région, le "sous-préfet parachuté>r26 a d'abord à se faire connaître
de la ville. Une immense campagne d'affichage commence avec cette men-
tion : ( cette fois-ci, Arras doit changer r. Cerles, le dialogue, même s'il
n'est d'abord qu'électoral, ,s'est no'ué entr'e candidats et citoyens, et a pu
entraîner quelques conséquences heureuses. Àu contraire de M. Guy Mollet
qui, avec d'autres élus clu Pas-de.Calais, avait refusé le schéma d'aménage-
ment régional et plus particulièrement 1a place réservée à Arras, M. Jac-
quemont attaque cette position comme négative et se réjouit de voir Arra.s
classée au même niveau que Valenciennes et derrière Lille zz. S'il ne faut
pas oublier qu'il s'agit d'une campagne électorale, notons que ( pour changer
Arras n, M. Jacquemont se propose d'amener une usine de quatre cents
emplois qui, promet-il, sera suivie de bien d'autres, s'il est élu.

Soutenu par les centristes, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, ingénieur, se
sert du pro'jet élaboré par le G.E.P comme base de son exposé sur la poli-
tique d'aménagement d'Arras. Or, M. Vanlerenberghe est un ancien conseil-
ler municipal de 1965 à 197L sous la présidence de M. Guy Mollet, qull
rrient juste de quitter. Un autre candidat, M. Philippe Guerin, P.S.U.,
apporte Ia contradiction aux uns et aux autres. Il animera le débat sur
I'un des plus vieux quartiers de la ville : Méaulens, Saint-Géry 82.

Aux élections législatives de mars 1973, ces quatre candidats se retrou-
veront face à face.

De toutes ces données, certaines apparaîtront peut-être plus essentielles
que d'autres, mais Arras, chef-lieu du département du Pas de'Calais dispose
d'atouts importants : elle est située au centre d'une large plaine riante
et riche, et 1a campagne est encore toute proche du cæur de la cité, elle

26. Ainsi appelée par E. Bobrowski dans son livre Aux urnes, citoyens..., Flammarion, Paris,
1973, p. 16.

27. Cf. notarnment le débat public Guy Mollet, Francis Ja-cquemont à Eur-ope--no. l.dont-le

"ottit";;;.il;-tâ;-â^".ià 
tâ;i ai Nord, éd. Artois-Somme dans Ie numéro du 25 février 1971.

28. Quartier dont on a décidé Ia rénovation et qui fit I'objet d'une étude plus loin,
IIIo partie, ch. 2, section 2, p. 75.
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jouit d'une place privi,tégiée sur les grandes infrastructures routières telles
que I'autoroute du nord et les routes qui traversent la région du nord au
sud comme de I'est à I'ouest; ne lui manquent ni le chemin de fer sur ces
mêmes axes, ni le rattachement au réseau des voies d'eau, national ou
international, par I'interrnédiaire de la Scarpe canalisé,e; et des lignes
aériennes lui sont offertes à peu do distance. Et cette position de carrefour
se vérifie dans les projets. Arras a encore la chance d'être une ville que ni
le temps, ni les évolutions industrielles n'ont dégradée. Les siècles o,nt
laissé des traces nombreuses d'un passé fastueux qui forment, aujo,urd'hui,
un capital appreciable. La vieille ville s'est agrandie et a rejoint les villages
les plus proches, composant ainsi un ;seul .tissu urbain p,resque continu,
sans que pour autant ces communes disparaissent dans l'entité arrageoise.
Quelques 'quatre-vingt mille habitants y vivent. Mais les contr,ep'artiei sont
aussi lourdes de conséquenc,es. Ville, essentiellement tertiaire et bureau-
crate, Arras ne dispose que de quelques industries. De pJus, les études
menées au niveau régional semblent la confiner dans c,ette situation par
des obligations, notamment en ,ce qui concerne la pollution, et la destinée
qui lui est réservée au point d'arrêt sud de la zone urbaine du nord de la
France. Ces problèmes n'ont cependant eu que peu de répercussions poli-
tiques ,sur la vie locale, qui se caractérise par une certaine atonie.
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T I L'ELABORATION DU PROJET DE S.D.A.U.

A partir cle ces contraintes, le S.D.A.U. va résulter cl'un jeu de- forces qur

se manifesteront au cours de la pro'cédure. La loi d'orientation foncière de

1967, puis les décrets d'app,licatiôn et les circulaires clemandent et rappel-

lent la participation des élus à cette élaboration. La procédure co'mporte

deux stàdes ô,i la concertation est pratiqlrée. La commission locale
comprenant des représentants é1us des corlrnunêS et des représentants d.es

,"*i.". de I'Etat est saisie d'un programme d'étude; puis les co'nseils
municipaux concernés sont consultés pour avis. Tout au long de cette
démarJhe, qui u fixe les o'rientations fondamentales de I'aménagement des

territoires intéressés, notamment en ce qui concerne I'extension des agglo-

mérations u ? Le projet du s.D.A.u. sera-t-il le fruit de " l'élaboration
conjointe o ou la suite d'nne décision prise ailleurs ? La population, par

ses représ.entants, aura-t-elle quelque action sur les prévisions et les règles
d'urbanisme qui la touchent directement ? Arras, avec ses riches'ses, Ses

lacunes, ses pbtentialités est < mise en demeure o de choisir son avenir'
Réalité ou upputence, que révélera le déroulement de la préparation du
projet de sché-ma direcieur d'aménagement et d'urbanisme d'Arras ?

A) LA PARTICIPATION A L'ELA.BORATION CONJOINTE

o Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré
conjointement par les ,services de I'Etat ,et les communes intéressées, ou,
le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et

ayant compétence en matière d'urbanismeD. >> Cette première phase d'une
lôngue méàitation est cruciale. La commission mixte constituée par Ie
préiet doit pro,jeter dans I'avenir I'expansion souhaitée pour la ville, la
justifier, et construire ,en conséquence une structure urbaine adéquate.
itorr u..omplir une telle mission, la commission doit être précédée d'un
certain nombre de définitions, de- travaux, en un mot, d'une mise en place

d'élém,ents, sans lesquels elle ne pourrait ni fonctionner, ni aboutir.

1) Le nnrsE EN PLAcE

Des travaux préliminaires sont nécessaires pour centrer les problèmes

sur I'essentiel, à lavoir: I 'expansion future d'Ltne agglomération. Pour cela,
il faut résoudre quelques difficultés. Il faut définir une aire d'étude et

réaliser des premières études.

a) L'aire d'étude

La toi d'orientation foncière n'a pas déterminé dans I'espace son
domaine d'application: ville, agglomération... Elle précise ( communes ou
parties ou ensemble de communes ". Le décret du 28 mai 1969 n prescrit

un S.D.A.U. pour toute agglomération de plus de 10 000 habitants, ce qui

est le cas dl{rras. La cirôulaire du 4 décembre 1969 rt indique qu'il s'agit
de I'agglomération selon I'I.N.S.E.E., à laquelle il faut ajouter toute aire dont
les dirnensions correspondent à une croissance prévisible d'ici la fin du

29. Art.8 du 28 mat 7969, J.o.,  8 juin 1969.

30. Publié ar J.O., du 8 juin 1969.

31. Publiée at J.o., du 25 janvier 1970, p. 944.
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sièole. Des groupem,ents de communes peuvent témoigner de cette solida-
rité.

L'aire d'étude du schéma directeur d'Arras a été définie par I'arrêté
préfectora du 28 mai 1970 32. Elle comprend " les territoires des communes
d'Achicourt, Arras, Agny, Beaurains, Tilloy, Feuchy, Fampoux, Athies, Saint-
Laurent, Saint-Nicolas, Roclincourt, Ecurie, Sainte-Catherine, Anzin-Saint-
Aubin, Dainville, Duisans, Etrun, Marceuil, Mont Saint-Eloi, A.q, Agnez-
les-Duisans, Habarcq, Go,uves, Montenescourt, Noyelette, soit 25 commu-
nes. Ceci correspond à I'agglomération arrageo,ise selon I'I.N.S.E.E. en 1968,
à laquelle sont ajoutées les communes de Fampo'ux, Roclincourt, E,curie,
et les communes du syndicat intercommunal des vallées du Gy et de la
Scarpe. Une rectificatio,n intervient par I'arrêté préfectoral du 24 octo.
bre 1970 3a pour adjoindre Lattre-Saint-Quentin qui a été omise dans le pre-
mier arrêté. I1 faut remarquer que cette énumération n'indique pas
I'existence de ,groupements de communes. Il n'y est fait mention ni du
district, ni du syndicat intercommunal.

Le n:ortbre des communes est comparable à celui du S.D.A.U. de
Boulo,gne, mais il dépasse celui de Saint-Omer qui co,mpte quatorze
localités, mais n'atteint pas les soixante-sept communes du schéma direc-
teur de Béthune.

b) Les premières études

Les études concernant le schéma directeur proprement dit ont été
précédées par d'autres qui o,nt abouti à un rapport d'analyse intitulé
< Rapport d'analyse et premières co,nclusions > et à un rapp'ort sur la stra-
tégie de développe,ment cle l'agglornération. Ces travaux ont été mi,s en
chantier en décembre 7967, le premier a paru à la fin de décembre 1968, et
le second en juin 1969. IIs sont intéressants à un double titre,: ils donnent
de précieuses indication,s qls1t à la conjoncture arrageoise et des pre-
mières conclusions à tirer. Elle a été co'mmandée pour essayer de répondre à
ce double problème : n I'accélération de la consommation d'esp,ace, et le
phénomène automobile >. Il faut noter que I,e périmètre dit n d'investiga-
tion " est beaucoup plus large, tout en sachant qu'il sera réduit lors du
choix de la stratégie de développement de l'agglomération. Toutefois, il
n'englobe pas la totalité des vallées du Gy et de la Scarpe.

Ces études demandées à la fois par le district d'Arras, et le départe-
ment du Pas-de-Calais ont été confiée.s au Groupe d'Etudes et de Pro,gram.
mation, G.E.P. Co,mposé de techniciens, de diverses disciplines : ingénieurs,
architectes, urbanistes, sociologues, économistes, etc., la G.E.P. a effectué
les travaux, en se réservant la possibilité de faire appel, si le be,soin ,s'en
faisait sentir, à des consultants prirrés et à quelques membres de la commis-
sion de coordination. A côté de ce ( groupe permanent d'études ,, a étê
établi un < comité technique " présidé par le directeur de la Direction
départementale de I'Equipement. Comprenant les représentants des divers
services de I'Etat et du département, ce comité devait permettre la confron-
tation de,s points de vue d,es techniciens de tous horizons. Or ce comité
n'a iamais réellement fonctionné. Les problèmes et l 'état des travaux ont

32. Publié au Recueil des actes

33. Publiée au Recueil des actes

adminislratifs du Pas-de-Calais, de juin 1970.
administratifs du Pas-de-Calais, de novembre 1970.
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ensuite été soumis à une ( commission de coordination > po,litique placée
sous l'autorité du président du district, M. Guy Mollet et composée de
représentants des collectivités locales, d'organismes économiques, du dépar-
tément, de l'Etat.

Au sein de cette commission, on note la présence du président du
district, maire d'Arras, et du secrétaire général du district et du secrétaire
adjoint de la mairie d'Arras, de deux ou trois adjoints selon les réunions,
des Président et Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et
d'Industrie d'Arras et de quelques maires des communes du district. II
faut surtout noter que si cette u cornbinai'son,, n'a jamais eu de vie offi-
cielle, c'est pourtant à ce niveau qu'ont été discutés les pro;blèrnes et les
orientations. Des no'mbreuses rencontres et réunions entre techniciens du
G.E.P. et ces quelques membres de la n commission de coordination > sont
sorties les grandes, et petites, options qui commandent le futur schéma
directeur.

Ajoutons qu'en juin 1969 a été publié un rectificatif du rapport
d'analy,se et premièfes conclusions. Dans ce document, un rajustement
quant à la démographie est apporté, entraînant une révision de la possible
grandeur de la ville.

- I.es études pour le projet de S.D.A.U.

Les études du schéma directeur ont été commencées dès le début de
l'année 1969. Contrairement aux travaux pnécédents, le G.E.P. ne les a pas
assurées ; il a été lait appel à un cabinet d'études anglais, le Colin Bucha-
nan and partners. Celui-ci était déjà en relation avec la ville d'Arras
puisqu'il avait déjà exécutd, à sa demande, diverses études, dont une
concernait léclairage public des places v. Une équipe s'est installée, pour
un temps, à Arras, ,dans les locaux du G.E.P. Un rapport a été établi, traduit
en français et paru en juin 1970.

Ce rapport €st une æuvre de techniciens. Il's ont élaboré un projet de
schéma, avec I'aide du G.E.P. et en utili,sant les études précédentes. Ce
document comporte trois parties:

1) les perspectives de croissance

2) l'élaboration de la structure urbaine

3) le centre ville et les deux zones d'action.

Cette dernière section est une analyse approfondie mais sectorielle de
très vieux quartiers du centre à rénover et d'autres moins anciens à res-
trucLurer.

Le raisonnement des techniciens est basé sur le principe que I'agglo-
mération d'Arras croîtra par la création de nouveaux emplois. Ce dévelop-
pement permet de penser que Arras atteindra 120 000 habitants en 1985 et
180 000 à Ia fin du 'siècle. En conséquence la structure urbaine est à remo-
deler pour répondre aux nouveaux besoins. Le projet de schéma présente,
dans la deuxième partie, huit hypothèses 3s :

34. Comme le précise le Buttetin municipal d'Arras, numéro ler, trimestre 1971, et dont il
^ été fait mention dans la presse locale.

35. Cf. Colin Buchanan and Partners : Arras pour ilne politique d'expansîon et d'Aménage-
ment, jrin 1970, p. 78.



L'eæemple de l'élaboratzon d,u S.D.A.U. d'Arras. 197

Ces variantes ont été soumises à un jeu de critères tels que l'adapta-
bilité, I'utilisation optimale des terrains, ou encore I'impact sur I'environ-
nement. Ceci a permis ctre décanter le problème. Il s'agit d'études techni-
ques. Si apparemment, il ,en est ainsi, une petite phase du rapport s donne
de précieuses indi,cations, quant à notre propos :

< les deux p,lans 5 et 6 (variantes 5 et 6), que nous avons sélectionnés
à la suite de discus,sions qui ont eu lieu avec Ie maître d'æuvre, forment
la base du schéma directeur final u.

Le Cabinet a donc régulièrement rencontré les quetrques membres déjà
nommés de Ia o commission de coordinatio,n ,>, c'est-à-dire le présid,ent du
district, quelques vice-présidents du district, maires des communes, quel-
ques adjo,ints, le président de Ia chambre de commerce. Le fruit de ces
rencontres fréquenters n'est autre que le projet de schéma directeur, qui
est soumis à la commission locale. Le choix est acquis, Arra,s à la fin du
siècle aura le visage des variantes 5 et 6 mêlées.

En outre, le docum,ent propose un programme d'aménagement corres-
pondant aux diverses étapes du développ,e,ment démographique. Les objec-
tifs particulier,s étant :

1) obtenir une intégration rapide des constructions nouvelles à ce qui
existe déjà;

2) développer le réseau de ,circulation de te{le sorte qu'il n'entre pas
en co'nflit avec le réseau actuel. Seules les voies es'sentielles à chaqu,e
période seront construites, tout en s'as,surant de leur intégration
au réseau d',ensemble aux stades ultérieurs de la croissance;

3) assurer, à chaque stade, une bonne synchronisation, à la fois en ce
qui concerne la date et la localisation, de tous les équipements de
toute sorte.

Cette étude est soumise à Ia commission locale. Mais le premier arrêté
préfectoral, définissant I'aire et nommant cette co'mmission, inclut, comme
il a été démontré précédemment, les communes du syndicat intercommunal
des vallées du Gy et de la scarpe, so,it les communes en amont d'Arras.
Le G'E.P. du Pas-de-Calais se charso cles é,tudes concernant ,ces vallées. En
septernbre 7971, il publie ,rtr rapp-ort provisoire sur le schéma d'aménage-
ment des vallées du Gy et d-e la scarpe. Les principes 37 ret,enus sont :

1) préserver le site naturel et le paysage, atout principal de ces vallées,
mais aussi permettre le développement des secteurs d'habitation et
de zones d'activité ;

2) préserver les cours d'eau ,et les nappes d'eau ,souterraines ,sans pour
autant interdire l'utilisation des rivières pour les loisirs, ni la
création d'habitations dans ,les vallées ;

3) maintenir I'agriculture et l'élevage, tout en intro'duisant d'autres
activités et de nouvelles utilisations du sol, en particulier celles qui
,sont les mo,ins propres à I'agriculture ;

36. Cf. Colin Buchanan and partners,

37. Tels qu'ils sont indiqués dans le
vallées du Gy et de la Scaipe.

op. cité, p. 88.
rapport provisoire sur le schéma d'aménagement des
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4) protéger I'asp,ect ancien des vieux villages sans toutefois empêcher la
création de nouveaux quartiers ou hameaux;

5) faciliter les liaisons de chacun des villages de c,es vallées entre eux
et sur Arras ;

6) permettre aux citadins do jouir du spectacle et des activités de loisirs
qu'ils recherchent dans ces vallées vertes ( sans pour cela défigurer
la vallée et appo'rter une gêne aux habitants. "

A cela, Ie rapport proviso,ire ajoute la nécessité d'inclure les tracés du
train à grande vitesse (T.G.V.) et de I'autoroute Albis.

Notons .qu'Arras ne dispose d'aucun organisme d'études, contrairement
à d'aulres viiles du Pas-de-Calais. Un syndicat mixte pour Ia réalisation des
Etucles ci'aménagement et d'urbanisme (S.M.E.A.U.) existe à Boulogne, il a
travaillé au projet de S.D.A.U. de Ia ville. Calais et Saint-Omer possèdent un
ORETUR, qui ônt effectivement participé à l'élaboration de chacun des
S.D.A.U., .rotu-*"nt I'ORETUR audomaroise qui a réalisé de très fines études
sur I'agglomération de Saint-Omer et sur le rôle que celui'ci doit jouer.

D'ailleurÈ, le schéma régional s'en inspire sur certains points et retient
certaines expressions comme la ( zo'ne intermédiaire u'

Une base de discussion est établie. C'est à la commission dite ,lo'cale ou
mixte de participer à l'élaboratio'n du projet final du schéma directeur.

2) La nrssroN DE r,a coMMrssroN LocALE

Unir, pour une même mission, élus, fonctionnaires de différents ,services

de l'Etat, y associer des rep,résentants des principaux organismes, écono'
miques et professionnels et des personnes qualifiées, telle est la raison de

cette commission. L'instrument de travail est déjà prêt. De ces échanges de
vues, de ces discussions, que sortira-t-il ?

- I.a lormation d'e Ia commission lo'cale

L'article 8 du décret du 28 mai 1969 8 précise que " le préfet chargé
de conduire la pro,céclure constitue une commission "... Il n'a pas fallu mo'ins
de trois arrêtés pour que la co,mposition de la co,mmission locale d'Arras
soit définitirre. Le premier arrêté du 2ll mai 1970e énumère dans son article 3

alinéa 1, les représentants des co'llectivités publiques ;

- M. le Président du District urbain d'Arras, maire d'Arras ;

- MM. les Maires des communes susvisées ;

- MM. les Conseillers généraux des cantons d'Arras-Nord, d'Arras-sud,
de Beaumetz-les-Loges, d'Avesnes-le-Comte.

o Les communes susvisées u r,eprésentent les 25 communes concernées.
Il n'est pas indiqué si celles-ci appartiennent à quelque groupe. Tous les
maires sônt invités, avec une mention spéciale pour M' le Président du
District. maire d'Arras.

38. Paru au Lo., du 8 juin 1969.

39. Pubtié au Recueil des actes administratifs
Ia Voix du Nord, éd. Àrtois-Somme, numéro du 13

du Pas-de-Calais, de juin 1970, et paru dans
juin 1970.
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Ce premier arrêté est modifié cinq mois plus tard, soit le 24 octobre
19704{. L'article 3 al. l ajoute un nouvel élérnent. Les représentant,s des
collectivités publiques sont :

- le président du district, maire d'Arras ;
- les membres du Bureau du district;
- les maires des commune,s susvisées ;
- les conseillers généraux des cantons d'Arras-Nord, d'Arras-Sud, Beau-

metz-les-Loges, Avesnes-le-Comte.

Rappelons que le Bureau du district comprend: dix délégués de la ville
d'Arras et un délégué poLrr chaque autre commune du district. Selon ce
nouvel arrêté, le district est, aette fois-ci, p,artie p,renante. Toutes les
communes, y co.mpris celles du district, ,envoient leurs maires à la commis-
sion locale. Au total, certaines commLlnes ,cumutrent deux représentations, en
tant que coll,ectivité publique, et en tant que membre du district. un troi-
sième arrêté intervient, moins d'un an après, le 10 septembre 197141 sur la
proposition de M. l,e Sous-Préfet chargé de mission et de M. le Secrétaire
général. A I'article 3, alinéa 1, sont désignés comme membres de la commis-
sion locale du S.D.A.U. au titre de représ,entants des collectivités publiques :

- M. Ie Président du District urbain d'Arras, maire d'Arras ;
- MM. les Membres du Bureau du District urbain d'Arras ;
- MM. les Maires des communes suivantes :

Duisans
Etrun
Manceuil
Famporrx
Roclincourt

Ecurie
Acq
Agnez-les-Duisans
Habarcq
Gouves

Montenescourt
Noyelette
Lattre-Saint-Quentin
Mont-Saint-Eloi

- MM. les Conseillers généraux des cantons d'Arras-Nord, d'Arras-Sud,
de Beaumetz-les-Loges, d'Avesnes-le-Comte.

Dans ce cas, les communes du district ne sont plus, individuellemont,
mentionnées. Le district est représ,enté par le bureau, et non p,ar le conseil.
Il faut se sotrvenir que le principe de ce bureau est maintenir I'équilibre
entre la ville-centre et l'ensemble des autres communes, qui y ont toutes un
délégué. En somme, malgré le couvert du groupement de communes qu'est
le district, chaque collectivité co,nserve un èntiér droit de r,egard. Il en est
de même pour les localités en amont d'Arras, puisque le syndicat inter-
communal à vocation multiple des vallées du Gy et de la Scarpe n'est pas
nommé. Or, sur les vingt-cinq communes, trois seulement ne font partie
d'alrcun groupement.

on petrt remarquer que l'aire du s.D.A.u. définie dès le premier arrêté
en mai 1970 comporte les communes des vallées du Gy et de la Scarpe. or
le,s études entreprises ,sont pratiquement terminées à cette date puisque le
document o Arras, pour une politique d'expansion et d'aménagement > paraît

40. Publié au Recueil des actes

41. Paru au Recueil des actes
dans la presse locale, Nord.-Matin,
Àrtois-Somme, numéro du 12 octobre

administratifs du Pas-de-Calais, de novembre 1970.

administratifs du Pas-de-Calais, d'octobre 7971, et publié
numéro du 26-27 seotembre 7977 et Voix du Nord. éd.

1971.
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en juin 1970, nécessitant de nouveaux travaux pour ce cas particulier. Four-
quoi adjoindre ces communes ? Si l'introduction de ces vallées dans l'aire
du S.D.A.U. est techniquem,ent défendabl'e, la proximité et les relations
étroites, l'environnement, les passages du train à grande vitess,e T.G.V. et
de I'autoroute intéressent dire,ctement I'agglomération arrageoise, il semble
qu'il ne faille pas chercher là I'unique raison. L'autorité de tutelle a, sans
doute, voulu apporter un co,ntre-poids politique au groupe socialiste sous
la présiderrce de M. Guy Mollet, par la présence de communes, et do'nc do
maires moins marqués politiquement, 'et surtout du maire de Duisans,
M. Roger Poudonson, ,sénateur et membre du Centre Démocrate.

Aux travaux de la commission sont associés les représentants des orga-
nismes économiques, les présidents des Chambres de Co,mmerce et d'Indus-
trie, d'Agriculture, et des Métiers du Pas-de-Calais. Des perso'nnes qualifiées
peuvent, alrssi, v prendre part. Ce seront les u représentants de la Mission
Economique Régionale et de I'OREAM o. Si I'on compare avec les autres
S.D.A.U. du Pas-de-Calais et si l 'on excepte les représentants des Houillères,
cas particulier du Bassin Minier, les personnes qualifiées participant à
l'élaboration du S.D.A.U. correspondent au minimum recommandé par les
décrets ou circulaires. Des représentants des syndicats C.G.C., C.G.T., F.O.,
C.F.D.T., C.F.T.C. sont appelés à participer aux S.D.A.U. de Béthune, Bruay,
Boulogne, Saint-Omer, ainsi que le président du Comité d'Expansion Econo-
mique à Saint-Omer.

Mais il reste deux problèmes à régler. D'abord, celui de la présidence.
Il ,5'2gi1 là d'un point capital. La présidence, lors des deux premiers arrêtés
est ccrnfiée au préfet. Mais la circr-rlaire interministérielle du 11 mai I97I
relative aux schérras dinecteurs d'aménagement et d'urbanisme et aux sché-
mas de 'secteur a2 rappelle que la présidence de la Commission doit toujours
être confiée à un élu ". Aussi I'arrêté du 10 septembre 197I, qui se réfère à
cette circulaire, stipule à I'article 4 : o La commission locale sera présidée
par M. le Président du District urbain d'Arras, maire d'Arras. ,'

L'autre point capital est de ,savoir à qui sera confiée la fonction de rap-
porteur. Le directeur départemental de l'Equipement assure ce rôle.

- La m.ission de la co,mmission locale

Les problèmes de constitution réglés, la commission locale peut dès lors
commencer sa mission. Mais celle-ci ne débute vraiment qu'avec la réunion
du 9 octobre 197I, soit p,lus d'un an après la parution des études publiées
en juin 1970. Il est vrai que la formation de cette commission a été longue
à résoudre. Mais ceci ne veut pas dire qu'un " black-out ) complet ait été
exercé .sur ces études p'endant une année. Quelques membres ds la muni-
cipalité d'Arras ,sont restés en contact avec le G.E.P. ; ils ont émis des
réserves et même des propositions concernant le pro,jet du schéma directeur.
Il en est ainsi pour ce que I'on appelle la n déviation de la R.N. 39 >, et qui
aura quelques répercussions par la suite.

Le projet primitif prévoit une déviation de cette route, qui traverse
actuellement la ville occasionnant des difficultés de circulation. Cette dévia-
tion coupe les deux communes de I'est d'Arras et oblige Ia démo'lition

42. Publié a! J.o.,  du 28 mai 1971, p. 5.184.
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d'immeubles relativement récents. Après quelques réunions avec le G.E.P.,
M. Guy Mollet 'et quelques adjoints propo,sent une variante: la déviation
emprunt'erait une pe'tite route existante à travers la zone industrielle n" 4
avant d'infléchir pour passer la voie fe,rrée et rejoindre l'entrée nord de la
ville et les boulevards extéri,eurs. Sur la R.N. 39, un échangeur relierait
cette déviation avec la sortie sud d,e I'agglomération.

Cette solution est acceptée par le G.E.P. Quatre co,mmunes du sud du
district prés,entent un contre-pro,jet, une rocade po,ur éviter d,es pénétrantes
qui couperaient ces communes. Sous la pression d'Arras-centre, un compro-
mis sera accepté.

C'est donc plus d'un an ap,rès I'arrêté de constitution que ,la commis'sion
locale se réunit le 9 octobre 1971. On note à l'ordre du jour :

- un ,exposé de Monsieur le Directeur Départemental de I'Equipement
et de ses collaborateurs sur le S.D.A.U., les procédureis et le point
des  é tudes ;

- l-llt exprl5{ de Monsieur le Directeur de I'Agence financière de Bassin
sur le prc'jet de Livre B1anc sur les problèmes de I'eau en ,A.rtois-
Picar:clie.

Notons que, dans ce cas, la convocation précède la réunion de moins
de quinze jours. A la lettre de convocation, sont joints les docume,nts (rap-
port et cartes). Comment les o digérer > en si peu de temps ? Les élus n'ont
eu que le temps d'étudier les cartes, ce que leur repro'cheront les techniciens.
Or, cette première réunion va être le 'cadre d'une forte opposition venant
cles cornmnnes du syndicat intercommunal des vallées du Gy et de la Scarpe.
Celles-ci, directement concernées par le S.D.A.U. depuis un an, voient, dan,s
le schéma, deux principes contradictoires :

- les caractéristiques exceptionnelles de ces vallées (caractère rural et
zone de lois irs possible);

- le prol'et de deux énormes infrastructures : I'autoroute A I bis et le
train à grande vites,se T.G.V.

Le ,5fn21sur-maire de Duisans et président du Synclicat intercommunal
mène le débat et " développe en détail les inconvénients qui, selon lui, en
résulteraient pour ce site o. Le service de l,Equipement, par son directeur
et le G.E.P., met en balance ,ces inconvénients jugés ,par eux minimes
en face des immenses avantages pro,curés à I'agglomération arrageoise.
MM. Paré, directeur de l'Equipémen1, et Mollet tentent I'apaisement par la
possibilité de pousser vers l'ouest ces infrastructures. Mais les communes
du syndicat intercommunal des vallées du Gy et de la Scarp,e, lors de
nombreuses réunions, et notamment celle dt 29 octobre 1971, maintiennent
et explicitent leur refus. Pour elles, le rapport provisoire est une base do
discussion. s'ils acceptent les intentio,ns 

- 
generàtes du développement, il

n'en est absolument pas de même à propoJ clu tracé d.e I'autoroute A I bis
et du train à grande vitesse (T.G.V.).

Ces commune,s présentent un contre-p,rojet qui ferait passer le train à
grancle vitesse à I'est d'Arras, ce ,qui constituerait une grande économie de
terrains et de frais, pour rejo,indre I'autoroute A26 Calais-Reims au nord
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d'Arras. Le syndicat interco,mmunal maintient toujours sa position a3. C'est
d'ailleurs Ia raison pour laquelle les tracés AIbis et T.G.V.,sont fléchés sur
les cartes, montrant ainsi une intention et non un projet accepté.

A la suite de cela, la réunion de la commission locale est suspendue
pour avis. Ces avis, concernant le projet de S.D.A.U. doivent être formulés
par écrit dans le mois qui suit la première réunion et parvenir à la Direction
départementale de I'Equipement. Ces avis fo,rment la base de discussion
de la dernière réttnio,n du 28 janvier 1972. Les principaux points d'achop'
pement concernerrt, en fait, des difficultés de détail, des tracés routiers,
des emplacements d'espaces verts, de la définition de zones d'activités. Le
principe général n'est pas remis en cause. Même si, certains organisrnes
comme la Chambre de Commerco et d'Industrie ont pu mettre en doute le
raisonnement sur lequel ,est basé Ie projet de schéma directeur. La crois-
sance du nombre d'emplois ne se situera peut-être pas au niveau espéré,
d'autant que l'étude a été faite dans un champ clos, c'est-à-dire sans qu'il
soit entrevu la possibilité d'autres scenarii, comme la récession de la région
environnante 4. La commission locale adopt,e le projet de schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme. Dans l'avis final, elle u prend acte > du projet
présenté par le maire d'Arras qsant à la o déviation de la R.N. 39 n et
demande I'inscription des travaux au VI* Plan. Surtout, elle se contente de
formuler des réserves correspondant aux différents problèmes ,soulevés. Mais,
il ne s'agit que d'observations, de r.eco,mmandations avant I'étude du Plan
d'O,ccupation des Sols (P.O.S.) ou d'enregistrement pur et simple des désac-
cords, notamment celui du syndicat intercommunal des vallées du Gy et de
la Scarpe.

La commission locale s'est trouvée confrontée à un projet tout élaboré
et présenté comme techniquement bon. Aussi, s'es1.-elle trouvée réduite au
rôle d'enregistrement. La décision a été prise ailtreurs, par un petit groupe
de fonctionnaires et d'élus, sous la présidence de M. Guy Mollet. Et c'est ce
même groupe qui propose, qui accepte, qui négocie des compromis. De ce
fait, la participation, idée de base sur laquelle repose cette commission,
est restée au niveau de la défense ou de la revendication. La commis,sion
locale n'a rien remis fondamentalement en cause. Les quelques ob,servatio'ns
présentent un caractère inclividualiste. Chaque commune accepte I'ensemble
mais repou,sse les charges ou les inconvénients sur les communes voisines.
D'autr:'e part, il existe un sentiment de décalage entre la nature du schéma
directeur, étude prospective à long terme 1985 - 2010, et la perception qtt'en
ont la plupart des élus locaux. Ceux-ci y voient ce que sera le plan d'o'ccu-
pation des sols (P.O.S.) ou tout au moins un plan d'urbanisme, et donc
reculent ou contestent les ,contraintes inscrites sur une carte. Cette remarque
se vérifie nlus encore à l'étape suivante.

43. Position confortée par l'accord de M. Epinat, alors directeur départemental.de I'Agri-
culture. Maii aussl positioï contredite par I'accéptation des tracés au niveau régional.

44. Àinsi, les communes pré-urbaines ont été considérées comme suivant. proportionnellement
t'"*pu"iiôn 

-'a" - 
t agÈioÀeràtion urrag"oise, alors qu'il - est . loin .d'être évident qu'une ..telle

é*pâniio" se réalisïou-2i.r" r" ièâlir"..'Puisque 
^privées 

de.toutes res_sources, mais.obligées
àË;;aî"ip;têà", et""triôlté, ussuitirr"ment, etc.i.; cèlles-ci périssent ou devien_ngnt.par I'arrivée
musrirrè 

^des 'citâdins, 
d'imm"nr"s dortoiri sans aucune vie. or, une. qossibilité .:'ouvrait, à

la région arrageoise, puisqu'elle est contrainte de n'établir aucune .ind 'strie polluante. Au
Iieu cl'e vouloir"tout 

'co'ncenirer 
dans les zones industrielles d'Àrras, n'aurait-on pas pu penser

à essaimer de petites industrieb légères, ce qui aurait eu un double effet :
- ressusciter ces communes ;
- déconeestionner Àrras-Centre,
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La seco,nde étape consiste en une soumission du projet de schéma direc-
teur à " la délibération des conseils municipaux des co'tnrnunes intéressées
ou aux organes délibérants des établissements groupant lesdites commurres. >
Cette participation se joue sur deux plans tc-rut à fait difiérents : d'une part
I'information des populations concernées par ce que sera demain leur ville,
et d'autre part, la co'nsultation pour arris des conseils municipaux, élus
directement par celles-ci, et chargées de gérer les affaires de la commune.

l) L'information des po'pulations

Si jusqu'ici, la discussion est restée au niveau des techniciens et des
élus, plus particulièrement des Maires, elle devrait intéresser maintenant
les habitants. Le décret du 28 r;rrai 1969 (a\ précise à I'article 10 : u elle
(la comrnission locale) organise, en accord ?tvec les collectivités locales,
l' informatio,n des populations intéressées.,

Malgré cette disposition, la commission locale ne s'est livrée à aucun
travail d'information auprès des habitants. D'ailleurs la presse locale ne
fait aucune mention de ses réunions, si ce n'est pour des références lors
d'articles rapportant oes entretiens a';ec les Maires des communes avoisi-
narrtes. Quant aux techniciens, ils se sont refusés selon leur expression,
u à faire de la technocratis,, c'est-à-dire à aller directement vers les habi-
tants sans l'intermédiaire des élus. ,C'est ainsi que la Direction Départemen-
tale de I'Equipement et le G.E,P. n'ont pas suscité de réunions, mais ont
répondu à toutes les demandes, et pour ne citer que quelques exemples dont
la presse a fait mention, à la jeune Chambre Economique, à I'U.F.C.S.46,
Union Féminine, Civique et Sociale, au Rotary-Club a7.

On peut cependant noter deux réunions à l'Hôtel de Ville, toutes les
deux bâties sur le nnême principe, invitation par lettre individuelle en
décembre 1969, à toutes personnes susceptibles d'être intéressées : notaires,
syndicats, associations, industriels, commerçants, et par la presse po,ur tous.
Lors de la première assemblée, qui ne portait pas, à vrai dire, sur le projet
de S.D.A.U., mais sur les premières études, on note la présence de trois cents
à quatre cents personnes (sur 60 000 habitants), des questions ont été posées,
mais il ne s'est pas étabti de véritable débat. Ceci a été encore plus vrai
lors d'une réunion publique sur le projet de S.D.A.U., oir le succès a é.té
moinclre encore et où des questions (surtout de la part des notaires) ont
été soulevées sans qu'une discussion puisse naître. Peut-être faut-il accuser
un vocabulaire technique, que,lque peu ésotérique.

On peut dire, ,sans crainte, que la très grande majorité des Arrageois
ignore l'existence et donc le co,ntenu du futui schérna directeur d'aménase-
ment et d'urbanisme.

une commune du district, touchée directement par le projet a décidé de
consulter la population par le biais de la procédure classique de l'enquête
publique. Le projet de S.D.A.U. prévoyait, en effet le passage, dans le centre
de TilloyJes-Mofflaines, d'une voie express destinée à relier à I'Est d'Arras

45. Paru au J.o., du 8 juin 1969.
46. Mention dans la Voix du Nord, éd. Artois-Somme, numéro
47. Et devant l'association Artois 2 000, créée le 2 septembre 1972,

du 14 mai 1971.

le 23 juir 1973.



204 Bernadette POULAIN.

les deux routes nationales R.N. 39 vers Cambrai et R.N. 37 vers Bapaume
et Paris. La muni,cipalité a ouvert alors une enquête afin de connaître
I'opinion des habitants. Cependant Ia majorité des habitants se sont déclarés
favorables au projet et le conseil municipal, Iors de sa réunion du 6 juin
1972 a accepté le projet, tout en émettant certaines réserves.

Le moyen de I'enquête pubiique, choisi était néanmoins peu favorable
à une véritable participation. Outre les problèmes matériels d'information,
I'enquête présente de graves inconvénients psychologiques. En effet, elle
intervient pour défendre les droits des particuliers, et c'est bien ainsi que
la population l'a ressenti. A r'épo,ndu à l'appel moins d'un quart des habi
tants de Tilioy, quart correspondant aux familles les plus directement
concernées. Il s'agit 1à plus d'un esprit de défense que de véritable partici-
pation ou de concertation. Les familles se sont déterminées en fonction
de ce qu'elles jugent être leur intérêt propre. De plus, beaucoup se sont
résignés parce qu'ils ont cru le fait accompli, et qu'en conséquence, l'action
engagée par la municipalité ne ménerait à rien, d'autant qu'il avait été dit
que les travaux pourraient commencer à la fin de l'année 1972.

2) La consultation des co'llecti,tités locales.

Emanation de cette population, les conseils municipaux sont appelés
à donner leur avis. La loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 4e
indique à I'article 12 qlue les schémas directeurs ( sont approuvés après
délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les
organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est
réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois o. L'article 13
du décret du 28 rnai 1969 so stipule:

o Le projet de schéma directeur, éveniuellement modifié pour tenir
compte des avis des services consultés en application de l'article précédent
(consultation des services publics non représentés au sein de la commission
locale) est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux
des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements
groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme o ;

o Le conseil municipal ou I'organe délibérant se prononce dans un
délai de trois mo,is ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci
doit être expressément formulée dans Ia délibération >.

A la consultation des consei.ls municipaux, il existe donc un préalable.
Il consiste en un complément du dossier par I'apport des avis nouveaux
des services publics jusqu'ici non interrogés. L'avis final de la commis-
sion locale date du 28 janvier 1972. En avrll 1972, paraît le rapport sur le
schéma d'aménagement des vallées du Gy et de la Scarpe. Ces nouveaux
éléments sont joints au projet de S.D.A.U. et envoyé's pour avis aux
services publics le 25 avril 1.972. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois.
Dix-sept services sont saisis, trois restent silencieux. Les réponses confron-
tées font l 'dtrjet d'un additif au rapport justificatif du S.D.A.U. d'Arras,
en date du 3 août 1972- Le dossier ainsi formé est envoyé par la Directio,n
Départementale de l'Equipement au cours de ce même mois, au préfet,
lequel le soumet aux collectivités locales le 2l aa:ût 1972.

49. J.o.,  3 janvier 1968, p. 3.

50. J.o.,  E juin 1969.
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Il ne faudrait pas croire que rien ne se soit passé au niveau des
collectivités locales pendant ce laps de temps. L'enquête publique à Tiltoy-
les-Mofflaines, I'agitation à Saint.Laurent-Blangy à propos de la " déviation
R.N. 39 n, agitation qui se manifeste par Ia constitution de groupements
de défense, des affiches, et le désir d'une rencontre publique avec la
municipalité sl, le maintien de la position, quant aux tracés des grandes
infrastructures, des co'mmunes du syndicat intercommunal des vallées du
Gy et de la Scarpe montrent une .eitain" prise de conscience.

Mais l'élément fort de cette phase est la oonsultation des conseils muni-
cipaux. Dans l'agglomération arrageo,ise, vingt-six assembtrées sont appelées
à se prononcer. Le préfet a donc envoyé un dossier au district, la loi men-
tionns: ( groupement de communes >, et à chacune des communes hors
district. Pour ouvrir la discussion et mettre les conseils municipaux à même
de donner un avis compétent, le G.E.P., par une ,lettre à chaque maire,
déclare se tenir à la disposition pour des réunions d'explication et d'infor-
mation. Cette missive rappelle quelques points essentiels.

o Les propositions du S.D.A.U. effraient à tort certains élus, il faut
donc bien préciser les limites de ce do,cument beaucoup plus destiné à
orienter le développement à long terme de I'agglomération qu'à donner
avec précision les limites et les tracés. >

Au fond, la lettre a plutôt une intention sécurisante. Tout tracé n'est
qu'indicatif, pour certains équipements, 7a réalisation n'aura lieu que
dans vingt ou trente ans, et Ia réserve de certains terrains, même dans ie
plan d'occupation des sols, ne veut pas clire emprise immédiate. Tout ceci
est résumé dans cette phase :

" ceci montre bien qu'il n'y a pas à s'effrayer de projets souvent fort
lointains ; notre seul but est d'être prévoyant (on nous reprochera sinon
le co'ntraire dans quelques années).

Quelques communes demandent aux techniciens de venir leur expliquer
leur plan. Ainsi quatre communes du 'sud d'Arras, Beaurains, Agn51 Dain-
ville, Achico,urt, se groupent po.ur les entendre. Cette réunion est une 

-réunion

d'information et d'explication, au contraire de celle qui a eu lieu à Saint-
Laurent-Blangy. En effet, à cette dernière, la population a été invitée, et les
techniciens du G.E.P. venus discuter du choix de la u déviation de la
R.N. 39 )) avec le conseil municipal, ont vu la réunion tourner très rapidement
en assemblée houleuse sans que quelque chose de précis o,u de décisif puisse
en sortir s2.

- La consultation au niveau de I'agglomération arrageoise.

Le préfet a envoyé le dossier au district, selon les textes qui précisent:
( aux organes délibérants des établissements groupant lesdites communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme r. Mais .au .niveau du district
d',A.rras, un problème va se poser, mettant d'ailleurs en question I'existence
de I'agglomération et la réalité d'une discussion ou d'une prise de décisio,n

205

51. Evénements dont la presse locale fait mention dans la Voix du Nord, éd. Àrtois-Somme,
du 29 juillet 1972.

- 5?. Dailleurs, l'atmosphère est tendue puisque le maire avait refusé la publication de
l'arrêté .préfectoral autoiisant la pénétratiori aa-ns les propriétés privées des âgents chargés
des études en vue de l'établissemènt de l'avant-projet s-om^maire :'refus motivé 

-par 
l'abseice

de concertation au niveau du S.D.À.U. non encore- soûmis à l'approbation du consèil municipal.
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par elle. En effet, certaines co'mmunes du district contestent la compétence
en matière d'urbanisme du district d'Arras dont elles sont membres. Elles
n'entendent pas que ce soit le conseil de district qui les engage en lieu et
place par un plan d'aménagement qu'elles n'auraient pas elles-mêmes
approuvé. Elles réclament donc la consultation de lettrs conseils municipaux.

Devant cet état de choses, le président du district, en vertu des prin-
cipes de volontariat à l'intérieur du groupement et de liberté municipale
par lui professés, demande au préfet I'envoi des do'cuments à chacune des
communes du district, non seulement pour informatio'n, mais surtout pour
avis. Il a,joute qu'une prolongation d'un mois clu délai serait nécessaire.

La Préfecture, après en avoir ré1ér'é à la Directio,n Départementale de
I'Equipement et au G.E.F., donne satisfaction à ces communes le 23 octobre
1972, et consent au mois supplémentaire. Ceci donne au total quatre mois
de réflexion. Le délai normal partant le 21 août 1972, le 31 décembre est
considéré comme la date d'expiration.

Or, si l'o'n examine attentivement les statuts du district, iI semble bien
que l'urbanisme soit une de ses compétences, malgré I'absence du terme
lui-même. I-'article 4 de l'arrêté préfectoral de constitution du district urbain
d'Arras du 1'"' c1écembre 1965 précise: ( le district a pour objet :

- de promouvoir les travaux et opérations susceptibles de favoriser
le développement économique, culturel et social de ,son secteur d'activité et
en particulir d'assurer : l'étude, 'la création et l'équipement, en accord avec
la commune sur le territoire sur laquelle on opérera : de zones d'habi-
tation, de zones d'emploi, de zones industrielles, I'expansion écono,mique... o
C'est au fond le principe des schémas directeurs d'aménagement et d'ur-
banisme.

Mais les communes n'ont pas adrnis l'utilisation de leur territoire au
profit de l'agglomération sans avoir à do,nner leur accord. Chacune de ses
petites communes (la plus peuplée comporte à peine 6 000 habitants), a vu
le problème sous l'angle des fi.nances et de ses intérêts. Et là, on retrouve
les principaux points d'achoppement, qui se sont déjà révéIés, et sur lesquels
a porté presque uniquement la décision : tracés routiers, zones industrielles,
zones vertes. Selon ces co,llectivités locales, ces routes, ces zones vertes
représentent des charges très lourdes, dont, d'ailleurs, elles ne tirero'nt pas
grand bénéfice puisqu'ils so,nt conçus au profi.t d'Arras. L'utilisation de la
plupart des voies ro,utières principales ne leur est même pas permise. Les
espaces verts outre les frais qu'ils entraînent, sont des terrains dé'finitive-
ment o gelés o, puisqu'il n'y a plus de construction possible. Par contre,
la source de revenus que sont les zones industrielles, leur est ou accordée
avec parcimonie ou refusée. Tel est le cas de la commune de Beaurains qui
est privée d'une telle zone, mais qui maintient toujours sa volonté d'établir
une zone d'emplois ou zone d'activité.

Les collectivités locales se sont donc montrées très jalouses de leurs
compétences. De plus, les maires et les conseillers municipaux ne se sentent
pas compétents pour décider pour une période de cinquante ans à venir.
L'expression de " S.D.A.U., éléphant dans un magasin de porcelaine o,
employée par l'un des édiles, explique certaines réactions.

Toutes ces intentio,ns plus ou moins dévoilées se retrouvent dans les
avis de ces conseils rnunicipaux. Dans I'ensemble, ils se déclarent favorables
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au plan général, mais tous pensent qu'il est trop technocratique,s3 et qu'il
ne tient compte ni des modifications de structures, ni des nuisances 54
Dans ces conditions, ils émettent des réserves, quant à ce qui les concerne
directement. Ainsi, selon eux, la sécurité sur les voies qui traversent leurs
commlrnes n'est pas suffisamment assur'ée, certa.ins tracés routiers sont
discutables. un conseil municipal, solidaire de son président, exprime un
vote dé'favorable. Il estime que la concertation n'a pas existé et que les
études ont été menées sans qu'il ait pu y participer, ou à tout le moins être
informé. Le motif de ce refus se situe plutôt dans un problème routier
particulier à la commune que dans la critique générale du projet cle schéma
directeur. Pour la plupart des communes, il est sous-entendu plus ou mo,ins
explicitement que leur accord vaut sur le principe, mais qu'un no,uvel accord
sera nécessaire lors de la délimitation pr'écise sur le terrain. De cela, il
résulte que le plan d'occupation des sols (rp.O.S.) revêt une plus grande
rmpo'rtance encore et qu'il devra être r.éalisé le plus rapidement possible,
arzec leurs concours bien entendu.

Le conseil municipal d'Arras a le même raisonnement. ll émet, le 2 novem-
bre 1972, un avis favorable, appro,uvant à l'unanimité le projet de S.D.A.U.
Il aioute quelques réserves qui se révèlent être identiques à celles de Ia
commission locale, et quelques observations relatives aux problèmes posés
dans le district.

Bien que la compétence du district en matière d'urbanisme est niée,
il n'en reste pas mo'ins que le Conseil du District se réunit le 11 décembre
1972, et donne, à son tour, un avis. En fait, le district reprend à son compte
I'avis final de la commission locale et formule quelques observations qui
*sont le résumé fidèle des avis des différentes communes associées.

- La consultation des communes hors district.

Toutes les communes, sans distinction d'appartenance à un syndicat à
vocation multiple ou non, sont appelées à approuver ou désapprouver le
proj'et de schéma directeur. Sur les quatorze communes, sept n'ont pas
répondu au 31 décembre 1972, c'est-à-dire dans le délai qui leur a été imparti.
Pourquoi cette désaffection ? Il semble que ces conseils municipaux aussi
ne se sont sentis concernés que dans la mesure oir le projet de schéma
directeur touche directement leurs intérêts. Ainsi les co,mmunes, à travers
le territoire desguelles I'autoroute A 1 bis et le train à grande vitesse doivent
pa.sser, se prononcent favorablement à l'ensemble du projet, mais refusent
ces deux infrastructures. De même, la commllne, la plus à I'est d'Arras
dans l'aire d'étude du S.D.A.U., Fampoux, regrette que I'on se soit plus
préoccupé des communes amont que des communes aval, mais les premières
sont regroupées dans un syndicat intercommunal au contraire des secondes.
Elles ont nourtant Je même capital d'environnement to,uristique. Et le terri-
toire de Fampoux sera aussi coupé par le train à grancle ïitesse, section
Paris-I-ille. I-a petite commune de Roclincourt, au Nord d'Arras, qui ne se
trourre confrontée à aucun des problèmes jusqu'ici aperçus, si ce n'est le
risque fort lointain et hypothétique d'être coincée entre une zone indus-
trielle installée le long de l'autoroute Calais-Reims et Arras, se déclare

53. A cela, iI faut ajouter qu'aucune

54. A t i t re d 'exemple,  on peut  c i ter
à qui l'on faisait remarquer que la
tracés, face au Centre Hospitalier.

étude financière n'a été entreprise pour fixer les coûts.

la réaction de colère contenue de certains techniciens
liaison ouest R.N. 37-R.N. 39 aboutissait. selon leurs
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favorable au projet, mais souhaite ,que son caractère rural soit respecté et
rnaintenu.

En résumé, Ies problèmes soulevés ne sont en rien une remise en ques-

tion fonclamentale du projet de schéma. Les avis ne révèlent que des reven-
dications ou des conteitations tout à fait partielles. Les conseils municipaux
élus par les habitants, et donc mandatés par eux, ont sans doute regardé le

document qui leur est soumis dans lbptique de leur mission qui est {e
défendre au mieux les intérêts de la commune et de ia population qui y vit,

alors que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme n'est qu'une

étude frospective et générale, à moyen et long terme, de I'expansion cl'une
agglomération.

Le dossier du projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
d'Arras est clos. Ii reste une dernière étape: I'approbation Par le Préfet de

région. Mais plusieurs remarques sur la phase d'élaboratlon sont à faire.
L'idée de la loi d'orientation foncière est d'introduire Ia participation. Cepen-
dant à Arras, si les formes Sont respectées, ce n'est pas au niveau de Ia
commission locale que s'est défini le projet de schéma, la décision a été
prise ailleurs. Celle-èi provient d'un petit groupe informel et tout à fait
ôffi.ien*, composé de quelques élus et de quelques techniciens de Ia direc-
tion départementale de l'équipement et du G.E.P. plus particulièrement.
Et Ie piojet de S.D.A.U. d'Arras est définitif, à quelques détails près, quand

il lui est soumis. La discussion se borne à des problèmes ponctuels et 'sec'
toriels, sans que le débat ne s'élève au niveau du plan d'ensemble et bien
que certains éléments aient eu connaissance cl'analyses de ces documents
d'urbanisme, ce qui aurait pu permettre une participation plus active. Les
Conseils Municipaux, quant à eux, n'ont pas à décider, mais à donner un
avis. Si certains ont totalement omis d'émettre un vote, d'autres ont démon-
tré qr,re l'agglomération arrageo,ise figurée par le district est loin d'être
une réalité dynamique. Il n'en reste pas moins vrai que la confrontation
obligée des techniciens et des élus a permis aux uns de connaître les
préoccupations empiriques et terre à terÈ des autres, et aux autres d'appré-
cier la difficulté de définir un plan d'ensemble et à longue échéance. Cette
information et cette pédagogie réciproque pourraient marquer le début de
nouvelles relations. vers une véritable concertation.



L'eæemple d,e I'éInboratton du S.D.A.U. d'Arras. 209

III. - LES RESULT,ATTS

A) LE CONTENU DU PROJET DE ,S.D.A.U.

La décision est prise: Arras sera une agglomération de 180000 habitants
I flgree du vingt et unième siècle. Le projet 55 donne un cadre stratégique
à l'intérieur duquel la ville puisse se dêvetopper et évoluer dans les tiente
ou quarante années à venir, une étude plus élaborée de 7a zone centrale et
des parties de I'agglomération où I'on s'altencl à un dévelo,ppement de grancle
envergure à court terme. Il comprend trois parties :

1) n Les perspectives de croissance > ;

2) "L'élaboration de la structure urbainer;

3) n Le centre-ville et les zones d'actio,n r.

l) < Les perspectives de croissAttce,,

Par ces terrnes, il faut entendre à la fois les prévisions de cro,issance
de l'emploi obtenue en favorisant l'implantation d'industries nouvelles, ce
qui augmenterait ainsi la population, en attirant des immigrants, et la possi-
bilité de trouver suffisamment d"espaces, sans contraintes physiques pour
accueillir une expansion urbaine substantielle.

- Le problème de I'emploi.

L'agglomération d Ârras est supposée en expansion non seulement pos-
sible mais logique. ,Par le jeu de I'accroissemênt naturel, Arras atteindra
quatre'vingt-cinq mille habitants en 1985 et cent six mille vers 2010. Ces
chiffres ne pourront être dépassés que dans la mesure où des emplois nou-
veaux seront créés. Ceux-ci proviendraient cl'un développement industriel
de la ville, et de I'augmentation du nombre cles emplôis dans le Bassin
minier, qui entraînerait de nouveaux résidents à Arras. La population totale
arrageoise serait alors de cent trente mille en 1985 et cent quatre-vingt mille
en 2010.

Le taux d'activité choisi étant de 42o/o en 19g5 et 40o/o en20la,b popu-
lation active rési'dente sera de cinquante-cinq mille en 1985 et de soiiante-
douze mille en 2010. Certains travaillero,nt à I'extérieur mais résideront en
ville et vice-versa, mais ces flots considérés comme égaux en 19g5, et la
migration plus importante en 2010. Àinsi la demande totale d'emplois à
Arras serait de cinquante-cinq mille en 1985 et soixante-dix-sep,t mille Ën 2010.

Cette population active viendrait d'abo,rd grossir les rangs d.es secteurs
tertiaires et du bâtiment. La situation de I'industrie de tranlformation est
supposée demeurer inchangée dans les entreprises existantes, l'extension de
celle-ci est considérée comme industrie nouvelle. Ceci donnerait au total
quarante-huit mille emplois en 1985 et soixante-cinq mille en 2010. Il faudra
créer sept mille emplois d'ici 1985, soit quatre cents par an. par la suite
l'expansion des nombreuses industries nouvelles devrait pourvoir à i;
demande d'emploi ultérieure jusqu'en 2010.

. 55. D'après Colin Buchanan and Partners, G.E.P. Àrras : Arras, pour une politique d'expan-
sion et d'aménagement, juin 1970.
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Les nouveaux emplois proviendront de la possibilité d'extension des
subventions jusque-là accordées au seul Bassin minier, et de I'aménagement
physique et économique de la zone urbaine centrale.

La croissance d'À.rras ainsi assurée ne rencontre pas d'autres obstacles,
Ies capacités d'eau, de gaz et d'électricité et des autres services publics pou-
vant être sans problème augmentées. La situation privilégiée et la proximité
des grands axes routiers ou ferroviaires ne peut que faciliter cette expansion
aussi bien à I'intérieur de la zone urbaine centrale qu'aux échelons régio-
naux et natio,naux. De plus, Arras possède une vallée et un environnement
très préservés qui ont de grandes valeurs récréatives et qui ne peuvent que
favoriser cette expansion.

Les principales utilisations du sol :

L'industrie.

La superficie jugée nécessaire pour les nouveaux aménagements vers
2010 a été évaluée à deux mille deux cent cinquante hectares. Plus de la
moitié sera réservée aux sites d'habitations. Quatre cents hectares seront
confi.és à I'Education nationale et plus de quatre cents autres seront consi-
dérés cornme espaces verts. Quant aux industries à créer totalement ou à
I'extension des entreprises existantes, deux cent quar'ante hectareS Sont
estimés suffisants, Soit un hectare en moyenne pour cinquante O'uvriers. Ce
principe est maintenu lors de llélaboration de la structure urbaine. Toutefois
les types d'industrie ne so,nt pas prévus. Pour les emplacements, on main-
tient et agrandit la zone industrielle no 4, on disperse les autres pour éviter
la concentration et les encombrements s.

Les centres.

Le plan prévoit une hiérarchie de centres commerciaux : le centre-ville
qui existe déjà mais qui est à restructurer et à rénover, les centres secon-
daires et les centres des quartiers.

I-es logentents.

Deux points importants sont à noter : d'une part la nécessité est. esti-
mée à trente-neuf mille cinq cents logements à construire d'ici 2010, pour
que la population passe à cent quatre-vingt mille à cette date, et d'autre
part, la réhabilitation et la rénovation d'habitations existantes, peu anciennes,
mais qui manquent du confort aujourd'hui iugé minimum. Le centre-ville
et deux zones d'actions sont, à ce sujet, étudiées dans la troisième partie
du projet.

Les loisirs.

Les besoins de terrains destinés aux loisirs ont été hiérarchisés, espaces
verts de quartier qui ont été comptés dans la superficie des terrains destinés
aux logements, espaces verts urbains prévus sur la base de do'uze cents
mètres carrés par millier d'habitants, et enfi.n, espaces verts naturels esti-
més sur le chiffre de deux mille cinq cents mètres carrés par millier d'habi-
tants, ces derniers comprennent les espaces verts entourant la ville avec les
vallées du Gy et de la Scarpe. Mais leurs emplacements doivent être consi-
dérés comme indicatifs.

56. Pourquoi, alors,
qu'Àrras est contrainte

n,avoir pas vivifier les communes rurales qui s'a_sphyxient, d'autant

e 
"e 

pai voir s'installer des industries lourdes polluantes'
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Le réseau routier.

A son sujet, beauco'up de problèmes ont été soulevés. Mais ici aussi, un
système hiérarchisé de voies routières est prévu. Elles répondent aux divers
services demandés :

- vo,ies primaires qui relient les principaux centres d,activité;
- voies secondaires qui répartissent le trafic à I'intérieur des zones ;
- voies locales.

Il est à noter que ce réseau couvre la totalité de la zone de recherche.
Trois vo'ies primaires sont décidées, suivant un axe général Est-Ouest. La
plus au Nord existe déjà mais elle serait à anrénager, c'est-à.dire à élargir à
quatre voies. La vo,ie centrale relierait les deux zo,nes industrielles 1 et 4 en
passant par 'le centre-ville, dans un premier temps, et par la suite elle
relierait aussi I'autoroute A. 1 et I'autoroute A. I bis qui passeront de chaque
côté de la ville. Au Sud une voie entièrement nouvelle serait ,créée, une
ligne al'lant de Dainville à Beaurains. Les voies secondaires sont, au contraire,
orientées Nord,Sud. ,Elles feront Ia liaison entre les axes primaires. il-a
plus à l'ouest suit le tracé réservé au contournement ouest de la ville.

Entre celle-ci et le centre ville, une autre voie seco'ndaire relierait
l'aménagement o'uest de la ville existant à l'aménagement proposé autour de
la Citadelle. Celle-ci devra respecter au maximum f intégrité du patrimoine
du Centre Hospitalier et exclure toute emprise sur les bâtiments existants.
De l'autre côté du centre-ville, une vo'ie secondaire est prévue sur le tracé
de la route c,'D.60, entre Beaurains et Tilloy-les-Mofflaines, projet de voie
qui a provoqué quelques remous que nous avons observés. La plus à I'est
49 9"t vgies empruntera le contournement est, à condition que ne soit pas
déplacé le débouché Sud de celui-ci.

2) L'élaboration de la structure urbaine.

Comme il a déjà été dit,les élus ont refusé une modification rad.icale
des structures existantes. La ville ne changera pas fondamentalement d'as-
pect. L'industrie dispose des mêmes emplacements. La zone industrielle n. 4
à I'est comprend cent soixante hectares et a cinquante autres réservés. A
Dainviile, aux cinquante hectares sont ajoutés cinquante autres. Achicourt
compte ainsi trente hectares s7. Les centres so,nt évidemment en premier
lieu l'e centre-ville. Pour répondre au principe d'équilibre de I'agglomération,
deux centres secondaires de dix hectaès seiont implantés à I'esièt à I'ouest.
Les espaces verts sont situés dans les vallées de la bcarpe et de ses affluents,
ce qui constituera une sorte de parc naturel de formè linéaire. En amonr,
les vallées seront aménagées en fonction de leur vocation essentiellement
touristique. A l'intérieur du tissu urbain, on transformera le futur ancien
port- Il faut rappeler que toutes ies communes ont demandé que les
emplacements so,ient indicatifs. En aval, le parc rejoindrait les mâres et
les étangs qui entourent les communes d'Athiei et de Fampoux. A ce propos,
la chambre de commerce reco,mmande la sauvegarde du caractèrè sêmi
rural de ces endroits.

La deuxième partie du rapport se termine sur: un programme en trois
temps : 1975, 1985, 2010. Les deux premières phases connaîtraient le même

57. Rappelons que la commune de Beaurains s,est vue refuser une zone
artisans. et les petites et moyennes entreprises pourraient s'installer. Le
d'emplois est toujo-urs _employé, à l'exclusion de ôelui de zone industrielle
une rndustrie plus lourde.

d'emplois, où les
terme de zone
qui sous-entend
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processus, c'est.à-dire des zones aménagées à I'est au rythme de l'accroisse-
ment de la zo,ne industrielle n" 4, avec quelques constructions à l''ouest'
La troisième phase serait consacrée au no,rd et au sud de Ia ville.

3) Le centre-ville et les zones d'artion.

- Le centre-ville.

Le principe même d.u projet de schéma directeur consiste en une hiérar-

chie dei ."rrùes, avec au iommet de la pyramide ce qu'il est convenu d'ap-
peler Ie centre-ville. Il s'agit, en grande partie, d'une.analyse approfondie
àu centre-ville actuel, des possibilités et des besoins. Plusieurs hypothèses
ont été élaborées. Celle, qui est retenue, a pour principes essentiels:

intensification des utilisations commerciales dans I'hypercentre et

une expansion de I'activité commerciale au nord;
- une ceinture de bureaux autour de Ia principale zone commerciale;

- maintien des zones d'habitation existantes, notamment de Ia plus

grande partie du quartier Méaulens'Saint-Géry;
- récupération des terrains militaires dont les utilisations seront déter-

minées ar, lur et à mesure de I'apparition des besoins. La préférence ira à

Ia construction d'édifices publics-,- de logements, d'établissements d'ensei-

gnement, et d'espaces verts s ;
- mise en valeur des espaces verts existants, notamment ceux qui

entourent la prison (qui devrait sûrement être déplacée à plus ou moins

brève échéancè) et ceux qui voisinent la darse de la Scarpe;

- aménagement de la zone autour de la darse de la Scarpe à usage

commercial avec hôtels, cafés, bureaux et lo'gements ;
- aménagement en différents endroits d'aires de stationnement;

- consécration de la totalité du Palais Saint-Vaast (ancien évêché joux-

tant la Cathédrale) à des usages publics permettant I'extension du musée

et de la bibliothèque.

Pour le centre-ville aussi, une programmation a étê établie.

- Deux zones d'action.

En effet, le projet propose qu'une fois le schéma d'ensemble terminé, des

plans plus 
'detâiiles 

ùi"nt effôctués pour cleux quartiers de la ville. Ces

quartiers sont appelés < zones d'action ) par'ce _qu'ils- sont ou vétustes et

À".ruçurrt ruine, 
-o.r 

A" constmction provisoire. Pour le quartier Méaulens-

Saint-"Géry, gne réhabilitation est pro'posée plutôt qtt'une rénovation, à cause

des coûts et d'obstacles psychologiques. Une première étude d'ensemble est

incluse dans le projet de-sèhéma directeur. Par contre, un schéma de struc-

ture possible de rénovation est pro'posé pour Ie quartier des cités Ronville

et des Cheminots parce que, outie lés problèmes particuliers, il sera enserré
par la construction de deux voies primaires.

Le visage à venir de I'agglomération arrageoise-prend forme. Mais il

ne s'agit 
"ttéo." 

que de prévisiôns et de propositions. Et Ie projet de schéma

directéur d'aménâgement et d'urbanisme n'entraîne pas directement quelque

action.

58. 5,5 hectares ont
à devenir un espace
ler décembre 1971).

ainsi été achetés par la ville d'Àrras à Ia fin de l97l et sont destinés
îèii, 

-jàtal" 
p.tb^lic lvotr du Nord, éd. Artois'Somme, numéro du
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B) LES EFFETS DU S.DÀ.U.

Ainsi, le projet de S.DA.U. d'Arras a été discuté et soumis à Ia consul-
tation des collectivités locales intéressées. Il reste une 'dernière étape pour
qu'il soit définitif : l'approbation du Préfet de région. Or, si celle-ci ne
semble, apparemment, pas poser de problèmes, elle n'a pas encore été
donnée. Il n'y a donc aucune publication. Dans Ie Pas-de"Calais, seuls les
S.D.A.U. de tsoulogne et de Saint-Omer sont approuvé,s.

Mais I'existence d'un tel pro;jet entraîne quelques conséquences plus ou
moins perceptibles. La loi d'orientation foncière crée des plans d'occupa,tion
des so'Is (P;U.S.) qui doivent s'inscrire u dans Ie cadre des orientations du
schéma directeur >. Certaines circo,nstances locales déterminent des opéra-
tions nécessaires révéIées par le S.D.A.U. De plus, la préparation, la discus-
sion de ce plan peut modifier les rappo,rts entre les partenaires, entre élus
ou entre élus et représentants de I'Elat, et peut-être même avec la population.

L) Le pLan d'occupcttion des sols (P.O.S.)

o Les plans d'occupation des sols 'fi.xent dans le cadre des orientatio,ns
des schémas dirocteurs, s'il en existe, les règles et les servitudes d'utilisation
des sols, qui peuvent notamment comporter f interdiction de construire. >

Ainsi s'exprime I'alinéa I de I'article 13 de la loi d'orientation foncière
de 1967 se. Le plan d'occupation des sols est La suite logique d'un schéma
directeur qui n'est qu'une étude à long terme. De plus, le plan d'occupation
des sols approuvé est opposable aux tiers, ce qui n'est pas Ie cas du schéma
directeur.

A Arras, dans le programme d'études que s'est fixé le G.E.P. en 1968, sont
inscrits des plans à moyen terme de dix ans d'occupation des sols. Dans ce
cadre s'insère le plan d'occupation des sols. Effectivement après la parution
du projet de schéma directeur en juin 1970,Ie G.E.P. commence les premiers
travaux mais ceux-ci sont presque imrnédiatement arrêtés. Quel a été Ie
motif de cett'e interruption ? Il s'est révélé que, dès les premières discussions
concernant Ie schéma directeur, I'intérêt s'est porté plus sur les cartes que
sur la stratégie de développement de I'aggloméralion arrageoise. Chacun a
cher'ché à définir si les tracés routiers, ferroviaires, les emplacements d'habi-
tations, d'espaces verts, etc., couvrent qui leurs communes, qui leurs ter-
rains, qui leurs maisons. Aussi, pour replacer Ie schéma directeur dans sa
véritable perspective d'étude à iong terme, quarante ans, et de dessein, Ies
techniciens du G.E.P. o,nt décidé l'arrêt des études. Celles-ci sont suspendues
pendant presque deux années, c'est-à-dire pendant le temps des débats de
la commission mixte et de la consultation des collectivités locales. On se
souvient que, malgré cela, Ies discussions se sont souvent réduites à des
points de détail : passage ou non passage, déplacement ou non de voies
routières ou d'espaces verts. Certaines de ces questions n'ont pas été réso-
lues. SeuI, un accord de principe existe. On peut citer, par exemple, la

" déviation de la R.N. 39 o ou la liaison sud entre les routes nationales 25
et 37 dont il faut à nouveau préparer une nouvelle étude de tracé, avant
même de penser au plan d'occupation des sols. En fait, le problème a été
reporté. Aussi beaucoup désirent-ils voir naître très rapiclement un plan
d'occupation des sols. Le conseil de district, dans l'avis du 11 décembre 1972

59. L. no 67 1253 d'orientation foncière du 30 décembre 7967, J.O., 3 janvier 1968, p. 3,
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sur le projet de S.D.À.U. formule à l'alinéa 4 de ses observations ce qu'il
at tend du plan:

II o estime que les études relatives au PIan d'occupation des sols do'ivent
tenir compte des observations formulées dans le présent avis et être effec-
tuées en étroite collaboration avec:

-'d'une part, les Conseils municipaux des
du district;

- d'autre part, le Bureau du district.

communes associées au sein

(Il) exprime le souhait que l'élaboration du plan d'occupation des sols
soit achevée pour Ie 1" novembre L973 ".

Depuis la fin de 1972, Ies étud-es relatives à ce plan sont reprises. Les
d,élais louhaités ont été très largement dépassés, puisque Ies groupes de
travail prévus par I'article 4 du décret du 28 octobre L970 n'ont été consti-
tués quàu couri de l'année L974.lJn planest élaboré pour chacune des douze
communes du district. Pour la ville d'Arras, Ie groupe de travail, créé par
arrêté préfecto,ral du 8 janvier 1974, est composé de techniciens du G"E.P. et
d.u Bureau Municipal. Une trentaine de réunions ont été nécessaires pour

mettre au point un projet qui sera soumis au Conseil municipal au début
de l'année 1975. En iait, ce P.O.S. n'aborde pas l'étude de la ville d'Arras
dans son ensemble, mais il distingue trois secteurs et y frxe des règles d'ur-
banisation : le centre-ville, un secteur ouest constitué des nouveaux quartiers,
et un secteur situé au sud-est de la voie ferrée Paris-Lille. Po'ur chacune des
autres communes du district, les groupes de travail ne sont formés que le
10 avril 1974. D'une manière générale, ils sont composés de techniciens du
G.E.P. et de représentants deJ municipalités. Ces P.O.S. sont en cours d'éta-
blissement II faut noter que si un dialogue techniciens-élus a eu lieu à
propos du P,O.S. d'Arras, il risque d'être plus limité ailleurs. Ajoutons
ètt"ôr. que la Direction départemèntale de I'Equipement et la Municipalité
d'Arras prépare une exposition pour le début de I'année 1975.

2) Les actions.

Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme n'entraîne pas
nécessairement quelque décision immédiate. Il ne donne que des orienta-
tions. Toutefois I'exiJtence d'un tel schéma peut provoquer quelque action,
prévue ou préconisée.

- Des zones d'aménagement.

Deux zones d'aménagement concerté (Z.A.C.) sont créées, I'une au Sud-
Est, et I'autre au Nord.Est. La première tranche de cette dernière sera
terminée avec le VI. Plan. D'autre part, Ie conseil de district d'écide, en
décembre 1971., la créatio,n d'une zone d'aménagement différé (Z,A.D.) dans
Ie secteur Arras-Beaurains-Tilloy dans le but de préserver des terrains pour
une zone d'habitations. Cette opération est envisagée au niveau de l'agglo'
mération et le district urbain d'Arras se désigne comme bénéficiaire du
droit de préemption.

- La zone d'action: le quartier Méaulens-SaintGéry.

Le document du projet de schéma directeur comporte un chapitre
intitulé; . deux zones dbction n, le quartier Méaulens-Saint'Géry, et le
quartier de la cité Ronville et de la cité des Cheminots. Le but de ce
chapitre est de plaider la cause de la reconnaissance officielle de ces deux
Secteurs en tant que ( zones d'action r. C'est-à.dire que des mesures de
rénovation ou de réhabilitation y sont néces'saires.
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- L'état et le caractère du quartier Méaulens-Saint-Géry.
Situé au cceur de la ville, ce quartier est limité au Nord par le port

de la Scarpe, par un très important boulevard reliant actuellement la
R.N. 50 vers Lille et la R.N. 39 vers Cambrai à l'Est, par la Cathédrale
au Sud.

Il est habité par environ trois mille personnes, avec une très forte
proportion de personnes âgées, par rapport au reste de la ville. Ce quartier
se caractérise par un trait curieux, héritage de l'Histoire. Au onzième siècle,
le rayonnement de i'Abbaye et la sécurité des fortifications attirent une
forte population qu'il faut loger. Les moines bénédictins lotissent leur
verger de Méaulens selon un plan radioconcentrique volo,ntaire dont toutes
les ruelles aboutissent à la place et à I'Eglise Sainte-Croix. L'activité de
ce quartier s'est ralentie après 1939, pour décliner jusqu'à nos jours. Les
maisons menacent ruine ou manquent de tout ,confort dont l'eau pour
certaines 60.

- Le coup de fouet des élections municipales de mars 1971.

Rien n'a été entrepris jusqu'à cette date. Certes l'état du quartier a
été signalé, des pro'jets d'arasement ont été présentés et aussitôt repoussés.
Mais la situation ne change pas. Le quartier pourrit lentement. or en
février 1977 naît un comité de défense des quartiers Méaulens-Saint-Géry.
Même si une o'rigine politique et une telle utilisatio'n ne sont pas à écarter,
il reste que le problème a été remis à I'ordre du jour. Pendant la cam-
pagne électorale, M. Philippe Guérin, candidat P.S.U., a, par ses études et
sa profession 61, connaissance des difficultés de ce quartier et réactive les
discnssions à ce sujet. Les élections passées, la municipalité réélue se
trouve alo,rs dans l'obligation de réaliser les promesses faites.

- Les différentes étapes.

Dès avril 1971, la première étape consiste dans la définition de la
politique qui sera menée dans ce quartier. Un groupe de travail est constitué,
il est en fait une commission ext.ra municipale composée d'élus, de repré-
sentants du G.E.P., de la STCETURAT (société d'Architecture d'urbanisme
et d'Etudes Econo,miques dont le directeur est M. Philippe Guérin, déjà
nommé) de la chambre de commerce et d'rndustrie et du comité de
défense. Les grands principes retenus sont:

- éviter tout arasement et 1a reconstruction ;...--- 
limiter au maximum la ,destruction d'îlots d'habitation, en restau-

rant, en améliorant tout ce qui peut être sauvegardé;
- éviter un transfert de la oooulation ou d'activités commerciales

hors du quartier;
- conserver à ce secteur son cachet ar:chitectural bien particulier.
Ils seront les très grandes orientations de la politique menée.

Presque immédiatement, le 27 décembre 1971, une zone d'aménagement
différé (Z.A.D.) de trente-deux hectares est créée pour éviter toute spécula-
tion foncière. La municipalité d'Arras confie la mission des études à la

60. Déjà en 1962,
quartier comme des <
à fait mention de son

61. Ancien membre

l 'urbaniste Jean Gozzi dans le plan d'urbanisme directeur décrit ce
espaces habités insalubres à remôdeler u. Le rapport d'analyse de 1968
mauvais état.

du G.E.P.,  a col laboré à l 'é tude du projet  de S.D.À.U.
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fois à la Direction Départementale de I'Equipement, et à la SCETURAT,
société que no,us avo,ns déjà mentionnée. Le PACT ,s'y associe. En janvier

L972, tn premier dossier est présenté. Après consultatio,n des trois mille
habitants, I'analyse est affinée. Deux zones sont définies dans ce quartier,
I'nne est à rénover, l'autre à restaurer.

Six mois plus tard, en juillet 1972, le conseil municipal d'Arras déter'
mine le périmètre d'études et décide I'ouverture d'enquêtes d'insalubrité
publique. Celles-ci sont assurées par I'Association de Restauration Immo'
titièré du Nord, ARIM, sous la haute main de la Directio'n Départementale
de I'action sanitaire et sociale. 'Parmi les projets les plus immédiats, on
note la construction d'un centre administratif dont I'implantation définitive
est arrêtée à la fin de l'anmée 1972, et dont le principe est inscrit au
VI" Plan.

Il ne reste plus, pour la municipalité, avec le concours de la Directiort

Départementale de l'Equipement, qu'à constitu'er le dossier de financement.
Le 26 avril, 1973, le conseil municipal donne un avis favorable à la déclara-
tion d'insalubrité publique de certains immeubles. En juin 1973, trois mois
plus tard, on annonce le démarrage de la première tranche de travaux
âans la zone à rénover pour la fin de I'année 1973 ou le début de 1974.
Les premières expropriations ont eu lieu et quelques immeubles ont, déjà,
été abattus.

- Une caractéristique intéressante.

Outre le fait qu'il s'agisse d'une action recommandée par le schéma
clirecteur d'aménagement et d'urbanisme, et rapidement mise en exercice,
Je déroulement de I'affaire est important. En effet, à aucun moment, la
population n'a acceptée d'être tenue à l'écart. Si la naissance du comité
de- défense est le tàit ae quelques-uns, tous les habitants du quartier se
sont sentis concernés. Des réunions pubiiques presque régulières ont tenu
informé ces habitants. De plus, chacun a pu poser des questions auxquelles
techniciens ou élus o,nt tenté de répondre. Sans doute, celles-ci portent
plus souvent sur des intérêts particuliers que sur le fond du débat. Mais
il reste que les intéressés tiennent à être tenus au courant des projets
élaborés. Ils montrent leur mécontentement devant certains silences de
la municipalité jugés par eux trop longs, et participent, par le truchement
des enquétes ou des discussions publiques, à I'amélioration du projet de
rénovation. Certains ont pu qualifier cette pro'cédure de < démocratie
suisse 62 o.

3) Des traces.

L'élaboration d,un projet de schéma directeur ne peut pas ne pas
marquer. Certes ce document, lorsqu'il est approuvé, est inopposable aux
tiers. Nul ne I'ignore et tous mettent en évidence et soulignent ce fait,
Ie distinguant ainsi du plan d'occupation cles sols. Pour construire ce plan

d'ensemble, trop de partenaires sont appelés, trop d'intérêts de particuliers
ou de groupes sont mis en jeu, trop de problèmes épineux sont révélés
pour qu'il n'en reste Oas quelque empreinte. La vie de la cité, I'organisation
de celle-ci sont politiques. Et ,la politique s'en empare, donnant au futur
schéma directeu,r une nouvelle dimension. Les relations existantes ou

62. Compte rendu de la réunion du
numéro du 14 ianvier 1972.

t0 janvier 1972 par la Voix du Nord, éd. Àrtois-Somme,
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créées à cette occasion subissent, par contre-coup, des nouvelles impulsions
qui peuvent leur nuire et les altérer. Mais aussi, l'idée fondamentale, sur'
laquelle est basée la procédure, la participation, a pu s'enrichir de quelque
expérience et trouver à Arras un terrain propice à son exercice ou des
conditio,ns néfastes.

a) Une utilisation politique:

Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme fixe des grandes
orientations. Selon les données, selon les oonditions, un parti est pris. La
ville aura tel développement, telle structure. Il en est ainsi pour Arras.
Mais il est, au fond, question d'un choix. Sur quels critères est-il basé ?
Une certaine idée de la société, et de la ville, est à son origine. L'option est
donc politique. A Arras, les élus ne s'y sont pas trompés.

En premier lieu, il leur a appam très difficile, et même impossible,
de décider aujourd'hui de règles d'urbanisme qui vaudront, pour les vingt-
cinq années à venir et plus. ,Ces lustres dépassent de très loin la durée
possible ou probable de leurs mandats.

En second lieu, les élus ont utilisé ce pro,jet de schéma directeur. Il
s'agit soit d'en faire un moyen général de lutte. Ainsi, pour la municipalité
de Calais l 'avis qu'elle a à donner peut en être I'occasion. En mars 1971,
une équipe communiste est élur. LIn projet rle S.D.A.U. est déjà élaboré.
La mairie refuse en bloc le projet comme étant I'expression de la politique
gouvernementale. Cette position est maintenue et se trouve confortée par
l'élection du maire communiste à la députation en mars 1973. Mais il va
falloir chercher une solution pour sortir de cette impasse. Il peut aussi
s'agir d'en faire un instrument de propagancle et de se I'approprier. A Arras,
le projet de S.D.A.U. a servi à cette fin pendant trois campagnes électorales,
les municipales en mars 197,1, les législatives en mars 1973, les cantonales
en septembre 1973. La première fois, le proj'et qui a paru en juin 1970, sert
de base à un exposé de candidat adversaire de M. Guy Mollet, maire. Mais
en mars 1973,7e projet a été visé par la commission locale, et soumis aux
conseils municipaux. I1 a subi quelques très légères modifications. Il est
achevé. Aussi, outre les réalisations récentes ou en cours, iM. Guy Mollet
ajoute, à son profit, les grandes prévisions qui ont été émises dans le
futur schéma directeur. Ainsi un numéro spécial du journal Nord-Matinæ
est consacré à I'avenir de la circo'nscription et donc d'Arras. Si on regarde
les titres, on note par exemple :

- Le maillage autoroutier se met en place autour d'Arras. Générateur
d'investissements économiques, il doit jouer un rôle important pôur I'avenir
de la région d'Àrras ;

- Situé à la croisée de deux autoroutes, I'aérodrome d'Arras-Roclincourt
doit miser sur son emplacement exceptionnel ;

- Le T.G.V. mettra Arras à 45 minutes de Paris;

- L'aménagement de la Scarpe supérieure devrait être terminé à la
fin de 1975. Le nouveau port d-'Arras... devrait devenir opérationnel dans
le courant de I'année prochaine ;

- Le développement économique de la régio,n d'Arras doit être le fait

63. Nord-Matin, numéro spécial du 17 février 1973.
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de tous.. mais il faudra intégrer I'a.gglornération à une aire industrielle
plus vaste et plus puissante ;

- Méaulens-Saint.Géry (quartiers anciens à rénover) : Ies premières
opératio'ns pourraient commencer à la fin de I'année;

- Une zone verte à préserver dans la région d'Arras.
Le terme de S.D.A.U. n'est pas mentionné. Il n'est pas fait allusion à

l'existence d'un tel document. Mais il faut se souvenir que le candidat
M. Guy Mollet était membre de ce groupe informel qui rencontrait souvent
les techniciens, auteur du projet.

Lors de la ,dernière campagne pour l'élection des conseillers généraux,
ce sont des actions ponctuelles qui sont utilisées. Ainsi le candidat
M. Roger Poudonson dans le canton Arras-Nord rappelle so'n intervention
lors de l'élaboration du S.D.A.U. fl. Pour préserver un site, vert et touris-
tique, le président du syndicat intercommunal des vallées du Gy et de la
Scarpe s'est véhémentement opposé aux tracés du train à grande vitesse
(T.G.V.) et de I'auto'route A. l bis. Il publie, à cet effet, la lettre, réponse à
la commissio,n locale.

,Certes, le pro,jet de S.D.A.U. et les règles d'urbanisme qu'il contient
sont explicités. Mais il acquiert une dimension nouvelle. Cela montre que
le S.D.,A.U. est, à la fois le résultat d'un cho'ix et un moyen d'action.

b) Vers des rapports no'uveaux?

Des représentants de l'Etat et des collectivités locales se sont trouvés
face ,à face pour discuter du développement futur de la cité. Il semble que
les rapports municipalité-techniciens du G.E.P. soient sortis ren'forcés de
cette . épreuve >, et qu'une collaboration, plus étroite, puisse s'établir,
notamment pour la préparation du plan d'occupation des sols (P.O.S.). Il
semble aussi que de ce fait la préfecture soit, plus encore, écartée.

En ce qui concerne 1e fonctionnement du district, il n'apparaît pas que
les résultats aient été très positifs. Certes les compétences du district ont
été étendues. notamment en matière de création et d'entretien du réseau des
voies artérielles définis dans Ie projet de S.D.A.U. Mais des mois de discus-
sions ont été nécessaires pour qu'il en soit ainsi. De plus, les communes
du district, bien qu'elles admettent I'idée d'agglomération et donc de destin
commun, acceptent toujours aussi difficilement les charges qui en résultent,
d'autant, que la superficie d'Arras est minime par rapport à I'ensemble
du district. On peut citer par exemple le cas de cette usine de destruction
d'ordures ménagères, qu'il est question d'édifier. Le lieu d'implantatio'n est
choisi ; il se situe sur le territoire de l'une des communes au Nord du
district. Bien que les auteurs du projet en démontrent, avec preuves et
exemples à I'appui, f innocuité, la commune directement co'ncernée et ses
proches voisines s'y refusent et sfy opposent, à tel point que M. Guy Mollet,
président du conseil du district, a nu Céclarer : u On peut s,e demander si
le district ne risgue pas d'éclater ". Et le problème reste encore en suspens.

Les difficultés de I'urbanisme mises à jour au moment de l'élaboration
du proiet de schéma directeur montrent que I'idée d'agglomération à Arras
est loin d'être une réalité. ,Et d'autre part, il semble manifeste que ces
difficultés sont réglées par quelques-uns et que le pouvo,ir de décision
appartient à ceux-ci et non pas au conseil de district comme il serait souhai-
table et peut-être profitable à tous.

64. Eclair du Pas-de-Calals, supplément du numéro 156.
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CONOLUSION

La loi d'clrientation fonciere du 3u ctecemDre r96't a rntroduit I'idee ue
paftrclparron clans le oomatne cle I'urbanrsme en prevoyant l'elaborallon
conJornte oes sclremas olrecteurs d'amenagement et cl. urDamsme et oes
prans d'occupatron cles sols. ,u'est arnsi qu'Arras et slx aurres viltes ,ou
.Pas-de-calats ont applque .tes nouvelles procedures prevues. ur au 3l de-
cembre 19'14, sott slx ans apres la l.oi, deux seulement cle ces s.D.a.Lt. ont éte
approuvés et publrés. Penclant ces six années, que s'est-rl passé ? Des technr-
crens ont délinis un plan d'aménagement dans l'indiltérence presque totale.
A la surte d.e quoi, une commission locale a été instituée dans le but
d'éIaborer conjoi.ntement le schéma; cependant Ia technicité du document
qui a éLé soumis aux élus a pratiquement interdit to{.rte remise en cause
et i'approbation des conseils municipaux a été assez formelle.

La participation prévue en L967 se heurte en fait à une série d'obstacles
qui se so'nt révéIés à I',ép.reuve de la réalité et qui n'ont pas été perçus dès
le texte même de la toi. Et l'élaboration du schéma directeur d.'Arras, 'si
elle n'a la valeur que d'un exemple, est sur ce plan, particulièrement signi
Iicative. Le premier de ces obstacles porte sur Ia nature même du schéma.
Selo,n la loi, les " schémas directeurs d.'aménagement et d,urbanisme fixenr
les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés,
notamment en ce qui concerne I'extension des agglomérations o os ; il s'agirait
de prévoir, d'anticiper, de conf,érer une valeur actuelle à un événernent
futur. or, derrière cette façade technique, il s'agit, en vérité, d'un choix de
nature politique, et à Arras, les éIus ne s'y sont pas tro,mpés. En plus d'un
engagement, le plan représent,e au sol la vision d'une certaine idée de la
ville, donc de la société. La municipalité arrageoise a utilisé et utilise ce
plan comme propagande, tant aux élections municipales qu'aux légistatives.
La municipalité de calais, communiste, use de son refus comme moyen et
preuve de so,n opposition au gouvernement et au régime. Les élus ne sont
pas les seuls, la Préfecture elle-même ne sous-estime pas ce caractère et
étend I'aire d'étude pour contrebalancer les différents groupes de la commis-
sion locale d'Arras. Et il ne s'agit que cle la n grande pôlitique o, les élus
répugnent à s'engager pour cinquante ans alors leurs mândatJ n'atteindront
jamais ou très rarement ce total.

certes, cet élément est loin de nuire, à lui seul, à la concertation, mais,
il est aggravé par un autre obstacle nettement plus important, et à lui seul,
capable de détruire I'idée de participation : l'inégalité de moyens, d.e pouvoir.
A la concertation sont invités deux partenairés, l'Etat et les cotlèctivités
locales. L'inégalité de moyens est certaine. Aux technicien,s du Ministère
de l'F,quipement, ,dont c'est le métier, qui disposent d,informations, de
connaissances, de finances, que peuvent opposer les communes ? peu de
choses, et ce p,eu se réduit à rien lorsqu'on descend ,l'échelle de grandeur
des collectivités locales. Arras s'est tro,uvée confrontée à cet obstacle. La
ville n'a eucun organisme d'étude, et elle n'en a ni financièrement les
rrlo;veflS, ni peut-être la volonté. Elle ne peut donc que suivre les techniciens
du G.E.P. sans pouvoir ouvrir un débat. Et ceci est encore plus vrai pour
les petites communes rurales des alentours. Certes, d'autres villes du Pas-
de-calais ont essayé de surmonter l 'obstacle par la présence d'oretur;

65. Loi du 31 décembre 7967, article 12, "f.o., 3 janvier 1968, p. 3.
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mais à Calais, celui-ci est dirigé par un fonctionnaire de I'Equipement, et
retombe donc, indirectement, sous la haute main de ce service.

L'inégalité de pouvoi,rs est aussi flagrante. Elle se manifeste par une
inégalité entre Ies collectivités locales, et par une inégalité entre les
parienaires. Les communes et les groupements de 'communes Sont so{'rmis
à la tntelle du préfet mais aussi, ,en pratique à celle de Ia Direction de
l'Equipement. C'èst elle qui fournit études, travaux, et accords de Ia très
granaè majorité des aménagements. Non seulement, I'Equipement est

farrenaire mais aussi tutélairè. Cette inégalité se reflète dans la non pré-

re.rc" des éIus à Ia préparation du schéma. Or cette présence a été décidée
dans la loi d'o,rientâtion foncière et répétée dans les circulaires d'applica-
tions 6, mais non garantie. A Arras, le schéma résulte de discussions entre
les techniciens et quelques élus, en marge des dispositions légales.

Tous ces déséquilibres, rencontrés à Arras avec plus ou moins d'acuité,
ne favorisent pas la participation. Mais la rencontre de techniciens et
d'élus a permiJ aux uni de clarifier leur langage et de se sensibiliser aux
préoccupàtions terre à terre et aux autres de s'initier à une certaine techni-
ôitg et de découvrir I'aménagement dans toutes ses implications. C,ette
ébauche de dialogue peut être le prélude à une véritable concertation, dont

la nécessité en matière d'urbanisrne est particulièrement impérieuse.

66. Circulaire du 4 décembre 1969, J.o., 25 janvier 1970, p. 945, art. 41, al. 3. " Le. Préfet
aennira, 

--en- 
àccoid atoe" 1"r communes ou {.o.tpe_-ents âe .communes, Ies modalités de

participation de lêurs services administratifs el techniques, ainsi ,,Sye l: tlt -9Egtl-1, l"'
âtelieri d'urbanisme travaillant pour leur compte, et de leurs collaborateurs qualnes, alrx
travaux de I'équipe d'études... >.


