
Les nouvelles institutions régionales
en Picardie - 1973-75
Bilan d'une recherche

par |acques CHEVALLIER et Danièle LOSCHAK,

P rolesseurs à I'U niversité d' Amiens.

Les cinq études que nous avons rassemblées dans ce premier numéro des
Publications dtt << Centre universitaire de recherches administratives et politi'
ques de Picardie>> (C.U.R.A.P.P.) représentent le résultat d'une recherche
menée pendant l'année universitaire 19i4-75 sur les nouvelles institutions régio'
nales dè Picardie, dans le cadre d'un enseignement de science administrative
dispensé en second cycle et en doctorat. Si chacune de ces études forme un
tout et peut être appréciée pour elle-même, il no'us a semblé utile de les
introduirè paf une brève préJentation de la recherche collective dans laquelle
elles s'insciivent, permettairt d'éclairer notamment le cadre, les objectifs et les
prirrcipaux résultats de cette recherche.

I. LE CADRE DE LA RECHERCHE

La recherche ellectuée sur les institutions régionales en Picardie présen-
tait à t'origine un double intérêt: celui d'intégrer enseignement et recherche
dans une d-iscipline, la science administrative, qui s'y prêtait particulièrement;
et celui d'atténuer la coupure entre l'Université et son environnement local
ainsi que l'indifférence mirtuelle qui caractérisait leurs relations. Le second
objectif s'est révélé moins aisé à réaliser que le premier.

1) Si le droit administratif peut s'apprendre et même se comprendre dans
les salles de cours et les bibliothèques, f initiation à la science administrative
a tout à gagner d'une mise en contaôt direct des étudiants (et des enseignants..-)
avec les diflicultés très concrètes d'une recherche sur le terrain. Dès I'année
universitaire 1972-73 (1), nous avons donc cherché à compléter un enseigne-
ment théorique dispensé parallèlement en proposant chaque année aux étudiants
un thème dè rechérche, SufÏisamment largè pbur permettre des approches mul'
tiples mais conyergentes (2)(3).

(1) Cette expérience avait déjà éTé tenrée avec succès les années .précédentes
par Lucien Sfe2 dans le cadre d:e ses enseignements de science administrative à
Ia Faculté de Droit d'Amiens. Sous sa direction, un groupe d'étudiants avait
notamment étudié ta décision de mise en place d'un C.H.U. à Amiens.

(2) En 1972-73, Ia recherche a porté sur les regroupements et fusions de
cornmirnes en Picardie, à la suite dè la loi de 1971. En 1973-74, c'est la mise en
place des institutions iégionales et la réception d'e la réforme par l,es différents
irrilieux locaux qui a é7é traitée. En 1975-76, nous âvons choisi d'analyser le
fonctionnement dè I'Université de Picardie, cette étude devant se poursuivre en
1976-77.

(3) Jusqu'à cette année, la recherche était menée parallèlement ,.par les
étudiânts de second cycle et par ceux inscrits en D.E.S. de droit public -ay-alt
choisi la D.E.R. de séience administrative. La nouvelle organisation du D.E.À.
ne permet plus cet arrangement.
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. Outre ses avantages évidents sur le plan pédagogique, ce système permet
de faire participer les étudiants, dès la troisième ou 1a quatrième année de
licence à l'activité dt Centre Universitaire de Recherches Administratives et
Politiques de Picardie. Le C.U.R.A.P.P., centre de recherche de l'Université de
Picardie, constitue le pivot de la recherche en science administrative et en
science politique effectuée dans le cadre de l'Université, et regroupe notam-
ment les enseignants-chercheurs responsables du D.E.A. < administration
publique > (4).

Ces aspects positifs ne signifient pas que tous les problèmes soient résolus
pour autant. Les étudiants ne sont pas des chercheurs. Ils n'ont ni le temps,
ni la formation nécessaires à cet effet. Leur participation à des activités de
recherche ne peut donc pallier l'insullisance des môyens en personnel et en
matériel mis à la disposition des équipes de recherche ; d'une part parce qu'il
ne saurait être question de faire d'eux une main-d'ceuvre à bon marché au
service de la recherche universitaire; d'autre part parce que les recherches
effectuées dans le cadre d'un enseisnement annuèl. avèc des movens et dans un
temps limités, ne peuvent que raràment accéder à un niveau dê rigueur scien-
tilique optimum. Si les renseignements, les éléments d'information recueillis par
ce biais constituent toujours un apport intéressant et utile, les concepts et la
méthode manquent parfois pour les analyser (ce n'est nullement 1a << valeur >
des étudiants qui est ici en cause, mais bien plutôt l'adéquation de l'ensei
gnement que nous leur dispensons à ce que nous attendons d'eux).

2) Si le premier objectif - intégrer la recherche dans I'enseignement de
la science administrative - a donc été rempli de façon satisfaisante, dans les
limites inhérentes au système universitaire,'le bilan est moins posiiif sur le
second point, l'expérience ayant montré, une fois de plus, quê les rapports
entre ( acteurs > et chercheurs n'étaient pas toujours aisés.

Pourtant, au dépat, tous les éléments semblaient réunis pour permettre
une compréhension réciproque. Des contacts avaient été pris avèc les adminis-
trateurs, les élus, et les représentants des diflérentes catégories socio-profes-
sionnelles, pour leur expliquer le sens de la recherche. I1 avâit même été ques-
tion d'un éventuel financement sur le budget régional de la publication de ses
résultats. Par la suite, la plupart des intéressés ont volontiers accepté de
répondre aux questions qu'on leur posait dans le cadre de l'enquête. Les
étudiants ne se sont heurtés à aucun refus exprès, tout au plus ont-ils parfois
rencontré une certaine indiflérence que rien ne permet d'interpréter comme
une hostilité au principe même de l'enquête (5).

Les réticences sont nées lorsque les premiers rapports, rédigés et renéotés,
mais non définitifs, ont êté communiqués aux membres des deux assemblées
régiolales et de l'administration. AlorÊ que cette communication avait pour
but de susciter leurs commentaires et leurs remarques et de permettre une

(4) Les premiers travaux effectués dans Ie cadre du C.U.R.A.P.P. ont eu trait
à la participation dans l'administration (voir Ie bilan de recherche publié dans
le n' 6 des Publications de la Faculté de Droit ti 'Amiens. 1975). Le thème de re-
cherche central choisi pour les années à venir, et sur lequel s'articule Ie D.E.A.,
est celui de l'intérêt général en tant qu'instrument de légitimation de l'action
de 1'appareii d'Etat.

(5) Ceci est d'autant plus remarquable qu'il n'en a pas été de même lors de
l'enquête portant sur le fonctionncment d: l'Université de Picardie: nombreuses
sont les personnes qui ont refusé de répondre, ou qui ont répondu en se
référant... à la Loi d'orientation.



Les nouvelles institutions régionales en Picardie

discussion collective sur 1es premiers résultats de la recherche, elle a au
contfaire provoqué une réaction négative de la part des in-téressés. Beaucoup
semblent àvoir èraint qu'en donnant une trop grande publicité aux rappofts
on ne compromette leur place spécilique au- sein des institutions légionales
ou qu,on nô ternisse l'image de la région de Picardie. Le projet de financement
d'unè publication des rapports n'a donc pas abouti.

Cet incident mineur mais significatif conduit à s'interroger une fois de
plus sur la cornpatibilité entre unè recherche universitaire désintéressée et un
financement extéiieur par des organismes (publics ou privés) qui souhaitent, à
tort ou à raison, conserver un droit de regard sur 1es résultats. Il met en
lumière la difÏicuité spécifique d'études effectuées au niveau local ou régional,
dans un milieu relative-"ït fermé sur lequel la connaissance des résultats
d'une enquête peut exercer une influence en retour.

II. OBIECTIFS ET PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE

L'idée de la recherche était inspirée à la fois par la mise en place récente
des institutions régionales et par l'exlstence de travaux antérieurs,qui pouvaient
servir de point dJdépart à 1à formulation d'un certain nombre d'hypothèses et
à l'élaboration d'une problématique.

1) Parmi les travaux antérieurs, ceux de Pierre Grémion et ]ean-Pierre
Worms sur < La mise en place des institutions régionales > (1965) et < Les
institurions régionales et la iociété locale > (1968) oflraient un exemple.d'étude
rompant avec les schémas juridiques traditionnels. Il ne s'agissait pas de trans-
posei dans l,espace et dans le iemps les résultats d'une recherche se situant
dans un conteite et efTectuée aveC des moyens bien diflérents; on pouvait
cependant relever un certain nombre de questions qui demeuraient pertinentes
pour notre propre enquête (attitude à l'égard de I'institution préfectorale,-appré-
èiation du poids relatif <les différents organes, attitude des milieux po_litiques
et socio-professionnels à l'égard de la région...) et pouvaient éventuellement
servir de base à lrne cornparaison ultérieure.

A l'époque où I'enquête a été rêalisée aucun travail du même type n'avait
encore été publié sur lès institutions régionales mises en place en 1972' En
particulier, nous n'avions pas connaissance des rapoorts présentés aux iournées
d-'études de la Section languedocienne de I'I.F.S.A., en décembre 1974, qui
n'ont paru qu'en juin 1975 dans 7e Bulletin de I'I.I.A.P. (n" 54). Il est intéres-
sant, à postèriori,'de comparer la méthode et les résultats d'études portant sur
des régions différentes. Par rapport aux études précitées (6), les recherches
effectuêes en Picardie se distinguent par leur caractère moins élaboré sur
certains points (notamment sur le plan de l'analyse statistique et de la présen'
tation cliifirée de la composition des assemblées), mais aussi par la place plus
importante faite à l'aspeci dynamique du fonctionnement cles institutions régio-
nales (y compris Ie Comité Economique et Social, étudié ici à rrart entière)
et aux appréciations que portent sur ce fonctionnement les intéressés eux-mêmes
- ceci grâce aux nombreuses interviews réalisées.

En{in, en ce qui concerne la Picardie elle-même, une étude spécifique avait
été consacrée l'anÀée précédente à la mise en place des institutions régionales,

(6) Notamment : F. Sudre, o Le Conseil Régional du Lalguedoc-Roussillq4-",-;
t .  SôrUàiâ, . ,  t i  misc en plaie des inst i tul ionJ rcgionales_ dans Ia région Midi-
pv.è"èèÀ '' i m.È. Souchonl n La région Rhône-Alpés et Ia mise en place des
iristitutions de la loi de iuillet 1972 '.



sous la forme d'une enquête ellectuée auprès des représentants des partis poli
llqyes, des syndicats de salariés et de patrons, dès milieux agricôles, et de
l'administration. Cette étude apportait uné information sur les attitudes des uns
et des autres face à la réforme régionale au moment précis de sa mise en @uyre,
et pouYait éclairer certains aspects du fonctionnemènt ultérieur des nouvelles
institutions (7).

2) S'agissant de la formulation des hypothèses et de l'élaboration d,une
p1ob.lématique, un préalable indispensable étàit de rompre tant avec le discours
ofliciel _sur _la- régionalisation qu'avec la description jirridique des institutions
tégionales. si fo.n admet que la tâche de tout cliercheur coniiste à appréhender
l'essence des phénomènes au-delà de leur apparence immédiate, la nôessité de
cette double rupture est trop évidente po'r-ri 

-qu'on 
s'y attarde.

Sur cette base, un certain nombre de thèmes pouvaient être explorés. en
fonction de la spécificité de la région picarde. citons pêle-mêle : i 'équil ibre
entre les -trois. dgpartements _qui compoient la région, fincidence du clivage
milieu urbain/milieu n:;.al,,,l'influence respective âes difTérentes forces poii-
tiques et socio-professi-onnelles et le poids-respectif des élus d'une part,'des
représentants ,socio-professionnels de l'autre, le 

-rôle 
du préfet et de 1â mission

régionale, et la réalité de la décentralisation annoncée...

Pour éviter d'aboutir_à une simple juxtaposition de réponses à des ques-
tions pertinentes mais isolées, il fatlait 

'choisir 
un point âe vue permettant

d'intégrer ces_ réponses fragmentaires dans une problématique d'ensernble. c'est
le couple cohésion/conflit qui a été, parTois-explicitemènt, le prus souvent
implicitement, privilégié. La question de savoir ii les éléments de cohésion
l'emportent sur les facteurs conflictuels suppose d'abord de mettre en lumière
les. clivages de toute- sorte - géographiques, politiques ou autres - qui
existent au sein des instances régionales, d'évaluer lzur importance tant en
valeur absolue que relative et leur incidence sur l'existence où I'absence d'une
conscience régionale. cette. conscience régionale n'étant pas entendue unique-
ment comme l'existence d'un _ esprit régional permettanf de faire passer au
second plan les querelles interdépartementales où intercommunales, màis impli-
quant aussi un relatif consensus sur ce qu'est f intérët de la région.

D'où une_ question dérivant immédiatement de la première et relative à la
nature et la finalité mêmes des institutions régionales, qui peut être posée en
termes d'opposition technique/politique. sur ce point, il ètaii a la fois-illusoire
et inutile de partir d'une définition a priori.de Ces deux notions (on n'ose pas
dire: de ces deux concepts), et c'esi, on le verra, une démarcÈe empirilue
qui a prévalu. I1 ne s'agissait en eflet ni de reprendre à notre compte'la
conception traditionnelle du droit public français (ce qui est narional esi poli-
tique,..ce qui est local est administratif), ni de partir âe I'intention du législa-
teur (à supposer q-ulil y en eût une cohérente), ni d'imposer nos propres "caté-
gories ; mais de faire apparaître 1a façon dont les iàtéressés eu*-àêmer se
repré_sentaient la nature.des. ins.titutions régionales. car on peut poser au d.épaft
que la < politisation > des institutions régionales favorise ùne a-ccentuation^des
conflits (ou que l'accentuation des conflits est I'indice de cette politisation);
tandis qu'une appréhension des problèmes en termes < techniquesï (même s'ii
ne s'agit là que d'une apparence) rend plus aisée la cohésion desdites institu-
tions (en même temps qu'elle en est I ' indice).
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_ (7) Les étudiants disposaient également de I'olLvrage de Michèle et Jean sellier,
n Guide politique de Picardie ,, Tema-Action 1973.



Nous ne dirons qu'un mot surla façon dont I'enquête a.été réalisée, chaque
étude faisant le poini des documents et des techniques ytilisées,.,des, interviews
effectuées. Notons simplement que, pour des raisonJ d'efficacité, il a fallu r-épar-
tir le travail entre dilîérents groupôs qui ont chacun rédlgé un rapport (8).. Il

r" ter"fi" q"e ia problématiqîe d"ensernble disparaît^parfôis derrièrg la spéci-

ficité des èontributions. L'inconvénient n'est^toutefôis que relatif dans la

mesure où ces contributions ne doivent de toute façon être considérées qrre

"oÀÀ" 
des éléments d'une étude qui reste à faire, à la fois plus vaste et plus

synthétique.

III. LES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA RECHERCHE

Nous voudrions éviter de faire ici un simple résumé des études g.ti
suivent ; nous tenterons plutôt d'établir une tynihèse des premières conclu-
sions que l'on peut tirer dè la recherche entreprise en les mettant au besoin en
parallËle uu."' 1", résultats de recherches 

-analogues 
portant sur d'autres

régions.

La première impression qui se dégage est ceile d'une région apparemment
,u.r, p.oilè-es, où lès facteuri de cohèsiôn l'emporlent sur les. facteurs d'oppo-
sitiori(S). Ni le fonctionnement du Conseil régional, ni_celui du Comité écono-
mique'ei social ne font apparaître l'existence de véritables conflits; les rapports
entie les deux assembléeô et avec la mission régionale sont jugés satisfaisants;
la plupart des votes sont acquis à la quasi-unanimité.

En fait, les clivages politiques, géographiques, sociologiques, existent
autant qu'ailieurs, mais ils ne se 

-retroùveÀt 
que 

-très 
attén-ués au niveau des

assemblêes régionales, en raison de leur cornposition et d'une volonté assez
lârgement répindue é" tr. pur << politiser_> 12r fonctionnement. Un certain

ffititr." géoiraphique, le pôlds dei notables, la sous-représentation des forces
dé contesiati6.r,^.*pliq,r.ni cette cohésion apparente,. sans qu'on puisse p"our

autant en déduire^l'existence d'une véritablè conscience régionale ou d'un
consensus des forces politiques, économiques et sociales sur le contenu à donner
à la région.

1) L'absence d,homogénéité de Ia région picarde, I'existencede forces cen-
trifugés en direction du B"assin Parisien ou de la Champagle-Ardenne, ne sont
contéstées par personne. Mais elles sont compensées p.àt l'égalité de 7a, ,tept.é-
r"trtutlo.r .ï"r trois départernents au sein du Conseil régional (5 députés,
i sénateurs, 6 représàtants élus par les conseils.génér-aux, .2 é111s par.les
conseils municipaux;, qui contribue certainement à éviter la naissance de riva'
lités et de conilits tranchés. Par ailleurs, le choix d'Amiens comme capitale
régionale ne rencontre aucune objection, en l'absence d'une autre ville-poqVant
pr?tendre à ce statut (Amiens esi la seule agglomération qui dépasse le chilÏre
àe 100 000 h et le seul centre industriel de-là Picardie, avec Creil). Certes, la
plupart des personnes interrogées se _déclarent hostiles au cumul des fonctions
àe irréfet de-région et de préÏet de la Somme, qu^i risquerait d'aboutir à une
,rrpi.r." de 1'éga|ité entre lei trois départements en faveur du département chef-
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(8) La réparrition s'est faite à la fois selon un clivage vertical (c9ry9it Régional,
CottiÉ p.àti"ùtq"é 

"t 
!g;iâi, Ôomit"-neeional d'Expânsion) et horizontal (étude

du budget).
(9)  Le méme phénomène a i té noté pour le département de la Somme' Cf '

- "À" iË-di . -n.ÊiS.-Aâ- l .È.  Ainana sur n Le consei l  général  de Ia Somme

i;aâÀinistration préfcctorale >, soutenu à Amiens en t975.

le
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lieu..Mais comme pour compenser cet état de chose, le conseil régional et le
comité ̂ économique et social ont choisi des présidents originaires" de l,Aisne
et de l'Oise.

L.o19 de _ la répartition des crédits budgétaires pour l'exercice 1974, les
assemblées régionales semblent pourtant avoir echapp é à la tentation d,un
< saupoudrage > égalitaire : I'AisÀe et la somme ont 6énéficié plus largement
que l'oise des crédits d'équipement afÏectés à des opérations ponctuellesl

De façon positive, cette fois, un autre facteur contribue à l'unité de la
région :_sa vocation essentiellernent agricole (10) et la prédominance du milieu
rural. Elles se manifestent p-ar la sur-ieprésentation des'circonscriptions rurales
au sein du conseil régionll et .par la- présence en nombre des agriculteurs
dans les deux assemblées (9 agrièulteuri au conseil régional sur 4g"membres,
une dizaine au c.E.s. s'tr .52 membres, soit, dans les déux cas, près d.e 20 o/o)-,
qui ne peuvent que favoriser la communauté des points de vue.

2) Le poids des notables - au sens à la fois politique et sociologique du
t:..-", - esl un phénomène qui n'est pas propie à ia picardie, "puisqu,il
decou_le quasl-automatiquement du système imaginé par le législateur pôur dési
gner les membres du conseil régional, et qui i déji été souiigné dani d'autres
régions (11). I1 sulIit donc de noter quelquès chiffr"es significaiifs.

. L'p'ee,moyen des conseillers régionau_x était, as moment de leur désigna-
tion, de 56 ans. outre les agricultèurs, les enseignants, puis les profess"i,cns
libérales y sont les catégories 1es plus représentéesl eu 

-clE.s., 
les pa.trons de

l'inclnstrie et clu cornmerce occupènt 29-o/o des sièges et les'ouvriers 7,7 o/o
seulement. .Enfin. par le jeu des cumuls de mandats,"les détenteuis àe mandats
locaux - lssus au demeurant pour la plupart de cornmunes rurales - forment
la rlajorité du conseil régiona1. Il en réiulte souvent une tendance à conce-
voir les travaux du conseil rggional sur le modèle de ceux d,un conseil gênéral,
et donc à < dépassionner r les débats et dépolitiser les problèmes.

cette tendance est encore confortée, dans re cas de ra picardie, par
I'absence de < ténors > politiques au sein du conseil régional, et pàr le ielàtir
elÏacement des . parlementaires, qui, à quelques exceptËns près, 

'et 
contraire-

ry.:rt.3,9. qui se passe dans d'autres régions(l2), n'ont pas manifesté un
reel rnteret pour les institutions régionales. Les deux présidènts successifs du
conseil- régional, Mh4. Legendre ei Baur, ont été choisis parmi 1es représen-
tants.élus par les conseils. généraux; au bureau ne siègent qu,un déËuté èt
un sénateur (sur 12 membres) ; une seule commission Ë a ,â tête un parle-
mentaire.

,,- 
3) La sous-représentation de.l'opposition au sein du conseil régional et

ctes syndrcats ouvriers au sein du c.E.s. diminue encore la fréquànce des
affrontements.

48 (soit 76,6 o/o à eux deux) alors que la gauche avait obtenu 4g,4 o/o dËs voix
aux élections législatives de 1973, tàndis que les partis appartenant à l,actuelle

, 
(10) Qui expliq^ue. notamment l'absence d'une politique industrielle cohérente

dans- la regron : cI. le mérnoire de D.E.S. de R. À4orawski sur " La politique de
développement industriel dans ia région de picardie 

", .""i"",r-a AËiâns ei tgZS"
(11.1 Voir notamment les études de F. Sudre et A. Sorbara précitées.
( 12) Voir l'article de M.F. So'chon sur la région Rhône-Alpes, précité.
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majorité présidentielle se partagent les 40 sièges restants (avant mai 1974,I'an-

"i.ir". 
-àjorite disposaii de il stèges et Ies << centristes d'op_position > de

13 sièges). Là aussi, il importe moins de rappeler les. causes. de .oette 
sous-

reprérJntâtion (scrutin majoritaire à un, deux,-i'oire-trois degrés, et prépondé-
,u^.r." -u.qrée des circonËcriptions rurales) ou de fustiger une représentation
< inique o ôu u caricaturale u (t:;. que d'en constater les conséquences'

Au sein du conseil régional, bien que la gauche compelrse sa faiblesse
numérique par un taux d'iiterventions accru (dn a noté, qu'au cours de la

f..-ie.à seision de 1974 la gauche avait mobilisé 250/o du temps de parole.),

ies a{Irontements sont limités" du fait mêrne qu'il ne règne aucune incertitude
sur I'issue des votes. Ainsi, le budget de t9i4 a été vôté pat I'ensemble des

conseillers, à l,exception des communistes, qui ont vcté contre, et d'un socialiste
qui s'est ubrt"n,t. io--., par ailleurs, il apparaît que.les conseiljers ont d'au-
ànt plus tendance à posei ies problèmes en termes politiques et à.revendiquer
pour'le Conseil régioïal .ttt .dl" politique qu'ils se situent plus à gauche, la'sur-représentation 

d"e la droite et du cenlre ne favorise guère les grands débats
d'idées.

Ceci ne veut pas dire que tout germe de politisation soit absent.du Conseil
régionai. Âinsi, t'êlection dï bureaù en décembre t973 a provoqué un conflit
ouîe.t 

"nt.. 
majorité et opposition, celle-ci exigeant t lne représe.ntation propor-

tionnelle à son importancè'numérique. On doii toutefois noter la rapidité ave.c
laquelle ce conflit à ..ç.t une solutiôn (dans le sens souhaité par l'opposition, il
esi vrai). Et surtout qr.t'lt u eu lieu à une époque oir l'opp_osition englobait les
centristes et occupait donc 21 sièges. Depuis lois, on n'a plus enregistré aucun
conflit relatif au fonctionnementïe l'asiemblée. La composition des commis-
sions et la réélection du bureau 1es années suivantes, nôtamment, n'ont fait
l'objet d'aucun débat.

Enfin, il est remarquable qu'en dépit du rôle prépondérant joué.par.le prê'
fet et la mission - et ieconnu par la majorité dei pèrsonnes interviewées, soit
pôur le critiquer, soit pour le iuger inévitable car- conforme à la loi - les
heurts soient^très rares^entre l'éxàcutif régional et l'assemblée dêlib&ante. La
composition politique de celle-ci n'y est éertainement pa_s étrangère, dans la
-".âr" où le'préfei n'est pas considêré seulement comme l'exécutif de l'assem-
blée mais ausÈi et surtout comme ie représentant d'un gouYelnernent soutenu
par les mêmes forces politiques que cefles qui disposent de la majorité dans
le Conseil.

Au C.E.S., la sous-représentation des syndicats ouvriers, aggtavée par .le
refus des repréientants deia C.G.T. et de la C.F.D.T. de siéger, nuit non seule-
ment à sa rêprésentativité, mais encore le prive de-la présence des seules forces
susceptibles àe preirdre des positions radiôales et de dopposer aux propositions
de l'àdministration. Certes il existe des tendances, l'une plus conservatrice,
I'autre plus < réformiste ), qui représenterait une -vingtaine de voix. Certains
membres du C.E.S. ont 

-rnème 
une étiquette politique connue, et si l'avis

relatif au budget de 7975 a étê voté à l'tinanimité moins trois abstentions, des
clivages apparàissent au niveau du vote de certains articles. Il reste qu'il.s ne
débotchent^iamais sur des afTrontements réeis, et les propositions insusceptibles
de recueillir"la majorité ne sont en règle générale par exprimées'

(13) Les terrnes sont apqliqué.s pg{ l4M. Sudre et sobara à la sur-représenta-
tioriâé f. gâùôl* dans lef-CoriÀélts'nèglonaux du MidiP-yrénées et du Languedoc-
i ià;r. i l f ion 

-t  
ce qui u" -ànq* p"J A""piquant puisque le système a é1e imagine
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. ,l a conjonction de ces deux séries de facteurs fait que les rapports entre
les deux assemblées ne.sont pas empreints de la méfiance récipioque qu'on
décèle dans d'autres régions (t+). trtatgre quelques réactions défavoralles ènre-
gistrées à l'égard du c.E.S. chez des membrej du conseil régional, la plupart
soulignent sa compétence et son sérieux. De fait, les avis au 

"c.B.s. 
soni sriivis

à.9ao/o par le conseil régional. I l est vrai que le c.E.s. luimême entérine le
plus souvent les propositions de l'adrninistration.

4) L'absence de conflits ouyerts, qui découle d,une série de facteurs
c.onjoncturels, ne permel pourtant pur de conclure à I 'existence en picardie
d'un véritable <<.esprit régiônal > transcendant les oppositions latentes. La prise
de conscience d'une entité distincte des collectivitèi territoriales existante^s et
de^ l'administration, et ayant des intérêts spécifiques à faire valoir, est loin
d'être une chose acquise.

On a déjà noté le relatif désintérêt pour la région de beaucoup de parle-
mentaires. Plus géaéralement, le mode de désignatioi des assemblées régionales
n'est pas favorable à l'émergence d'un espriT régionar. Au conseil iégionar,
elle se heurte à l'obstacle élecloraliste : les représùrtants des conseils séî&atx
et munic.ipaux. en parriculier. avouent très frànchement qu'i l  est parf"ois di{I i-
c.ile d'échapper aux préoccupations locales et de passer ôtr. u.t*'attentes du
département, du canton ou de la commune dont iis demeurent malsré tout les
élus et dont ils ont tendance à défendre les intérêts de façon prioritaïre.

Au C.E.S., f influence géographique semble moins déterminante. En
revanche, ses membres sont natuiellèrnent portés à privilégier le point de vue
des catégories socio-professionnelles qu'iis rèprésentent. Lalluparf estiment du
reste qu'ils ont -reçu un mandat impéiatif dei organismes qu;ils 

^ont 
désignés, au

moins lorsque les questions traitéès concernenidirectemênt leurs intéîêts.-Ils
retrouveraient toutefois une certaine liberté sur les autres problèmes, ce qui
aurait permis, au dire de quelques-uns, l'apparition progressive d'une certaine
conscience régionale au sein du c.E.s. au-Cours deia lremière année d'exis-
tence.

Il reste que I'opinion publique, de son côté, prête peu d,attention auxqebats qur se déroulent au sein des assemblées régionales, et les habitants de
la Picardie - en dehors peut-être de ceux de la soTnme --ne se sentent guère
d'a{Iinités ayec une région à laquelle i1s ont été plus ou moins arÈitrairànent
rattachés, dont ils n'on"t pas été'appelés à élire lds organes, et dont l'existence
n'a.pratiquement pas drncidencei-- sinon fiscales a r". leur activité pro-
fessionnelle ou autre.

cette constatation met en lumière, s'il en était besoin, les limites de la
régionalisation instituée par la loi d,e 1972. L'existence d,injtitutions nouvelles
que l'on refuse de faire-élire au suffrage universel, auxquelles on ne concède
gye d9s com_pétences et des ressource.-s limitées, qui demeurent étroitement
dépendantes dans leur fonctionnement de l'administiation préfectorale. ne sau-
rait à elle seule créer les conditions d'une régionalisatio' i dlgne de ce nom.
A cet. égard, les _déclarations du Président d-e la Répubtiqrie à Dijon en
novembre 1975, suivant lesquelles << le rôle de la région n'est pas d'administrer
elle-même, ni-de gérer.e1le-même, il est d'assurer â un écheîon approprié la
coordination de notre développernent économique >>, ont au moins lè^merite de
la clafiê.

- (14) F. sudre souligne la - préve^ntiorr des membres du conseil Régional
Languedoc-Rouss.illon à-l'égarcl-du C.E.S., composé cie non éiuJ èi-considéré
une assemblée de gauche comll]e favorable à 

-la 
maiorité gouvernemèntalô.
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