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< Une société adulte ne peut, dans aucun domaine, sous peine de
mort lente, se_ passer d'une côntestation. Elle devrait même Ia 

^financer,

quels qu'en soient les risques... pour les contestataires > (1).

.llepuis le début du siècle, sous des noms divers, unions de quartier,
comités de quartier, syndicats de quartier, des associations d'hàbitants
se sont constituées sous la forme dàssociations de Ia loi de 1901. Face
au phénomène d'urbanisation et de transformation des grandes villes, ces
associations forment un des types de réponses possible"s de srouDes so-
ciaux dont le mode de vie a 

"€tê 
considdrablemeït perturbé i'ar ie nou-

veau mode de production de I'espace.
De plus Ie fonctionnement bureaucratique et centralisé de I'adminis-

tration des grandes villes a fait que les nouvelles demandes des sroupes
sociaux n'ont été enregistrées qu'âvec beaucoup de retard ; les rëajus^te-
ments structurels nécesiités par- le rythme du c^hangements dans les "sran_
des.villes n'ont pas été possibles ; lrensemble de ce"s défaillances adrfrinis-
trattves ont entraîné ici et Ià des créations d'associations de quartier.

L'existence de ces associations apparaît dans un premier temns com-
me un phénomème démocratique extiêmement souhaitlable dans uie onti-
que de démocratisation de lâ vie locale, mais néanmoins extrêmemènt
suspect du point de vue des élus qui craignent que ces associations ne
s'approprient la représentation de la'populat-ion.

Aussi constate-t-on une grande méf,rance de la coalition actuellement
tt1 pouvoir vis-à-vis de ces associations : I'article 34 du proiet de
loi po,rtant- réforme. {e I'urbanisme, discuté devant le parlement 

^aui 
mois

d'avril et de mai 1976, n'autorise en effet que les astociations régulière-
ment déclarées depuis cins ans et agréées' selon des conditions" fixées
par décret en Consèil d'Ftat à se portei partie civile devant les tribunaux
lorsqu'elles constatent des infractions en matière d'urbanisme : pareille
disposition prive, en fait, la plupart des associations existantes ên Fran-
ce de moyens d'actions devanf lei tribunaux.

. Le -programme commun de la gauche, adopté en 1972, ne se montre
guère plus favorable à ce type d'orgànisation puisque la seule allusion oue
I'on y trouve est Ia suivanté-: < la 

-participation 
ddmocratique des citoyêns

sera assurée par la consultation rdgulièré des associationi représentaiives

,^ , ,,(.l,Cltutio.n,de F. HOOLARD, vicearé_sid_ent du Comité de Liaison des unions dè. quartier de Grenoble,(L. L. U.Q.), conseiller m un icipal depuis 1971, L e M ond e, 24 dêcembr e 197 4.
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de toutes les catégories d'habitants et d'usagers >. (chapitre III, les col-
lectivités locales et la décentralisation).

Cependant, depuis 1972, I'attitude de la gauche, et en particulier
celle du Parti soc-ialiste, a évolué ; le manifeste municipal socialiste
paru ,en septembre 1976 stipule : ( une gestion municipale socialiste se
caracterlse par :

- Une recherche constante du dialogue avec les associations qui
agissent sur le terrain du cadre de vie...

La création dans les quartiers des grandes villes de commissions
de quartiers représentatives dès habitants 

-ayant, 
sous la responsabilité

des ôonseillers municipaux, des compétences précises... >

Ainsi le Parti socialiste se montre favorable aux associations de quar-
tier mais à condition qu'elles soient, en fait, bien contrôlées par les é[us.

Par contre, le Parti communiste n'accorde aucune place particulière
aux associations de quartier et reste très évasif au sujet des organisa-
tions en gên&al ; lê nouveau contrat municipal publié par le Parti
communiste en iuin 1976 dit simplement : < Nombre d'entre vous
adhèrent à une àssociation, une amicale, un comité. Les élus commu-
nistes attachent une importance toute particulière à ces organisations.
Elles contribuent à réaliser I'union des^habitants dans la diversité de
leurs professions, de leurs âges, de leurs opinions politiques, de leurs
options philosophiques ou spirituelles. Elles sont d'un apport irrempla-
çable pour aider â élaboref les décisions municipales en gardant leur
entière indépendance de jugement et d'action. Elles font partie de la vie
civique >. On retrouve ici la ligne < interclasse > du Parti communiste
italièn reprise lors du Congrès eltraordinaire du Parti communiste fran-
çais à travers la notion < d'Union du peuple de France >.

En fait à travers I'existence d'associations de quartier se pose le pro-
blème de la démocratisation des institutions rnunicipales et des relations
entre les élus et la population.

Il importe d'analyser d'abord les associations existantes qui se présen-
tent comine des inslitutions réalisant davantage de démôcratie 

^ 
Iocale

dans le cadre des grandes villes, puis d'étudier les stratégies .locales et
les types de relations qui se sonf instaurés entre les associations de
quartier et les élus.

A la lumière de ces analyses il sera permis de se demander dans
quelle mesure la démocratisation et Ia décentralisation de I'action muni-
cipale à travers les associations de quartier entralnent véritablement une
démocratisation de la vie locale.

I. - LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER, SYMBOLES DE
DEMOCRATIE LOCALE.

La démocratie est impossible dans un état centralisé ; c'est au ni-
veau du ouart ier. unité âe dimensions encore humaines, que nait et
s'épanouit 1a démocratie ; telles sont les idées véhiculées. pai. le1 défen-
seûrs des associations de quartier. Une union de quartier à Grenoble
formulait ainsi son objectif : < la démocratie, à tous les échelons (la
démocratie c'est-à-dire le commandement du peuple) qui ne peut s'exef-
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cer que de. bas en haut, à partir du quartier jusqu'à I'Etat, chargé de
Ia seule exécution > (2).

A la lumière.de quelques expériences françaises et étrangères qui
ont été décrites (3), noûs nbus proposons d'étudier comment lei associa-
tions de quartier se sont efforcées^ d'atteindre leur objectif : la démo-
cratle.

A. - LA CREATION DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER
Certaines associations de quartier sont anciennes et de création plus

ou moins spontanêe. Vers 1900, une cinquantaine de syndicats de quaitier
se sont constitués à Bordeaux. On note èncore I'appafition de comitês de
quartier à Marseille dans les années 20, de < communes libres > et d'as-
sociations de défense des habitants dans les quartiers périphériques de
Grenoble vers 1930 ; la première union de^ quartier^ grénobl<iise est
celle de I'Ile verte; crêée ei tgzo. Mais c'est depïis la f,rn" de la deuxiè-
me guerre mondiale, du fait de Ia reconstructiôn et du développement
croissant de I'urbanisation, que Ies unions de quartier ont orôl^iféré
catherine POUYET a tenté,' en i968, d étabrir'un" iirt. aJr 

-"ôt"itei

de quartier qu'elle avait pu recenser en France (4) ; sa liste comprend
25 villes, si I'on met à part le cas de Paris dont les 

'comités 
de quàrtier

présentent des caractèrés très particuliers. En fait Catherine pCiUygf
n'4_ pu recenser que les unioni de quartier qui avaient une histoire :
cellel qui ont_ réuisi à se faire connaltre, tellei que celles de Grenoble,
de Rennes, de Bordeaux, d'Angoulême, de caeir, de corbeil, etc. r-e
nombre des villes ay.ant des co-mités de quartier est certes beaucoup
plus im.portant actueilernent en France, mais on manque presque totale-
ment d'information.à leur sujet car I'action menée pàr cès cômités est
rarement sp_ectaculaire et ne ôépasse pas en notorié^té les frontières de
la ville ; de plus, il semble qu'un irombre important de comités de
quartier se soit créé aqrès 1968--; ainsi I 'on.sait Que des associations de
guartier_ sont_ actives àans la banlieue parisienne : à Meudon (5), à
st-Cloud, à Rueil, etc ; des associations'de quartier existent ésalement
dans des villes de province telles que valence, ehambéry (6) ou A"miens.

Ces associations de quartier sont nées de la constatation Dar les
habitants de certaines carènces dans les domaines de l'éclairagej de la
circulation, de la voirie, de la propreté des rues ou en matièrË'd;éoui-
pements (écoles, crèches, terrairis âe ieux ou de sports) : ils se ilé-
sentent alors comme. des groupes de piession assez ôlassiquês destinds à
attirer I'attention de la mu-nicipalité.

(2) Quartierflash, no 2 - Bulletin de liaison de I'Union de quartier Alliés-Alpins - Editorial p.1.
.(3-)-GONTcHARotq (qJ -.-R!!exion sgr les comités de quartier. - Correspondance municipale, no 164,4ars 192É' pp. 3-10. - sELIrlE&O4J.-- G' c';up"i â;àéi""À"niàipalà. -'ih-i#-Ës'"Ë;;-;6iitiLil".'È"-

1"^,rr lglsrlp ),212-21s..-,MqREi ri.p.r. :-pàui"-6ul; 44;i';ii.àIi;ift d;;i.;";i;-iù .'-"ri\t'liài,,
i|f,i"1]J3àlfôii-44 

- L'e Monde, une expérience à Pavie, 29 fêwier - 1er mars1976. . Viwe a bolognè- - Épiit,

,*,n,J?'ul9##J,{fi};;H'ô,"#l*f,'.IË#i,j'i;Jl;âi"?i.îT?il:tif,:,Tari:iua:,"."fi*:'/tffil!ôSàiii'
(5) NEWILLE (H.) - Une expérience à Meudon. - Correspondance municipale, no 114, octobre 1970, pp.20-22.

(6) RERTHET 0..L.), GUERV,TLLy (M.), cUrLLoN (M.), HOMTNAL (J.) et SOULAGE (B.). - Lesacrlons sur le cadre de vre-hors^trqvail. - Grenoblg, UER < Urbanisme et Aménagement > de I'Universitê desSciences sociales de Grenobles, tglz, zioluÂéi, als'p. tThèi" dt,î ;y;iô. 
' '^.'^-"'
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Mais très rapidement les associations de quartier ne se contentent
plus d'être de simples associations de défense dés intérêts des habitants
5ll'; iliili t'irËiiii";" t;;;;ii.ipàii"" 

- 
âË 

-c"ui-"i 
a r;â-é"agô-""t aé

la ville 
^et 

elles entendent dépasser le cadre étroit de I'action revendica-
tive pour permettre aux habitànts de réaliser leur plein épanouissement.

Et I'on constate que les militants des associations de quartiers se
recrutent alors généralèment dans un milieu de techniciens, de cadres
moyens milieu- qualifié de P.B.N. (petite bourgeoisie nouvelle). Ainsi
daris leur étude rêalisée en 1968, sur la particifation des citoyens au
développement urbain, P. BOLLE, C. POUYET et P. VERGES (7) re-
Ièvent^fa sur-représentation de cadres supérieurs et I'absence d'ouvriers
dans les unions de quartier de Grenoble.

Il apparalt également que l'initiative de la création d'association de
quartier 

-âppartieÀt 
surtout 

- 
à des groupes d'habitants non intégrés au

départ dans un cadre institutionnel, de < migrants > urbains ; ces nou-
veâux habitants se trouvent dans les ZUP, les nouveaux quartiers en
périphérie des grandes villes qui deviennent le cadre de leur action.
Dans la pluparf des cas, en e^ffet, ce sont les quartiers nouYeaux qui
se dotent- en premier d'associations de quartier, tandis que les centres
villes sont, soit^ dépourvus d'associations, sôit les derniers à 

-s'organiser.

Parmi les motivations qui entralnent, chez les habitants d'un quar-
tier, Ie désir de créer une association de quartier ou d'y adhérer, Ies
facteurs Dersonnels iouent un grand rôle : certains habitants adhèrent
parce qutils se sentént isolés, ën opposition avec la ville, et qu'ils at-
tendent de I'association une action^ èfficace sur un problème précis ;
d'autres habitants réclament un équipement socio-culturel qui doit leur
assurer le moyen de développer I'animàtion du quartier ; d'une façon gé-
nérale, ces hâbitants estinient que I'association- doit avoir une fonction
< ludique > d'orsanisation de fêtès et de ieux de quart ier ;  i l  s 'agit en
quelqde sorte d"e recréer des organisation" comparables à celles eiistant
d'ans'des villes d'origine médiéiale comme Siènne en Italie. De plus,
pour un nombre impbrtant d'habitants, I'association doit avoir pour but
de créer une nouvelle communauté, de refaire ( une paroisse > ; ainsi
les statuts de I'Union de quartier Alliés-Alpins à Grenoble, adoptés en
1967, précisent : < L'associâtion entend créer une communauté de ren-
contre 

-; 
elle aura comme préoccupation' essentielle celle d'être le lieu de

rencontre de toutes personhes du quartier plutôt que de constituer un
syndicat des habitants >. Cette motivâtion se retrouve évidemment souvent
chez les militants chrétiens. Mais au-delà d'une organisation communau-
taire, des habitants ont pris conscience de la nécessité de se grouper
pour pouvoir faire entendie leur voix ; ils ambitionnent de devenir une
structùre de participation des citoyens dans le processus urbain ; ils
veulent intervênir dàns I'aménagement urbain et 

^même 
appréhender le

devenir de la ville en tant que société.
Cependant les organismes de quartier ne sont pas seulement des

créatioris de la base i ils peuvent résulter d'une volônté politlqu-e cen-
trale soit de la part de forcès d'opposition à la majorité municipale, soit
de la part de lâ municipalité elleiârême. Dans le fremier cas, ils appa-

(7) BOLLE (P.), POTIYET (C.) et VERGES (P.) - La participation des citoyens ,au développemen-t ur-
bain. ln : I'information, l'éducation et la participation des citoyens dâns le processus de dévelop_pcment.urbain.
Institut d'Etudes politiques de Grenoblê. - M'inistère de I'Ëquipement ét du Logement. DAFU, décembre
1968,  pp .  1 -118.
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(8) Depuis 1968-1%9, des associations de quartiers très actives avaient pris naissance spontanément
et avaient con-tribué au succès de la liste de gauche, âux élections municipales de 1973.

(9) BOLLE (P.) et al. - op. cit. p. VI.

- ̂  - . ̂ gq) ION (J.) - Les équipements socio-cultures et la ville. - Grenoble, CRESAL, ADIRES, avril 7972, pp.
185-197. (Action concentrée de'recherches urbaines).
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raissent comme des contre-pouvoirs destinés à préparer Ie renversement de
majorité aux élections municipales suivantes ; i1s se situent alors dans une
stratégie électorale. Dans le-deuxième cas, ils peuvent être des instru-
ments participant au jeu politique local aux Côtés de la municipalité
en place.

Ainsi à Grenoble, la municipalité GAM élue en 1965 confie aux
unions de_ quartier déjà existantes des tâches beaucoup plus importantes
que p?r le passé et leur donne les moyens matériels d'assurer leurs
nouvelles fonctions.

. A Bologne, en-1956, c'est la démocratie chrétienne minoritaire à la
mairie qui propose la création de commission d'information des habitants,
pour entamer le monopole du Parti communiste italien qui est maiori-
taire au conseil municipal depuis 1945. Le conseil municipâl met alori en
place des conseils de 

-quartièr 
qui, en fait, vont renfoicer sa position

politique. A Pavie, en 1973. après l'élection d'une municipalité de eau-
èhe cônduite par un maire'soôial iste, la vi l le est partagé èn huit qîar-
tiers, chacun doté d'un comité élu par la population (8).

Ainsi coexistent dans les quartiers des associations de tvpe très dif-
férent, quant à leur histoire, qûant aux motivations des habilânts qui les
ont constituées, et quant au' contexte politique dans lequel elles se
situent.

De plus la création d'associations de quartier est parfois gênée par
le caractère vasue et imprécis de la notion 

^de 
quartier. En effeit la bàse

de travail d'un- clécoupa^ge de la ville en quartiers repose sur Ia notion
sociologiqu.e u de sentimànt d'apgartenance >. Mais la notion même de
quartier n'est pas admise sans réserve ; certes, on ne peut nier que le
quartier a, de tout temps, occupé une place importante dans la vie
quotidienne des habitants des villes ; néânmoins dans leur analyse de
lâ_ participation des citoyens au dévéloppement urbain, les auteurs P.
BOLLE, C. POUYET et P. VERGES 

-èstiment 
: ( que dans certains

cas, le quartier n'a pas une existence réelle avant la ciéation d'une as-
sociation. I-r., quartier ne serait donc pas une réalité vécue, mais I'ex-
pression pa.l qùelques-uns d'une volontê d'appropriation d'un espace ur-
bain, du désir de reconstituer une communauté suivant la projection
d'un < modèle > issu de I'image idéalisée du village traditionnel. La re-
cherche de < racines ) par des- < migrants > urbaini se ferait donc à tra-
vers une référence à uh style de vië du passé et non par I'invention de
formes orisinales de la société urbaine > (9). Du point dê vue de Ia muni-
cipalité, J.- ION, émet I'hypothèse que < la noti,on de quartier peut de-
vehir (indépendamment méme de sa réalité) une sorte de sous-rinité po-
litique, coriçue d'abord comme la localisation dans une aire donnée àes
moyens d'un contrôle social qui ne peut plus s'exercer seulement à partir
du centre politique. Comme- par ailleuri la municipalité se sent 

-insé-

curisée quant à la solidité de ses assises populaires, on peut penser
qu'elle cherche à créer ainsi des supports de^ re^présentation iocialei dont
l'équipement constitue le symbole i 

-(10). 
J. ION raisonne à partir de

I'ex^pé?ience de Grenoble. it existe un' mythe du quartier, cèllule de
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base, échelon intermédiaire entre le logement et la ville, premier niveau
auquel les oroblèmes Deuvent être posé"s elobalement, milieï priviléeié où
la démocraiie peut être vécue ; les difTérents auteurs cités plus- haut
insistent cepend-ant sur le caractère artificiel que peut avoir le quartier
dans certains cas : il s'agit soit .de I'appropriation de I'espace .par .quel-
ques-uns qui sont généralement issus des classes moyennes, voire aisées,
soit de la mise en place, de la part de la municipalité, en I'occurence
GAM, de moyens dê contrôle social : ce qui signifie Ià encore que < Ia
petite bourgeoisie nouvelle ) assure son pouyoir sur le quartier.

IÆ oroblème du découpase des quartiers n'est pas aisément solu-
ble et pbse subsidiairement^ce"lui de lêur taille. A Gïenoble, les unions
de quaftier s'étendent pour certaines sur un secteur de près de 25.000 ha-
bitairts tandis que d'aùtres n'englobent pas 5.000 habitants ; lors d'une
iournée d'études, le 24 ianvier 1976, le Comité de Liaison des Unions
âe Quartiers (C.L.U.O.) â ressenti la nécessité d'un découpage sociologi-
que plus rationnel et en a faît un des thèmes de réflexion de sa jour-
riée. 

-Après 
I'examen de la vie et du fonctionnement des Unions de

quartief à Grenoble, F. HOLLARD, conseiller municipal de -la ville, esti-
rire que les - unions de quartier les plus actives sont celles qui cor-
respoirdent à des quartierd de petite dimension et le GAM de Grenoble
en-1976 est favorabte à des un^ités de voisinage ne dépassant pas 8.000
habitants environ (1 I ).

Par contre à Bolosne. ville de 500.000 habitants, il a êté crêê 18
quartiers dont le plus "petit possède 15.000 habitants et le plus gros :
50.000. la movenne étant de 30.000 environs.

En fait des ouartiers petits seront plus proches de la population
mais auront du màt a peseï sur les déciiions ïe la municipalitê tandis
que des quartiers plus 

-grands 
auront plus de poids mais seront plus

éloignés dès préoccupations de leurs habitants.

B. - LES ASPECTS ORGANISATIONNELS

Les associations de quartier sont des associations généralement régies
par la loi de 190L mais aucun texte n'oblige les élus à tenir compte d'el-
les. Les relations qui s'établissent entre la municipalité et ces associations
sont essentiellemenl fondées sur des rapports de force ou sur une volonté
politique de la part de la municipalitê^ ; ainsi à Pavie, I'institutionnali-
sation des comités de quartier échâppe au droit et M. ALESSI, président
du comité de quartier de Mirabello^Scala (5.000 habitants) signalè : < Les
textes qui serv'ent d'appui à I'opération correspondent à uie vieille loi
de 1915 sur les communes, une loi qui autorise Ie maire à déléguer, dans
les bourgades rurales éloignées du 

^centre, 
une partie de ses pouvoirs >.

Or en 1915, il s'agissait en fait uniquement des certificats d'Etat civil
ou des mariages. Èn 1976, le gouverriement italien et trois des grandes
formations politiques (dont la démocratie chrétienne et Ie parti socia-
liste) vienneirt de'déposer un texte organisant les comités de quartier sur
des bases légales. L'Italie fait frgure en ce domaine de précurseur.

A Grenoble les comités de quartier sont officialisés dans des textes
qui engagent le conseil municipal^mais il s'agit ici d'une initiative locale.

(17) GAM -informetion, Grenoble, novembre 1 975.
C AM - inlorm atroz, Grenoble, mai 797 6.
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, !t]) _S.ggt éligibles aux comités de quartier les résidents de ces quartiers qui ne sont pas titulaires d'un
mandat électif (parlèmentaire, conseiller coinmunal).

(13) Actuellement, les élections de 1974 en témoisnent. la coalition de sauche a auementé sa reprêsen-
tativité et aurait à elle seule la majorité (ce qui n'était pâs le cas en 1973), Ie PSI conforta*nt sensiblem'ent ses
positions.

- , .q4) A Bglggng, le ptêsident est élu par les 2/3 des membres du conseil et ce choix est ratifié par le maire ;
le président reçoit lé titre < d'adjunto >, sortè d'aide non élu du maire.

I2I

En fait la gênêralisation des comités à tous les quartiers d'une ville
pose un certain nombre de problèmes délicats, en partïculier celui de leur
composition. 9l peut imagiirer différents modes dê désignation des mem-
bres des conseils 

-de 
quartiér :

on peut avoir des comités composés de membres bénévoles qui
émanent spontanément de la base, corime c'est le cas actuellement èn
rrance :

- i", comités peuvent également être composés de militants habi-
t_ant le quartier, désignés par les partis, proporfionnellement au nombre
de votx obtenus sur I'ensemble de Ia Ville ; tel est le cas de Bologne
où la ville est divisée en 18 ( quartieri ) ayant chacun un conseil "de
20 m-embres, quelle que soit I'im^portance de la population ; ainsi évite-
t-on les conflita entre les conseils âe quartier et la niunicipalité et permet-
on alx partis politiques d'être conTrontés avec la réâlité quotidienne
concrète de I'action municipale ; mais on peut regretter qu'il s'âgisse plus
d'une émanation des apparèils ciue d'une âmorce ?e struôtures n6uvelfes ;

- enfin on peut concevoir des comités élus au suffrage universel ; la
guestion se pose depuis quelque temps à Bologne ; cepéndant à Pavie,
depuis I'adoption en- 1973'd'uhe charfe des com"ités de Quartier, ces der-
niers, composés de 15 à 25 membres, sont élus au sirffrage universel
direct pou.r trois .ans sur une ou plusieurs listes par les citad-ins de plus
de dix-huit ans (12); Ies élections^de juin 1974 pow la constitution-des
comités de quartier ont connu une afflirence de 4i % donnant Ia maiorité
aux l istes dè gauche dans huit quart iers sur neuf (13) ; en FrancË on
craint qrre la population ne soit 

'pas 
mtre pour une tel le réforme qui

t'tsquerait d_'être perçue uniquement comme une politisation inutile de-la
de^^la vre du quartier ; et on songe éventuellement à une élection au
suffrage universèl sur des listes présàntées par les partis mais sans remise
en cause de la proportionnelle^des voix ôbtenuei sur I'ensemble de la
vi l le.

Quel que soit le mode de désignation de leurs membres, les comités
de. quartier fonctionnent généralemeît de manière similaire ; ils organisent
très librement leur travaiT et adoptent des structures internes qui"varient
en fonction des problèmes rencontrés dans tel ou tel secteur d'e la ville.
Habituelleryent, Gs membres du comité choisissent parmi eux un prési-
dent, (14) ils se répartissent en plusieurs commissions^ de travail et ifs ont
I'initiative de réunir au rnoins uire fois pat an une assemblée du quartier.

Les moyens dont disposent les comités de quartier sont très varia-
bles ; à Grenoble, la municipalité accorde seulemènt une subvention cor-
respondant à un poste de seèrétaire à mi-temps au c.L.u.Q. tæs unions
de quartier ont _toujours craint qu'une aide plus importante à chacune
d'entre elles ne les prive de leur àutonomie vii-à-vis d^e la ville. A pavie,
six des neuf comités-de quartier ont été dotés de < centre civiques >, véri-
tables maisons pour tousl dans lesquels la municipalité tend â implanter
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ses services administratifs qui, ainsi décentralisés, seraient placés sous Ia
responsabilité des comités dè quartier. Un embryon de structure adminis-
trative fonctionne déià dans chaque quartier où-un employé de la muni-
cipalité est, en perrianence, à là diiposition des usagèrs- et du comité.
Dè même à Bolôgne fonctionne dans èhaque quartier ln centre civique ;
dès 1963, I'état cÏvil fut transféré dans le quârtier ; c'était I'amorcè du
processus de décentralisation qui fut consiôlérablement perfectionné par
I'installation en 1968, dans les quartiefs, de trente et un terminaux relié
à un ordinateur. En 1974 fonctionnaient dans les centres civiques quel-
ques 114 groupes de travail à I'activité desquelles participaient 2.767 ci-
tadins.

Les moyens d'action des associations de quartier sont généralement :
le travail en commission, la rédaction de rapports, d'études, les actions
menées auprès des différents pouvoirs, l'édition d'un journal dans certains
cas. Cependant, certaines associations entreprennent des actions de masse,
sur le tèrrain, destinés à entralner la popu-lation et à faire jouer, en leur
faveur, le rapport de force. Ainsi, en France à Rennes, une action entre-
prise en 1962- par le comité de quartier Nord-Saint-Martin illustre tout à
iait I'emploi dè ces méthodes : i ce quartier abritait le dépôt d'ordures
de la ville : sous I'irnpulsion de son président. ce comité a entrepris une
campagne d'actions afprès de la municipalité : lettres, pétitions, cômmuni-
qués dë presse, voilés ôu précis ; puis ies diverses démarches n'ayant pas
froduit â'effet, il a cominencé'dès préparatifs en vue d'édifierl devànt
Te dépôt d'ordures, pour en interdire^ I'atcès un ( mur de la honte I en
parpa-inss. Ainsi, apiès quelques mois de cette activité inlassable, la muni-
èipâtite"a capitulé, 'ce qui vâut à Rennes d'avoir aujourd'hui une superbe
usiine d'incinèration des' ordures ménagères > (15).

C. - LES ATTRIBUTIONS

Au cours des actions entreprises pour défendre leur cadre de vie, les
associations de quartier se sentent souvent aux prises avec des contra-
dictions qu'elles ônt peine à dépasser : elles doivent par I'action qu'elles
mènent, étre Ie révélâteur des b^esoins et des aspiratioirs des habitaits, et
elles entendent rester un élément permanent de revendication et de
contestation du pouvoir ; en même temps, elles sont pressenties pout
gérer des équipements, sportifs ou socio-culturels par exemple, et pour
participer, d'une manière générale, à I'aménagement du quartier.

Ainsi la première attribution des associations de quartier a d'abord
été consultative. A Bologne, depuis 1966, les conseils dé quartier donnent
leur avis sur le budget annuel de la commune. Pendant quatre ans les co-
mités de quart ier oit uniquement été consultés sur un budget < fermé >,
entièremenÏ rédigé ; depuîs 1970, la municipalité tente unà autre expé-
rience et demanîe aux^conseils de quart ier^de faire remonter une l iste
d'équipements souhaités, puis elle trie^ces demandes et exerce son pouvoir
politique en établissant un ordre de priorité ; dans un troisième temps,
les conseils de quartier reçoivent le projet de chapitre budgétaire des
dépenses d'investissement qu'ils peuvent conf,rrmer ou rectifier en éche-
lonnant leurs demandes sui quatre exercices successifs pour former une
espèce de plan quadriennal d'équipements ; en dernier lieu, le conseil
municipal ârrête âéfinitivement cê c^hapitre du budget. En 1973, la muni-

(15) te Monde. 22 décembre 1969.
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(16) En Italie, aux élections municipales, s'applique le scrutin proportionnel.

. -  ( f7 )Enmat iè red 'u rban isme,  lecomi tédequar t ie radedro i t (dé l ibéra t ionmunic ipa lde iu i l le tTSTS) la
pgssibilité de-donner son avis sur lei autorisarions'de lotissements, i.i péi-ii al .ôïrli,iiré ou dË'âè-oti..i"t
renovatlons,^les changements 4'usage et la constructions de bâtiments ilublics. Le comité de quartier est ainsi
naDlllte a retuser les autorisations de permis d.e constru,ire qui.ne lui corjvienne pas, obligeant fa municipalité àsuivre l 'avis qu' i l  formule sauf si  des m'esures o' interèigènèrâi i ' iÀpo..ni.

(18) BEAUNEZ (R.) et KOHN (F.). - L'information dans la citê. - Paris, klitions ouvrières, L975,245 p.(collection t pouvoir local r).

,,^-^^^11?] ,i" gestion des,dispensaires e-st tripartite : représentants du comité de quartier, représentants
o assoctat lons, membres de la commission d'assistance sociale de la vi l le.

L Z )

cipali té de Bologne s'est enorgueil l ie d'avoir provoqué sur l 'élaboration du
bg.dget 53 réuniôns de quartiàr, 60 réunions àe commissions, et 24 assem-
blées générales avec les habitants.

, Un processus semblable de ( consultation-participation ) s'opère sur
les options d'aménagement d'urbanisme qui soirt soumises aux àuartiers
tout au long de leur-élaboration. Depuis f970, aucun permis de cdnstruire
n'est délivré dans Ia vi l le s' i l  n'a pâs I 'avis du comitè de ouart ier. C'est
Ie pouvoir politique qui tranche eil dernier ressort mais I'aiis des quar-
tiers pèse sur la clécision ; ainsi Ia municipalité avait conçu un ambitieux
projet portant Bologne à 1.000.000 habitants mais elle y renonça devant
I'opposition des- quârtiers et adopte depuis lors I'hypoihèse dê ( crois-
sance zéro > de la ville.

A _Pavie, à partir de 1968, des projets spéculatifs d'urbanisme provo-
quent la créatiori de cornités de quartiër qui élaborent des contre-ôroiets
Çg_plan d'urbanisme ; leurs diffêrentes aôtions expliquent l 'électiôn,-en
1973, d'une municipali té de gauche qui obtient Iâ r irajorité du conseil
(16) _; dès son électiôn, la muiicipalité met à l'étude un plan général de
la ville et en 1974 ]e plan des seivices est approuvé après^ un làrge débat
public. Mais le plan d'urbanisme proprenieït dit fi'est acceptë ou'en
1976 après des m-ois de discussions ôubliques et de réunions dé conimis-
sions spécialisées dans les comités 

'de 
quartier. I-e comité de quartier

donne. également son avis et fait des propositions quant au budget com-
munal (17).

En F_range, tous les exemples étudiés (18) vont beaucoup moins
loin ; les habitants ne participent pas vraiment à l'élaboration dù budeet
et la municipali té..tenté plutôt unè explication du budget dans un but
peoagoglque et potlt lque.

^ . Le1 organismes_de quartier sont également sollicités pour assurer des
tâches de _gestion. Ces pôuvoirs de geslion peuvent s'exerôer sur les équi-
pements du quartier, sur les subventions àccordées par Ia municipalité
ou sur les services municipaux qui font I'objet d'une décentralisation.^

bibliothèques de .quaitier, Ies dispensairei préventifs (19) et les centres
clvlques. Les comrtés de quartier ne possèdent pas de budget propre, sauf
pour I'information ; ce soht les équiôements qùi recoivent-uné sulbvention
de la ville et les conseils d'admiirisiration dês éqriipements qui rendent
compte.

A Pavie, les comités de quartier ont la responsabilité de fonction-
nement des centres civiques et- s'occupent, avec là municipalité, des ser-
vices municipaux décential isés dont i ls ont la charge. De^nombreux ser-
vices tels que les crèches et maternelles, certaines- activités sportives et
celles des ehfants après l'école (< dopo scuola >) sont administrès par des



t24 Michèle SELLIER

comités de gestion, où siègent des membres des comités de quartier.
L'autogestionl des services ét des activités a fait I'objet d'effoits très
importânts de la part de la municipalité qui se réclame d'une volonté de
gestion décentralisée au plus près des usagers.

A Grenoble, I'expérience des unions de quartier paralt actuellement
avoir provoqué Ia déôeption des grenoblois ; 1e Parti 

^socialiste 
local re-

,  
- t t

grette que lâ. gestion municipale, elle-même centralisée,,échappe, en grande
partie âux citôyens qui ne peuvent exercer facilement leur contrôle et, en
i976, le GAM- de Genoblê constate que < les équipements ont pris une
part grandissante dans I'animation dri quartier lusqu'à draîner parfois
toutes les < forces vives > de leur rayon- d'action. I-'union de quartier,
réduite alors à l'état de fantôme ou de < club 3e âge > ne peut guère se
prévaloir d'une vocation de rassemblement r. Mais les grenoblois continuent
de penser que les unions de quartier sont indispensables à la démocratie
et Qu'elles 

^doivent 
s'êtoffer et rester, à I'abri dè toute ingérence munici-

pale, le lieu privilêgiê de rencontre entre des citoyens de toutes les ten-
dances politiques.

II. - LES STRATEGIES LOCALES

Symboles de démocratie, les associations de quartier se trouvent sou-
vent dlacées dans des situations contradictoires dir fait de la double na-
ture 

^de 
leur structure, tout à la fois de contestation et d'intégration.

Ces contradictions apparaissent en pleine lumière dans leurs relations
avec le pouvoir muniôiilal auquel elles se trouvent inévitablement confron-
tés un jbur : aussi ce 

^problèine 
a-t-il été I'un de ceux qui a ê!é le plus

débattu, d'abord à la iencontre des associations de quartier organisée à
Rennes par I'ADELS (20) en 1970, puis six ans plus tard, au carrefour
national ïes comités de quartier réunis à Paris en mai 1976 (21).

Certaines municipalités contrôlent très largement les relations exis-
tant entre les élus el les associations de quartier qu'elles ont souvent
contribué à créer.

Dans d'autres cas, les associations de quartier à la recherche de
nouveaux modes de relation entre les élus èt elles-mêmes se trouvent
en conflit avec la municipalité. Ces associations privilégient I'action immé-
diate de revendication et^la prise de conscience Oes prôbtèmes politiques ;
elles se heurtent à de grandes difficultés qui viennent du fait qu'ellès ne
se réfèrent à aucune iâéologie formalisée-et qu'elles ne s'insè'rent dans
aucune stratégie d'un pouvoir local. Par I'organisation d'un mode d'ac-
tion, d'interve-ntion et d^e revendication auprès-des pouvoirs privés ou pu-
blics, elles s'initient aux mécanismes de prises de décision et à leurs
contextes économiques et politiques mais elles refusent de se laisser enfer-
mer dans des structures instituiionnalisées ; elles veulent rester disponi-
bles pour toute action d'un type nouveau.

D'autres associations adoptent une stratéeie différente et cherchent à
s'insérer dans le ieu politiquè traditionnel lolal ; elles veulent être re-
connues par la riruniôipalité comme des interlocuteurs valables ; elles

(20) ADELS : Association pour Ia Démocratie d'Education Locale et Sociale.
(21) Le Monde. 18 mai 1976.
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veulent participer à _la décisio4 ; il s'agit pour elles de rénover les vieilles
structures municipales pour leur perméttrè de fonctionner plus démocra-
tiqu.ement- Pour 

-illustrèr 
les divèrses stratégies adoptées 

^par 
les asso-

ciations de quartier, il est intéressant de ]rendre 
^ 

quelqtres exemples
concrets.

A. - RELATIONS LARGEMENT CONTROLEES
PAR LA MUNICIPALITE

Dans un certain nombre de cas, ce sont les municipalités elles-
mêmes qui ont mis en place des comités de quartier avec I'obiectif de se
senttr soutenues par leur base;en 1963, c'esî un maire comriruniste qui
.lance, avec I'appui de la presse, des associations de quartier, à Corbeil-
h'ssonnes ; il réussit à réunir 300 personnes à une séarice publique. Après
les élections municipales de 196$ c'est un maire uDR,' cettd fois,'M.
VERDATIE& .qui èntreprend. I'expérience de créer des associationi de
quartier, à Poitiers ; ces maires préfèrent que. Ies conflits s'exoriment
dès Ie départ par le canal d'associâtions plutdt que de manière iricontrô-
lée ; en fait ces associations sont tellemefrt intéei'ées au svstème du oou-
voir .local qu'elles font plus < descendre > les iésiderata" de la -uhi"i-
paltte que ( remonter > les aspirations des habitants.

- D_9 même, à Marseille, les comités de quartier, qui sont pourtant
dans I'ensemble déjà assez anciens (puisque èertains dàtent des^ années
20), ne constituent pas réellement un'souôi pour Ia municipalite aôni-ia
conception est..la suivante : < les comités d'intérêt de quàrtier (c.1.q.1
oorvent nous dlre ce qui ne va pas dans leur quartier. Le reste, c'est à
nous de nous en occuper >. En 1968, la confédéiation des comités d'inté-
rêts de_ quartier comp?enait 74 Qêdêrations d'arrondissements qui regrou-
paient I'ensemble des C.I.Q. ; à la tête de la confédération. un des"res-
ponsables déclarait alors : < Les C.I.Q. ne jouent pas un iôle contesta-
taire mais un rôle qui doit être compàrê à"celui d^es collaborateurs des
services municipaux 

->. 
!'expérience dés C.I.e. s'est poursuivie et ii vilie

compte maintenant quelques cent soixante comités dê quartier : la muni-
cipalité leur a fournï un local (commun) et une secrétàire. Dans chaque
grald secteur de la ville, les projets d'urbanisme sont présentés et riis-
cutés entre fonctionnaires, élus èt ieprésentants des habitaïts.

A Lyon la concertation est loin d'être aussi poussée, mais il existe
une centaine de comités de quartier dont certains sônt très actifs (22).

A Bordeaux également, J. CHABAN-DELMAS, en tant que
la ville, a su étabfir des relations étroites et confiantes avec la
des syndicats de défense des intérêts des quartiers (23).

maire de
fédération

B. - RELATIONS CONFLICTUELLES

certaines municipalités ont eu cependant des difficultés avec Ies
associations de quartièr de leur ville, soùvent créées par des forces d'oo-
position à la- pajgrité municipale ou simplement par 

^des 
habitants hosfi-

les aux notables locaux ; ces associations apparaissent alors comme des
contre-poyvoirs destinés à lutter contre les^dirigeants communaux et à
préparer le renversement de maiorité aux électionl suivantes.

(22)
(23)

Le Monde. 18 mai 1976.

POTIYET (C.) - op. cit. p. 601.
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Ainsi à Valence, I'équipe municipale radicale-socialiste qui a été au
pouvoir de 1947 à 1965 â 6té très foitement contestée par lês unions de
quartier ; ces unions se sont créées spontanément à I'iniiiative de groupes
d'habitants, à partir de 1966 : une^ fédération des comités de quartier
coordonne I'activité des divers cômités de quartier de Ia ville qui iouissent
chacun d'une grande autonomie : ces comiiés sont des organis-ations poly-
valentes qui entendent prendre én compte la globalité de-s problèmes qui
se posent dans le quartier. La fédération a refusé d'être une structure
offiôialisée. chargée àe représenter les quartiers devant les pouvoirs pu-
blics ; cette charge lui paraissait trop lourde de compromissions et d'en-
traves. Parmi les quartiers, certains ont développé des actions dures avec
des manifestations^de rue tandis que d'autres- êtaient plus à I 'aise dans
les négociations, étayées de dossieri techniques. Outre Ïeur rôle d'anima-
tion dir quartier. Ies- associations se sont trduvées confrontées avec le pro-
blème de la prise en charge des équipements qu'elles avaient réclamès
elles couraieni le risque de se laissei àbsorUér irar des tâches de gestiori
au détriment des tâôhes d'animation ; suivant^les quartiers, la rëponse
apportée à ce problème a été différente.

Une des orisinalités des associations de quartier valentinoises réside
dans le type de"rapports qui s'est instauré eirtre la base des militants
et ceux quton peut àbpeler 

^les 
dirigeants ; < I'accent a êtê mis sur la ro-

tation dés délêgués, 
'de 

façon à de que 
'l'ensemble 

des gens intéressés
ppjs.s.e avoir I'eipérience des contacts 

^avec 
les pouvoirs publ,ics, et afitl

d'éviter que se constitue une équipe de personnes < compétentes > qui
prenne le pouvoir au détriment de I'ensemble des membres des quartiers
ét des habitants ù Qq.

Les déléeations des comités de quartier, qui comprenaient donc à
chaque démaiche des personnes différêntes, se sont hetirtées à la mairie
et l'-ont vivement critiqirée. Le climat était favorable à la naissance d'un
GAM (Groupe d'Actioi Municipale) qui se constitua en 1970.

Ce groupe prit le nom de G.E.A.M. (Groupe d'Etude et d'Action
Municipàle) êt pbsa aux comités de quartier le prbblème de leur position
face ari pouvoir^ municipal. Une majôrité se dêgagea nettement pbur re-
fuser de s'engager dans I'expérience ; I'action des associations de quar-
tier devait rester de type revendicatif syndical .et qop s'orienter vers la
conquête du pouvoir ôolitique ; néanmoins, le G.E.A.M. profita des
unions de quartier qui lui fournit, lors de la campagne éleôtorale, des
militants déjà forméi (en ce sens, J.P. CLERC, dans Le Monde, a pu
parler de < propédeutique municipale >), et des études réalisées par les
ôommissions^de^ quartiér ; le sucèès reiatif de la Iiste présentée^par le
G.E.A.M. (néanmôins battue à 27 voix près par la liste UDR) peut s'ex-
pliquer en partie par le travail de sensibilisâtion effectué par fes unions
de quartier.

A Rennes, la situation s'est présentée en termes très différents et
a êtê caractérisée par un changemènt d'attitude de la municipalité vis-à-
vis des unions de'quart ier :  Ë premier comiié de quart ier 

^qui 
se soit

créé à Rennes, dans^ les années S0, s'est heurté à une forte lîostilité de
la municipalité d'H. FREVILLE M.R.P., aujourd'hui toujours maire de la
Ville, préèident du conseil général et ancie-n député. Puis, vers 1960 fut'
créé, f I'initiative conjointe 

-de 
la ville et de la 

^caisse 
d'allocations fami-

(24) BERTHET (J.L.) et al. - op. cit. p. 196.
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liales, I'office social et culturel(O.s.C.)qui s'est défini lui-même comme :
< la plate-forme permanente du dialosuè des associations avec les Dou-
voirs .pub^lics >. Sôus I'impulsion du d'irecteur de I'o.s.c., Ies unionô de
quartier furent alors reconnues comme des interlocuteurs valables avec les-
quels .le _dialogue était possible ; I'office favorisa même la création des
comités de quartier et têndit à leur confier la sestion de certains équipe-
ments ; la municip?lité, d'abord hostile aux un"ions de quartier, leur àe-
vint favorable. _Quant aux unions de quartier,' leur' attitude
vis-à-vis de I'o.S.C et de la municipalitê a 

"onriu 
des variations ; ainsi,

dans une étude effectuée en 1968 par A. SAUVAGE sur les comités dé
quartier (25), les unio.ns de quartier' rennoises étaient p"rçoèr comme- des
relais qui transmettaient lei revendications des habiianis aux pouvoirs
p.ublics et étaient chargées enslrite de populariser et d'expliquer fes déci-
sions prises par la maifie. Le fonctionnènient des unions àe quartier êtait
caractérisé par la non rotation des dirieeants : la municipalité oaraissait
soucieuse d'avoir dans les quartiers des "eens foimés. compêtents. ïont elle
pouvait faire ses interlocuteurs privilésiéi. Ces responsablès de quartier se
sont faits ainsi les porte-parole'de la"municipalité^ et le rôle de^ charnière
qui leur était dévolu a accentué inévitablemènt leur prestise et a tendu
à les transformer en < notables > du quartier. A. SAUVAGûestimait alors
que les quartiers étaient amenés à exêrcer une fonction intéeratrice. adao-
tative : < ils accréditent auprès de I'opinion publique l'elistence d'uffe
urbanisation démocratiquemênt conduitri par lei pouioirs publics avec la
collaboration d'antenne-s des comités... Ên fait. 

^ 
Ieur véritable fonction

consiste à accroltre au maximum la rationalité des décisions prises par les
véritables urbanistes > (26).

Depuis 1968, le comportement des unions de quartier vis-à-vis de la
municipalité tend à évoluer ; on constate un net dïrcissement dans I'at-
titude de plusieurs comités qui se montrent très critiques à l'égard de la
mairie. ce climat, comme à- valence. a êté favorable à la créâtion d'un
GAM, en 1970. Néanmoins, aux élections municipales de 7977, la liste
g-olqu_lte par H. FREVILLE a été réélue dès le premier tour et H. FRE-
VILLE cônserve à Rennes une forte position loèale. Quant aux comités
de quartier, ils semblent s'être affermis en < structureJ sociales à carac-
tère continu > ; ils reçoiverrt une aide frnancière et technique que leur
dispense le._ pouvoir et le dialogue qui s'instaure entre ce pduvoii et eux
est susceptible de connaître encôre 6ien des variations.

C. - RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Entre la municipalité et les organismes de quartier se sont instaurées
dans le cas de Grenloble, et en ItaÏie dans ceux^ de Bologne et de Pavie,
des relations de type institutionnel qui échappent très lar"gement au droit
en vigueur .; en effet le droit français, comme le droit italien, s'oppose
à toute délégation de pouvoir du mâire à des associations.

A Grenoble, du fait du dynamisme d'associations de quartier déià
anciennes et du fait de la volonté politique des élus, les unions de quai-
tier ont étê apparemment autant qù'il soit possible, associées aux affaires

.  .  
(25) SAUVAqE (A.) .  -  t  es comités de quart ier .  L ' informat ion,  l 'éducat ion et  la part ic ipat ion des c i tovens

dans.le processrls de dévelopgemen_t urbain. Instit-ut Rennois de Recherches Socio'logiquès. - Ministèré de
I  Equrpement et  du Logement,  DAFU, décembre 1968, pp.  l l9-1 j6.

(26) SAUVAGE(A.) .  -  op.  c i t .  p.  143.
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(2D HOLLARD (F.) - Grenoble : Les Unions de Quartier. In : Utbanisme, n" 107. - Correspondance
municipale, no 114, octobre 1970, p.24.

d'aménagement urbain par le pouvoir municipal. depuis 1965. Grenoble
constitue le terrain d'éleètion deï unions de qûartier, c'est la < ville-test >,
Ia ville où les unions de quartier, tout à la fôis structures de contestation
et structures de gestion, dôivent réussir.

Les premières associations de quartier se sont créées à ̂  partir de
1922 : d,; 1922 à 1950, ces unions ônt eu en commun, en même temps
que des actions revendicatives auprès des pouvoirs publics, I'orgaqisation
cie la vie dans leur quartier com^me dans^un villaÂe autonome-. Ensuite
Grenoble a connu uire deuxième vaque de créadion d'associations de
1957 à 1961 à l'époque de I'expansio-n de la ville au-delà de ses rem-
parts ; chaque nouîeaï quartier 3'est alors doté d'une union de quartier ;
buis de 1964 à 1968, les quartiers du centre ville se sont à leur tour
ôrganisés et en 1968,' il existait 19 unions de quartier qgi s'étendaie_nt
sui toute la superficié de la ville. Dès 1963, des èontacts s'étaient établis
entre les différeïtes unions qui avaient alors décidé la création du Comité
de Liaison des Unions de Qûartier (C.L.U.Q.).

Jusqu'en 1965, ces unions de quartier ne différaient guère q9! -qg!r-es
unions dxistant en France : la maiiie, conduite par le doéteur MICHAL-
LON, maire UDR élu en 1959, ne reconnaissait pas les unions de quar-
tier en tant qu'interlocuteurs ; à I'exception d'un adjoint au maire, les
contacts avec la mairie étaient rares et pèu efficaces ; les unions de quar-
tier avaient néanmoins acquis, du fait de leur tradition d'action revendi-
cative, et de I'audience qû'elles rencontraient parmi les couches sociales
nouvelles de la ville, un tèl impact que leur concours devint précieux lors
des élections municipales de 19i65 : <i il était de bonne guerre d'avoir dans
sa liste au moins ui nom de responsable d'union de_Startig! i la coa-
iition GAM - SFIO - PSU qui I'a^emporté avec M. DUBEDOUT comme
maire, ava\t axê nettement sa campaigne suf Ia participatio_n et le dia-
logue avec les corps intermédiaires au premier rang desquels les u1!o.ns
de" quartier. Ce fiit strement la cause 

^essentielle 
de son succès. < Telle

était^l'opinion de F. HOLLARD, exprimée en 1968. (27)

A partir de 1965, les unions de quartier ont êtê reconnues par Ia
municipàlité comme organes représentatïfs ; cette dernière a.mis en place
progressivement un certain nombre de moyens et de procédures destinés
à aisurer des relations systématiques entre elle et les unions de quartier :

- le premier adjoint est officiellement chargê d'assurer ces relations
avec les unions :

- dans cette perspective, il crée le < bureau des unions de quar-
tier > où sont centrâtiséès leurs revendications, où leurs dossiers sont étu-
diés dans les locaux municipaux ;

fonctionnaire municipal assure la liaison avec les Unions (mé-
diation, coordination) ;

- un secrétariat est mis à la disposition des Unions ;
- chaque fois que les Unions font part à la municipalité de la tenue

de leur assèmblée Ëénérale, les représêntants du consèil municipal (le
maire ou un de ses 

-aAioints) 
assistent à ces réunions, dans la mesure du

.possible.
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- pour certaines, I'union de quartier
habitants et les pouvoirs publics ; elle doit
expnmes ou supposes Dour les transmettre
qu elle prenne en chargè les réponses à ces
n'a pas. à pallier les cârences des pouvoirs
ments du quartier ;

doit être le relais entre les
faire la synthèse des besoins
à la mairie et exiger d'elle
besoins ; I'union de quartier

publics et à gérer les équipe-
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Dès le début de son mandat, la municipalité s'est efforcée de fournir
aux citoyens tous les éléments possibles d'apbréciation sur I'avenir de leur
ville : elle a mis en place des movens et a iènté des expériences destinées
à assurer f informatiôn et la participation des citadins :^ publication d'une
revue municipale rénovée. envoi aui ( corps intermêdiairês > d'un bulletin
périodique d'information tiré à 3.000 exèmplaires, tenue de conférences
de presse-régulières, utilisation systématiquê de la presse locale et des
antennes de la radro.

Elle a recherché la confrontation directe avec la population au cours
d'expériences telles que les réunions publiques sur le^bùdget. Elle a mis
en place des commisiions extra-municïpalesl et créé un posle d'attaché de
presse.

Dans ce contexte, les unions de quartier ont alors conçu de grands
espoirs.

Puis très rapidement, au bout de 2 ou 3 ans, les relations entre les
unions de quartier et la municipalité se sont détériorées ; tous les auteurs
qui ont étuitié les unions de quàrtier à Grenoble ont relevé la phrase écri-
te en 1968 par F. HOLLARD, alors un des responsables du 

-C.L.U.Q. 
:

< il semble urgent que, du côté de Ia municipalitZ, on attaque le problè-
me des rapports municipalité-unions de quartier en sachant que du côté
union de qriartier le préjugé favorable n'eiiste plus >. (28)

Une telle attitude est pour le moins surprenante ; en fait, les raisons
de ce < désenchantement > de la part des unions de quartier sont mul-
tiples : d'abord la municipalité, dâns son ensemble, n'a pas pu consacrer
aux unions de quartier le temps qu'il ett fallu ; ensuite les conseillers
municipaux étaient absorbés pai lerirs tâches quotidiennes de qestion pour
Iesquelles ils n'avaient pas spècialement êtê foimés ; enfin, la-préparâtion
des^jeux ol5rnpiques fut au ôentre de leurs préoccupâtions.

Mais en dehors de ces explications de type circonstanciel, on trouve
des raisons plus profondes de 

^la 
difficulté dê3 rapports entre les unions

de quar_tier êt la 
^municipalité 

; elles tiennent aux^ âifférentes conceptions
que se font les unions dé quartier de leur rôle :

- pour d'autres, I'union de quartier constitue une entité exprimant
une force par rapport à la municlpali té;el le se conçoit comme-groupe
de pression qui cherche à obtenir des équipements et des activités pour
le quartier et qui entend en confier la charge aux habitants du quartier.

Ainsi de la part des unions de quartier, les difficultés viennent des
différences d'attitudes d'une union à' I'autre ; elles tiennent également
au fait que les unions ne savent pas toujours très bien appréhe-nder les
besoins des habitants du quartier ; les 

-responsables 
de 

^qïartier 
n'ont

pas toujours la compétence irécessaire, ce ne Jont pas des teihniciens et le
décalage est grand èntre les habitants qui raisonnent au niveau de leur

(28) HOLLARD (F.). - op. cit. p.24.
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quartier et leurs interlocuteurs ( compétents ) qui situent leur action dans
dn contexte général d'aménagement. 

^Par 
exemfle, .des unions de. quartier

revendiquent"tel ou tel équipëment en se référânt à une espèce de- norme
générale^, à une < grille d'êqùipements I dont elles estiment qug Ie q_uartier
doit être doté ; el.ies ne so:nt^pas toujours en mesure d'apprécier la spé-
cif,rcité des besoins du quartier.

Du côté de la municipalité, les unions de quartier se sont heurtées,
pendant quelque temps, en 1969, au premier adjôint au maire, M. GLEI-
ZBS qui ëtaif charsé ès qualités, des relations avec les unions de quar-
tier, et qui était plu"tôt hostile à leurs actions. Sa désignation à cette fonc-
tion étai't pour lé moins curieuse ; il estimait que les unions de quartier
n'avaient âucune léeitimité ; dans sa conception, seuls les partis avaient
le droit de représenier les citoyens, et la paiticipation ne pouvait s'expri-
mer que par le vote.

Indépendamment de telle ou telle question_ de personne, les difficultés
des relations entre les unions de quartler et la municipalité tenaient au
fait que les possibilités d'interventiôn des unions de quartier, ne serait-ce
qu'ari niveau^ de la consultation ou au niveau de la discussion des objec-
tifs, étaient très réduites ; les responsables de la mairie ont- tenté d'expli-
quer cet état de choses par la complexité du processus de décision impli-
ciué nar les réalisations^ urbaines. bar la crainte de porter sur la place
dubliàue des projets en cours d'éÎaboration pour éviter la spéculalion.
irar I'TmpossibiTté"de déterminer le moment exàct de la.prise- de.décision
Qui inteivient au cours d'un processus mettant en action des instances
administratives, techniques et politiques.

Ainsi les unions de quartier ont-elles eu souvent le sentiment de n'a-
voir leur mot à dire qu'à- propos de petites réalisations telles que Ie gou-
dronnage des trottoirS, le 

- 
stationnement unilatéral ou l'écoulement des

eaux uiées ; tandis qu'elles n'étaient que très exceptionnellement associées
aux grandei décisions. Apparemment ies élus sont^ venus aux réunions de
quarlier plus pour expliqïer les décisions déjà entérinées que pour rece-
voir des propositions.

Cependant, les unions de quartier ont une autre possibilité d'inter-
vention-dans I'aménagernent urbâin du fait de leurs rapports avec I'Agen-
ce d'urbanisme. L'Agénce constitue un des outils les plus importants que
s'est donnêe la maiiie, dès le début de son mandat, pour promouvoir
un développement harmonisé de la ville et de l'agglomération. Elle. a
entrepris tout un travail d'études en liaison avec les unions de quartier.
L'Agênce s'est efforcée d'acquérir une connaissance subjective - du quar-
tier, en terme de vécu, par |tinterrnédiaire des unions de quartier ; mais
le risque est grand que- I'articulation entre I'Agence et le quartier ne .se
fasse {ue par"l'interrirédiaire des seules personÀes de I'unioir de quartier
qui peuvenl adopter la dêmarche de I'agénce et qui se recrutent dans un
riritiËu social ho?nogène de techniciens ët de cad-res ; et on retrouve, à
ce propos, le risquà de voir un groupe social parler au nom de I'intérêt
générai et défendie, en fait, les nôrmês et les in^térêts de son groupe.

La municipalité GAM, en 1968, a voulu faire des unions de quartier
de véritables rêlais de la mairie, des sortes de sections de la municipalité
dans les quartiers. Malgré les nombreux pointl .communs qui existent,
à Grenoblê, entre les unions de quartier ef Ie GAM, ne serait-ce qu'au
niveau de leur composition sociolisique, les unions de quartier ont très
fermement refusé cie se laisser <"réèupérer > politiquemènt, fusse pour
permettre la réalisation d'une décentrafisation âdmin^istrative, souhaitàble
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par ailleurs. [æs unions de quartier veulent demeurer des structures de
contestation, en même temps ïue des structures de participation : à olus
forte raison, si I'expérienc^e de participation ne srest pàs révéiée irès
concluante, les unions de quartier ne veûlent pas se laissdr enfermer dans
un cadre institutionnel rigiile.

. En L97.6, le GAM de Grenoble paralt déçu par ce que sont devenues
les associations de quartier : < des eipèces de'faniômes qïi ne remplissent
plus réellement leuf fonction d'être ie rassemblent de tbus les haibitants
d'un quartier. Partant de I'expérience srenobloise. c. LACROIX et D.
POPULUS écrivent dans Ie mênsuel < F"aire > : < Les unions de quartier
font encore.profession d'apolitisme et ne sont guère représentatiries des
groupes sociaux du quartiêr, particulièrement dù milieu^ populaire. Elles
s'inscrivent de fait dàns Ie côurant de pensée qui prônè 

^davantase 
ia

< participatiol. > des habitants que Ia mise en cèuvrè d'un pouvoir de
contrôle D. (29)

Cependant Ie GAM de Grenoble reste très attaché à I'existence des
unions de quartier et cherche, à la lumière des expériences étransères
essentiellement italiennes, comment institutionnaliser^ ces < garde-fôus >
que sont les associations de quartier, pour pallier la menace consrante
d'un pouvoir municipal central isé, monojrol isé'par quelques-uns.

Ces expériences italiennes que sont-elles ?
A Bologne, le conseil municip al a crêé en son sein une < commis-

sion pour la.décentralisation r,, avêc des membres appartenant à tous les
grgupg.s politiques, majoritaires et d'opposition, et diiigée par un < adjoint
à la décentralisation >.

De plus, il _est prévu la convocation du conseil municipal en séance
commune avec les conseils de quartier, mais seulement < aù moins deux
fg,i.s pendant les 5 années du màndat administratif > ; en fait des asieÀ-
blées aussi nombreuses et aussi rares ne peuvent guère avoir de signi-
fication.

Par contre,, il est de règle que les présidents de chaque comité de
qu_artier, considérés comme adjoints au mâire, forment un côllèee des pré-
sidents a9joints au maire qui se réunit normalement une fois" par rirois
et qui.a la.m3in sur tout piojet global, ascendant ou gescendantl et peut
ainsi devenir I'interlocuteur^ privilôgié de la municipalité.

^ ,^ D'autre parJ, chaque comité de quartier peut, à la majorité des
t/J de ses membres, proposer au conseil municipal tous proiets de déli-
bérations ou textes de^ réiolutions, dans les limites de sa éompétence. En
cas de diffrculté, une rencontre est toujours possible entre le^ comité de
quartier et le conseil municipal.

_A Pavie, la municipalitê a mis en place un seryice dit < des quartiers
et de la participation l qui comprend aujourd'hui neuf person^nes. ce
servlce, anlme par un adjoint et une commission municipale, est chargé
de procéde|, è Iu demandê des comités de quartier, aux études, aux anâ-
Iyses,. aux liaisons entre le! quartiers et aux^ publications de journaux de
quartier, de tracts et d'affichès, en attendant 

^que 
ces missioni soient dé-

centralisées dans les centres civiques de chaque'quartier.

, - . - (29) LACROIX (C.) et POPULUS (D.). - La démocatie locale à Grenoble. - Faire, n" 7, avril 1976, pp
t2-15.
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En fait, au-delà des règles institutionnelles, il faudrait savoir dans
quelle mesure les élus municipaux associent réellement les organismes
d-e quartier à la prise de décisibn qui restent toujours en dernier ressort
de lèur domaine.- Il semble que les rapports soient différents selon que
les élus sont ou non partie pienante dtis quartiers ; ainsi certaines asio-
ciations de quartier iefusent^ la présence ïes conseillers municipaux en
leur sein (à 

^ 
Bologne p?r exemple) tandis que dans d'autres. èas, des

conseillers municipaux 
^ 

imposenf leur présence aux associations pour
mieux les contrôler.

III. _ LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER,
UNE DEMOCRATISATION APPARENTE DE LA VIE I OCALE

Iæs associations de quartier se défendent d'être des dangers pour la
démocratie ainsi que I'oirt exprimé les représentants d'associations lors
de leur carrefour n^ational en niai 1976, maîs en même temps les associa-
tions de quartier sont actuellement très critiquées tant par les élus. qui
les redoutènt, que par des militants de mouvements de gauche qui en
dénoncent les insuffisances.

En fait oui dit < association de quartier > ne dit pas nécessairement
modèle de dêmocratie ; les risques àe déviations sont nombreux : la
mobilisation de l'ensemble de la population apparaît très insuffisante ;
les responsables d'associations se sônt^ souvent notabilisés et peuvent jouer
le rôle d'écrans ou de manipulateufs;et le comité.de quart ier-peut ren-
forcer en fait le pouvoir du^ cabinet du maire et échapper à lâ fois au
contrôle politique 

^des 
élus comme à celui de la population.

A. - LA FAIBLE PARTICIPATION DE L'ENSEMBLE
DE LA POPULATION

La représentativité des unions de quartier par rapport à l'ensemble
de la oopûlation du quartier a touiours^été faible en Ffance ; il est dif-
ficile cie'connaître le hombre exact des membres d'une union de quartier
mais généralement ce nombre varie entre 5 et 10 Vo de I'ensemble de la
populàtion du quattier ; et il n'est pas facile non plus de connaltre la
ôomposition socio-professionnelle des^ membres des unions ; . cependant,
dani les cas où dês études ont pu être faites, celles-ci ont généralement
rêvêLê une sur-représentation deis cadres moyens et même des cadres
supérieurs par rapport à la population.

A partir de I'expérience srenobloise, C. LACROIX et D. POPULUS
dénoncént dans les àssociatioàs de quartier I'insuffisance de la mobilisa-
tion de la population et des organisations du mouvement ouvrier en
général. Les 

^grènoblois 
sont dans 

-l'ensemble 
très sensibles à cette ques-

ilon.

A Pavie, le bilan de trois années d'expérience de partici_p_ation peut
apparaître pôsitif mais doit néanmoins êtrd nuancé ; J.P. MURET note
(i0) que la participation ne semble pas avoir intégré, dans son proces-
sus, lès forcês synôicales, ni de façon plus générale, le monde_ du tra-
vai(. En effet les" syndicats n'ont, par exêmple, jamais répondu clairement

(30) MURE"T (J.P.). - op. cit. p. 43
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sur les questions de plan d'urbanisme ou de décentralisation des services
9e pe.u de sensi6iiiie'âî-À"îaï-iî"ai";f t;.;-a;èîùô"' correspond peuti
être à une certaine peur de s'aventurer sur dès terrains où 

^ 
les lûttes,

n'étant plus sectoriellés mais elobales. risquent de remettre en cause I'ins-
titution 

-syndicale 
elle-même. "Mais si la ôarticipation des travailleurs n'a

pas réussi dans .le cadre de leurs organis^.ations, elle a paf contre été un
succès chez les habitants du quartier ; alnsl, comme oir I'a vu, les élec-
tions de juin 1974 pour la conititution'des comités de quartier ont connu
une affluence de 47 Vo, ce qui est considérable pour ce iype d'élection.

A Bologne, les critiques adressées aux comités de quartier concer-
nent essentiellement le fâit qu'ils apparaissent contrôlés 

- 
par les partis

politiques qui tenteraient ainsi de reÎfouver leur crédibilité^ auprès àe la
population. A ce.type d'attaques, les partis politiques italiens-répondent
que leur action à là base, a^ussi proche qud possible de la popïlation,
constitue le meilleur moyen de barier la route àu fascisme. et 

-que. 
d'au-

tre.pa_rt les comités de (uartier ne sont pas des organes de la iévolution
mais des lieux de prise dt conscience politique des Ëabitants.

En fait, que ce soit en France ou en Italie, I'attitude des associations
de quartier à l'égard des partis politiques et de la politique en général
pose problème.

En effet, il apparaît que, pas plus dans le cadre du quartier que
dans celui de I'entiêprise, on ne peut faire une unité factice sur la bâse
d'une appartenance ôommune ; les unions de quartier cherchent à éluder
les tensions, les affrontements et les difficultés-du quartier; il y a chez
elles une volonté de stricte neutralité et, en fait, urie volonté d'êluder le
p.olitique;_ainsi, à Grenoble, les unions de quartier font toujours profes-
sion.d'apolitisme. Les relations avec les partis politiques n'en sont pas
facilitées^ : en France, les associations cônsidèrênt sôuvent comme ùne
< maladie honteuse > I'appartenance de tel ou tel de leur membre à un
parti politique ; dans d^'âutres cas, Ies associations pensent qu'elles por-
tent en elles la dimension politique considérée par hypothèsé commê la
< seule bonne politique > ; â'autrès associations,^enf,rnl^réfléchissent à la
complémentarité des uns avec les autres. Les associations de quartier
trouvent certainement leur limite dans leur attitude ambigûe vis-à-vis du
politique.

. De plus, le rapport entre les organismes de quartier et les associa-
tions locàles pose ùn problème qui ï'est pas seuiement organisationnel
mais aussi poÎitique : ûne municiôalité peut avoir tendance à utiliser Ies
comités de quartier qu'elle promeirt et {u'elle contrôle pour étouffer une
vie associative qui la'gêne i inversementi les comités de quartier peuvent
être < noyautés ) par les militants d'associations locales, orientées dans le
sens de la municipalité ou orientées contre elle. Tous les cas de figure
sont possibles.

B. - LA NOTABILISATION DES MEMBRES
DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Le phénomène de notabilisation des membres des associations de
qu_a1tie1_ ? qéjà fait I'objet d'études, principalement dans le cas de Gre-
noble (31). il est apparu que les militànts des unions de quartier acquiè-

(31) BOLLE (P.) et al. - op. cit.



t34 Michèle SELLIER

rent Sur le tas une bonne connaissance des dossiers, et apprennent à les
discuter avec les techniciens et les élus ; ils tendent ainsi à constituer de
nouvelles élites qui remplacent les élites traditionnelles en perte de presti-
ge ; ils semblenÎ en effet correspondre aux < modèles ) reco.nnus par une
lopulation particulièrement jeunê et d'un niveau technique élevé.

Iæs unions de quartier se trouvent en fait devant une contradiction
appaiente : elles se ôisent ouvertes à tous, sans exception, elles affirment
unè stricte neutralité tant politique que religieuse. Elles supposent que
sur la base de la résidencè et des broblèmes qui y sont liés, la ren-
contre et I'action en comlnun sont posïibles. Or lês hâbitants du quartier
ne constituent, le plus souvent, en aucune manière un groupe homogène ;
il existe des teniions, des conflits entre ces habitants ; ces conflits
sont d'ordre social. oolitique. économique, culturel, etc. En fait. ce qui se
passe gênéralement, 

^c'est 
qutun groupd relativement homogène socialêment

èt poliliquement constitue 
^l'union 

de quartier et est amenê à défendre sa
conception du quartier. On peut craindre alors que la . conception dé-
fenduè par I'union de quartièr au nom de I'intérêt général, nè soit en
réalité qu'une vision particulière du quartier conforme aux normes et aux
intérêts d'un groupe.

A vrai dire les associations de quartier résistent mal aux revendica-
tions de pouvoir de Ia nouvelle petité bourgeoisie qui s'expriment davan-
tage dani le sens d'une participation, mdme limitée, au pouvoir local
que dans celui d'une mobilisation de la population.

[,es associations de quartier s'inscrivent donc dans le courant de
pensée qui prône la participation. Dans son étude sur la participation des
ôitovens^à là oolitiqde urbâine. J.M. STIEVENARD explicite que la stra-
tégiê de Ia paiticipâtion a pour fonction objective de prêparer ieux. qu'elle
pré1end associer àux mutations provoquées par le progrès technique et
à la nécessaire adaptation d'un mbdèle de développement repris en comp-
te par le décideur^ (32). Ainsi, comme l'écrit M.^ BUROEAU, < il s'agit
d'aâoucir I'autorité en faisant participer à la décision celui qui la sup-
porte (...) I'ordre est diffus, il est intégré d'une manière tellement intime
à la vie collective que nous obéissons slontanément > (33).

En définitive I'efficacité des actions menées par les associations de
quartier est très diff,rcile à évaluer. Mais il semble que les associations de
<iuartier soient en fait peu associées aux prises dê décision en matière
d^'urbanisme ; elles se ôontentent de signaier les inconvénients qui em-
pêchent une 

'vie 
harmonieuse des habifants du quartier : Ies trottoirs

àéfectueux. le mauvais éclairase, I'absence de séctrité des enfants à la
sortie de l;école, etc. Par contie, elles ne participent que très exception-
nellement aux grands projets d'aménagemènt glôbal du quartier ou de
la ville.

P. BOLLE, C. POUYET et P. VERGES, en concluent, dans- une
étude néanmoins éditée par le ministère de I'Equipement et du L9g"-
ment : < En fait, la démoèratie urbaine n'est qu'une démocratie formelle :
I'avenir des citadins est souvent décidé dans le secret, sans consultation.
Une véritable information urbaine implique des changements catégoriques

(32) STIEVENARD (J.M.). - La participation des citoyens à la politique urbaine. - Thèse de troisième
cycle,  Aix en Provence, 1971, p.95.

(33) BURDEAU (G.). - Le plan comme mythe. In : Ia planification comme processus de décision. - Paris,
Armand Col in,  I965,  pp.  35-48.
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(34) BOLLE (P.) et al. - op. cit. p. x.

. .(35) Tendance naturellement renforcée par un mode de scrutin qui diminue les oppositions du conseil
municipal.

,_ (36) JOBERT (8.) et SELLIER (M.). - L'administration des srandes villes et le problème des oolitioues
d'autonomie locale. De la dictature du secrêtaire général au cabinet bcculte du maire. - (article à paraftre.) 
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dans les institutions et les structures sociales, mais aussi dans les rapports
sociaux. Ce changement ne pourra s'effectuer qu'à partir d'attitudes col-
Iectives de contesîation. Car I'urbanisme devrait^ susciter la critique même
sauvage et non < le dialogue constructif )... Dans le système social où
Itous iivons, le progrès des"communications passe par le ôonflit ) (34).

C. - LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DU CABINET
DU MAIRE

La volonté de doter la commune d'un appareil politique susceptible,
fage..a I'Et^11,. Ç-e f{re prévaloir des exigences^'rocares';;iiâi;"-r"r"Ë"i r"
creauon ottrcleile d'un cabinet du maire ; en fait, se constitue dans un
certain nombre de grandes villes un cabinet occulte du maire qui 

"ouur"quant à lui un domaine beaucoup plus vaste et qui comprend'un nô--
bre important de techniciens toucËani de près ou d'" loin â i'ànr.*ui. o"
la vie municipale.

Dans ce contexte, les associations de quartier sont un des multinles
réseaux que. lg. jnaire.peut constituer poui légit imei dd ;; id;Ëér' io-
cales tace à l'Etat. A travers les associationi de quartier, en effet,
prend qeu à. peu naissance une nouvelle élite de ty'p" technocratique,
qut peut venir renforcer Ie cabinet occulte du maire- àont le nouvoii a
tendance à échapper tant au contrôle des autres élus qu'à celui de la
populatlon.

. L'équipe personnelle du maire peut utiliser les associations de quar-
uer .pour m.leux asseoir son autorité et elle peut renforcer son contrôle
sur Ia machine administrative par le moyen dàssociations de quartier qui
fonctionnent parallèlement à la bureaucrâtie municipale.

Lorsque le jeu politique local tend à se concentrer entre les mains
de quelq_ues uns (35), la- confrontation avec I'Etat risque de prévaloir
sur le débat politique.ouvert car, pour éviter de donner piise à I'adversai-
le, I equlpe au pouvoir aura tendance à limiter sérieusèment I'ouverture
9"t débats politiques sur toutes les questions où son action pourrait
être^remise en quèstion. A I'inverse, elle utilisera à son profit fous les
contlits locaux à travers les associations de quarlier quafd ils lui Der-
mettent d'améliorer son rapport de force avec^ I'Etat. Mais la populafion
n'acquiert ̂ pas pour_ autant^ un pouvoir autonome et son actioir, 

^li*itée,

très contrôlée et filtrée par lâ municipalité, risque plutôt, oaradoxa-
lement, de renforcer I'appa^reil technico-poiitique tocât (:til.

il semble que les élus locaux aient tort de manifester en France
tant de méfiance à l'égard des associations de quartier ; les municipalités
italiennes de Bologne-et de Pavie I'ont bien ôompris': les utso"iationt
{e quartier corresp-ondent avant tout à une simple 

'opération 
de décentiâ-

Itsation sur laquelle I 'équipe municipale au porivoir peut s'appuver pour
asseoir son autorité et faife prévaloir des ndrmes loc^ales facê'aùx aâmi-
nistrations centrales.
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En fait, nous I'avons vu à travers des exemples précis, la décen-
tralisation de I'action municipale réalisée par les associations de quartier
n'entralne pas nécessairemeni une démociatisation de la vie loca-le. Les
actions dei associations de quartier ont plus de chances de renforcer
l'équipe locale au pouvoir que de permettre à la population d'exercer son
contrôle sur I'appareil municipal.

Un tel renforcement de I'appareil politique local met en lumière I'ex-
trême faiblesse des possibilités 

^de 
contiôle de la population. Dans I'hypo-

thèse d'une politiquè nouvelle de décentralisation, I'emprise des _ adminis-
tration centrâles sur la commune se ferait moins sentir mais la démo-
cratisation de la vie locale ne serait pas pour autant réalisée. Il serait
vain de se fier à une mobilisation spoïtanèe des habitants pour assurer
la démocratie. En fait, il reste encôre à inventer des procédures nou-
velles qui permettront de contrôler le suivi des actions décentralisées,
indépendamment d'une machine bureaucratique.


