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E V O I ~ J T I O N  ~ C O N Q M I Q U E  R ~ C F N T E  DFS PAYS RURAUX PFRIPHFRIQUFS, 

1962 - 82, 

1 - ETUDE GEOGRAPHIQUE DE L'EMPLOI: EMPLOIS ET STRUCTURES 
SPATIALES. 

a) L'agriculture est encore souvent déterminante au ................................................. 
regard de l'emploi ------------------ 
Au moment où ces quelques pages furent rédigées, 

nous ne disposions pas encore des statistiques de population 

active répartie au lieu de travail lors du RGP de 1982. 

L'INSEE pauvaft nous comz.uniquer les données relatives a la 

population active au lieu de résidence d'après l'exploita- 

tion du sondage au 2 0 ° .  Dans la mesure où cette information 

nous paraissait moins pertinente étant donné l'objectif que nous 

nous étions fixé, et qu'en outre un sondage au 20° en milieu 

rural cantonal comprenant souvent des effectifs limités pou- 

vait induire des résultats très approximatifs, nous avons pré- 

féré travailler à l'aide de l'exploitation des RGP de 1975, 

1968 et 1962. Certes ce choix implique d'autres contraintes: 

comment apprécier l'évolution récente de la population active 

au lieu de travail et de l'emploi? Il nous faudra donc cher- 

cher à actualiser l'information statistique par d'autres moyens. 

Par ailleurs, le nombre de chomeurs ayant considérablement 

augmenté depuis 1975, il en résulte une différenciation accrue 

entre les effectifs de PALT et de l'emploi. 

PALT: population active au lieu de travail. 



P a r  r a p p o r t  a u  p r o f i l  d e s  d e u x  r é g i o n s  N o r d - P a s - d e -  

C a l a i s  e t  P i c a r t i e  ( t a b l e a u  I ) ,  o n  p e u t  a f f i r m e r  q u e  l ' i m m e n s e  

m a j o r i t é  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  é t u d i é s ,  p r é s e n t e  u n e  n e t t e  
aun-nepnéaenta t ion  dea a c t i b a  a g n i c o l e s  a u  s e i n  d e  l e u r  p o p u l a -  

t i o n  a c t i v e  t o t a l e  a u  l i e u  d e  t r a v a i l .  Ce f a i t  s t r u c t u r e l  e s t  

s a n s  d o u t e  g é n é r a l  a u x  m a r g e s  d e s  b a s s i n s  d ' e m p l o i s  q u i ,  d a n s  

n o t r e  c a s ,  s ' i d e n t i f i e n t  a u x  a n c i e n s  e s p a c e s  f r o n t a l i e r s .  

S t r u c t u r e s  d e  l ' e m ~ l o i  e n  P i c a r d i e  e t  d a n s  l e  N o r d - P a s - d e -  ---------- ........................ 
C a l a i s .  1 9 7 5 .  ---- ---- S o u r c e s  INSEE.  --------- 

P i c a r d i e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  
S e c t e u r  1 1 9 , 9 3 %  1 5 , 7 %  ( d e  l ' e m p l o i  t o t a l )  

S e c t e u r  I I  1 4 5 , 7 0 %  1 4 8 , 4 %  

S e c t e u r  I II  / 4 4 , 3 7 2  1 4 5 , 9 %  

a l )  L e s  m a r g e s  du N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  

A l ' é c h e l l e  d e s  s o u s - z o n e s  B d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  

d é f i n i e s  p a r  l e s  s e r v i c e s  d e  l ' I N S E E ,  le t y p e  de  p 4 0 d i l  enco te  
t k i 4  a g n i c o t e ,  d o n c  a s s e z  o r i g i n a l  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n e  F r a n c e  

s e p t e n t r i o n a l e  f o r t e m e n t  i n d u s t r i a l i s é e ,  e s t  i l l u s t r é  a v e c  f o r -  

c e  p a r  l e s  s e c t e u r s  r u r a u x  d e  C r o i s i l l e s  o u  d e  M a r q u i o n  d a n s  l e  

B a s - A r t o i s  o r i e n t a l ,  p a r  c e u x  a u s s i  d T A v e s n e s - l e - C o m t e  e t  d e  

S a i n t - P o l - s u r - T e r n o i s e ,  ou e n c o r e  p a r  l e  s e c t e u r  d e  H u c q u e l i e r s -  

H e s d i n ,  a p p a r t e n a n t  a u x  H a u t e s  T e r r e s  a r t é s i e n n e s .  

T a b l e a u  I I  ------ 

Part d e  l ' e m p l o i  p r i m a i r e  d a n s  l ' e m p l o i  t o t a l .  

S o u s - z o n e s  B d e  l ' I N S E E .  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  - - , - -  1975. ------------- 

HUCQUELIERS-HESDIN: 3 2 , 7 %  M A R Q U I O N  : 3 5 %  

CROISILLES : 3 7 , 0 %  MONTREUIL: 2 2 , 5 %  

AvESNES-St-POL/T : 3 4 , 2 %  



Même si les pro,portions apparaissent plus fai- 

bles sur les marges méridionales et orientales du départe- 

ment du Nord, eu égard à la densité industrielle et urbaine 

très élevée de ce dernier, des taux d'emplois agricoles supé- 

rieurs à 15 ou 20% mettent clairement en exergue les régions 

d'Avesnes-sur-Helpe (25%), de Marcoing (21%) ou encore de 

Solesmes avec plus de 15% d'actifs agricoles. 

a2) Le cas particulier des Hautes Terres artésiennes. - 
Lors du RGP de 1975, l'importance de l'emploi 

agricole fut soulignée dans le cadre de ce haut pays. (RENARD, 

1981). Par tradition cette région vivait essentiellement de 

son agriculture. Actuellement cette dépendance économique sub- 

siste encore,quoique atténuée, comme le montrent les résultats 

des derniers recensements. La proportion de personnes employées 

dans l'agriculture et le secteur agro-alimentaire constitue 

toujours un critère très pertinent de définition géographique 

de ce haut-pays au sein du Nord-Pas-de-Calais, ainsi que de mi- 

se en évidence de la ruralité profonde de ces espaces. En effet, 

alors que le Bas-Pays dfAudruicq ou encore le Bas-Artois ori- 

ental forment également deux régions rurales incontestables, 

jamais la proportion de personnes employées dans l'agriculture 

et l'agro-alimentaire n'atteint des valeurs aussi élevées que 

sur les Hautes Terres artésiennes et de manière aussi générali- 

sée. Seuls le Pays de Licques et la partie orientale du Bas- 

Boulonnais dans le Pas-de-Calais peuvent, en la matière, sou- 

tenir la comparaison. De façon presque ininterrompue (figure 1 ) ,  

l'agriculture, beaucoup plus que l'agro-alimentaire, emploie 

plus de 50% des actifs travaillant dans les communes des can- 

tons de Fauquembergues, de Fruges, dfHucqueliers ou dlHeuchin. 

Une telle proportion est retrouvée dans les cantons dfAuxi-le- 

Château, de Saint-Pol-sur-Ternoise ou encore dfAvesnes-le-Comte. 

Dans le détail, on constate même que de nombreuses communes ru- 

rales présentent encore en 1975, plus des deux tiers d'actifs 

agricoles. Les quelques exemples qui suivent illustrent cette 

structure socio-professionnelle: Sars-le-Bois 81% ; Le Souich 

72,7% ; Conteville 80% ; Fleury 79,6% ; Huclier 92,1% ; 



Figure 1 :  Proportion de personnes employées dans ltagricultu- -- ---- 
re et l'agro-alimentaire. RGP 1975. Les Hautes Ter- 
res artésiennes. 
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Noyelles-les-Humières 95,5% ; . . .  Ce caractère dominant sinon 
exclusif de l'agriculture explique que l'évolution globale de 

l'emploi soit strictement déterminée par celle de l'emploi 

agricole, dans cette région. 

La particularité des Hautes Terres artésiennes 

ainsi que de l'ensemble des espaces ruraux situés dans le 

Sud du département du Pas-de-Calais, est maintenue plus récem- 

ment coinme le confirme le recensement de population de 1982. 

Etant donné la faible mobilité spatiale des actifs agricoles, 

entre leur lieu de résidence et de travail, on peut donc uti- 

liser les statistiques les plus récentes (même si elles sont 

issues d'un sondage au 20°) pour traduire le profil socio- 

économique de ces régions rurales. 

Tableau III ----- 
Part des actifs a g i c o l e s  dans le total des actifs axant un -------------- ......................... ----- 
emploi en 1982. RGP sondage au 20°. Lieu de résidence. INSEE. ---------- -------------- ----- 
Quelques sous-zones B du Pas-de-Calais. --- ...................... 
Secteur dfHucqueliers : 47,2% 

Secteur de Saint-Pol-sur-Ternoise : 3 0 , 2 %  

II de Avesnes-le-Comte : 27,6% 
Il de Croisilles : 26 % 
II de Montreuil : 19,2% 

Ensemble Nord-Pas-de-Calais : 4,9% 

a3) Les marges septentrionales de la Picardie. -- 
A l'échelle cantonale, la spécificité de certai- 

nes marges régionales est encore mieux soulignée qu'au niveau 

des sous-zones B de bassins d'emplois. 

Ainsi, en 1975, il arrive à plusieurs reprises 

que l'emploi primaire soit le plus important (en unités), 

dans la partie septentrionale de la Picardie. Ceci est vérifié 

par exemple dans le Ponthieu et le Nord de l'Amiénois, avec 

les cantons de Crécy-en-Ponthieu, d'Ailly-le-Haut-Clocher ( a  

cinq unités près), dfAcheux-en-Amiénois, de Bernaville ou en- 

core de Villers-Bocage. Plusieurs situations identiques se dé- 



couvrent également dans le Santerre septentrional ou en Thié- 

ra,che de l'Aisne, comme le souligne le tableau suivant. 

Tableau IV -------- 

Emploi cantonal. Picardie. INSEE. -- -,--- --- lm- - - -  

S. 1 = secteur primaire. 

S. II = secteur secondaire 

S. III = secteur tertiaire 

Etant donné que dans ces mêmes régions, l'emploi 

& agricole est aussi souvent déterminant pour le sexe féminin, 

l 

$ emplois S.I/emplois 
totaux 

56,4P 

37,18% 

60,87% 

40,46% 

41,829 

4 4 , 5  % 

54,67% 

39,3% 

37,65% 

59,5% 

48,IOT 
I 

L 

cantons 

Crécy-en-Ponthieu 

Ailly-le-Ht-Clocher 

Acheux-en-Amiénois 

Bernaville 

Villers-Bocage 

Bray-sur-Somme 

Combles 

Roisel 

L a  Capelle 

Aubenton 

Sains-Richaumont - 

A 1 
IL, ; on comprend mieux ainsi l'importance de l'exode rural et la 

modeste participation déclarée des femmes a l'activité géné- 

rale, d'autantplus que la population active agricole est 

répartition des emplois 
S. 1 S.11 S. III 

plus vieille que les autres. En général, le rapport emplois 

1230 

660 

840 

615 

665 

450 

585 

825 

1220 

675 

825 

féminins sur emplois totaux en 1975 variait entre 30 et 35%, 

alors que pour l'ensemble de la Picardie, la moyenne dépassait 

la barre des 36%. Dans certains cas d'ailleurs, comme Acheux- 

en-Amiénois ou Combles, il est particulièrement faible, puis- 

que compris entre 25 et moins de 30%. 

185 

450 

230 

520 

440 

130 

170 

610 

1075 

250 

500 

765 

665 

3 10 

385 

485 

. I r ? ?  

315 

6 6 5 

945 

2 1 O 

390 



De manière plus globale, on peut constater que 

sur un échantillon de 30 cantons, 25 d'entre-eux possédaient 

en 1975 un taux d'emplois agricoles supérieur à 10%. Encore 

faut-il rappeler que parmi les 5 qui échappaient à cette si- 

tuation, 4 étaient accrochés à une ville qui assurait un poids 

démographique local déterminant, à savoir Péronne, Saint- 

Quentin Nord et Sud, Hirson. 

Deux documents cartographiques publiés dans l'At- 

las de Picardie (?) montrent, bien qu'ils utilisent des sta- 

tistiques issues du RGP de 1968, l'importance de l'activité 

agricole sur les marges septentrionales de l'Aisne et de la 

Somme. J. TOUZET a réalisé une typologie communale des catégo- 

ries socio-professionnelles, répartissant ainsi les actifs au 

lieu de Résidence, sur la base d'une classification tripartite, 

en utilisant le graphique triangulaire: actifs agricoles, ou- 

vriers, et autres CSP comme les cadres, les employés . . .  

Parmi les cinq types retenus, deux traduisent la 

dominante plus ou moins marquée des chefs d'exploitations et 

salariés agricoles. Le premier groupe isole les communes dans 

lesquelles 60% des actifs résidents travaillent dans l1agri- 

culture et couvre environ une commune sur cinq en Picardie, 

alors que la plupart d1entre-elles appartiennent au départe- 

ment de la Somme et que très peu se situent dans l'Oise. Sont 

bien concernés par ce profil, les cantons de Crécy-en-Ponthieu, 

(la plupart des communes hormis le chef-lieu de canton), cer- 

taines communes des cantons de Bernaville, de Doullens, mais 

aussi d1Acheux-en-Amiénois ou d'autres proches de Combles. Ce 

type "très agricole" était aussi,en 1968, fréquemment repré- 

senté en Thiérache de l'Aisne: à proximité de La Capelle, dans 

la partie orientale du canton de Guise, le canton dlAubenton 

et certaines communes situées à proximité de Vervins. 

Le second groupe, assez proche du précédent, mais 

possédant généralement pour les catégories socio-profession- 

nelles non agricoles une proportion plus élevée, détermine à 
a 



p e u  p r è s  u n e  commune p i c a r d e  s u r  s i x ,  a v e c  e n c o r e  u n e  n e t t e  

p r é f é r e n c e  p o u r  l a  Somme e t  q u e l q u e s  r é g i o n s  a g r i c o l e s  d e  

l ' A i s n e  d o n t  l a  T h i é r a c h e ,  l e  V a l o i s  e t  l e  B r i e - T a r d e n o i s .  

C e  t y p e , a s s o c i é  s p a t i a l e m e n t  a u .  p r é c é d e n t ,  c o u v r e  d e  c e  f a i t  

d e  v a s t e s  z o n e s  g é o g r a p h i q u e s  comme l e  P o n t h i e u ,  l e  N o r d  d e  

l ' A m i é n o i s ,  m o i n s  n e t t e m e n t  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  S a n -  

t e r r e  e t  l a  T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e .  

C e r t e s ,  e n t r e  l e s  r e c e n s e m e n t s  d e  1 9 6 8  e t  d e  

1 9 8 2 ,  p l u s  d ' u n  p r o f i l  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l  c o m m u n a l  a  d û  

ê t r e  p r o f o n d é m e n t  m o d i f i é  d a n s  l e  s e n s  commun d ' u n e  r é d u c t i o n  

d u  n o m b r e  d ' a c t i f s  a g r i c o l e s  a u  p r o f i t  d e s  o u v r i e r s  e t  s o u -  

v e n t  a u s s i ,  d e s  e m p l o y é s  e t  c a d r e s .  T o u t e f o i s  il f a u t  b i e n  

d i s t i n g u e r  l e s  c a m p a g n e s  p é r i - u r b a i n e s  t o u c h é e s  p a r  u n  p r o -  

c e s s u s  p l u s  o u  m o i n s  p u i s s a n t  d e  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  g r o u -  

p e s  s o c i a u x ,  comme d a n s  l e s  c a n t o n s  d e  V i l l e r s - B o c a g e  a u  Nord  

d ' A m i e n s  o u  e n c o r e  d e  Vermand  à l l O u e s t  d e  S a i n t - Q u e n t i n ,  e t  

l e s  c a m p a g n e s  " p r o f o n d e s "  q u i  c o n t i n u e n t  à s e  d é p e u p l e r  t o u t  

e n  s ' a p p a u v r i s s a n t  s o c i a l e m e n t .  L a  p l a n c h e  c a r t o g r a p h i q u e  p r é -  

s e n t é e  e n  1 9 8 6  d a n s  l ' A t l a s  d e  P i c a r d i e  (2) m o n t r e  c o m b i e n  

l ' é l é m e n t  a g r i c o l e  d e m e u r e  e n c o r e  i m p o r t a n t  d a n s  l e s  a r r o n d i s -  

s e m e n t s  d e  V e r v i n s ,  d e  M o n t d i d i e r  o u  d ' A b b e v i l l e .  On r e g r e t -  

t e r a  t o u t e f o i s  q u ' u n e  c a r t e  d e s  p r o f i l s  communaux e n  1 9 8 2  

n ' a i t  pu ê t r e  d e s s i n é e  comme c e l l e  d e  1 9 6 8 ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  

a u  moment d e  l a  r é d a c t i o n  d e  c e s  q u e l q u e s  r é f l e x i o n s ,  n o u s  n e  

d i s p o s i o n s  p a s  e n c o r e  d e s  r é s u l t a t s  e x h a u s t i f s  d u  r e c e n s e m e n t  

e n  m i l i e u  r u r a l  n o t a m m e n t .  C ' e s t  p o u r q u o i  il a f a l l u ,  p a r  p r u -  

d e n c e ,  n o u s  l i m i t e r  à u n e  e x p l o i t a t i o n  d e s  d o n n é e s  à l ' é c h e l l e  

d e s  a r r o n d i s s e m e n t e  e t  d e s  u n i t é s  u r b a i n e s  d é p a s s a n t  l e  s e u i l  

d e s  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s  e n  1 9 8 2 .  En o u t r e  o n  a  pu  c a r t o g r a p h i e r  

l e s  e s p a c e s  r u r a u x  e t  p e t i t e s  v i l l e s  e n  s o u s t r a y a n t  à l a  p o -  

p u l a t i o n  t o t a l e  d e s  a r r o n d i s s e m e n t s ,  c e l l e s  d e s  u n i t é s  u r b a i -  

n e s  p e u p l é e s  d ' a u  m o i n s  1 0 . 0 0 0  u n i t é s .  Une a n a l y s e  d e s  p r o f i l s  

s o c i o - p r o f e s s i o n n e l s  p e r m e t  t o u t e f o i s  d e  s o u l i g n e r  l e s  p a r t i -  

c u l a r i t é s  d e  q u e l q u e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d é c o u p a n t  l e s  t e r r e s  p é r i -  

p h é r i q u e s  é t u d i é e s .  



b) Eléments géographiques de différenciation. ......................................... 
Cependant dans quelques secteurs géographiques bien 

déterminés, le profil économique et social est différent des 

précédents, parce que plus nettement orienté vers les emplois 

industriels ou de services et commerces. 

bl) Les cas de forte orientation industrielle sur -- 
les marges mitoyennes des deux régions. 

Ainsi dans le Nord-Pas-de-Calais, quelques sous- 

zones de bassins d'emplois (sous-zones B délimitées par les 

services de l'INSEE) sont-elles fortement industrialisées par 

rapport au profil moyen régional. On peut citer l'exemple de 

Trélon-Fourmies (56% de la PALT sont employés par l'industrie) 

encore dominé par l'industrie textile lainière et l'habille- 

ment-confection. Les secteurs de Marcoing dans le Cambrésis 

occidental (50% des emplois sont assurés par le secteur indus- 

triel, grâce surtout à l'industrie du verre à Masnières), du 

Cateau et de Solesmes dans le cambrésis oriental, appartiennent 

aussi à cette catégorie. Ainsi une nette différenciation éco- 

nomique et sociale permet d'opposer les marges méridionales du 

Pas-de-Calais à celles du Nord. Alors que dans les campagnes 

dVAvesnes-le-Comte, de Croisilles, de Hucqueliers et d'Hesdin, 

mais aussi de Marquion, Montreuil-sur-mer et de Berck, les 

emplois relevant du secteur tertiaire sont toujours plus nom- 

breux que ceux de l'industrie, ces derniers sont généralement 

dominants dans de nombreux cantons des marges méridionales et 

orientales du département du Nord. Les rapports emplois du 

secteur secondaire/emplois du secteur tertiaire, calculés pour 

les sous-zones B de Croisilles et de Marquion d'une part, ainsi 

que pour celles du Cateau et de Trélon d'autre part, résument 

parfaitement la dualité des espaces ruraux périphériques étu- 

diés. 

Tableau V ------- 
Rapports Emplois II/Emplois III. RGP 1975. ....................... ------- 

Sous-zones B Nord-Pas-de-Calais. ------------------------- 
Croisilles 0,6585 Le Cateau 1,88 

Marquion 0,7333 Trélon 1,435 



Une t e l l e  s i t u a t i o n  e s t  é g a l e m e n t  r e n c o n t r é e  

d a n s  q u e l q u e s  s e c t e u r s  s e p t e n t r i o n a u x  d e  P i c a r d i e ,  comme l e  

s o u l i g n e  a u s s i  l a  p l a n c h e  c a r t o g r a p h i q u e  d e  J .  TOUZET d é j à  

m e n t i o n n é e  * .  

E n v i r o n  u n e  commune s u r  c i n q  e n  P i c a r d i e  p r é s e n -  

t a i t  à l a  f i n  d e s  a n n é e s  1 9 6 0  u n  p r o f i l  à f o r t e  d o m i n a n t e  o u -  

v r i è r e  ( p l u s  d e  5 0 %  d e s  a c t i f s  é t a i e n t  d e s  o u v r i e r s ) .  E l l e s  

c o n s t i t u a i e n t  a l o r s  d e s  f o y e r s  i s o l é s  o u  d e s  i l ô t s  a s s e z  p e u  

f o u r n i s ,  e n  p a r t i c u l i e r  p r è s  d e  D o m a r t - e n - P o n t h i e u  d a n s  l a  

v a l l é e  i n d u s t r i e l l e  d e  l a  N i è v r e ,  a i n s i  q u ' a u  S u d  d e  D o u l l e n s  

à B e a u v a l  p l u s  p r é c i s é m e n t ,  p r è s  d ' A l b e r t  e t  d e  P é r o n n e  é g a -  

l e m e n t .  En T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e ,  q u e l q u e s  communes  a t r a d i t i o n  

i n d u s t r i e l l e  ( l a  m é t a l l u r g i e  n o t a m m e n t )  t r o u a i e n t  a u s s i  l e  

t i s s u  a g r i c o l e  d e  l a  r é g i o n ,  comme S a i n t - M i c h e l .  C ' é t a i t  e n  

f a i t  d a n s  l e  Nord  d u  V e r m a n d o i s ,  a u t o u r  d e s  p ô l e s  d ' e m p l o i s  

d e  F r e s n o y - l e - G r a n d  e t  d e  B o h a i n - e n - V e r m a n d o i s  q u e  l e s  commu- 

n e s  o u v r i è r e s  é t a i e n t  l e s  p l u s  n o m b r e u s e s  comme d a n s  l e  Cam- 

b r é s i s  o r i e n t a l  t e x t i l e  v o i s i n .  

D a n s  l e  c a n t o n  d e  P é r o n n e  e n  1 9 7 5 ,  n o n  s e u l e m e n t  

l e s  e f f e c t i f s  d e  PALT e m p l o y é s  d a n s  l ' i n d u s t r i e  é t a i e n t  n e t t e -  

m e n t  p l u s  n o m b r e u x  q u e  c e u x  r e l e v a n t  d u  s e c t e u r  t e r t i a i r e  

( 5 2 6 5  c o n t r e  3 2 9 5 ,  s o i t  un  r a p p o r t  d e  1 . 5 9 8 ) ,  m a i s  e n  o u t r e ,  

i l s  r e p r é s e n t a i e n t  p l u s  d e  5 0 %  d e  l a  PALT t o t a l e  ( 5 6 , 2 %  p l u s  

p r é c i s é m e n t ) .  A d é f a u t  d e  p o u v o i r  d i s p o s e r  d e  s t a t i s t i q u e s  

e x h a u s t i v e s  e t  c o n t i n u e s  s u r  l ' e m p l o i  à l ' é c h e l l e  d e s  c a n t o n s ,  

o n  s e r a  a m e n é  à t r a v a i l l e r  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s  a v e c  l a  P A L T ,  

l a  PDRE ( W * )  e t  a u s s i  l e  n o m b r e  d e  d e m a n d e u r s  d ' e m p l o i s  a f i n  

d ' a p p r o c h e r  l a  r é a l i t é  c o m p l e x e  d u  m a r c h é  d u  t r a v a i l .  

C e t t e  " s u r - r e p r é s e n t a t i o n "  i n d u s t r i e l l e  e s t  e n  

o u t r e  l e  f a i t  du s e x e  m a s c u l i n  comme d u  s e x e  f é m i n i n ,  même s i  

p o u r  c e  d e r n i e r  l e  r a p p o r t  e m p l o i s  d u  s e c t e u r  s e c o n d a i r e / e r n -  

p l o i s  du s e c t e u r  t e r t i a i r e  e s t  m o i n s  é l e v é :  1 , 4 1 7  c o n t r e  1 , 7 6 4 .  

C e t t e  s t r u c t u r e  é c o n o m i q u e  p a r t i c u l i è r e  s ' e x p l i q u e  p a r  l l i m -  

( " 1 :  p l a n c h e s  C6 e t  D l ,  A t l a s  d e  P i c a r d i e .  1 9 7 6 .  
( * * ) :  PALT: p o p u l a t i o n  a c t i v e  a u  l i e u  d e  t r a v a i l .  

PDRE: p o p u l a t i o n  d i s p o n i b l e  à l a  r e c h e r c h e  d ' u n  e m p l o i .  



portance que revêtent, au niveau de l'emploi local, les in- 

dustries agro-alimentaires et le textile-habillement qui, en 

1975, assuraient plus de 70% de l'emploi industriel. 

C'est aussi le textile qui, assurant en 1975 

plus de 1100 emplois dans le canton de Domart-en-Ponthieu, 

permettait au secteur industriel d'être dominant à ce point: 

56% de l'emploi total alors que le rapport PALT du secteur 

secondaire/PALT du secteur tertiaire dépassait la valeur de 

2,48. Ceci signifie aussi que le textile offrant des emplois 

non qualifiés a engendré en fait peu d'effets économiques in- 

duits dans le secteur tertiaire. On relève ainsi une autre 

caractéristique socio-économique des marges régionales étu- 

diées. Lors du recensement de population de 1975, parmi 6939 

individus âgés de plus de 17 ans, ni en formation scolaire ni 

d'apprentis, 56% d'entre-eux déclaraient ne posséder aucun 

diplôme d'enseignement général. En revanche moins de 8% des 

personnes déclaraient posséder au moins le niveau BEPC. Dans 

le domaine de l'enseignement professionnel, le niveau général 

n'était guère plus brillant puisque 88% des individus ne pos- 

sédaient aucun diplôme. De ce fait on saisit mieux l'état du 

profil socio-professionnel de ce secteur, comprenant plus de 

45% de manoeuvres, ouvriers spécialisés et personnels de ser- 

vice. En revanche les ouvriers qualifiés ne constituaient guè- 

re plus de 13% du total des actifs. 

Le canton de Bohain-en-Vermandois, dans le Nord 

du Saint-Quentinois, fort de sa tradition textile, présente 

également un profil économique voisin des précédents. Sur 

6150 actifs au lieu de travail recensés en 1975, plus de 4000 

(65,2%) relevaient de l'industrie et essentiellement du tex- 

tile-habillement (broderie en particulier) ainsi que de la 

fonderie et du travail des métaux. La métallurgie assurait 

45% de l'emploi secondaire alors que le textile-habillement 

dépassait le seuil des 50% en 1978, selon les cahiers de 

1'OREAP ( 3 ) .  A nouveau cette structure économique particulière 
a modelé un profil social spécifique qui rappelle celui de la 

vallée de la Nièvre, dans le canton de Domart-en-Ponthieu 



comme le souligne le tableau VI suivant: 

Tableau VI 

Formation scolaire et grofessionnelle des actifs dans le can- ----------------_- -------_-----__-_--_-_--___-_---- 
ton de Bohain-en-Vermandois. en 1975. _--------_----_-_-------- ------ 

1 - Diplôme d'enseignement général. Population âgée de 17 ans 
et plus, ni scolaire, ni apprentie. 

- 50,5% : aucun diplôme déclaré. 
- 10,7% : niveau BEPC et plus. 

2 - Diplôme d'enseignement professionnel. 

- 88,1% : aucun diplôme déclaré. 
- 2,2% : niveau brevets et plus. 

De même les manoeuvres, ouvriers spécialisés et 

personnels de services étaient-ils nombreux au sein des dif- 

férentes catégories sociales, puisqu'ils représentaient en 

1975, 43% du total des actifs. 

La nouvelle nomenclature de l'INSEE correspon- 

dante au RGP de 1982 (sondage au 1/20, lieu de résidence), 

confirme ce fait socio-professionnel. Ainsi dans la commune de 

Bohain-en-Vermandois, sur 3280 actifs recensés au lieu de ré- 

sidence, 57,6% étaient déclarés ouvriers contre 1 1 %  pour les 

professions intermédiaires, cadres et professions intellec- 

tuelles supérieures. Une même disproportion apparaissait dans 

la commune proche de Fresnoy-le-Grand avec 63,5% pour les ou- 

vriers contre 8% pour les professions intermédiaires, intel- 

lectuelles supérieures, cadres. 

L'originalité socio-économique de ces espaces 

est confirmée durant les années 1980 par l'orientation que 

prennent les documents et politiques d'aménagement micro- 

régional les concernant. 



Alors que le Ponthieu-Marquenterre et la Thiéra- 

che se lancent dans la mise à exécution de "Pays d'accueil1' 

cherchant à valoriser ainsi et à tirer profit de leurs espa- 

ces ruraux "abondants", en développant leurs capacités touris- 

tiques, la vallée de la Nièvre et le Doullennais s'orientent 

vers d'autres types de procédures et de moyens d'aménagement- 

développement. La vallée de la Nièvre-Val d'Authie formée de 

quatre cantons de Doullens, Bernaville, Domart et Picquigny 

(81 communes au total et 48.700 habitants) a préféré opter 

pour les "opérations de développement social des quartiers", 

à caractère plus urbain et industriel. A plus d'un titre cette 

région répond parfaitement aux objectifs et aux critères géo- 

graphiques d'intervention. On peut d'ailleurs rappeler les 

axiomes suivants: 

-"Engager des processus nouveaux de développement so- 

cial dans les secteurs et quartiers dégradés où résident les 

catégories sociales les plus défavorisées.ll 

-''Les secteurs semi-urbains organisés autour d'un bas- 

sin d'emploi subissant actuellement de graves difficultés 

économiques" constituent le type d'espace pouvant poser sa 

candidature à l'obtention d'une telle intervention. 

De même, la vallée de la Nièvre - Val d'Authie, 
formée des quatre cantons prédédemment cités, a obtenu en No- 

vembre 1984 la signature d'un Contrat de bassin d'emploi dont 

le Comité s'est érigé en association. Par rapport à la procé- 

dure précédente, il existe une évidente complémentarité. 

Etant donné les difficultés très sérieuses qui secouent le 

tissu industriel textile de la vallée de la Nièvre et du Doul- 

lennais, il fallait mettre en place un ensemble d'actions fa- 

vorisant la reconversion économique, les transferts de techno- 

logies vers les petites et moyennes entreprises, la formation 

indispensable des individus ainsi que la mobilisation de tous 

les efforts destinés à défendre et à créer l'emploi attendu. 

Plus récemment, la région d'Albert, comprenant 

les quatre cantons dlAcheux-en-Amiénois, d'Albert, de Bray-sur- 

Somme et de Combles (plus de 30.000 habitants), obtint à son 



t o u r  e n  J u i n  1 9 8 5 ,  l a  s i g n a t u r e  d ' u n  c o n t r a t  d e  b a s s i n  d ' e n -  

p l o i .  Dans  c e  c a d r e  g é o g r a p h i q u e  a i n s i  d é f i n i ,  l ' e s s e n t i e l  d e s  

e m p l o i s  n o n  a g r i c o l e s  é t a i t  c o n c e n t r é  s u r  l e  c a n t o n  d ' A l b e r t .  

L o r s  du RGP d e  1 9 7 5 ,  8 7 %  d e  l a  PALT e m p l o y é e  d a n s  l e  s e c t e u r  

s e c o n d a i r e  r e c e n s é e  d a n s  c e s  q u a t r e  c a n t o n s ,  é t a i e n t  s i t u é s  

d a n s  c e l u i  d ' A l b e r t .  P o u r  l ' e m p l o i  t e r t i a i r e ,  l a  c o n t r i b u t i o n  

d e  c e  c a n t o n  " p ô l e "  é t a i t  é v a l u é e  à 7 0 % .  O r  d e p u i s  1 9 7 5 ,  l a  

s i t u a t i o n  é c o n o m i q u e  s ' y  e s t  n e t t e m e n t  d é t é r i o r é e ,  comme o n  l e  

d é m o n t r e r a  u l t é r i e u r e m e n t .  

b 2 )  L e s  e x e m p l e s  d e  v o c a t i o n  t e r t i a i r e .  - 
En r e v a n c h e ,  d a n s  d e s  c a n t o n s  comme R u e ,  s e -  

c o n d a i r e m e n t  S a i n t - V a l e r y - s u r - S o m m e ,  l e  s e c t e u r  t e r t i a i r e  a p -  

p a r a i t  n e t t e m e n t  m i e u x  a f f i r m é .  ( 5 4 , 3 %  d e  l ' e m p l o i  d a n s  l e  c a n -  

t o n  l i t t o r a l  d e  R u e ) .  S i  l ' o n  s e  r é f è r e  u n e  f o i s  e n c o r e  à l a  

p l a n c h e  c a r t o g r a p h i q u e  d e  J .  TOUZET, d é j à  c i t é e ,  o n  c o n s t a t e  

q u e  l e  n o m b r e  d e  communes  a p p a r t e n a n t  a u  t y p e  5 ,  s e l o n  l 1 a u -  

t e u r ,  e s t  t r è s  r é d u i t .  I l  s ' a g i t  d e  c e n t r e s  à v o c a t i o n  t e r -  

t i a i r e  p l u s  a f f i r m é e  d a n s  l e s q u e l s  r é s i d e n t  d a v a n t a g e  d e  c a -  

d r e s  e t  d ' e m p l o y é s ,  r e p r é s e n t a n t  p l u s  d e  4 0 %  d u  t o t a l  d e s  a c -  

t i f s  r e c e n s é s .  On y  r e n c o n t r e  e n  f a i t  q u e l q u e s  c h e f s - l i e u x  d e  

c a n t o n s ,  d e s  b o u r g s  e t  p e t i t e s  v i l l e s  comme R u e ,  C r é c y - e n - P o n -  

t h i e u ,  D o u l l e n s ,  A c h e u x - e n - A m i é n o i s ,  L a  C a p e l l e ,  o u  e n c o r e  d e s  

c e n t r e s  u r b a i n s  p l u s  i m p o r t a n t s  a s s o c i a n t  e m p l o i s  t e r t i a i r e s  

e t  i n d u s t r i e l s ,  comme H i r s o n ,  V e r v i n s ,  G u i s e ,  A l b e r t  e t  PG- 

r o n n e .  

M a i s  e n  f a i t ,  c ' e s t  s u r t o u t  à p r o x i m i t é  d e  

M o n t r e u i l - s u r - m e r ,  d e  C a m b r a i  e t  d e  B e r c k ,  q u e  l a  v o c a t i o n  

t e r t i a i r e  e s t  n e t t e m e n t  a f f i r m é e ,  s o i t  e n  r e l a t i o n  a v e c  l a  

p r é s e n c e  d ' u n  c e n t r e  u r b a i n  d e  s e r v i c e s ,  s o i t  e n  f o n c t i o n  d e  

s e r v i c e s  m é d i c a u x ,  h o s p i t a l i e r s  e t  t o u r i s t i q u e s ,  d é j à  m e n t i o n -  

n é s  a n t é r i e u r e m e n t .  



Tableau V I 1  --------- 

R&rtition de la PALT. 1975. - -------------- --- 

sous-zones B emplois tertiaires secteur second. 1 secteur tertiaire. 
Cambrai (Est+Ouest) I 53,4"r I 8,797 

Berck I 64,9% I O ,  469 

. Le caa de C a m b ~ a i  m i h i t e  quelquea dkveloppe-  
menta p a ~ t i c u l i e a a .  

Cambrai apparait tout d'abord comme une peti- 

te capitale, à fonction complète,en milieu rural. On peut en 

effet estimer que cette ville exerce une attraction "tous azi- 

muthsl', c'est-à-dire qui se vérifie pour l'ensemble des ser- 

vices, tous bien développés et possédant une réelle force d'or- 

ganisation et de polarisation de l'espace. PIATIER ( - )  dénom- 

bre 77 centres urbains de ce type en France, dont 66 ont entre 

10.000 et 100.000 habitants. "Ce sont en général des centres 

urbains types, sous-préfectures ou petites préfectures1'. 

C'est le cas pour Cambrai, une sous-préfecture 

du Nord de 35.000 habitants en 1982, placée à la tête d'une * 
U.U de 50.000 habitants, administrant un espace densémezt peu- 

plé (186 hab./km2), animé par de nombreux centres industriels 

(en particulier le textile, la confection et la bonneterie) et 

regroupant plus de 167.000 habitants en 1982. Le dynamisme et 

le pouvoir attractif de certains services sont tout particuliè- 

rement développés. On peut citer notamment l'appareil éducatif, 

très complet, de niveau secondaire, les services diversifiés 

de santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires médicaux, chirur- 

giens, médecins spécialistes...), les services agricoles et 

alimentaires qui peuvent accroitre l'attraction de la ville sur 

son environnement rural, les services administratifs diversi- 

fiés et puissants, enfin les fonctions de communications, de 

commerce et de finances qui contribuent à bien définir l'appa- 

reil tertiaire de la ville. 

* U.U: Unité urbaine. Pour définition, voir services de l'INSEE. 



Les  inc ci pales caractéristiques de llappareil ---- ----------------- --- 
éducatif. ------- 
Cambrai possède un patrimoine culturel solide, 

hérité de son histoire très riche et que renforce actuellement 

sa fonction éducative. En plus de sa traditionnelle fonction 

religieuse, siège d'un évêché et d'un archevêché, Cambrai pos- 

sède une structure scolaire bien développée sur le plan ré- 

gional. On dénombre notamment deux lycées polyvalents, dont 

l'un (Paul DUEZ) accueillait durant l'année scolaire 1978-79, 

1372 élèves du second degré dont plus de 10% d'internes. Le 

second (lycée FENELON) accueillait 919 élèves du second degré 

dont 20% d'internes. Cambrai compte aussi quatre lycées d'en- 

seignement professionnel (sur 59 au total répartis dans le dé- 

partement du Nord), regroupant plus de 2000 élèves dont près 

de 10% d'internes. Enfin quatre collèges totalisent près de 

3.400 élèves. En revanche, alors que Douai et Valenciennes, ou 

même Maubeuge possèdent leurs classes préparatoires aux gran- 

des écoles et aux sections de techiniciens supérieurs, Cambrai 

en était encore dépourvue à l'aube des années 80. 

Par ailleurs, l'aire d'attraction des lycées ne 

correspond pas toujours aux limites administratives de l1arron- 

dissement.Ainsi, dans le canton de Solesmes, l'attraction des 

lycées de Valenciennes ou même de celui du Quesnoy est bien af- 

firmée. En outre les équipements scolaires des villes de Cau- 

dry, Le Cateau et Landrecies limitent aussi l'aire d'attraction 

cambrésienne vers le sud-est de la région. En revanche, la "po- 

larisation scolaire1' vers l'ouest du Cambrésis s'affirme nette- 

ment au détriment d'Arras, dans les cantons de Marquion et de 

Bertincourt. Ceci a pu être vérifié en maintes occasions à l'ai- 

de d'enquêtes communales menées dans ces deux cantons. 

Les services de santé. ------------------ 
Cambrai possède un équipement médical et hospi- 

talier solide et assez diversifié.0n peut citer le centre hos- 

pitalier, les cliniques chirurgicales et de radiologie, les 

nombreux médecins spécialistes des différentes disciplines de 



la sc-ience médicale comme la cardiologie, la chirurgie géné- 

rale, la dermato-vénéréologie, la gynécologie, l'ophtalmolo- 

gie . . . ,  enfin ses laboratoires d'analyses médicales. 

Tous ces équipements de santé, de par leur di- 

versité et leur nombre, contribuent à renforcer la capacité 

organisatrice de l'espace régional que s'attribue Cambrai. 

L'attraction de la ville, dans ce domaine, peut selon les cas, 

dépasser les limites de l'arrondissement et s'étendre partiel- 

lement sur les cantons de Marquion à lfouest,de Landrecies à 

l'est. Cependant, vers le nord, l'importance des équipements 

hospitaliers et de santé de Douai et de Valenciennes, ne permet 

pas à Cambrai d'étendre son attractian au-delà de la Sensée, 

ni même au-delà de la Selle en direction du nord-est, donc du 

Hainaut. 

Les services et Eroductions agro-alimentaires. -------------- ----------- -------------- 
Le chef-lieu d'arrondissement offre également 

un ensemble de services destinés au monde agricole et à ses ac- 

tivités aval. Par le biais dfEscaudoeuvres, l'unité urbaine de 

Cambrai se trouve être à la tête d'un organisme complexe domi- 

nant l'industrie sucrière en Cambrésis. Cette région a toujours 

connu, à la suite du développement de la culture de la bette- 

rave à sucre au XIXème siècle, d'importantes activités indus- 

trielles telles que les râperies et sucreries. C'est l'un des 

meilleurs exemples régionaux d'association étroite entre la 

culture et l'industrie qui fut (plus qu'il ne l'est encore), 

source d'animation saisonnière importante en Cambrésis, avec 

l'embauche des saisonniers notamment, (autrefois il s'agissait 

surtout de belges) et la ronde des camions reliant les champs 

aux établissements industriels. Certes le nombre de sucreries 

et de râperies a beaucoup diminué depuis la fin du XIXème siè- 

cle et la première guerre mondiale. Cependant celle dfEscau- 

doeuvres a conservé une grande importance au sein de la région, 

employant plus de 500 salariés (d'après l'INSEE au 1/7/1978). 

Mais Cambrai vend et répare aussi du matériel 

agricole, possède plusieurs vétérinaires, des grossistes en 

viande, des établissements d'engrais. De même si la ville, tout 



comme Arras d'ailleurs, possède relativement peu de tradition 

industrielle, hormis le textile héritier de la célèbre batiste, 

et peut-être ainsi classée parmi les villes de services, on ~ o t e  

toutefois parmi les quelques anciennes industries de Cambrai, 

les productions et commerces alimentaires (brasseries, chicorée, 

confiserie) qui sont parfois à l'origine de certaines grandes 

kermesses qui permettent de mesurer occasionnellement l'attrac- 

tion de la ville, comme la fête de la célèbre "bêtise" en Sep- 

tembre. Dans les dernières années du XIXème siècle, on dénom- 

brait de multiples activités, les unes de fabrication, les au- 

tres de commerce, en relation avec les produits alimentaires 

et agricoles. On peut rappeler à cet effet, les exemples des 

brasseries, distilleries, huileries, minoteries, fabrication 

d'andouillettes, de chicorée, moutarde, sirops, auxquels il 

fallait ajouter les commerces de céréales, de bestiaux, du hou- 

blon, lin, beurre, laines et graines oléagineuses. 

Certes de nos jours, la panoplie n'est plus 

aussi diversifiée, mais toujours suffisante pour tradui?e le 

rôle agro-alimentaire de Canibrai. 

Diversité des services administratifs. ................................. 
En plus de ses fonctions de sous-préfecture 

et de ville de près de 40.000 habitants, Cambrai présente un 

assez grand nombre de fonctions qui lui assurent un rôle de 

ville gestionnaire d'un large espace régional: 

- Gestion administrative proprement dite, symbolisée 
par l'imposant édifice public qui domine la place du centre- 

ville, tout en haut de l'Avenue de la Victoire 14-18. 

- Gestion militaire aussi: cette fonction relève de 
la tradition de la ville qui fut tour à tour capitale de cité 

gallo-romaine, place forte d'Empire , puis ville de garnison 
et de sélection militaire (Quartier Mortier). 

- Gestion économique du Cambrésis avec sa Chambre de 
Commerce et la Bourse du travail. 

Il faudrait ajouter à toutes ces fonctions, 

celle qui fut peut-être à l'origine de la tradition tertiairede 



Cambrai, c'est-à-dire son aâle ségional e t  m g m e  intuinational 

d e  noeud d e  communications, au croisement des routes ouest- 

est, comme la Chaussée Brunehaut qui lèche l'Artois et nord- 

sud entre les Terres d'Empire et la capitale de l'ancien 

royaume de France. Aujourd'hui la gare SNCF et routière cons- 

titue une composante essentielle de cette fonction, à laquel- 

le il faut ajouter le Canal de Saint-Quentin et l'Escaut, à 

proximité duquel est assurée désormais l'industrialisation ré- 

cente de la ville, sur la zone industrielle de Cantimpré. 

En plus des nombreuses routes nationales qui 

convergent vers la ville ou à proximité de celle-ci, il faut 

désormais ajouter les autoroutes A2 et bientôt A26 qui com- 

plètent sa fonction traditionnelle de ville de passage, de 

ville-étape sur la voie naturelle reliant les à 

Paris. Citons la R N  17 qui se dirige vers la capitale, la 

RN 29 vers Valenciennes, la RN 360 vers la Thiérache, ou en- 

core la RN 342 vers Solesmes et Bavay, enfin la RN 39 qui est 

l'une des principales voies transversales du Nord de la Fran- 

ce. 

La carte des lignes régulières d'autobus con- ------------ ----- ------------- 
vergeant vers Cambrai constitue un élément d'étude de la po- 

larisation de l'espace régional. Au coeur d'une dense toile 

de flux, déséquilibrée semble-t-il, Cambrai assure bien son 

attraction sur l'environnement rural, en direction du Sud et 

de l'ouest, poussant quelques têtes de lignes jusqulà Bertin- 

court et même Bapaume ainsi que dans le canton de Marquion. 

Cambrai multiplie aussi ses échanges avec lt0strevent et le 

Valenciennois. Par contre il apparaît que vers l'est, vers 

Solesmes, et au-delà de Caudry, l'atkraction de Cambrai s'es- 

tompe au profit de relations méridiennes dont les têtes de 

lignes, comme Busigny ou Le Cateau, regardent davantage vers 

Valenciennes ou même Le Quesnoy. 



C a m b r a i  e s t  a u s s i  un  i m ~ o r t a n t  f o x e r  commer-  ------------------ ----- 
c i a l  e t  b a n c a i r e .  

Le  c e n t r e - v i l l e  e n  e s t  l a  m e i l l e u r e  e x p r e s s i o n  

a v e c  s e s  m u l t i p l e s  c o m m e r c e s  e t  s e s  b a n q u e s .  S i  l ' a t t r a c t i o n  

d e  l a  v i l l e  n ' e s t  p a s  d i s c u t é e  v e r s  l e  s u d  e t  l ' o u e s t  ( c a n t o n s  

d e  M a r q u i o n ,  B e r t i n c o u r t  o u  d e  M a r c o i n g )  p o u r  l e s  a c h a t s  l e s  

p l u s  i m p o r t a n t s  comme l e s  v ê t e m e n t s ,  l e s  a p p a r e i l s  m é n a g e r s ,  

l a  f r é q u e n t a t i o n  d ' u n  s u p e r - m a r c h é ,  p a r  c o n t r e  v e r s  l e  n o r d -  

e s t ,  e l l e  s e  h e u r t e  à l a  p r é s e n c e  d e  V a l e n c i e n n e s ,  n o t a m m e n t  

d a n s  l e  c a n t o n  d e  S o l e s m e s .  

L e s  t r a v a u x  d e  P .  BRUYELLE e t  d e  1'OREAM-Nord 

o n t  p e r m i s  d e  m e s u r e r  s p a t i a l e m e n t  l ' a i r e  d ' a t t r a c t i o n  com- 

m e r c i a l e  d o m i n a n t e  d e  C a m b r a i  p o u r  c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  d e  s e r -  

v i e e s  e t  d e  c o m m e r c e s .  On r e t i e n d r a  comme l i m i t e s ,  l e s  c a n -  

t o n s  d e  M a r q u i o n  e t  d e  B e r t i n c o u r t  à P 1 o u e s t ,  i n c l u s  d a n s  

l ' a i r e  d ' a t t r a c t i o n  c a m b r é s i e n n e ,  l a  v a l l é e  d e  l a  S e n s é e  a u  

n o r d  m a l g r é  c e r t a i n e s  a n t e n n e s  l o c a l e s  ; v e r s  l ' e s t ,  e l l e s  s u i -  

v e n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  l e s  c o n t o u r s  o r i e n t a u x  d u  c a n t o n  d e  Car- 

n i è r e s  p u i s  d e s c e n d e n t  v e r s  C a u d r y  e t  M a r e t z .  On c o n s t a t e  a i n -  

s i  u n e  a s s e z  b o n n e  c o n c o r d a n c e  e n t r e  l e s  l i m i t e s  d e  l ' a i r e  d 1 a t -  

t r a c t i o n  c o m m e r c i a l e  d e  C a m b r a i  e t  l a  c a r t e  d e s  l i g n e s  r é g u l i è -  

r e s  d i r e c t e s  d ' a u t o b u s .  

A i n s i  il e s t  c l a i r  q u e  d ' u n e  p a r t ,  d a n s  l e  c a n -  

t o n  d u  C a t e a u ,  l ' a t t r a c t i o n  d e  C a m b r a i  s ' e s t o m p e  e t  q u e  d 1 a u -  

t r e  p a r t ,  l e  c a n t o n  d e  S o l e s m e s  r e g a r d e  d e  p l u s  e n  p l u s  f r a n -  

c h e m e n t  v e r s  V a l e n c i e n n e s  a u  f u r  e t  à m e s u r e  q u e  l ' o n  r e m o n t e  

v e r s  l e  N o r d .  

E n f i n  l ' i m p o r t a n c e  é c o n o m i q u e  d e  C a m b r a i  a u  

s e i n  d e  s a  r é g i o n  p e u t  ê t r e  é g a l e m e n t  m e s u r é e  p a r  l e  b i a i s  d e s  

navettk35 de population active. A c e  s u j e t ,  d i v e r s e s  é t u d e s  o n t  

d é j à  é t é  r é a l i s é e s  à l ' a i d e  d e s  d o n n é e s  d e s  RGP d e  1 9 6 8  e t  d e  

1 9 7 5 .  On p e u t  c i t e r  l a  c a r t e  d e  A .  B A R R E ,  s u r  l e s  d é p l a c e m e n t s  

q u o t i d i e n s  d e  t r a v a i l  e n  1 9 7 5 ,  p u b l i é e  d a n s  l ' A t l a s  d u  N o r d -  

P a s - d e - C a l a i s ,  ou  e n c o r e  l e s  s t a t i s t i q u e s  l i v r é e s  p a r  l e s  s e r -  



vices de l1INSEE-Nord. Dans les deux cas, on retiendra comme 

enseignements: 

- l'importance des navettes de travail se dirigeant 
vers Cambrai et issues du Cambrésis occidental et oriental 

mais aussi de la région de Denain, Bouchain. 

- l'existence d'échanges diversifiés avec son envi- 
ronnement. Si les navettes venant du Cambrésis occidental, 

demeuré très rural ne sont pas compensées par des mouvements 

contraires, en revanche l'agglomération cambrésienne émet aus- 

si des navettes de population active se dirigeant soit vers 

le Bas-Escaut industriel soit vers le Cambrésis oriental par- 

semé de centres textiles. 

- Enfin, dans le Cambrésis oriental, l'influence de 
Cambrai dans le domaine du travail est partagée avec celles 

du Denaisis, du Valenciennois et même de façon plus limitée 

avec celle de la région de Feignies, Maubeuge et Louvroil 

dans le bassin de la Sambre. 

Pour comprendre ces différences spatiales, il 

faut rappeler que l'intensité et la direction des navettes dé- 

pendent en fait de plusieurs facteurs, les uns étant la pro- 

priété du centre d'emplois principal, les autres échappant a 

son contrôle et appartenant à son environnement géographique. 

On retiendra en premier lieu, le nombre et la taille des éta- 

blissements créateurs d'emplois implantés à Cambrai même. On 

dénombrait au ler Juillet 1978, 29 établissements employant 

de 50 à moins de 100 salariés, 16 autres occupant de 100 àmoins 

de 200, 12 de 200 à moins de 500 salariés, 3 de 500 à moins 

de 1000, contre un seul établissement employant plus de 1000 

salariés. Au total, Cambrai dispose de 61 établissements con- 

tre 74 à Arras, 80 à Douai et 114 à Valenciennes. Ces 61 éta- 

blissements employant chacun au moins 50 salariés représen- 

tent 39% du patrimoine de la zone A du Cambrésis. Le chef- 

lieu d'arrondissement et sa sous-zone partage l'emploi avec 

la région du Cateau comme l'indique le tableau VIII. 



Tableau VI11 ---------- 

Localisation des établissements e m ~ l o y a n t  au moins 50 salariés .......................... - -- - - - -_ - - - - - - - - '  
en Juin 1978 dans le Cambrésis (Zone A, INSEE). - - - - - - - - - - I - - - - - -  -------- 

Sous-zones -------- 
CAMBRAI : 75 

MARCOING : 7 

LE CATEAU: 64 

SOLESMES : 8 

MARQUION : 2 

En d u i t  panmi Cea v i l l e a  moyennea à donc t ion  
f iégionale au h e i n  du Nond-Pan-de-Calain, Cainbnai, bien qu'en 
voie d'équipement industriel récent et possédant par ailleurs 

des atouts incontkstabies, n fappanaZt  paa encone comme un cen-  
t n e  de t n a v a i l  i n d u ~ t n i e l  de pnemien p lan .  La comparaison dans 

ce domaine avec Douai et Valenciennes est probante. De même, 

la seule sous-zone de Maubeuge possédait en Juin 1978, 119 

établissements employant au moins 50 salariés. 

En outre, parmi les 75 établissements (tableau 

VIII) installés dans les sous-zones de Cambrai ouest et est, 

un seul dépassait le seuil des 1000 salariés: il s'agissait de 

la bonneterie Prouvost-Masurel de Cambrai qui employait au dé- 

but du mois d'Avril 1979, d'après une enquête personnelle, 

2915 salariés dont 75% de femmes. On apprend par ailleurs que 

41% des salariés de la bonneterie résident à Cambrai, propor- 

tion élevée qui réduit déjà sensiblement l'ampleur et l'inten- 

sité des flux migratoires. D'après un sondage portant sur 

1.114 migrants quotidiens, on découvre en outre que 31% d'entre- 

eux résident dans trois communes uniquement, Denain, Escaudoeu- 

vres et Neuville-St-Rémy. La cartographie de ces navettes mon- 

tre clairement la solidarité économique et sociale qui existe 

le long de l'Escaut, en aval de Cambrai. En effet les flux mi- 

gratoires provenant du bassin houiller et tout particulière- 

ment de la sous-zone urbaine de Denain, sont aussi importants 

que les mouvements de proximité cambrésienne. Cette intensité 



des échanges vers le nord (Denain, Aniche, Somain, Bouchain . . .  ) 
s'explique en fonction de la distance-temps qui est relative- 

ment minime, des densités de population de ces zones urbaines 

et des échanges réciproques de main d'oeuvre facilités par les 

transports en commun et les politiques des grandes entreprises 

qui effectuent un ramassage à domicile de leurs salariés. Migre 

vers Cambrai, la population féminine ouvrière du Valenciennois 

et en contre-partie, les actifs du Cambrésis trouvent (ou plu- 

tôt trouvaient) à s'employer dans les industries lourdes ins- 

tallées le long de l'Escaut en aval de Cambrai. En 1968, clé- 

tait près de 15% de la population active masculine résidant 

dans le Cambrésis, âgée de 25 à 60 ans, qui travaillaient dans 

une autre zone d'emplois, et notamment dans la zone A du Valen- 

ciennois. Il est évident qu'avec la politique de restructura- 

tion et de glissement géographique des grandes entreprises si- 

dérurgiques françaises, et la compression des emplois dans le 

textile cambrésien, (18.000 emplois au début des années 1970, 

contre 12.000 à la fin de la même décennie), cette complémen- 

tarité géo-socio-économique risque de disparaître , du moins 

de se relâcher. 

L'intensité des flux migratoires convergeant 

vers Cambrai dépend aussi de la nature de l'environnement de 

la ville. Si Cambrai apparaît moyennement industrialisée, par 

rapport à d'autres villes moyennes ou grandes de la région, 

ce n'est absolument pas le cas pour son environnement immédiat 

ou proche. A moins de 15 km vers le nord-est commence l'axe 

industriel du Bas-Escaut, à moins de 20 km au nord s'étale le 

centre-est du bassin houiller, avec son cortège de cités ou- 

vrières et industrielles comme Auberchicourt, Aniche, Abscon 

ou Somain ; enfin à quelques kilomètres au sud de Cambrai 

s'est implantée la grande verrerie de Masnières qui, en Mars 

1979, employait 1450 salariés dont 88% d'hommes. 

C'est un des rares établissements industriels 

du Bas-Artois cambrésien à dépasser le seuil des 1000 salariés. 

30% d'entre-eux résident à Masnières. Cette faible proportion 

peut s'expliquer aisément en fonction de la taille modeste du 



centre communal: 2446 habitants en 1975, 2655 en 1982 et en- 

viron 900 actifs résidant. D'ailleurs au sein de la sous-zone 

d'emplois de Marcoing, à laquelle appartient la commune de 

Masnières, ne recense-t-on qu'environ 5000 actifs résidant. 

On peut donc évaluer le poids local de cet 

établissement industriel qui emploie approximativement la moi- 

tié des actifs habitant dans la commune de Masnières. Les 

principaux centres de recrutement du personnel sont, en données 

brutes, Cambrai (138 salariés), Rumilly-en-Cambrésis (137 sal.), 

et Marcoing (132), soit un total de 407 actifs représentant 40% 

des migrants concernés et 28% du personnel employé. Cependant 

l'impact de la verrerie est très différent selon les communes: 

elle n'emploie qu'environ 1 %  des actifs recensés à Cambrai, 

mais 17% de ceux qui résident à Marcoing, le chef-lieu de can- 

ton de 2132 habitants en 1982. Enfin Rumilly-en-Cambrésis en- 

voie plus d'un actif sur quatre travailler dans l'établissement 

BSN. Il est évident que ces deux dernières communes subissent 

une réelle dépendance à l'égard de l'établissement industriel 

de Masnières. Parmi les autres communes de recrutement des sa- 

lariés, on peut citer Crèvecoeur-sur-Escaut (55 sal.), Gouzeau- 

court (431, les Rues-des-Vignes (56) et Villers-Guislain (47), 

ce qui n'est guère négligeable en raison des effectifs limités 

des populations communales. 

Vers l'est, et principalement dans la sous- 

zone du Cateau, le Cambrésis présente une particularité essen- 

tielle en la présence de multiples centres industriels animant 

leur environnement propre et limitant de ce fait l'ampleur des 

navettes dirigées vers Cambrai. Caudry d'une part, avec 17 éta- 

blissements employant au moins 50 salariés à la fin de la dé- 

cennie 1970, et Le Cateau, d'autre part, avec 13 établissements 

dépassant la barre des 50 salariés, constituent les deux prin- 

cipaux centres de travail et de polarisation de l'est-Cambrésis. 

Solesmes, Busigny, Walincourt, bien que vivant de l'industrie, 

n'ont pas la même force d'attraction et d'animation que les 

deux villes précédemment citées. Toutefois ils ont la possibi- 

lité d'employer sur place une bonne partie de leurs actifs ré- 

sidants. 
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Figure 2: Le Cambrésis: navettes de populat - - - - - r 
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En direction du nord-ouest de Cambrai, l'aire 

d'attraction de ce chef-lieu d'arrondissement, du moins pour 

le travail, se heurte à celle de Douai qui s'étale jusqu'à la 

Sensée, dans le secteur dlArleux, et qui peut parfois descen- 

dre plus au sud dans les communes drEcourt-St-Quentin, Rumau- 

court, Sauchy-Cauchy. Secondairement, les grands établissements 

industriels implantes le long de la Scarpe moyenne a Corbehem 

(métallurgie, sucrerie-papeterie), à Biache-St-Vaast, contri- 

buent eux aussi à limiter l'aire d'attraction de Cambrai vers 

le nord-ouest de la ville. 

C'est en confrontant toutes ces composantes 

de flux (migrations alternantes pour le travail, attraction 

commerciale, recrutement scolaire, attraction hospitalière, 

réseau des lignes d'autobus.,.) qu'il est possible de proposer 

une délimitation du Cambrésis en tant qu'espace polarisé sur- 

tout par Cambrai. 

- A l'ouest, grâce à la convergence de plusieurs 

critères d'attraction (commerce, autobus...), on pourra ar- 

rêter le Cambrésis le long d'une ligne allant de Rocquigny et 

Barastre vers Lagnicourt-Marcel et Quéant dans le Pas-de- 

Calais, soit l'essentiel des cantons de Bertincourt et de Mar- 

quion. Cette limite décrit ensuite un rentrant vers le nord et 

évite les communes de Rumaucourt, de Sauchy-Cauchy et dlOisy- 

le-Verger. 

- Au nord de Cambrai, la vallée de la Sensée consti- 
tue une limite géographique de premier ordre, encore que cer- 

taines communes de rive droite comme Aubencheul-au-Bac ou Hem- 

Lenglet échappent à l'attraction dominante de Cambrai pour se 

tourner de préférence vers le Douaisis ou le Denaisis. La li- 

gne limitant le Cambrésis s'infléchit ensuite brusquement vers 

le sud-est. 

- L'Erclin constitue une limite à l'aire de polarisa- 

tion dominante de Cambrai en direction de l'est de la région. 

Elle prend appui sur les communes de Rieux-en-Cambrésis, Aves- 

nes-les-Aubert, Saint-Vaast-en-Cambrésis, Quiévy, Reumont, 

avant de rejoindre la RN 32 vers Maretz. Ceci ne signifie pas 



que Cambrai n'exerce plus aucun effet d'attraction au-delà de 

l1Erclin, mais que son pouvoir d'organisation de l'espace ré- 

gional s'estompe progressivement ou devient spécialisé: ainsi 

l'attraction commerciale peut dans certains cas toucher les 

rives de la Selle. L'on pourra, à llévidence,retenir une bande 

marginale située entre les deux rivières de IfErclin et de la 

Selle. 

c) Typologie des secteurs géographiques périphériques: .................................................. 
répartition de la population active au lieu de .............................................. 
travail, RGP 1975. ----------------- 
cl) Les deux critères d'analyse retenus. -- 

Le classement est établi en fonction des deux 

rapports suivants, jugés pertinents: 

PALT secteur primaire ..................... 
PALT secteur tertiaire 

PALT secteur secondaire ....................... 
PALT secteur tertiaire 

A l'aide de ces rapports, il est possible d'é- 

laborer un tableau à double entrée, selon le modèle suivant: 

1 ~ccentuation du caract re agricole I 
S.II/S.III 

1 
"Tertiarisa- 
tion accen- 
tuée" 

I 

Les valeurs obtenues pour les deux régions 

I 

I 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie pourront servir de points de 

I I 

référence pour notre classement géographique. 

4 I 
I I 

I Faible tertia- 

I 1 risation 

I I 



Tableau IX ------ 
Rkartition de la PALT. - ------ ------- Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 1975. - - - - - - - - - - - - - - - -  

Région PALT S.I/PALT - 1  PALT S.111 - - 
picardie - - 07223 
Nord-Pas-de-Calais 0,124 

i 
l 

l 

Certains secteurs géographiques étudiés s'é- 

loignent fortement de ees indications moyennes régionales. On 

peut citer, à titre d'exemples significatifs de la dispersion 

de la série analysée, la sous-zone de Berck (0,071 et 0,469, 

dans l'ordre des rapports présentés ci-dessus dans le tableau 

1x1 ; Hucqueliers-Hesdin (0,902 et 0,853) ; Marcoing (0,714 

et 1,714) ; Crécy-en-Ponthieu (1,607 et 0,241) ; Acheux-en- 

Amiénois (2,709 et 0,742) ; Bohain-en-Vermandois (0,394 et 

2,612) . . .  

c2) L'apport du tableau à double entrée: -- 
la confirmatkon de l'originalité socio- 
économique des marges régionales. 

La répartition des secteurs géographiques au 

sein du tableau à double entrée (tableau X), montre de grandes 

disparités régionales et économiques. Parmi les quatre types 

socio-économiques définis, deux regroupent respectivement 14 

et 20 unités géographiques sur un total de 42, albrs que les 

deux autres n'associent dans un cas que trois secteurs géogra- 

phiques et cinq dans l'autre. Ceci démontre clairement les 

faits suivants: 

- Il existe très peu de régions marginales dans les- 
quelles l'activité tertiaire occupe une grande partie de la 

population. En outre il s'agit de secteurs a façade littorale 

ou situés à proximité de la mer, assurant ainsi d'importantes 

fonctions touristiques et (ou) médicales. On peut citer les 

exemples de Berck, de Rue et de Montreuil-sur-mer. 

Par rapport aux zones "centrales" où sont pri- 

ses les décisions politiques et économiques, là encore où 

sont définies les stratégies dlentreprïses, les marges régio- 





nales et les périphéries de bassins d'emplois, les anciennes 

régions frontalières, se caractérisent par une sous-tertiari- 

sation marquée, qui traduit à la fois le peu de services qu'ils 

peuvent offrir et leur faible capacité à diriger, à décider, 

en dehors du cadre de la petite entreprise locale (artisanale, 

commerciale ou agricole). 

- De même il existe peu de cantons dans lequels seule 
l'activité agricole est particulièrement bien affirmée et do- 

minante: six secteurs sur 42 sont en fait dans ce cas. Ceci 

met bien en évidence les types d'espaces ruraux les plus ré- 

pandus sur ces terres du Nord de la France, à savoir les ré- 

gions rurales à tradition industrielle, autrefois complémen- 

taire de l'agriculture, qui pouvaient retenir de fortes densi- 

tés de population. 

- C'est pourquoi, vingt secteurs géographiques sur 

42 peuvent être regroupés (ce qui n'exclue pas les nuances in- 
ternes) au sein d'une seule famille caractérisée par une fai- 

ble tertiarisation, dans la mesure où l'agriculture et l'in- 

dustrie, conjointement, occupent une grande partie de la popu- 

lation active locale. Apparaissent ainsi avec netteté, diffé- 

rents cantons du Santerre septentrional (Roisel ou encore 

Rosières-en-Santerre), le Cambrésis occidental, le Nord de 

l'Amiénois ainsi que plusieurs cantons de Thiérache de l'Aisne 

comme La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny et Rozoy- 

sur-Serre. 

- Enfin subsistent les secteurs géographiques essen- 
tiellement marqués par une forte orientation industrielle com- 

me le Cambrésis oriental, une partie de lTAvesnois (beaucoup 

plus que la Thiérache de l'Aisne) ou le Nord du Saint-Quenti- 

nois-Vermandois. 

c3) Etude comparative des marges régionales mi- -- 
toyennes. 

La dispersion des points sur le graphique 

(figure 3 )  et leur classement établi par rapport aux profils 

moyens régionaux, laissent clairement apparaître les spécifi- 



q a p p o r t  --.---- PALT I I  
PALT III  

2 - M o i n d r e  t e r t i a r i s a t i o n  r e l a t i v e  
d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  d u e  
e s s e n t i e l l e m e n t  à u n e  s u r r e p r é -  
s e n t a t i o n  d e s  é l é m e n t s  a c t i f s  
a g r i c o l e s . E n  r e v a n c h e  m o i n d r e  
i n d u s t r i a l i s a t i o n .  
e x : s e c t e u r s  d e  M a r q u i o n  ou  d e  
Hucqueliers-Hesdin,canton d e  
D o m a r t - e n - P o n t h i e u . . .  

3 - T y p e  2 f o r t e m e n t  a c c e n t u é .  
e x : c a n t o n s  d e  A c h e u x - e n - A m i é n o i s ,  
d e  V i l l e r s - B o c a g e . . .  

4 - P r o f i l  n e t t e m e n t  p l u s  m a r q u é  
p a r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n  
a c t i v e  i n d u s t r i e l l e .  
e x : s o u s - z o n e s  d i e m p l o i s  du  C a t e a u ,  
d e  T r é l o n  o u  e n c o r e  d e  S o l e s m e s . . .  

Nard 
- Pas + de *ic.?iik 

ON-T I 
1 

+M 0 1 

1 

5 - P r o f i l  f a i b l e m e n t  t e r t i a r i s é  c a r  
m a r q u é  d e  n s u r i n d u s t r i a l i s a t i o n l l  
d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e , m a i s  a u s s i  
s u r r e p r é s e n t a t i o n  d e s  a c t i f s  
a g r i c o l e s .  
e x : c a n t o n s  d e  R o z o y - s u r - S e r r e ,  
W a s s i g n y , L e  ~ o u v i o n - e n - T h i é r a c h e . . .  

@ 6- Cas i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
5  e t  3 .  T r è s  f a i b l e m e n t  
t e r t i a r i s é .  
e x : c a n t o n  d e  B e r n a v i l l e ,  

d e  S a i n s - R i c h a u m o n t .  

Calais * V B  . RZ 

+Camb A - A  

+MT 

P a r  r a p p o r t  a u x  d e u x  r é g i o n s  
N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  P i c a r d i e :  

+Berck 

O 

1 - T e r t i a r i s a t i o n  r e l a t i v e  p l u s  
a c c e n t u é e  d a n s  l e s  s o u s - z o n e s  
d ' e m p l o i s  d e  C a m b r a i  e t  d e  
B e r c k .  

• V . R B I S  

O 

H i r s o n : C e  c a n t a n  a u n  p r a f i i  
----O 

t r e s  p r o c h e  d e  c e l u i  d e s  d e u x  
r é g i o n s  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  
P i c a r d i e .  

R a p p o r t  ___-.-- PALT 1 

PALT I I I  

1 : s e c t e u r  p r i m a i r e  

1 I : s e c t e u r  s e c o n d a i r e  
1 I I : s e c t e u r  t e r t i a i r e  



LISTE DES SOUS-ZONES D'EMPLOIS ET DES CANTONS. 

1: Avesnes-sur-Helpe: A 
2: Avesnes-St-Pol: A / P  
3: Berck: B 
4: Cambrai: C 
5: Croisilles: CR 
6: Hucqueliers-Hesdin HH 
7: Le Cateau: LC 
8: Marcoing: M 
9: Marquion: MQ 
10:Montreuil: MT 
1l:Solesmes: S 
12:Trélon: T 

1: Ailly-le-Ht-Clocher:A 
2: Acheux-en-Amiénois :AA 
3: Albert: AL 
4: Aubenton: AU 
5: Bernaville: B 
6: Bray-sur-Somme: B/S 
7: Bohain-en-VermandoisW 
8 :  Le Catelet: CA 
9: Combles: CO 
10:Crécy-enoponthieu CP 
1l:Doullens: DO 
12:Domart-en-Ponthieu DP 
13:Guise: G 
14:Hirson: H 
15:La Capelle: L CA 
16:Nouvion: N 
17:~ouvian-en-Thiérache NT 
18:Péronne: P 
19:Rue: R 
20:Roisel: R O 
21:Rosières-enosanterre RS 
22:Rozoy-sur-Serre: R Z 
23:St-Quentin-Nord: SCIN 
24:St-Quentin-Sud: SQS 
25:Sains-Richaumont: SR 
26:St-Valery-sur-Somme:SV 
27 : Vermand: V 
28:Villers-Bocage: VB 
29 :Vervins: VE 
30: Wassigny : W 

F Q u r e  3 :  P r o f i l  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  a u  l i e u  d e  t r a v a i l .  - ---- 
1 9 7 5 .  S e c t e u r s  p é r i p h é r i q u e s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  
e t  d e  P i c a r d i e .  



c i t é s  d e s  m a r g e s  m i t o y e n n e s  du N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  P i c a r -  

d i e .  H o r m i s  l e s  s o u s - z o n e s  B d e  C a m b r a i  e t  d e  B e r c k - L e  T o u q u e t ,  

t o u s  l e s  a u t r e s  s e c t e u r s  é t u d i é s  m o n t r e n t  s o i t  u n e  s u r - r e p r é -  

s e n t a t i o n  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s  ( p a r t i e  d r o i t e  du g r a p h i q u e )  

p l u s  o u  m o i n s  a c c e n t u é e  ( A u b e n t o n  o u  e n c o r e  A c h e u x - e n - A m i é n o i s ) ,  

s o i t  u n e  s u r - r e p r é s e n t a t i o n  d e s  a c t i f s  d e  l ' i n d u s t r i e  ( c a n t o n s  

d e  S a i n t - Q u e n t i n  s a n s  l a  v i l l e ,  P é r o n n e ,  T r é l o n  o u  Le C a t e a u  . . .  ) .  

D a n s  un  c a s  comme d a n s  l ' a u t r e ,  c e l a  t r a d u i t  u n e  m o i n d r e  t e r t i -  

a r i s a t i o n  d e  l ' é c o n o m i e  e t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  a u  l i e u  d e  

t r a v a i l ,  a l o r s  q u e  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  l a  P i c a r d i e  c o n -  

n a i s s e n t  d é j à ,  p a r  r a p p o r t  a u x  n o r m e s  m o y e n n e s  f r a n ç a i s e s ,  u n e  

s o u s - r e p r é s e n t a t i o n  d u  s e c t e u r  t e r t i a i r e .  Les tapacta p é s i p h é -  
niquea accentuent donc L'un de4 dénéquiLib~ea ~tnuctu&eln 6011- 

damentaux de Leun niigion neapective. 

En o u t r e  il e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o n s t a t e r  q u e  

d a n s  l e s  g r o u p e s  6 e t  3 ( l é g e n d e  d e  l a  f i g u r e  3 1 ,  f o r t e m e n t  

m a r q u é s  p a r  l a  s u r - r e p r é s e n t a t i o n  d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s ,  n e  f i -  

g u r e n t  q u e  d e s  c a n t o n s  d e  P i c a r d i e .  En r e v a n c h e  l e  g r o u p e  2 

c o m p r e n d  un  n o y a u  a s s e z  d e n s e  d e  z o n e s  g é o g r a p h i q u e s  a p p a r t e -  

n a n t  a u x  m a r g e s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  I l  s e m b l e  a i n s i  p o s s i -  

b l e  d ' a f f i r m e r ,  e n c o r e  q u e  l e s  r é s u l t a t s  r i s q u e n t  d ' ê t r e  l é g è -  

r e m e n t  b i a i s é s  p a r  l e  f a i t  q u e , p o u r  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  

n o u s  u t i l i s o n s  l e s  s o u s - z o n e s  B d e  l ' I N S E E  e t  n o n  p a s  l e s  c a n -  

t o n s ,  q u ' i l  e x i s t e  c e r t a i n e s  d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  l e s  

m a r g e s  d e s  d e u x  r é g i o n s  v o i s i n e s .  

G l o b a l e m e n t  c e l l e s  d e  P i c a r d i e  s ' é l o i g n e r a i e n t  

d a v a n t a g e  d e  l e u r  p o i n t  moyen r é g i o n a l  q u e  c e l l e s  d u  N o r d - P a s -  

d e - C a l a i s  ; a i n s i  d a n s  l e  p r e m i e r  c a s  e l l e s  a c c e n t u e r a i e n t  l e s  

p a r t i c u l a r i t é s  g é o - é c o n o m i q u e s .  C e p e n d a n t  c e c i  p o u r r a i t  ê t r e  

v é r i f i é  p a r  l a  p r o c é d u r e  d u  c a l c u l  d e  l ' é c a r t  moyen a u  p o i n t  

moyen r é g i o n a l .  



Soit R1 = (xl, yl) 

avec RI : région 1 ; 

xl : rapport moyen régional (RI): PALT S.1 - - - - - - - - 
PALT S.111 

y1 : rapport moyen régional (RI): PALT S.11 --------- 
PALT S.111 

Soit Ci/l = (xi,yi) Ci/l: un secteur géographique 

avec xi : rapport pour Ci/l: PALT S.1 - - - - - - - - appartenant à R I .  

PALT S.111 

yi : rapport pour Ci/l: PALT S.11 --------- 
PALT S.111 

Ainsi di (Ci/l/R1) = (xi - X I )  + (yi - yl) 
di : valeur élevée au carré : di 

2 

somme des di (Ci/l/Rl) ..................... 
Donc di - = \\ 

c4) L'intérêt des analyses factorielles: l'emploi - 
et la régionalisation de l'espace. 

C'est sur la base du RGP de 1975, dans le cadre 

du Nord-Pas-de-Calais et d'après 52 variables préalablement 

sélectionnées, que fut réalisée une analyse en Composantes 

principales ( 5 ) ,  permettant de définis des aires géographiques 
homogènes découpant l'espace régional. Des variables économi- 

ques, culturelles et démographiques furent utilisées à cet ef- 

fet. Trois enseignements fondamentaux peuvent être dégagés de 

cette analyse multivariée, par rapport bien évidemment a notre 

problématique des espaces périphériques: 

- La personnalité géographique des terres périphéri- 
ques,par rapport à l'aire urbaine centrale se prolongeant vers 

l'est en direction du Valenciennois et du Bassin de la Sambre, 

mais aussi par rapport au littoral, apparaît évidente sur les 

cartes de synthèse qu,i furent élaborées. ( 6 ) .  Elles présentent 
en effet d'autres modes d'organisation de l'espace et très sou- 

vent aussi des dynamiques difficiles. 



- L'affirmation de la réelle individualité de quel- 

ques secteurs, situés à proximité de la limite avec la Picar- 

die, comme le littoral des Bas-Champs, la vallée de la Canche, 

l'auréole péri-arrageoise, le secteur fourmisien et surtout 

le Cambrésis oriental, est soulignée sur chaque carte de syn- 

thèse factorielle. 

- On constate enfin que la contribution de l1agricul- 
ture au découpage micro-régional est encore très importante, 

comme le démontrent les figures 4 et 5, accompagnées de leurs 

légendes détaillées respectives. 

Ainsi quand l'analyse de l'activité économique 

est menée au lieu de travail, dans le cadre des 57 zones géo- 

graphiques homogènes délimitées précédemment, on découvre dlern- 

blée l'importance de l'agriculture sur les deux premiers axes 

factoriels, les plus importants: (cf p.176 et 177, op. cité). 

.Sur l'axe 1 ,  l'agriculture s'oppose avec force au tertiaire 

"supérieur" mettant ainsi face à face des régions agricoles 

à la périphérie régionale (types 2a et 2b sur la figure 4 ) ,  

économiquement dépendantesde centres extérieurs par le biais 

des navettes de population active indispensables, et des ré- 

gions centrales, de par leurs fonctions de décisions et de com- 

mandement (types 4a et 4b, notamment). 

.Sur l'axe 2, agriculture et agro-alimentaire s'opposent à di- 

verses activités industrielles, comme les industries de biens 

d'équfpements (en particulier l'automobile), les industries 

des biens intermédiaires (métaux et autres) et celles des biens 

de consommation (textile-habillement en particulier). Ainsi 

est-il aisé d'opposer aux cellules spatiales du Cambrésis ori- 

ental, d'Hesdin ou encore de Fourmies, les étendues des Hautes 

Terres artésiennes, le secteur de Pas-en-Artois ou encore la 

région de Croisilles dans le Bas-Artois oriental. 

.La synthèse des axes factoriels 1 et 3 conforte les oppositions 

précédemment soulignées, en mettant solidement en exergue, les 

emplois appartenant au secteur tertiaire, faisant souvent dé- 

faut aux terres périphériques étudiées. Elle permet une fois 



+ 1 Axe 2 

" TYPE 2 B . C a r a c t è r e  , )  a g r i c o l e  d i m i n u é  b i e n  
q u ' e n c o r e  p r é d o m i n a n t .  
e x : A v e s n o i s .  

TYPE Z A .  ~ é g i o n s  t r è s  
a g r i c o l e s .  
e x : A r t o i s  m é r i d i o n a l .  

TYPE 3 B . F a i b l e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
S e c t e u r  t e r t i a i r e  t r è s  d é v e l o p p é .  
e x : L i t t o r a l  d e s  Bas-Champs. 

TYPE 3A.Rég ions  d a n s  
l e s q u e l l e s  l e s  e m p l o i s  

, a g r i c o l e s  s o n t  e n c o r e  
i m p o r t a n t s  m a i s  l e  
s e c t e u r  t e r t i a i r e  d e v i e n t  
p r é d o m i n a n t .  
e x : s e c t e u r s  du  Q u e s n o y  
e t  du p a y s  d e  Mormal. 

. - 
TYPE 3C.Cas i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
3 8  e t  4A. 

TYPE b : T r a n s i t i o n , p a s  
d e  c a r a c t è r e  d o m i n a n t .  

I 

TYPE 58. R é g i o n s  à c a r a c t è r e  
a g r i c o l e , a v e c  r e n f o r c e m e n t  
d e s  e m p l o i s  i n d u s t r i e l s  
e x :  V a l l é e  d e  l a  Canche .  

S e c t e u r  d ' H e s d i n .  

- 
TYPE 4 A . T e r t i a i r e  d é v e l o p p é  
a i n s i  q u e  l e s  e m p l o i s  i n d u s t r i e l s .  
e x : r é g i o n s  " c e n t r a l e s " .  

TYPE 48 .  I m p o r t a n c e  d e s  e m p l o i s  
t e r t i a i r e s  a t t é n u é e  p a r  l e  
s e c t e u r  s e c o n d a i r e  t r è s  d é v e l o p p é .  
e x : r é g i o n s  " c e n t r a l e s " .  

Axe 1 
L, + 

1 Remarque: 

TYPES 4A e t  4 E : a b s e n t ç  d e s  t e r res  
p é r i p h é r i q u e s  é t u d i é e s .  

TYPE 5A. ~ é g i o n s  t r è s  m a r q u é e s  
p a r  l e s  e m p l o i s  i n d u s t r i e l s .  
e x : c a m b r é s i s  o r i e n t a l .  

' L é g e n d e  p .536  
l F i g u r e  4 
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Figure 5: Typologie des activités au lieu de travail. 1 9 7 5 .  -- -- --- 
Ensemble des sexes. D'après une analyse en C.P: 
synthèse des axes 1 et 3 .  Les marges méridionales 
du Nord-Pas-de-Calais. 
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Axe 3 

1 

TYPE 3A:Avesnois oriental 
Activités dominées~surtout 
par les emplois industriels. 

TYPE 38.Voisin du type 3A 
mais secteur tertiaire plus 
développé. ce type nlest pas 
représenté sur les terres 
périphériques. 

L8iens intkrmédiaires(m6taux) 
-Biens d'équipement (transports) 
~Energie. 

TYPE 2:Cambrésis oriental 
secteurs de Fourmies,de 
Hesdin.. . 
Activités dominées par 
llind.des biens de 
consommation. 

I- 

Zones essentiellement 
agricoles 

avec orientation vers 
l'industrie encore assez 
peu marquée.(Biens 

I intermédiaires et Zones essentiellement dléquipements) 
agricoles -. , _ _- -~ _ -_ . - 

TYPE 18. Avesnois 
septentrional 

- 
TYPE ?A. DIMINUTION DU CARACTERE 
Hautes Terres artésiennes AGRICOLE.TOUTEFOIS 
Secteur de Croisilles TOUJOURS PREDOMINANT. 

et de Pas-en-Artois. - -  - S i  

Figure 5 
Légende p .  536 

TYPE 1C. Cambrésis Economie mixte. 
occidental. Pays de Mormal. TYPE 4C.Centres dlemplois 

(avec orientation vers tertiaires et importance 
les ind.de biens de des industries de biens de 
consommation). consommation. 

Cambrai; St-Pol-sur-Ternoise. 

TYPE 48. (~ittoral). 
Importance des activités 
industriellee (biens dléquipt 
et interm6diaires);centres ------- 

NDUSTRIES: CARACTERE 
MARQUANT. 

dlemelois tertiaires. 
O---  --------------- 

u1 w 
.I 

r 

RENFORCEMENT DES 

I ACTIVITES TERTIAIRES. TYPE 4A.PBles tertiaires. 
% \ non représenté + 

sur les terres -- Axe 1 TYPE 5. Régions rurales avec 
masse d'emplois agricoles non periphériques. 
n@gligeable;développement activités tertiaires.. des 



encore de montrer combien l'emploi agricole, bien qu'il soit 

en diminution constante d'un recensement à un autre, demeure 

fortement discriminant dans le cadre de ces espaces. 

On comprend désormais l'importance sociale et 

spatiale que revêt l'évolution des emplois agricoles et du 

nombre d'exploitations dans ces régions. 

Cependant au-delà des nuances et des caracté- 

ristiques spécifiquement locales, la plupart des marges régio- 

nales étudiées présentent la même structure socio-économique 

globale, dans la mesure où elles fonctionnent souvent comme de 

petites cellules spatiales spécialisées. 

d) Etude du fonctionnement de petites cellules spa- ............................................... 
tiales spécialisées. ------------------- 
dl) Exposé de la problématique générale. -- 

La spécialisation spatiale est d'abord fonc- 

tionnelle ; c'est pourquoi, on est tenté de penser en premier 

lieu aux emplois, aux branches d'activités économiques qui 

marquent profondement le fonctionnement d'un système régional. 

Cependant la fonctionnalité d'une région recouvre des réali- 

tés beaucoup plus diversifiées et à ce titre, il nous faut 

prendre en considération l'existence des relations sociales, 

culturelles entre les hommes et entre les lieux, en un mot le 

vécu collectif. Ainsi la apkcialiaation spatiale ne peut Ztne 

limitke au seul domaine iiconomique. 

Il paraît important de hlinte&hOgeh Au& & C A  

edbeta de la spkcialisation spatiale en matièae de 6onctionne- 

ment dea aystèmea et sous-ayntèmea &kgionaux. Un espace qui 

se spécialise très fortement pourra-t-il longtemps prétendre 

au titre de région à part entière ? La spécialisation, par 

les effets qu'elle peut induire, qu'elle soit économique, so- 

ciale ou (et) culturelle, n'implique-t-elle pas un phoCe44u4 

de benme-Xu~e du ayatème et donc d'isolement, qui va à l1encon- 

tre des principes essentiels de bon fonctionnement de l'espace 

régional? 



11 existe, dann Le cadae de4 deux a i g i o n n  de 
Picaadie e t  du Noad-Pan-de-CaLain, de nombaeunen c e l l u l e n  d o -  

minte4 paa une a c t i v i t é  économique p a a t i c u l i k a e .  Les unes, 

comme le Denaisis sont soumises à l'empreinte de l'industrie 

lourde (la sidérurgie), les autres aux industries extractives, 

surtout jusque dans les années 1960, comme le Bassin houiller 

occidental (Bruay-en-Artois, Marles-les-Mines) ou la zone de 

Lens-Hénin, dans le Pas-de-Calais ; d'autres bassins sont en- 

core dominés par la mécanique et la petite métallurgie de 

transformation dispersée dans un grand nombre de communes, en 

milieu rural densément peuplé, comme dans le Vimeu (Somme). 

Dès lors aussi que l'on aborde la question de la spécialisa- 

tion économique en France septentrionale, on pense nécessaire- 

ment au textile du Cambrésis oriental et au Vermandois voisin 

(canton de Bohain-en-Vermandois, dans le Nord-Ouest de l'Ais- 

ne), ou au travail de la laine dans le pays de Fourmies, ou 

encore au textile du jute dans la vallée de la Nièvre (Somme). 

D e  même, ne faudrait-il pas oublier les espaces ruraux encore 

dominés par l'emploi agricole, comme les Hautes Terres Arté- 

sienne, le Ponthieu, certains cantons du Plateau Picard Nord . . .  
Enfin la spécialisation économique spatiale peut être également 

le fait du secteur tertiaire, avec notamment le tourisme et les 

services médicaux et hospitaliers, sur le littoral des Bas- 

Champs picards. On constate ainsi qu'il existe de nombreuses 

cellules spécialisées sur les marges mitoyennes des deux ré- 

gions du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, là où une frontière 

politique, celle de la France septentrionale d'avant les trai- 

tés de la seconde moitié du XVIIème siècle, a longtemps subsis- 

té ; là encore où les divisions territoriales départementales 

de la France contemporaine ont maintenu ces espaces en position 

de périphérie, en particulier par rapport aux bassins d'emplois. 

Toute4 Ce4 JikCji~nn, en ne prenant en considéra- 
tion que les vingt dernières années ( 1 9 6 2 - 8 2 1 ,  buaent condaon- 
t e e n  à den paobCCmen pCun ou moinn compaaabCen, que l'on peut 

résumer brièvement en termes de déclin économique, de dépeuple- 

ment et d'essai de diversification. Certes la récession dans le 

bassin houiller occidental fut-elle beaucoup plus précoce et 



durable que le coup brutal porté récemment à l'économie denai- 

sienne par la restructuration du groupe USINOR. Dermême, si le 

littoral de Berck-le Touquet est resté dynamique jusqula l'aube 

des années 1980, créant des emplois et attirant la population 

active venant de l'arrière pays rural et agricole, désormais il 

suscite des inquiétudes formulées et l'on a déjà essaye durant 

les années 1970, avec parfois peu de réussite, de diversifier 

l'économie locale en llindustrialisant. Dans tous les cas, 

t'évolution d e  l'emploi dominant a déte4miné 1 1 0 4 i e n t a t i o n  et 

l'intennité d e  celle de l'emploi total, Toutefois, ce qui fut 

radicalement différent, c'est le processus "historique" qui a 

mené à la situation de spécialisation spatiale. Dans le cadre 

des cellules spatiales nommées, on a pu distinguer au moins 

trois types de processus de spécialisation. 

d2) Types de processus engendrant un système spa- -- 
tial spécialisé. 

.La npécialination pan tkgnehhion économique 

e t  nociale génénalinée. 

Les campagnes qui n'avaient pas de fortes tra- 

ditions industrielles à l'aube des grandes révolutions techni- 

co-économiques du XIXème siècle, fournirent un important con- 

tingent de cellules spatiales spécialisées selon ce processus 

de régression. Avec l'éveil de la grande industrie urbaine, 

les activités non agricoles des campagnes des Hautes Terres 

Artésiennes, du Ponthieu, vont précocémentsléteindre, a une 

époque où les densités de population rurale étaient souvent 

supérieures à ce qu'elles sont actuellement. Dans les cantons 

de Bernaville, de Crécy-en-Ponthieu, d'Ailly-le-Haut-Clocher, 

d1Acheux-en-Amiénois, dans le Nord de la Somme, dans les can- 

tons de Rozoy-sur-Serre et dtAubenton, de Sains-Richaumont, 

dans le Nord-Est de l'Aisne, par exemples, les densités de po- 

pulation en 1836 étaient supérieures à celles de 1975-82, et 

dépassaient fréquemment 75 habitants/km2. 



Le peu d'entraînement que pouvait exercer 

l'industrie locale sur la population rurale explique que pen- 

dant de longues décennies, les familles continuèrent à vivre 

sur de petites exploitations agricoles, alors que certains pa- 

rents, devaient quitter le "pays1'. C'est pourquoi l'exode ru- 

ral fut précoce, très souvent antérieur au recensement de 1851, 

sinon de 1826, et est allé en se généralisant, parfois en s'am- 

plifiant. L'évolution récente de l'emploi total demeure dépen- 

dante de celle de llagriculture. A ce sujet, les exemples can- 

tonaux ne manquent pas. On peut citer Crécy-en-Ponthieu, Berna- 

ville, Villers-Bocage, Combles, Acheux-en-Amiénois, Aubenton . . .  
La diminution rapide de leur emploi agricole, provoquant la 

poursuite du dépeuplement, entretient une m a u v a i n e  i m a g e  d e  

mafique d e n  e n p a c e n  n u a a u x  " p n o d o n d ~ "  qui se vident progressi- 

vement de leurs activités secondaires et tertiaires. 

Progressivement se confirme l'existence d'un 

pfiodil n o c i o - p a o d e n n i o n n e l  peu divefinidis, en dehors des au- 

réoles péri-urbaines, même s'il faut admettre l'existence d'é- 

léments de différenciation sociale entre les diverses catégo- 

ries d'agriculture, en fonction de leur âge, de la taille de 

leur exploitation, de leur formation . . .  Dans une telle société 
rurale et agricole relativement homogène, il n'existe pas ou 

peu de pôles d'emplois capables de susciter la formation d'un 

réseau de centres qui soient en mesure de gknkne.4 d ' i m p o n t a n t ~  

6lux d e  p u n o n n e n ,  d'idkea e t  d'innavntionn. La polarisation 

d'un tel espace apparaît donc limitée. Dans de telles régions, 

Le v i e i l l i n n e m e n t  d e  C a  p o p u l a t i o n  est souvent très avancé en 

raison de l'émigration ancienne et permanente qui a désorgani- 

sé les structures par âges.   in si les f i i ~ q u e n  d e  d é p o p u l a t i o n ,  

par excédent des décès sur les naissances, se multiplient-ils, 

menaçant le maintien de populations rurales à l'échelle des 

cantons. C'est dire qu'à ce stade de l'évolution, il existe 

beaucoup de conditions très défavorables à l'idée d'une reprise 

économique et démographique, et de l'élaboration d'un modèle 

spatial suscitant une dynamique interne. 



. La apecialination paa développement diO6t- 
nentiel pnivilégiant u n e  activité. 

Une branche économique a connu, ou connaît 

encore, un développement beaucoup plus rapide, par exemple en 

termes d'emplois, que d'autres. Ainsi progressivement, le dy- 

namisme local est-il devenu de plus en plus dépendant. A tra- 

vers la diversité des exemples micro-régionaux de ce type qui 

émaillent la France septentrionale, il est possible de distinguer 

plusieurs phases dans l'élaboration du modèle ainsi spécialisé. 

1 )  Dans premier temps, une étape d r t c l o n i o n  e t  donc 

d ' a t t ~ a c t i o n  crée le modèle et engendre un ensemble de consé- 

quences déterminantes pour l'avenir du fonctionnement de la 

cellule. En général la croissance démographique y est rapide, 

alors que l'on assiste simultanément à une modification du ré- 

seau urbain et à l'émergence d'une nouvelle hiérarchie. Un 

paysage industriel nouveau se constitue et avec lui d e  aolidi- 

die le pnoceaaua dtidentibication d'un gnoupe aocial autous 

d'une activité dominante, d'un rythae de vie, d'une animation 

syndicale également . . .  Les bassins de main d'oeuvre des entre- 

prises se créent, à la suite d'une concurrence difficilement 

supportée par les activités "mineures". 

2 )  Avec l a  phaae de datunation, l'espace régional 

cesse d'exercer sur d'autres systèmes territoriaux une at- 

traction économique et démographique. Ainsi disparaissent cer- 

tains flux qui reliaient la région à son environnement géogra- 

phique. D & d o ~ m a i d ,  aaaivéd à leun panoxyame d e  dsveloppement, 

atnuctunea e t  payaagea vont paogaeaaivement a e  6iges: ia 

croissance est achevée. De ce fait, le fonctionnement endogène 

du système devient plus important que sa fonction d'accueil ou 

d'attraction. On pourrait d'une certaine façon, schématiser 

cette phaae d1int6!niohidation en disant: 

- que les enfants succèdent aux parents, dans les 
principales entreprises de la région ; 

- que celles-ci ne cherchait plus à étendre leur 

bassin de main-d'oeuvre ; l'esprit "pionnier" est 

émoussé. 



- Le mouvement naturel devient le principal facteur 
de la croissance démographique. 

- Celle-ci est donc ralentie ; ou alors, si le phé- 

nomène de saturation du marché du travail n'est 

pas encore perçue par les populations extérieures 

à la région, les effectifs de population en âge de 

travailler croissent plus rapidement que les of- 

fres d'emplois. 

- Lea populat ionn na1en6eament11 donc nocioCogique-  
ment et vont vivre au sein de bassins spécifiques, 
peu ouverts vers l'extérieur, au coeur desquels 

il e x i a t e  peu de denmenta innova teuna ,  dan4 Ca me- 
aune où chacun d e v i e n t  convaincu que Ca n é g i o n  ne 
peut v i v n e  autnement .Pouvai t -on  concevo in ,  il y a  
encone quelquea annéen,  une négion  de h4anCe~-Cea- 
Mines aana l e  chanbon e t  l a  donne? Ou un aec teu4  
de Landny nana Ce t e x t i l e  e t  La bnodenie? Tou te  
i d e e  de nepniae éventue lCe auppoaait  a  pnioni  Ce 
nenouveau de l ' a c t i v i t é  dominante.  

3 )  La phaae de d e c l i n  de l ' a c t i v i t é  dominante,  au Ca 
nemine en  cauae de l a  pnoapénité a n t é n i e u n e .  Les difficultés 
conjoncturelles et (ou) structurelles des entreprises entrai- 

nent inévitablement émigration, navettes et chômage sur place. 

Certes, dans un premier temps, l'émigration peut apparaître 

aux yeux de certains comme un processus d'ajustement socio- 

économique souhaitable qui permet d'éviter un gonflement in- 

quiétant de la masse des chômeurs. Mais encore faudrait-il se 

préoccuper le plus rapidement possible des conséquences a plus 

long terme de l'émigration des adultes sur la structure démo- 

graphique et socio-professionnelle de la population régionale. 

C'est la même inquiétude que dévoile P. DUMOLARD ( 7 1 ,  - quand il 

écrit: "Un délestage résolvant momentanément des difficultés 

d'emplois risque d'altérer la structure par âge et sexe et l'é- 

ventail des qualifications, de rendre le redémarrage impossi- 

ble et de devenir un facteur d'entropiev. 

Par ailleurs l'expérience montre qu'il est sou- 

vent difficile d'assurer la conversion nécessaire de tels bas- 

sins spécialisés dans de bonnes conditions. Il faut en effet 



briser le carcan ou les "frontières" qui délimitent le fonc- 

tionnement endogène du système spatial. Lfimploaion peut pa- 

4aZtne souhaitable, aloaa que l a  csiae dfidentit6 négionale 
p4ouoque beaucoup dfinentiea et de lenteusa. 

Tout en répondant aux aspirations et aux in- 

quiétudes présentes des populations menacées dans leur emploi 

et leur façon de vivre, il faut retenir l'idée d'une politi- 

que de promotion socio-économique régionale qui ne peut être 

appliquée que sur le long terme: 

- en soulignant la volonté de modifier le profil 
socio-prcfessiannel et économique, de briser les 

contraintes héritées ; 

- en encourageant la formation des individus tout 
en leur assurant la possibilité de trouver un 

emploi correspondant dans leur région ; 

- en arrêtant la regrettable diaspora des gens 
qualifiés. 

Ce n'est qu'à ce prix que la conversion régio- 

nale débouche sur une transformation réelle et profonde des 

structures spatiales et sur un enrichissement des relations 

horizontales intra-régionales. 

. La apécialiaation pas émengence d'une activitk 

au hein d'un enaemble spatial en tepli. 

L'exemple de llAvesnois-Thiérache illustre 

très bien, à travers les XIXème et XXème siècles, un tel pro- 

cessus de spécialisation spatiale. En réalité il s'agit plu- 

tôt d'une double spécialisation reposant sur la production 

laitière et le travail de la laine. Il est intéressant de 

constater, .que c'est à travers une longue période de déilin 

de multiples activités agricoles et industrielles, que le bo- 

cage à vocation laitière et les filés de laine vont connaître 

une très forte expansion (1840-80). Dès lors que cette phase 

de prospérité lainière et laitière permettait de ~ i h C ~ n d C & i f i ~  



a v e c  n e t t e t é  l e  t e r r i t o i r e  d e  l l A v e s n o i s - T h i é r a c h e ,  a p p a r a i s -  

s a i t  p r o g r e s s i v e m e n t  a u  g r a n d  j o u r ,  u n e  nouve. t . te  A t A u c t u . 4 ~  

a c ? g i o n a L e  c a r a c t é r i s é e  p a r :  

- l a  c k é a t i o n  d e  d i a p a n i t é a  g 6 o g ~ a p h i q u e ~  i n t a a -  

k c ? g i o n a l e a .  A u n e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  d i f f u s e  e t  

r e l a t i v e m e n t  u n i f o r m e ,  s u c c è d e  un  a c c r o i s s e m e n t  t r è s  

s é l e c t i f  e t  p o n c t u e l  d e s  e f f e c t i f s  d e  p o p u l a t i o n ,  1; 

où l ' e m p l o i  t e x t i l e  e s t  a s s u r é .  A i n s i  u n e  n o u v e l l e  g é -  

n é r a t i o n  d e  v i l l e s  é m e r g e  a u - d e s s u s  d u  t i s s u  r é g i o n a l ,  

c a p t a n t  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  m a i s  a c c é l é -  

r a n t  l ' e x o d e  r u r a l .  

- T o u t e f o i s ,  e u  é g a r d  a u  l o n g  p a s s é  f r o n t a l i e r  t r o u -  

b l é ,  a u x  s t r u c t u r e s  d e s  e n t r e p r i s e s  l a i n i è r e s ,  a l a  

c o u r t e  d u r é e  d e  l a  p h a s e  d ' e x p a n s i o n ,  e n v i r o n  u n e  q u a -  

r a n t a i n e  d ' a n n é e s ,  a u  f a i b l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a c t i v i -  

t é s - a v a l  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e s  f i l é s  d e  l a i n e ,  e t  n o -  

t a m m e n t  du s e c t e u r  t e r t i a i r e ,  d u  n é g o c e ,  a u c u n  c e n t r e  

u r b a i n  n e  p u t  p r é t e n d r e  a c c é d e r  a u  r a n g  d e  " c a p i t a l e t '  

r é g i o n a l e .  A i n s i  h é r i t e - t - o n  d ' u n  r é s e a u  u r b a i n  t r è s  

p a r t i c u l i e r ,  m a r q u é  p a r  l a  d i s p e r s i o n  d e  p e t i t s  c e n t r e s  

d e  2 0 0 0  à 1 5 . 0 0 0  h a b i t a n t s p i - c a r a c t è r e  o u v r i e r  e t  a 

f a i b l e  q u a l i f i c a t i o n  c u l t u r e l l e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e .  

- L e  d é c l i n  d e  l ' a c t i v i t é  i n d u s t r i e l l e  d o m i n a n t e  

a s s o c i é  a u x  d i f f i c u l t é s  d e  n o m b r e u s e s  p e t i t e s  e x p l o i -  

t a t i o n s  l a i t i è r e s  d e  m o i n s  d e  20 h e c t a r e s ,  e n t r a î n e  

i r r é m é d i a b l e m e n t  l a  r é g i o n  d a n s  u n  l o n g  e t  i n c e s s a n t  

p r o c e s s u s  d e  d é s o r g a n i s a t i o n  e t  d e  d é p e u p l e m e n t .  Comme 

a u c u n e  v i l l e  n ' a  l e s  m o y e n s  d e  s ' i m p o s e r  comme c e n t r e  

t e r t i a i r e  i m p o r t a n t ,  il n ' e x i s t e  p l u s  g u è r e  d e  f i l t r e s  

r é e l s  à l ' é m i g r a t i o n  d e s t a b i l i s a n t e .  

d 3 )  S p é c i a l i s a t i o n  s p a t i a l e  e t  s t r u c t u r e s  r é g i o n a l e s .  - 
La s p é c i a l i s a t i o n  é c o n o m i q u e  p e u t  i n d u i r e , p a / r  

a o n  mode d e  ~ o n c t i o n n c m e n t ,  u n  a p p a u v r i s s e m e n t  r e l a t i f  d e  l a  

s t r u c t u r e  r é g i o n a l e  q u i  t e n d  à d e v e n i r  m o n o l i t h i q u e .  En e f f e t  

c h a q u e  p o i n t  d ' u n  e s p a c e  r é g i o n a l  e s t  d o t é  d ' u n e  s t r u c t u r e  v e r -  

t i c a l e ,  q u i  e s t  l ' e n s e m b l e  d e s  a c t i v i t é s  e t  d e s  p a r a m è t r e s  q u i  



permettent de la définir, alors qu'entre tous les points cons- 

titutifs du système, existent des relations horizontales, or- 

données et hiérarchisantes. Quand, dans un système régional 

donné, quelque activité devient prédominante par l'emploi of- 

fert, par la masse des capitaux qu'elle draine, par les salai- 

res qu'elle distribue, par la vie syndicale et parfois associa- 

tive qu'elle suscite, on peut alors admettre le principe de 

l'uniformisation relative de la structure verticale. La riches- 

se de celle-ci, ainsi que sa puissance organisatrice de l'es- 

pace, implique toute une vie de relations entre les lieux et 

les hommes-lieux. Dès lors qu'elle tend à s'identifier à une 

activité dominante, elle sécrète un nkaeau aeCationneC honizon- 

nimpLidiB ; les échanges, les flux de personnes, de capi- 

taux, de marchandises, d'idées, sont déterminés partiellement 

par la nature de l'activité dominante structurante. De même, 

comme nous admettons a priori qu'un système régional est ouvert, 

nous pensons que la ~ p é c i a Z i b a t i o n  devient ainai u n  dac.teua 

de deametune de La cellule spatiale puisque ses échanges avec 

d'autres systèmes territoriaux, sont contraints et filtrés par 

la structure verticale dominante. 

En outre, la dynamique du ayatème bonctionne 

neton l e  pnincipe d e  C a  npiaaLe ( à  fonction constamment cons- 

tante), c'est-à-dire que la spécialisation implique naturelle- 

ment une accentuation d'elle-même, renforçant progressivement 

l'homogénéité du système. C'est pourquoi, sa dynamique en ma- 

tière de création d'emplois, de croissance démographique, ain- 

si que l'image de marque de la région, se confondent avec la 

santé de l'activité économique dominante. Plud gkave CnCO4e, 

i l  anaive u n  moment où Cen rnenta&iti?a coRCectivea n'acceptent 

plun quelque innovation qui ne a'inacaiaait pan dan4 l e  modèle 

dominant. Ainsi, pourquoi "faire" autre chose que du filé de 

laine, dans un bassin spécialisé dans cette production, sur- 

tout quand la production se porte bien ? 

La création des emplois, les besoins de quali- 

fication correspondant aux postes offerts, modèlent inévitable- 



ment u n  banain de main-dtoeuvhe t x 6 a  apkci6ique e t  homogkne. 

En outre, l'observation à laquelle on a pu se livrer montre 

que très souvent la qualification professionnelle de la popu- 

lation active résidant et travaillant dans de tels bassins, 

est très faible. Ce fait apparaît clairement dans la partie 

septentrionale du bassin d'emplois de Saint-Quentin, situé dans 

le département de l'Aisne. Dominés par l'industrie textile, les 

cantons de Bohain-en-Vermandois, et secondairement du Catelet, 

présentent un profil socio-professionnel nettement marqué par 

4th ouvniena peu quaLidika e t  Lea individud hana diplômea dk- 

~&Zhi?d, comme on a pu le démontrer. Une situation comparable 

existe dans le canton de Domart-en-Ponthieu, où la vallée de 

la Nièvre, affluent de rive droite de la Somme, forme un ruban 

de petits centres vivant du textile de jute ( 8 ) .  - 

Le long de la Côte dvOpale, dans la région des 

Bas-Champs picards, le tourisme balnéaire est l'une des acti- 

vités fondamentales. Toutefois elle ne saurait être, seule, une 

panacée pour la région. D'une façon générale, les emplois créés 

sont surtout saisonniers et n'exigent pas une grande qualifica- 

tion professionnelle. En 1979, les 0.S et les manoeuvres ainsi 

que le personnel de service non qualifié, représentaient plus 

de 42% du total des emplois qualifiés. En revanche, la propor- 

tion correspondant aux cadres et aux techniciens n'était que de 

13%. Les services de santé représentent, dans l'économie de 

Berck et de ses environs, une activité dominante et tradition- 

nelle, renforçant considérablement l'importance du secteur ter- 

tiaire. Actuellement, six établissements hospitaliers fonction- 

nent dans cette ville. C'est au total, environ 2500 salariés 

qui y sont employés. Toutefois, il s'agit en majorité de per- 

sonnels à faible qualification (personnels de services, ou- 

vriers et employés). 

U n  eapace économiquement apkcialink, a e  chkant 

ainai un milieu aociaL e t  cultuhel api?ci6ique, répondant aux 

besoins des entreprises, d e  6açonne kgalement dea payaagea pah- 

t i c u l i e x ~ ,  notamment en matière de constructions, de types 

d'habitat. Le textile de la vallée de la Nièvre a créé des co- 



rons, "à  la mode du Nord", qui, selon P. FLATRES, apparaissent 

incongrus au fond d'une vallée verdoyante ; les maisons des 

tisserands dfAvesnes-les-Aubert et d'autres communes en Cambré- 

sis oriental, les communes textiles de lfArmentiérois, dont 

Houplines, de Roubaix, sont émaillées de courées aveugles per- 

pendiculaires aux rues principales, animées de petites maisons 

ouvrières situées à l'ombre de l'usine ; les corons du bassin 

minier, coincés entre la fosse et le terril, représentent d'au- 

tres exemples paysagers créés par un milieu économique et so- 

cial très spécialisé. Enfin dans un autre domaine, les villages- 

nébuleuses du Vimeu, sont aussi l'expression concrète d'une or- 

ganisation socio-économique depuis longtemps marquée par la pe- 

tite métallurgie-mécanique (9). 

La spécialisation spatiale engendre aussi un 

processus de réduction et d'appauvrissement des relations hori- 

zontales unissant hommes et lieux, au sein du système régional. 

L'activité dominante privilégie certains types de relations pro- 

fessionnelles au sein de la toile des flux intra-régionaux : on 

peut citer comme exemples, les relations entre les centres ani- 

més par une même branche d'activité économique, les rapports en- 

tre la ville principale et les pôles secondaires, en partie con- 

ditionnés par les liens qui unissent le siège social des entre- 

prises dominantes et les lieux de dépendance, ou encore les rap- 

ports entre les entreprises distribuant le travail et les sous- 

traitants. De même quand les centres de décision sont extérieurs 

au système régional, ce dernier peut progressivement devenir une 

p é & i p h é 4 i e ,  un  noua-ayd tème ,  inséré dans une nouvelle structure 

spatiale plus large, sans que cela corresponde pour lui a une 

ouverture tangible. La v i e  a a h o c i a t i v e  e h t  Cgalement ma4quée 
pa4 l a  a p 6 c i a B i n a t i o n  p4odeaaionne.t.-te e t  h o c i a l e .  Dans certains 

cas, un groupement de professionnels renforce l'unité spatiale 

et donne à la notion de bassin d'emplois, sa pleine significa- 

tion. Ainsi le Cambrésis et le Vermandois, tous deux dominés 

par le textileet la broderie, activités dispersées dans de nom- 

breuses communes, tentent de nos jours de s'organiser ensemble, 

malgré la présence de la frontière de 843 qui les a toujours 

séparés. Une structure inter-départementale s'est mise en place 

à Viiïers-outréaux: il s'agit de l a  maihon de Ba B&ode4ie ,  



située bien évidemment au sein d'une région de broderie tradi- 

tionnelle puisqulelle regroupe 95% des brodeurs exerçant en 

France. 

Dans d'autres cas, à la "faveur" de la crise 

qui secoue profondément un système spatial devenu peu à peu 

spécialisé durant l'époque contemporaine, à savoir l1Avesnois- 

Thiérache, une h e a c t i ~ n  provoquée par quelques individus a 
consisté à faire revivre la mémoire d'anciennes activités, 

maintenant quasi-disparues, mais qui animaient,au XIXème siè- 

cle, de nombreux villages avant que la production de lait et 

le textile lainier ne deviennent les bases économiques du fonc- 

tionnement de cette région frontalière et périphérique. C'est 

par le biais de la vie associative que l'on tente à Felleries 

(arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe) de montrer la dense anima- 

tion qui faisait vibrer autrefois le village, grâce & son in- 

dustrie du bois ; à Sars-Poteries, on tente de "dépoussiérer1' 

la mémoire de l'industrie de la poterie et du verre. Toutefois, 

cea ed d o t t a  appa ta innen t  comme dea contae-asgumentn encore as- 
sez rares, dea héac t ionn  d i t i g é e a  à L ' e n c o n t t e  de La ~ p i i c i a L i -  
a a t i 0 n  hl icente qui est aussi à l'origine des difficultés consi- 

dérables actuelles, parce qu'elle n'a pas su s'adapter suffi- 

samment tôt aux exigences technologiques et commerciales. 

Cependant,  en hegLe génésaLe, La v i e  a ~ n o c i a -  
t i v e  en m i l i e u  6conomique apéc iaL iaé  demeute bana te ,  dévelop- 
pant très peu de finalités culturelles. La société de chasse 

regroupe la majorité des agriculteurs locaux, la société de 

pêche ou de boules puise ses "troupest1 dans les milieux ou- 

vriers, alors que le Club de troisième âge bat les cartes et 

que le football est l'activité sportive unique ou essentielle 

qui est offerte aux jeunes. 

La phende l u e ,  livrant pour l'essentiel des 

informations locales, d'abondants faits divers, couvre surtout 

l'espace d'un arrondissement. Certes cette situation n'est pas 

spécifique aux espaces spécialisés, mais en livrant principale- 

ment des informations cantonales et micro-régionales, elle Con- 



tnibue à nenboncen " L t i ~ o C e m e n t "  ou l t L t e n ~ e a m e m e n t "  ~ o c i o - c u l -  

t u a e l  e t  in6onmationneL du ~ y d t è m e ,  et à le couper encore plus 

de toute éventualité d'évolution ou de transformation. On a pu 

constater aussi que dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, 

la diffusion de l'information ne franchissait les limites dé- 

partementales et régionales qu'au prix de grands efforts. Ainsi 

les habitants de llAvesnois ne sont guère bien informés 

des évènements concernant leurs voisins de Thiérache de l'Ais- 

ne, et réciproquement, malgré la similitude des paysages et des 

problèmes. De mgme ceux du Ponthieu dans la Somme et du Pays 

de Montreuil dans le Pas-de-Calais, parce que séparés par la 

vallée de l'Authie, ancienne zone frontière et actuellement li- 

mite de département, continuent à s'ignorer. On est donc en 

droit de penser que cette absence d'ouverture informationnelle 

contribue à refermer et donc à isoler davantage une cellule 

spatiale qui, à long terme, serait menacée par l'accentuation 

de son entropie interne. Ceci est souvent concrétisé par la 

difficulté de créer des structures de développement ou d'amé- 

nagement associant des communes et des cantons différents. 

En définitive, il faut admettre qu'une région 

doit être necessairement un système ouvert, entretenant avec 

son environnement, maintes relations et des échanges informa- 

tionnels diversifiés. L'échange d'idées et d'informations est 

sans doute fondamental pour assurer à la fois dynamique et équi 

libre au système spatial. L'information qui circule est norma- 

lement de nature très diversifiée, en rapport avec la présence 

des activités économiques, des groupes sociaux, des familles 

politiques et idéologiques et de leurs besoins ou aspirations. 

Si l'espace régional se spécialise, les flux informationnels 

seront inévitablement filtrés ; certains vont disparaître ou 

s'effacer parce qu'ils ne trouveront, dans le système spatial 

et dans l'ensemble social homogène, aucun public réceptif et 

intéressé. En fait on peut résumer cette chaîne de relations 

de la façon suivante: 



spécialisation téconorniouel- 

diversifier productions et 
principes de fonctionnali- 

identification du 
groupe social 

luniformisation du 1 
contenu social 

I 

diminution des échanges cultu- 
rels et informationnels avec 
d'autres systèmes spatiaux 

4 

accentuation de la fermeture 
et de l'isolement du système 

.En perdant l'une des propriétés fondamentales qui permet de dé- 

finir un système régional, à savoir l'ouverture vers le monde 

extérieur, le territoire spécialisé rejette nécessairement les 

individus qui ne répondent pas positivement à ses besoins spé- 

cifiques, et en particulier, les éléments souvent les plus qua- 

lifiés. Dès cet instant, l'image de marque de la région ne peut 

en être que flétrie. En se refermant sur elle-même, une cellule 

spécialisée ne se sépare-t-elle pas progressivement d'une fa- 

culté d'autorégulation et d'évolution, indispensable au bon 

fonctionnement du système? Une k é g i o n  ne d o i t - c l l e  pan Z t k e ,  
avant  t o u t e  chone,  un nynt2me en é q u i l i b n e  dynamique n i c h e  d ' u n e  
c a p a c i t é  pehmanente d lappken t inhage?  e t  donc d ladap ta$ ion  aux 

 nouvelle^ donnéen économiquen? C'est pourquoi les comportements 

des hommes doivent être en mesure d'évoluer. Cependant l1iner- 

tie des mentalités et des attitudes n1est-elle pas plus redou- 

table encope quand le groupe social s'est cimenté en s1unifor- 

misant? Existe-t-il encore dans ce cas, des possibilités d'in- 

novation et donc de dynamique interne? 



S'il apparaît désormais évident que la spécia- 

lisation spatiale implique de profondes modifications quant 

au principe de la fonctionnalité du système spatial, et donc 

de sa cohésion, il est également clair qu'elle entraine un af- 

fermissement de la communauté culturelle. La spécialisation 

économique peut créer une façon de vivre et une trajectoire 

démo-sociale modale. Le rythme de vie et de travail, les sa- 

laires distribués par les entreprises créent une unité sociale 

et culturelle. C'est ainsi que l'homogénéité sociale et paysa- 

gère peut jouer le rôle d'un puissant facteur de cohésion ré- 

gionale en renforçant chez les habitants la conscience d'une 

unité sociale vécue. Mais en même temps qu'il y a affermisse- 

ment de cette unité, le système spatial se replie sur lui-même, 

ferme ses "frontières" et tend à s'isoler. A long terme, les 

observations régionales le confirment, ce processus est source 

d'entropie et donc de crise. 

Donc on peut penser que l'une des garanties 

essentielles au bon fonctionnement d'un système territorial, 

réside dans sa capacité permanente d'évolution, d'adaptation, 

de métamorphisme, au contact d'autres systèmes spatiaux. L'e- 

xistence de toute cloison étanche, de toute barrière sépara- 

trice, provoque à long terme une sclérose des espaces régionaux, 

un dysfonctionnement se signalant par une accentuation de la 

rigidité des principes de fonctionnalité, un repli sur un ter- 

ritoire clos, et un filtrage progressif, mais de plus en plus 

important, des informations. 

Ainsi donc, quand une région évolue, dans ses 

structures, vers une spécialisation socio-économique et aussi 

culturelle, elle doit, en gage d'adaptation ultérieure, d 6 ~ 4 6 -  

te& t e 4  é l é m e n t 4  c o n t k a d i c t e u a a  qui mettront en exergue les 

faiblesses inhérentes au système qui se constitue, et seront 

à même de proposer des 4 o X u t i o n 4  de c o n v e & ~ i o n  pe4manente. Ces 

mêmes éléments veilleront à tirer la sonnette d'alarme dès 

qu'ils constateront une fermeture croissante du système, un 

"enfermement" de la région au sein d'un territoire délimité 



l\ // 

par des frontières devenues trop rigides. P o u v o i ~ d  pub l i cn ,  

chambnen connulainen ,  géognaphen e t  chencheunn, aanociéa en 

é q u i p e n p C u n i d i n c i p l i n a i n e n ,  non t  toun  concennéa pan c e t t e  a t -  

t i t u d e  é c l a i n é e  e t  c n i t i q u e .  La création durant les années 

1970-80 de nombreux C.A.R., d'Associations de Pays, la défini- 

tion de maints P.A.R., de Contrats de Pays, ne sont-elles pas 

aussi une de ces conditions nécessaires au renouveau des es- 

paces ruraux, souvent trop marqués par une activité et un type 

de population? 



2 - LES RETOMBEES SOCIO-SPATIALES DE L EVOLUTION RECENTE 
DE L'EMPLOI DOMINANT. 

a) La problématique de l'emploi agricole . . .  ..................................... 
al) Généralités. -- 

Tous les pays industrialisés enregistrent,depuis 

plusieurs décennies, une diminution rapide du nombre d'emplois 

agricoles, à tel point que dans certains pays voisins de la 

France, la proportion d'actifs agricoles ne représente plus 

qu'environ 5 à 6% de la population active totale (Royaume-uni, 

Pays-Bas notamment). La France n'a pas échappé à ce mouvement 

structurel très important: ainsi, alors qu'en 1959, on dénom- 

brait plus d'un ac.tif sur cinq travaillant dans l'agriculture 

( 2 2 , 1 9 1 ,  tout en sachant que la population active agricole fé- 

minine a toujours été sous-évaluée, en 1979-80, on chiffrait 

à moins de 9% cette même proportion. Quoique parfois freiné 

depuis la crise économique de 1973-74, le mouvement d'allège- 

ment de la population active agricole (chefs d'exploitation, 

CO-exploitantes, aides familiaux et salariés...), s'est pour- 

suivi récemment (cf figure 6), et tout laisse à penser que rien 

n'est susceptible de l'arrêter à court terme, surtout dans les 

régions où  petites et moyennes exploitations de moins de 35 

hectares sont nombreuses. Il est évident en effet, que la cor- 

rélation qui associe la taille moyenne des exploitations et 

l'intensité du mouvement de disparition de celles-ci est spa- 

tialement assez bien vérifiée, dans les régions étudiées, tom- 

me le prouvent les cas du Ponthieu, des Hautes Terres Artési- 

ennes, de llAvesnois et de la Thiérache de l'Aisne (Tableau XI) 

Le diagramme causal simplifié (figure 7 )  qui suit,tente de ré- 

sumer cette relation socio-économique importante. 
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v o l o n t é  d e s  e x p l o i t a t i o n s  
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l e u r  S A u é e  

~ i g u r c  7 :  Diagramme causal: Compréhension du Processus de dis- -- ---- 
parition récente de nombreuses exploitations agri- 
coles. 
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e t  n a t i o n a l e s .  
c f  PAF e t  RBE. 
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r e t r a i t e ,  r d i s p a r i t i o n , d e  t o u t e  
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c f  I V D ,  

P e u  d ' o f f r e s  1 d e  r e p r i s e s  
p a r  r a p p o r t  a u x  d e m a n d e s  
d e  r e t r a i t e .  
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La c o n c e n t r a t i o n  d e s  t e r r e s  c u l t i v a b l e s ,  l ' i m -  

p o r t a n c e  du  n o m b r e  d ' e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  l i b é r é e s  p a r  

l f I . V . D .  d u r a n t  l e s  a n n é e s  7 0 ,  e n  p a r t i c u l i e r  e n  P i c a r d i e  m a r i -  

t ime  ( c a n t o n s  d e  C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  B e r n a v i l l e ,  D o u l l e n s ,  

A c h e u x - e n - A m i é n o i s ,  V i l l e r s - B o c a g e ,  A i l l y - l e - H a u t - C l o c h e r ,  

D o m a r t - e n - P o n t h i e u  . . . )  mais a u s s i  d a n s  q u e l q u e s  c a n t o n s  d u  N o r d  

d u  d é p a r t e m e n t  d e  l ' A i s n e  comme B o h a i n - e n - V e r m a n d o i s ,  W a s s i g n y ,  

La  C a p e l l e ,  R o z o y - s u r - S e r r e  . . . ,  o n t  a u s s i  l a r g e m e n t  c o n t r i b u é  

à e x p l i q u e r  l ' i n t e n s i t é  du  mouvemen t  r é c e n t  d e  d i s p a r i t i o n  d e s  

e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s .  I l  e n  v a  d e  même p o u r  l e  g r i g n o t a g e  

d e s  e s p a c e s  a g r i c o l e  p a r  l e s  v i l l e s ,  l e s  z o n e s  d ' a c t i v i t é s  p é r i -  

u r b a i n e s ,  l e s  b a s e s  d e  l o i s i r s  o u  l e s  v o i e s  d e  c o m m u n i c a t i o n ,  

t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  l e s  r é g i o n s  d e n s é m e n t  p e u p l é e s .  P a r  

a i l l e u r s  l e  c o û t  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  d a n s  l e s  f r a i s  f i x e s  d ' e x -  

p l o i t a t i o n ,  l e s  p r o g r è s  c o n s t a n t s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' o u t i l l a -  

ge m o t o r i s é ,  e n t r a î n e n t  i n é v i t a b l e m e n t  u n e  r é d u c t i o n  s e n s i b l e  

d e  l a  p o p u l a t i o n  s a l a r i é e .  E n t r e  l e s  d e u x  d e r n i e r s  R G A  d e  1 9 7 0  

e t  d e  1 9 7 9 ,  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  a  p e r d u  e n v i r o n  2 1 8  d e  ses  

e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  c o n t r e  1 5 %  e n  P i c a r d i e .  T o u t e f o i s  l e s  

d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  5  d é p a r t e m e n t s  s o n t  a s s e z  b i e n  m a r q u é e s :  

A i s n e :  -13% ; O i s e :  - 1 4 %  ; Somme: - 1 7 %  ; N o r d :  - 1 9 %  e t  l e  

P a s - d e - C a l a i s :  - 2 4 % .  

. 
D U  
N O R D  

3 9 4  

2 7 6  

5 7 9  

5 6 8  

2 3 3 5  

7 7 3 %  

BAS-CHAMPSTERNSETHIE. 

6 3 8  

2 8 5  

7 1 6  

9 2 4  

4 1 0 0  

6 2 3 %  

I 

R é g i o n s  a g r i c o l e s  
c a t é g o r i e s  d ' e x -  
p l o i t a t i o n s .  

m o i n s  d e  5  h e c t .  

5  à 1 0  h e c t .  

1 0  à 20 h e c t .  

2 0  à 30  h e c t .  

n o m b r e  t o t a l  

% e x p l o i t .  d e  
m o i n s  d e  3 0  h e c t .  

w 

PICARDS 

8  2  

2 3  

27  

1 7  

2 5 0  

5 9 , 6 %  

THIERA- 
CHE 

( A i s n e )  

4 3 6  

2 4 7  

5 8 5  

5 5 5  

3 0 0 2  

6 0 , 7 %  

M A R Q U E N -  
TERRE 

74  

3 1  

5  5  

3 9  

3 6 1  

5 5 , 1 %  

PONTHIEU 

440  

1 7 0  

2 5 5  

289  

2 3 1 6  

4 9 , 8 %  

V I M E U  

5 2 7  

2 1 2  

3 8 9  

4 7 2  

2631  

6 0 , 8 %  



Les D.D.A. livrent d'autres informations rela- 

tives à la population active agricole. En ne prenant en consi- 

dération que la seule population des chefs d'exploitation, on 

constate llévolution suivante: 

Tableau XII --------- 
Evolution du nombre de chefs d'exploitation 1970-79 - - - - , , - - - - -  ----L-----  

SOMME 

AISNE 

PAS-DE-CALAIS 

NORD 

Quant à ' l ' é r ~ s i o n ~ ~  de la population des salariés 

permanents, elle fut au cours de la décennie 1970, considéra- 

ble: 

Tableau XII1 --------- 
Evolution du nombre de salariés permanents employés dans les 

exploitations acicoles. 1970-79 --------- ----- ----- 

Par rapport aux statistiques relatives aux 

chefs d'exploitations, on peut constater que la régression du 

nombre de salariés permanents fut beaucoup plus importante 

dans les quatre départements cités. 

Selon ~ ' O R E A P * ~ ~  l'INSEE qui prennent appui sur 

les deux RGP de 1975 et de 1982, seules cinq catégories socio- 

professionnelles sur 21 ont connu une régression de leurs effec- 

tifs en Picardie, durant ces sept années intercensitaires. 

Agriculteurs, salariés agricoles, petits commerçants, contre- 

AISNE 

NORD 

PASiDE-CALAIS 

SOMME 

* OREAP: Service d'études du secrétariat général pour les affai- 
res régionales. AMIENS. 

9267 (1970) 

4987 

5642 

58 13 

6772 (1979) 

3591 

3176 

3973 

-2495 = -26,92% 

-1396 = -28% 

-2466 = -43,7% 

-1840 = -31,65$ 



m a î t r e s  e t  o u v r i e r s  s p é c i a l i s é s  c o m p o s e n t  c e  g r o u p e ,  a l o r s  q u e  

l e s  s a l a r i é s  a g r i c o l e s  p r é s e n t e n t  l e  t a u x  d e  r é g r e s s i o n  l e  

p l u s  n é g a t i f ,  comme l e  s o u l i g n e n t  l e s  q u e l q u e s  s t a t i s t i q u e s  

q u i  s u i v e n t .  

T a b l e a u  X I V  ---------- 
E v o l u t i o n  d e  l f e m g l o i  a r  ~ r o f e s s i o n .  P i c a r d i e .  ----,,--- L P -  - -  ---- 

1 9 7 5 - 1 9 8 2 .  INSEE. ----- - 

a g r i c u l t e u r s  

s a l a r i é s  a g r i c o l e s  

Au n i v e a u  n a t i o n a l ,  l e s  s t a t i s t i q u e s  m o n t r e n t  

1 9 8 2  

3 9 . 5 6 0  

2 0 . 3 8 0  

1 9 7 5  

4 2 . 1 5 5  

2 3 . 5 7 5  

q u e  d u r a n t  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d e  l a  d é c e n n i e  1 9 8 0 ,  l e s  e f f e c -  

t i f s  d e  s a l a r i é s  a g r i c o l e s  c o n t i n u è r e n t  à f o n d r e  a u n  r y t h m e  

a n n u e l  moyen p r o c h e  d e  3 % ,  p a s s a n t  a i n s i  d e  3 3 2 . 0 0 0  a u  3 1 / 1 2 / 7 9  

à 2 8 0 . 0 0 0  a u  3 1 / 1 2 / 1 9 8 4 .  E t a n t  d o n n é  l e s  s t r u c t u r e s  a g r a i r e s  

d i f f é r e n t e s  d e  l a  P i c a r d i e ,  il e s t  p ~ o b a b l e  q u e  l e  mouvemen t  

a c t u e l  s o i t  m o i n s  i n t e n s e  e n  l a  r é g i o n  m a i s  d e m e u r e  t o u t e f o i s  

n e t t e m e n t  n é g a t i f .  

E v o l u t i o n  % 

- 6 , 1 6 %  

- 1 3 1 5 6 %  

P a r  c o n t r e  é t a n t  d o n n é  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  p e -  

t i t e  e t  m o y e n n e  e x p l o i t a t i o n  d a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  1 ' 6 -  

r o s i o n  d e s  e f f e c t i f s  a g r i c o l e s  r i s q u e  d ' ê t r e  e n c o r e  v i v e  d a n s  

l e s  a n n é e s  1 9 8 0 - 9 0 .  

T a b l e a u  X V  -------- 
I m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d e s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  d ' a u  m o i n s  - 
5 0  h e c t a r e s  e n  1 9 7 9 - 8 0  d a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s  d e  l ' A i s n e  -----L--l----l--------I-----i---------f 
 du^ liard du  P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  l a  Somme. R G A  7 9 - 8 0 .  --I,---,--,--------- ------ 

3 4 %  d u  t o t a l  

7 , 4 %  

1 0 , 9 %  

2 8 , 6 %  

A i s n e  

N o r d  

P a s - d e - C a l a i s  

Somme 

3 1 7 1  

1 3 3 4  

2 2 3 3  

3 4 5 0  



Ainsi compte-tenu de ce constat général, on 

peut proposer la triple problématique suivante: 

- Les espaces agricoles périphériques étudiés sont- 
ils touchés de façon spécifique ou banale par le mouvement 

de diminution du nombre d'exploitations et d'actifs agri- 

coles? 

- Peut-on découvrir entre deux régions voisines, mais 
séparées depuis longtemps, cela a déjà été rappelé, par 

la liste administrative départementale et régionale, des 

différences sensibles? Celle-ci assure-t-elle une fonc- 

tion pertinente de discontinuité? 

- La disparition progressive des effectifs de popula- 
tion active agricole dans les espaces ruraux est-elle com- 

pensée par une évolution positive de l'emploi secondaire 

et tertiaire? Dans quelle mesure le repli constant de lfem- 

ploi agricole met-il en exergue, ou accentue-t-il les dé- 

séquilibres entre demandes et offres d'emplois? 

Dans l'hypothèse de difficultés accrues, la 

question de la dépendance des espaces périphériques et aussi 

de leur désorganisation doit être exposée. 

a2) La diminution du nombre d'exploitations agri- - 
coles dans les espaces périphériques du Nord- 
Pas-de-Calais et de Picardie. 

Il est difficile de travailler dans le cadre 

des régions agricoles officielles dans la mesure où elles sont 

parfois très vastes (le Santerre couvre 144.000 ha de surface 

agricole, le Plateau picard nord, 170.000 ha) et qu'en outre 

certaines d'entre-elles s'étendent perpendiculairement a la 

limite régionale. Toutefois, l'analyse des statistiques rela- 

tives à certaines régions agricoles comme le Ponthieu, la 

Thiérache (Aisne), le Cambrésis, le Pays de Montreuil, appar- 

tenant à peu près en totalité à l'espace géographique étudié, 

demeure interessarite au titre d'une première approche. 



T a b l e a u  X V I  

E v o l u t i o n  d u  n o m b r e  d ' e x p l o i t a t i o n s  e t  d ' a c t i f s  a g r i c o l e s  d a n s  ----- 
q u e l q u e s  r é g i o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  P i c a r d i e .  

R é g i o n s  

P o n t h i e u  ( 8 0 )  

Nombre d ' e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  - 
I R G A  -9-70 - - - -  "o"""Bo ( 

T h i é r a c h e  ( 0 2 )  3 6 0 0  

C a m b r é s i s  ( 5 9 )  2 6 2 0  

P a y s  d e  M o n t p e u i l  ( 6 2 )  1 9 9 6  

R é g i o n s  

P o n t h i e u  

C a m b r é s i s  

Nombre d ' a c t i f s  a ~ i c o l e s  ----- --- 
2 9 5 2  c h e f s  d ' e x p l o i t .  2 3 1 6  - 2 1 , 5 4 %  
1 1 3 4  s a l a r i é s  p e r m a n .  7  1 3  - 3 7 , 1 2 %  

2 6 2 0  c h e f s  d ' e x p l o i t .  2 1 8 7  
8 7 6  s a l a r i é s  p e r m a n .  6 7 9  

T h i é r a c h e  

P a y s  d e  M o n t r e u i l  

3 6 0 0  c h e f s  d ' e x p l o i t .  3 0 0 2  
7 5 1  s a l a r i é s  p e r m a n .  4 2 1  

1 9 9 6  c h e f s  d ' e x p l o i t .  1 5 4 8  
5 9 2  s a l a r i é s  p e r m a n .  3 2 7  

A i n s i ,  l e s  d e u x  r é g i o n s  d u  P o n t h i e u  e t  d e  T h i é -  

r a c h e  o n t  s u b i  d u r a n t  l e s  a n n é e s  7 0  u n e  d é c r o i s s a n c e  t r è s  r a -  

p i d e  d u  n o m b r e  d e  l e u r s  e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  a u  s e i n  d e  l e u r  

d é p a r t e m e n t  r e s p e c t i f  ; c e l l e s  d u  C a m b r é s i s  e t  d u  P a y s  d e  Mon- 

t r e u i l  o n t  e n r e g i s t r é  u n e  é v o l u t i o n  q u e l q u e  p e u  p l u s  m o d é r é e  

p a r  r a p p o r t  à l e u r s  m o y e n n e s  d é p a r t e m e n t a l e s .  S ' a g i t - i l  d ' k t & -  

mentn a u ~ 6 i n a n t a  noua penmettant de conclune aun dea ~ v o L u t i o n a  
diddé4entea den mangea a ig ionalen  picandea e t  nondiatea? 11 e s t  

t r o p  t ô t  p o u r  se  r i s q u e r  à u n e  t e l l e  i n t e r p r ê t a t i o n .  T o u t e f o i s  

il s V a g i t , p e u t - ê t r e ,  d ' u n  e f f e t  i n d i r e c t  d e  l ' a n c i e n n e  f r o n t i è -  

r e  q u i  s é p a r e  e n c o r e  a c t u e l l e m e n t  d e u x  r é g i o n s  a u  d y n a m i s m e  e t  

a u x  s t r u c t u r e s  é c o n o m i q u e s  d i f f é r e n t e s .  

P a r  a i l l e u r s ,  il e s t  i n d i s p e n s a b l e  d e  m e n e r  

l ' a n a l y s e  à l ' é c h e l o n  c a n t o n a l .  



La baae de  La n&dLexion c a n t o n a l e .  

Le point de départ de la réflexion est l'obser- 

vation établie à partir des cantons frontaliers de la partie 

septentrionale du département de l'Aisne, au contact avec le 

Hainaut français et le Pays de l'Entre-Sambre et Meuse belge. 

Parmi la dizaine de cantons du département de l'Aisne ayant 

enregistré entre 1970 et 1979, la plus forte intensité de dimi- 

nution du nombre de leurs exploitations agricoles, (taux com- 

pris en fait entre -24% et -16%), figurent sept cantons appar- 

tenant à l'espace périphérique étudié: il s'agit de Bohain-en- 

Vermandois, du Catelet, du Nouvion-en-Thiérache, de Guise, de 

Sains-Richaumont, de Wassigny et dlAubenton. On soulignera l1in- 

tensité du phénomène dans le Nord du Vermandois où le taux de 

diminution fut deux fois supérieur à la moyenne départementale. 

Bohain et Le Cgtelet s'opposent ainsi avec force aux cantons 

proches, situés au Sud des deux précédents, comme Vermand (aug- 

mentation du nombre d'exploitations de + 5 , 5 % )  ou encore Saint- 

Simon et Ribemont où le taux de diminution fut plus modéré que 

celui de l'ensemble départemental, comme le rappelle le tableau 

suivant. 

Tableau XVII 
A------ 

Evolution du nombre d'exploitations a ~ i c o l e s  dans quelques ---------- ------- ------- - 
cantons du Saint-Quentinois. RGA 1970 et 1979. ---------------- -------1_- 

Cantons --- 

Bohain en Vois 

Le Catelet 

Départ. AISNE 

Ribemont 

Saint-Simon 

Vermand 

Nbre d'exploit. ---- --- 
1970 -- 

Nbre d'exploit. --- 
1979 -- 

Evolution ------ 
en 2 ---- 

La Thiérache est aussi fortement touchée par 

une telle évolution. 



I l  f a u t  e n  f a i t  a t t e i n d r e  l e s  m a r g e s  m é r i d i o -  

n a l e s  t h i é r a c h i e n n e s  ( M a r l e  e t  R o z o y - s u r - S e r r e )  p u i s  l e  c a n t o n  

d e  S i s s o n n e  ( c ' e s t - à - d i r e  d e s  e s p a c e s  q u i  a n n o n c e n t  l e s  t e r r e s  

p l u s  o u v e r t e s  e t  c é r é a l i è r e s  d u  L a o n n o i s  1 ,  p o u r  e n r e g i s t r e r  

d e s  t a u x  p r o c h e s  d e  O % ,  mais d a n s  t o u s  l e s  c a s  i n f é r i e u r s  à l a  

m o y e n n e  d e  l ' A i s n e .  

T a b l e a u  XVPII  --------- 
E v o l u t i o n  d u  n o m b r e  d l e x l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  d a n s  l e s  c a n t o n s  ------------- ------- ------------------- 
d e  T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e  e t  s u r  s e s  marges. R G A  1 9 7 0  e t  1 9 7 9 .  ------------------- 

Le N o u v i o n .  : - 2 2 , 8 9 3  

G u i s e  : - 2 2 , 6 7 %  

W a s s i g n y  : - 1 8 , 1 5 %  

S a i n s - R i c h a u m o n t :  - 1 7 , 9 5 %  

A u b e n t o n  : - 1 6 , 2 0 8  

V e r v i n s  : - 1 6 %  

La C a p e l l e  : - 1 6 , 1 1 9 %  

D é p a r t e m e n t  AISNE: - 1 3 %  

H i r s o n  : - 1 0 , 0 7 %  

R o z o y - s u r - S e r r e  : - 1  1 , 2 %  

M a r l e  : - 1 %  

Le c a n t o n  d ' H i r s o n  f a i t  a i n s i  e x c e p t i o n .  L ' e s -  

s e n t i e l  d e  l a  d i m i n u t i o n  p o u r  c e  c a n t o n  e s t  l e  f a i t  d e  q u a t r e  

communes  f r o n t a l i è r e s  q u i  s o n t :  

- W a t i g n y  (-7 e x p l o i t a t i o n s  d u r a n t  l a  d é c e n n i e  1 9 7 0 - 8 0 1 ,  

- S a i n t - M i c h e l - e n - T h i é r a c h e  ( - 7  e x p l o i t a t i o n s ) ,  

- O r i g n y - e n - T h i é r a c h e  ( - 1 4 )  e t  

- M o n d r e p u i s  ( -1  6 ) .  

A i n s i ,  l a  d i m i n u t i o n  d u  n o m b r e  d ' e x p l o i t a t i o n s  

e n  T h i é r a c h e  e s t  u n  f a i t  r e m a r q u é  e t  d e  p r e m i è r e  i m p o r t a n c e  a u  

s e i n  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l ' A i s n e .  P a r  c o n t r e  d a n s  l e  N o r d  ( l 1 A v e s -  

n o i s  h e n n u y e r ) ,  l ' i n t e n s i t é  d u  m o u v e m e n t  e s t  c e r t e s  t r è s  v i v e ,  

m a i s  a p p a r a î t  q u e l q u e  p e u  u n o y é e l l  o u  m i n i m i s é e  p a r  l e  p r o c e s -  

s u s ,  e n c o r e  p l u s  v i f  e t  p r o b l é m a t i q u e ,  q u i  f r a p p e  l ~ b  canXonn 

peu4 u k b a n i ~ é a  et pliai-un bain^. A l o r s  q u e  La C a p e l l e  a  p e r d u  

1 5 , 1 9 %  du n o m b r e  d e  s e s  e x p l o i t a t i o n s  e n  u n e  p e t i t e  d i z a i n e  

d ' a n n é e s ,  l e  c a n t o n  d e  T r é l o n  ( A v e s n o i s )  e n  p e r d a i t  2 1 % .  T o u -  

t e f o i s ,  r a p p o r t é s  a u x  t e n d a n c e s  d é p a r t e m e n t a l e s  r é c i p r o q u e s ,  

l e s  r a p p o r t s  s o n t  i n v e r s é s :  



Canton de La Capelle 15,19 .................... = ----- =1,18 
moy. de l'Aisne 12,88 

Canton de Trélon - 21,06% ---------------- - i----- = 1,13 
moy. du Nord 18,69 

7 1  ent donc souhaitable dtutiLiae& à L a  doin, 

len donniea bnutea de l'ivolution, c ' e a t - à - d i ~ e  Len ~ t a t i n t i -  

quea cantonaleh noatiea du contexte dipaatementat, e t   le^ in- 

dicen companéa ou nelativinén. 

.Extension de l'analyse à l'ensemble du terrain 

de recherches. 

La p6hiphénie septentnionaLe du d é p a ~ t e m e n t  de l a  Somme. 

G10,balement sur les marges septentrionales de 

la Somme, la diminution du nombre dfexploitations agricoles 

et donc d'actifs agricoles, fut très importante durant la dé- 

cennie 1970-80. De 6.029 chefs d'exploitations répartis dans 

14 cantons (cf tableau X I X )  en 1970, on atteint lors du RGA de 

1979-80, la somme de 4.894 individus, ce qui traduit une dimi- 

nution de 1.135 unités, soit 18,831, contre 17,31% pour l'en- 

semble départemental. Certes il convient néanmoins de nuancer. 

Si certains cantons comme Crécy-en-Ponthieu, Ailly-le-Haut- 

Clocher, ont perdu près d'une exploitation sur quatre en une 

dizaine d'années et que d'autres en ont perdu plus d'une sur 

cinq, comme Doullens, ou Acheux-en-Amiénois, Nouvion, Roisel, 

quelques cantons périphériques attirent notre attention par la 

modération de leur évolution récente: on peut citer Bray-sur- 

Somme, Albert, Combles ou encore Péronne, dont les taux d'évo- 

lution sont inférieurs à la moyenne régionale picarde (-15%). 

Ainsi entre le Ponthieu et les marges septentrionales du San- 

terre, où la grande exploitation est plus fréquente (38 ha, est 

la taille moyenne de l'exploitation agricole dans le canton de 

Combles, en 1980, 49 ha dans celui de Péronne...), des diffé- 

rences assez nettes apparaissent. La carte réalisée par E.BOETTE 

(12) met bien en exergue les oppositions dans l'évolution des 



structures agricoles, entre la périphérie nord-ouest de la Pi- 

cardie (le Ponthieu, maisaussi le Vimeu, -20%) et le Santerre 

ou le Plateau picard sud. 

Tableau XIX: 

Evolution du nombre d'exploitations agricoles dans certains 
------_I--- cc--- ------II-- 

cantons de la marge septentrionale du département desla Somme. ---------- 

Cantons ----- 
Crécy-en-Ponthieu 

Ailly-le-Haut-Clocher: 

Roisel 

Nouvion 

Doullens 

Acheux-en-Amiénois : 

Domart-en-Ponthieu : 

Bernaville 

Rue 

1969-70 à 1979-80 
------y- 

-24,67% 

-24,388 

-23,72% ---Moyenne départementale 

-22% Villers-Bocage: -15,32% 

-22,93% Albert : -12,688 

-21,23% Bray-sur-Somme: -12,10$ 

-20,16% Combles : -10,80% 

-19,06% Péronne : - 1 , 7 2 %  

-17986% 

Pour l'ensemble des 1 6  canzonn me&idionaux du 

Pah-de-Calain, la diminution du nombre de chefs d'exploitations 

agricoles entre les RGA de 1970 et de 1979, a été évaluée à 

2.776, soit 22,76%. Comparée à la moyenne départementale (-24%), 

on constate que la baisse de cette population active sur les 

marges fut légèrement moins rapide, étant donné la forte di- 

chotomie qui régit la géographie de la population urbaine dans 

le département. Par contre, le recul fut tout de même plus im- 

portant que dans les cantons voisins de la partie septentriona- 

le de la Somme. En outre des cantons comme Hesdin, Fruges, Le 

Parcq, ou Aubigny-en-Artois, ont perdu en une dizaines d'années, 

plus d'une exploitation sur quatre. En fait, peu de cantons ont 

enregistré une diminution du nolnbre di? leurs chefs d'exploita- 

tions inférieure à -20%. (Auxi-le-Château, Montreuil-sur-mer ou 

encore Bertincourt, à titre d'exemples). 



Tableau XX ------ 
Evolution du nombre dtexploitations agricoles dans quelques ----------------- 
cantons situés à la périphérie méridionale du Pas-de-Calais. ---------- 

197'12-79 -- --- 
Cantons ------ 
Montreuil-sur-mer 

Campagne-les-Hesdin 

Hesdin 

Auxi-le-Château 

Avesnes-le-Comte 

Pas-en-Artois 

Bapaume 

Bertincourt 

Etaples 

Hucqueliers 

Fruges 

Le Parcq 

St-Pol-sur-Ternoise 

Croisilles 

Evolution en 8 ------- 
- 1  6 , 53% 

Moyenne du Pas-de- 
Calais = -24% 

Dans le cadre de 13 cantons des marges méri- 

dionales du département du Nord, la population des chefs d'ex- 

ploitations agricoles a perdu 1134 personnes, soit 18,16% des 

siens, ce qui place ces régions périphériques du Cambrésis et 

dlAvesnois-Thiérache, légèrement en-deçà de la moyenne dépar- 

tementale (-18,7%), mais au-dessus de la moyenne régionale pi- 

carde. En outre seuls les cantons de Marcoing et de Clary ont 

enregistré une diminution de leurs effectifs inférieurs a 15%. 

Tableau XXI --------- 
Evolution du nombre d'exploitations agricoles dans quelques .................... - - - - - - -  
cantons du Cambrésis et de llAvesnois. Nord. 1970-1979. RGA. ......................................... 

Cambrai-ouest: -18,64% Marcoing: . . . . . . .  : -11,398 Clary: -12,9% 
Cambrai-est..: -20,97% (la proximité de ltagglomération cambrésienne 

est fortement ressentie) 
Carnières . . . .  : -17,928 Solesmes........:-16,179 Le Quesnoy-est:-23,59$ 
Avesnes-Nord : -17,158 Solre-le-Château:-19,29% Trélon: . . . . . -  21,06% 
Le Cateau . . . .  : -21,788 Landrecies . . . . . .  :-17,158 Avesnes-Sud:-20,35$ 



En d é f i n i t i v e ,  o n  p e u t  a f f i r m e r  q u e  l a  p o p u -  

l a t i o n  a c t i v e  a g r i c o l e  a p e r d u  e n  1 0  a n s ,  d a n s  l e s  e s p a c e s  

p é r i p h é r i q u e s  m i t o y e n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  P i c a r d i e ,  

u n e  p a r t  i m p o r t a n t e  d e  s e s  m e m b r e s .  S u r  un  e n s e m b l e  g é o g r a p h i -  

q u e  c o m p r e n a n t  5 7  c a n t o n s ,  o n  c o n s t a t e  l a  m u t a t i o n  s u i v a n t e :  

T a b l e a u  XXII ------ 
E v o l u t i o n  d u  n o m b r e  d ' e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  d a n s  5 7  c a n t o n s  
_ - - - - _ - _ _ _ I _ -  ----LI---- ----_---------- 

R G A .  L ' e n s e m b l e  d e s  m a r g e s  r é g i o n a l e s  r e t e n u e s .  121037+ -- ------------ - -  - - - - - - - -  --- 

P a s - d e - C a l a i s  1 2 . 1 9 8  ( e n  1 9 7 0 )  9.422 ( e n  1 9 7 9 - 8 0 )  

N o r d  6 . 2 5 6  5.1 2 2  

Somme 6 . 0 2 9  4.8 9  4  

A i s n e  4 . 9 2 2  ----- 4.1 1  3 ---- 
2 9 . 4 0 5  23. 5 5 1  

La d i m i n u t i o n  f u t  d o n c  d e  5 8 5 4  p e r s o n n e s  o u  

e n c o r e  d e  1 9 , 9 % ,  s o i t  u n e  e x p l o i t a t i o n  s u r  c i n q  e n  m o i n s  d e  

1 0  a n s .  

i 
On p e u t  d o n c  d ' a p r è s  t o u s  c e s  c a l c u l s  p r o p o s e r  

u n e c i a s s i f i c a t i o n  c a n t o n a l e  e t  v é r i f i e r  1 1 e 6 6 e t  éventuel de 

dinjonction i n d u i t  p a r  l a  l i m i t e  r é g i o n a l e  s é p a r a n t  l e  N o r d -  

P a s - d e - C a l a i s  e t  l a  P i c a r d i e .  L e s  l i m i t e s  s t a t i s t i q u e s  d e s  

c l a s s e s  r e t e n u e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  

- M o i n s  d e  1 5 % :  c e  p r e m i e r  g r o u p e  c o m p r e n d  a i n s i  t o u s  ------ 
l e s  c a n t o n s  a y a n t  e n r e g i s t r é  u n e  f a i b l e  d i m i n u t i o n  à l a  

f o i s  d u  n o m b r e  d e  l e u r s  e x p l o i t a t i o n s  e t  d e  l e u r s  a c t i f s  

c o r r e s p o n d a n t s ,  a i n s i  q u ' u n e  é v o l u t i o n  m o i n s  r a p i d e  q u e  

c e l l e  d e s  d e u x  r é g i o n s  d e  P i c a r d i e  e t  d u  N o r d - P a s - d e -  

C a l a i s .  

- ------------- De 1 5  à m o i n s  d e  2 0 % :  p a r  r a p p o r t  a u x  é v o l u t i o n s  

g é n é r a l e s  d e s  5 7  c a n t o n s  e t  d e s  d e u x  d é p a r t e m e n t s  d u  

Nord  e t  d u  P a s - d e - C a l a i s ,  l e  r e c u l  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  

comme m o d é r é .  



- de 20 à moins de 2 5 % :  l'évolution fut sensible. Ce 

groupe inclut par ailleurs la moyenne départementale du 

Pas-de-Calais. 

- 25% et plus: la diminution fut très rapide et su- 
périeure à toutes les valeurs moyennes départementales. 

Certes on peut constater que différents types 

ainsi définis transgressent la limite régionale: les cantons 

de Campagne-les-Hesdin et de Crécy-en-Ponthieu, d1Avesnes-le- 

Comte, d.e Pas-en-A,rtoPs, mais aussi de Doullens, Acheux-en- 

Amiénois, Avesnes-sur-Helpe-Sud et du Nouvion-en-Thiérache, 

appartiennent bien tous au même type quoique répartis dans les 

deux régions voisines. (Figure 8). En revanche, des différen- 

ces fondamentales doivent être soulignées: 

- un noyau à très forte diminution du nombre de ses 

exploitations agricoles, comprise entre 25 et 30%, cou- 

vre la retombée méridionale des Hautes Terres Artésiennes 

(Fruges, Hesdin, Le Parcq . . .  ) et slindividualise bien par 

rapport aux terres limitrophes du Ponthieu. 

- La retombée orientale des Hautes Terres artésiennes 
sur le Bas-Artois oriental (Bapaume, Croisilles, Pas-en- 

Artois . . .  ) ayant perdu plus d'une exploitation sur cinq 

durant la décennie 1970-80, s'oppose ainsi avec netteté 

aux marges septentrionales du Santerre picard voisin, 

pour qui la diminution fut inférieure à 15%. (Albert, 

Combles, Péronne...). 

- Les cantons du Cambrésis occidental (Clary et Mar- 
coing, auxquels on peut ajouter ceux de Bertincourt et 

de Marquion) ont enregistré un mouvement de régression 

assez lent et modéré durant cette décennie. En revanche, 

les cantons limitrophes de Roisel, du Catelet et de Bo- 

hain-en-Vermandois, ont perdu plus d'une exploitation 

sur cinq en 10 ans. 

- Enfin globalement, la Thiérache de l'Aisne semble 

avoir perdu moins d'unités, en proportion, que 1'Avesnois 

voisin avec lequel elle forme désormais la Grande Thié- 

rache. Il est possible que des différences de taille 



- lim~te caiitonale - limite rec)ionale - frontiere 
O 10 20km 

/ - 
ES et JO 

diminution -25% -20% -15% +5,56% 

Figure 8: Evolution du nombre d'exploitations agricoles entre -- --- 
les RGA de 1970 et de 1979 dans 57 cantons apparte- 
nant aux.marges régionales mitoyennes du Nord-Pas- 
de-Calais et de Picardie. 

Figure 9: Carte des indices relativisés d'évolution du nombre -- ---- 
d'exploitations agricoles entre 1970 et 1979. 5 7  
cantons des marges régionales du Nord-Pas-de-Calais 
et de Picardie. 

- limite cantonale - limite régionale - frontière 



d'exploitations agricoles expliquent partiellement ces 

rythmes différenciés. Ainsi, lors du RGA de 1970, la 

taille moyenne des exploitations agricoles dans les can- 

tons dlAvesnes-Nord et Sud de Trélon aussi était inférieu- 

re à 17 hectares, et atteignait 19 hectares dans le can- 

ton de Solre-le-Château. En revanche dans ceux de Guise, 

de Sains-Richaumont, de Vervins, et encore de Wassigny, 

elle dépassait nettement les 30 hectares. Seuls les can- 

tons de La Capelle et du Nouvion-en-Thiérache étaient dans 

une situation comparable à ceux de llAvesnois herbager. 

L'évolution récente enregistrée par les RGA de 1970 et de 

1979 semble accentuer les différences structurelles cons- 

tatées. Certes dans tous les cantons de Thiérache de l'Ais- 

ne et de klAvesnois herbager du Nord, la taille moyenne 

des exploitations a augmenté, mais avec une intensité dif- 

férente: on constate une faible augmentation (moins de 4 

hectares) dans les cantons dlAvesnes Nord et Sud, de Lan- 

drecies, de Trélon, et en revanche une concentration des 

terres plus importante dans les cantons de Guise, de Sains- 

Richaumont, de Vervins, de Wassigny et de Rozoy-sur-Serre, 

toujours supérieure à 6 hectares. 

% cantons 
Avec-des indices relativisés (i = - - - - - - - - - - - - -  1 ,  

% département 

il est possible que l'on obtienne une géographie quelque peu mo- 

difiée du phénomène structurel étudié. L'intensité de l'évolu- 

tion constatée durant la décennie 1970-80 prend alors toute sa 

puissance dans les cantons de Bohain-en-Vermandois ( 1 , 8 4 ) ,  du 

Catelet (1,871, le Nouvion-en-Thiérache (1,771, Guise (1,761, ou 

encore à un moindre niveau dans les cantons de Sains-Richaumont, 

de Wassigny, de Heuchin (Pas-de-Calais), de ~récy-en-Ponthieu, 

de Doullens, d'Ailly-le-Haut-Clocher, de Roisel, dans le dépar- 

tement de la Somme. Ces indices relativisés permettent de met- 

tre correctement en exergue certains secteurs périphériques des 

départements, en particulier la frange septentrionale de l'Aisne. 

Ces résultats furent par ailleurs couchés sur la Figure 9 ,  après 

qu'il eût été procédé au calcul de la moyenne et de l1écart- 



type de la série, paramètres permettant de fixer les limites 

de classes à cartographier. 

Cette carte accentue dans l'ensemble certaines 

disparités déjà repérées ou en fait découvrir de nouvelles. 

- La ap&ci6icitk d e  C'évoCut~on du Ponthieu, dans le ca- 
dre du département de la Somme est clairement soulignée. De mê- 

me,les indices sont désormais plus élevés dans les cantons du 

Nord de l'Amiénois, de Bernaville à Acheux-en-Artois, hormis 

Villers-Bocage, que dans ceux qui assurent la transition entre 

le Ternois et le Bas-Artois oriental, d1Avesnes-le-Comte à Ba- 

paume. 

- En revanche, l'originalité des cantons situés aux mar- 
ges septentrionales du Santerre, d'Albert à Péronne, se trouve 

être à nouveau mise en évidence par une faible intensité de la 

régression relativisée. 

- Enfin de part et d'autre de l'ancienne frontière du 

Cambrésis-Avesnois et du Vermandois-Thiérache, il est aisé, dé- 

sormais, de découvrir une ligne de discontinuité et de diffé- 

renciation. Alors que neuf cantons sur douze, du côté picard, 

possèdent un indice d'évolution égal ou supérieur à 1 , 2 4 ,  pou- 

vant atteindre localement 1,8 ou plus (Bohain, Le Catelet . . .  ) ,  

un seul sur treize du côté "nordiste", à savoir le Quesnoy-est, 

dépasse légèrement ce même seuil. Ceci confirme très bien la 

particularité de l'évolution dans les cantons les plus septen- 

trionaux et périphériques de l'Aisne. Pour l'ensemble des can- 

tons retenus dans l'Aisne, l'indice relatif est égal à 1,40, ce 

qui montre que l'intensité de la diminution du nombre d1exploi- 

tations agr5ooles fut beaucoup plus forte (plus de 40%) qu'au 

niveau moyen départemental. En revanche dans le Nord, l'indice 

calculé pour les treize cantons bordiers est égal à 0 , 9 8 ,  ce qui 

traduit une évolution comparable à celle du département, voire 

même légèrement inférieure. 

La diminution du nombre d'exploitations agrico- 

les en Thiérache est donc un fait remarqué et de première impor- 

tance, sinon d'inquiétude, dans le département de l'Aisne. Par 



contre dans le département du Nord, l'intensité du mouvement 

concernant les cantons de ltAvesnois est quelque peu"noy6e" ou 

minorée par le processus, encore plus vif et problématique qui 

frappe les cantons plus urbanisés et péri-urbains: ainsi dans 

les zones sensibles de Saint-Amand-les-Eaux, de Marchiennes, 

dlArleux où les divers consommateurs de l'espace agricole qui 

entrent en compétition sont nombreux, les cantons ont perdu en 

neuf années plus de 2 5 %  de l'ensemble de leurs exploitations 

agricoles. Nous retrouvons une telle nhémorragie" autour de la 

conurbation de Lille-Roubaix-Tourcoing, associée au phénomène 

de péri-urbanisation en direction du Mélantois, au Sud de l'ag- 

glomération roubaisienne, dans llArmentiérois également . . .  De 
même les cantons de Gravelines et de Bourbourg, aux portes du 

pôle de croissance dunkerquois ont enregistré le même phénomène. 

Signalons enfin que le Valenciennois, le Bavaisis, le Douaisis, 

le Sud de la région lilloise ont tous enregistré des taux de 

régression situés entre - 2 1  et - 2 5 % .  Ainsi même si le mouvement 

de recul est intense dans l'Est du Cambrésis et dans llAvesnois, 

il n'est guère spécifique, une fois replacé dans le cadre du dé- 

partement du Nord. 

En termes dlUTA, quelle fut l'intensité de la 

diminution de population active agricole dans ces espaces péri- 

phériques, entre 1 9 7 0  et 1 9 8 0 ?  

D'après les fascicules P R O S P E R  du Ministère de 

l'agriculture, une UTA est une unité de travail annuel dont le 

nombre sur une exploitation mesure le travail fourni par la 

main d'oeuvre pendant une année entière. Pour ce faire, sont 

pris en compte les membres de la famille qui travaillent à temps 

plein ou partiel sur l'exploitation, ainsi que la main d'oeuvre 

salariée agricole non familiale. D'après les déclarations four- 

nies lors des RGA, on a pu établir la grille suivante (tableau 

XXIII ) . 



Tableau XXIII 
--A----- 

Evaluation des UTA. sur les ex~loitations ----------------- ------- 
Activité ---- 

Néant 

Moins de 1/4 temps 

1/4 à moins de 1/2 tps 

1/2 à moins de 3/4 tps 

3/4 à moins de tps complet 

Tamps complet 

agricoles. - ----- 

Faute de données quantifiables suffisantes et 

exhaustives, on devra se contenter d'établir une approximation 

des UTA par région agricole, lors des RGA de 1970 et de 1979, 

d'après le nombre de chefs d'exploitations agricoles à temps 

plein ou partiel, de salariés permanents à temps complet ou 

partiel et de salariés saisonniers selon l'estimation suivante: 

UTA salariés saisonniers = 10% des UTA salariés permanents. 

Ainsi n'entrent pas dans le calcul les membres de la famille 

travaillant à raison de n heures/semaine sur l'exploitation, 

ainsi que les interventions des CUMA et autres entreprises de 

travaux agricoles. Or l'on sait que dans l'Aisne, d'après le 

RGA de 1979-80, les UTA correspondant aux interventions des 

CUMA et entreprises de travaux agricoles diverses, représen- 

tent à peu près 0,3% de la totalité des UTA, contre 0,7% dans 

le Pas-de-Calais ou encore 0,6% dans le Nord . . .  C'est dire que 
cet apport demeure très limité. En revanche celui des membres 

de la famille autres que les chefs d'exploitations, n'est ab- 

solument pds négligeable: 38% du total des UTA dans le Nord, 

35% dans la Somme, 35,1% dans le Ponthieu, 37% dans le Pays 

de Montreuil . . .  Ainsi les résultats obtenus ne représentent 
guère plus qu'une réalité partielle et approximative, mais 

peuvent néanmoins permettre d'apprécier l'intensité de la dimi- 

nution de la population active agricole et du nombre d'heures 

de travail enlevées à l'agriculture (tableau X X I V ) .  



Tableau XXIV ---------- 
Evolution des UTA dansquelques r é e o c s  agricoles du Nord de ---------------- -- ----- ------------- 

la France. RGA 1970 et 1979. ...................... 
Thiérache (02) 1 3761 1 2842 1 - 24,4% 1 
St-Quentinois- 
Laonnois (02) 

Pays de Montreuil 

Ces quelques données, bien que discutables, 

traduisent toutefois l'importance de la ponction qui fut affec- 

tée en une dizaine d'années sur le travail agricole dans les 

différentes régions étudiées. Le cas des Bas-Champs picards 

apparaît unique et peut s'expliquer à la fois en fonction du 

nombre dlUTA très faible et donc encore plus soumis que les 

autres aux variations statistiques non significatives, ainsi 

qu'en fonction de l'augmentation substantielle des UTA corres- 

pondant au travail des salariés permanents qui compense dans 

l'ensemble la diminution du nombre d'exploitants agricoles. 

Cambrésis (59) 

Thiérache (59). 

Ponthieu (80) 

b) La vive régression de l'emploi agricole fut-elle ................................................ 

6330 

compensée ? --------- 

209,, 

3027 

2600 

3464 

bl) Les marges du Nord-Pas-de-Calais. 

L'évolution de l'emploi agricole entre 1962 

et 1975, dans l'ensemble des sous-zones B d'emplois définies 

par les services de l'INSEE, appartenant aux marges méridio- 

nales du Nord-Pas-de-Calais peut être résumée de la manière 

4 - q n  

5067 

En 1962, on dénombrait.48200 emplois relevant 

de l'agriculture ; 38900 en 1968 puis 25.900 lors du RGP de 

1975. Ceci correspond donc à une diminution de 22.300 unités 

ou encore à 46,27% des effectifs initiaux.Bien que déjà consi- 

r i ?  O d  

- 20% 

2551 

1968 

2634 

dérable, cette intensité a pu être dépassée dans certaines 

(62) 

- 15,7% 

- 24,3% 
- 24% 
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sous-zones comme celle dlAvesnes-le-Comte, Saint-Pol-sur-Ter- 

noise avec une diminution de 48,8% ou celle d1Avesnes-sur- 

Helpe avec 47%, celle dlHucqueliers-Hesdin avec 53,13%. 

L'induat~ie a-t-cllc pu compenaea la peate 

aenniblc dea ernploia agJticoCea? Ces quelques statistiques don- 

nent un élément de réponse: en 1962, l'ensemble de ces sous- 

zones possédait 56.500 emplois industriels dont près de 30% 

étaient localisés dans le secteur du Cateau (Cambrésis orien- 

tal). Les deux sous-zones B, de Cambrai et du Cateau concen- 

traient à elles seules près de 50% des emplois industriels ré- 

partis sur 12 ensembles géographiques (cf tableau XXV). 

Lors du recensement de1968, le nombre d'emplois 

industriels était passé à 59.500 unités puis à 59.300 en 1975. 

Certes dans l'ensemble, l'évolution fut plutôt positive, puis- 

que le gain se chiffre à + 2800 emplois, soit 5% des effectifs 

de 1962. Toutefois deux réserves doivent être formulées: 

- D'une part, la croissance de l'emploi industriel fut 

bien faible en période de croissance économique générale, en 

comparaison de la diminution des emplois agricoles, comme le 

souligne le tableau suivant: 

Tableau XXVI --------- 
Evolution de lle%loi dans les e ~ ~ a c e s q é r i ~ h é r i q u e s  du Nord- ------- __------ _-- _- --------- 
Pas-de-Calais: cumul de plusieurs sous-zones B. RGP 1962-1975. ------------ ....................... 

INSEE ---- 
Secteurs ----- 
S.1 

S. III 

EVOLUTION ---- 
- 46,3% 
+ 51 
+ 16,1% ------- 
- 6,63% 

- D'autre part, entre 1968 et 1975, s'amorce déjà un re- 

cul très alarmant quant à l'avenir de ces régions périphériques. 



Par ailleurs entre les diverses sous-zones, 

les évolutions purent être différenciées. Ainsi, aux secteurs 

de Trélon, du Cateau ou encore de Solesmes marqués par le 

déclin continu de l'emploi industriel durant ces treize an- 

nées, s'opposent les petites régions de Berck o u  encore d'A- 

vesnes-le-Comte, de Saint-Pol-sur-Ternoise dans lequelles la 

poussée de l'industrie, sans atteindre des niveaux remarqua- 

bles, a toutefois assuré une croissance de l'emploi qui est 

loin d'être négligeable. 

Le secteur tertiaire a-t-il pu, quant à lui, 

apporter une amélioration sensible aux situations régionales 

de l'emploi? 

Dans ce domaine, la croissance fut plus rapi- 

de que dans le secteur secondaire puisque le gain fut de 

+ 8.900 unités soit + 16,1% . Lors du recensement de 1975, le 
nombre d'emplois dans le secteur tertiaire était nettement 

plus élevé que dans le secteur secondaire. Mais deux remar- 

ques importantes doivent être posées immédiatement. 

- Cumulés à ceux du secteur secondaire, les gains du 

tertiaire ne suffisent absolument pas pour pallier les per- 

tes de l'agriculture. Le déficit global est de l'ordre de 

10.600 emplois, soit plus de 6% des effectifs de 1962. 

- En outre, la progression du secteur tertiaire n'ap- 
parait pas encore comme un fait généralisé. Si elle fut sen- 

sible dans la région de Berck ou de Cambrai, elle fut nulle 

ou presque dans celles de Solesmes ou dlHucqueliers. L'évo- 

lution fut même négative dans certains cas: Le Cateau par 

exemple. 

Une question s'impose donc: llé.voLution d e  

l'emploi e n  g é n s ~ a t  a - t - e l L e  manginalidé. d a v a n t a g e  &eh e h -  

paceh p i i n i p h é ~ i q u e a  d u  Nond-PUA-de-Calaid? L'ensemble de ces 

sousizones auquel il faut ajouter le bassin de la Sambre et 



l'agglomération arrageoise, possédait en 1962, 19,9% de 

l'emploi régional. Cette proportion correspondait à la to- 

talité desquatre bassins d'emplois suivants, à savoir la 

Sambre-Bvesnois, Le Cambrésis, l'Artois-Ternois et Berck- 

Montreuil. Lors du même recensement , cet espace abritait 
21% de la population régionale du Nord-Pas-de-Calais. En 

1975, on obtenait respectivement les valeurs suivantes: 

19,3% de l'emploi régional et 20,8% de la population. Ain- 

si donc cette évolution comparée n'est pas très satisfaisan- 

te, d'autant plus qu'il faille souligner la présence, dans 

ces divers calculsL des sous-zones d'Arras, de Cambrai et 

du bassin industriel de la Sambre qui,respectivement au 

sein de leurs arrondissements, apparaissent comme des cen- 

tres d'emplois plus ou moins dynamiques, mais toujours très 

importants. En effet, les sous-zones d'Arras Est et Ouest 

passent de 30.000 emplois en 1962 à 40.900 en 1975, celle 

de Cambrai, de 23.300 à 27.900 et enfin celles de Maubeuge 

et dfAulnoye-Aymeries sont passées de 53.100 emplois en 1962 

à 53.800 en 1975. 

Lors du RGP de 1962, ces deux dernières as- 

suraient 59,66% de l'emploi total de l'arrondissement dfAves- 

nes et 66,5% sans tenir compte de l'agriculture. En 1975, 

les proportions s'élevaient à 62,34% et à 66,3%. ,Ainni dunanX 

cette pktiode d'expansion économique, l'emploi nembLe n f E t n e  

concentné gkognaphiquement a u  détniment den enpcacen ptniphé- 

4 i q ~ e d  plus tu4aux. Toutefois le fait qu'en otant l'agricul- 

ture, la part des deux sous-zones de Maubeuge et dfAulnoye- 

Aymeries demeure stable (deux emplois sur trois), d&monL&e 

que l a  concentnation géognaphique d e  l'emploi au Aein de l'an- 

nondisnement dlAvesnes-nun-HeLpe e n t  essentiellement L a  conné- 

quence de C a  dinpaxition de nombneunes exploitationn agnicoles 

(et donc d'emplois) dann .teA zone4 4unaleA. L'évolution de la 

sous-zone d'Avesnes est à ce propos très révélatrice de l'in- 

tensité du mouvement puisque en 1962 on recensait 6200 emplois 

agricoles contre 3400, 13 ans plus tard. 
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Figure 10:Distribution de l'emploi dans la zone de Sambre- - ---- 
Avesnois en 1980. Source INSEE. 

SECTEURS &q- -1-- \ 1 PRIMAIRE : SECONDAIRE : ( TERTIAIRE : 1 

Maubeuge 
rn 
.d 
O 
4 
n 

Aulnoye - Aymeries rn m E ai= = 

Fourmies - Trélon -. 

Avesnes- sur- Helpe 

-, 

. - 
a i  A h a l  
-Pr\ 3-Pu 
u o r  u rn.d 
I N 0  a d 3 5  

h \ h U h  
-v a -  m c  al 
Ln rl O m.rl rn 

C  a d  

m O 0 0 0  
u C  000 

(O N a m  
.rl ai U 3 N U - l  
O > 3 5 
rl CC 
n l  
E aiw sgoe 
a i h W  ;ta63 - RLn . . .  
r i ~ z  r - o r  

m H ln3 
ai Ln .. .. .. 

Bavay - Le Quesnoy 

u al 
a i 0  h rn 

al-0~13 za l  
Li m - v . r l r n  



100 O00 

50 000 

mim. en 1978 
\ w w m  

et premtère banstormabOn 
desmétalu 

1 

mari. en 1962 mm. en 19ôû 

5000 

1 O00 
1 962 1968 1974 1978 

F i g u r e  1 l : E v o l u t i o n s  a n n u e l l e s  d e s  e m p l o i s  a u  l i e u  d e  t r a v a i l ,  -- ----- 
p a r  b r a n c h e s  d ' a c t i v i t é  e t  p a r  s e x e .  1 9 6 2 - 7 8 .  Zone  A 
d e  S a m b r e - A v e s n o i s .  

loOOO 
~n .en1962  



Dans le domaine de l'emploi tertiaire, les 

sous-zones de Bavay, de Trélon et d'Avesnes-sur-Helpe, re- 

groupaient en 1962 11.800 unités, soit guère plus de 47% de 

l'emploi tertiaire de l'arrondissement correspondant. En 

1975, cette même proportion tombait à 43% (13.700 pour 

31.900). Or il faut rappeler que la sous-tertiarisation de 

ces trois secteurs ruraux est un fait déjà ancien qui fut 

démontré à plusieurs reprises par divers auteurs. Malgré la 

création d'emplois tertiaires entre 1962 et 1975 ( +  1900), 

la part relative des trois sous-zones nommées précédemment 

dans l'emploi tertiaire de l'arrondissement, a diminué nette- 

ment durant cette période. Cette évolution t n a d u i t  incontea- 

tablement u n  pkoceddud de manginalidation qui pénalise encone 

 plu^ Cea secteund dtijà plu4 d & d a v o n i n é ~ .  

Au sein du Bassin d'emplois (zone A)  du Cam- 

brésis, la sous-zone de Cambrai, animée bien évidemment par 

le chef-lieu d'arrondissement, assurait à elle seule en 1962 

plus d'un tiers (34,62%) des emplois offerts dans le Cambré- 

sis. En 1975, cette proportion s'élevait à 42,3% et dépassait 

les 43% en 1978. En otant l'agriculture, la contribution de 

Cambrai à l'emploi de sa zone passait alors de 38% à 461. 

La concentnation géognaphique d e  l'activité  dan^ l e  C a m b n é ~ i ~ ,  

autou4 d e  a a  capitale 4égionale edt donc u n  dait puLadant qui 

rnénite d ' Etne ~ o u l i g n é .  

En revanche, si l'on a pu montrer l'importan- 

ce de Cambrai et de sa sous-zone au sein du Cambrésis, l'on 

ne peut que constater l'évolution négative de l'emploi dans 

l'est du Cambrésis et cela avant même la crise économique de 

1973-74. L a  part relative de l'emploi total des trois sec- 

teurs économiques des deux sous-zones de Solesmes et du Ca- 

teau au sein de la zone A du Cambrésis passe de 51,7% en 

1962 à 44,4% en 1975. Même en ne tenant pas compte de l'éro- 

sion du parc d'exploitations agricoles, on assiste, dans ces 

secteurs géographiques périphériques ( à  double titre, au sein 

du Nord-Pas-de-Calais et au sein du Cambrésis), au déroule- 

ment du processus de marginalisation socio-économique dont 



les origines émergent à la fois des structures défaillantes 

de l'industrie, de la sous-tertiarisation et d'une conjonc- 

ture difficile et durable pour le textile. 

Enfin, les deux sous-zones d'Arras, qui re- 

présentaient 39,4% de l'emploi global dans l'arrondissement 

d'Arras en 1962, en cumulaient 51,5% , 13 ans plus tard. La 

c o n c e n t n a t i o n  de l ' e m p l o i  t e n t i a i n e  autoun du c h e 6 - I i e u  de 
depantement du Paa-de-Calais e s t  un d a i t  nemanquable duaunt 
c e t t e  piiniode an ten ieune  à 1 9 3 5 :  de 58,9% en 1962, les sous- 

zones d'Arras ouest et est atteignent 66,8% en 1975. En re- 

vanche l'emploi total a nettement diminué dans les sous-zones 

de Croisilles et dlAvesnes-le-Comte, Saint-Pol-sur-Ternoise, 

qui perdent en 13 années, 9000 postes de travail soit environ 

un emploi sur quatre! Certes la diminution considérable du 

nombre d'exploitations agricoles est en grande partie respon- 

sable de cette hémorragie économique. Mais en outre, il faut 

bien souligner la faible progression du tertiaire qui de 

10.500 emplois en 1962 dépasse difficilement le seuil des 

11.000 unités en 1975. En valeur relative, les deux sous-zones 

rurales considérées, après avoir possédé 35,3% de l'emploi 

tertiaire au sein de l'arrondissement d'Arras en 1962, n'en 

cumulent plus que 28% en 1975. Dans ce cas, encore, l'on peut 

parler en toute certitude de m a n g i n a l i s a t i o n  des  espaceh p E -  

niphk&iquea sunaux.  

Cette évolution économique associée à l'aug- 

mentation de la mobilité de la population, accentuent l'état 

de dépendance des espaces ruraux périphériques à l'égard des 

principaux centres de travail dans le cadre des bassins d'em- 

plois. Désormais le nombre de communes dans lesquelles les 

actifs résident et occupent un emploi, dans une proportion 

d'au moins 66% d'entre-eux, devient nettement minoritaire, 

sauf en milieu rural profond où la présence de centres de 

travail non agricole fait défaut (on peut citer le cas du 

Haut-Artois). La mobilité des actifs s'est trouvée particu- 

lièrement accentuée dans les cantons de Croisilles, de Beau- 

metz-les-Loges, Pas-en-Artois, Aubigny-en-Artois à la suite 
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d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  e m p l o i s  à p r o x i m i t é  d ' A r r a s  e t  d u  

mouvement  d e  r u r b a n i s a t i o n .  A i n s i  il n ' e s t  p a s  r a r e  d e  c o n s -  

t a t e r  q u ' a u  m o i n s  u n  a c t i f  s u r  d e u x ,  même e n  t e n a n t  c o m p t e  

d e s  a g r i c u l t e u r s ,  m i g r e  q u o t i d i e n n e m e n t  p o u r  s e  r e n d r e  à s o n  

l i e u  d ' e m p l o i  d a n s  l e s  c a n t o n s  p r é c é d e m m e n t  c i t é s .  On a s s i s t e  

a i n s i  d a n s  c e s  " p a y s "  r u r a u x  p é r i p h é r i q u e s  d a  B a s - A r t o i s  o r i -  

e n t a l  e t  d e  l a  r e t o m b é e  d e s  H a u t e s  T e r r e s  A r t é s i s n n e s  s u r  l e  

s e u i l  de  Bapaume à u n e  d o u b l e  t e n d a n c e :  u n e  m a r g i n a l i s a t i o n  

é c o n o m i q u e ,  q u a n d  o n  s u i t  l ' é v o l u t i o n  n u m é r i q u e  e t  s p a t i a l e  

d e  l ' e m p l o i  ; m a i s  u n e  i n t é g r a t i o n  d e s  a u r é o l e s  p é r i - u r b a i n e s  

d a n s  l ' e s p a c e  d e  v i e  q u o t i d i e n  d ' A r r a s ,  p a r  l e  b i a i s  d e s  f l u x  

d e  p o p u l a t i o n .  

b 2 )  L e s  é v o l u t i o n s  s p a t i a l e s  d i v e r g e n t e s  d e  l ' e m -  -- 
p l o i .  

A i n s i  il e s t  c l a i r  q u ' e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  

s o u s - z o n e s  r e t e n u e s ,  l e s  é v o l u t i o n s  r é c e n t e s  d e  l ' e m p l o i  o n t  

p a r f o i s  e m p r u n t é  d e s  v o i e s  d i v e r g e n t e s .  I l  e s t  p o s s i b l e  d e  

s a i s i r  g l o b a l e m e n t  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' e m p l o i  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 7 5  

d a n s  c h a c u n e  d e s  s o u s - z o n e s  B ,  d é t e r m i n é e  p a r  l e s  s t a t i s t i -  

q u e s  c o n t e n u e s  d a n s  l e  t a b l e a u  X X V ,  à l ' a i d e  d ' u n e  m é t h o d e  

g r a p h i q u e  q u i  e s t  c e l l e  d e s  s i l h o u e t t e s  e t  d e s  c e n t r o ï d e s .  

On a d m e t t r a  q u e  c h a q u e  i n f o r m a t i o n  c h i f f r é e  

r e l a t i v e  à l ' e m p l o i  p e u t  ê t r e  p l a c é e  s u r  un g r a p h i q u e  c a r t é -  

s i e n  e t  a i n s i  t r a n s f o r m é e  e n  c o o r d o n n é e s  ( x i ,  y i ) .  A i n s i  p a r  

e x e m p l e ,  l e s  6200  e m p l o i s  a g r i c o l e s ,  l e s  4 4 0 0  u n i t é s  a p p a r t e -  

l y  n a n t  a u  s e c t e u r  s e c o n d a i r e  e t  l e s  

4 8 0 0  d u  t e r t i a i r e ,  r e l e v a n t  d e  l a  

I s o u s - z o n e  d ' A v e s n e s - s u r - H e l p e  e n  

1 9 6 2 ,  p e u v e n t  ê t r e  t r a n s c r i t s  s o u s  

l a  f o r m e  s u i v a n t e :  

A v e s n e s - s u r - H .  ( 6 2 )  = 
S . 1 1  [ ( 0 ; 6 2 )  ; ( 4 4 , O )  ; ( 0 . - 4 8 1 1  

+ X S .  1 S . 2  s . 3  

A i n s i  d o n c  l e  c e n t r o i d e ,  o u  e n c o r e  

l e  p o i n t  m o y e n ,  l e  c e n t r e  d e  g r a v i t é  

d e  l a  s i l h o u e t t e  d e v i e n t :  

C ( 6 2 )  = ( + 1 4 , 7 ,  + 4 , 7 )  

C e t t e  v a l e u r  m o n t r e ,  p a r  r a p p o r t  à 
S .  I I I  l ' o r i g i n e  0 ,  d ' u n e  p a r t  l ' i m p o r t a n c e  



capitale que revêt l'agriculture dans ce secteur qui emploie 

plus d'individus que le tertiaire, d'autre part la faible in- 

dustrialisation relative. 

. Les caractéristiques d'une zone rurale sont ainsi bien 

dégagées. 

Pour le RGP de 1975, on obtient: 

Avesnes-sur-Helpe ( 7 5 )  = [(O ;34) ; (44 ;O) ; (O ; -59)] 

Donc C(75) = ( +  14,7, -8,33). 

La position du point C(75) par rapport à C(62) traduit 

deux faits essentiels de l'évolution récente: 

- la statilité de l'emploi industriel, mais en période 
de croissance économique générale! 

- Une tertiarisation de l'économie locale qui compense 

très partiellement les pertes enregistrées dans le secteur 

primaire. 

En adoptant cette méthode de travail pour 

l'analyse de toutes les sous-zones d'emplois, on constitue un 

nuage de points qui permet de cerner différents types d'espa- 

ces économiques (figure 12). 

Tableau XXVII ---------- 
Tableau des centroides des sous-zones B du Nord-Pas-de-Calais. 
-_--IIC----I------C------------------------ 

Sous-zones --------- 
Avesnes-sur-Helpe 
Trélon 
Cambrai 
Marcoing 
Le Cateau 
Solesmes 
Marquion 
Berck 
Montreuil 
Hucqueliers-Hesdin 
Croisilles 
Avesnes, St-Pol-sur-T. 
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La figure 12 permet de différencier trois 

- Le type 1 est défini par: 

. une baisse de l'emploi agricole non compensée par 

le secteur tertiaire. 

. Une diminution du nombre d'emplois secondaires. Il 
s'agit bien évidemment de l'évolution globale la plus 

négative et qui concerne notamment les sous-zones de 

Solesmes, du Cateau et de Trélon. 

- Le type 2 est caractérisé par une: 
. une baisse de l'emploi agricole, 

. une hausse de l'emploi tertiaire ; 

. une stabilité de l'emploi secondaire. 
La sous-zone d'Avesnes-sur-Helpe illustre parfaitement 

cette tendance. 

- Le type 3 met en évidence: 
. une baisse de l'emploi agricole 
. une hausse dans les secteurs secondaire et tertiaire. 
Il s'agit bien évidemment de l'évolution la plus po- 

sitive qu'on trouve dans les sous-zones de Berck ou encore de 

Cambrai. 

Ce graphique permet aussi d'isoler un groupe 

de sous-zones marquées chacune par l'emploi agricole alors 

que les secteurs secondaires et tertiaires demeurent plutôt 

limités malgré l'évolution enregistrée. Il s'agit des circons- 

criptions de Marquion, de Croisilles, dlHucqueliers-Hesdin et 

aussi de Marcoing. En revanche les secteurs fortement indus- 

trialisés comme Trélon et Le Cateau ont enregistré une évolu- 

tion très négative. Enfin les régions les plus tertiarisées 

comme Cambrai et le littoral des Bas-Champs picards sont éga- 

lement bien individualisés sur le graphique. 



Il ent kvident que l ' a n a l y ~ e  ne peut paA n'ut- 

titet Ù l'année 1975. Il est indispensable en effet d'aborder 

la période la plus récente, comprise entre 1979 et 1982, 83, 

afin de mettre en exergue les effets induits par la crise 

économique dans le domaine de ltévolution de l'emploi dans les 

espaces périphériques. 

* Outne l'évolution qui ent négative à n'en pan doute&, on 

peut ntintemcogen nun l'intennité 4écente den 2 e n d a n c e ~  e t  

nu& l a  géognaphie d e  cellen-ci. Peut-on constater depuis 1974- 

75, une plus grande diversité ou au contraire un rapprochement 

des voies empruntées par les diverses sous-zones d'emplois 

étudiées? 

Entre 1975 et 1982, la régression de l'emploi 

total a continué dans presque toutes les sous-zones étudiées, 

hormis celles de Berck-Le Touquet et de Cambrai qui maintien- 

nent ainsi leur particularité. On peut insister sur les don- 

nées suivantes: 

" La diminution récente de l'emploi, durant la crise écono- 

mique, fut parfois très intense dans certains secteurs géo- 

graphiques ruraux et agricoles comme Marcoing-Marquion, mais 

aussi dans des régions à vie industrielle plus ou moins impor- 

tante par tradition, comme dans les sous-zones de Trélon ou 

de Solesmes-Le Cateau. 

* La crise profonde de l'emploi dans le cambrésis (hormis 
Cambrai) et en Avesnois-Thiérache se poursuit donc et souli- 

gne ainsi très nettement l'originalité problématique des es- 

paces périphériques de l'est de la région. Qui plus est, la 

décroissance de l'emploi touche les deux sexes alors qu'entre 

1975 et 1982, le nombre d'emplois avait crû, pour le sexe fé- 

minin, dans le Nord-Pas-de-Calais, de + 2 , 6 5 % .  



Tableau XXVIII --------- 

Ainsi l'emploi a reculé de près de 13% pour 

le sexe masculin dans ces quelques régions périphériques du 

Cambrésis et d1Avesnois-Thiérache et de 8,5% pour le sexe 

Situation de l'emploi au 1/1/1975 et au 1/1/1982. au lieu ................................. 
de travail. ------ Source INSEE. ------- 

féminin. Les écarts avec les moyennes régionales sont donc 

Secteurs g é o ~ r .  ------ 

Nord-Pas-de-Calais 
Le Quesnoy- Bavay 
Avesnes 
Trélon - Fourmies 
Marcoing - Marquion 
Le Cateau - Solesmes 

A 

substantielles. 

1/1/1975 1/1/1982 
Hommes Femmes 

472..600(.+2,65%) 
3.200(-8,57%) 
5.300(-1 ,85%) 
3.500(-14,63$) 
2.300(-14,812) 
10.600(-7,83%) 

* Très ralentie dans la sous-zone de Cambrai (+1,08%) par 
rapport aux deux périodes antérieures, la croissance de l'em- 

ploi le long du littoral de Berck au Touquet s'est maintenue 

en revanche entre 1975 et 1982 à un niveau très honorable. 
Dans les deux cas, la croissance fut surtout profitable aux 

actives (+12,5% dans la sous-zone de Berck et +6% dans celle 

de Cambrai). Ainsi donc, ces deux secteurs géographiques pos- 

sèdent-ils un rapport de féminité à l'emploi, supérieur à ce- 

lui de la région Nord-Pas-de-Calais. 

En 1982; le rapport de féminité: 

. dans le Nord-Pas-de-Calais = 0,56 

. dans la sous-zone de Berck = 0,79 

. dans la sous-zone de Cambrai=O,71. 

Toutefois, la diminution du nombre d'emplois 

dans l'ensemble des espaces périphériques est quelque peu ba- 

nalisée dans la mesure où elle s'est progressivement étendue 

à la majorité des zones et sous-zones du Nord-Pas-de-Calais, 

quelque soit leur situation géographique. 





* Entre 1962 et 1968, dix zones A sur quatorze avaient en- 
registré une augmentation du nombre de leurs emplois, y com- 

pris celle du Cambrésis; les taux de croissance les plus éle- 

vés concernaient alors les bassins d'emplois de Lille (+3,13%), 

de Dunkerque (+4,38%), de l'Artois - Ternois (+5,4%) et de 
St Omer (+8,43%). La régression, enregistrée dans celles de 

Sambre-Avesnois (5,51%) sous l'effet des difficultés de la 

métallurgie, de la mécanique et du travail des métaux (cf ta- 

bleau XXIX), et du Bassin Minier ouest (-7,31%) en raison de 

lléncrme chute de l'activité houillère (cf tableau XXIX), les 

mettait nettement en évidence et y soulignait l'urgence de 

l'intervention. Il est évident que devant un tel problème in- 

dustriel et social, l'on ait pu quelque peu négliger ou sous- 

estimer à tort, la gravité du déclin économique des espaces 

périphériques (analysées dans le cadre des sous-zones B I .  

Tableau XXIX --------- 
Evolution de quelques branches d'emplois entre 1962 et 1968 --------- 
dans les bassins de Sambre-Avesnois et du secteur minier occi- 
-----_.-----------------II--L---- 

dental. --- 
Evolution des emplois . . . .  -------- -- 
SAMBRE - AVESNOIS: --------- 1962 

- - 

Production et I o  

transf. métaux 18.100 15.300 -1 5,5% 

mécanique 8.400 7.300 -13,1% 

mat. de constr. 

verre 5.900 4.900 -17% 

Evolution des emplois . . .  ------------- 
BASSIN MINIER-OUEST: --------------- 
énergie (charbon) 23.700 13.600 -42,6% 

En effet la plupart des sous-zones retenues 

dans cette analyse connaissaient alors un recul de l'emploi, 

parfois même alarmant comme pour Le Cateau (-6,8%), Solesmes 

(-8,70%), Marquion (-6%), Croisilles (-9,56%), Hucqueliers- 

Hesdin (-7%). Devant ce constat, il était alors facile de 

conclure à la spécificité du déclin économique de la plupart 

des espaces périphériques ; les deux exceptions étant déjà 

Berck - Le Touquet et Cambrai. 



* Entre 1968 et 1975, six zones A sur quatorze offraient 
une évolution positive du marché de l'emploi alors que la 

croissance régionale était supérieure à celle enregistrée 

avant 1968: +2,1% contre +1,1%. Ceci monthe combien lt6volu- 

tion de L'empXoi était devenue tnèn contnaatée enthe lea 

di66Enentea zonea A .  Ainsi celle de Dunkerque révélait une 

augmentation de 22% du nombre de ses emplois, celle de St- 

Omer de +7,5%, alors que la zone A du Cambrésis régressait 

de -3,37$ et celle de Lens-Hénin de -11,6%.(Tableau XXX). 

Ltéclatement hégi0naX était alona then penceptible. C'est 

aussi durant cette période que la plupart des sous-zones ap- 

partenant aux espaces périphériques accentuèrent leur défi- 

cit et maintinrent ainsi leur originalité: -16,5% pour Aves- 

nes - St-Pol-sur-Ternoise, - 14,29% pour Hucqueliers - Hes- 
din, -14,9% pour Marquion, telles étaient les valeurs les 

plus négatives. 

Tableau XXX --- 
Evolution des e9lois entre 1968 et 1975 dans le Cambrésis ---------- ---------------------- 

et la r k i o n  de Lens - Hénin. ----- 

Toutefois l'on se souvient qu'à l'époque, la 

quasi-disparition des charbonnages dans la région de Bruay- 

en-Artois (11.600 emplois en 1968 contre 2.300 sept ans plus 

tard), ou même la stagnation de l'emploi total dans la sous- 

zone de Roubaix-Tourcoing, en raison d'une évolution très né- 

gative du textile dont les pertes furent numériquement com- 

pensées par le secteur tertiaire, inquiétèrent beaucoup plus 

l'opinion publique et les milieux politiques régionaux que la 

poursuite et l'aggravation du déclin dans les espaces périphé- 

riques certes beaucoup moins densément peuplés. 

- 28% 
- 19,5% 

- 45,7% 

CAMBRESIS 

Agriculture 

Textile-Habill. 

LENS-HENIN 

Energie 

1968 - 
8.900 

17.900 

47.000 

1975 

6.400 

14.400 

25.500 



* Enfin entre 1975 et 1982, il ne resta plus que quatre 
zones A sur quatorze à accroître leur masse d'emplois: 

Dunkerque, le Bassin Minier Ouest à force d'interventions et 

de créations encouragées officiellement, St-Omer et Berck- 

Montreuil, dont la croissance est spécifiquement localisée le 

long du littoral. En revanche, les zones A de Sambre-Avesnois 

(-7,15%), du Cambrésis (-5,951 et du Valenciennois (-13%) su- 

bissaient un vif recul. Désormais donc la grande majorité des 

espaces micro-régionaux, y compris la zone métropolitaine lil- 

loise était touchée par la récession économique. 

Néanmoins par l'intensité du recul de l'emploi 

entre 1975 et 1982, plusieurs espaces périphériques purent 

maintenir une originalité relative dans le cadre régional: 

Trélon, Marcoing-Marquion, Le Cateau-Solesmes. Il convient 

toutefois de souligner trois faits: 

- Les diminutions d'emplois les plus importantes que 

l'on ait pu enregistrer dans le Nord-Pas-de-Calais ne concer- 

nent pas quelque sous-zone périphérique, hormis le secteur de 

Fourmies-Trélon, mais d'anciens bassins industriels en pleine 

crise comme la sous-zone de Denain (sidérurgie) avec - 2 3 % ,  

celle de Somain-Aniche avec les charbonnages notamment (-21%) 

ou encore celle de St-Amand (-16,5%) confirmant bien les énor- 

mes difficultés auxquelles est confronté le Valenciennois. 

- Les évolutions récentes (1975-82) de l'emploi au sein 
des espaces périphériques dégagent une différenciation devenue 

assez nette entre d'une part le Cambrésis et 1'Avesnois-Thié- 

rache, espaces ruraux périphériques à traditions indistrielles, 

spésialisées et employant essentiellement de la main d'oeuvre 

peu qualifiée, conditions structurelles qui accentuent les 

difficultés de restructuration surtout en période de crise 

économique, et d'autre part le sud du département du Pas-de- 

Calais, aux moindres héritages industriels. En effet de Croi- 

silles au Pays de Montreuil la récession des emplois s'est 

nettement atténuée depuis 1975, (les sous-zones de Croisilles, 

dlAvesnes-le-Comte, de St-Pol-sur-Ternoise et d1Hucqueliers- 

Hesdin), alors que cette tendance ne peut absolument pas être 



vérifiée dans le cadre du Cambrésis et de llAvesnois-Thiéra- 

che. Ainsi depuis 1975, la décroissance de l'emploi industri- 

el en général est devenue plus problématique par son intensi- 

té que la diminution de l'activité agricole, principalement 

dans les régions dominées par une branche industrielle, dont 

la sidérurgie ou le textile. D'après les premières estima- 

tions de l'INSEE, le Cambrésis aurait perdu entre 1975 et 

1982, environ un millier d'emplois dans l'agriculture mais 

5.000 dans le secteur industriel, dont la moitié dans le tex- 

tile-habillement. De même, alors que la diminution des emplois 

agricoles dans la zone A de Sambre-Avesnois peut être évaluée 

à un peu plus de 1000 à 1200 unités, l'industrie perdait quel- 

ques 7000 emplois en sept années. En revanche dans l'Artois- 

Ternois, les pertes dans l'agriculture et l'industrie furent 

à peu près comparables, estimées chacune à environ 2000 uni- 

tés. Enfin dans la zone de Berck-Montreuil la récession dans 

l'agriculture fut encore nettement plus importante que dans 

le secteur industriel: les estimations donnent environ -900 

à -1000 emplois dans l'agriculture contre -2 à -300 dans l'in- 

dustrie. 

Désormais, il semble donc que la structure de 

l'activité soit beaucoup plus déterminante quant aux possibi- 

lités de dynamisme économique micro-régional que la position 

spatiale de la région. A l'ancienne opposition centre-périphé- 

rie, ne se substitue-t-il pas une autre dichotomie reposant 

davantage sur la mono et la pluri-activité? Lille, Douai, 

Cambrai, Arras ou St-Omer continueraient à améliorer leur Ca- 

pital d'emplois grâce & une répartition dans diverses branches 

des secteurs secondaire et tertiaire, alors que les régions 

à mono-activité subiraient toutes une crise profonde: aussi 

bien le Valenciennois que l'Est du Cambrésis, ou Roubaix- 

Tourcoing que Fourmies,ou encore Calais. 

b3) De nouvelles interrogations. - 
Dans ce cas, il devient indispensable de po- 

ser les trois questions suivantes: 



1 )  Que représente donc la diminution de l'emploi agri- 

cole des espaces périphériques par rapport au recul de l1ac- 

tivité dans la branche énergétique et plus généralement dans 

l'industrie des biens intermédiaires? 

2) Que représente la croissance de l'emploi tertiaire 

dans les espaces périphériques par rapport à l'augmentation 

du même type d'activité dans le Nord-Pas-de-Calais? 

3) Dans le contexte de la croissance de l'activité fé- 

minine, comment se comportent les espaces périphériques? 

Alors qu'entre 1962 et 1975, les espaces pé- 

riphériques du Nord-Pas-de-Calais perdaient quelques 22.300 

emplois agricoles soit près de la moitié des effectifs de 

1962, ce qui permet une fois encore de souligner l'intensité 

du phénomène et la gravité des effets sociaux induits, les 

zones A d'emplois (les bassins) du Valenciennois, du Douaisis, 

du Bassin Minier Ouest (dans le Pas-de-Calais) et de Lens- 

Hénin perdaient 65.500 emplois dans le seul secteur de lféner- 

gie. 

Avec une érosion des effectifs plus sournoise, 

moins brutale et explosive, une action syndicale et un soutien 

politique moins combatifs, si ce n'est lors des "coups de 

sang" des agriculteurs sur les routes et aux portes des pré- 

fectures, les espaces ruraux des marges régionales ne pouvaient 

guère espérer attirer vers eux, l'intérêt primordial des pou- 

voirs publics et de l'opinion générale. Alors que l'on consi- 

dérait comme "normale", ou presque, du moins inévitable, la 

diminution de l'emploi agricole, certains courants politiques 

régionaux et nationaux soulignaient "llanormalité" révoltante 

de l'évolution du Bassin houiller régional, à travers les an- 

nées 1960 et 1970, surtout depuis la crise de surproduction 

charbonnière de 1958 qui a sensiblement modifié la politique 

des houillères. La houille régionale, pilier de l'épopée éco- 

nomique contemporaine du Nord-Pas-de-Calais, devait toujours 



s u r v i v r e ,  s e m b l e - t - i l ,  même a u - d e l à  d e s  g r a n d e s  m u t a t i o n s  

é c o n o m i q u e s  m o n d i a l e s .  P u i s q u e  l e  c h a r b o n  f u t  a u t r e f o i s  s y -  

nonyme d e  p r o s p é r i t é  e t  d e  p e u p l e m e n t ,  l ' a b a n d o n n e r  d e v e n a i t  

a u s s i  s y n o n y m e  d e  c r i s e  p o u r  l a  r é g i o n .  L ' a l g o r i t h m e  é t a i t  

s i m p l e ,  s a n s  d o u t e  l ' é t a i t - i l  b e a u c o u p  t r o p ,  m a i s  il a pu 

n é a n m o i n s  c o n v a i n c r e  e t  i n t é r e s s e r  d e  n o m b r e u x  h a b i t a n t s  d u  

N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  I l  e s t  v r a i  q u ' i l  f a l l a i t  a u s s i  r é p o n d r e  

a u x  i n q u i é t u d e s  d e s  p o p u l a t i o n s  m i n i è r e s  t r è s  n o m b r e u s e s ,  e t  

s u r t o u t  n e  p a s  d é c e v o i r  c e t t e  c l i e n t è l e  é l e c t o r a l e ,  comme c e r -  

t a i n s  t r a v a u x  c a r t o g r a p h i q u e s  d e  P .  BRUYELLE l e  r a p p e l l e n t  

a v e c  é v i d e n c e  (2).  

A i n s i  n o n  s e u l e m e n t  l e s  e s p a c e s  r u r a u x  p é r i -  

p h é r i q u e s  s u b i s s a i e n t - i l s  d e  f a ç o n  c o n t i n u e  l e s  e f f e t s  d e  l a  

m a r g i n a l i s a t i o n  s o c i o - é c o n o m i q u e ,  m a i s  d e s  c a m p a g n e s  d e  p r e s s e ,  

d ' a c t i o n s  p o l i t i q u e s  e t  s y n d i c a l e s  b i e n  o r c h e s t r é e s  p u r e n t  p o r -  

t e r  t o u t e s  l e s  i n q u i é t u d e s  e t  l e s  e f f o r t s  s u r  l e  b a s s i n  h o u i l -  

l e r ,  m a r g i n a l i s a n t  a i n s i  j u s q u ' à  l a  c r i s e  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é -  

r i q u e s .  

L ' a g r i c u l t u r e  d e v a i t - e l l e  ê t r e  a i n s i  e x c l u e  

d ' o f f i c e  d u  c l u b  é t r o i t  d e s  r i c h e s s e s  r é g i o n a l e s ?  I l  e s t  e n -  

c o r e  h e u r e u x  q u e  c e r t a i n s  f o n c t i o n n a i r e s ,  q u e  c e r t a i n s  s o u s -  

p r é f e t s  d e  l a  r é g i o n ,  d o n n è r e n t  l ' i m p u l s i o n  n é c e s s a i r e  a u x  

e s p a c e s  r u r a u x  p o u r  q u e  c e u x - c i ,  d u r a n t  l a  d é c e n n i e  1 9 7 0 - 8 0 ,  

s e  d o t a s s e n t  d e s  s t r u c t u r e s  d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  

s o u h a i t a b l e s :  PAR, C o n t r a t s  d e  P a y s ,  C A R ,  S y n d i c a t s  m i x t e s  . . .  

A l o r s  q u e  l ' e m p l o i  t e r t i a i r e  a v a i t  c o n n u  u n e  

f o r t e  e x p a n s i o n  s o u h a i t é e  d a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  d u r a n t  

l e s  a n n é e s  1 9 6 0  e t  1 9 7 0 ,  p a s s a n t  d e  m o i n s  d e  4 2 9 . 0 0 0  e n  1 9 6 2  

à p l u s  d e  6 2 5 . 0 0 0  d è s  1 9 7 5 ,  s o i t  u n e  c r o i s s a n c e  d e  4 5 , 7 %  e n  

t r e i z e  a n n é e s ,  s o n  é v o l u t i o n  q u o i q u e  p o s i t i v e ,  f u t  n e t t e m e n t  

p l u s  m o d é r é e  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e s  marges r é g i o n a l e s  é t u d i é e s .  

A i n s i  l e u r  c o n t r i b u t i o n  à l ' e m p l o i  t e r t i a i r e  t o t a l  d u  N o r d -  

P a s - d e - C a l a i s  p a s s a  d e  1 3 , 7 %  e n  1 9 6 2  à m o i n s  d e  1 0 , 9 %  e n  1 9 7 5  

( F i g u r e  1 4 ) .  
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F i g u r e  1 4 :  E v o l u t i o n  c o m p a r é e  d e  l ' e m p l o i  t e r t i a i r e  d a n s  l e  - --- 
N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  sur l e s  m a r g e s  m é r i d i o n a l e s  
e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 7 8 .  
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D u r a n t  c e t t e  p é r i o d e ,  l ' e m p l o i  t e r t i a i r e  e n -  

r e g i s t r e  e n  C a m b r é s i s  u n e  c r o i s s a n c e  d e s  e f f e c t i f s  é v a l u é s  a 

+ 1 7 , 7 %  ; à + 2 1 %  d a n s  l e s  s e c t e u r s  d ' A v e s n e s - s u r - H e l p e  e t  T r é -  

l o n  ; + 5 , 7 %  s e u l e m e n t  d a n s  l e s  z o n e s  r u r a l e s  d e  C r o i s i l l e s ,  

d 1 A v e s n e s - l e - C o m t e  e t  d e  S a i n t - P o l - s u r - T e r n o i s e ,  a l o r s  q u e  

d u r a n t  c e t t e  même p é r i o d e  i n t e r c e n s i t a i r e ,  l ' e n s e m b l e  d e  l a  

z o n e  d ' e m p l o i s  d ' A r r a s  ( z o n e  d e  l ' A r t o i s - T e r n o i s )  p u t  s e  p r é -  

v a l o i r  d ' u n e  c r o i s s a n c e  d e  + 3 2 , 5 % ,  c e  q u i  m o n t r e  c l a i r e m e n t  

l ' a c c a p a r e m e n t  d e  c e t t e  é v o l u t i o n  p o s i t i v e  p a r  l ' a g g l o m é r a t i o n  

a r r a g e o i s e .  

Comment p e u t - o n  e x p l i q u e r  c e t t e  m o i n d r e  t e r -  

t i a r i s a t i o n  d e  l ' é c o n o m i e  e t  d e  l a  v i e  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i -  

q u e s ?  I l  e x i s t e  s a n s  d o u t e  p l u s i e u r s  é l é m e n t s  e x p l i c a t i f s ,  à . 
s a v o i r :  

1 )  L e  d é p e u p l e m e n t  c o n t i n u  d e  c e s  e s p a c e s  q u i  r é d u i t  

l e s  e f f e c t i f s  d e  c o n s o m m a t e u r s  p o t e n t i e l s .  De même l e s  n é o -  

r u r a u x  s ' i n s t a l l a n t  d a n s  l e s  c a m p a g n e s  p é r i - u r b a i n e s  v i v e n t  

d a v a n t a g e  a v e c  l e s  s u p e r - m a r c h é s  o u  a v e c  l e s  c o m m e r c e s  e t  s e r -  

v i c e s  u r b a i n s  d e  l e u r  l i e u  d e  t r a v a i l  q u ' a v e c  l e s  é q u i p e m e n t s  

d e  l e u r  commune d e  r é s i d e n c e .  

2 )  L e s  m o i n d r e s  d e n s i t é s  d e  p o p u l a t i o n  q u i  r e p r é s e n t e n t  

u n e  c o n t r a i n t e  i m p o r t a n t e  p o u r  l a  g e s t i o n  o u  l a  c r é a t i o n  d ' é -  

q u i p e m e n t s  e t  d e  s e r v i c e s  p u b l i c s .  

3 )  Des s t r u c t u r e s  d e  p o p u l a t i o n  p l u t ô t  d é f a v o r a b l e s  d a n s  

l e u r  e n s e m b l e ,  c u m u l a n t  l e  v i e i l l i s s e m e n t  e t  l e s  r e v e n u s  mo- 

d e s t e s .  L e s  b e s o i n s  d e  c e t t e  p o p u l a t i o n  s o n t  r e l a t i v e m e n t  l i m i -  

t é s  d a n s  l a  m e s u r e  où l e s  r e t r a i t é s ,  d e  p l u s  e n  p l u s  n o m b r e u x ,  

s o n t  s o u v e n t  d ' a n c i e n s  a c t i f s  a g r i c o l e s  o u  o u v r i e r s ,  c o n s e r -  

v a n t  l e s  c o m p o r t e m e n t s  a c q u i s  d u r a n t  l e u r  v i e  a c t i v e .  

4 )  L a  f a i b l e  u r b a n i s a t i o n :  i l  e x i s t e  p e u  d e  v i l l e  d é p a s -  

s a n t  l e  s e u i l  d e s  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s  ( c e c i  a  d é j à  é t é  d é m o n t r é )  

o u  a l o r s  i l  s ' a g i t  d e  c e n t r e s  à p o p u l a t i o n  o u v r i è r e  a y a n t  u n e  



faible qualification professionnelle et des salaires modestes. 

Dans ce cas, les effets de développement induit sur le secteur 

tertiaire sont limités. 

5 )  Enfin l'évolution générale de l'emploi primaire et 

secondaire, négative durant cette période, a elle aussi freiné 

l'expansion du tertiaire. La diminution de bon nombre de pe- 

tites entreprises et de leurs actifs ne crée pas une dynamique 

économique pouvant rejaillir favorablement sur le secteur des 

services. 

6 )  En général on peut constater que les métiers les plus 

qualifiés sont concentrés sur les zones de décisions économi- 

ques (région parisienne, lilloise), c'est-à-dire les cadres, 

les techniciens et agents de maîtrise. En revanche, le terti- 

aire d'exécution non ou peu qualifié, particulièrement présent 

dans le commerce, les hôtels, la restauration, l'hygiène et la 

santé, est nettement mieux représenté dans les espaces "dépen- 

dants". Or ce type d'emploi est sans aucun doute plus sensible 

à l'évolution de l'environnement économique général. 

7) La structure des établissements industriels rencon- 

trés dans les espaces étudiés n'est pas favorable au dévelop- 

pement de l'emploi tertiaire local. On peut en effet se deman- 

der si le tissu des petites ou moyennes entreprises, de loin 

les plus nombreuses dans les régions étudiées, ne constitue- 

rait pas un marché important pour les services. On est a priori 

tenté de penser que, du fait de leur taille, ces entreprises ne 

peuvent intégrer les emplois de conseil et donc feraient plus 

facilement appel à des entreprises de services. Or quelques 

études, en particulier celles de la CC1 de Lille-Roubaix-Tour- 

coing, incluant cette idée dans leurs hypothèses de départ, 

ont dû l'infirmer. Contrairement à ce qu'on pouvait en penser, 

les entreprises de services sont d'autant plus nombreuses que 

les emplois de services "intégrés", c'est-à-dire le tertiaire 

interne, sont développés. Ainsi la multitude de petites entre- 

prises industrielles et artisanales, la faiblesse représenta- 



tive des grandes villes, constituent d'autres conditions peu 

favorables au développement des emplois de services. 

8) Enfin la nature de l'emploi industriel dominant in- 

fluence aussi le niveau de tertiarisation de l'économie glo- 

bale d'un territoire donné. Ainsi à l'échelle de la France 

entière, on apprend que 46% des emplois salariés dans la bran- 

che de la parachimie et de l'industrie pharmaceutique sont des 

emplois de nature tertiaire. En revanche cette proportion tom- 

be à moins de 1 1 %  dans la branche des combustibles et des mi- 

néraux solides. Or l'analyse des activités secondaires présen- 

tes dans les espaces ruraux les plus marqués par le travail 

industriel (Vimeu, Cambrésis-Vermandois, Avesnois . . .  ) montre 

que leur structure économique est peu favorable à ces derniers. 

Le taux de tertiarisation interne est en effet particulièrement 

faible dans le bâtiment, génie civil et agricole (15%), dans 

l'industrie du textile et de l'habillement (15,6$), dans la 

fonderie et le travail des métaux (16,1%). En revanche la pa- 

rachimie et l'industrie pharmaceutique, l'imprimerie, la pres- 

se et l'édition, à haut niveau de tertiarisation interne (plus 

de 40% des emplois) sont absents ou presque de ces espaces ru- 

raux périphériques. Ceci démontre donc que la naLure de l1em- 

ploi industriel dominant exerce bien une influence déterminan- 

L r h L  {te sur l'emploi tertiaire. t d  
La taille de l'entreprise, la dépendance a l'é- 

gard du siège extérieur, la nature de l'emploi industriel do- 

minant, représentent donc des facteurs importants dans l'essai 

explicatif de la faible tertiarisation des économies des espa- 

ces ruraux périphériques. 

Alors que depuis le milieu des années 60, la 

croissance des effectifs de la population active féminine fut 

l'une des principales modifications socio-économiques vécues 

par notre pays et la Région Nord-Pas-de-Calais, le nombre dfem- 

plois féminins enregistré en 1975 dans l'ensemble des régions 

périphériques étudiées était inférieur à celui de 1962! Ainsi 



leur contribution à l'emploi féminin total du Nord-Pas-de- 

Calais est-elle passée de 15% en 1962 à 12,8% en 1975. La ré- 

gression brute a d'ailleurs touché de nombreuses sous-zones B ,  

en particulier dans le Sud-est rural de llAvesnois, dans le 

Cambrésis oriental et dans quelques secteurs ruraux agricoles 

du Sud du Pas-de-Calais, comme Hucqueliers-Hesdin, Avesnes-le- 

comte, Saint-Pol-sur-Ternoise, ou encore Croisilles (figure 15). 

La carte de l'évolution des emplois féminins 

réalisée sur la base de petites aires géographiques homogènes 

(figure 16) permet d'embrasser globalement cette régression de 

l'emploi féminin. Seuls le littoral de Berck - Le Touquet, la 
proximité de Montreuil-sur-mer en tant que chef-lieu d'arron- 

dissement et pôle touristique, la vallée de la Canche et l'ag- 

glomération d'Hesdin, celle de Saint-Pol-sur-Ternoise et de 

Cambrai, constituent les exceptions les plus intéressantes. 

Le problème de l'activité différenciée selon 

le sexe est abordé par l'entremise de la figure 17 et de la 

légende détaillée qui l'accompagne: "dynamique de l'emploi 

selon le sexe 1968-75". A propos de l'ensemble des espaces pé- 

riphériques du Nord-Pas-de-Calais, on a pu définir quatre ty- 

pes d'évolution de l'emploi. 

- - Type la: la croissance de l'emploi fut très rapide en- 
tre 1968 et 1975, pour les actifs des deux sexes. ( +  de 10% 

dans les deux cas). 11 ne comprend qu'un seul exemple sur les 

marges méridionales du Nord-Pas-de-Calais: il s'agit de l'ag- 

glomération de Saint-Pol-sur-Ternoise. Ce fait est déjà lourd 

de signification dans la mesure où ce type correspond aux 

principaux pôles de croissance économique, comme le littoral 

dunkerquois et certaines agglomérations comme Arras, Béthune, 

Saint-Omer . . .  

- Type 3a: l'évolution demeure positive pour les deux 

sexes, bien que l'on constate un décrochage plus ou moins af- 

firmé pour le sexe masculin. Deux micro-zones, parmi les en- 
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sembles géographiques retenus, appartiennent à ce type: l'ag- 

glomération de Cambrai et la vallée de la Canche entre Hesdin 

et Montreuil. 

- - T x ~ e  4 (a et b): l'évolution de l'emploi fut positive 

pour le sexe féminin mais négative pour les hommes. Selon les 

secteurs, l'opposition tendancielle entre les deux sexes fut 

plus ou moins accentuée. On constate aussi que ce type d'évo- 

lution est nettement mieux représenté spatialement que les 

deux précédents. On peut ainsi mentionner le littoral des Bas- 

Champs picards, l'agglomération montreuilloise, ou encore le 

Pays de Mormal et le Bavaisis situés entre deux masses urbai- 

nes et industrielles importantes ; enfin on peut citer le sec- 

teur de Fourmies et celui des Fagnes, quoique nettement moins 

significatif. 

- x y ~ e  -- 2: il est caractérisé par un recul économique, 
en terme d'emplois, concernant les deux sexes. C'est, à l'évi- 

dence,celui qui couvre l'essentiel de l'espace étudié et la 

très grande majorité des communes: la zone des Hautes Terres 

artésiennes méridionales comprenant 302 communes, la zone de 

Pas-en-Artois avec 16 communes ; celle de Bapaume (22 unités) ; 

celle du Cambrésis occidental et de l'Artois oriental formée 

de 63 communes ; le Cambrésis oriental en regroupant quant à 

lui 103 ; les zones d'Avesnes-sur-Helpe (33) et de l1Avesnois 

septentrional ( 2 2 ) .  

En guise de conclusion, on peut présenter la 

figure 18 qui exprime une synthèse de l'évolution de l'emploi 

sur les marges régionales nordistes. D'emblée on est frappé 

par l'importance spatiale qu'il faut attribuer aux types 4 et 

5 qui, dans la typologie présentée ci-après,sont les plus pro- 

blématiques. 

. Croissance économique. ------------- -- 
1 )  Type 1: il caractérise des zones où l'évolution du 

secteur agricole ne joue qu'un rôle marginal et où le nombre 
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des emplois des secteurs secondaire et tertiaire, masculins 

et féminins, a augmenté. On peut toutefois distinguer: 

- - le-sous-type-la: marqué par une très forte expansion. 

Seule l'agglomération de Saint-Pol-sur-Ternoise peut pré- 

tendre, avant 1975, appartenir à ce groupe. 

- - le-sous-ty~e-ld: pour mémoire, il comprend le Bassin 
de la Sambre, pour qui le dynamisme n'a déjà plus de com- 

mune mesure avec l'exemple précédent. Toutefois on note 

une progression du nombre des emplois industriels et ter- 

tiaires. En outre, il convient de rappeler qu'entre 1975 

et 1982, les sous-zones de Maubeuge-Aulnoye ont elles aussi 

enregistré une diminution du nombre d'emplois offerts, pas- 

sant de près de 54.000 unités à 51.000, sept ans plus tard. 

C'est ainsi, dorénavant, la totalité du Bassin d'emplois 

de Sambre-Avesnois qui est en proie aux difficultés socio- 

économiques. Il est probable que cette détérioration du 

marché régional de l'emploi rejaillisse inévitablement sur 

l'attitude des "Thiérachiens" qui trouvaient jusqulalors à 

s'employer dans le Bassin de la Sambre et pouvaient de ce 

fait éviter l'émigration définitive. 

2) Type 2b: il comprend llAvesnois oriental, mais sur- 

tout la zone de Berck - L e  Touquet ainsi que celle de Montreuil. 
Il s'agit d'un type à expansion modérée et incomplète qui n'exis- 

te que pour le sexe féminin, grâce au développement des emplois 

tertiaires (services et tourisme), mais aussi, dans une moindre 

mesure, grâce au développement des emplois industriels. Par 

contre, llévolution de l'emploi masculin n'est guère encoura- 

geante. Néanmoins, entre 1975 et 1982, alors que l'évolution 

de la sous-zone de Berck - Le Touquet continuait a progresser, 

passant de 15.300 emplois à 16.300 environ, celle de Montreuil 

perdait une centaine d'unités. 

. --- Stagnation économique. - 
1 )  Type 3: l'évolution est différenciée selon le sexe 

et globalement, le bilan est plutôt légèrement négatif. 



- - L e - s ~ u g - 4 y ~ e - 3 b : e x e r f i p l e  .Lu seeteur de Bavay. La crois- 

sance de l'emploi féminin ne compense pas totalement le re- 

cul de l'activité masculine. Après 1975, le déclin s'est 

poursuivi, démontrant ainsi qu'il s'agissait bien d'une ten~- 

dance lourde. 

- - Sogs=typg 3c: lvévolution est marquée par la variation 
négative des emplois relevant du secteur industriel, pour 

les deux sexes, que compense plus ou moins efficacement, la 

variation positive du nombre d'emplois occupés dans le ter- 

tiaire. Exemples de l'agglomération de Cambrai et de la val- 

lée de la Canche, agglomération hesdinoise. On notera encore 

que le ralentissement de la croissance de l'emploi à proxi- 

mité immédiate de Cambrai, déjà bien inscrite dans les chif- 

fres entre 1968 et 1975, s'est confirmé depuis cette date. 

Ainsi les sous-zones B de Cambrai est et ouest, n'ont-elles 

gagné en sept années, qu'environ 3 0 0  emplois. 

- - Sogsltlpe 3d; l'importance de l'agriculture et la for- 

te réduction des emplois primaires annulent les effets de 

l'évolution positive des emplois secondaire et tertiaire*. 

Tel fut le cas de lfAvesnois méridional. Par ailleurs de- 

puis 1975, la régression nette des emplois dans la région 

dfAvesnes s'est aggravée puisqu'on peut la chiffrer à 1100 

unités en sept années, soit près de 8% des effectifs de 1975. 

. Récession économique. ------------ -- 
Type à régression modérée, provoquée par le recul des 

activités des secteurs dominants de production. 

- - Sousztypg - -a: lfévolution du secteur industriel est 

déterminante (Fourmies-Trélon) et se traduit par une très 

forte régression du nombre des emplois masculins du sec- 

teur industriel qui repousse au second plan, des évolutions 

positives ayant pu être enregistrées par ailleurs. Entre 

1975 et 1982, la diminution du nombre d'emplois fut particu- 

lièrement dramatique, proche de 2000 unités, soit près de 

18% des effectifs de 1975. 

- - Sogs=typg -b:il comprend le Pays de Mormal, le Cambré- 

sis oriental, Bapaume et Croisilles. L'évolution est plus 



complexe que dans le cas précédent, puisqulelle associe 

à la variation fortement négative des emplois agricoles 

encore nombreux dans ces secteurs géographiques, un non- 

dynamisme des emplois appartenant aux secteurs secondaire 

et tertiaire. Ce type se rencontre ainsi dans des zones 

rurales où l'industrie est généralement en proie à de 

grandes difficultés alors que l'emploi tertiaire demeure 

banal. 

- Enfin le-txpg 5 illustre l'exemple dlévolutions forte- 
ment négatives. Le profond déclin de l'emploi agricole en- 

traine généralement celui du tertiaire. On peut citer les 

cas des Hautes Terres artésiennes, du secteur de Pas-en- 

Artois ou encore du Cambrésis occidental. 

On a pu démontrer que la périphérie de la ré- 

gion Nord-Pas-de-Calais avait connu durant les années 1960 et 

1970, un processus de marginalisation économique entretenu par: 

- une diminution rapide du nombre d'emplois agricoles 
non compensée. 

- Une moindre tertiarisation. 
- Des difficultés d'emplois frappant très souvent les 

actifs des deux sexes. 

- La crise des gros bassins d'emplois du Nord-Pas-de- 
Calais, avec la houille, la sidérurgie, qui fit passer les 

problèmes des espaces périphériques au second plan des 

préoccupations politiques. 

Toutefois, parmi ces terres en proie aux pro- 

blèmes socio-économiques, certains secteurs avaient pu enre- 

gistrer une évolution nettement plus satisfaisante, à savoir 

le littoral des Bas-Champs, l'agglomération de Cambrai et cer- 

tes celle d'Arras, le pôle isolé de Saint-Pol-sur-Ternoise. 

Ainsi doit-on mettre en évidence une double 

évolution récente touchant les espaces périphériques: d'une 

part un amenuisement continu de leur contribution à la marche 

économique générale de la région, dans la mesure où leur part 

d'emplois occupés régresse en valeur relative ; d'autre part, 



un renforcement des disparités géographiques de l'emploi, dans 

la mesure où quelques pôles s'accaparent de l'essentiel de 

l'activité non agricole des espaces périphériques étudiés. 

Ce constat demeure-t-il valable pour les mar- 

ges septentrionales de Picardie? 

b4) Les marges septentrionales de la Picardie. - 
L'analyse de l'évolution de l'emploi devient 

plus difficile à mener dans le cadre cantonal dans la mesure 

où on a pu constater quelques modifications de tracé adminis- 

tratif durant cette période et en outre les modalités du re- 

censement de la population active au lieu de travail diffèrent 

dans le temps. Ainsi en 1962 et en 1968, distinguait-on d'une 

part ville et agglomérations, d'autre part les communes rurales 

des cantons. Par contre le RGP de 1975 présente une statisti- 

que globale issue d'un sondage au 1/5O. Ainsi malgré toute 

l'attention que nous portons à ces questions, il est possible 

que quelques approximations légères subsistent. 

Par ailleurs, pour l'approche globale des es- 

paces périphériques de Picardie, nous proposons de sortir de 

la population active au lieu de travail, les effectifs relatifs 

aux trois cantons de Saint-Quentin, qui seront traités a part, 

en fonction des besoins de l'étude. 

Sur cette base, il est possible de suivre 1'4- 

volution de l'emploi agricole durant cette période 1962 a 1975. 

Tableau XXXI ----------- 
L'évolution de l'em~loi agricole sur les terres eériphériques ---------------- ---- ------------------ --- -------- 
septentrionales de Picardie. 1962-1975. -- ............................. 

en % de l'emploi 
agricole de Picardie 

31,67% 

32,7 % 

29,54% 

années 

7962 

1968 

1975 

Nombre d'emplois 
agricoles estimés 

36.269 

29.496 

19.930 



Entre les recensements de 1962 et de 1975, la 

diminution fut donc de 16.339 emplois agricoles, soit de 45% 

des effectifs de 1962. Cette valeur est ainsi comparable à 

celle qui correspond aux marges du Nord-Pas-de-Calais. Après 

avoir pu maintenir leur rang au sein de la Picardie, les mar- 

ges septentrionales étudiées ont subi entre 1968 et 1975, un 

mouvement de régression relatif à l'importance de l'emploi 

agricole qui passa ainsi de près du tiers du total de la Pi- 

cardie, à moins de 30% en 1975. 

Cette régression, mesurée en unités d'emplois 

et en contribution régionale relative, a-t-elle pu être com- 

pensée? 

Tableau XXXII ------- 
Evolution de l'emploi industriel sur les terres périphériques ---------- --- ------- 

septentrionales de Picardie. 1962-1975. .......................... 
années I Nombre d'emplois l en % du total 

de la Picardie. 

Après avoir connu une augmentation du nombre 

des emplois industriels durant les années 1960, les espaces 

périphériques en ont perdu environ 1300 durant la période in- 

ter-censitaire 1968-75. 

En outre, de 1962 à 1975, la part qu'ils occu- 

pent dans le total des emplois industriels de la région Picar- 

die a diminué, passant de près de 14,5% à 12,6%. Ainsi le pro- 

cessus de marginalisation relative s'est poursuivi alors que 

l'augmentation globale du nombre d'emplois industriels n'a pu 

compenser, durant ces treize années, que 12,6% de la perte des 

emplois agricoles: +2,035 unités contre -16.339. Ici encore, 

les résultats enregistrés du côté picard, ne sont guère éloi- 

gnés de ceux qui furent établis pour les marges voisines du 



N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  à s a v o i r :  

- u n e  c o m p e n s a t i o n  t r è s  m i n i m e .  

- Une f a i b l e  c r o i s s a n c e  g l o b a l e  d e  l ' e m p l o i  i n d u s t r i e l  

d e  1 9 6 2  à 1 9 7 5 ,  d e  l ' o r d r e  d e  + 6 % .  

- Un d é c l i n  d e  l ' e m p l o i  i n d u s t r i e l  t a n t  e n  u n i t é s  r é e l -  

l e s  q u ' e n  p r o p o r t i o n  a p r è s  1 9 6 8 ,  e t  d o n c  b i e n  a n t é r i e u r  à 

l a  c r i s e  d e  1 9 7 3 .  

P a r  a i l l e u r s ,  il e s t  v r a i ,  q u e  l e s  é v o l u t i o n s  

l o c a l e s  d e  l ' e m p l o i  i n d u s t r i e l  p u r e n t  ê t r e  d i v e r s i f i é e s .  

On c o n s t a t e  q u e  n o m b r e u x  s o n t  l e s  c a n t o n s  à 

a v o i r  e n r e g i s t r é  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 7 5 ,  u n e  d i m i n u t i o n  d e  l ' e f -  

f e c t i f  d e  l e u r  p o p u l a t i o n  a c t i v e  a u  l i e u  d e  t r a v a i l ,  e m p l o y é e  

d a n s  l e  s e c t e u r  s e c o n d a i r e .  C e t t e  é v o l u t i o n  a t o u c h é  n o n  s e u -  

l e m e n t  c e u x  q u i  d é j à  e n  1 9 6 2  e n  p o s s é d a i e n t  p e u ,  comme V e r m a n d ,  

S a i n s - R i c h a u m o n t  o u  e n c o r e  A c h e u x - e n - A m i é n o i s ,  B r a y - s u r - S o m m e  

C o m b l e s  e t  C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  mais a u s s i  c e r t a i n s  c a n t o n s  p a r -  

m i  l e s  p l u s  i n d u s t r i a l i s é s  s u r  c e s  m a r g e s  r é g i o n a l e s ,  comme 

A l b e r t  ( d e p u i s  1 9 6 8 ) ,  B o h a i n - e n - V e r m a n d o i s ,  H i r s o n ,  ou e n c o r e  

G u i s e  e t  L e  N o u v i o n - e n - T h i é r a c h e ,  a i n s i  q u e  l ' i n d i q u e  l e  t a -  

b l e a u  X X X I I I  s u i v a n t :  

T a b l e a u  X X X I I I  ----------- 
E v o l u t i o n  d e  l a  PALT e m p l o y é e  d a n s  l e  s e c t e u r  s e c o n d a i r e .  ----------------- 
1 9 6 2 - 1 9 7 5 .  I N S E E .  Q u e l q u e s  c a n t o n s  d e s  m a r g e s  s e p t e n t r i o n a l e s  

d e  P i c a r d i e .  ------ 

C a n t o n s  

Vermand  

S a i n s - R i c h .  

A c h e u x - e n - A .  

C r é c y - e n - P .  

A l b e r t  

B o h a i n  

E v o l u t i o n  



En revanche d'autres cantons possédaient plus 

d'emplois industriels en 1975 qu'en 1962, comme ceux de Ver- 

vins, de Wassigny, La Capelle et Rozoy-sur-Serre dans le Nord- 

Est du département de l'Aisne, ou encore ceux de Doullens, du 

Nouvion (en Ponthieu), de Saint-Valery-sur-Somme et surtout 

de Péronne dans le Nord de la Somme (tableau XXXIV). 

Tableau XXXIV -------- 
Evolution de la PALT esloxée dans le secteur secondaire. -------------- -- I - - - - - - _ _ _ d _ - _  

1962-1975. INSEE. Quelques cantons des marges septentrionales ------------- 
de Picardie. ------- 

Cependant le problème est de savoir si pour 

ces derniers, l'augmentation du nombre d'emplois industriels 

a suffi pour compenser la diminution de ceux de l'agriculture. 

Cantons 

Vervins 

La Capelle 

Doullens 

Péronne 

Un rapide bilan statistique permet de mettre 

en évidence l'insuffisante progression industrielle de ces 

différents cantons, avant la crise de 1973-74, dans la mesure 

1962 

875 

9 17 
1866 

2985 

Tableau XXXV ---------- 
Evolution com~arée des e m ~ l o i s  agricoles et industriels dans ------- ---_I--- --- ----e------------- 
quelques cantons des m a z e s  septentrionales de Picardie. -- ----I_------- --- ------------- 

1962-1975. INSEE. ---------- 
Cantons 

Rozoy-sur-Serre 

Vervins 

La Capelle 

Doullens 

Péronne 

Rosières-en-Sant. 

1968 

1096 

1052 

1880 

3856 

Secteur secondaire 

+ 360 

+ 230 
+ 158 

+ 149 

+2280 

+ 417 

1975 

1105 

1075 

20 15 

5265 

Secteur primaire 

- 794 
- 719 
- 948 
- 624 
- 429 
- 350 

Evolution 

+26,28% 

+17,23% 

+ 7,982 

+76,38% 



où elle ne put presque jamais compenser le recul drastique de 

l'emploi agricole: le déficit calculé sur la période 1962-1975 

se chiffre généralement à plusieurs centaines d'unités de tra- 

vail comme dans le cadre du canton de Vervins, de La Capelle 

ou encore de Doullens. Alors que Rosières-en-Santerre équili- 

brait son bilan, seul le canton de Péronne était en mesure de 

présenter un solde d'emplois secondaires-primaires, largement 

positif. De cette façon le canton de Péronne devenait le pre- 

mier pôle d'emplois industriels situé sur les marges régiona- 

les picardes étudiées (après avoir mis à l'écart l'aggloméra- 

tion de Saint-Quentin), supplantant désormais très nettement 

les cantons d'Albert ou de Hirson (12). 

En outre, pendant cette même période, l'emploi 

industriel s'est quelque peu concentré géographiquement sur 

les pôles urbains essentiels en ces régions: c'est dire que 

le délestage socio-économique fit souffrir davantage des com- 

munes rurales que les petites villes. Ainsi le processus de 

transformation des structures géographiques profondes de ces 

espaces se poursuivait-il encore récemment (tableau X X X V I ) .  

Tableau_LL&E 
Evolution de la PALT employée dans le secteur secondaire dans 

quelques villes et agglomérations entre 1962 et 1968, Picardie. 

Péronne 1 1730 l 220 4 

Bohain + Fresnoy-le-Gd 3704 

Agglom. Hirson 1 2214 

1968 

2304 

1716 

lieux géographiques 

Albert 

Doullens-Beauval 

D'activités industrielles autrefois fortement 

dispersées en milieu rural, on passe progressivement à une 

géographie de l'emploi secondaire fixé de plus en plus sur 

quelques pôles. Cette sélection spatiale peut d'une part ac- 

centuer les disparités socio-démographiques internes a ces es- 

paces étxdiés et d'autre part les rendre plus fragiles, en les 

1962 

2086 

1688 



les hiérarchisant davantage, à quelque conjoncture tendue. 

Ainsi à la fin des années 1960 et à la veille de la crise de 

1973, les deux communes de Doullens et de Beauval réunies cu- 

mulaient plus de 91% des emplois industriels du canton. De mê- 

me les petites villes de Bohain-en-Vermandois et de Fresnoy- 

le-Grand pouvaient-elles regrouper plus de 87% des emplois in- 

dustriels de leur canton lors du RGP de 1968 ; l'agglomération 

d'Hirson atteignait le seuil des 72% dans son canton à même 

date . . .  Alors que la Thiérache pouvait être définie autrefois 
comme un espace rural à activités industrielles nombreuses, 

diversifiées et disséminées, elle apparaît de nos jours de plus 

en plus dépendante de quelques pôles urbains de petite taille 

ainsi que de deux branches industrielles dominantes qui sont 

la métallurgie et l'agro-alimentaire. 

L'évolution de l'emploi tertiaire a-t-elle pu 

compenser la vive régression de l'activité agricole et le 

tassement de l'emploi industriel, surtout marqué après 1968? 

L'ensemble des marges septentrionales picar- 

des étudiées assurait en 1962 13,311 de l'emploi tertiaire 

total de la région, avec ses 26 611 unités, ce qui représen- 

tait une contribution relative plus faible qu'avec l'activité 

industrielle, et a fortiori agricole. Ce fait confirme donc 

les particularités socio-économiques des espaces périphériques 

déjà soulignées antérieurement. Lors du recensement de 1975, 

leur contribution relative régionale était tombée à 1 1 % ,  avec 

30.800 unités d'emplois. De ces deux chiffres, il est possi- 

ble de dégager quelques renseignements intéressants. 

1 )  La croissance de l'emploi fut plus rapide et impor- 

tante dans le secteur tertiaire que dans le secteur secondai- 

re, évolution en fait, assez banale. Le gain fut de près de 

4200 unités ou encore de 15,7$ . Une fois encore nous aboutis- 
sons à un résultat très proche de celui qui correspond a l1en- 

semble des marges voisines du Nord-Pas-de-Calais (+16,1$). 



2 )  C e p e n d a n t  l o r s  d u  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 7 5 ,  l a  p o p u l a t i o n  

a c t i v e  t o t a l e  ( a u  l i e u  d e  t r a v a i l )  d u  s e c t e u r  s e c o n d a i r e  p r é -  

s e n t a i t  e n c o r e  d e s  e f f e c t i f s  n e t t e m e n t  p l u s  n o m b r e u x  q u e  c e u x  

d u  t e r t i a i r e  ( + 6 0 0 0  u n i t é s ) .  D e  ce f a i t  u n e  d i f f é r e n c e  d e  p r o -  

f i l  s e  d e s s i n e  c l a i r e m e n t  e n t r e  l e s  m a r g e s  m i t o y e n n e s  d e s  

d e u x  r é g i o n s ,  comme l e  s o u l i g n e  l e  t a b l e a u  s u i v a n t :  

T a b l e a u  X X X V I I  ----------- 
R é p a r t i t i o n  d e  l a  PALT e n  1 9 7 5  p a r  g r a n d s  s e c t e u r s  é c o n o m i q u e s  

s u r  l e s  m a r g e s  m i t o y e n n e s  d e s  d e u x  r é g i o n s  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  

e t  P i c a r d i e .  ----- 

II 

I I I  

3 )  En o u t r e ,  t o u t  comme d a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  

a j o u t é s  à c e u x  d u  s e c t e u r  s e c o n d a i r e ,  l e s  g a i n s  d u  t e r t i a i r e  

n e  s u f f i s e n t  g u è r e  p o u r  p a l l i e r  l e s  p e r t e s  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  

L e  d é f i c i t  g l o b a l  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 7 5  f u t  d o n c  d e  l ' o r d r e  d e  

1 0 . 0 0 0  u n i t é s  s o i t  1 0 , 4 %  d e s  e f f e c t i f s  d e  1 9 6 2 .  

P i c a r d i e  

2 2 , 9 7 %  

S e c t e u r s  

1 

4 )  E n f i n  l a  c r o i s s a n c e  d e s  e f f e c t i f s  e m p l o y é s  d a n s  l e  

s e c t e u r  t e r t i a i r e  n e  f u t  p a s  h o m o g è n e  à t r a v e r s  c e s  d i v e r s  

e s p a c e s  r u r a u x .  D a n s  c e r t a i n s  c a n t o n s  p r o f o n d é m e n t  r u r a u x  e t  

a g r i c o l e s ,  l e s  e f f e c t i f s  d e  PALT o c c u p é s  d a n s  l e  s e c t e u r  t e r -  

t i a i r e  d i m i n u è r e n t  même e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 7 5 .  On p e u t  c i t e r  l e s  

e x e m p l e s  d e  A c h e u x - e n - A m i é n o i s ,  A i l l y - l e - H a u t - C l o c h e r ,  B e r n a -  

v i l l e ,  B r a y - s u r - S o m m e ,  C o m b l e s ,  A u b e n t o n ,  S a i n s - R i c h a u m o n t  n o  

t a m m e n t .  ( T a b l e a u  X X X V I I I ) .  

M a r g e s  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  

1 7 , 3 5 %  

En r e v a n c h e  d a n s  l e s  c a n t o n s  d o m i n é s  p a r  u n  

c e n t r e  comme A l b e r t ,  D o u l l e n s ,  P é r o n n e  o u  V e r v i n s ,  l e s  e f f e c -  

t i f s  a u g m e n t è r e n t  a s s e z  n e t t e m e n t .  A p p a r t i e n n e n t  a u s s i  à c e t t e  

c a t é g o r i e  d e  c a n t o n s  m a r q u é s  p a r  u n e  c r o i s s a n c e  d e s  e f f e c t i f s  

d e  s e c t e u r  t e r t i a i r e ,  c e u x  d u  l i t t o r a l  comme Rue e t  S a i n t -  

V a l e r y - s u r - S o m m e  o u  e n c o r e  c e u x  q u i  j o u x t e n t  u n e  g r a n d e  v i l l e  



de Picardie comme Vermand à l'ouest de Saint-Quentin et 

Villers-Bocage au Nord d'Amiens. 

Trois cantons ont polarisé près de 50% de 

l'augmentation des effectifs de population active employée 

dans le secteur tertiaire: il s'agit, en ordre décroissant, 

de Péronne (services et commerces), puis de Doullens (santé 

et armée) enfin de Saint-Valery-sur-Somme (effets induits 

probables du tourisme). Tout comme pour le secondaire, cette 

évolution accentue les disparités géographiques micro-régio- 

nales et tend à démontrer également l'existence de différents 

types de marges régionales et de dynamiques spatiales. Il 

nous faudra en conséquences, chercher à saisir ultérieurement, 

comment ces périphéries de régions et de bassins d'emplois 

sont perçues par la population. Quel l e  image d e  masque tnan4-  
m e t t e n t - e l l e 4  à l ' o p i n i o n  publ ique  ai igionale? Cette probléma- 
tique de la dynamique spatiale par l'entremise de la percep- 

tion des marges sera abordée, à l'aide d'enquêtes personnelles, 

dans une troisième partie. 

Tableau XXXVIII --------- 
Evolution des effectifs de PALT occugée dans le secteur ter- ........................... ------------------ 
tiaire entre 1962 et 1975 dans quelques cantons des marges - -------L--- 

se~tentrionales de Picardie. - -------------- 

Par rapport à l'un des fait; marquants de no- 

tre société qu'est la forte poussée du sexe féminin au sein 

de la population active depuis le milieu des années 1960, on 

peut s'interroger sur le "comportement" des marges régionales 

picardes étudiées. 

Cantons 

Acheux-en-A. 

Bray-sur-S. 

Combles 

Albert 

Péronne 

Saint-Valery 

1962 

402 

452 

390 

2044 

2036 

885 

1975 

310 

430 

3 15 

2450 

3295 

1405 

Evolution 

-22,88% 

- 4,86% 
-19 923% 

+19,86% 

+61,83% 

+58,75% 



De 175.973 femmes actives au lieu de travail 

en 1962 pour l'ensemble de la Picardie, représentant alors 

32% de la PALT totale, on est passé en 1975 à quelques 223.700 

individus, assurant désormais 35.45% de la totalité de la po- 

pulation active régionale. Alors que les effectifs masculins 

augmentèrent de 9,2% en 13 ans, le sexe féminin put enregis- 

trer un taux de croissance de 27,12%. 

Comment se comportèrent, en ce domaine très 

précis, les espaces périphériques septentrionaux de Picardie? 

En fait, durant ces treize années, l1augmenta- 

tion du nombre d'actives au lieu de travail y fut dérisoire 

puisqulelle se chiffra à un gain de 275 personnes, soit +0,86%. 

Ainsi donc, par rapport aux moyennes régionales, ce critère 

confirme également le processus de marginalisation socio-éco- 

nomique vécu récemment par les espaces périphériques de Picar- 

die. En effet de 18,19% en 1962, la contribution des actives 

au total de la région est passée à 14,43% en 1975. 

En outre il convient de souligner l'inégale 

évolution spatiale des effectifs féminins. La croissance fut 

essentiellement le fait de quelques cantons, en particulier 

ceux de Péronne, Hirson, Albert, Saint-Valery-sur-Somme, alors 

que dans l'ensemble des marges septentrionales étudiées, ce 

furent deux cantons sur trois qui perdirent une partie de 

leurs actives au lieu de travail. Par ailleurs il n'est guère 

étonnant de constater que ce sont les mêmes cantons qui pola- 

risèrent la croissance de la PALT occupée dans le secteur ter- 

tiaire et celle de la population active féminine: à savoir 

Péronne, Saint-Valery-sur-Somme, Doullens ou encore Albert. 



Tableau XXXIX ---------- 
Cantons dans lesquels la croissance des effectifs de popula- ----------- -----------------__-__-- - -__ 
tion active féminine fut im~ortante entre 1962 et 1975. 
--------------Y---- - - - - - _ - - - - - _  

Dans le cadre de la Thiérache de l'Aisne, la 

plupart des cantons ruraux subirent une diminution des effec- 

tifs de leur population active féminine au lieu de résidence. 

En fait seul le canton d'Hirson put enregistrer une évolution 

fortement positive (de 2944 à 4035) ; cependant celle-ci suf- 

fit à peine pour éponger quantitativement les pertes subies 

par les autres cantons voisins. 

Cantons 

Péronne 

Albert 

St-Valery-sur-Somme 

Doullens 

Tableau XL ------- 
Evolution de la population active féminine au lieu de travail ........................................... 
dans les différents cantons de Thiérache de l'Aisne. 1962-1975. ................................................. 

Cantons 

Hirson 

1962 

2305 

1604 

1097 

1570 

Wassigny 

Guise 

La Capelle 

Aubenton 

Nouvion-en-Thiér. 

Sains-Richaumont 

Vervins 

Rozoy-sur-Serre 

1975 

4005 

2000 

1255 

1645 

TOTAL 

Evolution 

+73,75% 

+24,69% 

+14,4 % 

+ 4,78% 

Ce tableau démontre encore une fois lfimpor- 

tance socio-économique relative prise par le canton d'Hirson 

au sein de la région thiérachienne, confirmant clairement la 

métamorphose progressive vécue par cette région. Désormais, 

lors du RGP de 1975, le canton d'Hirson regroupe 35% des ef- 

fectifs d'actives féminines de l'ensemble de la Thiérache. 





Dans le cadre de la Picardie maritime du Pon- 

thieu et du Marquenterre, on peut assister a un phénomène 

équivalent de concentration géographique de l'emploi féminin 

qui s'effectue au profit de la zone littorale et au détriment 

de l'arrière-pays immédiat. Sans vouloir introduire un déter- 

minisme trop simpliste et approximatif, on peut néanmoins 

constater que plus on s'éloigne de la Basse-Somme et d1Abbe- 

ville, plus le déficit semble s'alourdir. Lors du RGP de 1975, 

les deux cantons littoraux de Rue, de Saint-Valery-sur-Somme 

cumulaient près de 45% des effectifs féminins de PALT de toute 

la zone géographique s'étendant jusqulà Bernaville. En fait 

c'est surtout au profit de Saint-Valery-sur-Somme que put s'ef- 

fectuer cette concentration de l'emploi passant de 1097 a 1255 

unités en 1975. 

En guise de conclusion, on peut tenter de pré- 

senter une synthèse de l'évolution de la population active au 

lieu de travail, en retenant les critères suivants: 

- évolution générale de la PALT entre 1962 et 1975. 
- évolution de la population active féminine et mascu- 

line, séparément, au lieu de travail. 

- évolution de l'emploi du secteur secondaire. 
- évolution de l'emploi du secteur tertiaire. 

Les résultats de ce classement sont exprimés 

cartographiquement (figure 19). C'est ainsi que l'on voit se 

dessiner cinq groupes de cantons. 

1 )  Cas de forte croissance économique: plus de +IO$ des 

effectifs de 1962. 

Seul le canton de Péronne personnalise cette 

évolution qui est de loin la plus positive parmi toutes celles 

que l'on peut identifier. En effet, malgré la régression des 

emplois primaires, l'expansion des secteurs secondaire et ter- 

tiaire suffit amplement pour engendrer une croissance substan- 



tielle des effectifs de population active au lieu de travail, 

tant masculine que féminine. Toutefois la croissance fut net- 

tement plus intense pour le sexe féminin que pour le sexe mas- 

culin. 

2) Cas de croissance économique modérée: l'augmentation 

des effectifs totaux de PALT fut comprise entre + 1  et + I O $ .  

Cette catégorie comprend les cantons de Doullens, de Rosières- 

en-Santerre, de Saint-Valery-sur-Somme et de Wassigny dans le 

Nord de l'Aisne. L'augmentation de la population active emplo- 

yée dans l'industrie et le secteur des services put suffire 

pour compenser les pertes d'emplois agricoles. L'évolution 

socio-économique fut donc globalement positive entre 1962 et 

1 9 7 5  pour les femmes et les hommes. Cependant le canton de 

Domart-en-Ponthieu pr.ésente, par rapport aux cas cités précé- 

demment, une différence à souligner dans la mesure où l'évolu- 

tion de la population active employée sur place dans le sec- 

teur tertiaire fut négative. Dans ce cas seule l'industrie a 

permis d'établir un solde d'emplois positif. 

3) Cas de stagnation économique: le bilan est équilibré 

grâce au secteur tertiaire alors que l'industrie et l'agricul- 

ture libéraient de la main d'oeuvre. Cette évolution économi- 

que explique aussi sans doute le fait que les effectifs de PALT 

féminine augmentaient alors que ceux du sexe masculin dimi- 

nuaient. Seul le canton d'Albert illustre cette catégorie. 

4 )  Cas de régression économique relativement limitée, 

comprise entre O -  et - 1 0 % .  

Seuls les cantons de Bohain-en-Vermandois et 

de Vervins composent ce groupe. La régression des effectifs 

agricoles ne put être compensée, surtout dans le cas de Bohain 

car l'industrie (essentiellement textile) libérait également 

une partie de sa main d'oeuvre. Globalement l'évolution fut 

quelque peu plus favorable pour le secteur tertiaire. Cepen- 

dant hommes et femmes furent touchés par la diminution des ef- 

fectifs de population active recensée au lieu de travail. 



5) Cas de vive régression économique, supérieure à -10%. 

Cet exemple, à coup sûr le plus négatif que 

nous puissions rencontrer sur ces marges picardes, est abon- 

damment représenté car sur un ensemble de 28 cantons, 19 lui 

appartiennent. Tous ces cantons ont subi une forte régression 

de l'emploi agricole et masculin. En outre, trois cantons seu- 

lement sur les 19 (Le Nouvion, Hirson, et Vermand) arrivèrent 

à éviter le déficit dans leur bilan relatif au sexe féminin. 

C'est en fait par rapport à l'évolution enregistrée par les 

secteurs secondaire et tertiaire que l'on peut les répartir 

en deux sous-groupes, même si globalement le bilan d'emplois 

est toujours nettement négatif. 

5a) Ainsi peut-on dégager quelques cantons ayant enre- 

gistré une évolution négative pour leur population active qui 

fut généralisée aux secteurs industriel et tertiaire, aux hom- 

mes et aux femmes. On peut citer les exemples de Acheux-en- 

Amiénois, Bray-sur-Somme, Combles, Roisel ou encore Sains- 

Richaumont. 

5b) Tous les autres cantons possèdent un secteur écono- 

mique, secondaire ou tertiaire, pour lequel l'évolution ne fut 

guère négative: Rue, Crécy-en-Ponthieu, Ailly-le-Haut-Clocher, 

Bernaville, Le Nouvion-en-Ponthieu, Villers-Bocage, Vermand, 

Le Catelet, Guise, Hirson, Nouvion-en-Thiérache, Aubenton, La 

Capelle et Rozoy-sur-Serre. 

Ainsi avant que ne s'amplifient les manifes- 

tations désorganisatrices de la crise de 1973-74, le bilan 

d'ensemble des marges régionales étudiées était plutôt nette- 

ment négatif. Hormis quatre à cinq cantons, tout les autres 

perdaient déjà leurs emplois, On doit donc désormais sfinter- 

roger sur l'évolution enregistrée depuis 1975. Comment les 

cantons dynamiques d'avant 1975 ont-ils traversé une décennie 

de crise et de mutation économique généralisée? 



En revanche comment ceux qui ne pouvaient ar- 

rêter leur hémorragie durant des années reconnues favorables 

(années 1960 et début des années 70) se sont-ils comportés de- 

puis 1975? Plusieurs exemples régionaux seront présentés afin 

de répondre à ces interrogations. 

b5) L'évolution de l'emploi depuis 1975 sur les 
marges septentrionales de Picardie. 

. L'exemple de la Thiérache de l'Aisne. ............................ 

Déjà en 1975, en fonction de la typologie pré- 

cédemment constituée, on pouvait constater qu'un bassin d'em- 

plois comme celui de Thiérache, était en situation très diffi- 

cile. Les neuf cantons compris dans la circonscription d'ac- 

tion du syndicat mixte ont perdu entre 1962 et 1975, 4336 ac- 

tifs au lieu de travail, soit 12,8% de leurs effectifs recen- 

sés en 1962. Seul le canton de Wassigny, parmi les neuf, a pu 

échapper à cette désorganisation généralisée. 

Or depuis les premières années de crise, le 

marché de l'emploi thiérachien ne s'est guère amélioré, comme 

le démontre le Comité d'expansion économique et de progrès so- 

cial de l'Aisne. Ainsi peut-on apprendre que le nombre de de- 

mandeurs d'emplois a considérablement augmenté et continue de 

la faire de manière inquiétante durant les années 1983-84. 

Déjà lors du recensement de population de 1982, la Thiérache 

présentait le taux de chômage le plus élevé du département de 

l'Aisne avec 14% des actifs. Non seulement le nombre de chô- 

meurs y est élevé (malgré l'émigration qui se poursuit!) mais 

en outre on demeure très longtemps au chômage en Thiérache: 

sur 100 demandeurs d'emploi, 36 sont inscrits à l'ANPE depuis 

plus d'un an, dont près de la moitié depuis plus de deux ans. 

Il faut en fait plus de 13 mois en moyenne pour retrouver un 

emploi. 

Entre les recensements généraux de population 

de 1975 et de 1982, on chiffre à environ 1500, le nombre d'em- 

plois disparus de ce bassin. L'agriculture en a perdu 1330, 



dont la moitié concerne des emplois salariés ; l'industrie en 

abandonnait1115, principalement dans la fonderie et le tra- 

vail des métaux, les industries agro-alimentaires et le tex- 

tile-habillement, fort heureusement le secteur tertiaire to- 

talise un gain de plus de 900 emplois en particulier dans les 

services privés et le commerce. Mais la Thiérache pourra-t- 

elle échapper à la tendance économique récente qui se dessine 

dans le département de l'Aisne et qui montre un tassement très 

net dans l'évolution de l'emploi tertiaire? 

En ce qui concerne l'activité économique se- 

lon le sexe, on constate que la tendance observée avant 1975 

se poursuit puisqu'en effet, le bilan de désemploi pour les 

hommes est lourd entre 1975 et 1982: -1720. Ce sont lfagricul- 

ture, l'industrie des biens intermédiaires (fonderie et papier) 

et les industries agro-alimentaires qui ont libéré le plus de 

main d'oeuvre. Fort heureusement, les services marchands, ban- 

ques, assurances et surtout les industries de biens d'équipe- 

ment se comportaient nettement mieux. 

De même l'évolution de l'activité féminine de- 

meure toujours aussi controversée qu'avant 1975. Certes on ne 

peut guère parler de désemploi depuis le début de la crise, 

mais les femmes ne sont que 210 en plus à avoir effectivement 

un emploi. Dans l'ensemble les transferts d'emplois sont com- 

parables à ceux des hommes. En fait rien de très brillant ne 

peut être annoncé pour la seconde moitié des années 1980-90. ( * )  

. L'exem~le du Nord de l'Amiénois. ---- ----------------- 

Dans les cantons situés au Nord d'Amiens, le 

marché de l'emploi est également très tendu. Ainsi le canton 

de Doullens qui était l'un des rares exemples à avoir enre- 

gistré une évolution plutôt positive avant 1975, connaît ac- 

tuellement des jours plus difficiles. L'évolution récente du 

nombre de demandeurs d'emplois dans le canton fut inquiétante 

à la suite de la diminution des offres dans le secteur indus- 

( * ) Pans Son numéro supplémentaire de Sept.-Oct. 1986 ,  "Les Etudes de Relais", l'INSEE-Picardie a démontré que l'année 1395 fut aussi 

mauvaise pour 1s bassin d'emplois de Thiérache. Non seulunent dans le cadre den itablissmcnts de 50 salariés et plus, ?.c nomire 

d'emplois industriels avait chuté de plus de 6 2 .  mais le cecteur tertiazre ava~t, lui aur.z. dëbmché. 



triel. Ainsi encore durant l'année 1982, la fermeture d'une 

entreprise spécialisée dans les articles de puériculture, les 

difficultés rencontrées dans un établissement de mécanique, 

transféré hors de la région parisienne, rendirent l'évolution 

économique locale plus tendue qu'autrefois. 

Alors que la régression de l'emploi agricole 

se poursuivait après 1975 et que le nombre des emplois indus- 

triels diminuait de 3 à 4% par an au début des années 1980, 

seul le tertiaire pouvait apporter une compensation partielle 

grâce au commerce agro-alimentaire, à l'hôpital et hospice, 

aux services de sécurité aérienne de l'armée (base des radars) 

et aussi aux collectivités locales. Cependant pour des rai- 

sons d'équilibre budgétaire et par souci d'amélioration de la 

productivité des services , les hôpitaux, les collectivités 
locales et même l'armée, cherchent à gérer différemment leur 

personnel en arrêtant désormais l'embauche. C'est dire que 

nous devons, dorénavant, abandonner l'idée pourtant très ré- 

pandue, selon laquelle le secteur tertiaire devait fournir en 

permanence, les emplois de substitution. 

Ainsi au 1/1/1983, pouvait-on dénombrer 1251 

emplois industriels dans le canton (dans le cadre des établis- 

sements de 10 salariés et plus), dont 843 occupés par le sexe 

masculin, alors que le chef-lieu concentrait 50% du total en 

ses murs. En fait les emplois tertiaires étaient devenus net- 

tement plus nombreux, grâce au secteur public qui assurait 

1692 unités sur les 2144 emplois dénombrés. En tenant compte 

également des emplois offerts par l'artisanat et le petit com- 

merce, le canton de Doullens totalisait un peu moins de 4000 

emplois au 1/1/1983, hormis l'agriculture, ce qui devait sans 

doute traduire une érosion des effectifs de l'ordre de 10% 

depuis le recensement de 1975. Ainsi déjà en 1981, selon l'ANPE 

de Doullens, le nombre total de demandeurs d'emplois attei- 

gnait-il environ 1500 personnes soit près de 7% du total dépar- 

temental. L'augmentation enregistrée en 1982 portait le rap- 

port demandeurs d'emplois/population active à 15,4%. En 1983, 



Doullens battait un record en dépassant la barre des 16%. 

Tableau XLI ------- 
L'évolution de l'emploi dans la Somme 1981-1982. --------------- ----- --------- 

MOYENNE S O W  TOTAL SOUUE ANPE ANTE ANPE ANPE ANPE ANPE 4NPE 
Ahhcville Albert Amiens Doullens N a m  Péronne P'rivi l le  

Nombre t o t a l  de deman- 
deurs d'emplois en 81 

Nombre t o t a l  de deman- 
Peurs d'emplois en 82  

Rapport population 
ac t ive  en 81 

C'est aussi par rapport aux moyennes régiona- 

les et nationales que l'on peut mieux saisir la spécificité 

de ce bassin d'emplois. Cette remarque justifie donc l1intro- 

duction du tableau suivant. 

Tableau XLII -------- 
La carte du chômage en France auguatrième trimestre de ----,,,- - - - - - - - ,  

l'année 1984. --------- 
Régions et France 

1 -  Languedoc-Roussillon 

2 -  Nord-Pas-de-Calais 

8- Picardie 

. . . France 
20-Rhône-Alpes 

22-Ile-de-France 

Taux de chômage 

14,1% 

13,6% 

1 1  74% 

10,3% 

8,7% 

8,1% 

Or l'évolution à court et moyen terme dans le 

Doullennais n'est guère encourageante, étant donné le nombre 

encore élevé de petites exploitations agricoles et la dépen- 

dance économique du canton à l'égard de trois branches d'ac- 

tivités économiques publiques dont le dynamisme en matière de 

création d'emplois est soumis aux contraintes budgétaires 



imposées par le gouvernement. Au 1/1/1983, l'hôpital-hospice 

l'enseignement (CES notamment) et l'armée assuraient plus de 

37% de la totalité des emplois industriels et tertiaires cu- 

mulés. 

Dans les cantons de Villers-Bocage ou dlAcheux- 

en-Amiénois, la diminution des emplois s'est poursuivie ré- 

cemment. Sans considérer le bâtiment et les travaux publics, 

le premier canton cité a perdu 160 emplois en 1982 et 1983 

car l'industrie de l'habillement fut durement touchée avec la 

fermeture d'une entreprise de confection. Cette perte fut énor- 

me pour le canton dans la mesure où en 1975, on ne recensait 

guère plus de 900 emplois industriels et tertiaires. Toujours 

au 1/1/1983, le canton dtAcheux-en-Amiénois ne totalisait plus 

que 283 emplois salariés. Dans de telles conditions, seules 

les navettes de population active dirigées vers Amiens ou en- 

core vers Albert-Méaulte, peuvent contribuer à maintenir la 

population sur place. 

. Dans le bassin d'emplois de Saint-Quentin . . .  ---------- -------------- ---- 

auquel appartiennent les cantons du Catelet 

et de Bohain-en-Vermandois, l'évolution récente de l'emploi 

n'est guère satisfaisante. En effet l'arrondissement concerné 

avait enregistré entre 1962 et 1975 une augmentation du nom- 

bre de ses emplois chiffrée à plus de 2400 unités, expliquée 

uniquement par le dynamisme de l'agglomération Saint-Quenti- 

noise: les trois cantons cernant le chef-lieu d'arrondisse- 

ment cumulaient près de 34.000 emplois en 1962 contre plus de 

38.800, treize ans plus tard. Quelques entreprises comme MOTO- 

BECANE avaient alors connu quelques périodes d'extension et 

d'embauche. Ainsi l'ensemble du bassin d'emplois était-il de 

plus en plus dépendant de son centre essentiel qui assurait 

plus de 70% des emplois au début de la crise récente. 

Or depuis 1974-75 surtout, le chômage ne cesse 

de croître. La hausse de la PDRE s'est brutalement accentuée 



depuis le recensement de 1975: les effectifs furent multipliés, 

entre 1975 et 1982, par trois pour les femmes et par quatre 

pour les hommes. Ceci résulte d'une très forte augmentation 

de la population active féminine alors que l'emploi féminin 

reste constant et que l'emploi masculin chute. Alors que la 

Picardie sut maintenir ses emplois industriels jusqu'en 1982, 

le Saint-Quentinois était déjà en proie aux licenciements de- 

puis plusieurs années. En 1958, la branche textile employait 

20.000 personnes dans l'arrondissement contre moins de 11.000 

en 1968 et 6685 personnes en 1978: ainsi, en moyenne, 700 em- 

plois disparaissaient chaque année de 1968 à 1978. Or on peut 

craindre que le seuil minimal est loin d'être atteint! Cette 

évolution explique également, assurément, la chute des emplois 

industriels dans le canton de Bohain-en-Vermandois avant 1975. 

Or depuis le milieu des années 1970-80, des 

entreprises et des branches économiques jusqu'alors dynamiques 

se sont mises également à débaucher ou à arrêter la croissan- 

ce de leurs effectifs salariés, ne permettant plus désormais 

de reclasser les personnes mises au chômage. De ce fait, au 

début de l'année 1979, 5000 demandeurs d'emplois dans la ré- 

gion de Saint-Quentin étaient déjà recensés. Le taux de chô- 

mage s'élevait alors à 9,2% (il passera à 11,2% au 1/1/1983) ( * )  

contre 7,8% dans l'Aisne, 6,8% en Picardie et 6 , 2 %  en France. 

Alors qu'en 1975, les trois quarts des chômeurs inscrits à 

l'ANPE de Saint-Quentin retrouvaient un emploi en moins de six 

mois, en 1979 ils n'étaient plus que 50% dans ce cas. Inverse- 

ment la part de ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an 

est passée de 1977 à 1979, de 15 à 28% (31% pour le sexe fé- 

minin). 

Depuis quelques années (fin 1980), la réduc- 

tion de l'emploi devient permanente, touchant non seulement 

les établissements de plus de 100 salariés, mais aussi les pe- 

tites entreprises qui jusqu'alors contribuaient à réduire le 

déficit d'emplois. Ainsi comme le montre la figure 20 les de- 
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mandes d'emploi non satisfaisantes en fin de mois, ont conti- 

nué à croître depuis le début de la décennie 1980, passant 

d'environ 5500 à plus de 8000 en 1984. ( * )  

Avec une grande ville qui perd ses emplois in- 

dustriels et quitpar ailleurs, est encore sous-tertiarisée 

(13), avec un patronat qui obéit de moins en moins à une logi- 

que locale mais plutôt nationale, un monde rural continuant 

le mouvement de concentration des terres agricoles, comment 

la population du Saint-Quentinois pourrait-elle être fixée sur 

place, alors que la population active au lieu de résidence est 

plus nombreuse que la PALT et qu'en outre les régions voisines 

du Cambrésis et de Thiérache connaissent des difficultés com- 

parables? A défaut de navettes quotidiennes, la population ac- 

tive devra quitter le Saint-Quentinois ou alors rester sur pla- 

ce et subir un chômage massif. 

N'est-ce pas d'ailleurs cela qui est déjà vé- 

cu par la population de cette région, étant donné l'importan- 

ce du taux de chômage très supérieur à la moyenne régionale, 

alors qu'entre les recensements de population de 1975 et 1982, 

la balance migratoire de l'arrondissement fut très négative? 

Tableau XLIII --- ----- -- 
Balance migratoire de l'arrondissement de Saint-Quentin. -------- ................................. 

1975-1982. INSEE. ------------ 
Arrondissement : -7987 habitants. 

Ville de St-Quentin : -7661 habitants. 

Canton de Bohain-en-Vermandois : - 940 habitants. 
Canton de Ribemont : - 449 habitants. 
Canton de Saint-Simon : - 109 habitants. 
Canton du Catelet : - 91 habitants. 

Total déficit -------- : -9250 habitants. 

( * ) Dans Io bassin ac sr pusnrin, l l emplo i  i n d ~ ~ ~ i . 1  dans Icc i taù l i cc - sntc  ds 5 0  r i l a r i i c  cr. p l u s  i diminui dc 6 . 2 2  cn 1935. 

après iu>c annés 1384  où il avair. déjà biiccC dc 5 . 5 2 .  LC tu t i l c . -hab i l l cmcnt  cc la construction é l cc tr ig i i r  ont &ré lss d n u  

a c t i v i t é s  l e s  plus touchées. (INSEE). ~n outre l e  scctnir  t e r t i a i r e  a perdu Zn 1 3 8 5 .  0 . 2 2  de s e s  emplois 



Les cantons de Vermand, Saint-Quentin Nord et 

Sud, de Moy de l'Aisne ne peuvent guère retenir qu'une faible 

partie des flux de départs hors du chef-lieu d'arrondissement. 

La rurbanisation n'est donc ici qu'une cause secondaire du 

lourd déficit migratoire de la ville de St-Quentin. La crise 

de l'emploi est sans aucun doute fondamentale. 

. Dans l'arrondissement de Péronne . . .  ........................ 

Le nombre total d'emplois avait augmenté en- 

tre 1962 et 1975, essentiellement grâce au canton de Péronne, 

alors que ceux de Roisel et de Combles enregistraient les ré- 

gressions les plus vives. Cependant l'évolution récente fut 

nettement moins favorable: ainsi de 1571 personnes inscrites 

à l'ANPE en tant que DEFM au 31 décembre 1977 (Ls), lrarron- 
dissement de Péronne est passé cinq années plus tard, a 3607 

personnes, ce qui représente une augmentation de 130%. Toute- 

fois la série des DEFM doit être corrigée des variations sai- 

sonnières car l'arrondissement dispose d'un grand nombre d'in- 

dustries agro-alimentaires qui n'emploient de la main-d'oeuvre 

que pendant quelques mois et la libère entre Novembre et Mai. 

Après désaisonnalisation, la série des DEFM laisse apparaître 

une augmentation de 120% de ses effectifs entre 1977 et 1982. 

Ainsi le Santerre fut-il récemment très durement frappé par 

le chômage (figure 22). 

Toutefois en 1981 et en 1982, le taux de chô- 

mage y était encore inférieur à celui de la Somme, et en par- 

ticulier très inférieur à celui que l'on pouvait découvrir 

dans le Bassin d'Abbeville (Ponthieu) et dans le Nord de l'A- 

miénois. 

De 366 personnes en 1982, représentant à peine 

plus de 1,2% de la population active totale (PAT), la PDRE 

(15) passe à 524 individus lors du recensement suivant (1,7% -- 
de la PAT). Ainsi la croissance des effectifs fut-elle modé- 

rée durant les années 1960-70 et en outre moins rapide qu'au 





niveau de l'ensemble de la Picardie. Cependant le déficit mi- 

gratoire alors enregistré dans plusieurs cantons de l1arron- 

dissement peut sans doute expliquer ce différentiel de crois- 

sance apparemment favorable à ce bassin d'emplois. 

Avec les années 1970, et cela même avant 1973- 

74, les effectifs de PDRE se mirent à croître beaucoup plus 

rapidement, tant au niveau de la région qu'à celui de l'arron- 

dissement: 951 individus en 1975, dans la région de Péronne, 

représentant désormais 3% de la PAT. Ceci peut sans doute s'ex- 

pliquer par les effets de la structure démographique avec 

l'arrivée sur le marché du travail des premières générations 

numériquement chargées du wbaby-boomu, par la forte féminisa- 

tion de la population active et llaugmentation des taux d'ac- 

tivité pour le sexe féminin après 25 ou 30 ans essentielle- 

ment. 

Néanmoins la moindre pression démographique 

s'exerçant alors sur le marché de l'emploi dans la région de 

Péronne, grâce à l'exode rural vers d'autres lieux, ainsi que 

la moindre féminisation de la population active (161, expli- 
quent encore qu'entre 1968 et 1975, la croissance des effec- 

tifs de PDRE fut plus rapide au niveau de la région Picardie. 

Par contre après 1975, la situation de l'em- 

ploi va particulièrement se dégrader dans la région de Pé- 

ronne, puisqu'en sept ans, les effectifs de PDRE augmentent 

de 2137 unités soit trois fois plus qu'entre 1962 et 1975! 

Mais surtout, la croissance exprimée en valeur relative fut 

nettement plus rapide dans le cadre de cet arrondissement 

qu'au niveau régional: +225% contre +181%. En 1982, les ef- 

fectifs de PDRE étaient passés à plus de 3000 dans l'arron- 

dissement. 

En plus des difficultés économiques rencon- 

trées l'arrondissement de Péronne poursuit son mouvement d e  

rattrapage partiel de féminisation de sa population active. 



ces deux phénomènes conjugués rendent compte de la forte aug- 

mentation de la PDRE entre 1975 et 1982. 

Etant donné la répartition de l'emploi et de 

la PAT, il est inévitable que la PDRE soit surtout localisée 

dans les cantons d'Albert et de Péronne qui cumulent plus de 

42% du total des effectifs de l'arrondissement. 

Plus récemment encore, la situation économique 

du bassin de Santerre-Somme s'est nettement dégradée. En 1985, 

le nombre de licenciements économiques a été particulièrement 

élevé et la situation de l'emploi dans les grands établisse- 

ments s'est dégradée, même dans les industries agro-alimentai- 

res. Celles-ci perdaient plus de 350 emplois en une année, 

alors que le textile-habillement, seconde activité de cette ré- 

gion, souffrait aussi de nombreuses réductions d'effectifs. 

Afin d'affiner l'analyse de l'emploi et de sai- 

sir mieux les différenciations parfois profondes qui séparent 

les diverses sous-zones entre-elles, au sein d'un seul bassin 

d'emplois, on a retenu les exemples de Berck-Montreuil et du 

Cambrésis au titre de zones représentatives de tendances et de 

structures fortement opposées, dans le cadre des espaces péri- 

phériques régionaux. La première a connu de 1962 a 1982, une 

légère croissance de l'emploi en général (les trois secteurs 

confondus), alors que le Cambrésis subissait durant ce même 

laps de temps et cela surtout depuis 1968, une diminution de ses 

effectifs, proche de 5%. 



3 - ANALYSE GEOGRAPHIQUE MICRO-REGIONALE DE QUELQUES BASSINS 
D'EMPLOIS. 

a) La zone d'emplois de Berck-Montreuil. .................................... 
al) Présentation générale. - 

C1estjà l'aube des années 1980, la plus petite 

zone d'activités en termes d'emplois dans le Nord-Pas-de- 

Calais, se situant juste derrière celle de Flandres-Lys. Se- 

lon les Assedic du Pas-de-Calais, elle ne posséderait que 

6,5% du total des emplois du département au 31/12/81. Avec 

31.200 emplois, selon les estimations de l'INSEE, Berck-Mon- 

treuil ne posséderait qu'environ 6,8% de la masse d'emplois 

répartie dans la zone A de Lille. En outre la participation 

féminine à l'activité locale est nettement supérieure à la 

moyenne régionale: 11.800 emplois féminins en 1982, soit 38% 

du total au-lieu de 32% dans le Pas-de-Calais. Ce fait doit 

être associé à une plus forte tertiarisation de l'économie de 

Berck-Montreuil, comme l'indiquent les statistiques suivantes, 

consignées dans le tableau XLIV. 

Tableau XLIV 

Rbartition de l'emploi dans la zone de Berck-Montreuil au - ------------ ----------------_---------- 
début des années 1980. ------------------- 
Source ASSEDIC 31/12/1981 ------>,--,--- 

Secteur secondaire: 43,48$ Secteur tertiaire: 56,541 

Dans le cas du département du Pas-de-Calais, il faut inverser 

cet ordre de grandeur. 

Selon les statistiques de l'INSEE on obtient en 1982, la ré- ------------ ----------> 

partition suivante: 

-agriculture : 15,6% de l'emploi total 
-industrie : 29% 
-tertiaire : 5 5 , 4 %  

Les principales branches d'activité sont, dans 

le secteur tertiaire, par ordre d'importance décroissante: la 



Figure-=: Délimitation de la zone A de Berck-Mcntreuil. 



santé, les commerces, les activités dfEtudes et de Conseils, 

l'hostellerie et restauration. Dans l'industrie, le classe- 

ment donne: le bâtiment et travaux publics, l'automobile, la 

fabrication de pièces et d'équipements pour l'industrie auto- 

mobile, la construction mécanique et les industries agro- 

alimentaires. 

Enfin la zone de Berck-Montreuil est aussi 

très marquée par une inégale répartition géographique de l'em- 

ploi et de son dynamisme. Il a déjà été démontré à plusieurs 

reprises que la sous-zone de Berck-Le Touquet, le long du 

littoral, était la plus importante et qu'ainsi son dynamisme, 

ou ses difficultés rencontrées, rejaillissaient inévitable- 

ment sur l'ensemble de la zone A. Ainsi, 62% des emplois ap- 

partenant aux secteurs secondaire et tertiaire sont localisés 

dans cette étroite bande de terres-entre Berck au sud et Le 

Touquet au Nord. La donte concentnation g6og&aphique de X'ac- 

tivitc? est encore plus accentuée pour le sexe féminin avec 

70% du nombre total des emplois. Bien évidemment il ne reste 

qu'une part réduite à partager entre les différentes sous- 

zones de l'intérieur du Pays de Montreuil: Hesdin (cantons 

d'Hesdin et de Campagne-les-Hesdin) comprend 2 3 , 3 %  de l1em- 

ploi total, grâce à la vallée de la Canche ; Montreuil, 8% 

et Hucqueliers avec 7%. 

a2) La sous-zone de Berck-Le Touquet. -- 
La mer est ici une richesse naturelle que les 

hommes cherchent à mettre en valeur. Il est donc normal qu'elle 

domine, par le biais de diverses activités induites, la vie 

économique de ce littoral. Trois volets assurent ses bases: 

* La pêche- qui anime t ~ . .  pont et La ville dlEtaplea. Certai- 

nes productions industrielles lui sont normalement associées 

comme la réparation navale ou encore la fabrication de filets 

de pêche. (Les établissements Saint-Frères S.A. employaient 

plus de 100 salariés en 1978). 

* Depuis qu'on a reconnu à la Manche et à ses bords de pla- 

ge, des vertus thérapeutiques, la danté est devenue une bran- 

che d'activité dominante dans ce secteur littoral, assurant 



environ un emploi sur sept, en excluant l'activité agricole. 

* Enfin l e  touhihme qui anime le week-end et durant les deux 
mois d'été, les stations de Berck, de Merlimont, est surtout 

l'affaire du Touquet qui se veut une l'station des quatre sai- 

sons" en offrant la possibilité d'y organiser des stages, des 

réunions et congrès, à tout moment de l'année, et qui cher- 

che aussi à acquérir une image de marque en acceuillant 1'6- 

quipe de France de football à des sessions d'entraînement, ou 

encore en organisant des concerts de musique et des tournois 

de tennis. 

Toutefois, il serait regrettable de négliger 

l'apport économique de la terre, même si celle-ci souffre 

dans la plaine des Bas-Champs picards d'un excès d'eau qu'il 

est souvent difficile d'évacuer. 

Enfin une prise de conscience récente qui da- 

te des années 60 a provoqué un effort de développement indus- 

triel afin d'éviter unetrop forte spécialisation de cette ré- 

gion, ce qui la fragiliserait en la mettant sous l'étroite 

tutelle d'un tourisme, de courte durée en réalité, et qui 

peut connaître de difficiles revers en période de crise éco- 

nomique. 

Le toun ihme:  une d0nné.e e n n e n t i e l l e  de l a  v i e  
é.conomique du l i t t o n a l ?  ; c e h t e h ,  maih . . .  

pour que le tourisme puisse être particuliè- 

rement intéressant dans une perspective d'emplois, il est sou- 

haitable que la saison touristique dure plus de deux mois par 

an afin de créer une masse d'emplois permanents non négligea- 

ble. Il faut en outre que la région soit en mesure d'accueil- 

lir de nombreux vacanciers dans de très bonnes conditions et 

que,de la sorte, le tourisme devienne un élément d'entraîne- 

ment important pour le bâtiment et les travaux publics notam- 

ment. Enfin il ne doit pas perturber le fonctionnement des do- 

maines économiques traditionnels ou récents, comme la pêche, 

l'agriculture ou même l'industrie. Créer des emplois dans la 



branche du tourisme au détriment des autres activités n'est 

certainement pas la solution d'avenir la plus efficace. Ceci 

suppose donc: 

- un effort de maîtrise spatiale de son développement, 
- une gestion rigoureuse des "sols" et de leur affecta- 

tion économique, 

- une meilleure répartition des structures d'accueil. 

Or face à ces exigences raisonnables, les dif- 

ficultés existent. 

* Lea capacités d ' a c c u e i l  aont  t n è n  inégalement  d i n t n i b u e e a .  

Diverses informations nous permettent de pren- 

dre conscience de cet handicap, telles les statistiques de 

l'INSEE, de llEquipement, les études et cartes publiées par 

J.M.DEWAILLY. (11). Tout en sachant que les données quanti- 
fiées relatives aux résidences secondaires sont parfois assez 

imprécises et approximatives, on est quand même frappé par 

leur concentration géographique le long du littoral. En 1982, 

on dénombrait 29.512 résidences secondaires dans le Pas-de- 

Calais soit près de 9.000 en plus, en sept années. Les cantons 

de Montreuil-sur-mer et dtEtaples en regroupaient alors quel- 

ques 14.500 et enregistraient une croissance relativement for- 

te depuis la fin des années 60: 8,633 en 1968 et 10.185 en 

1975. Ainsi ces deux cantons contrôlent-ils près de 50% du 

parc départemental. Actuellement, le nombre de résidences se- 

condaires dépasse 5.000 unités au Touquet, soit 1.100de plus 

qu'en 1975, 3.000 à Cucq (+700) et atteint 2.400 à Merlimont, 

le parc de cette commune ayant doublé au cours des sept an- 

nées 1975-82. En nomme, cen t n o i a  communea panaident 1 0 . 6 3 1  

t e n i d e n c e s  necondainea,  a o i t  3 6 %  du panc immobi l ies  du depan- 
tement  du Pan-de-CaXai~.  En revanche, dans les communes voi- 
sines de l'intérieur, les capacités d'accueil sont nettement 

plus réduites: 46 résidences secondaires à Verton, 25 à Nem- 

pont-St-Firmin, 16 à Waben, 62 à St-Josse . . .  L'essentiel des 

lits touristiques se situe actuellement entre le front de mer 



et la RNI. Le contraste avec les communes de l'immédiat arriè- 

re-pays est très marqué comme l'indiquent les données suivan- 

tes (tableau XLV). 

Tableau XLV ------- 
Capacités d'accueil en lits touristiques. 19,82 -- -------------------------- 

a) Les communes du littoral. 

.en résidences secondaires: 35.000 

.en hôtels : 3.400 

.en campings 

.en meublés 

.en colonies de vacances : 1.900 ------ 
88.300 

b) Les communes de l'immédiat arrière-pays 

.en résidences secondaires: 440 

.en hôtels 180 

.en campings 200 

.en meublés 380 

.en colonies de vacances: 120 ------ 
1.320 

On constate donc qu'il existe dans cette ré- 

gion des Bas-Champs picards, un très grand déséquilibre en- 

tre des communes voisines. 

* D'une façon générale, il est connu que la clientèle des 

stations de la côte d'opale est pour l'essentiel d'origine 

sociale modeste, composée d'ouvriers, d'employés et de cadres 

moyens. S'agissant d'une clientèle assez fidèle, au pouvoir 

d'achat limité, elle n'apporte pas la masse d'argent nécessai- 

re à la réalisation de grandes oeuvres et à la création de 

nombreux emplois permanents ( * ) .  

" En l'occurence, les emplois créés sont surtout saisonniers 
et n'exigent pas une grande qualification professionnelle(lg). 

L'effet d'entraînement promotionnel pour la région se trouve 

donc être limité.Le t 0 ~ 4 i h m e  ~ 4 6 ~  g6né-4aLement  de^ 6LrnpLoi~ 

( * )  le problème est identique sur la côte picarde. 



d'exkcu~ion: serveurs, vendeurs, employés dlhÔtels et de res- 

taurants. Les seuls emplois à qualification se trouvent can- 

tonés dans l'hôtellerie ou dans la restauration de grand stan- 

ding. Parce que caractéristique de l'activité touristique sur 

le littoral des Bas-Champs, on a retenu à titre d'exemple le 

cas de l'entreprise du parc d7attractionsBagatelle à Berck. 

Créée en 1955, cette affaire familiale n'a cessé depuis de se 

développer. Au début des années 80, le parc qui reçoit annuel- 

lement quelques 400.000 visiteurs, emploie en permanence 35 

personnes mais plus de 200 durant la période d'ouverture, en- 

viron 5 à 6 mois, de Mai à mi-Octobre. Or, il est un fait que, 

si les personnes employées en permanence possèdent en général 

une certaine qualification professionnelle (électricien, déco- 

rateur, jardinier, mécanicien...), la plupart des saisonniers 

sont chargés des tâches les moins exigeantes en compétence 

technique. Enfin sur un plan strictement économique, cette en- 

treprise doit rentabiliser des investissements considérables 

sur une période très courte: 40% du chiffre d'affaire est réa- 

lisé sur une période de 35 jours, qui, pour l'essentiel corres- 

pond à l'intervalle allant du 14 Juillet au 15 Août. 

* Enfin, dans un autre domaine, le tourisme est confronté 
en tant que consommateur d'espace, à d'autres activités écono- 

miques. Mais il se heurte à deux nécessités contradictoires: 

- D'une part, il a besoin d'espace pour se développer 
et créer les structures d'accueil nécessaires. 

- D'autre part, pour ne pas s'asphyxier lui-même par une 

extension incontrôlée et démesurée, il doit aussi préserver 

l'espace naturel en tant que capital attractif. De ce fait 

llétablissement du SDAU et de POS apparaissait indispensable. 

Le SDAU de la côte d'opale Centre (Berck-Etaples-Le Touquet), 

élaboré en 1975, étend son ressort sur la totalité de la sous- 

zone d'emplois de Berck-Le Touquet. Les objectifs définis fu- 

rent les suivants: 

- La sauvegarde d'un tiers sauvage, 
- la création d'unités touristiques ponctuelles évitant 

l'urbanisation continue néfaste au fragile équilibre éco- 

logique. 



- Le développement équilibré entre une population per- 
manente et une population touristique. 

- La hiérarchisation des voies de communication. 
- L'utilisation en profondeur de l'espace disponible. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, on pourra se re- 

porter à divers articles publiés dans la revue "Boulogne- 

Informationsff (2). Il faut souligner que pour préserver ce 

bien, convoité et irremplaçable, qu'est l'espace littoral, une 

loi du 10 Juillet 1975 a chargé un conservatoire du littoral 

de mener une politique de sauvegarde de l'espace considéré. 

Cette loi permet au Conservateur d'acquérir des terrains a 

l'amiable, d'user du droit de préemption ou même de recourir 

à l'expropriation quand l'intérêt général l'exige. Mille hec- 

tares environ ont été ainsi acquis sur le littoral Nord-Pas- 

de-Calais, dont 195 ha de dunes à Carniers. 

En définitive, le tourisme bien que consti- 

tuant une activité économique très importante dans la région 

de Berck-Montreuil, ne saurait constituer à lui seul une pa- 

nacée dans le domaine de l'emploi ; on a rappelé quelles 

étaient en effet les limites diverses qui contraignaient son 

expansion. Néanmoins, par le biais de la construction des ré- 

sidences principales et secondaires, la réparation apportée 

aux maisons de vacances et de séjour, la demande en équipe- 

ments sportifs et culturels, le tourisme a stimulé durant de 

nombreuses années le marché immobilier et aussi la branche du 

bâtiment et des travaux publics. Cette activité représentait 

en 1981, plus de 2.000 emplois dans la zone A de Berck-Mon- 

treuil, ou encore plus du tiers des emplois secondaires dans 

la zous-zone de Berck-Le Touquet. Certes au cours des années 

70, le bâtiment fut touché par l'inflation, la crise et aussi 

une certaine saturation du parc micro-régional. La profession 

a donc comprimé ses effectifs qui passèrent de 3.600 indivi- 

dus en 1968 à moins de 3.000 à la fin des années 70. Dans la 

seule sous-zone de Berck - Le Touquet, le recul du nombre 
d'actifs employés dans le bâtiment et les travaux publics se 

poursuit, puisque les Assedic dénombraient 1.413 personnes au 

31/12/1979 puis 1.281 deux années plus tard. 



PUA ailLeufia, Le touniame ne doit pua êtne l a  

cauae d'une d $ ~ o n g a n i a a t i o n  de L1agnicuLtune, activité qui de- 

meure capitale pour l'équilibre écologique et socio-économique 

de la région. 

* Les données chiffrées (tableau XLVI) traduisent l'évolu- 
tion de ce secteur agricole entre 1970 et 1979-80. 

Tableau XLVI --------- 
Evolution de l'agriculture dans les Bas-Champs ~ i c a r d s  de --------- ---------------- ------ 

1970 à 1979 -------- 

* On retiendra de ce tableau les enseignements suivants: 
- L'agriculture est une activité qui,dans le cadre de 

la sous-zone de Berck-Le Touquet, peut paraître en effet se- 

condaire sur un plan purement économique. Seulement 42% de la 

surface sont destinés aux productions agricoles relativement 

diversifiées. Toutefois en raison de la forte humidité des 

terres, l'orientation vers l'élevage des bovins apparaît tout 

à fait ordinaire. 

- Comme toutes les autres régions agricoles, les Bas- 

Champs picards enregistrent une diminution du nombre des ex- 

ploitations, soit 16% en une dizaine d'années. Comme la su- 

perficie utilisée a relativement peu varié entre temps, la 

taille moyenne des exploitations restantes a donc augmenté, 

Recensement R.G.A. Recensement 

1969-70 1979-80 

- Nombre d'exploitations 307 

- Superficie utilisée 7.835 ha 

- Terres labourables 5.140 ha 

- Superficie en herbe 3.308 ha 

- Population familiale 1.208 

- Salariés 156 

- Bovins 7.500 

- Porcins 3.700 

- Superficie moyenne 25,50 ha 

256 

7.778 ha 

4.450 ha 

2.629 ha 

876 

216 

7.400 

3.000 

30,40ha 



passant de 25,5 ha en 1970 à 30,4 ha en 1979-80. 

- Accompagnant cette réduction, la population familiale 
agricole s'amenuise également. En 1970, l'agriculture fixait 

1.208 individus sur les exploitations. Dix ans plus tard elles 

n'en retenaient plus que 876, soit une diminution de l'ordre 

de 27%. Par contre, et cela constitue un élément assez origi- 

nal, comme on l'a déjà souligné, le nombre de salariés agri- 

coles permanents a augmenté à la suite de la création et de 

l'extension d'entreprises de cultures florales à Berck et à 

Cucq. 

- Enfin, cette activité demeure nécessaire dans les Bas- 
Champs, même si à la lecture de ces données économiques, elle 

se situe quelque peu au second plan. En effet, en renforçant 

le "Tiers sauvage", du moins le non-bâti, l'agriculture par- 

ticipe à l'équilibre vital du secteur. Elle permet de consti- 

tuer des réserves foncières qui préservent l'écologie de la 

région en protégeant les zones fragiles. Sans les agriculteurs 

et l'exploitation des terres, nann l e n  ~ 6 6 0 4 t h  c o n t i n u n  de 
dnainage den  n o l n ,  l e n  manain n 1 2 t e n d n a i e n t  napidement  . Cer- 
tes d'aucuns pourraient y voir un intérêt touristique certain; 

Mais en l'occurence, la Baie de Somme ne peut-elle pas suffire? 

L'agriculture renforce ainsi la vocation touristique de la ré- 

gion par l'aménagement d'un arrière-pays verdoyant situé entre 

le cordon dunaire et la falaise morte. Ne serait-il pas possi- 

ble d'utiliser aussi les canaux et fossés de drainage à des 

fins ludiques, comme cela se pratique déjà dans d'autres ré- 

gions naturellement humides, comme dans la cuvette audomaroise? 

La peche a n t i n a n a l e  à E t a p l e ~ :  l a  puunnui te  
d ' u n e  a n c i e n n e  a c t i v i t g .  

* L'ambigucti i  de c e t t e  a c t i v i t i i .  La ville dfEtaples (11.292 
habitants en 1982) est surtout réputée pour son port de pêche. 

Pourtant sa situation est paradoxale puisque, pour des rai- 

sons d'ensablement de son chenal, les quais portuaires ne peu- 

vent être utilisés que par des unités de petit tonnage. Les 

chalutiers étaplois sont donc, dans leur majorité, accueillis 



dans le port de Boulogne-sur-mer, alors que les équipages 

(6 hommes en moyenne) font la route Etaples-Boulogne pour 

prendre la mer. 

La pêche artisanale constitue un monde assez 

à part, très différent par exemple de celui de la pêche indus- 

trielle. L'essentiel des prises se réalisent dans le détroit 

du Pas-de-Calais et les marées, souvent de 24 heures, dépas- 

sent rarement les deux ou trois jours permettant aux artisans 

pêcheurs de préserver une vie familiale à laquelle ils demeu- 

rent très attachés (20).  L'avantage de la pêche artisanale est 
qu'elle est axée sur la qualité et la variété des espèces à 

la base de lfapprovisionnement et de la consommation de poisson 

frais. 

Malgré cela, la pêche artisanale a traversé 

de nombreuses crises aux causes multiples au cours des vingt 

dernières années: crises da marché, réduction des quotas ou 

interdiction de pêche d'espèces (hareng) ( 2 1 )  -- vieillissement 

de la flotte, renouvellement difficile d'un outil de produc- 

tion coûteux, crise du pétrole, enchérissement du carburant... 

Ainsi, de 600 artisans pêcheurs à Etaples en 

1965, le chiffre est tombé à 440 (70 navires) en 1975. Bien que 

les effectifs se soient ensuite stabilisés et que la profes- 

sion considère son avenir avec plus d'optimisme, il n'existe 

guère dans ce secteur de perspectives de développement de 

1' emploi. 

Quoiqu'il en soit, on estime à 40% environ les 

emplois actifs procurés par la pêche, ses activités et indus- 

tries annexes, dans cette région. 

* L 1 i n d u n t f i i a L i ~ a t i o n  d lE tapLca  a  longtempb t a o u v é  4a n e u l e  

houfice dana l e 4  a c t i v i t é d  i n d u i t e 4  de La ptche a ~ t i n a n a l e .  On 

peut citer le cas de deux entreprises qui connaissent des 

évolutions différentes: les forges Caloin et l'Usine Saint- 

Frères S.A. 



Nées d'une petite entreprise de construction 

navale située sur les quais dtEtaples, les forges CALOIN vont 

connaître leur premier essor après la deuxième guerre mondiale. 

L'entreprise a dû s'adapter sans cesse à une technologie qui, 

dans ce domaine, a connu plusieurs révolutions, depuis les cha- 

lutiers en bois jusqu'aux modèles actuels: coques en acier et 

équipements sophistiqués. En 1971, abandonnant le bois pour se 

lancer dans la construction en acier, les forges CALOIN éla- 

borent un type de chalutier de pêche et, entre. 1972 et 1980, 

35 bateaux de .1-2,501~1 à 25m sont sortis de leurs ateliers. 

Si l'entreprise ne compte au total que 52 per- 

sonnes en 1982, son exemple mérite d'être souligné pour sa vi- 

talité et la qualité des postes d'emploi comparé à la pauvreté 

globale de la qualification de la main d'oeuvre dans la zone 

de Berck-Montreuil. 

Directement associée pendant de très longues 

années à l'activité de la pêche puisqu'elle fabriquait des 

voiles et des filets de pêehe, l'entreprise SAINT-FRERES 

connaissant de graves difficultés de commandes, a dû se recon- 

vertir et diversifier ses productions: filets de sécurité pour 

.la construction immobilière, filets coupe-vent pour l'agricul- 

ture, volières, filets de sport. 

Un certain rétablissement a été opéré, mais 

l'entreprise intégrée dans le groupe BOUSSAC partage désormais 

les problèmes de cette société. 

Pendant les deux dernières décennies (1960 et 

70) les effectifs ont évidemment été victimes des difficultés 

et de 150 salariés en 1960, l'entreprise en comptait 134 au 

ler Janvier 1980 puis 110 en 1982. 

* Le a é v e i e  i n d u a t a i e l  é t a p l a i a :  l l a u t o m o b i & e .  Partie du 
néant en 1970, cette branche industrielle employait environ 

un millier d'individus à la fin de la décennie 70. Cependant, 

des menaces de licenciements planent actuellement chez DUCEL- 

LIER-ETAPLES (70 personnes, Septembte 1984, La Voix du Nord). 



Installés à Etaples en 1973, l'usine DUCELLIER 

est spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques 

pour automobiles. Cette création est une décentralisation de 

la firme installée surtout en Auvergne. 

Plusieurs critères avaient favorisé le choix 

du site dlEtaples: 

- L'existence d'un bassin de main d'oeuvre ayant eu jus- 

que là peu d'expérience industrielle et ne possédant pas 

de tradition syndicale ou revendicative dure ; 

- l'environnement attractif de la région dlEtaples - Le 
Touquet susceptible de séduire et d'amener sans réticence 

les cadres et techniciens du centre de la France ; 

- la proximité du port de Boulogne et de la Grande- 
Bretagne, le groupe LUCAS détenant 50% du capital de DUCEL- 

LIER. 

Etant donné la pauvreté du secteur secondaire 

au début de la décennie 70, cette implantation a fait l1ef- 

fet d'un vrai miracle. De 817 salariés en 1973, l'effectif 

a atteint 1.050 salariés en 1982, ce chiffre étant toutefois 

inférieur à celui qui était initialement prévu. Au cours des 

dernières années d'ailleurs, l'usine a connu des difficultés 

inhérentes à la crise générale dans l'automobile et à la con- 

currence que se livrent les grands équipementiers de l'au- 

tomobile (BOSCH, VALEO, LUCAS). Des mesures de chômage tech- 

nique et de mises en pré-retraite ont dû être décidées. 

Née en 1959 au Touquet, l'entreprise EXPRESS 

AUTO est devenue en 1972 une filiale à 75% du groupe britan- 

nique "SILLCOCK and COLLINGn, premier distributeur de voitures 

étrangères en Grande-Bretagne. Elle s'installait alors à Eta- 

ples sur un terrain de 5 ha 80 où étaient employées 285 per- 

sonnes (138 chauffeurs, 60 mécaniciens, une cinquantaine d'ad- 

ministratifs . . .  ) .  Malgré une conjoncture économique peu favo- 



rable (augmentation du prix de revient kilométrique) au cours 

des dernières années, l'effectif de l'entreprise atteignait 

3 7 0  salariés en 1982. ( * )  

Les services de santé représentent, dans 1'6- 

conomie de Berck et de ses environs immédiats, une activité 

dominante et traditionnelle, mais depuis peu, menacée de con- 

traction en termes d'emplois. 

Actuellement fonctionnent six établissements 

hospitaliers à Berck: l'hôpital maritime géré par 1'Assistan- 

ce publique, l'hôpital civil, et quatre autres établissements 

privés: l'Institut CAZIN-PERROCHAUD créé en 1893 et qui em- 

ploie environ 300 personnes, l'Institut CALOT, créé au début 

du siècle et dont l'effectif est de 670 salariés, l'Union des 

Etablissements HELIO-MARINS employant quelques 750 personnes 

et la Fondation franco-américaine créée en 1921 avec un effec- 

tif supérieur à 400 individus. C t e A t  donc env inon  2 . 5 0 0  AULU- 

n i é a  qui  Aont a i n a i  employén dana Le aec teun  h o a p i t a l i e n ,  et 

principalement dans les établissements privés. En somme, 

c'est près d'un emploi sur quatre qui est offert par les ser- 

vices de santé, si l'on néglige l'activité agricole, dans la 

sous-zone de Berck-Le Touquet. 

Mais, au cours des dernières années de la dé- 

cennie 70 l'inquiétude s'est aussi manifestée dans ce domaine. 

D'abord, l'assistance publique a décidé de supprimer l'ensem- 

ble de ses hôpitaux de province et de se concentrer sur la ré- 

gion parisienne ce qui entraînerait à plus ou moins long ter- 

me la fermeture de l'hôpital maritime. Mais, menace plus pro- 

fonde encore, les hôpitaux berckois se vident lentement: les 

traitements nouveaux, les techniques plus performantes ont di- 

minué la durée des séjours et le potentiel global de travail 

( * )  On découvre ainsi avec DUCELLIER et EXPRESS AUTO, deux implan- 
tations industrielles en partie guidées par la présence de la 
frontière maritime séparant la France (le continent) et la 
Grande-Bretagne. 



pour la corporation. Ainsi, vers les années 1950, après la 

quasi disparition de la tuberculose osseuse, ces hôpitaux 

se sont reconvertis dans la chirurgie orthopédique et la réé- 

ducation fonctionnelle, spécialités alors nouvelles. Désor- 

mais les hôpitaux berckois subissent dans ce domaine la con- 

currence de beaucoup d'autres équipements. 

La tentative d e  diveaaiOication économique: 
C t a p p e X  à CtinduntniaLination. 

Conscients des dangers de l'hypertrophie du 

secteur tertiaire constitué en partie d'emplois saisonniers et 

d'une quasi "mono industrie" de la santé aux perspectives assez 

précaires, les responsables locaux ont essayé durant les années 

1970-1980 de rétablir un certain équilibre en favorisant la 

création d'emplois industriels. 

La commune de Berck était presque complète- 

ment déshéritée sur le plan des emplois secondaires, puisque, 

dans ce domaine, seules trois entreprises relativement impor- 

tantes existaient: 

- la société d'électro mécanique de l'USINE des DUNES 

(S.E.U.D.): installée en 1960, elle comptait 110 salariés en 

1982 ; 

- la manufacture PILOTE: cette fabrique de bimbeloterie 
qui a compté jusqu'à 120 salariés (en partie des handicapés) 

a disparu en 19-82 à la suite de difficultés financières ; 

- la société DUGRIS RENARD: spécialisée dans l'abattage 
industriel, elle emploie 150 personnes. 

Pour pallier cette insuffisance notoire dans 

le secteur secondaire, deux zones industrielles ont été 

installées et équipées: la Z.I. "du Fliersn sur le territoire 

des communes de Airon, Rang du Fliers, Verton, Waben et la 

Z.I. de Berck "La Vigogne". 

La première de ces zones n'a reçu pratiquement 

aucune implantation alors qu'une douzaine d'entreprises publi- 



ques ou privées se sont installées sur les 22 hectares du se- 

cond site. On peut citer: 

. Les laboratoires homéopathiques de France (produits 
pharmaceutiques - effectif: 4 5 ) .  

. La Société PORTEX FRANCE (matériel chirurgical - ef- 
fectif: 43). 

. L'entreprise VERACX (menuiserie industrielle - effec- 
tif: 5). 

. Les Etablissements CITROEN. 

. Les Etablissements PEUGEOT. 

. Le Garage MERCEDES. 

. Les Etablissements SUPVIA (transports - effectif: 15). 

. La Société de Transports DUMONT (effectif: 10). 

. Les Etablissements HERVAS (grossistes en primeurs - 
effectif inférieur à 10). 

. Les Etablissements CROISILLES (travaux publics - ef- 
fectif inférieur à 10). 

, LfE.D.F. (siège technique des districts de Berck- 

Montreuil - effectif: 71 ) .  

, Les ateliers municipaux et usine d'épuration (ville 

de Berck - effectif: 280). 

En 1982, ces douze entreprises assuraient du 

travail à plus de 500 salariés. Mais hormis les trois premiè- 

res, toutes les autres appartiennent encore au secteur ter- 

tiaire. 

Ainsi, faute d'implantations industrielles 

suffisantes venant de l'extérieur, la Z.I. s'est meublée 

d'entreprises du secteur tertiaire. Le but initial n'a pas été 

réalisé dans des conditions satisfaisantes malgré une publi- 

cité qui fait état d'avantages certains: équipement de la zo- 

ne, primes, avantages financiers et fiscaux, situation a pro- 

ximité de la R.N.-1, de la ligne de chemin de fer Paris-Lon- 

dres, environnement. 

LfiLtuathation de ce demi-Cchec peut être 

donnée avec les deux entreprises du secondaire: la Société 



PORTEX et les Laboratoires Homéopathiques de France. 

Filiale de l'un des plus puissants g40uptA 

b a i t a n n i y u t ~  (SMITHS), PORTEX S.A. s'est installée à Berck 

en 1974. Le projet d'implantation comprenait la construction 

d'une usine de 2 5 . 0 0 0  m2 et la création de 2 5 0  emplois. Mais 

la crise économique durement ressentie Outre Manche amena la 

révision complète et en baisse du projet. En 1982, ainsi, 

seule une quarantaine de personnes (main-d'oeuvre féminine) 

était employée. Ceci démontre une fois encore comment les So- 

ciétés réagissent à l'égard de leurs établissements "périphé- 

riques". En fait le littoral des Bas Champs picards apparaît 

clairement, à plus d'un titre, comme un espace-charnière à la 

périphérie du Nord-Pas-de-Calais et de l'espace parisien, 

mais aussi de la Grande-Bretagne. N'est-ce pas l'une des pro- 

priétés fondamentales des espaces frontaliers? Selon les cir- 

constances, on constate que cette situation géopolitique peut 

être soit un atout, soit une faiblesse économique. Mais dans 

tous les cas, la dépendance à l'égard des centres de décision 

apparaît évidente. 

De même, les Laboratoires Homéopathiques de 

France ont connu un développement très limité et n'emploient, 

eux aussi, qu'une quarantaine de personnes après sept années 

de fonctionnement. 

En définitive, la politique d1industrialisa- 

tion de Berck et de sa région est loin d'avoir atteint son 

but. 

Heureusement, la toute proche Laiterie coopé- 

rative agricole de VERTON qui ne comptait que 66 salariés en 

1960, s'est bien développée et employait 2 3 0  personnes en 

1982. Sa présence a côté d'autres entreprises de taille plus 

modeste (textiles manufacturés à GROFFLIERS - eff. 45, tissus 
plastifiés à VERTON - eff. 43) a favorisé le développement des 
communes de Verton et de Rang du Fliers. 



Pou4 c o n c l u ~ e ,  on p e u t  r a p p e l e r  q u e  l a  s o u s -  

z o n e  d e  B e r c k - L e  T o u q u e t ,  q u i  a c c a p a r e  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  

d e  l ' e m p l o i  d e  l a  r é g i o n ,  a  c o n n u  u n e  é v o l u t i o n  f a v o r a b l e  d e -  

p u i s  1 9 6 2 .  C e l l e - c i  e s t  d u e  e n  g r a n d e  p a r t i e  à u n  r e n f o r c e -  

m e n t  du s e c t e u r  s e c o n d a i r e  ( 3 . 7 0 0  e m p l o i s  e n  1 9 6 2  c o n t r e  4 . 6 0 0  

e n  1 9 7 5 )  p r o v o q u é  p a r  l ' i m p l a n t a t i o n  d ' u s i n e s  n o u v e l l e s  à p a r -  

t i r  d e  l a  s e c o n d e  m o i t i é  d e  l a  d é c e n n i e  6 0 .  Ces c r é a t i o n s  o n t ,  

d u  m o i n s  p a r t i e l l e m e n t ,  c o m b l é  l e s  p e r t e s  d ' e m p l o i s  a g r i c o l e s  

e t  r é t a b l i  u n  é q u i l i b r e  r e l a t i f  a v e c  u n  s e c t e u r  t e r t i a i r e  q u i  

d e m e u r e  d o m i n a n t .  En o u t r e  c e t t e  é v o l u t i o n  p o s i t i v e  d e  l ' e m -  

p l o i  a  a t t i r é  d e s  s a l a r i é s  r é s i d a n t  d a n s  l e s  s o u s - z o n e s  v o i s i -  

n e s  d e m e u r é e s  p l u s  r u r a l e s  e t  a g r i c o l e s .  C e t t e  a t t r a c t i o n  a 

e n g e n d r é  i n é v i t a b l e m e n t  u n e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  p a r f o i s  

a s s e z  s p e c t a c u l a i r e  d a n s  c e r t a i n e s  communes  l i t t o r a l e s  o u  t r è s  

p r o c h e s  d e  l a  c ô t e  ( t a b l e a u  X L V I I ) .  

T a b l e a u  X L V I I  ------------- 
E v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d a n s  q u e l q u e s  communes  d e s  B a s -  -------- 
C h a m ~ ~  p i c a r d s .  1 9 6 2  - 1 9 8 2 .  P o p .  s a n s  d o u b l e s  c o m p t e s .  I N S E E .  ---- -- ---------- 

communes  ------- 
B e r c k  

M e r l i m o n t  

Cucq 

E t a p l e s  

L e  T o u q u e t  

G r o f f l i e r s  

V e r t o n  

( v o i r  c o u r b e s  s u r  p a p i e r  s e m i - l o g .  , f i g u r e  n 0 2 4 ) .  

T o u t e f o i s  c e t t e  s i t u a t i o n  é c o n o m i q u e  f a v o r a -  

b l e  e s t  r e s s e n t i e  d e  m a n i è r e  d i f f é r e n t e  s e l o n  l e s  communes .  

Au n o r d  d e s  B a s - C h a m p s ,  l e s  e n v i r o n s  d l E t a p l e s ,  s a n s  a u c u n  

d o u t e  m i e u x  s i t u é s  g é o g r a p h i q u e m e n t  e t  p l u s  p r o c h e s  d u  p ô l e  

i n d u s t r i e l  b o u l o n n a i s ,  s e m b l e n t  a v o i r  m i e u x  p r o f i t é  d e  l a  

c r o i s s a n c e  é c o n o m i q u e ,  q u e  l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  c e n t r é e  s u r  

B e r c k  q u i ,  d a n s  l ' e n s e m b l e ,  a  manqué  s a  c o n v e r s i o n  i n d u s t r i -  

e l l e .  



F a u r e  24: Evolution de la population s a n s  doubles comptes - -- 
dans quelques communes des Bas-Champs picards. 
1 9 6 2 - 1 9 8 2 .  
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Néanmoins, d'une façon générale, dans cette 

ous-zone qui pourtant paraît privilégiée par rapport aux au- 

res situées à l'intérieur des terres, l'avenir n'apparaît 

plus serein avec les premiers tassements en termes d'emplois 

qu'on a pu constater depuis le début de la décennie 1980, les 

menaces de contraction qui planent sur les services hospita- 

liers, les répercussions des grandes difficultés vécues par 

l'industrie automobile française. Depuis 1978, l'industrie 

n'a plus créé d'emplois. 

a3) La sous-zone de Montreuil-sur-mer. - 
Celle-ci ne présente pas le même dynamisme 

que la précédente. Ainsi le nombre d'emplois, toutes activi- 

tés confondues, en 1982 était équivalent à celui de 1962, 

c'est-à-dire environ 3.900, après avoir atteint un maximum de 

l'ordre de 4.000 unités à la veille de la crise économique de 

1973-74. En outre, l'activité agricole est encore en matière 

d'emplois, une activité fondamentale qui employa longtemps, 

jusqulau début des années 70, plus d'actifs que l'industrie. 

En 1968, selon l'INSEE, on pouvait dénombrer 900 emplois dans 

le secteur industriel, bâtiment et travaux publics compris, 

contre 1.300 dans le secteur agricole. Désormais, le secteur 

tertiaire occupe la plus grande partie de la population acti- 

ve, mais il ne s'agit pas d'une hypertrophie comme dans la 

sous-zone de Berck-Le Touquet, puisqutil dépasse a peine le 

seuil des 50%. 

La aoua-zone de Montheuil-au&-me4 eat man- 

quée, depuia 7 9 6 2  pah une thiple évolution: 

* Une néduction a e n ~ i b l e  de 11emp40i aghicole, de l'ordre 
de 50% en 20 ans, représehtant une perte brute d'environ 800 

emplois. Entre les RGA de 1970 et de 1979-80, l'érosion du 

"patrirn~ine~~ et de la population agricole s'est poursuivie, 

puisque de 562 exploitations on est passé à 466 en 1980. 

Cette régression du nombre d'exploitations a engendré évidem- 

ment une diminution importante de la population familiale 

agricole (-21% en 9 ans) et de celle des salariés permanents 



passant de 226 unités à 128  personnes. Toutefois, il nfest pas 

rare de rencontrer dans diverses communes au moins une ving- 

taine d'exploitations agricoles qui fonctionnent et qui don- 

nent ainsi à la vie locale une orientation sociale et écono- 

mique très rurale: on peut citer dans le canton dfEtaples, les 

exemples de Cormont, 23 exploitations pour 236 habitants en 

1982 ; Frencq, 30 exploitations,Habersent 219 habitants et 24 

exploitations ; mais aussi 26 à Montcavrel et 20 à Tubersent. 

En outre, les deux usines, de taille impor- 

tante, qui seules existent dans ce secteur géographique, sont 

dérivées de l'agriculture: la sucrerie coopérative dtAttin qui 

emploie 120 salariés permanents et 110 saisonniers, l'entre- 

prise STOL2 à Wailly-Beaucamp (230 salariés). 

Cette entreprise, comme plusieurs usines de 

la vallée de la Canche est née, après la deuxième guerre mon- 

diale, d'un petit atelier où quelques compagnons participaient 

au montage et à la mise en route de moulins ou de graineteries. 

Sa vocation industrielle actuelle est toujours issue du domai- 

ne agricole puisqu'elle s'occupe de manutention mécanique et 

pneumatique de produits granuleux et sulfureux. La société 

comporte à Wailly, à proximité de la R . N . - 1 ,  un bureau d'étu- 

des, un service de montage, deux agences commerciales et a 

installé plusieurs agences sur le territoire national. Sur un 

effectif total de 350 personnes, 230 sont employées à Wailly, 

ce qui représente le tiers des emplois secondaires de la sous- 

zone. 

* Toutefois l f 2 q u i p e m e n t  d e  deux zoneh i n d u a t ~ i e l l e n  sur 

les communes dlEcuires et dlAttin a servi de support matériel 

à la volonté d'industrialisation et de diversification des 

activités dans les cantons dlEtaples et de Montreuil-sur-mer. 

Cependant les résultats acquis demeurent assez limités en nom- 

bre dfemplois créés. Sur neuf établissements installés, sept 

emploient chacun moins de 10 salariés. Les deux plus importan- 

tes sociétés, de mécanique générale et de confection, ayant 



bâti leurs murs sur la zone industrielle dlEcuires emploient 

au total 80 personnes. 

* Enfin l a  ville de Montaeuil-sun-rnen avec ses remparts et 

ses bâtisses pittoresques, les vallées de la Canche et de la 

Course, la proximité des terres accidentées du Haut-Artois, 

la position du chef-lieu dtarrondissement à un carrefour rou- 

tier très fréquenté peuvent susciter le développement du tou- 

risme vert qui apporterait un complément d'activités au sec- 

teur tertiaire. Du Nord au Sud, la R.N.l permet de relier la 

région parisienne et la capitale picarde aux ports du Pas-de- 

Calais et au-delà aux Iles britanniques. C'est en traversant 

la ville de Montreuil que l'on s'aperçoit de la présence bri- 

tannique, en particulier sur les affiches publicaires. D'ou- 

est en est, la R.N.39 a toujours été la route de la mer pour 

les habitants de la zone urbaine centrale du Nord-Pas-de-Calais. 

Enfin, le rapport entre la population active 

totale au lieu de travail et au lieu de résidence, constitue 

une autre différence avec la sous-zone de Berck-Le Touquet. 

Alors qu'à proximité immédiate du littoral, un certain équili- 

bre est établi entre ces deux données économiques, la sous- 

zone de Montreuil-sur-mer ne peut guère prétendre occuper sur 

place ses 4.200 actifs résidents (le sondage au 1/20° de 

l'INSEE sur la base du RGP de 1982 donne 4.580 actifs rési- 

dents, dont 880 sont employés dans l'agriculture, 1.380 dans 

l'industrie et 2.320 dans le secteur tertiaire). De ce fait 

des navettes sont dirigées essentiellement vers les communes 

littorales (au moins 700 personnes). 

ab) La sous-zone dlHucqueliers. 

* Avec la sous-zone dtHucqueliers comprenant les cantons de 
Fruges et dlHucqueliers, on entre dans le monde rural profond 

(thèse 3ème cycle J.P. RENARD, 1981)(22) - défini par de faibles 

densités de population (39 hab/km2 dans le canton de Fruges 

et 30 dans celui dtHucqueliers en 19821, par la présence de 

nombreuses petites communes de moins de 200 à 300 habitants 



et la poursuite d'un mouvement de dépeuplement très ancien 

et durable comme on l'a déjà démontré. En outre, les effec- 

tifs de population des deux chefs-lieux de cantons demeurent 

très réduits: 2.465 habitants à Fruges en 1982 et 528 à Huc- 

queliers. On n'est guère étonné dans ces conditions d'appren- 

dre que cette sous-zone est la plus démunie en emplois secon- 

daires et tertiaires parmi les quatre qui constituent la zone 

A de Berck ou encore l'arrondissement de Montreuil-sur-mer. 

D'après le sondage au 1/20° effectué à partir des données du 

RGP de 1982, les actifs recensés au lieu de résidence se ré- 

partissent de la façon suivante: 

- agriculture: 2.160 personnes ; 

- industrie: 760 actifs ; 

- tertiaire: 1.660. 

On, iL daut bien aoulignen la pn6.dominance de 
lractivit6. agnicoLe qui anhune 4 7 , 2 %  de l'emploi total. Cette 

situation économique est devenue dans les années 1980, un fait 

remarquable, surtout dans le cadre de la région Nord-Pas-de- 

Calais. Seule la sous-zone de Marquion pourrait prétendre aus- 

si à une telle ruralité dans la mesure où ses actifs rési- 

dents s'y répartissent par tiers équivalents entre les trois 

secteurs économiques: 1.860 actifs dans l'agriculture contre 

1.840 dans l'industrie et 1.880 dans le secteur tertiaire. Il 

est évident que ces données devraient être corrigées par les 

navettes de population active et que dans ce cas les secteurs 

de Croisilles et dlAvesnes-le-Comte apparaîtraient également 

très rurales. 

Compte-tenu de l'importance du secteur pri- 

maire, il est normal que l'emploi total évolue à peu près au 

rythme de l'emploi agricole. En 1970, 1152 exploitations fai- 

saient vivre le canton d'Hucqueliers, fixant une population 

familiale de près de 4.500 personnes. Ajoutés a ces effectifs, 

ceux du canton de Fruges donnaient alors: 2.017 exploitations 

agricoles, 7.943 personnes appartenant aux familles agricoles, 

dont 4.822 actifs sur les exploitations et enfin 256 salariés 



permanents. En 1979, il ne subsistait plus que 1.557 exploi- 

tations (-22,8%) sur lesquelles vivaient 5.880 individus (di- 

minution de 26% de la population). 

Cette érosion s'est aussi accompagnée d'une 

diminution du nombre des salariés agricoles. Déjà relativement 

peu nombreux (256 en 19691, les salariés ne sont plus que 

122 dans la sous-zone en 1979 et leur nombre a diminué de plus 

de la moitié (-52,34$) en dix ans, conséquence de la mécanisa- 

tion et aussi de l'importance des charges sociales. 

La diminution de la population familiale est 

évidemment le fruit de l'exode rural mais également la consé- 

quence de la baisse de la natalité, deux facteurs qui ont 

provoqué un vieillissement généralisé de la population agrico- 

le. Ce vieillissement entraîne d'ailleurs le départ en retrai- 

te d'une population nombreuse d'exploitants, mouvement qui va 

libérer des surfaces considérables, alors que le nombre de can- 

didats à la reprise est très inférieur à celui des fins d'activités. 

Dans certaines communes de ce haut-pays, l'a- 

griculture est fortement dominante et l'exploitation agricole 

est l'établissement de production économique le plus fréquent 

que l'on puisse trouver dans ces campagnes. Ainsi le prouvent 

les exemples qui suivent (tableau XLVIII). 

Tableau XLVIII ------------- 
L'agriculture dans quelques communes du Haut Artois occidental. --- ----II-_-I -_ __--------------__-------------- 

d 2 r è s  le RGA de 1979-80. - ---------------- 
communes 

Coupelle-Vieille 

Créquy 

Fressin 

Bourthes 

Bezinghem 

Campagne-les Boul. 

Herly 

Verchocq 

Nbre d'exploit. 
, agricoles 

69 

5 6 

54 
1 O0 

50 

68 

67 

84 

membres des 
fam. aaric. 

257 

247 

203 
418 

171 

234 

241 

266 

popul. com- 
mune 1982 

478 

611 

585 

703 

273 

501 

413 

590 



* Compaaée à CtagnicuCtune, Ctactivitii indu~tnieCLe eat 

pnatiquement inexintante. Avec 7% de la totalité des emplois 

secondaires et tertiaires de l'arrondissement de Montreuil- 

sur-mer, la sous-zone d'Hucque1ier.s demeure la plus démunie. 

En fait le secteur secondaire est constitué pour moitié de 

petites entreprises artisanales, appartenant souvent au bâ- 

timent, et de deux entreprises de mécanique installées à 

Fruges: les établissements LEGRAND (machines agricoles) qui 

emploient une centaine de personnes et les Ateliers Artésiens, 

décentralisés d'une société de mécanique lilloise. 

* F k u g e ~  et HucqueLien~: deux centnen de a e a v i c e ~  aux capa- 

citén attnactiven Cimitien et inégalea. 

Ces deux chefs-lieux de cantons ne figurent 

pas parmi les pôles d'attraction et de services les plus im- 

portants du département. Toutefois, sur bien des points, Fru- 

ges assure des fonctions nettement supérieures à celles d'Huc- 

queliers, mais assurément non négligeables en zone rurale profonde. 

Dans le cadre d'une étude réalisée avec la 

collaboration de M. HERBERT, un classement départemental des 

centres attractifs, plus restrictif que celui qui fut établi 

par l'équipe de recherche de A. PIATIER, fut proposé. Pour ce 

faire, 71 services furent retenus (radioscopie des communes 

de France, PIATIER, p.164)(23), -- parmi lesquels apparaissent 

certains critères spécifiquement urbains provoquant d'emblée 

une très sévère discrimination entre les différents centres 

analysés. On peut citer notamment les cinémas, théâtres, cli- 

niques ou hôpitaux, médecins spécialistes, ou encore bijoute- 

ries, horlogeries, architectes et comptables . . .  Toutefois, 
avant de setlancer dans'une telle exploitation,.très lourde a 

manipuler puis à cartographier, il fallait nécessairement a&- 

6Céchin Au4 Ce concept de pôle, le définir préalablement, 

afin de pouvoir proposer un classement justifiable. Tout d'a- 

bord, après une rapide analyse statistique de la distribution 

des coefficients d'attraction communale, le seuil minimum de 

100 points fut retenu. On rappellera que le coefficient d'attrac- 

tion communale est calculé comme une somme pondérée de tous les 

déplacements de consommateurs de chaque commune vers un pôle X. 
d'emblée, toutes les communes présentant un coefficient d1at- 



traction inférieur à 100 étaient éliminées, puisqulelles ne 

disposaient pas d'un niveau suffisant pour prétendre trouver 

leur place parmi les pôles départementaux. Après ce premier 

filtre, subsistaient encore 140 communes dont certaines ne 

devaient leur maintien dans cette liste qu'à la présence d'un 

ou de quelques services très particuliers, comme un centre 

d'insémination, une salle de cinéma, ou encore un important 

magasin d'ameublement, une coopérative agricole . . .  Ainsi donc 
fallait-il porter la barre de sélection à un niveau supérieur ; 

le seuil minimum requis fut fonc de 250 points quant à llat- 

traction globale et l'on exigeait en outre, l'existence de 

deux coefficients d'attirance au moins égaux sinon supérieurs 

à 35, soit environ 10% des déplacements pondérés des consom- 

mateurs résidant dans les communes concernées. (Le coefficient 

d'attirance étant par ailleurs, le coefficient d'attraction 

calculé pour une seule commune). On rappellera que, dans un 

autre domaine, le seuil de 10% des déplacements fut aussi re- 

tenu pour définir les espaces faiblement intégrés: espaces si- 

tués au sein du bassin de main d'oeuvre d'un pôle d'emploi ré- 

gional principal et dont le taux de dépendance est au moins 

égal à IO%, mais toujours inférieur à 30%. ( * )  

C'est sur la base de cette réflexion préala- 

ble, que subsistèrent alors 76 communes attractives parmi les 

898 qui composent le département. En prenant en considération 

à La fois, le nombre de communes attirées avec une certaine 

intensité, le coefficient d'attraction globale des centres et 

le nombre de communes dépendantes,UnQ.hi6&ütchie.dC pÔRCh à 

t ~ o i ~  kt ivenux .e t  a v e c  duDdivihionn, appanact .  Alors que Mon- 
treuil-sur-mer ou Hesdin et St-Pol-sur-Ternoise figurent par- 

mi les pôle& de premier niveau, tout en reconnaiisant'entre- 

eux l'existence de nuances assez importantes, Fruges apparaît 

dans la seconde catégorie, c'est-à-dire qu'il appartient aux 

sous-centres ou pôles de second niveau, en compagnie de chefs- 

lieux de cantons comme Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château ou 

encore Bapaume. En revanche Hucqueliers n'apparaît qu'au sein 

des pôles de troisième niveau. De même il a été démontré que 

( * ) On pourrait aursi définir un p o l e  dtattr=crion cn rctcnanr le. rapport suivant: 

population atrirte potentielle 

population active tertiaire du p ô l e  d'attraction 



l'aire d'attraction de Fruges est plus étendue que celle d'Huc- 

quemiers. (25) 

Pour lire ce tableau, on sait que: 

a: est la position du centre au sein du classement départemental 

b: est le nombre de communes attirées par le centre 

c: est le coefficient d'attraction du pôle 

D: est le cumul des coefficients (c+c) 

Tableau XLIX --------- 
Df=rès le classement des centres bancaires et financiers - -----LI_------------------------ 

des Hautes Terres Artésienng~. --------------- Source Crédit A ~ i c o l e .  1 9 7 5 .  ---------- ---- --- 
Guichet 

Un essai de hiérarchisation des centres d ' é -  

quipements situés sur les Hautes Terres Artésiennes a permis 

de démontrer une fois encore, & ' i n é g a l e  Capaci té  de poia4iha-  
t i o n  spatiale qui aspahe Fhugeh e t  HucqucLienh.. 

Centre 

St-Pol/T. 

Fruges 

Frévent 

Aubigny/A. 

Hucqueliers 

Auxi-le-C. 

C'est dans ce but que 4 1  paramètres furent sé- 

lectionnés puis traités. Compte-tenu de l'information à mal- 

triser et de la finalité du travail qui consiste a mesurer la 
$ pertinence ou le pouvoir discriminant de chaque paramètre, 

l'analyse factorielle fut donc l'outil utilisé. L'information 

traitée est répartie comme suit: commerces de produits alimen- 

taires, commerces et activités artisanales de production des- 

tinées à l'équipement de la maison, commerces et services as- 

surant l'équipement et l'entretien de la personne, équipements 

et services associés aux moyens de transports, services finan- 

Avesnes/C. 2 9  1 1  5 5  3 0  6 2 6  8  1  

pas-en-A. 1 3 4  1 8  1 40 2 1  1 1 2  1 5 8  1 9 8  

Guichet bancaire 

a 
2  

5  

1 2  

1 5  

2 6  

1 9  

D 

6 3 5  

3 0 7  

2 0 7  

1 1 6  

1 2 2  

1 3 5  

Caisse dfEpargne 

b 
6 1  

3 8  

2 5  

1 9  

1 2  

1 4  

a 
2  

8  

1 2  

2 8  

1 8  

1 7  

c 
2 9 3  

1 8 0  

1 1 9  

8 5  

5 8  

7 0  

b 
7 0  

2 7  

1 8  

7  

1 4  

1 3  

c 
3 4 2  

1 2 7  

8 8  

3  1  

6 4  

6 5  



ciers et hommes de lois, équipements scolaires de niveau se- 

condaire . Un traitement des données selon la procédure de 
l'analyse factorielle montre que 7 valeurs propres, donc sept 

axes, expriment chacune plus de 5% de l'inertie totale, ce qui 

signifie que L~in604rna t ion  e a t  anAez d iapenaée  dana l e  a q a t è -  
me d a c t o 4 i e l .  En effet le cumul des sept premières valeurs 
propres ne donne qu'environ 6 0 %  de l'inertie totale. Cependant 

le premier axe explique 19% de l'information totale alors que 

tous les suivants n'atteignent jamais le seuil des 9%. De ce 

fait, c'est bien le premier axe qui livre les enseignements de 

plus grande portée et d'intérêt général quant à la compréhen- 

sion de la structure régionale des Hautes Terres Artésiennes. 

Ce premier axe s'organise de la façon suivante, en fonction 

de la contribution de certains paramètres et de leurs coordon- 

nées: 

Les variables les plus contributives sur l'axe 1 .  .................................... 
Analyse factorielle en correspondance. --- 

Coordonnées négatives t Coordonnées positives ------------- ----------- ....................... 
Librairie Maçonnerie 

Parfumerie, maroquinerie l~nciens métiers ruraux tradition- 

Banques et établissements 
financiers 

Cette opposition de paramètres à bonne ou à 

forte contribution permet de saisir le sens du premier axe. 

Du côté des coordonnées négatives, figurent certains commerces 

et services discriminants qui permettent d'établir une hiérar- 

chie des pôles. Ils introduisent le concept de fonction urbai- 

ne, par le biais des équipements et des services d'entretien 

de la personne, des équipements et des commerces de loisirs 

(librairie, photographes), les services financiers, éducatifs 

et médicaux spécialisés. En revanche du côté des coordonnées 

nels. 

Marchands et réparateurs de machi- 

Dentistes 

Etablissements scolaires 
du secondaire 

Teinturiers-dégraisseurs 

Bijouterie 

nes agricoles 

Menuiserie 

Marchand de bestiaux 

Marchand et réparateurs de cycles 
et de moto-cycles. 



négatives apparaissent essentiellement les commerces et l'ar- 

tisanat de production en général très diffus, c'est-à-dire 

donc les activités les moins spécifiques, relativement bana- 

les comme les menuiseries ou maçonneries qui ne mettent guère 

en évidence les pôles supériears de l'organisation de l'es- 

Pace régional. Apparaissent aussi les activités qui définis- 

sent plutôt le centre rural agricole. Il s'agit en effet de 

productions ou de services particuliers, destinés à satis- 

faire les besoins du monde agricole et qui ont pu, de par 

leur spécificité, résister partiellement au mouvement de con- 

traction. Ainsi on peut obtenir une esquisse typologique des 

centres en fonction de la nature et du nombre d'équipements 

qu'ils possèdent. Les communes les plus représentatives de 

la fonction de centre supérieur, d'intérêt général, sont 

St-Pol-sur-Ternoise, qui slindividualise très nettement par 

sa très forte contribution sur l'axe 1 ,  puis viennent Frévent 

et Fruges. En revanche Hucqueliers ne sera réellement bien mis 

en exergue que sur le second axe et figurera parmi les petits 

centres à équipements déjà très incomplets, comme Pas-en-Ar- 

tois. En somme, en constituant un classement relativement fin 

en cinq groupes de pôles, on constate que Fruges se situe par- 

mi les centres d'équipements de deuxième ordre alors qu1Huc- 

queiiers appartient au groupe des centres dfi iquipemen&de n i -  

veau  i n b é . t i e u t  (cf. thèse 3ème cycle, J.P. RENARD, p.275) (3). 

Tableau L ------- 
Ty~olo&e d e s q ô l e s  d'équipements au sein des Hautes Terres - -- --- ------ 
Artésiennes. -------- 

Groupes Communes représentatives ................................................ 
1 -  Pôles supérieurs dlintérêt 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  général : Saint-Pol-sur-Ternoise 

2-Pôles d'équipement de 2d 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ordre : Frévent, Fruges, Lumbres, 

Auxi-le-Château, Pernes-en- 
Artois, Avesnes-le-Comte. 

3- Pôles d'équipement de 3ème 
ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : Fauquembergues, Aubigny-en- 

Artois, Auchy-les-Hesdin 



Tableau L (suite) ------------ 
Communes représentatives --------Groupes-------------------------- 

4- Centres d'équipement de ni- 
veau inférieur . . . . . . . . . . . . . .  : Hucqueliers, Tincques, 

Thérouanne, Bucquoy, Blangy- 
sur-Ternoise. 

5- Villages-centres ..,........a: Pas-en-Artois, Beaumetz-les- 
Loges, Heuchin, Anvin, Saul- 
ty, Bienvillers-au-Bois, Ri- 
vière, Fillièvre, Fléchin, 
Mondicourt, Tournehem-sur- 
la-Hem. 

Bien que ne c o n d t i t u a n t  qu 'un  centhe  d ' & q u i -  
pement de n iveau indi ih ieuh,  Huequeliena exence  au h e i n  de 

non canton,  un h â l e  d 'an imat ion  que l ' o n  ne peut pan Aoua- 

e n t i m e ~ .  L'isolement du canton, llabsence de services dans 

les autres communes voisines font du chef -lieu, un point de 

rencontres inévitable et indispensable. Hucqueliers possède 

certes les fonctions administratives, scolaires et médicales 

typiques des chefs-lieux de cantons ruraux, mais se trouve par 

contre démunie en ce qui concerne les commerces spécifiques, 

rares, classés par exemple dans la rubrique: équipement et en- 

tretien de la personne. 

En somme, llévolution de l'emploi dans les 

cantons de Fruges et dlHucqueliers est celle de nombreux pays 

ruraux vivant principalement de l'agriculture. La faible in- 

dustrialisation et llabsence dlune réelle armature urbaine em- 

pêchent toute compensation en termes d'emplois. C'est pour- 

quoi dans ce cadre géo-économique, il faut veiller à ne pas 

soustraire aux deux chefs-lieux de cantons tout service, com- 

merce ou équipement susceptible de conforter leur présence au 

sein de leur environnement rural afin de ne pas encourager 

l'hémorragie démographique. 

a5) La sous-zone d'Hesdin. -- 
Bien qu'ayant à faire face à une importante 

diminution de l'emploi agricole, dans une région demeurée en- 



core très rurale (Sg), la sous-zone d'Hesdin a quand même 

réussi, durant la période 1962-82, à fixer globalement sa 

population, comme le montrent les quelques statistiques sui- 

vantes. 

Tableau LI -------- 
Evolution de la population des deux cantons. 1962-1982. 
Cantons T population 1962 T population 1982 -------- ------------ -------------- 
Hesdin 10.903 hab. t 11.779 

Campagne 9.370 9.913 

En passant de 20.273 habitants à 21.692, la 

population a vu ses effectcfs croitre de 7%. En 1982, par 

ailleurs, 36% des personnes résident dans l'unité urbaine 

d'Hesdin. 

Ainsi l'évolution démographique fut très 

différente de celle enregistrée par les cantons de Fruges et 

d'Hucqueliers. Ceci est dû probablement à trois facteurs: 

- à la présence d'un secteur industriel dynamique, sur- 

tout dans le domaine de la production associée à l'activité 

agricole. 

- A u  rayonnement d'Hesdin beaucoup plus large que celui 

de Fruges ou d'Hucqueliers, comme cela a déjà été remarqué. 

- Peut-être aussi à l'influence du ÇdI.R.de Val de Canche 

et d'Authie qui s'est fixé trois objectifs essentiels: 

. Revitaliser les communes rurales. 

. Améliorer les conditions de vie offertes. 

. Aménager l'essor économique. 

Les objectifs cherchent donc directement et 

dans un premier temps à agir sur l'amélioration de l'environ- 

nement et des conditions de vie des habitants pour tenter de 

les fixer au pays. Des actions prioritaires ont été décidées 

dans les domaines de: 

. L'habitat, 

. des équipements communaux, 



. du développement agricole, par une information sur 
les techniques nouvelles (gestion par exemple) 

. l'assistance technique économique pour faciliter le 

développement des activités artisanales, commerciales 

et touristiques. ( * )  

Concrètement, des actions ponctuelles sont me- 

nées dans les communes par exemple pour faciliter lrimplanta- 

tion d'un camping municipal, de terrains de loisirs, de sal- 

les polyvalentes. 

Dans le domaine artisanal, il y a lieu de no- 

ter les campagnes de valorisation de "l'artisanat d'Artfr pour 

une vingtaine d'artisans de la vallée de la Canche et la cré- 

ation, à Buire-le-sec, de la Maison de l'Art et de ltArtisa- 

nat qui regroupe une vingtaine de professions différentes. 

Il est bien évident que cette action de revi- 

talisation du tissu rural est une oeuvre de longue haleine et 

si dans un premier temps elle ne résout pas le problème de 

l'emploi dans ces secteurs, elle a le mérite de tenter de 

freiner l'exode rural. 

En 1982, l'emploi total au lieu de résidence 

était évalué, par le sondage au 1/20°, à 7 . 7 4 0  unités dont 

44% relèvent du secteur tertiaire, 41% du secteur secondaire 

et enfin 15% de l'agriculture. Par contre les statistiques de 

l1Assedic, au 21/12/1981 donnaient une répartition de l'em- 

ploi très différente au lieu de travail: 2.381 salariés tra- 

vaillent dans l'industrie contre 1.415 dans le tertiaire. 

* L'agriculture, comme partout ailleurs, libère une large 
proportion de sa population active. D'après le RGA de 1970, 

on pouvait recenser 1.255 exploitations contre 941, neuf an- 

nées plus tard. La régression fut donc sensible (-25%). 

Le tableau LI1 résume l'évolution récente. 

( * )  li ce sulet, an pourra consulter. "Les Echos de5 .,allées de Canche et d'Authien, su encore s'adresser à 

"C.A.R.. Canche - Authie - a i t  - C - Ris. La PrizeliLre .- Hesdin. 



Depuis le premzer juillet LES DES ECHOS WALLEEÇ 
DE CANCHE Le C.A.R. met & la disposition des artisans ET DIAUTHIE 

et commerçants . . 

Un assistant technique économique N 0 6 .  1978 

(en liaison avec la Chambre de commerce et d'lndustrie 
de Boulogne-sur-Mer) 

Permanences : mardi matin, vendredi matin au C.A.R. 

1 - L'assistance technique- 
L E S  DES ECHOs VALLEES 

B économique DE CANCHE 

[ ET D ' A U T H I E  

; t Bilan des 6 premiers mois N 0 7 .  1978 

Le l e r  juillet 1978, le C.A.R. a re- 
cruté un assistant technique économi- 
que, M. Hubert Delobel de Loison- 
sur-Crequoise (D.E.A. de Mme cycle 
en sciences économiques, licencié en 
sociologie) en liaison avec la Cham- 
bre de Commerce et d'lndustrie de 
Boulogne-sur-Mer. 

M. Delobel est A la disposition de 
tous les artisans et commerçants des 
75 communes du C.A.R. pour faciliter 
le développement de leurs activités 
professionnelles soit par des contacts 
individuels (lors des permanences des 
mardi et vendredi par exemple) soit 
au niveau. des regroupements d'arti- 
sans et commerçants. 

Plus de 120 artisans ou commer- 
çants différents sont entres en rela- 
t i o n  avec l 'assistant  techn ique 
économique du C.A.R. pendant ces 6 
premiers mois (dont 3 mois d'essai), 
soit au total 318 interventions dont 
159 auprds des artisans. 82 auprés 
des commerçants, 77 divers. Sont 
abordés les problbmes de création 
d'entreprise, diversification. investis- 
sement, promotion, emploi. cession, 
retraite ... 

En plus de ces contacts, M. Delo- 
bel est intervenu auprds des arti- 
sans dans 3 domaines. 

1. au niveau des artisans du bâti- 
ment pour les informer des nouveaux 
marchés A réaliser avec les sociétés 
d'H.L.M. ; avec l'appui du C.A.R. tous 
les marchés de lotissements de 1978 
ont été pris par les artisans. 

A l a  demande.des artisans, des réu- 
nions techniques de formation seront 
organisées à partir d'un chantier en 
cours de realisation. 

2. au niveau des artlsans sous- 
traitant pour faire connaître la sous- 
traitance des Vallées de la Canche et 
de l'Authie auprés des industriels de 
la région et de l'extérieur. 

Une action de promotion de ces en- 
treprises avec l e  concours de la  i 
Chambre de Commerce et d'lndustrie, i 

va être entreprise dans les prochains 
mois. 
3. au niveau de l'artisanat d'art, pour 
élaborer un rapport de synthése per- 1 
mettant de mettre en avant plusieurs 1 
actions dont l 'une est d'établir un : 
dépliant t~ ré  à 10 000 exemplaires pré- j 
sentant les 24 artisans d'art du Val de ! 
Canche et d'Authie. J 

1 ASSISTANCE TECHNIQUE ECONOMIQUE 1 
BILAN 1979 

- 23 personnes ont contacté M. Delobel pour créer ou re- 
prendre une entreprise ; 11 ont concrétisé leur prolet ; 

a.--.-- 

Depuis juillet 1978. un assistant technique économique (M. 
Delobel) est au service des 1 382 entreprises commerciales et arti- 
sanales du milieu rural de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer LES ECHOS 
(124 communes). DES WALLEES 

- 52 contacts ont permis de réaliser 18 contrats emploi- 
formation stages pratiques ou embauches définitives. 1 

Le bilan de l'année 1979, avec 676 contacts dont 199 avec des 
commerçants, 192 avec des artisans et 285 autres contacts n, 
montre que ce nouveau service est bien accepté et bien utilisé 

*par les professionnels concernés. 
En 1979 - 102 chefs d'entreprises différentes ont sollicité le 

,service de 1'A.T.E. (198 de juillet 1978 a décembre 1979). 

- 108 permanences ont été tenues par 1'A.T.E. au service 
des commerçants et artisans des 6 cantons. l 

DE CANCHE 
ET D 1 A U T H I E  

. . 

1980. 
e x t r a i t  d 'une 
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ECHOS DES V A L L E E S  
UNE MAISON 

D I A U T H I E .  1 DE L'ART 
1 ET DE L'ARTISANAT 

n 0 l l - M a i  1980 A BUIRE-LESEC 
Prbs de 

f Campagne-lez-Hesdin, 
I B 10 km de MontreuillMer 

Dés juillet 1980, va s'ouvrir la 
maison de l'Art et de l'Artisanat 
de Buire-le-Sec. gérée par l'AS- 
sociation des Artistes et Arti- 
sans d'Art du Nord, Pas-de- 
Calais. Somme. 

L ' E C H O  RURAL 
DE C A N C H E - A U T H I E  SALON REGIONAL DE L'INNOVATION 

OIRE COMMERCIALE 
HESDIN - MAI 82 

artisanat - commerce - industrie 

150 stands d'exposition sous halls 

- Gestion des sîocks. comptabilii. paie, fachiration. 
Supports des mass-média régionaux 

- Dans le bâtMient : analyse de rentabiiii de chantier, 
é îab i i i en t  de devis... 

'événement économique régional 
pour toutes les entreprises 

Pour tous renseignements et inscriptions 
s'adresser au C. A.R. Canche-Authie 

Tél. 81.73.79 



hys de Montreuil: calte +ioi\.k 
synthèse des axes factorielsl&2 

Fig. 2. - Carte de synthèse. On peut distinguer les types régionaux suivants : 
TYPE I : communes rurales profondes au profil socio-professionnel monolithique 
(trés agricole). En dehors de l'agriculture les activités sont inexistantes. En raison 
de cette situation, le dépeuplement souvent fort ancien, est d'autre part intense 
et continu. II s'agit de petites exploitations vivant de polyculture céréalière dans 
laquelle la vocation herbagère est assez bien marquée. Dans certains cas les 
innovations consistent à développer la carte du tourisme (campings. résidences 
secondaires). TYPE II : communes rurales de petite dimension. aux densités de 
population faibles. subissant le mouvement générai de dépeuplement. Les diffé- 
rences avec le type I sont: a) moins grande intensité du dépeuplement; de ce  
fait, avec une fécondité se maintenant à un assez bon niveau. la part de la 
population jeune de moins de 20 ans demeure satisfaisante. b) Organisation 
agricole différente: dans ce cas il s'agit d'une économie agricole tournée davantage 
vers les spéculations céréalières et betteravières dans le cadre des moyennes 
et grandes exploitations. N P E  IV :.il regroupe des communes possédant soit un 
ou des établissements industriels qui leur donnent ainsi un caractére dynamique 
et attractif, bien qu'il s'agisse en général de communes rurales ; soit d'unités 
rurales situées A proximité de villes importantes dans la région : Berck. Montreuil, 
Hesdln ... Le résultat est que les migrations alternantes sont d'une part importantes 
et que d'autre part elles diminuent sensiblement le caractère agricole de ces 
communes. TYPE Y et VI. Principaux centres de la région d'après les équipements. 
services assur&s, animation, activités touristiques, et même de façon différenciée 
de par les emplois offerts. Le TYPE III regroupe les cas hybrides. 

F s u r e  25: Pays de Montreuil: carte régionale, synthèse des - ----- 
axes factoriels 1 et 2. 



Tableau LI1 --------- 
Evolution de l'agriculture dans les cantons d'Hesdin et de - _ - - - - -  ------L---L- ----- 
Campagne-les-Hesdin. RGA 1970-79. - 

Le phénomène est ressenti relativement de fa- 

çon uniforme dans les trois régions naturelles de cette sous- 

zone d f  Hesdin: 

- Au Nord de l'unité urbaine d'Hesdin et de la vallée 

de la Canche, la retombée méridionale du Haut-Artois (exem- 

ples des communes de Sempy, d'Aix-en-Issart, Hesmond ou en- 

core St-Denoeux . . .  ) a perdu,durant la décennie 1970, environ 

24% du nombre total dfexploitations agricoles. 

- Au centre, la vallée de la Canche qui apparaît comme 
l'axe économique essentiel de cette région, a perdu 26% de 

ses exploitations en 9 années. L'importance économique de la 

vallée a déjà été mise en évidence dans un article antérieur 

(Le Pays de Montreuil, étude régionale, J-P. RENARD, 

(27)). A l'aide d'une analyse factori- 

elle des correspondances, on a pu subdiviser l'arrondissement 

de Montreuil en huit petites sous-régions homogènes et par 

ailleurs mettre en évidence le rôle de quelques centres comme 

Hesdin, Montreuil, ou Le Touquet. L'essai de classification 

communale permet de dégager six types qui peuvent se répartir 

en quatre grandes familles. 

- Le type 1 comprend des communes rurales "profondes" 

au profil socio-professionnel monolithique c'est-à-dire 

très marqué par l'activité agricole. En raison de cette situa- 

tion, le dépeuplement souvent très ancien, est encore intense. 

Il s'agit souvent de petites exploitations vivant de polycul- 

ture céréalière dans lesquelles la vocation herbagère est as- 

sez bien affirmée. Dans quelques cas communaux, les innovations 

consistent à développer la carte du tourisme vert. Ce premier 

type de communes couvre à la fois : 

. la retombée du Haut-Pays d'Artois, c'est-à-dire le 

Cantons 
- 

Hesdin 
Campagne/H. 

Population famil. aaric. 
1970 
2.272 

2.753 a---- 

5.025 

Nombre d'exploitations 
1979-80 
1.478 

----- 1.938 
3.416 

1970 
557 

--a- 698 
1.255 

1979-80 
408 

a--- 533 
941 



sud des cantons de Fruges et dfHucqueliers, sur le Val de 

Canche, (cf figure 2 5 )  

. la partie méridionale du canton d'Hesdin et le 
contact avec le Ternois; enfin l'essentiel de la vallée de 

l'Authie. Ainsi apparaissent clairement sur la carte, deux 

axes perpendiculaires au littoral, et périphériques par ail- 

leurs à l'arrondissement de Montreuil. Il semble que cette 

notion de "paysw périphériques soit intéressante dans la me- 

sure où elle contient des éléments explicatifs à l'évolution 

socio-démo-économique ; la situation marginale éloignant les 

communes intéressées des principaux centres de travail et 

d'animation, mais aussi des couloirs d'échanges et de circu- 

lations économiques, engendre très certainement un processus 

de marginalisation à long terme. Les loisirs, la détente, le 

tourisme vert semblent représenter des formes récentes de ré- 

cupération de ces espaces. 

- Le type 2 est en fait assez voisin du précédent. Il 
concerne donc également des communes rurales aux effectifs 

de population très limités, aux faibles densités de popula- 

tion et subissant aussi le processus de dépeuplement continu. 

Toutefois une moindre intensité dans le mouvement de déprise 

humaine, une orientation agricole quelque peu différente, 

plus tournée vers les spéculations céréalières et betteravi- 

ères, permettent de les distinguer descas précédents. Les 

communes de ce groupe sont souvent localisées à proximité de 

celles appartenant au premier type et constituent ainsi des 

ensembles géographiques continus. Appartient à ce profil, le 

"Haut-Boulonnais", dans le canton dfEtaples, ainsi qu'un grou- 

pe de communes assez compact, assurant le contact entre le 

plateau de Montreuil et les Bas-Champs picards. Il existe en- 

fin quelques cas & proximité de l'Authie et sur le plateau 

d'interfluve entre Canche et Authie. Dans ce secteur, donc 

situé au sud d'Hesdin, la diminution du nombre d'exploitations 

agricoles entre 1970 et 1979 fut de l'ordre de 25%. 

- Le type 4 détermine d'autres profils communaux. Il 

s'agit très souvent d'unités possédant un ou plusieurs éta- 

blissements industriels, parfois de petite taille mais dont 



l ' i m p o r t a n c e  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l e  e n  m i l i e u  r u r a l  n ' e s t  

p l u s  à d é m o n t r e r  ; o u  a l o r s  il p e u t  s ' a g i r  d e  communes  r u r a l e s  

s i t u é e s  à p r o x i m i t é  d e s  v i l l e s  e s s e n t i e l l e s  p o u r  l a  r é g i o n ,  

c ' e s t - à - d i r e  B e r c k ,  M o n t r e u i l - s u r - m e r  o u  H e s d i n .  C e s  d i v e r s e s  

communes  p r é s e n t e n t  u n  c a r a c t è r e  a t t r a c t i f  e t  d y n a m i q u e  q u i  

p e r m e t  d e  l e s  o p p o s e r  a v e c  n e t t e t é  a u x  communes  d e s  t y p e s  1 

e t  2 .  On p e u t  l e s  s i t u e r  d ' u n e  p a r t  à p r o x i m i t é  d e  B e r c k ,  

comme V e r t o n  o u  Waben ,  d ' a u t r e  p a r t  l e  - l o n g  d e  l a  v a l l é e  d e  

l a  C a n c h e  où  e l l e s  d e s s i n e n t  u n  r u b a n  c o n t i n u  e n t r e  l ' u n i t é  

u r b a i n e  h e s d i n o i s e  à l ' e s t  e t  B e a u r a i n v i l l e  à l ' o u e s t .  On i n -  

s i s t e r a  a i n s i  s u r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  p r é s e n c e  d ' é t a b l i s s e m e n t s  

i n d u s t r i e l s  l e  l o n g  d e  l a  C a n c h e ,  comme à M a r c o n n e  e t  M a r c o n -  

n e l l e  ( s u c r e r i e  e t  l a i t e r i e ) ,  à H u b y - S t - L e u  ( b o n n e t e r i e ) ,  à 

M a r e s q u e l - E c q u e m i c o u r t  { m a c h i n e s  a g r i c o l e s  e t  p a p e t e r i e ) ,  o u  

e n c o r e  à B e a u r a i n v i l l e  ( m a c h i n e s  a g r i c o l e s ) .  

- E n f i n  a v e c  l e s  t y p e s  5 e t  6 ,  a p p a r a i s s e n t  l e s  p r i n c i -  

p a u x  c e n t r e s  d e  l a  r é g i o n ,  d o n t  b i e n  é v i d e m m e n t  H e s d i n .  

* MaLgst centainn paobLCmeh, L a  vaLL2e de La Canche a AU 

maintenis e t  meme d6veLoppen hon potentiel dternplain indun- 

thieeh. La b r a n c h e  d ' a c t i v i t é  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  e s t  c e l l e  

q u i  e s t  l i é e  à l ' a g r i c u l t u r e ,  a v e c  d ' u n e  p a r t  L ' i n d u ~ t s i ~  

agso-alimentaite q u i  s ' e s t  b i e n  d é v e l o p p é e ,  p u i s q u l a u x  p l u s  

a n c i e n n e s  e n t r e p r i s e s  comme l a  s u c r e r i e  d e  M a r c o n n e l l e ,  o u  l a  

d i s t i l l e r i e  d ' H e s d i n  ( R y s s e n ) ,  c r é é e  e n  1 8 2 9  ( e f f e c t i f s  6 7  

p e r s o n n e s  e n  1960  c o n t r e  1 0 0  e n  1 9 8 2 ) ,  s o n t  v e n u e s  s ' a j o u t e r  

p l u s  r é c e m m e n t ,  l a  l a i t e r i e  GLORIA ( c r é é e  e n  1 9 6 6  e m p l o y a n t  

1 4 2  p e r s o n n e s  e n  1 9 8 0 ) ,  l ' u s i n e  FRISKIES-GLORIA, i n s t a l l é e  e n  

1 9 7 3  e t  o f f r a n t  1 0 9  p o s t e s  d e  t r a v a i l  ; e t  d ' a u t r e  p a r t  l e  ma- 

c h i n i s m e  a g r i c o l e  q u i  a  e f f e c t u é  u n e  m u t a t i o n  i m p o r t a n t e .  I l  

e s t  r e m a r q u a b l e  d e  c o n s t a t e r  q u e  c e t t e  a c t i v i t é  s ' e s t  d é v e l o p -  

p é e  à p a r t i r  d ' u n  s e c t e u r  a r t i s a n a l  q u i  a  a t t e i n t  l a  t a i l l e  

i n d u s t r i e l l e ,  comme c e  f u t  l e  c a s  p o u r  l e s  E t s  EVRARD d e  B e a u -  

r a i n v i l l e .  C r é é e  e n  1 9 5 2  a v e c  s i x  e m p l o y é s ,  c e t t e  e n t r e p r i s e  

m é c a n i q u e  s p é c i a l i s é e  d a n s  l e  m a t g r g e l  d e  p u l v é r i s a t i o n  a 

c o n n u  un d é v e l o p p e m e n t  i m p o r t a n t :  d e  3 8  p e r s o n n e s  a u  d é b u t  

d e s  a n n é e s  6 0 ,  e l l e  e s t  p a s s é e  à un  e f f e c t i f  d e  2 6 0  s a l a r i é s  



en 1982. On peut citer également les Ets SEGUIP de Maresquel, 

créés en 1970 et qui employaient 122 personnes en 1980. A 

cette branche industrielle de l a  machine a g ~ i c o l e ,  il faut 
aussi rattacher les Ets CORNE. Située un peu à l'écart de la 

vallée de la Canche, mais profitant du nouvel axe parallèle, 

cette entreprise, qui construit des remorques agricoles, a 

réussi à affronter les turbulences économiques propres à ce 

domaine. Créés en 1957, ils ont participé au maintien et même 

au développement de la population du chef-lieu de canton. En 

outre, ces diverses entreprises induisent à leur tour des em- 

plois de sous-traitance, dispersés dans la vallée et que l'on 

peut évaluer à environ 90 unités de travail. 

En revanche, d'autres industries ont moins 

bien résisté dans l'ensemble aux difficultés économiques ré- 

centes. Ainsi les papeteries De RUYSSCHER de MARESQUEL, après 

avoir connu une forte expansion de 1962 (400 salariés) à 1975 

(6401, ont été confrontées à des problèmes de concurrence in- 

ternationale ainsi qu'à des difficultés de trésorerie. Deux 

vagues de licenciements ont ramené l'effectif à 440 personnes 

en 1981. L'usine SOTRA de Marconne (groupe ETERNIT-CHIMIE), 

spécialisée dans la fabrication de tuyaux en matière plasti- 

que a subi de plein fouet le contrecoup du choc pétrolier. 

Comptant 205 salariés en 1973, 147 en 1975, elle n'en possède 

plus que 80 en 1982. 

On peut citer encore l'exemple de la brique- 

terie BARDE (matériaux de construction), qui, malgré une con- 

joncture difficile dans le bâtiment au cours des dernières 

années de la décennie 70 et du début des années 80, a réussi 

à maintenir ses effectifs à plus de 60 personnes en 1981. 

Deux entreprises textiles, quant à elLes, apportaient en par- 

tie une solution au problème de l'emploi féminin. (En 1982, 

on pouvait dénombrer au lieu de résidence 4940 actifs pour 

2800 actives). Les Ets BOUFFART travaillant dans le domaine 

de la bonneterie en gros à Huby-St-Leu employaient en 1982, 



80 personnes, alors que les Ets SERGENT (confection féminine), 

après avoir employé plus de 200 personnes en 1979, furent pla- 

cés en liquidation judiciaire. Il faut aussi rappeler l'exis- 

tence, en plus de ces diverses entreprises, d'une trentaine de 

petites unités de production réparties dans des branches di- 

verses comme les travaux publics, scieries, ou alors dans le 

domaine des services. 

* Enfin la sous-zone d'Hesdin possède un chef-lieu de can- 

ton (Hesdin) qui jouit d'une situation géographique privilé- 

giée. Située pratiquement à égale distance des deux pôles 

d'activités que constituent le littoral de Berck- Le Touquet 

et les grandes villes de l'intérieur, f f end in  ponakde une bonne 
pon i t ion  gkognaphique puisque la ville est installée au car- 
refour de deux axes de communication: la RN 39 (Lille, Côte 

dsOpale) et la RN 28 (Rouen, Dunkerque). Par ailleurs, l'éloi- 

gnement de centres urbains comme Arras, Boulogne-sur-mer ou 

encore St-Orner et Amiens a permis à Hesdin et à son agglomé- 

ration de s'imposer comme un pôle attractif et d'équipements 

diversifiés. Débordant les limites du canton, la renommée 

d'Hesdin s'étend aussi vers Montreuil à l1ouest,Fruges au nord 

et vers St-Pol-sur-Ternoise à l'est, au total une centaine de 

communes rurales. Sa position géographique favorable lui a 

permis de devenir un cen tne  comme.~siaX ex  de n e ~ v i c e n  2 ~ 2 ~  ap- 

pnkcié pan t a  popuLation nuaale  den envinonn.  Le dynamisme de 

cette branche est attestée par la présence de 110 commerces 

environ et d'une soixantaine de services qui offrent ainsi une 

gamme complète d'équipements. 

Hendin e n t  notamment un centne  de 6 0 L ~ e h  
renommé au sein du sud du département du Pas-de-Calais. C'est 

à l'aide de l'enquête réalisée par le Crédit Agricole et de 

le CETEM en 1975 , qu'il a été possible de cartogra- 
phier les aires d'attraction des différents centres de foires 

à travers tout le département du Pas-de-Calais. Parmi les 20 

principaux centres, Hesdin apparaît en quatrième position, cer- 

tes loin derrière Arras et St-Pol-sur-Ternoise, mais attirant 





toutefois 36 communes, et possédant un coefficient d'attrac- 

tion égal à 178 points (261 pour Arras). La 20ème quinzaine 

commerciale d'Hesdin (Février-Mars 1978) fut l'occasion de 

tester l'attraction occasionnelle de ce centre. Pour ce faire, 

on a cherché à localiser, grâce à la presse régionale, les 

personnes ayant gagné un lot quelconque aux différents tira- 

ges au sort organisés par l'Entente commerciale locale. Cette 

approche cartographique (fig. 26) contribue à situer avec plus 

de précision, le contact entre l'aire d'attraction commerciale 

de Fruges et d'Hesdin. Même s'il s'agit de manifestations ex- 

ceptionnelles, et qu'ainsi l'impact régional peut être exagé- 

ré, il apparaît néanmoins intéressant de tenir compte de tel- 

les foires commerciales pour évaluer l'audience de petites 

villes comme celle d'Hesdin. Par ailleurs des enquêtes menées 

dans plusieurs communes ont permis de vérifier l'authenticité 

de certaines limites spatiales proposées. Ainsi Hesdin affirme 

bien son influence commerciale sur l'ensemble de son canton, 

mais aussi sur une partie de celui du Parcq, l'étend même as- 

sez loin vers l'ouest en direction de Campagne-les-Hesdin. 

Vers le nord, les aires d'attraction d'Hesdin et de Fruges se 

chevauchent dans les communes situées dans la partie méridio- 

nale du canton de Fruges et dans le Sud-ouest de celui d'Heu- 

chin. Par ailleurs, des informations livrées par plusieurs se- 

crétaires de mairie du Haut-Pays d'Artois confirment nette- 

ment l'intérêt des limites de l'aire couverte par le passage 

de la caravane publicitaire frugeoise à l'occasion de la quin- 

zaine commerciale, en particulier en direction de Fauquember- 

gues et dlHucqueliers. Au-delà de ces limites, l'attraction 

commerciale de St-Omer, de Boulogne-sur-mer ou encore de Mon- 

treuil-sur-mer devient essentielle. 

Afin d'être en mesure de comparer l'attraction 

de la ville d'Hesdin à celles d'autres pôles situés au sein de 

l'arrondissement de Montreuil-sur-mer, on a placé en complément 

les listes des communes attirées, classées d'après l1intensi- 

té de l'attirance (dont l'indice a déjà été précédemment dé- 

fini). les informations permettent de comprendre les cartes 



de l'attraction commerciale des chefs-lieux d'arrondissements 

et de cantons, dans le Pas-de-Calais (1979, d'après l'enquête 

PIATIER, 71 critères) (figures 27 et 28). 

L'échelle "humaine" de la ville et une qualité 

certaine pour l'accueil se prêtent bien à la fonction de repos 

et de détente pour personnes âgées. Les foyers-restaurants, 

les maisons de retraite ( M G E N  à Huby-St-Leu) et les unités 

de soins pour personnes du 3ème âge, ont permis la création 

d'emplois féminins, en majorité, dans le secteur tertiaire. 

En outre, Hesdin et ses environs possèdent des atouts touris- 

tiques non négligeables: le cadre historique du centre-ville, 

la vallée de la Canche et ses affluents de rive droite, la 

forêt toute proche, constituent des richesses potentielles. 

Hesdin est connue comme ville-étape sur la 

route de la mer, où l'on faisait volontiers une halte. Mais 

les inévitables bouchons routiers des retours de week-end ont 

rendu nécessaires des travaux de déviation permettant de con- 

tourner la ville. Ces aménagements souhaités par les automo- 

bilistes, ne risquent-ils pas à terme de provoquer un affai- 

blissement des affaires hesdinoises? 

Ainsi, on note que la sous-zone d'Hesdin, la 

plus équilibrée car la plus diversifiée sur le plan de l'ac- 

tivité économique a réussi, malgré la diminution rapide du 

nombre d'exploitations agricoles et certains licenciements 

dans l'industrie, auxquels sont venues désormais se joindre 

ces inquiétudes commerciales consécutives aux travaux de con- 

tournement, à maintenir un certain équilibre de son emploi. 

Il est donc tout! à fait normal de constater que dans une ré- 

gion rurale et agricole, l'agglomération hesdinoise prolongée 

le long de la vallée de la Canche par quelques petits centres 

possédant au moins un établissement industriel, constitue un 

pôle attractif et draine vers elle des naveteurs, représen- 

tant un volume de 700 à 800 personnes. 
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A u b i n  S t V .  ; A u r h y -  
l e s - I l .  ; B r 6 v i l l e r s  ; 
C a p e l l e - l e s - M .  ; 
C h é r i e n n e s  ; F r e s s i n  
G u i g n y  ; C u i s y  ; L a -  
b r o y e  ; L a  L o g e  ; 
M a r c o n n e  ; M a r c o n n e l -  
l e  ; M a r e s q u e l  F c -  
q u c m i c o u r t  ; Q u e s n o y  
e n  A r t .  ; R o y e / A .  ; 
R e u n a u v i l l e  ; S t e  
A u s t r e h e r t h e  ; T o r -  
t e  f o n t a i n e  ; W a m b e r -  
c o u r t  . 

C a u m o n t  ; C a v r o n  
S t  M .  ; F i l l i è v r e s  
C a l a m e t z  ; G r i g n y  ; 
H u b y  S t  L e u  ; Mou- 
r i e z  ; N e u l e t t e  ; 
N o y e l l e s - l e s - H u m i è -  
r e s  ; L e  P a r c q  ; 
S t  C e o r q e s  ; V a c -  
q u e r i e t t e - E r q u i è -  
r e s  ; V i e i l - H e s d i n  
W a l l  ; Wamin  ; 
W i l l e m a n .  

A i x - e n - I s s a r t  ; 
B e r c k  ; B o i s j e a n  ; 
B r i m e u x  ; C a m p l g n e u l -  

l e s - 1 .  -P 
I n x e n t  ; M a d e l e i n e -  
S o u s - M o n t r e u i l  ; 
M a r a n t  ; N e u v i l l e -  
S o u s - M o n t r e u i l  ; 
S e m p y .  

B e a l e n c o u r t  ; B l i n -  
g e l  ; C o n t e s  ; E c l i -  
m e u x  ; F o n t a i n e  
1 ' E .  ; F r e s n o y  ; 
M a i s o n c e l l e  ; R o l -  
l a n c o u r t  ; 

Y a n i n g h e m  ; P r e u r e s ;  

A t t i n  ; B e a u m e r i e  
S t  M. ; B e r n i e u l l e s  
B e u s s e n t  ; L a  C a l o t -  
t e r i e  ; c a m p . - l e s -  
O d e s  ; E c u i r e s  ; E s -  
t r e e  ; E s t r e e l l e s  ; 
M a r l e s - S - C a n c h e  ; 
M o n t e a v r e l  ; R e c -  
q u e s - s u r - C o u r s e  ; 
W a i l l y - B e a u c a m p .  

A z i n c o u r t  ; B e a u r c i i n  
A r n h r i r o c i r t  ; A n v i n  ; 

v i l l e  ; B l a i i g y / t e r t i  ; 
A u b r o m r t 7  ; A u x i - l e -  

D o u r i e z  ; F r u g e s  ; 
f ' h î t p a u  ; A v o n d a n c e  ; 

C o u y  S t  A.  ; I n c o u r t  
B e r m i r o i i r t  ; B o u b r r s -  

S a i n s  1 . - F .  ; 
1. - 1 l r s m o n d  ; C a  n l e r s ;  
C o u p e l l e - V i e i l l e  ; 
C r é p y  ; C r L q i i y  ; T m -  
b r y  ; F r i n  ; H e s m o n d  
G e n n e s - I v e r g n y  ; H a -  
r a v p s n e s  ; H e u c h i n  ; 
L p b i e z  ; L e s p i n o y  ; 
L o i s o n / C r ~ q u o i s e  ; Ma- 
t r i n ~ h e m  ; O f f i n  ; P l a n -  
q u e s  ; O i i o e u x  A t  M .  ; 
R i m b o v a l  ; R o u g e f a y  ; 
R o y o n  ; R u i s s e a u v i l l e  ; 
S t  R6my a u  b o i s  ; T i l l y  
C a p e l l e  ; T o l l e n t  ; T o r -  
c y  ; T r a m e c o u r t  ; V e r -  
c h i n  

A i x - e n - E r g n y  ; A l e t -  ~ e i i s q e n t  ; B e z i n g h e m  ; 
t e  ; A v e s n e s  ; B i m o n t . ;  H u m b e r t  ; P a r e n t y  ; Ru- 
B o u r t h e s  ; C a m p a g n e -  m i l l y  ; V e r c h o c q  ; 
l e s - B o u l ;  C l e n l e u  ; 
E n q u i n - S - B .  ; E r g n y  ; 
t l e r l y  ; Q u i l e n  ; S t  
M i c h ? l / B o i s  ; W i c -  
q u i n g h e m  ; Z o t e u x .  - 
A i r o n  S t  V. ; B e u t i n  A i r o n - N . D .  ; A l e t t e  ; B e a u -  
B r e v e n t - E n o c q  ; B u i -  r a i n v i l l e  ; B i m o n t  ; C o n c h i l - l e - T .  
r e  l e  S e c  ; Camp.-1.-  ; C o r m o n t  ; C u c q  ; E n -  
H e s d i n  ; C l e n l e u  ; q u i n - s u r - B . ;  F r e n c q  ; G r o f -  
C o l l i n e - B e a u m o n t  ; f l i e r s  ; H u c q u e l i e r s  ; Hum- 
E t a p l e s  ; L é p i n e  ; b e r t  ; L e s p i n o y  ; L o i s o n - s -  
L o n g v i l l e r s  ; M a r e s -  ~ r 6 q  ; M a i n t e n a y  ; M a n i n g h e m  
v i l l e  ; N e m p o n t  S t F .  M a r p n l a  ; M e r l l m o n t  ; Q u i l e n  ; 
R o u s s e n t  ; S t  A u b i n  ; R a n g - d u - F l i e r s  ; S t R 6 m y  a u  b o i s  
S t  D e n o e u x  ; S t  J o s s e  S a u l c h o y  ; T u b e r s e n t  ; W a b e n .  
S o r r u s  ; T i g n y  N o y e l l e  
V e r t o n .  



CONCLUSION -------- 

On a p u  d é m o n t r e r  p r é c é d e m m e n t  q u e  l e  S u d - O u e s t  

d u  d é p a r t e m e n t  d u  P a s - d e - C a l a i s  p a r t a g e a i t  a v e c  d ' a u t r e s  e s p a -  

c e s  s i t u é s  s u r  l e s  m a r g e s  m é r i d i o n a l e s  d e  l ' e n s e m b l e  N o r d -  

P a s - d e - C a l a i s ,  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o c i o - é c o n o m i q u e s ,  

comme l e  d é p e u p l e m e n t  e t  l e  d é c l i n  d e  l ' e m p l o i  q u i  r é d u i s a i t  

l e u r  c o n t r i b u t i o n  à l a  v i e  é c o n o m i q u e  r é g i o n a l e .  L a  v i v e  d i m i -  

n u t i o n  d e  l ' e m p l o i  a g r i c o l e  n ' é t a i t  e n  f a i t  q u e  r a r e m e n t  e t  

t r è s  p a r t i e l l e m e n t  c o m p e n s é e .  

C e p e n d a n t  à u n e  é c h e l l e  m i c r o - r é g i o n a l e ,  il 

e s t  p o s s i b l e  d e  d é m o n t r e r  l e s  f a i t s  s u i v a n t s :  

- l a  c o n c e n t r a t i o n  g é o g r a p h i q u e  d e  l ' e m p l o i  s u r  q u e l -  

q u e s  p ô l e s  comme l e  l i t t o r a l ,  l ' a g g l o m é r a t i o n  h e s d i n o i s e ,  

a l o r s  q u e  d ' a u t r e s  c a n t o n s  v o i s i n s  v i v a i e n t  l a  p o u r s u i t e  d e  

l e u r  t r a g i q u e  a n é m i e .  

- L ' e x i s t e n c e  d e  s t r u c t u r e s  é c o n o m i q u e s  t r è s  d i f f é r e n -  

t e s  d é f i n i s s a n t  q u e l q u e s  p e t i t e s  c e l l u l e s  s p a t i a l e s  s p é c i f i -  

q u e s  à l ' i n t é r i e u r  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  M o n t r e u i l - s u r - m e r .  

- L ' e x i s t e n c e  d e  v o c a t i o n s  é c o n o m i q u e s  l o c a l e s  d i v e r s e s  

q u ' i l  f a u t  c o û t e  q u e  c o û t e  p r é s e r v e r  a f i n  d e  d o n n e r  a u x  " p a y s  

p é r i p h é r i q u e s 1 '  s u f f i s a m m e n t  d e  r i c h e s s e s  e t  d e  s o l i d i t é  d a n s  

l a  p e r s p e c t i v e  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  o u  m i -  

c r o - r é g i o n a l .  

- E n f i n  i l  f a u t  é v i t e r  d e  l a i s s e r  l ' a r r i è r e - p a y s  d é r i -  

v e r  e t  s e  l a i s s e r  d é c r o c h e r  d e  l a  l o c o m o t i v e  q u i  e s t  e n  f a i t ,  

i c i ,  l e  l i t t o r a l .  L a  c a r t e  d e  l a  c o m p l é m e n t a r i t é  p a y s a g è r e ,  

s o c i a l e  e t  é c o n o m i q u e  a p p a r a î t  a c t u e l l e m e n t  comme l a  s e u l e  

i s s u e  d e  s u r v i e  p o u r  l e s  p e t i t e s  communes  r u r a l e s  d e  l ' i n t é -  

r i e u r  r e g r o u p é e s  e n  s t r u c t u r e s  a s s o c i a t i v e s .  E n c o r e  f a u d r a i t -  

i l  c o n v a i n c r e  s u f f i s a m m e n t  d ' é l u s  l o c a u x  p o u r  q u e  c e t t e  i d é e  

n e  d e m e u r e  p a s  u n i q u e m e n t  un  r ê v e  d e  g é o g r a p h e  e t  d l a m é n a g e u r .  



b) Evolli~rron. ------------- C L  *gtog-+ehie de l'emploi en Cambrésis. ............................ 
bl) Le poids économique du Cambrésis au sein de - 

la région Nord-Pas-de-Calais est modeste. 

En 1975, la zone A du Cambrésis comptait 190.985 

habitants, et 184.864 en 1982, soit 4,9% de la population ré- 

gionale. Les chiffres correspondant à la proportion d'emplois 

que représente le Cambrésis dans Le Nord-Pas-de-Calais, mon- 

trent immédiatement un élément de faiblesse et en outre la dif- 

ficulté du maintien de son poids économique au fil des années. 

En 1978, la part du Cambrésis dans l'emploi 

total régional était de 4,7%. Ce chiffre montre déjà un carac- 

tère d'espace périphérique que possède le Cambrésis, puisque 

la part d'emplois est inférieur à la part de population, ce 

qui implique d'une part des navettes vers d'autres régions et 

du chômage. Les estimations de l'INSEE à propos de l'emploi 

dans le Cambrésis au 1/1/1982 donnèrent 64.500 unités. En re- 

vanche le sondage au 1/20° de la population active au lieu de 

résidence donne 65.780 individus. Certes ces deux valeurs ne 

sont pas très précises mais elles donnent quand même un ordre 

de grandeur très intéressant. Même si le chiffre relatif a 

l'emploi est de peu inférieur à la part de la population dans 

la région, il prouve néanmoins que le Cambrésis n'est pas un 

centre économique régional de premier plan ; c'est donc un in- 

dicateur de la situation périphérique de la zone. Mais plus 

qu'un chiffre ponctuel, c'est l'étude de l'évolution par rap- 

port à 1962 qui apporte les renseignements les plus précieux. 

En 1962, le Cambrésis représentait 5,1% des 

emplois régionaux contre seulement 4,7 et 4,8% en 1978 et 

1982. La même diminution est constatée pour l'arrondissement 

de Cambrai: de 4,7%, le rapport passe à 4,4%. Cette région 

maintient donc difficilement son poids économique. Ceci peut 

être expliqué par le caractère rural et mono-industriel de 

cetterégion,hormis la sous-zone de Cambrai. 



Pour l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, le 

taux d'emploi a nettement baissé: il est passé de 34,9$ en 

1975 à 33,5% en 1982, soit un recul de 4% en 7 ans. Cette 

évolution à l'échelle régionale est davantage due à une di- 

minution du nombre d'emplois qu'à une hausse du nombre dfha- 

bitants: moins 3,4% pour l'emploi et plus 0,49% pour l'effec- 

tif de population. Le tableau LI11 montre l'évolution dans la 

zone A du Cambrésis en cette même période. 

Tableau LI11 ------ 
Evolution du taux d'emploi dans le Cambrésis entre 1975 et 1982 ......................................... 

En 1975, le taux d'emploi du Cambrésis (28) 
est inférieur à celui du Nord-Pas-de-Calais: 34,6% contre 

34,9%. Certes la différence n'est pas considéraple mais va 

dans le même sens que les statistiques déjà utilisées. Tou- 

tefois il convient de préciser les limites de fiabilité de cet 

indicateur d'emploi. C'est en effet une donnée très globale 

qui ne permet de distinguer ni le type d'activité, ni la qua- 

lification de l'emploi, ni même l'âge ou le sexe de l'actif 

occupant le poste de travail. En outre les migrations alter- 

nantes peuvent nettement atténuer l'amplitude des inégalités 

spatiales. Il n'en reste pas moins que ce rapport situ3 la den- 

sité d'emploi dans chaque parcelle d'espace étudiée. 

Type 

A 

B 

B 

B 

Au hein du Cambnéaia, lea dib6éaenciationa en- 

t4e Leh aoua-zonea aont impontantea. L'ouest de la région, 

c'est-à-dire les sous-zones de Marquion et de Marcoing, pré- 

sente un taux d'emploi nettement inférieur à la moyenne de la 

Zone 

Cambrésis 

Cambrai 

Marcoing- 
Marquion 

L e  Cateau- 
Solesmes 

Taux d'emp.Lois:(%) 1 V a r i a t i O n. 
1975 

34,61 

41,46 

28,57 

31,65 

brute 

- 2 , 9 %  

+ 3,2% 

- 1 1 , 1 %  

- 6,6% 

1982 

33,59 

42,79 

25,41 

29,56 

fictive 

- 5,6P ' 

+ 0,6% 

- 11,8% 

- 1 7 %  1 



zone (28,57% contre 34,615). Cette différence s'explique par 

le caractère très rural de ces cantons: on travaille surtout 

dans l'agriculture alors que l'industrie y est peu développée 

à l'exception de BSN-Masnières. Un bon nombre de travailleurs 

de l'industrie sont contraints de migrer quotidiennement. Le 

taux d'emploi au lieu de travail reste donc assez faible. 

En revanche, le Cambrésis oriental (sous-zones 

du Cateau et de Solesmes) connaît un taux d'emploi supérieur 

à celui du Cambrésis occidental, mais il demeure encore bien 

inférieur à la moyenne: 31,652 contre 34,61%. Ce chiffre glo- 

bal masque cependant une différence qui apparaît en considé- 

rant séparément les deux sous-zones: celle de Solesmes se rap- 

procherait alors des secteurs du Cambrésis occidental, c'est- 

à-dire qu'elle est plus rurale et enregistre de fait un solde 

nettement négatif pour les navettes de population active. Par 

contre celle du Cateau connaît un taux d'emploi plus proche de 

la moyenne du Cambrésis, ce qui traduit bien le caractère plus 

industriel de cet espace. 

Enfin, la sous-zone de Cambrai possède un taux 

d'emploi nettement supérieur à la moyenne du Cambrésis ( 4 1 , 4 6 $  

contre 34,61%). Ceci s'explique par le fait que la ville de 

Cambrai est le pôle d'emplois le plus attractif de cette ré- 

gion ; c'est le centre urbain principal du Cambrésis qui pro- 

pose davantage d'activités, tant industrielles que tertiaires. 

Mais ces caractères spécifiques à l'unité urbaine de Cambrai 

ont déjà été présentés. 

En 1982, le taux d'emploi du Cambrésis est de- 

venu sensiblement égal à celui du Nord-Pas-de-Calais: 33,59% 

et 33,5%. Le découpage spatial constaté en 1975 reste valable 

en 1982, tout en s'accentuant: les taux d'emploi des sous-zones 

de Marcoing-Marquion et Le Cateau-Solesmes s'éloignent de la 

moyenne, vers le bas: -11,1% et-6,6%, alors que celui de Cam- 

brai est de plus en plus supérieur à la moyenne (42,82 contre 

33,59%) enregistrant même une variation brute positive. Toute- 



f o i s ,  c e  n ' e s t  p a s  p a r  l e s  v a r i a t i o n s  b r u t e s  d e s  t a u x  d ' e m p l o i s  

q u e  l ' o n  p e u t  a p p r é c i e r  c o r r e c t e m e n t  l ' é v o l u t i o n  é c o n o m i q u e  d u  

C a m b r é s i s . E n  e f f e t  u n  t a u x  d ' e m p l o i  e s t  un  r a p p o r t  t r o p  g l o b a l  

d o n t  l a  d i m i n u t i o n  p a r  e x e m p l e  p e u t  ê t r e  l e  f a i t  s o i t  d ' u n e  

d i m i n u t i o n  d u  n o m b r e  d ' e m p l o i s  o f f e r t s  a u  l i e u  d e  t r a v a i l ,  s o i t  

d ' u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  e f f e c t i f s  d e  p o p u l a t i o n  r é s i d e n t e .  

n o m b r e  d ' e m p l o i s  o c c u p é s  
t a u x  d ' e m p l o i s  = ........................... X 1 0 0  ( * )  

p o p u l a t i o n  t o t a l e  r é s i d e n t e  

P o u r  a p p r é c i e r  à s a  j u s t e  v a l e u r ,  l a  s i t u a -  

t i o n  é c o n o m i q u e  d u  C a m b r é s i s  a u  s e i n  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  

i l  c o n v i e n t  d o n c  d ' é l i m i n e r  l e s  v a r i a t i o n s  s p é c i f i q u e s  d e  l a  

p o p u l a t i o n  d u  C a m b r é s i s ,  s o i t  - 0 , 4 6 %  / a n  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2 .  

On r a p p o r t e  a l o r s  l e  n o m b r e  d ' e m p l o i s  à l a  p o p u l a t i o n  f i c t i v e  

d u  C a m b r é s i s ,  s i  c e t t e  d e r n i è r e  a v a i t  c o n n u  l e  même r y t h m e  

d ' é v o l u t i o n  q u e  c e l l e  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e n t r e  l e s  d e u x  RGP, 

s o i t  + 0 , 0 7 % / a n .  

n o m b r e  d ' e m p l o i s  o c c u p é s ( 1 9 8 2 ;  
t a u x  f i c t i f  = ........................ x 1 0 0  

( 1 9 8 2 )  p o p u l a t i o n  1 9 7 5  x  ( 1 . 0 0 0 7 )  

On o b s e r v e  a l o r s  u n e  n e t t e  d é g r a d a t i o n  d a n s  

t o u t e s  l e s  z o n e s .  

- Le C a m b r é s i s ,  d a n s  s o n  e n s e m b l e ,  c o n n a î t  u n e  b a i s s e  

d e  5 , 6 %  d e  s o n  t a u x  d ' e m p l o i ,  q u i  i n q u i è t e  b i e n  p l u s  q u e  l e s  

v a r i a t i o n s  b r u t e s .  

- C e t t e  d i m i n u t i o n  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  d u e  a u x  m a u v a i s  

r é s u l t a t s  d e s  s o u s - z o n e s  p é r i p h é r i q u e s :  c e l l e s  d e  M a r c o i n g -  

M a r q u i o n  c o n s e r v e n t  u n e  é v o l u t i o n  à l a  b a i s s e  d e  p l u s  d e  I l % ,  

c e l l e s  d e  S o l e s m e s - L e  C a t e a u  v o i e n t  l e u r  t a u x  d ' e m p l o i  c h u t e r  

d e  1 1 , 7 % .  C ' e s t  d ' a i l l e u r s  p o u r  c e t t e  d e r n i è r e  s o u s - z o n e  q u e  

l ' é c a r t  e n t r e  l a  v a r i a t i o n  b r u t e  e t  f i c t i v e  e s t  l a  p l u s  i m p o r -  

t a n t e .  En somme,  l a  d i m i n u t i o n  d u  n o m b r e  d ' e m p l o i s  i n d u s t r i e l s  

d e  l a  s o u s - z o n e  d u  C a t e a u  é t a i t  p a r t i e l l e m e n t  c o m p e n s é e  p a r  

l e s  d é p a r t s  d e  l a  p o p u l a t i o n  ( l e  c a n t o n  d u  C a t e a u  a  p e r d u  1 6 7 3  

h a b i t a n t s  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2 ,  s o i t  8 %  d e  s e s  e f f e c t i f s ,  c e l u i  

d e  S o l e s m e s  e n  a  p e r d u  1 . 1 4 0 ,  s o i t  6 % ,  a l o r s  q u e  c e l u i  d e  C l a -  

r y  e n  p e r d a i t  p l u s  d e  9 0 0 ) ,  e t  p a r  s o n  v i e i l l i s s e m e n t .  

S ' u n  p o i n t  ü= vun Gr.r icrmcnt  i c ~ n ~ m i g u r ,  il s e z a i t  &ans douce pluc j ~ ü i c i c u  d c  i a p p ~ r u r  lc  nombrn d ' r r p l o i =  occïpic 

e c i c  i la population c n  i q n  dc Z z a v a i l l c r  ( 2 0  - 5 9  ans), roic i La populat ion a c c i v c  t o t a l e  r 6 s x d s n t c .  Sn f a i t  an r 

prCféri r c t c n l r  un i n d i c c  p l u s  général à connotat ion nocio-dimographigue. 



- Quant à la sous-zone de Cambrai, ses résultats ne 

sont plus aussi positifs. L'évolution n'est plus que faible- 

ment supérieure à O. A i n n i  L e  C a m b a k n i n  m a n q u a i t  paatielle- 

m e n t  pua u n e  d i m i n u t i o n  d e n  e b 6 e c X i 6 n  d e  aa popuLa X i o n  k k ~ i -  

d e n t e ,  l a  d k g a a d a t i o n  g a a v e  d e  n o n  iiconomie e t  d e  n e n  a t k u c -  

t u a e a  d'emploi e n t n e  7 9 7 5  e t  7 9 6 2 .  

Dans le cadre des autres régions d'emplois 

situées à la périphérie méridionale du Nord-Pas-de-Calais, 

on peut constater des évolutioL~s confirmant les mêmes remar- 

ques précédemment émises, c' sst-à-dire la dégradation écono- 

mique particulièrement grave pour les pays ruraux, ainsi mar- 

ginalisés. Les cas de revalorisation économique du territoire 

régional étaient limités aux principales agglomérations ur- 

baines, comme Cambrai ou Arras, et au littoral de Berck- Le 

Touquet. Toutefois les statistiques livrées par le tableau LIV 

soulignentune nouvelle fois les différences enregistrées par 

les tendances récentes de l'emploi dans les secteurs périphé- 

riques possédant une tradition industrielle comme le Cambré- 

sis ou le sud de l'Avesnois, et ceux qui demeurent plus ru- 

raux et plus agricoles comme dans la partie méridionale du 

Pas-de-Calais. 

b2) Répartition de l'emploi dans le Cambrésis, 
selon le lieu et l'activité économique. 

Le Cambrésis est parvenu à maintenir son ac- 

tivité jusqu'aux débuts de la crise. De 62.300 emplois en 

1962, l'arrondissement de Cambrai est passé à 63.600 en 1968, 

puis a retrouvé en 1975 à peu près son niveau de 1962 avec 

62.000 emplois. La baisse était donc amorcée depuis 1968 

(-0,36% en rythme annuel) mais s'est nettement accélérée avec 

la crise: - 1 , 2 %  par an entre 1975 et 1978. Durant la même pé- 

riode, l'emploi de l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais 

n'avait chuté que de -0,26% en taux annuel. Ces chiffres com- 

parés montrent donc la nette dégradation de l'activité écono- 

mique du Cambrésis. 



T a b l e a u  L I V  -------- 

E v o l u t i o n  d e s  t a u x  d ' e m p l o i  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2  d a n s  l e s  - - - - - - - - - , - - - - 1 , - - - - - - -  

z o n e s  ~ é r i p h é r i q u e s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  
- - - L -  

Z o n e  

C a m b r é s i s  

C a m b r a i  

Marcoing - 
M a r q u i o n  

L e  C a t e a u -  
S o l e s m e s  

S a m b r e  - 
A v e s n o i s  

M a u b e u g e -  
A u l n o y e  

B a v a y -  L e  
Q u e s n o y  

A v e s n e s / H .  

F o u r m i e s -  
T r é l o n  

A r t o i s -  
T e r n .  

A r r a s  O + E  

C r o i s i l l e s  
A v e s n e s / C .  

S t - P o i / T e r n .  

B e r c k  - 
M o n t r e u i l  

B e r c k -  L e  
T o u q u e t  

M o n t r e u i l  

H u c q u e l i e r s -  
H e s d i n  

a r $ 
b r u t e  

- 2 , 9 %  

+ 3 , 2 %  

- I I , I %  

- 6 , 6 %  

- 7 %  

- 5 , 6 %  

- g , 5 %  

- 4 ~ 6 %  

- 1 5 , 8 %  

- % 

+ 3 , 1 %  

- 8 , 9 %  

- 2  

- 1 , 9 %  

+ I , 3 0 $  

- 7 , 9 %  

- 4 , 4 %  

T a u x  d  
1 9 7 5  

3 4 . 6 1  

4 1 4 6  

2 8 . 5 7  

3 1 . 6 5  

3 4 . 5 3  

3 9 . 0 5  

2 3 . 5 4  

3 0 . 1 3  

3 4 . 2 3  

3 6 . 3 1  

4 6 . 1 3  

2 7 . 1 8  

3 1 . 2 8  

3 3 . 2 6  

3 4 . 3 0  

3 3 . 6 1  

3 1 . 8 6  

I 

a t i o n  
f i c t i v e  

- 5 , 6 %  

+ 0 , 6 %  

- 1 1 , 8 %  

- 1  1 , 7 %  

- 7 , 8 3 8  

- 5 , 4 %  

- 8 , 2 @ %  

- 8 , 4 2 %  

- 1 9 , 3 0 $  

- 0 , 7 4 %  

+ 3 , 6 2  

- 5 , 2 2 %  

- 2 , 5 9  

+ 0 , 9 %  

+ 6 , 0 3 %  

- z l l 4 %  

- 4 , 8 3 2  

e m p l o i ( % ) , V  
1 9 8 2  

3 3 . 5 9  

4 2 . 7 9  

2 5 . 4 1  

2 9 . 5 6  

3 2 . 1 2  

3 6 . 8 8  

2 1 . 3 0  

2 8 . 7 3  

2 8 . 8 2  

3 5 . 5 4  

4 7 . 5 7  

2 4 . 7 5  

3 0 . 8 9  

3 2 . 6 4  

3 4 . 7 5  

3 0 . 9 5  

3 0 . 4 7  



Quant à la structure par sexe, les chiffres 

ont suivi l'évolution constatée précédemment puisque, aussi 

bien pour le sexe féminin que pour le sexe masculin, l'emploi 

a diminué. De 1962 à 1968, la part de l'activité féminine a 

crû: de 36,9% en 1962, elle passe à 38,1% en 1968, puis à 

38,5% en 1975. Ainsi la contribution du sexe féminin à la po- 

pulation active totale est-elle plus importante en Cambrésis 

que dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Par ailleurs, la répartition des emplois se- 

lon la branche de l'économie apporte une fois encore, la 

preuve de l'handicap é c o n ~ m i q u e ~ ~  vécu par le Cambrésis et 

plus généralement par l'ensemble des espaces ruraux périphé- 

riques. En effet, l'évolution tend: dans le Nord-Pas-de-Calais 

et en France, vers une croissance des emplois tertiaires au 

détriment, ou plutôt en remplacement, des emplois primaires 

et secondaires. Cette évolution est aussi confirmée dans le 

Cambrésis. Cependant, son "handicap économique1' vient du fait 

que les emplois offerts par les activités en perte de vitesse, 

comme l'agriculture ou l'industrie, du moins en pleine con- 

version structurelle, sont encore très importantes par rap- 

port à la moyenne régionale. Ce retard du Cambrésis apparaît 

clairement à la lecture des données suivantes: 

- l'industrie, hormis l'énergie, représente en 1975, la 
moitié des emplois du Cambrésis contre seulement 45,9% ddns le 

Nord-Pas-de-Calais. 

- Le tertiaire ne représente que 41,6% des emplois du 
Cambrésis contre 45,9% dans la région. Globalement on peut es- 

timer que le Cambrésis a environ sept années de retard par rap- 

port à l'évolution régionale. 

D'importantes différences en terme de nature 

et de dynamique d'emplois existent entre les sous-zones B du 

Cambrésis. 

( * )  Tl i a u d r r i t  dérormaic ut i l irer  l ' i m p a r t a i t  d e  l ' i n d i c a t i f .  Dcpuir quc.lqucs o n n i c s .  l e  nombre d'emplois  t c r t i a i r c r  

=Cognr ou diminus. Cr rur sussi Ic c a r  d c  p l u s i e u r s  b a s s i n s  d'emplmic dr r i c a r d i c  r n  1335. par u m p l r ?  A b b c v z l l e .  

Amicns. SCQ.pu=nrin, Thi ir-che,  Sud-0i.c.  CompiCgna. 



* Cambrai. ----- 

L'évolution des emplois dans cette sous-zone 

depuis 1962, a connu trois phases: de 1962 à 1968, les emplois 

sont en net développement puisqulils passent de 23.400 à 27.100, 

soit +2,48$/an. De 1968 à 1975, ils sont en quasi-stagnation, 

mais évoluant encore dans le sens positif. En revanche, depuis 

1975, avec la crise, la stagnation s'est transformée en léger 

recul, qui n'est limité que par le développement du tertiaire. 

En effet, la sous-zone B de Cambrai se différencie fortement 

des autres, par une forte proportion d'emplois tertiaires qui 

sont en constant accroissement depuis 1962. En 1982, au lieu 

de résidence, la population active se répartit de la façon sui- 

vante: 

. Secteur primaire: 1.100 emplois, soit 4,43%. 

. Secteur secondaire: 8.940 actifs, soit 36,02%. 

. Secteur tertiaire: 14.780 actifs, soit 59,55%. 
C 1 e a t  c e t t e  pnopontion e t  ce  d tve loppement  du t e n t i a i k e  qui 

anAunent à Cambnai une pnimauté de plun en  plun n e t t e  au n e i n  
de na n é g i o n :  de 37,6% des emplois de l'arrondissement en 1962 
(la sous-zone de Cambrai était alors moins importante que 

celle du Cateau en termes d'emplois), elle atteint 45,8% en 

1978. L'évolution est donc bien caractéristique des espaces 

ruraux périphériques : depuis le début des années 60, ces zo- 

nes connaissent un mouvement de concentration géographique des 

activités vers la ville principale qui se développe surtout 

grâce au secteur tertiaire. Les activités de transport, de 

commerces, les services privés et les administrations assurent 

dans la sous-zone de Cambrai plus de 53% des emplois contre 

41,6% dans l'arrondissement et 45,9 dans le Nord-Pas-de-Calais 

en moyenne. 

A côté de cette importante activité tertiaire, 

l'industrie a conservé une place assez considérable, encore que 

la régression soit entamée depuis 1968. Quant à l'agriculture, 

sa part est réduite en raison du caractère urbain de cet espa- 

ce. Elle n'assurait plus que4% des emplois en 1975. 



* Le Cateau. ----- 

Si la sous-zone de Cambrai a une vocation de 

services, celle du Cateau est beaucoup plus industrielle. Au 

lieu de résidence en 1982, le nombre d'actifs dans l'industrie 

était demeuré supérieur à celui des actifs travaillant dans 

les services 11.300 contre 9.340, soit 51,65% contre 42,72. 

L'étude des statistiques recensant les salariés confirmera 

cette prépondérance industrielle et montrera l'importance des 

industries textiles. C'est aussi la prééminence de l'industrie 

des biens de consommation qui explique l'importance de l'acti- 

vit6 féminine: 41,1% en 1975 contre 38,5% dans l'arrondissement 

à la même date. 

Tout d'abord, il apparaît que le nombre total 

des emplois, toutes activités confondues, est en net recul de- 

puis 1962: moins 1,348 par an entre 1962 et 1978. Ce recul 

s'explique par la décroissance des emplois agricoles et indus- 

triels, insuffisamment remplacés par les activités de services. 

V i c t i m e  de c e t t e  & v o l u t i o n ,  l a  noua-zone du Cateau a peadu, 
au pnodi t  de c e l l e  de Cambhai, aa place de p~ernièke  aoua-zone 
en n o m b ~ e  d lemplo ia  t o t a u x .  

Comme dans la plupart des régions, l'emploi 

agricole recule. De 3.300 emplois en 1962, à 2.500 en 1968, 

à 1.900 en 1975, l'agriculture n'offre plus qu'environ 1.200 

à moins de 1.300 emplois en 1982. Il est certain qu'il sera 

difficile de compenser ce déficit assez considérable. Quant à 

l'industrie, le nombre d'emplois qu'elle représente dans la 

sous-zone a diminué de façon continue: 16.700 en 1962, mais 

15.400 déjà en 1968, puis 14.100 en 1975. Cependant, malgré 

cette baisse, la part du secteur secondaire demeure a peu 

près constante, en données relatives: 59,9% en 1962 contre 

59,7% en 1975. C 1 e a t  d i ~ e  combien l a  d&c&oiaaance de l ' e m p l o i  
t o t a l  e n t  v i v e .  



La convehaion dea emploia phimaineh e t  aecon- 
dainea en emploia h e l e v a n t  du aec teuh  t e a t i a i n e  n t e a t  pu4 aa-  
huhke.  Ce dernier a certes accru sa part dans les emplois to- 
taux, mais entre 1962 et 1975, le nombre d'emplois tertiaires 

a légèrement fléchi passant de 7.600 en 1962 a 7.500 13 an- 

nées plus tard. C'est donc ici que le bât blesse puisque la 

sous-zone du Cateau a entamé depuis les années 1960 l'évolu- 

tion à la baisse du secteur industriel mais n'a pas pu créer 

d'emplois tertiaires de substitution. Les perspectives d'ave- 

nir sont donc assez sombres pour cette sous-zone. 

* Solesmes. 

Aphèh une aoun-zone t e h t i a i h e  ( C a m b ~ a i )  e t  une 
a u t h e  i n d u n t n i e l l e  ( 1  e  Cateau)  , l ' a h n o ~ d i a n e m e n t  de Cambnai 
dounni t  l ' e x e m p l e  de deux houa-zone4 plu4 hunaXeh e t  n e t t e m e n t  
plua tounnéea encone veha l l a g h i c u ~ t u n e :  Mancoing e t  Solea~neh.  
Toutefois la seconde possède un caractère rural moins marqué 

que celle de Marcoing et Marquion. Depuis le RGP de 1962, la 

sous-zone de Solesmes connaît le processus de dégradation du 

marché de l'emploi le plus sensible. Cfest-à-dire -1,75$ par 

an entre 1962 et 1978, selon l'INSEE. Ceci est dû, comme dans 

la sous-zone voisine du Cateau, à la stagnation des emplois 

de services, créés en nombre insuffisant pour compenser les 

déficits d'emplois enregistrés dans l'industrie (-500 entre 

1962 et 1975, soit -15,6%) et surtout dans l'agriculture 

(-700, soit - 4 3 , 7 %  des emplois de 1962). Consécutivement, 

trois caractères définissent la sous-zone de Solesmes: 

- la part de l'agriculture dans l'emploi total est en- 
core importante, malgré la vive régression enregistrée: elle 

s'élève à 15,8%. 

- La faiblesse du secteur tertiaire est accentuée (36,7% 
des emplois en 1975) par le fait qu'en nombre réel, les em- 

plois de services stagnant depuis 1962 à environ 2.100 unités. 

- L'emploi féminin est inférieur à la moyenne de l'ar- 

rondissement: 31,6% des emplois contre 38,5%. 



Dans de telles conditions, on comprend aisé- 

ment l'intensité des flux de navettes de population active se 

dirigeant vers l'extérieur de la sous-zone de Solesmes. En 

1975, alors que l'on pouvait recenser 5.700 actifs au lieu de 

travail, on évaluait à 8.900 les actifs au lieu de résidence.(*) 

Dans ce cas, les départs ne pouvaient que l'emporter sur les 

arrivées. Le Valenciennois, le Cateau, la vallée de la Sambre 

aussi, Cambrai,constituaient les pôles attractifs pour les ac- 

tifs ne trouvant pas à s'employer sur place. 

* ---- Marcoing 

La sous-zone la plus rurale de toutes est bien 

celle du Cambrésis-occidental. Elle témoigne en effet de la 

situation des espaces ruraux périphériques par divers aspects: 

. Sur 4.200 emplois en 1962, 1.600 étaient agricoles, soit 
38,1% du total. Cette part a certes baissé, mais l'agriculture 

représentait encore en 1975 plus de 20% des emplois totaux de 

la sous-zone. Par ailleurs, il est remarquable qu'elle ait en- 

registré une augmentation de l'emploi industriel entre 1962 et 

1975, grâce notamment au développement de l'industrie chimi- 

que et parachimique: +3,68% par an avec une accélération de- 

puis 1968 (trend de +4,2% entre 1968 et 75). C'est d'ailleurs 

l'industrie qui a permis à la sous-zone de Marcoing de main- 

tenir son emploi total entre 1962 et 1975, par opposition aux 

régions du Cateau et de Solesmes. Cependant "l'âge d?orl1, qui 

fut en fait l'époque où Marcoing comblait la déficience ini- 

tiale de son secteur industriel ( 3 5 , 7 %  des emplois en 1962, 

50% en 19751, semble maintenant terminé. La crise a provoqué 

un repli de l'emploi industriel de l'ordre de 200 unités entre 

1975 et 1978. 

. Le secteur tertiaire se situe à Marcoing, comme à Soles- 

mes, à un niveau relativement faible: 28,5% des emplois en 

1962, contre 29,1% en 1975. En outre le nombre d'emplois de 

services n'a progressé que très lentement. 

P A L T  - 0,640 ( * )  Job-ratio: FAR' - 



. L'emploi féminin ne représente qu'une faible part de l'em- 
ploi total: 26,2% en 1962 contre 29,2% en 1975.0n peut saisir 

trois causes principales au faible développement de l'emploi 

féminin: 

d'une part l'importance de l'agriculture tend à restrein- 

dre l'activité (déclarée) du sexe féminin, sinon à la sous- 

évaluer ; d'autre part la nature des emplois industriels créés 

(surtout l'industrie du verre) n'est guère favorable a l'em- 

ploi du sexe féminin. Enfin la faiblesse du secteur tertiaire 

freine également son expansion. 

b3) Approche de l'emploi par le salariat, pour la - 
saisie des évolutions plus récentes (1978-1982) 

La tendance générale fut à la hausse du taux 

de salariat un peu partout en France. Cette augmentation se 

produit aussi dans l'arrondissement de Cambrai. Il a évolué 

de la manière suivante: 

1962: 74,3% ; 1968: 77,3% ; 1975: 81,5%. 

Le trend sur la période est donc celui d'une augmentation an- 

nuelle de 0,68% du taux de salariat. Cette augmentation assez 

forte s'explique par le retard du Cambrésis dans ce domaine. 

La région Nord-Pas-de-Calais connaissait en effet, en 1975, 

un taux de salariat de 86,2%. Ainsi le Cambrésis, par la forte 

hausse de son taux, a entamé un proeessus de rattrapage mais 

n'a pas encore atteint la moyenne régionale. 

L'étude de l'emploi salarié est envisagée car 

elle est la seule qui, dans les recherches, a permis d'obtenir 

des données plus récentes (avant le dépouillement du RGP de 

1982, relatif à l'emploi au lieu de travail) et une distribu- 

tion plus affinée des activités. Il convient cependant de si- 

gnaler que cette approche comporte des inconvénients majeurs: 

- d'une part, les chiffres de l'emploi salarié ne don- 

nent aucune idée de l'emploi agricole. Ceci constitue un grand 

inconvénient dans un arrondissement encore très rural comme 

celui du Cambrésis. Cependant les études entreprises à propos 

des ménages agricoles et de l'évolution de l'agriculture dans 



les différentes sous-zones ont déjà apporté quelques éléments 

d'analyse. De plus, une étude plus fine est surtout nécessaire 

dans les secteurs secondaire et tertiaire en raison de la mul- 

tiplicité des branches économiques. 

- D'autre part, les données ASSEDIC qui sont utilisées 
ici, ne regroupent pas l'ensemble de la population salariée. 

Il subsiste donc un problème de saisie statistique de tous les 

événements. C'est pourquoi, plus que le nombre de salariés, il 

importe surtout de commenter les évolutions enregistrées. 

L 1 e m p C o i  ~ a C a t i k  dana l'antondiahement de 

Carnbtai e.At e n  net necul depuia C a  ctiae. Ainsi de 1976 à 1983, 

le nombre de salariés recensés par lfAssedic est passé de 

43.839 à 40.728, soit un recul de 1,049 l'an. En comparaison, 

on peut rappeler que le trend du département du Nord a été, 

durant la même période, de -0,489 par an. La situation du Cam- 

brésis se dégrade donc, non seulement par rapport à elle-même, 

mais aussi par rapport au département. Cette évolution est la 

prolongation voire l'accentuation du mouvement déjà observé 

avant la crise: le poids économique du Cambrésis ne cesse donc 

de régresser. En fait une différence est à saisir entre les 

deux périodes: avant 1975, la décroissance de l'emploi était 

essentiellement due à la disparition de nombreuses exploita- 

tions agricoles. Les emplois industriels jouaient alors un 

rôle moins important dans le recul de l'emploi en général. L U  

c h i b d t e ~  de C 1 e m p C o i  induattiel aont, a u  c o n t ~ a i t e ,  u n  iiliimeizt 

moteut de C a  dkgtadation d e  C'emploi depuia 7 9 7 5 .  Le secteur 

secondaire du Cambrésis semble avoir été durement touché par 

Za crise: -3,07% par an, contre -2,489 dans le Nord. En fait, 

le principal problème du Cambrésis est de ne pas pouvoir com- 

penser le déficit'de l'emploi industriel par un développement 

du secteur tertiaire. En 1981, les emplois de services ont mê- 

me reculé, ce qui a fait de cette année une période très som- 

bre: l'emploi total a alors diminué de 6,1% en une année. Ce- 

pendant depuis 1976, le tertiaire s'est quand même développé 

de +2,78% l'an (figure 29). Toutefois le Cambrésis n'a pas en- 

core comblé son retard par rapport au Nord-Pas-de-Calais: 40,1$ 
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Figure 29: Etude, par grands secteur% d'activités, de l'évo- - lution des effectifs salariés au lieu de travail. 
Arrondissement de Cambrai. 1976-1983. 



en 1982 et 43,6$ ; telles sont les proportions correspondant 

à l'emploi tertiaire au sein de l'emploi total dans l1arron- 

dissement de Cambrai et dans le département du Nord. 

Les trois branches industrielles qui dominent 

le marché de l'emploi salarié sont, dans l'ordre d'importance 

décroissante, le textile et l'habillement qui cumulent près 

d'un emploi sur deux ( 1 1  614 sur 24.391 soit 47,6%), puis le 

bâtiment et les travaux publics avec 1 8 , 4 %  du total ou encore 

4.488 salariés et enfin la sidérurgie-métallurgie avec 3.040 

emplois salariés soit 12,4%. Ces industries vieillissantes 

sont généralement les plus touchées par la crise et le Cam- 

brésis n'échappe pas à la règle. L'édifice soaio-économique 

régional en est donc durement ébranlé (figure 30). 

Ainsi le textile et l'habillement sont les 

branches qui emploient le plus de salariés, surtout féminins, 

dans l'arrondissement de Cambrai et principalement dans les 

cantons de Clary et de Carnières grâce à de petites entrepri- 

ses. Par contre, à Cambrai, malgré la présence de PROUVOST- 

MASUREL, le textile a une importance relativement moindre, 

tout en restant le plus gros employeur de main d'oeuvre sala- 

riée. Cette branche de l'industrie qui est un pilier de l'éco 

nomie traditionnelle cambrésienne, est livrée 2 
un processus de dégradation qui semble encore s'accentuer ré- 

cemment. Le trend sur la période 1976-1981 est de -3,66% par 

an pour le textile et de -1,031 pour l'habillement comme le 

montre la figure 30. Comme partout en France, il pâtit, de 

manière peut-être plus accentuée en raison de ses structures, 

du vieillissement de son organisation et de la concurrence 

étrangère. De plus la faiblesse des petites entreprises tex- 

tiles et la dépendance des quelques grands établissements 

(PROUVOST-MASUREL de Cambrai est une filiale de la société- 

mère de Roubaix) ne constituent pas desfacteurs favorables 

pour l'évolution de cette branche de production industrielle 

en Cambrésis. 
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Le bâtiment et les travaux publics représen- 

tent le second poste de travail pour la main d'oeuvre sala- 

riée. Sa régression fut moins sensible que celle du textile: 

-1,348 l'an. En fait entre 1976 et 1981, le bâtiment avait 

pu maintenir ses effectifs de salariés grâce à la création 

et à l'équipement de zones industrielles dans l'arrondisse- 

ment ; alors que la régression ne fut que de - 0 , 0 2 %  par an 

durant ces quelques années, les effectifs chutèrent brutale- 

ment en 1982 de près de 9%. L'avenir apparaît ainsi inquié- 

tank. 

Le troisième employeur de main d'oeuvre sala- 

riée dans le cambrésis est la sidérurgie-métallurgie qui a 

connu une très forte dégradation de sa structure d'emploi de- 

puis 1976-77. On peut en effet évaluer à -5% par an, la dé- 

croissance des effectifs employés entre 1976 et la fin dfan- 

née 1982. 

Quant aux autres industries présentes dans cet 

arrondissement, elles ont suivi des voies différentes depuis 

1976. Ainsi les industries agro-alimentaires, l'un des plus 

anciens fleurons de l'économie industrielle du Cambrésis, ont 

été véritablement décimées entre 1976 et la fin de l'année 

1978, puisque les effectifs de salariés occupés chutèrent de 

43,5% , en 3 ans! Depuis la situation semble s'être quelque 

peu assainie, mais le trend demeure toujours négatif malgré 

les efforts déployés pour installer de nouvelles unités de 

production. 

En revanche, la chimie et la parachimie ont 

connu une augmentation des effectifs des salariés de +1,52% 

par an entre 1976 et 1983. Toutefois, deux réalités peuvent 

assombrir le tableau: d'une part, l'emploi salarié évolue 

négativement depuis 1980: est-ce l'expression d'un renverse- 

ment de tendance durable? D'autre part, en cumulant le Verre- 

Céramique et la Chimie-parachimie, comme le fait la Chambre 

de Commerce et d'Industrie du Cambrésis, lfévolution devient 



alors globalement défavorable sur toute la période 1976-82, 

dans la mesure où l'industrie du verre et de la céramique a 

connu une diminution de ses effectifs salariés de -2,48% par 

an. 

Ainsi, il est clair que dans le Cambrésis, 

l'évolution de l'emploi industriel est très problématique de- 

puis le début de la crise économique. Trop dépendante de quel- 

ques activités dont le textile et l'habillement, la région ne 

pourra guère supporter longtemps une telle hémorragie de main 

d'oeuvre et donc de population. 

La CC1 du Cambrésis nous a aimablement commu- 

niqué les résultats de son recensement des effectifs de popu- 

lation salariée de 1982. Afin de mettre en exergue la parti- 

cularité économique de chaque canton, c'est-à-dire soit la 

forte dominante d'une branche au sein de l'activité générale 

locale, soit au contraire, la sous-représentation de certai- 

nes activités qui peuvent ainsi créer des taches de faibles- 

se et expliquer d'autant mieux le déclin économique du Cam- 

brésis, on a eu 4ecouns à la methode statistique du C H 7  2 

qui petmet dfétablin L'existence d'une dépendance entae l a  

localisation gkognaphique  de^ activitka et Ceun natuae. 

Les calculs qui vont suivre aboutissent a la 

valeur du CHI 2 totale. C'est en fait la comparaison entre 

le CHI 2 calculé et le CHI 2 critique, trouvé dans une table 

grâce au nombre de modalités prises en compte (qui détermine 

à son tour le nombre de degrés de liberté) que l'on pourra 

se faire une idée de la signification des résultats obtenus. 

La supéEiorité de la valeur du CHI 2 calculé sur le CHI 2 

critique (ou minimum) prouve l'existence d'une dépendance 

entre les deux facteurs étudiés, dans ce cas, la localisation 

des activités économiques au sein des cantons du Cambrésis et 

la nature de ces mêmes activités. 



Présentation de la démarche. .................... 

* Calculs du CHI 2 --------- 

Considérons llind-iae i pour lé facteur: activité .économi- 
que (Ai) 

l'indice j pour le facteur: localisation géo- 
graphique (L . )  

J 
Appelons N le nombre total de salariés. 

Oij le nombre de salariés dont l'activité éco- 

nomique est Ai et la localisation géographi- 

que (canton du lieu de travail) est L;: 
J 

c'est l'effectif observé. 

Oi.9 le nombre de salariés dont l'activité éco- 

nomique est A.i quelle que soit la localisa- , 
tien géographique. 

le nombre de salariés dont la localisation 

géographique est L;, quelle que soit l'acti- 
J 

vité économique. 

Alors on peut calculer les effectifs théoriques Tij de cha- 

que combinaison (Ai, L.). 
J 

Par les probabilités, on obtient: 

Oi x o .  
- --L-.J Ti j- 

N 

Le CHI 2 calculé est alors: 
n 
L 

2 ( O i j  - Tij) 
CHI 2 =  . ---------- 

Avec un nombre de degrés de liberté: NU = (K - 1) (E - 1 )  

où K est le nombre de modalités pour A ; 

E est le nombre de modalités pour L. 

* Les différents tableaux présentés. ..................... 

Le tableau des effectifs observés (tableau LV), 

recense pour chaque modalité (d'abord trois puis quatorze) et 

pour chaque canton, le nombre réel ou observé Oij de salariés. 



C ' e s t  d o n c  u n  d o c u m e n t  e x p l o i t a b l e  comme t o u t e  m a t r i c e  d ' i n -  

f o r m a t i o n  o r d i n a i r e . L e  t a b l e a u  d e s  e f f e c t i f s  t h é o r i q u e s  p r é -  

s e n t e  l e s  T i j ,  c ' e s t - à - d i r e  l e  n o m b r e  d e  s a l a r i é s  q u e  l ' o n  d e -  

v r a i t  t r o u v e r  d a n s  c h a q u e  c a n t o n  e t  p o u r  c h a q u e  a c t i v i t é  s i  

p a r m i  c e l l e s - c i ,  a u c u n e  n e  p r é d o m i n a i t  d a n s  un  c a n t o n  q u e l c o n -  

q u e  e t  s i  a u c u n  p a r m i  c e u x - c i  n e  s ' i m p o s a i t  d a n s  l a  r é p a r t i -  

t i o n  d ' u n e  a c t i v i t é  q u e l c o n q u e .  C e t t e  m a t r i c e  n ' e s t  c e r t e s  p a s  

d i r e c t e m e n t  e x p l o i t a b l e ,  e l l e  n e  r e p r é s e n t e  q u ' u n e  é t a p e  i n -  

d i s p e n s a b l e  d a n s  l e s  c a l c u l s .  

Le t a b l e a u  d e s  d i f f é r e n c e s  ( 0 :  - T..) p r é -  
1 j I J  

s e n t e  l ' é c a r t  e n t r e  l e s  e f f e c t i f s  o b s e r v é s  e t  l e s  e f f e c t i f s  

t h é o r i q u e s .  I l  a p p o r t e  b i e n  s û r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  t r è s  p r é -  

c i e u x  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l ' a m p l i t u d e  d e  l ' é c a r t  e s t  f o n d a m e n -  

t a l e  p o u r  l a  s u i t e  d e  l ' i n t e r p r ê t a t i o n .  I l  p e r m e t  e n  e f f e t  d e  

r e p é r e r  l e s  a c t i v i t é s  q u i  p r é d o m i n e n t  d a n s  un  c a n t o n  ( d i f f é -  

r e n c e  p o s i t i v e  e n  l e c t u r e  v e r t i c a l e  p o u r  l ' a g r i c u l t u r e - i n d u s -  

t r i e  p a r  e x e m p l e  d a n s  l e  c a n t o n  d e  C l a r y )  e t  l e s  c a n t o n s  q u i  

e x c e l l e n t  e n  u n e  a c t i v i t é  o u  p l u s i e u r s  ( d i f f é r e n c e  p o s i t i v e  

e n  l e c t u r e  h o r i z o n t a l e  p o u r  l e  c a n t o n  d e  C a m b r a i ,  d a n s  l e s  

a c t i v i t é s  d e  s e r v i c e s ) .  A c o n t r a r i o ,  u n e  d i f f é r e n c e  n é g a t i v e  

p e r m e t  d e  c o n c l u r e  à u n e  r e l a t i v e  f a i b l e s s e  d ' u n  c a n t o n  d a n s  

u n e  a c t i v i t é  d o n n é e .  

Le t a b l e a u  d e s  C H I  2 .  p r é s e n t e  l e s  v a l e u r s  
1 j 

p a r t i e l l e s  q u i  o n t  c o n t r i b u é  à d é t e r m i n e r  l a  v a l e u r  d u  C H I  2 

t o t a l  c a l c u l é  ( 2 3 7 8 . 2 3 3  a v e c  t r o i s  m o d a l i t é s  e t  2 2 . 9 7 9 . 1 2 0  

a v e c  1 4  m o d a l i t é s ) .  Ce t a b l e a u  s e r t  à l ' é l a b o r a t i o n  d e  l a  ma- 

t r i c e  s u i v a n t e ,  t r è s  p r é c i e u s e ,  d e s  p o u r c e n t a g e s  P 
i j '  

s e l o n  

l a  f o r m u l e  s i m p l e  s u i v a n t e :  
! 

C H I  2 .  
1.j - ----------- x 1 0 0  

' i j -  C H I  2 t o t a l  

Le t a b l e a u  d e s  p o u r c e n t a g e s  p e r m e t  d e  d é t e r -  

m i n e r  l e s  c a s e s  d e  l a  m a t r i c e  ( c o m b i n a i s o n  e n t r e  u n e  m o d a l i t é  

A i ,  à s a v o i r  u n e  a c t i v i t é  e t  u n e  m o d a l i t é  L .  c ' e s t - à - d i r e  
3 ' 

u n e  l o c a l i s a t i o n )  q u i  s o n t  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  d a n s  l a  d é p e n -  



CB = f /  0 
- 1 W U i  r 
w o r -  m 

I" 
I a 
lm 

I" 
10 

cn I r  
I r  
I  

N A 

r u - U l m  
a - w -  
L n N J = \ O  

N u l  t. 
w U l m  
O N N  . . .  

4 

~ m - 1  
4 m 0 3  
C n E W  
a . .  

N  Cr\ 
w w o  
e - a w  
c n - r w  
m . .  

4 

N c n m  
u l - L - C =  
C - r N  . . .  

* l P .  
! S m  
Z I G  
H IO 
m 1 ~ n  

I 
m 1i-3 

IH 

r 
I  C 

m 

CZ * 
e 
m * 
c 

C3 
r * 
p * 

x * 
P 
C3 
0 
H 



dance constatée. On peut rechercher celles qui assurent, en 

les cumulant, 75% du CHI 2 total, c'est-à-dire 75% de la dé- 

pendance. Ce sont en fait les casee qui présentent les diffé- 

rences positives et négatives les plus marquées et qui sont 

donc le plus en rupture avec la répartition théorique. Elles 

permettent ainsi de repérer les activités qui sont soit re- 

marquablement développées ou sous-représentées dans un canton, 

par exemple. 

Les analyses qui suivront se feront en deux 

étapes: dans un premier temps à l'aide de 3 modalités Ai, 

c'est-à-dire d'activités (Agriculture et Industrie cumulées, 

Commerces et Services, ce qui doit permettre de suivre atten- 

tivement la contribution des activités tertiaires) ; puis ul- 

térieurement, avec 14 modalités d'activités (cf tableau LVI). 

Anallse des effectifs salariés observés. ---- 
L'examen du tableau des effectifs observés 

pour 3 modalités d'activités amène immédiatement à constater 

La pniidominance des deux canton.4 de Cambnai dana L1anaondia-  
aement .  Ils procurent en effet près de la moitié des emplois 
salariés (47,2%) et plus encore dans le secteur tertiaire 

avec 53% des emplois salariés dans le commerce et 7 7 , 7 %  des 

services. Quant à l'industrie, sa part est également impor- 

tante au sein de l'arrondissement puisqulelle assure 40% de 

l'emploi. A titre de comparaison, on rappellera que la popu- 

lation de la ville de Cambrai et de ses deux cantons limitro- 

phes cumulent en 1982, 38,5% de la population totale de l'ar- 

rondissement. On retrouve ainsi l'état de dépendance économi- 

que des espaces ruraux périphériques envers la ville princi- 

pale, surtout dans le secteur tertiaire. Le aecond pâle de 
L1annondisnement  e s t  Le canton de CLany qui, avec ses 9.318 
salariés concentre 26,4% du total observé en 1982, et ceci 

principalement à proximité de la ville de Caudry ; dans le 

domaine industriel, la concentration est en fait plus forte 

(textile et habillement) alors que les emplois salariés dans 

les commerceset services ne représentent que 18% des emplois 



T a b l e a u  LVI  ( A )  
LES EFFECTIFS  SALARIES A LA FIN DE 1 9 8 2  ...................................... 

DANS LE CAMBRESIS ------------------ 
T a b l e a u x  d e  c o n t i n g e n c e .  E f f e c t i f s  o b s e r v é s  e t  t h é o r i q u e s .  

6  c a n t o n s  / 1 4  m o d a l i t é s  

T a b l e a u  d e s  e f f e c t i f s  o b s e r v é s  O I J  --------------- 

A g r i c u l t u r e  

E n e r g i e  1 1 3 1  

M é t a l l u r g i e  1 3 9 9  

B â t i m e n t  2 8 8 9  

C h i m i e  e t  
P a r a c h i m i e  

A g r o - A l i m e n -  
t a i r e  1 5 7 7  

T e x t i l e  1 3 6 8 5  

B r o d e r i e  
D e n t e l l e  

I n d u s t r i e s  
d i v e r s e s  1 3 8 7  

C o m m e r c e  d e  
g r o s  1 1 3 0 3  

C o m m e r c e  d é t a i l  
a l i m e n t a i r e  1 6 4 1  

C o m m e r c e  d é t a i l  
n o n  a l i m e n t .  1 2 5 9 8  

T r a n s p o r t  1 5 1 8  

S e r v i c e s  d i v e r s  1 2 2 6 0  

TOTAL 1 1 6 6 0 8  

MARCOING 

--------- 
5 

SOLESMES 

-- 
5  

O 

4 3 5  

1 1 0  

O 

O 

3 7 5  

1 4  

3 3  

1 5 6  

4 0 6  

1 3 4  

6 9  

2 7  

1 7 6 4  

TOTAL 



Tableau LVI ( B )  - ---- - - - -- -- - - -- 

Tableau des effectifs théoriques TIJ 
-----MW----------------------------- 

- 

Agriculture 

Energie 

Métallurgie 

Bâtiment 

Chimie et 
Parachimie 

Agro-ali- 
mentaire 

Textile 

Broderie 
Dentelle 

Industries 
Diverses 

Commerce de 
Gros 

Commerce 
Détail alim. 

Comm. détail 
non alim. 

Transport 

Services 
Divers 



tertiaires de l'arrondissement, c'est-à-dire un peu moins 

que sa proportion de population régionale qui est de 18,6% 

en 1982. 

Pour ce qui est des autres cantons, on cons- 

tate que leur part respective dans l'emploi salarié régionalest 

faible, en particulier dans lecan,tande Solesmes avec 5%. 

Ces cantons sont surtout agricoles et industriels, encore 

que la part du commerce dans le canton de Solesmes est loin 

d'être négligeable, avec 39% des emplois salariés: 696 sur 

1.7643 

Tableau LVII 

Ré~artition de l'em~loi salarié dans le Cambrésis en 1982. - ------------ ....................... 

Part de leur population Emploi des cantons dans 
dans la population du l'emploi du Cambrésis 

Cambrésis t Toutes activités tertiaire --------------- ------------ ------_-_ 
11,831 6,44% 5,31% 

Le Cateau 

Clary 

Marcoing 

Solesmes 

Cambrai et 
ville 

Le test des tableaux de contingence selon trois modalités 

d'activités. -------- 
Le test permet d'aboutir, selon la méthode 

décrite, à un CHI 2 total calculé de 2378.233. Le nombre de 

degrés de liberté est N U = (6-1).(3-1) = 10, sachant que 

le test présente ,ici trois modalités Ai et 6 modalités Lj. 

Une table du CHI 2 permet, avec un risque d'erreur de 1 % ,  

de trouver un CHI 2 critique de 29,l. Or le CHI 2 calculé 

étant très nettement supérieur à cette valeur minimale, on 

peut donc affirmer qu'il existe réellement une dépendance 

entre l'activité économique et sa localisation géographique 

cantonale. 



Q u e l l e s  s o n t  d o n c  l e s  c a s e s  q u i  f o n t  l e  p l u s  

a u g m e n t e r  l a  v a l e u r  d u  C H I  2  t o t a l ?  1 1  appanazt  que t n o i a  
canea e x p l i q u e n t  à e lXea aeu lea  plua de 5 0 %  de Ca dependance 
t o t a l e  e t  que 7 en expl-iquent pxua de 7 5 % .  C e s  c o m b i n a i s o n s  

p a r t i c u l i è r e m e n t  p e r t i n e n t e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  

- L e s  s e r v i c e s  à C a m b r a i ,  2 9 , 6 4 4 %  d e  l a  d é p e n d a n c e  t o t a l e ,  

- l e s  s e r v i c e s  à C l a r y ,  1 1 , 4 % ,  

- l ' a g r i c u l t u r e  e t  l ' i n d u s t r i e  à C a m b r a i ,  9 , 6 9 % ,  

- l ' a g r i c u l t u r e  e t  l ' i n d u s t r i e  à C l a r y ,  7 , 4 2 % ,  

- l e s  c o m m e r c e s  à S o l e s m e s ,  6 , 9 1 % ,  

- l e s  s e r v i c e s  à M a r c o i n g ,  5 , 8 8 % ,  

- l e s  s e r v i c e s  à L e  C a t e a u ,  5 , 7 0 8 .  

T o t a l :  7 6 , 6 6 7 k  d e  l a  d é p e n d a n c e  t o t a l e .  L e s  

c a n t o n s  l e s c p l u s  t y p é s  s o n t  d o n c  c e u x  d e  C a m b r a i  ( 4 1 , 8 4 6 $  d e  

l a  d é p e n d a n c e )  e t  d e  C l a r y  ( 2 4 . 0 4 6 % ) .  L a  c o n t r i b u t i o n  d e s  a u -  

t r e s  c a n t o n s  e s t  n e t t e m e n t  p l u s  l i m i t é e :  

C a r n i è r e s :  3 , 1 %  ; L e  C a t e a u :  6 , 3 7 %  ; M a r c o i n g :  1 4 , 8 7 7 %  ; 

S o l e s m e s :  9 , 7 5 % .  

P o u r  d é g a g e r  d e s  c o n c l u s i o n s ,  q u a n t  a u x  a c t i -  

v i t é s  d e s  c a n t o n s ,  il f a u t  é t u d i e r  l e  s i g n e  d e  l a  d i f f é r e n c e  

e n t r e  l e s  e f f e c t i f s  o b s e r v é s  e t  l e s  e f f e c t i f s  t h é o r i q u e s ,  

p r i n c i p a l e m e n t  p o u r  l e s  7  c o m b i n a i s o n s  p r o p o s é e s  p r é c é d e m m e n t .  

On p e u t  é t a b l i r , s u r  c e t t e  b a s e ,  l a  t y p o l o g i e  d e s  é l é m e n t s  r e -  

m a r q u a b l e s  e t  t r è s  d i f f é r e n t s  d e s  r é s u l t a t s  t h é o r i q u e s :  

l i & i g o q s - p g s  j t ive-s-  - - - - - -  l i a i s o n s  n & g & t j v g s -  
s e r v i c e s  à C a m b r a i  s e r v i c e s  à C l a r y  

a g r i c u l t u r e - i n d u s t r i e  à C l a r y  a g r i c u l t u r e - i n d u s t r i e  à C a m b r a i  

c o m m e r c e s  à S o l e s m e s  s e r v i c e s a u  C a t e a u  e t  à Mar- 
c o i n g .  

C e s  c o n s t a t a t i o n s  i m p l i q u e n t  l e s  c o n c l u s i o n s  

s u i v a n t e s ,  d ' a b o r d  s u r  l e  p l a n  d ' u n e  d i s t i n c t i o n  s e l o n  l e s  

t r o i s  a c t i v i t é s ,  p u i s  s u r  c e l u i  d ' u n e  r é p a r t i t i o n  d a n s  l e s  

s i x  c a n t o n s .  



L ' a c t i v i t é  La plu4 a u j e t t e  à une n l i p a h t i f i o n  

géog~aph iquement  di66l inenciée e a t  c e l l e  dea aenv icea  e t  e l l e  

e x p l i q u e  au t o t a l  p lus  de La m o i t i é  de l a  dépendance. Les 

services sont,proportionnellement aux effectifs totaux, très 

bien implantés dans les cantons de Cambrai mais par contre, 

ils sont presque "inexistants" dans les autres cantons, no- 

tamment à Clary, Marcoing et Le Cateau. On retrouve bien la 

distinction fondamentale entre les espaces ruraux périphéri- 

ques ( à  vocation agricole et (ou) industriel1e)et les espa- 

ces urbanisés "centraux" qui sont plus tertiarisés. Certes 

l'agriculture et l'industrie suivent une répartition inverse 

à celle des services. Si l'industrie n'est pas absente de la 

panoplie d'activités de Cambrai, elle entre toutefois pour 

une moindre proportion dans la composition de la population 

salariée: 9 . 2 8 8  personnes contre 1 0 . 8 7 1  dans la distribution 

théorique. En revanche elle est très bien implantée dans le 

canton de Clary où les effectifs salariés de l'agriculture et 

de l'industrie représentent un ensemble de 7 . 1 3 7  unités alors 

que la distribution théorique donne 6 . 0 9 9  personnes. 

Quant aux commerces, ils apparaissent surtout 

bien développés à Solesmes. Mais ce phénomène est surtout im- 

putable aux mauvais résultats des autres secteurs de ce can- 

ton, ce qui monte exagérément la performance du commerce. 

On peut conclure maintenant sur cette appro- 

che selon trois activités par un récapitulatif cantonal: 

- - - -  Cambrai-ouest et-est: déficit industriel relatif compensé 

par les activités tertiaires. 

- - Caynièyeg - et-Mzrgojng: déficit tertiaire compensé par l'a- 

griculture et l'industrie ; Clary étant davantgge industria- 

lisé que les deux précédentes. 

- - - -  Le Catgag: déficit des services compensé par les commerces 

et surtout par l'agriculture et l'industrie. 

- Solesmes: - - déficit des secteurs agriculture-industrie et des 

services compensé par les commerces. 



Test des tableaux de contingence selon 14 modalités d'activités. ----------- 
Le CHi 2 observé est alors de 22979,120. Cette 

grandeur est telle que l'on peut conclure immédiatement à une 

dépendance. Le but de cette section n'est pas de revenir lon- 

guement sur le nombre de salariés par activité car cette étude 

a déjà été réalisée précédemment grâce aux graphiques. On peut 

par exemple constater que l'activité principale est encore le 

textile dans tous les cantons, sauf ceux de Marcoing (chimie 

et parachimie) et de Solesmes (métallurgie). Par contre, on 

svattachera à préciser ici les spécificités géographiques can- 

tonales, dans le cadre de catégories d'activités plus affinées. 

Il apparaît que 83,673%.de la dépendance tota- 

le sont expliqués par les cases qui représentent plus de 1 %  du 

CHi 2, soit 16 cases sur 84 que comprend la matrice (cf ta- 

bleau LVIII). On peut éliminer de suite les activités qui ne 

connaissent pas de spécificité géographique, soit du fait de 

l'appréhension des résultats par l'approche salariale comme 

l'agriculture, soit du fait de leur faiblesse numérique abso- 

lue comme l'énergie, soit du fait encore de leur répartition 

relativement harmonieuse sur le territoire de l'arrondissement, 

comme l'agro-alimentaire, les commerces de gros ou les trans- 

ports. Subsistent alors la métallurgie, le bâtiment et travaux 

publics, la chimie et parachimie, le textile et la broderie 

le commerce de détail, les services divers. 

Danh c e  can,  l e  can ton  de Maacoing e n t  c e l u i  
q u i  e d t  l e  pCun dépendant  e n v e t h  une a c t i v i t k  (cf silhouettes, 
fig.31 ) .  La combinaison (Marcoing-chimie, parachimie) expli- 

que à elle seule 32,631 de la dépendance totale. La prépondé- 

rance industrielle remarquée antérieurement est donc issue de 

la présence de l'industrie chimique et para-chimique. C'est 

l'usine de la firme BSN GERVAIS-DANONE, implantée à Masnières, 

employant 1237 salariés dans l'industrie du verre, qui 

est à l'origine de cette forte dépendance. Au contraire, le 

canton de Marcoing est, par rapport à la moyenne de l'arron- 

dissement, moins marqué par l'industrie textile, puisqe 
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Tableau LVIII ------------- 

---- 
Agriculture 

Energie l 
Métallurgie I 
Bâtiment I 
Chimie et para- 
chimie 

Agro-alimen- 
taire 

Textile I 
Broderie 
Dentelle 

Industries 
diverses I 
Commerce de 
Gros 

Commerce de 
Détail 

Comm. détail 
non alim. 

Transport 1 
Services 
Divers 

EEFECTIFS SALARIES DANS LE CAMBRESIS EN 1982 
source: CC1 Cambrés ------ 

Tableau des pourcentages. 1 4  modalités. 

CAMBRAI 
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la différence entre les effectifs observés et théoriques est 

négative (-413). La 6 a i b L e ~ e  t e n t i a i n e  e h t  condinmée e t  Ma&- 
coing appanazt  donc comme un can ton  t&?d ~ p é c i a l i ~ é  i n d u ~ t a i e l -  
t e m e n t ,  ce qui constitue un réel inconvénient, du moins un 
risque. On imagine aisément les conséquences d'éventuelles 

difficultés dans l'industrie du verre, surtout dans le cas 

présent d'une entreprise unique. 

Si Marcoing était le canton Ifchimique et para- 

chimique1', CLany peut Z txe  cons idehé  comme l e  canton  t e x t i l e  
pan e x c e l t e n c e .  L'industrie textile et la broderie-dentelle y 

expliquent respectivement 1,45% et 13,54% de la dépendance 

totale. Le canton de Clary repose donc sur un type unique 

d'industrie ancienne et touchée par la crise, l'industrie chi- 

mique et parachimique étant présente mais demeure beaucoup 

plus mineure. De plus, les autres industries principales sont 

fortement sous-représentées. Le bâtiment explique, de façon 

négative, 1,14% de la dépendance, probablement à cause du dé- 

peuplement du Cambrésis oriental et aussi parce que la cons- 

truction de la zone industrielle de Caudry est terminée. Quant 

à l'industrie métallurgique, elle est moins implantée que dans 

d'autres cantons. Les activités tertiaires sont nettement dé- 

ficitaires, notamment en ce qui concerne les services divers et 

le commerve de détail non alimentaire. 

Le déficit industriel (ceci demeure tout à 

fait relatif) des cantons de Cambrai, observé dans l'approche 

en trois modalités est confirmé par cette seconde analyse. 

Il est maintenant possible de déterminer les industries rela- 

tivement peu représentées à Cambrai. Ce sont en fait les in- 

dustries textiles qui apparaissent sous-représentées, malgré 

l'importance de leurs effectifs. Le textile et la broderie- 

dentelle expliquent 4,89% de la dépendance et la liaison est 

négative. L'état de faiblesse relative est également le lot 

de l'industrie chimique et parachimique. Cependant, une indus- 

trie se porte bien, expliquant 1,30% de la dépendance en li- 

aison positive, c'est celle du bâtiment et des travaux publics. 

Il existe deux explications relativement simples: d'une part, 

les villes sont généralement plus dynamiques dans ce domaine, 



d'autre part les BTP ont été tirés par la construction (encore 

partiellement en cours en 1982) de zones industrielles dans 

les cantons de Cambrai: Proville, Raillencourt ou encore Cam- 

brai-Cantimpré. L'approche en 14 modalités confirme également 

le développement tertiaire des cantons de Cambrai, notamment 

dans le type d'activités sous-représentées dans les autres 

cantons. La v i l l e  e t  aon aggloménation a a ~ u n e n t  dea benvicea  
divend (4,335% de la dépendance) que l e 4  autnen cantond t e n -  
d e n t  à d é l a i h a e ~ .  En e 6 6 e t  l a  didalinence e n t n e  l e a  e66ec t i6n  
obaenvés e t  thlianiquea e a t  n e t t e m e n t  p o n i t i v e  à Cambkai, 
a lonn quleCLe e n t  n é g a t i v e  pantout  a i l l e u n a .  On observe les 
mêmes éléments en ce qui concerne le commerce de détail non- 

alimentaire. Ainsi il semble que les habitants des cantons 

périphériques se déplacent vers Cambrai pour fréquenter des 

services et équipements commerciaux plus spécialisés et au- 

tres qu'alimentaires. C'est certainement un nouvel exemple 

de la dépendance des espaces ruraux périphériques envers l'es- 

Pace urbain "central" de l'arrondissement. 

Deux éléments apparaissent dans le canton de 

Solesmes. Pour compenser le déficit textile relatif, la métal- 

lurgie et le commerce de détail alimentaire (respectivement 

1,486k et 3,426% de la dépendance) assurent un surcroît d1ac- 

tivité. Cependant il semble que c'est surtout la faiblesse 

générale de l'emploi salarié (1764 unités pour près de 18.000 

habitants) dans ce canton qui fait ressortir ces quelques 616- 

ments. Solesmes est un canton qui dépend énormément de l'exté- 

rieur tant la structure d'emploi y est faible. Les navettes 

quotidiennes sont considérables. 

Carnières et Le Cateau apparaissent peu spé- 

cialisés.Mais le niveau d'emploi y est également assez faible: 

on compte 2.265 salariés pour 19.845 habitants dans le canton 

de Carnières et 2.724 salariés pour 19.320 personnes résidant 

dans celui du Cateau. Seules ressortent à Carnières les indus- 

tries diverses (6.776% de la dépendance en liaison positive) 

et, accessoirement, le textile. Au Cateau, c'est surtout l'in- 

dustrie métallurgique qui se distingue avec une dépendance 



positive expliquant 2 , 5 1 8 %  du C H i  2. Par contre, l'industrie 

textile y apparaît légèrement inférieure à la moyenne. Le 

Cateau laisse en fait l'image d'un canton en net déclin ab- 

solu et relatif. 



Tableau des OiJ-Tij -------------- --- Annexe a: Etude du CHi 2 . d a n s  le Cambrésis ------- 
Effectifs salariés. 1 9 8 2 .  

Tableau des CHi2 ij ------------------- 

SOLESMES 

-182 .661  

2 6 5 . 8 7 8  

-83 .217  

CHi 2  TOTAL = 2370,233 

MARCOING 

4 3 4 . 6 8 5  

- 2 4 5 . 7 7 7  

- 1 8 8 . 9 0 7  

CLARY 

1 0 3 7 . 7 1 9  

-531 .O37 

- 5 0 6 . 6 8 2  

SOLESMES 

2 8 . 8 9 6  

1 6 4 . 3 5 2  

3 8 . 6 4 1  

LE CATEAU 

1 5 6 . 9 5 2  

3 6 . 7 9 9  

-193 .751  

MARCOING 

1 1 5 . 0 5 1  

9 8 . 7 3 9  

1 3 9 . 9 9 6  

CARNIERES 

1 3 6 . 4 0 0  

- 1 8 . 2 8 2  

- 1 1 8 . 1 1 8  

Agriculture - 
Industrie 

Commerces 

Services 

CLARY 

1 7 6 . 5 5 5  

1 2 4 . 1 1 8  

2 7 1 . 1 8 6  

Agriculture - 
Industrie 

Commerces 

Services 

CAMBRAI 
( E + O )  

-1583 .094  

4 9 2 . 4 1 9  

1 0 9 0 . 6 7 5  

CAMBRAI 
(E+O) 

2 3 0 . 5 3 7  

5 9 . 8 7 7  

7 0 5 . 0 0 4  

CARNIERES 

1 2 . 5 4 9  

. 6 0 5  

6 0 . 6 2 9  

LE CATEAU 

1 3 . 8 1 6  

2 . 0 3 9  

1 3 5 . 6 4 3  
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Annexe d 

salariés dans le Cambrésis. 

-. 

SOLESMES 

. 4 6 2  

6 . 5 6 7  

5 7 1 . 0 3 0  

5 6 . 9 4 3  

1 0 9 . 5 8 6  

4 2 . 9 1 2  

1 2 . 5 9 9  

8 5 . 5 4 5  

1 0 . 7 7 7  

5 . 6 8 1  

7 8 7 . 2 5 1  

1 6 . 7 3 0  

4 . 0 4 7  

7 6 . 8 5 7  



Le Cambrésis perd de sa substance économique au sein 

de la région Nord-Pas-de-Calais et seule la diminution (ainsi 

que le vieillissement) de la population parvient à cacher par- 

tiellement la forte dégradation du marché de l'emploi. 

En outre, cette région vit actuellement une période de 

transition importante puisque sa structure spatiale ancienne 

est remise en cause. A une importante diffusion géographique 

de l'emploi, succède une phase rapide de concentration et en 

même temps de repli relatif de l'activité sur llagglomération 

de Cambrai. Ainsi, comme dans l'arrondissement de Montreuil, 

les contrastes opposant les différentes cellules spatiales, 

s'accentuent. 

Enfin au-delà des spécificités économiques caractéri- 

sant chacune des sous-zones B du Cambrésis, voire même cha- 

cun des cantons, comme le suggèrent les résultats livrés par 

la méthode du CHi carré, subsiste un problème global impor- 

tant, auquel seule llagglomération de Cambrai semble échapper: 

le trop faible développement du secteur tertiaire. 

Des évolutions et problématiques comparables secouent 

divers bassins d'emplois couvrant les marges septentrionales 

de la Picardie, en particulier ceux de Péronne et de Saint- 

Quentin. 



Ce long développement relatif à l'évolution de l'emploi 

et de la population active au lieu de travail démontre deux 

faits essentiels. 

1 - D'une part, il est clair que, prises globalement, 
les marges régionales mitoyennes étudiées ont enregistré en- 

tre le début des années 1960 et de la décennie 1980, une évo- 

lution économique plutôt négative confortant nettement la 

thèse de la marginalisation socio-économique: l'évolution de 

l'emploi total, le manque de dynamisme du secteur tertiaire 

en règle générale, llaccroissement plus lent des effectifs de 

population active féminine constituent quelques arguments tan- 

gibles. Par rapport aux masses urbaines et industrielles des 

Bas-Pays du Nord, il est vrai que les pays ruraux-charnière 

furent marginalisés durant les périodes d'expansion économi- 

ques et le demeurèrent depuis le développement de la crise 

de 1973-74, dans les desseins politiques et les volontés de 

conversion régionale. 

2 - Cependant l'évolution observée montre aussi que les 
disparités internes aux pays ruraux périphériques se sont ac- 

centuées depuis le début des années 1960: 

- On constate une moindre tertiarisation des marges pi- 
cardespar rapport à celles du Nord-Pas-de-Calais ; 

- on découvre une opposition clairement dessinée entre 
le littoral et l'arrière-pays immédiat. Ceci est vérifié a la 

fois dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. Dans certains cas, 

l'inégal développement économique a avivé l'inquiétude des 

équipes municipales des communes rurales de l'intérieur qui 

hésitent encore plus qu'autrefois à associer leurs efforts a 

ceux des communes littorales plus dynamiques. (Cette réticence 

fut durablement ressentie dans le Ponthieu). Ici l'on craint 



d'être "mangé1' par le voisin plus puissant et surtout plus 

imaginatif, là on se demande à qui profitera essentiellement 

les crédits de soutien qui sont accordés par les pouvoirs 

publics.. . 
- Enfin au sein des bassins d'emplois, on a pu obser- 

ver le déroulement d'un processus conduisant à la concentra- 

tion géographique renforcée des emplois et de la population 

active occupée sur quelques pôles et cantons: dans le Cambré- 

sis, ceci se fit au profit de Cambrai et au détriment des 

cantons textiles et ruraux de l'Est de l'arrondissement ; 

dans le Saint-Quentinois, l'agglomération urbaine cumule une 

part considérable des emplois offerts: les trois cantons de 

Saint-Quentin possédaient 64% des emplois de l'arrondissement 

lors du RGP de 1962, mais plus de 70% en 1975. Par contre, 

Bohain-en-Vermandois, second pôle de la région régressait en 

passant de près de 13% des emplois à 1 1 %  en 1975. D'autres 

cantons comme Le Catelet, Vermand, Saint-Simon, ou encore Moy 

reculaient aussi, cumulant chacun moins de 5% de l'emploi to- 

tal de l'arrondissement en 1975. 

Dans l'arrondissement de Péronne, des cantons comme Com- 

bles, Roisel ou encore Bray-sur-Somme ont connu une régression 

notoire de leur contribution à l'activité économique globale 

du bassin d'emplois auquel ils appartiennent.. Par contre le 

canton de Péronne a sensiblement accru son importance socio- 

économique, comme le soulignent les statistiques suivantes: 

Tableau L I X -  ---------- 
Evolution de la PALT dans le canton de Péronne entre 1962 et .............................................. 
1975. ---- 

8 I Secteur secondaire ------------ I Secteur tertiaire -------------- 

PALT canton de Péronne ....................... x 100. 
PALT arrondt de Péronne 



En ne tenant compte que de la PAO* on est amené à con- 

firmer cette évolution puisque de 20,7%, la proportion rela- 

tive au canton de Péronne au sein de son arrondissement pas- 

se à 30,6% en 1975. 

Toutes ces remarques permettent de penser que les ré- 

gions périphériques analysées vivent ainsi une évolution pro- 

fonde de leurs structures spatiales. On passe progressivement 

à une carte économique à "trous1' dans la mesure où l'activité 

et probablement aussi la population (cf II - C), se concen- 
trent sur quelques secteurs. Ceci rappelle d'ailleurs ce qu'é- 

crivait A. DEMANGEON à propos des espaces ruraux de la plaine 

picarde: "Les campagnes ont cessé d'être un milieu de vie pour 

ne plus être qu'un milieu de travail à l'horizon singulière- 

ment rétréci". 

Il existe donc de ce fait, au-delà des problèmes communs 

qu'elles partagent toutes ensemble, une diversité de marges 

régionales ; il faudra désormais que llaménageur tienne compte 

des disparités socio-économiques existantes pour échafauder des 

plans de développement. Dans le cadre de la politique des PDL, 

il sera en outre nécessaire de veiller à mettre fin à la dévi- 

talisation socio-économique de nombreux cantons en cherchant 

à maintenir en état de fonctionnement un tissu d'activités et 

de services ; par ailleurs, certaines impulsions nouvelles de- 

vront obligatoirement s'appuyer sur les pôles d'activités pour 

acquérir l'efficacité recherchée. 

* PAO: Population active occupée. 
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1 1 :  BRUYELLE P . :  P l a n b h e  d e  l ' a t l a s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  -- 
Z l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  1 9 7 3 ,  p r e m i e r  t o u r :  7 8 / 2 4 .  
E l e c t i o n s  l é g i s l a t i v e s  1 9 8 1 ,  p r e m i e r  t o u t :  8 2 / 2 2 .  

1 2 :  R a p p e l o n s  u n e  f o i s  e n c o r e  q u e  l e  n o m b r e  d e s  e m p l o i s  e s t  -- 
e s t i m é  e n  f o n c t i o n  d e s  e f f e c t i f s  d e  PALT. O r  c e l l e - c i  s e  
d é c o m p o s e  d e  l a  f a ç o n  s u i v a n t e :  PAT = PA0 + P D R E .  G é n é r a -  
l e m e n t  il e x i s t a i t  p e u  d e  d i f f é r e n c e s  a v a n t  1 9 7 5  e n t r e  
PAT e t  PAO. 

1 3 :  U n i t é  u r b a i n e  d e  S a i n t - Q u e n t i n .  RGP 1 9 8 2 .  - 
O u v r i e r s :  5 0 , 7 7 8  d e  l a  PAR. C a d r e s ,  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s :  
E m p l o y é s :  1 9 , 4 % .  2 3 , 6 5 1 .  

1 4 :  DEFM: D e m a n d e s  d ' e m p l o i s  e n  f i n  d e  m o i s  ( n o n  s a t i s f a i t e s ) .  -- 
1 5 :  PDRE: P o p u l a t i o n  a c t i v e  d i s p o n i b l e  à l a  r e c h e r c h e  d ' u n  em- - 

p l o i .  

1 6 :  T a u x  d e  f é m i n i s a t i o n  d e  l a  PAT. -- 
P i c a r d i e ,  1 9 6 8 :  3 3 , 1 4 %  A r r o n d t .  P é r o n n e ,  1 9 6 8 :  3 0 , 4 7 %  

i d ,  1 9 7 5 :  3 6 , 2 5 %  i d .  1 9 7 5 :  3 4 , 7  % 

1 7 :  DEWAILLY J-M: 1 9 8 5 .  T o u r i s m e  e t  l o i s i r s  d a n s  l e  N o r d - P a s -  -- 
d e - C a l a i s .  T h è s e  d e  D o c t o r a t  d l E t a t .  A t e l i e r  n a t i o n a l  d e  
r e p r o d u c t i o n  d e s  t h è s e s .  U n i v e r s i t é  d e  L i l l e  I I I .  2 t o m e s ,  
1 1 6 1  p .  

1 8 :  En 1 9 7 9 ,  l e s  o u v r i e r s  s p é c i a l i s é s  e t  l e s  m a n o e u v r e s  a i n s i  -- 
q u e  l e  p e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  n o n  q u a l i f i é  r e p r é s e n t a i e n t  
p l u s  d e  4 2 %  du t o t a l  d e s  e m p l o i s  o c c u p é s .  En r e v a n c h e ,  l a  
p r o p o r t i o n  r e l a t i v e  a u x  c a d r e s  e t  t e c h n i c i e n s  ( p r o d u c t i o n  
e t  s e r v i c e s )  é t a i t  d e  1 3 % .  

1 9 :  L a  r e v u e  l ' B o u l o g n e - i n f o r m a t i o n s l l  p e u t  ê t r e  c o n s u l t é e  à l a  -- 
b i b l i o t h è q u e  r é g i o n a l e  d e  l l U F R  d e  g é o g r a p h i e  d e  l 1 U n i v e r -  
s i t é  d e  L i l l e  1. 
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Comme il a déjà été démontré antérieurement (II - A), 
l'évolution contemporaine de la population sur les marges ré- 

gionales mitoyennes fut dans l'ensemble, très négative, hor- 

mis dans quelques secteurs géographiques bien spécifiques. 

Etant donné l'évolution problématique de l'emploi depuis près 

d'un quart de siècle, on doit désormais s'interroger sur les 

tendances démographiques récentes qui affectent ces espaces 

ruraux. Peut-on dégager quelques nouvelles orkentations en ma- 

tière de bilans migratoires et de mouvement naturel de la po- 

pulation? Après une longue période d'exode rural ininterrompu 

durant de nombreuses décennies et accompagné d'une tendance 

"Iourde" à la baisse de la fécondité et de la natalité, on 

doit s'interroger également sur l'évolution récente du taux 

d'accroissement naturel-des populations rurales. Les taches 

de déficit du mouvement naturel, rares avant 1968 en France 

septentrionale, ne risquent-elles pas de s'étendre considéra- 

blement? Au risque de schématiser outrancièrement, on pourrait 

penser qu'après avoir été très longtemps des pourvoyeurs de 

population active pour les villes, les campagnes étudiées ten- 

draient à devenir des "mouroirs" pour personnes âgées. 



1 - LE DEPEUPLEMENT DES ESPACES PERIPHERIQUES ENTRE 
1962 ET 1982: UNE REALITE GLOBALE QUI DOIT ETRE 
NUANCEE. 

a) Divers types d'évolution démographique. ....................................... 
Souvent très ancien, comme il a déjà été démontré, 

le dépeuplement des espaces ruraux périphériques se poursuit 

de nos jours,. Toutefois cette tendance démographique globale 

mérite d'être nuancée. L'ensemble des 57 cantons, connus d'a- 

près le tableau 1, a perdu entre 1962 et 1982, 8294 habitants, 

ce qui à première vue peut paraître relativement peu quand on 

sait que la seule ville de Saint-Quentin par exemple a enre- 

gistré entre les RGP de 1975 et de 1982, une diminution des 

effectifs de sa population, chiffrée à 3676 individus, ou 

que le canton de Denain en a perdu près de 6000 en sept années. 

Cependant la valeur de la perte démographique des cantons pé- 

riphériques retenus dans cette analyse est en réalité biaisée 

par l'expansion spécifique de quelques cantons touchés avec 

intensité par le phénomène de la rurbanisation, parce que si- 

tués aux portes de trois villes importantes dans le Nord-Pas- 

de-Calais et en Picardie, à savoir Amiens, Cambrai et St-Quen- 

tin: il s'agit des cantons de Cambrai-ouest, de Villers-Bocage 

et de Vermand. Leur croissance démographique, dûe à la rurba- 

nisation atténue considérablement l'intensité générale du dé- 

peuplement de l'ensemble des espaces périphériques. En reti- 

rant ces trois cas de l'analyse en cours, la décroissance éva- 

luée pour la période 1962-82, désormais pour 54 cantons, s'é- 

lève à -18 202 individus. En outre, il convient de rappeler 

que ce dépeuplement touche 38 cantons sur 57. 

Centen ,  l e n  p t n i p h t n i e a  d tpantementalea  aemblent  
avain  néag i  did&énemmenZ au couna de cen 2 0  anneen: deux 
ghandn decteuhn peuvent ê t n e  d in t ingu i in .  Les bordures mito- 
yennes de l'Aisne et du Nord (l7Avesnois, la Thiérache, le 

Cambrésis et le Nord du Vermandois) sont très largement défi- 

citaires alors que celles du Pas-de-Calais et de la Somme ont 

enregistré un gain d'environ 10.000 personnes. 



Tableau 1 ------ --- 
Evolution de la po~ulation cantonale 1962-1982 _--__-____-----___ --L----_---_--_------------ 

Cantons 

Acheux-en-Amiénois (80) 
Ailly-le-Haut-Clocher 
Albert 
Bernaville 
Bray-sur-Somme 
Combles 
Crécy-en-Ponthieu 
Domart-en-Ponthieu 
Doullens 
Nouvion 
Péronne 
Roisel 
Rue 
Villers-Bocage 

Aubenton (02) 
Bohain-en-Vois 
La Capelle 
Le Catelet 
Guise 
Hirson 
Le Nouvion-en-Thiérache 
Rozoy-sur-Serre 
Sains-Richaumont 
Vermand 
Vervins 
Wassigny 

Aubigny-en-Artois (62) 
Auxi-le-Château 
Avesnes-le-Comte 
Bapaume 
Beaumetz-les-Loges 
Bertincourt 
Campagne-les-Hesdin 
Croisilles 
Etaples 

Population sa 
1982 

is double compt 
1982 

Rapport --------- Pop. 1982 
Pop. 1962 

Variation 1962-1982 
en effectifs 



Cantons 
(suite) 

Fruges (62) 
Hesdin 
Heuchin 
Hucqueliers 
Marquion 
Montreuil/mer 
Le Paccq 
Pas-en-Artois 
St-Pol-sur-Ternoise 

Avesnes-surlHelpe Nord(59) 
Avesnes-sur-Helpe Sud 
Cambrai-est 
Cambrai-ouest 
Carnières 
Le Cateau 
Clary 
Landrecies 
Marcoing 
Le Quesnoy-est 
Solesmes 
Solre-le-Château 
Trélon 

Départements de: 

NORD 
PAS-DE-CALAIS 
AISNE 
SOMME 

Population sans double compte 
1982 1982 

- 
8.143 
10.892 
11.497 
7.473 

10.802 11.007 
31.812 26.620 
7.784 8.073 
7.330 8.107 

14.854 14.562 

Rapport ------- Pop. 1982 -- 
Pop. 1962 

Variation 1962-1982 
en effectifs 

Ensemble des 4 départe- 
ments 5.01 1.479 4.660.435 1,0753 1 +351.044 

,4 



F i ~ u r e  1: Evolution de la population cantonale. 1962-1982. -- 
p o p u l a t i o n  1982  

a )  La moyenne  d e s  56 r a p p o r t s  i=------------9- e s t  é g a l e  à 0.9695.  

La v a l e u r  c o r r e s p o n d a n t  à ~ i l l e r s e  Opu la t i on  B o c a g r  a  é t é  e n l e v é e  

p a r c e  q u e  t r o p  e x t r e m e  e t  i s o l é e  p a r  r a p p o r t  a u  r e s t e  d e  l a  s é r i e .  

b ) C e t t e  v a l e u r  e s t  t r è s  i n f é r i e u r e  a u x  d o n n é e s  moyennes  d é p a r t e m e n t a l e s  

car  l a  p o p u l a t i o n  d e  l l A i s n e , d u  Nord ,du  P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  l a  Somme 

a  a u g m e n t é  d e  7.5% d u r a n t  c e t t e  p é r i o d e  1962- t32 .Cet te  s i m p l e  c o m p a r a i -  

s o n  p e r m e t  d e  m i e u x  i n d i v i d u a l i s e r  l ' e n s e m b l e  d e s  m a r g e s  p a r  r a p p o r t -  , 
a u x  d é p a r t e m e n t s  c o n c e r n é s .  

c ) L ' é c a r t - t y p e  d e  l a  s é r i e  e s t  é g a l  à 0 . 1 2 0 5 ; e t  l ' i n d i c e  d e  d i s p e r -  

s i o n  à 12.43%.La s é r i e  n ' e s t  d o n c  p a s  t r è s  d i s p e r s é e , c e  q u i  a c c e n t u e  

1' H h o r n o g é n é i t é  r e l a t i v e n  e t  l ' o r i g i n a l i t é  d e s  m a r g e s  p a r  r a p p o r t  a u  

r e s t e  d e s  q u a t r e  d é p a r t e m e n t s .  

d ) T o u t e f o i s , c e t t e  c a r t e  met e n  e x e r g u e  d e s  é v o l u t i o n s  d é m o g r a p h i q u e s  

s p a t i a l e s  d i f f é r e n c i é e s .  

e )Neuf  c a n t o n s , e n  m a j o r i t é  ' t p é r i - u r b a i n s a  o n t  e n r e g i s t r é  u n e  c r o i s -  

s a n c e  p l u s  r a p i d e  q u e  c e l l e  d e s  q u a t r e  départements,ctest-;-dire q u e  

l e u r  r a p p o r t  e s t  é g a l  ou  s u p é r i e u r  à 1 .0753 .  



Dans le cadre des marges de l'Aisne et du Nord, seu- 

les les ceintures Saint-Quentinoises et Cambrésiennes ont pu 

éviter le déclin démographique. Partout ailleurs, les effec- 

tifs de population recensés en 1982 sont inférieurs a ceux de 

1962, ceci concerne 19 cantons sur 25. Certains, en outre, ont 

connu une diminution très sensible de leurs effectifs de popu- 

lation, située entre -2500 et -3000 habitants, comme dans les 

cantons du Cateau et de Guise. Six au total, ont perdu chacun 
plus de 1500 personnes et de ce fait leur déficit cumulé s'é- 

lève à plus de 14000 individus. Il s'agit de Carnières, du Ca- 

teau, de Clary et de Solesmes, soit un ensemble géographique 

compact qui permet d'individualiser ind~scutablement le Cam- 

brésis oriental, ainsi que Guise et Hirson pour la Thiérache 

de l'Aisne. 

Dans le cadre des marges mitoyennes de la Somme et du 

Pas-de'-Calais, différents secteurs se sont aussi nettement in- 

dividualisés. En général, à proximité des principaux centres 

urbains et pôles d'emploi, mais aussi dans la vallée de la 

Canche en aval d'Hesdin, à proximité de la mer tout au moins 

entre Canche et Authie, les cantons ont pu éviter le dépeuple- 

ment: 

- Beaumetz-les-Loges, Aubigny-en-Artois, Croisilles à 

proximité d'Arras, 

- Villers-Bocage et Domart-en-Ponthieu à proximité d'A- 

miens et de la vallée de la Nièvre. 

- Péronne, Albert, Montreuil-sur-mer, Hesdin et Etaples 
en qualité de pôles d'emplois secondaires, dans leur région 

respective du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. 

En revanche, d'autres secteurs ont connu une décrois- 

sance démographique importante en 20 ans: on doit citer l'exem- 

ple du Ponthieu (qui s'oppose ainsi nettement au pays de Mon- 

treuil voisin par sa dynamique démographique,différenciation 

en grande partie déterminée par une géographie de l'emploi très 

dissemblable de part et d'autre de la limite administrative). 

Les cantons d'Ailly-le-Haut-Clocher, de Bernaville, de Crécy- 

en-Ponthieu et du Nouvion ont perdu ensemble quelques 3300 per- 



Figure 2: Polarisation de la croissance et de la décroissance 
démographique. 1 9 6 2 - 1 9 8 2 .  

de 

- limite régionale 

ES et JO 

DÉCROISSANCE CROISSANCE - - 

5% (= 1954 indivis ou plus) 3 10Y0 (= 3079 individus ou plus) 

3% à 4.99% (1 172 à 1953 5% à 9.99% (1 539 à 3078 individus) 

1% à2.99% (390a 1171) r 3% à 4,999'0 (923 à 1538) 

j ' . ' , 1 < 1 % imoins de 390) < 3% (moins de 923) 

cumul des valeurs négatives : - 39 085 personnes cumul des valeurs positives : + 30 791 personnes 



FICHE ACCOMPAGNANT LES REPARTITIONS DE COMMUNES SELON LEUR 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DURANT LES TROIS PERIODES INTER- 

CENSITAIRES 1962-68,1968-75,1975082. 

.], , ' i, 
DOULLENS - 

O l I 

?4 I I I I I I I I I I  
ALBERT 

Type A9:peuplement continu durant ces vingt années:(+++) 

Type A2:peuplement avec accident central: (+O+). 
Type 81:décroissance récente succédant à une période de croissance 

démographique:(++-). 

Type 82:décroissance précoce:(+--). 

Type 83:Courhe en cloche,instahilité:(-+-) 

type C1:repeuplement récent:<--+) 

Type C2:repeuplement précoce:(-++) 

Type D :dépeuplement continu:(---). 

- FhwE%L3---- . :  Répartition des communes selon leur type 
d'évolution démographique. 1 9 6 2 - 1 9 8 2 .  



sonnes. En valeur relative, le déclin signifiait une propor- 

tion de l'ordre de I O % ,  et parfois bien plus, dans les cantons 

de Bernaville, de Crécy-en-Ponthieu et d'Ailly-le-Haut-Clocher. 

( figure 3,Répartition des communes selon leur type d'évolu- 

tion démographique 1962-1982.). ( * )  

Dans le Pas-de-Calais méridional, une bande continue 

de terres rurales, n'ayant que peu d'industries et de villes 

(qui d'ailleurs,lorsqu'elles existent,n1ont que quelques mil- 

liers d'habitants), a subi entre 1962 et 1982 les effets du 

dépeuplement continu. Il s'agit d'une partie des Hautes Terres 

Artésiennes avec Hucqueliers, Fruges et Heuchin, du Ternois 

continuant au-delà de l'Authie les terres du Ponthieu et du 

Plateau Picard Nord, à savoir les cantons du Parcq, dfAuxi- 

le-Chateau et d1Avesnes-le-Comte. Ce domaine, depuis longtemps 

délaissé, se prolonge vers l'est en direction du Bas-Artois au 

sud de l'agglomération arrageoise: Pas-en-Artois, Bapaume, Ber- 

tincourt, et vers la partie septentrionale du Santerre, pour- 

tant renommée pour sa richesse agricole, dans les cantons de 

Roisel et de Combles. Ici l'hémorragie humaine récente fut très 

importante: -18% de la population entre 1962 et 1982 dans le 

canton de Combles et -13% dans celui de Roisel. Ils s'opposent 

ainsi à ceux qui, situés plus au sud dans le Santerre, comme 

Nesle, Ham ou Roye, ont enregistré une augmentation de leurs 

effectifs de population. 

En définitive, ces évolutions micro-régionales forte- 

ment différenciées ont été exprimées cartographiquement, quant 

à cette période récente, à l'échelon communal, dans les Atlas 

régionaux de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais (cf planches 

jointes, fig NO4 A et BI.(*) 

En conclusion, outre la tendance dominante a la con- 

tinuité du dépeuplement des marges régionales et départementa- 

les on pourra retenfr également comme enseignement pertinent: 

- l'intensité de l'abandon démographique de certains 
secteurs comme la Thiérache de l'Aisne, le Cambrésis oriental 

et le Ponthieu. 

( * )  Ces deux planches d'Atlas sont placées en annexe. 



- L'importance que revêt la rurbanisation dans l1expli- 

cation des exemples de croissance démographique, autour d1Ar- 

ras, d'Amiens et de Saint-Quentin. 

- Le rôle déterminant de la présence de quelques pôles 
d'emplois dans le processus de croissance démographique en mi- 

lieu rural: le littoral desBas-Champs et Péronne en sont cer- 

tainement les meilleures illustrations. 

- Enfin la différenciation spatiale des marges d'après 
leur évolution démographique récente. 

b) Une évolution corrigée des bilans migratoires? ............................................. 
Ou la poursuite des tendances anciennes? ....................................... 
Parmi les 57 cantons retenus dans cette analyse spa- 

tiale, 52 présentaient entre les RGP de 1962 et de 1968, un 

bilan migratoire négatif, avec parfois un déficit considéra- 

ble dans les cantons de Crécy-en-Ponthieu, de Solre-le-Chateau, 

de Guise et surtout dTAubenton, de Sains-Richaumont et de Rozoy- 

sur-Serre en Thiérache de l'Aisne. Entre 1968 et 1975, le nom- 

bre de cantons à solde migratoire négatif passa à 46, puis a 

40 entre 1975 et 1982. Ainsi donc ce nombre de cantons va en 

diminuant, et on peut ainsi chercher à saisir la signification 

de cette évolution démographique récente. 

Le calcul d'un taux annuel moyen de variation de la 

population cantonale dû au solde migratoire, correspondant a 

l'ensemble des 57 cantons désignés,donne les résultats sui- 

vants: 

1962 - 68:-0,67% 
1968 - 75:-0,64% 
1975 - 82:-0,20$ 

Ainai il aemble que c t e a t  aufitout depuin Cea annéea 

1970 que C'attinuation du dt6icit migsatoi&e eat nette dana 

cea eapacea péaiphifiique~. Toutefois la question, de portée 

statistique, de la signification de ces valeurs moyennes doit 

être posée. Pour ce faire, il a été procédé au calcul de 1'6- 

cart-type et de l'indice de dispersion des séries. L'informa- 

tion obtenue est résumée dans le tableau II. 



bl) Accentuation des contrastes cantonaux. - 

Tableau II ------- 
Etude statistique de la série des 57 taux annuels moyens de 

variation de la population dûs ------- au solde m i ~ a t o i r e .  ---- 

Moyenne -0 , 67% -0,64% -0,20% 

Ecart-type 0,79 0,72 

Indice de dispersion O, 87 1,211 3,58 

écart-typ 
Indice de dispersion = ---------- 

moyenne 

Globalement on peut constater que: 

- Les trois séries de taux sont très dispersées, étant 
données les valeurs des écarts-types et des indices de varia- 

tion par rapport à la moyenne arithmétique. 

- Du début de la décennie 1960 aux années 1980, la dis- 
persion semble s'être accentuée de façon considérable et cela 

surtout depuis les années 1970. 

- Les valeurs extrêmes des soldes migratoires cantonaux 
sont très éloignées et soulignent les fortes disparités démo- 

graphiques qui existent au sein des espaces périphériques ré- 

gionaux. 

Durant la période intercensitaire 1962-68, les can- 

tons de Cambrai-Ouest (+1,65$) et de Villers-Bocage, au Nord 

d'Amiens, (+0,89%), présentaient les taux positifs les plus 

élevés. En revanche les déficits les plus accentués étaient 

le fait des cantons de Sains-Richaumont (-1,61%) et dlAubenton 

(-1,818) dans le Nord-Est de l'Aisne. L'écart absolu était 

donc de 3,46. 

Durant la période 1968-75, plusieurs cantons aggra- 

vèrent sensiblement leur déficit migratoire. Tel fut le cas 

de Sains-Richaumont (-2,21%), de Combles (-1,86%), dlAubenton 

(-2,01%). En revanche la proximité de Saint-Quentin alors en 



pleine expansion, permit à Vermand de connaître une croissan- 

ce démographique sans précédent (+2,03%). Ainsi donc l'écart 

absolu était-il devenu supérieur à 4. 

Enfin entre les recensements de population de 1975 

et de 1982, quoique atténués, les déficits migratoires n'en 

demeurent pas moins considérables dans quelques cantons com- 

me Le Cateau (-1,3%) ou encore Trélon, Sains-Richaumont, Ro- 

zoy-sur-Serre, où les taux étaient de l'ordre de -1% .  Rappe- 

lons une fois encore qu'il s'agit de taux moyens annuels. En 

revanche la rurbanisation au Nord d'Amiens s'accentuant, le 

solde migratoire dans le canton de Villers-Bocage passait an- 

nuellement à +2,85% ou à + 1753 individus. Ainsi l'écart en- 

tre ce canton et celui du Cateau était désormais de 4,15. 

b2) Evolution comparée des marges au sein de leurs - 
espaces régionaux. 

Dans le cadre d'une analyse spatiale comparant 

la dynamique des espaces centraux à celle des marges régiona- 

les (la problématique demeure identique dans le cadre des 

bassins d'emplois), et s'appuyant sur une rétrospective his- 

torique (cf II - A), on serait tout naturellement et logique- 

ment tenté d'attribuer en priorité, sinon en exclusivité, le 

déficit migratoire aux espaces périphériques ruraux. Ceci se- 

rait d'ailleurs en parfait accord avec certaines "Laws of mi- 

grationw de Ravenstein. 

Toutefois, eu égard à llévolution de la politi- 

que nouvelle d'aménagement des espaces ruraux et des "pays" 

qui s'est développée depuis le début des années 1970, compte- 

tenu de l'évolution des comportements des actifs en matière de 

recherche de localisation et de résidence, surtout après 30 

ans, étant donné également la modification souvent profonde 

des structures par âges des populations rurales résidentes 

ainsi que les effets de la crise économique des années 70-80, 

il devient tout à fait souhaitable de remettre en cause le mo- 

dèle migratoire ancien en observant les faits. Pour ce faire 



on peut comparer tout d'abord les taux de variation de la po- 

pulation dûs au solde migratoire de l'ensemble des 57 cantons 

à ceux des quatre départements directement concernés. 

Les données utiles sont consignées dans le ta- 

bleau suivant. 

Tableau III ------ 
Evolution des taux moyens annuels de variation de population ------------ 
dûs au solde migratoire. Cantons périphériques et départements -------- ----- ------ 
de France septentrionale. ---- 

57 cantons périph. 

Pas-de-Calais 

Nord 

Aisne 

Somme 

Entre 1962 et 1968, le déficit migratoire annuel 

moyen des espaces périphériques était nettement plus marqué 

que celui des quatre départements limitrophes. On remarquera 

en outre que le département du Nord équilibrait ses échanges 

ainsi que la Somme, légèrement excédentaire. Avant 1968, l1ex- 

dédent migratoire enregistré par l'arrondissement d'Amiens 

suffisait pour équilibrer les déficits des arrondissements 

d'Abbeville, de Montdidier et de Péronne. Il est évident que 

l'attraction amiénoise expliquait cette répartition des bilans. 

Dans le département du Nord, il fallait opposer le bilan 

migratoire de l'arrondissement métropolitain alors nettement po- 

sitif (+0,31%/an) à celui d'Avesnes-sur-Helpe très déficitaire 

(-0,48%). A cette époque les bilans migratoires des arrondis- 

sements de Valenciennes et de Douai étaient nettement moins 

problématiques qu'ils ne le seront entre 1975 et 1982. 

Par contre entre 1968 et 1975 deux faits nouveaux 

apparaissent: 



- Le déficit migratoire du Pas-de-Calais est devenu plus 
important que celui de l'ensemble des cantons périphériques. 

Désormais les difficultés rencontrées dans le bassin houiller, 

la politique de désengagement progressif des H.B.N.P.C., con- 

duisent à une grave crise de l'emploi masculin dans les arron- 

dissements de Béthune (-1,07%/an) et de Lens (-1,53%/an). Cer- 

tains cantons industriels et miniers vont alors connaître une 

réelle hémorragie humaine, comme le rappellent les quelques 

statistiques suivantes: 

canton de Bruay-en-Artois: -1,67% soit -5843 individus 

de Carvin : -1,94% soit -3633 individus 

de Harnes : -1,788 " -3392 11 

de Lens-Est : -2,32% If -5320 11 

de Liévin-Nord : -2,608 " -3105 11 

Les cantons de Bruay-en-Artois ou encore de Lens- 

Est ont chacun perdu en sept ans, plus d'habitants par échan- 

ges migratoires que la totalité des 18 cantons périphériques 

retenus dans le Pas-de-Calais! Il est évident que les enjeux 

sociaux et politiques vont détourner les attentions depuis les 

espaces ruraux périphériques (si tant est que ces derniers 

puissent alors les capter) vers l'aire urbaine centrale miniè- 

re. Les masses démographiques, les quantités d'emplois secon- 

daires menacés dans leur existence, sont évidemment d'une au- 

tre échelle comme nous l'avons déjà rappelé. Toutefois il con- 

vient de souligner une fois encore qu'entre 1968 et 1975, les 

57 cantons périphériques étudiés ont perdu par migrations, plus 

de 9000 individus, ce qui eu égard à leurs effectifs de popu- 

lation résidente, représente un phénomène digne d'intérêt. 

- Enfin *l'écart entre les différents taux (tableau pré- 
cédent III) s'est considérablement amenuisé, montrant combien 

la "spécificité" démographique migratoire des espaces périphé- 

riques s'affaiblit. 



Enfin entre 1975 et 1982, le déficit du mouve- 

ment migratoire des 57 cantons est devenu plus faible que ce- 

lui des quatre départements du Nord de la France. Ainsi les 

tendances dévoilées au cours de la période intercensitaire 

précédente furent-elles confirmées. Par rapport aux années 60, 

on a donc assisté à un renversement des situations. Désormais, 

dans le Pas-de-Calais, les taux les plus négatifs concernent 

des cantons urbanisés et industrialisés où la crise économique 

et les restructurations ont bouleversé les tendances anciennes 

ou ont mis fin aux rêves de forte croissance inscrits dans les 

SDAU élaborés au début des années 1970. On peut ainsi citer 

les cantons d'Avion (-1,35%/an), de Boulogne-sur-mer-Sud 

(-1,06%), de Courrières (-1,41%), de Lens-Est (-1,45%), de 

Liévin-Nord (-1,955). De même dans le département du Nord, la 

crise et le repli des houillères sur quelques centres dans le 

bassin du Douaisis et du Valenciennois, la restructuration 

profonde des entreprises sidérurgiques françaises, ont dépla- 

cé les zones à déficit migratoire maximal (l). 

Les taux les plus négatifs se situent désormais 

dans les cantons de Denain (-2,05%), soit une perte de 8303 

individus en sept ans, de Bouchain et de Coudekerque-Branche 

situé dans le bassin d'emplois de Dunkerque. Les secteurs 

fortement urbanisés comme Lille-Est ou Amiens-Est ont aussi 

enregistré des soldes migratoires très déficitaires. En rela- 

tion avec la construction des logements neufs, l'exode urbain 

a donc profité essentiellement aux auréoles péri-urbaines. 

Les effets de la crise économique sur le tissu 

industriel du Vimeu, très spécifique à la fois par la nature 

des activités et les structures des entreprises, le grand nom- 

bre de logements peu confortables, l'insuffisante tertiarisa- 

tion des bourgades ouvrières de cette région, les difficultés 

rencontrées par les jeunes diplômés et qualifiés cherchant un 

emploi dans le Vimeu, expliquent l'intensité des déficits mi- 

gratoires enregistrés entre les recensements de 1975 et de 



-, , , . .>- . - < - .  --- - 
i 

Succas moderd de I'op6rationi 7 53 
"Ville morte" à Bethune 8 DOUAISIS: E T  RENAULT ? i 

Uans !a xnmn traditionnels du pnseî employant plus de 20 pet- ' '- ''op8ram mixe O * et W- O DouaiYs . nnc, verre, c"imie R bien sonna. 
Q. - être l" la diseunen' I V *  ie sûr Houi l tm,  12.500 emplois ont Dans fa verreries d uis fin 73, 
pwnb d'act~on pou k d6fense de mcmt n ' a m  pmqmmm 
I'mwbi dans i'-ent. n'a eu pact dans k. enmm&w. 

- disparu m dix d e r n i b  années, In trois eta issements zt suppnmé 
sans compter 2 . W  emplois agn- près de 1.0% emplois sur les 2.700 qu'un succds modérb. Si, comms pmd m*uapd s ' w  idrni e 4 qu'ella assuraient. Dans cette aglo- vku. les on* p qurr- da*i rn~ration de 55.W habitants. le taux ~ ~ O n t s a r n 6 b l 6 h .  , s i t i a > r i s s d a , k r & ~ ~ ~ f n t l  

Ir a, -* PIOOU ,,,, -. Y de chornage l2 

ri. p.ut dis B- * pw * [* C- & - On nous &Orquera Er 
tam mate qu',,,,, * B 6 < h u i r -  14ns, a tate ' C'est vrai que i'impian- 

ai & B- - tation de dendwtne automobile dans r a d û ~ . U n ~ g a n d n o m k b  
& m a g a a i n s f a n n ~ . e n ~ t . ~  t a u d ' u w ~ ~ a i r ~ e ~  le Dotusis a permis une pause. 

mais, que r e p k t e n t  l a  quelqua m*r 'a pu tudon de ranpbi r- La région la plus touchée dam le 7.000 cmplois ainsi cria,  alon que 
wmbtb Pm !+e élu8 f i  qu'a 16 a pC Douaius est le smeur Somain-Ani- l a  Houillères annoncmt la suppra- r i 0  r- dr d. 4 O . W  m ~ l o i r  ont d i a m  che qui compte suppmsmns sion de 8.000 postes de travail d ici à 

Mna wdicab iaxcept& ia C-GT.) et compte tenu des impidatations .hmPloiS ap 8.&?m l a  entre- 1985 k . ~ ~ w M k a i q a a g r h b s .  d'urirn0munlkrEname.bCC.l. 
mfUtPasIlttdWI.. 

P s a M s . m a m e a W c o m  Haun&œ 
~ q i . ~ 1 6 . ~ - -  ENS : 10.000 CHOME URS ...I 

q i i i s u b a i i s t a ~ , &  1 res, m eureusement, eun d'emploi inscrits pour la sala- 
~ - f m n 6 s d a 1 6 h g 1 e h  - - k. ** $;aval[ 2 Pmncli* :& du corne= @ de findustrie. 
~ ' ~ a i n a i q i n d ~ m u a g m A  di;immnb. $ ment de Lms, fin a d t ,  17 deman- Un mste record ' Cette situation 

- -- n'est pas nouvelle, car ce n'et pas 

- -.y 
- -23 f 

?.Te morte" dans Parrondissement de Lens : ' - - . . ? A  , 

'L habitanta du Bassin Minia n'ont par 
p o o r ~ & & B l & n i f ~ I . r u . m 6 -  
contwtement a n'importe quel 

Wpo~ 
Pour qu'h "bcm~t'", iI faut vraimonî 

mit gram, gran d e .  
1O.ûûû chbm- 18armn- 

dki.nwnt&L.nradequois'inqui&terporrr 
1'aocmL. et c'est pour cdts riwon qlm ce 
me& ~PZ- c'& toiih-aiu -pula- 
tion* qui s'W paral* poy une 
" P i  morte" mt Ir t h  'S.O.S. la r6gwn 
minidn r meurt0'. 

Cetbioirrni.aBMunsucc&totalnul- 

de s ' d e r  au m o t l m  p-e em ei- 
f.l de souma officieue, la parhc~paiion dea 
cornmer- (qui ont ferm6 leur mogadir 
toui l'aprkmidi) a 616 de 90 % et que la 
pétitionr qui ont circP1(i ca derni- so- 
mainea ont B(b si- pat plus & 100.000 - 

, Les mairies. .. et les magasins 
C'ed d 14 heurea qu'a d6butô cetk ac- 

tion de pmîeatatiun : dana les commnme, l a  
siréne# retentîaaaibnt tandia que les cloches 
dm éqscl-sonnaient le tocrin; 1- makies 
(sauf bien Sar c e k  tmuœ par les cornmu- 

fermaient le- portam tandio que les 
magqaina, h cafb, lea stati-semica, les 
6tdhnmenta bancaires, 1- c h m s  d'6para 
qne, les phaxm&ciec.. fermaient d leur tour, 
1- tsxu ei 1.. sonicr#c d'autobus r mettant 
en rmico duit .  Bnf,  c'ad toute la d c j h  
len8oiaoquimûouvaitcoaœrnkpucaà 
adon, aPlsr 1.. granda w k e w  (a l'ex- 

?- & W n i n t  A Li- & du Chi ,  
nea M8rclband.8) ~ t o u ~  

' 'S. O.S. la region minidre " :.\ - ;+.-: $3 se meurt" 

d'autant que le site choisi, la zone indw- 

t b î b  & Doovxin, reste pl- qu'a miab 
videalonqu'&fut*nuevoicidixaru 
maintenant la a& d'une Opaatiooiddi- 
~l lb,  bapti~. aion "alaae"! 
5 fin d'aprkmidi, en mairie de ians. 

ljlr re- der d municipaux de 
1 ~onduœm.111, se sont rbtinir solemode- 
nuntpourpmîmbrcantrclksituationac- 
taslie & I'emploi dana la région minière, 
tandis qu'étaient collecths des feuiiles de 
paition, mirer en p h  h l'occasion de d e  
journém. - - - --- - 

6 7 3  
LU d a n s  l a  

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ - _ _ _ _ - - - - -  - - - -  

l'a! 
POI 12/10/1978 
cd' 
ma )) n 
con --,An- 

la plu* & U r  6 par le 
Conmil r8gional ou le Consed #nérai du 
pasdacalau n q~ei t ioa  n ~ t - ~ t  ! 
de la ncherche de tou, les moyena pour pro- 
longer l'exploitation charbonnibre, de  
l'éiude de débouchb nouveaux pour l'in- 
dwhie chimique, de la créaîion  da^ Yar- 
rondbernent de Lent de semicm a d m .  
katifa auxquels II a droit, c'dd-dire par 
exempkel un hibanal de Gran& hshce, un 
tnbnnal de Commerce, une diviaon de 
1'~p.mont.  une salle des vent8a, une 
chambrm de Commerce, un semica d'e- 
=lttr hlpoüdqum, e.. autant de 
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La région lensoise sera-t-elle 
entendue aprds cette action ? 

ï i  est en- trop 161 pour le dire encore 
que voici dix aru lors d'une action simüaire, 
M conseii interminist4riel s'&ait penché sur 
le malade qu'était déjd dA'6poqae de bassin 
minier, et lui avait prescrit un certain nom- 
bre de choses qui hant benefiques (rocade 
minibre et implaoîaüon de la Frakqaim de 
MeCaaique A Douvrin). 

Cette fois. 1'6tat de la région lensoim 
s'est encore aggrav6 : il est indispensable de 
venir a son ai& avant qu'elle ne meure ! 

Gûrard Grosse. 

d'aujourd'hui que l a  puits de mine 
ferment l a  uns aprh  l a  autm. à un 
rythme inéluctable. Mais l a  créa- 
tions d'emplois dans le secteur ter- 
tiaire, I'amvk de la Française de 
Mécanique à Douvrin (4.000 em- 
piois à l'heure actuelle) avaient rr 
qui la gravité de la situation. 

C'en depuis Ic début dg m e  an- 
née que la crise a touché de plein 
fouet la ion lensoise. Depuis jan- 
v i  en $a, ce sont plus de t.0ûû 
anplois qui ont été supprimés. Pour 
ne citer que quelqua exemples : la 
Cofkerie de Vendin-le-Vieil, 300 
emplois; C.S.F. Chimie, 130 em- 
plois cornés; H.G.D.. 160 cm- 
lois . Janet, 475 licenciements ; l a  

.> . 
aminoin de Lens, 260 licencie- 

menu ; Socaltra Liévin. 208 licencie- 
menu ; B.S.A. à Wingla, 197 licen- 
ciements ; le Génie civil, 140 
personnes cunccmécs... A cette liste 
dljà longue, il faudrait ajouter touta 
l a  entreprises sous-traitantes de ces 
sociétés en difficulté mais aussi l a  
répercussions des I i M e m a t s  in- 
tervenus dans ces usines situées hors 
du smeur lensois, mais occupant de 
nombreux habitants de notre région. 
C'est le cas pour Camus et Nonyn- 
t a .  Le Blan.. 
Bref, en moins de cinq ans, le 

nombre d a  chgrneun dans I 'aw- 
dissanent de Lens a été muliiplié 

' trois. II y avait bien de quoi se mettre 
en colère. 

METROPOLE : 
L'AFFAIRE 
LE BLAN 
Ce n'at pas agréable de.licencier 

près de 300 personna. Pourtant. 
&r que l'entreprise puisse pounui- 
vre son activité sainement, nous de- 
vons réduire notre activité de 25 à 
30 1 en éliminant l a  articles les 
moins rentables m. 

-Lnanmnçanr-eirfttiKa;-sa-am- -- 
s i ~ ~ ? ,  le P.D.G. de la filature de coton 
Le Blan et Cie m à Lille incriminait 

la concurrence insoutenable des 
Turcs et des Grecs a l'incapacité 
de la profession et de I'Etat à organi- 
ser la production. 

CritiquCi par l a  syndicats, cette 
explication se retrouve pounant sou- 
vent lors des fermetures d'entreprises 
textiles de la métro le lilloise. 
* L'affaire Le Blan * &3 licencie- 
menu prévus sur un effectif de 1.036 
salariés) est l'une d a  plus impor- 
tanta actuellement. 

Venant après d'autres, connuci ou 
moins connues, elle illustre l a  difi- 
cultés que rencontre l'industrie tex- 
tile qui a pounant assis la eputation 
de Lille-Roubaix-Toming. 





1982: -0,76%/an dans le canton dlAult et-0,88%/an dans celui 

de Ganaches. Selon 1'ALPE de Friville, le rapport demandeur 

d'emplois/population active étéit de 10,2% en 1982. Malgré 

la hausse enregistrée durant les premières années de la dé- 

cennie 80, ce taux de chômage place le Vimeu en deçà de la 

moyenne départementale (Somme = 11,4% en 1982). 

En conclusion, on constate que la contribution 

des espaces périphériques aux échanges migratoires régionaux, 

a été nettement atténuée depuis les années 1960. Entre 1968 

et 1975, les 57 cantons retenus avaient perdu 25.767 person- 

nes ce qui représentait 19,6% du déficit migratoire cumulé 

par les quatre départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de- 

Calais et de la Somme. En revanche entre les recensements de 

population de 1975 et de 1982, leurs parts s'élevaient à 

11.638 individus, soit une diminution de plus de 50% par rap- 

port au bilan précédent, et ne représentaient plus que 6,8% 

du déficit migratoire cumulé des quatre départementsctableau 

IV). 

Tableau IV ------- 
Déficit migratoire. Evolution et contribution des 57 cantons 
PL--- ......................... 
périphériques retenus. 

Cantons périph. 

b3) Les raisons de l'atténuation récente du déficit -- 
migratoire dans les espaces périphériques. 

En premier lieu, on peut introduire la politique 

récente de l'aménagement rural développée à partir des années 

1970 et qui considéra les campagnes sous un nouvel éclairage, 

lui reconnaissant une identité humaine et économique entière. 

En outre parce que menacé par l'expansion urbaine (cf les 

perspectives de croissance démographique et de consommation 

d'espace retenues dans les SDAU) et le dépeuplement continu, 

Total des 4 
départements 
(A.+N.+P.deC.+S) 

1968 - 75 
25.767 personnes 

1975 - 82 
11.638 personnes 

131.288 personnes 171.131 personnes 



l'espace rural devait être protégé, non pas comme un musée 

de traditions et d'activités révolues à jamais, mais par 

une action volontaire à laquelle il fallait associer la popu- 

lation résidente. Le slogan "vivre et travailler au pays" qui 

s'étendit rapidement à toutes les campagnes françaises impli- 

que les priorités d'actions suivantes: 

. L'amélioration du cadre de vie et donc de la qualité 
-------------y 

de vie qui embrasse diverses réalités quotidiennes comme l'ha- 

bitat, souvent ancien et vétuste, démuni de tout confort à 

l'aube de la décennie 1970-80 ; les services et équipements 

divers offrant à la population la possibilité de consommer, 

de se détendre et aussi de se former sur place, du moins dans 

les villages-centres et chefs-lieux de cantons. En un mot il 

fallait tenter de redonner à l'espace rural une image de mar- 

que plus flatteuse. 

. La défense de l'emploi existant. 
Avant de créer de nouveaux emplois en milieu rural, il 

fallait généralement assurer les infrastructures pouvant les 

attirer et les accueillir, c'est-à-dire améliorer la desserte 

routière, créer des zones d'activités équipées et améliorer 

la formation professionnelle des hommes. Or la crise économi- 

que tua dans l'oeuf ces espoirs de dynamisme et d'expansion 

ainsi morts-nés. La cherté de l'énergie, de la main-d'oeuvre, 

la nécessité de la restructuration pour faire face à la con- 

currence, limitèrent le nombre de chefs d'entreprises se dé- 

clarant prêts à s'installer en milieu rural "profond", à 1'6- 

cart des centres de décision, de services et de commandement. 

Quand l'environnement économique devient très tendu et les 

risques de dépôts de bilans accrus, l'installation en zone 

rurale périphérique peut devenir une aventure téméraire. Ain- 

si les responsables d'animation et de développement de pays 

ruraux durent-ils privilégier très rapidement la défense de 

l'emploi existant, en tentant d'aider et de favoriser l'arti- 

sanat, le petit commerce ou encore l'agriculture. 
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Durant les années d'expansion économique, on a 

pu penser au sein de divers syndicats mixtes ou Comités d'a- 

ménagement rural que les navettes de population active cons- 

tituaient un frein efficace au dépeuplement,dlautant plus que 

certaines enquêtes avaient démontré que de nombreux jeunes 

couples auraient accepté de vivre à la campagne tout en tra- 

vaillant à l'extérieur de leur région, à condition qu'un lo- 

gement rural de qualité puisse leur être proposé. Ainsi de 

nombreux actifs résidant sur le haut-pays d'Artois allaient-ils 

travailler dans la région audomaroise, dans l'ouest du bassin 

minier ou dans quelque petit centre industriel de la bordure 

méridionale de la dépression boulonnaise ou encore dans la 

vallée de la Canche. Très nombreux étaient aussi les habitants 

de 1'Avesnois rural et herbager, des cantons dlAvesnes et de 

Trélon mais aussi de la frange septentrionale de la Thiérache 

de l'Aisne à migrer quotidiennement vers le bassin industriel 

de la Sambre (Hautmont, Aulnoye-Aymeries, Maubeuge, Jeumont . . .  ) 
(2). Il a déjà été démontré par ailleurs que Cambrai, Arras 
ou encore Saint-Quentin puisaient une bonne partie de leur 

main-d'oeuvre dans les campagnes environnantes ( 3 ) .  

De même viennent travailler sur la zone industri- 

elle d'Amiens-Nord, des personnes résidant dans les cantons 

de Viilers-Bocage, Acheux-en-Amiénois, Doullens et même d'Au- 

xi-le-Château. C'est pourquoi on peut souscrire à l'idée sui- 

vante: dans un contexte d'expansion, le niveau local (le can- 

ton, le pays), même situé aux marges d'un territoire organisé 

administrativement et économiquement en bassin d'emplois, pou- 

vait,dans une certaine mesure, accompagner le développement 

économique général ; de grandes entreprises s'étant parfois 

accaparées d'une bonne partie de la main-d'oeuvre locale ru- 

rale disponible, limitant ainsi, par la même occasion, les pos- 

sibilités d'installation de nouveaux établissements. L1implan- 

tation d'une grande entreprise, le développement d'une zone 

industrielle d'envergure, la politique de ramassage à domicile 

des salariés organisée par certaines entreprises, les emplois 



induits pouvaient engendrer en milieu rural quelques effets 

socio-économiquespositifs: distribution de salaires, diversi- 

fication des catégories socio-professionnelles, pluri-activi- 

té au niveau des couples agricoles, construction de logements 

neufs, maintien de quelques services . . .  Cependant il est clair 
que tout ceci n'a pas suffi pour arrêter le mouvement de dépeu- 

plement de l'espace régional périphérique durant les années 

1950 et 1960, comme le prouvent les statistiques de recense- 

ment. On peut néanmoins penser que cette expansion économique 

générale a contribué d'une certaine façon à freiner lfhémorra- 

bie humaine dans les espaces ruraux les plus proches d'un cen- 

tre de travail dynamique et important, grâce au développement 

de la mobilité individuelle. 

Cependant dans les régions rurales soumises plus 

défavorablement aux lois économiques très sélectives, ne disposant ni 

d'atouts industriels ni de potentialités touristiques éviden- 

tes, perdant par contre inexorablement leurs exploitations 

agricoles, il a fallu réagir plus rapidement pour s'organiser 

et tenter d'infléchir le mécanisme historique menant au dépeu- 

plement de l'espace rural périphérique au profit des pôles in- 

dustriels ou tertiaires. La crise économique avec son cortège 

de licenciements et de fermetures d'établissements, les initia- 

tives de quelques fonctionnaires clairvoyants, favorisèrent 

une prise de conscience des acteurs locaux surtout dans les 

secteurs les plus défavorisés. On peut citer les exemples du 

CAR du Haut-Pays d'Artois, du Ternois ou encore le Syndicat 

mixte de la Grande Thiérache. Quelques élus, quelques personna- 

lités locales parfois soutenues par la presse écrite, quelques 

individus, dispersés à l'origine, comprirent qu'avec la crise 

économique, se généralisant et s'amplifiant, les emplois atten- 

dus ou espérés, ne viendraient plus d'ailleurs ; ils virent 

avec clarté que la dépendance socio-économique à l'égard du 

centre du bassin d'emplois pouvait être fragile et dangereuse 

en cas de difficultés. "Pour que la population puisse vivre 

au pays, il faudra qu'elle s'appuie sur ses propres forces. La 

recherche de nouvelles voies de développement, mieux ancrées 



sur les ressources physiques et humaines locales, est engagée." 

Ceci signifie que sans sous-estimer l'importance de l'aide 

extérieure quelle qu'elle soit (département, région, CEE...), 

il faut que désormais la population locale puisse sortir de 

sa passivité et participer à l'aménagement de son environne- 

ment. L'inventaire des ressources, des potentialités micro- 

régionales apparaît donc souhaitable. Une réflexion introvertie 

pourrait être à l'origine d'un processus complexe et sans doute 

assez lent à s'exprimer, menant à l'élaboration dlune nouvelle 

structure spatiale qui, à l'ancienne loi de dépendance de la 

périphérie du bassin à l'égard de son centre, ajouterait une 

émergence locale génératrice d'espoirs et surtout d'activités. 

En fait cette voie nouvelle qu'empreinte l'Aménagement du Terri- 

toire pourrait apporter une solution de relai ou de substitu- 

tion partielle à l'ancien modèle de dépendance socio-économi- 

que défaillant et sclérosant. 

Les CAR et syndicats mixtes furent en fait les 

premières structures au cours des années 1970-80 à traduire 

ce réveil des sociétés à l'échelle micro-régionale ainsi que 

la volonté de lutter contre la résignation et la fatalité 

socio-économique. Les OPAH (opérations programmées d'améliora- 

tion de l'habitat), les OGAF (opérations groupées d'aménage- 

ment foncier), les projets de pays d'accueil pour le dévelop- 

pement du tourisme, constituèrent quelques manifestations con- 

crètes et ponctuelles de cet aménagement rural. 

Lors d'une réunion de bilans en 1982, le conseil 

d'administration du CART (comité d'aménagement rural du Ter- 

nois) a clairement rappelé quelles étaient les principales mis- 

sions d'une telle structure d'aménagement de pays. Par l'entre- 

mise des commissions, il est possible de définir trois fonc- 

tions essentielles: 

-Une fonction d'études, notamment illustrée par la com- 

mission nEmploi-formation~ qui cherche à suivre fidèlement les 

réalités socio-économiques de ce pays ; la commission "agricul- 

ture" qui s'est fixée pour objectif l'amélioration des condi- 



tions d'installation des jeunes agriculteurs ; et aussi la 

commission lltourisme" qui entreprend l'élaboration d'un pro- 

gramme ''Pays d'Accueil1', ce qui implique une analyse fine pré- 

alable du patrimoine, des activités et des capacités d1héber- 

gement de la région. 

. Une fonction d'animation: le vieillissement de la popula- . ------------------ 
tion rurale implique un effort d'animation particulière, des- 

tiné aux personnes du troisième âge afin d'améliorer les con- 

ditions de vie des retraités et de limiter les effets de leur 

isolement psychologique. L'objectif fondamental est de mieux 

intégrer les personnes âgées dans la vie régionale quotidienne. 

La multiplication des clubs fut l'une des principales expres- 

sions de cet effort d'animation. En outre avec l'appui finan- 

cier du FIC (fonds d'intervention culturel), un dossier 

cl~lturel concernant divers domaines comme les recherches 

historiques, les Arts et Traditions populaires, la faune lo- 

cale, fut élaboré. 

. Une fonction de EroEositions cherchant à défendre l'emploi --------- -- ------ 
notamment artisanal par divers moyens, tels que: 

. L'aménagement d'une antenne locale de la Chambre des 

Métiers à Saint-Pol-sur-Ternoise qui est le centre urbain 

le plus important dans le Ternois. 

. Le développement d'une information en direction de la 

population locale, sur les services offerts par les arti- 

sans. 

. L'aide aux jeunes artisans désirant s'installer. 

. Le développement d'une politique de formation en direc- 
tion des jeunes. 

Bien d'autres actions visant à améliorer le cadre de vie 

pourraient également être mentionnées. 

En quelques années, les espaces périphériques du 

Nord-Pas-de-Calais s'organisèrent, les uns en C A R ,  les autres 

en Syndicats mixtes. C'est ainsi que des "pays" d'aménagement 

représentant de nouvelles divisions de l'espace et venant se 

superposer à de nombreux autres découpages à caractère politi- 



que, administratif ou géo-économique, furent définis et délimi- 

tés. Au CAR du Ternois, regroupant les cantons de Saint-Pol- 

sur-Ternoise, dlAubigny-en-Artois, dlAvesnes-le-Comge, d1Auxi- 

le-Château et du Parcq, formant ainsi la retombée orientale 

des Hautes Terres Artésiennes et animés par quelques centres 

comme Saint-Pol, Auxi, Frévent et Aubigny, s'ajoutent les CAR 

du Haut-Pays d'Artois auquel appartiennent les cantons d1Huc- 

queliers, de Fruges ou dlHeuchin notamment, du Val de Canche 

et d'Authie associant dans le même effort le Pays de Montreuil 

et llHesdinois. Plus à l'Est, fut constitué le Syndicat mixte 

du Pays d'Artois qui couvre les cantons ruraux situés au Sud 

d'Arras pour l'essentiel ; on peut citer également le CAR de 

l'ouest du Cambrésis, le Syndicat mixte de lrAvesnois-Thiéra- 

che comprenant 14 cantons répartis dans les deux départements 

du Nord et de l'Aisne. 

En revanche, en Picardie septentrionale, ce mou- 

vement associatif fut plus lent et plus difficile, sernble-t- 

il, à démarrer. Il est probable que les mentalités rurales pi- 

cardes différentes de celles de l'Artois par exemple ont pu 

freiner ce mouvement d'idées et de volontés. De même, le main- 

tien de nombreuses industries en milieu rural (Santerre, Nord 

du Saint-Quentinois) comme le textile, les IAA ou encore la 

mécanique, la proximité de centres d'emplois connaissant enco- 

re une réelle expansion au début des années 70 (Amiens et Saint- 

Quentin), l'attitude différente des fonctionnaires gestionnai- 

res, ont pu aussi contribuer à rendre plus difficile cet éveil 

assiciatif intercommunal. A l'aube des années 1980, 1'AREEAR 

de Picardie a publié une carte des "Actions d'Aménagement micro- 

régional en Picardiev. Ce document montre que de nombreux espa- 

ces ruraux ne sont pas encore, à cette date, couverts de PAR et 

de Contrats de Pays (actuellement les Chartes communales et les 

Plans de développement local). Sont alors engagés dans l1ac- 

tion d'aménagement micro-régional, du moins sur le papier, le 

Ponthieu et Marquenterre, les cantons de Doullens et de Berna- 

ville, et surtout la Thiérache de l'Aisne. Depuis la création 

du Syndicat mixte en 1 9 7 3 ,  furent aussi proposés des Contrats 

de Pays: la Haute Thiérache avec La Capelle, le Nouvion et 



Wassigny, le Vervinois, les Trois Rivières avec Aubenton et 

Hirson. Bien que reconnus "zones fragiles1' en Septembre 1981, 

les cantons dlAcheux-en-Amiénois, de Combles, de Roisel, du 

Catelet et de Bohain-en-Vermandois échappent alors à toute 

structure d'aménagement rural, autre que le SIVOM. 

On peut penser que,malgré l'apport limité de 

cette action volontaire dans le domaine de l'emploi, eu égard 

à la dégradation substantielle de la conjoncture économique 

contre laquelle les meilleures volontés apparaissent bien peu 

efficaces, les espaces ruraux périphériques qui s'organisent 

ont réellement, en une dizaine d'années, amélioré certaines 

données du cadre de vie: information, formation, habitat . . .  
Etait-ce suffisant pour atténuer l'intensité du dépeuplement 

rural? Seules des enquêtes d'intention à finalité rétrospecti- 

ve, finement élaborées, pourraient nous éclairer sur ce sujet. 

En l'absence d'une telle information souhaitable, nous admet- 

trons, en qualité d'hypothèse, que cette politique d'aménage- 

ment rural put avoir un effet positif. 

Il se peut en outre que les difficultés économi- 

ques rencontrées désormais dans les principales zones de tra- 

vail de la région étudiée (Saint-Quentin, le Bassin houiller, 

le Valenciennois . . .  ) ait pu dissuader plus &'un rural migrant 

potentiel dans la mesure où le risque inhérent à sa migration 

était trop important. Par contre les bilans migratoires publiés 

par les services régionaux de l'INSEE ne dévoilent pas une au- 

tre réalité socio-géographique extrêmement importante: il s'a- 

git de la modificakion des trajectoires migratoires (4-1 qui dé- 

sorganisent quelque peu le fonctionnement du modèle périphérie/ 

centre, dans le cadre des bassins d'emplois et des régions. Dé- 

sormais, compte-tenu de la généralisation spatiale de la crise 

à travers le Nord-Pas-de-Calais surtout (z), bien des migrants 
d'origine rurale au-lieu de "monter" vers Cambrai, Arras ou 

Lille, quittent directement la région Nord-Pas-de-Calais sans 

aucun relai urbain intermédiaire. Non seulement cette rupture 

avec les filières traditionnelles nous amène à réfléchir sur 



l a  p e r t i n e n c e  f u t u r e  d u  m o d è l e  g r a v i t a i r e  i n t r a - r é g i o n a l ,  

m a i s  s u r t o u t ,  d é v o i l e  l a  p r o f o n d e  d e s t r u c t i o n  v é c u e  a c t u e l l e -  

m e n t  p a r  l ' e n s e m b l e  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  

A l o r s  q u e  l ' e x o d e  r u r a l  d e m e u r e  u n e  r é a l i t é  s o -  

c i a l e  e t  g é o g r a p h i q u e ,  c e r t a i n e s  communes  a c c u e i l l e n t  d e  n o u -  

v e a u x  l o t i s s e m e n t s  o u  r é s i d e n c e s  i n d i v i d u e l l e s ,  d e s  c o u p l e s  

g é n é r a l e m e n t  â g é s  d e  p l u s  d e  30 a n s .  

Ce m o u v e m e n t  d e  r e d i s t r i b u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  

c i t a d i n e  e n  m i l i e u  r u r a l  p é r i - u r b a i n  s ' e s t  p r o g r e s s i v e m e n t  g é -  

n é r a l i s é  e t  é t e n d u  à d e s  a i r e s  d e  p l u s  e n  p l u s  l a r g e s .  C ' e s t  

a i n s i  q u e  d e s  a n t e n n e s ,  p l u t ô t  q u e  d e s  a u r é o l e s  r é g u l i è r e s ,  d e  

r u r b a n i s a t i o n ,  a y a n t  p o u r  o r i g i n e  A m i e n s ,  t o u c h e n t  d é s o r m a i s  

l e s  c a n t o n s  d e  D o m a r t - e n - P o n t h i e u  o u  e n c o r e  l a  p a r t i e  o c c i d e n -  

t a l e  d u  c a n t o n  d l A c h e u x .  I l  s u f f i t  d ' e m p r u n t e r  l a  r o u t e  n a t i o -  

n a l e  RN25 a u  V o r d  d ' A m i e n s  ( P o u l a i n v i l l e ,  V i l l e r s - B o c a g e ,  T a l -  

m a s )  o u  e n c o r e  l ' a n c i e n n e  v o i e  r o m a i n e  q u i  r e l i e  A m i e n s  a A r -  

r a s ,  v i a  P a s - e n - A r t o i s  e t  B e a u m e t z - l e s - L o g e s  p o u r  ê t r e  c o n -  

v a i n c u  d e  l ' é t a l e m e n t  g é o g r a p h i q u e  d e  c e t t e  p o p u l a t i o n  n é o -  

r u r a l e .  A l o r s  q u e  à R a i n n e v i l l e ,  R u b e m p r é  o u  même e n c o r e  P u c h e -  

v i l l e r s ,  l ' i n f l u e n c e  d ' A m i e n s  s e  f a i t  p l u s  o u  m o i n s  s e n t i r  p a r  

l a  c o n s t r u c t i o n  d e  q u e l q u e s  m a i s o n s  n e u v e s ,  ou l ' a m é n a g e m e n t  d e  

r é s i d e n c e s  a n c i e n n e s ,  p a r  l e s  d é p l a c e m e n t s  p e n d u l a i r e s  e n  a u -  

t o m o b i l e s ,  r y t h m é s  p a r  l e s  h o r a i r e s  d e  t r a v a i l  a m i é n o i s ,  v e r s  

l e s  communes  a r t é s i e n n e s  d e  B a s s e u x ,  B a i l l e u l m o n t  o u  B a i l l e u l -  

v a l ,  l ' a p p r o c h e  d ' A r r a s  d e v i e n t  é v i d e n t e .  

J .  A N D R I A N  ( 6 )  - a m o n t r é  comment  c e r t a i n e s  commu- 

n e s  d u  C a t e l e t  ou d e  B o h a i n - e n - V e r m a n d o i s  é t a i e n t  é g a l e m e n t  

t o u c h é e s  p a r  l a  r u r b a n i s a t i o n  s a i n t - q u e n t i n o i s e .  L e  même p r o -  

c e s s u s  a f f e c t e  l e  c a n t o n  d e  V e r m a n d ,  e n  d i r e c t i o n  d e  l ' o u e s t ,  

à t e l  p o i n t  q u e  p a r m i  l e s  p r é o c c u p a t i o n s  e s s e n t i e l l e s  d e  1 ' 6 -  

q u i p e  m u n i c i p a l e  du b o u r g  d e  V e r m a n d ,  f i g u r e  l a  v o l o n t é  a f f i -  

c h é e  d e  n e  p a s  v i v r e  u n i q u e m e n t  l ' e x p é r i e n c e  n a v r a n t e  du v i l l a -  

g e - d o r t o i r .  



Après avoir modifié la tendance migratoire de 

cantons proches comme celui de Beaumetz-les-Loges, l'agglomé- 

ration arrageoise crée ses zones de résidence désormais dans 

les cantons dTAubigny-en-Artois, dlAvesnes-le-Comte ou de 

Croisilles. L e  développement spatial et chronologique du pro- 

cessus de rurbanisation péri-arrageoise est clairement mis en 

évidence par la confrontation des statistiques démographiques 

migratoires des cantons de Beaumetz-les-Loges et d1Avesnes-le- 

Comte par exemple (tableau V). 

Tableau V ------ 
Comparaison des taux de variation annuels molens de ~opulation -- ...................... ----- - ------- 
cantonale dus au solde migratoire. En pourcentages. --------------- ---------- ----- 

Source INSEE. 

Evolution en unités d'habitants ..................... 
Beaumetz-les-Loges -521 +241 +856 

Avesnes-le-Comte 1 -460 1 -701 1 -338 1 

Cantons 
Beaumetz-les-Loges 

Ainsi le mouvement de rurbanisation, tout en di- 

versifiant les bilans migratoires communaux en espace rural, 

tend-il aussi à modifier les données à l'échelle cantonale,et 

à atténuer de f a ~ o n  générale, l'intensité du dépeuplement. 

Enfin, c'est un fait connu et maintes fois démon- 

tré, le vieillissement de la population est un processus très 

sélectif modifiant à la fois le mouvement naturel et le solde 

migratoire des espaces ruraux. Dans le cadre des deux régions 

Picardie et Nord-Pas-de-Calais, ce sont les cantons ruraux et 

périphériques qui furent les plus précocément et les plus pro- 

fondément marqués par la modification des structures par âges 

de la population associant la baisse de la proportion des jeu- 

nes de moins de 20 ans à la hausse de celle des personnes âgées 

d'au moins 60 ans. 

1962-68 
- 0,92% 

1968-75 
+ 0,36$ 

1975-82 
+1,19% 



Toutefois il convient de rappeler que ces deux 

régions concernées, grâce à leur fécondité t~aditionnellement 

plus élevée que celle de la plupart des autres territoires de 

France métropolitaine, ne sont guère de bons exemples de struc- 

rure vieillie (1). Cette donnée est en lloccurence très relati- 
ve et surtout récente dans le cadre des espaces ruraux de Fran- 

ce septentrionale. 

Ainsi dans le Nord-Pas-de-Calais, lors du RGP de 

1954, peu nombreuses étaient les communes qui dépassaient le 

seuil des 16% de personnes âgées de 65 ans et plus. Toutefois 

leur localisation annonçait déjà les taches actuelles du vieil- 

lissement. En 1954, elles se situaient pour la plupart d1entre- 

elles à l'Ouest et auSilbOuest d'Arras en direction d1Aubigny- 

en-Artois, dlAvesnes-le-Comte, de Pas-en-Artois et de Beaumetz- 

les-Loges. Une seconde zone également touchée s'étalait des 

abords occidentaux de la forêt de Mormal au Cambrésis (les en- 

virons de Carnières et de Clary). Enfin des ilôts de vieillis- 

sement émaillaient le Bas-Artois oriental, le plateau d'entre 

Canche et Authie ou encore le Haut-Artois. 

Lors du RGP de 1968, les communes dépassant le 

seuil des 16% de personnes âgées d'au moins 65 ans sont deve- 

nues beaucoup plus nombreuses qu'en 1954 et en outre elles 

dessinent plus clairement des zones continues de vieillisse- 

ment correspondant aux espaces ruraux allant du Haut-Artois 

occidental à llAvesnois, couvrant ainsi les espaces périphéri- 

ques étudiés. Toutefois comme l'écrit P-J. THUMERELLE, "le nom- 

bre des personnes âgées de 65 ans et plus y était élevé en 1968, 

sans pourtant, qu'à l'échelon cantonal, on n'enregistre nulle 

part un pourcentage de personnes de cet âge, égal ou supérieur 

à 20%". Ainsi dès 1968, les classes d'âges de 60 ans et plus 

étaient-elles sur-représentées dans les cantons situés sur les 

marges méridionales de la région comme Saint-Pol-sur-Ternoise, 

Beaumetz-les-Loges, Heuchin, Clary, Bertincourt ou encore Fru- 

ges (8). 



L'article rédigé par B. MACKRAKIS (21, publié 
dans la revue régionale de l1INSEE-Nord et mené sur la base 

du recensement de population de 1975 dans le cadre des sous- 

zones d'emplois, confirme les conclusions précédentes. Dans le 

Nord-Pas-de-Calais, ce sont bien les cantons périphériques qui 

forment la zone géographique la plus vieillie, en particulier 

les cantons de Marquion, Bertincourt, d1Aubigny-en-Artois et 

d1Avesnes-le-Comte, ainsi que Fruges et Hucqueliers qui dépas- 

sent le seuil des 17% de personnes âgées de 65 ans et plus. 

Les sous-zones du Cateau, de Solesmes, du Quesnoy, de Croisil- 

les, de Saint-Pol-sur-Ternoise (comprenant les cantons du Parcq 

et dlAuxi) se situaient toutes entre 15 et 17% de personneq 

âgées. Trois secteurs apparaissent alors moins vieillis: ce 

sont d'une part le Cambrésis occidental avec les cantons de 

Marcoing et ceux de Cambrai Ouest + Est, d'autre part llAves- 
sois herbager comprenant les cantons de Solre-le-Chateau, de 

Trélon, dlAvesnes Nord et Sud et enfin le Pays de Montreuil 

au sens large, comp~enant la bande de communes littorales et 

sublittorales allant de la Canche à l'Authie, ainsi que les 

espaces ruraux intérieurs d'Hesdin et de Campagne-les-Hesdin. 

Partout la proportion de personnes âgées d'au moins 65 ans 

est inférieure à 15% mais ne descend qu'exceptionnellement en- 

deçà de 13%. 

En revanche, les cantons de l'aire urbaine cen- 

trale (la région lilloise et la quasi-totalité du bassin houil- 

ler hormis l'enclave de la plaine de la Scarpe et du Pévèle), 

le littoral du Calaisis, le Boulonnais forment de larges ta- 

ches au sein desquelles les personnes âgées représentent tou- 

jours moins de 13% de la population totale. Il arrive même que 

cette proportion.soit inférieure à 11%: c'est le cas des sous- 

zones de Dunkerque Ouest et Est, de Bergues, de Saint-Omer, 

de Maubeuge et enfin d1Aulnoye-Aymeries. C'est donc bien par 

rapport à ces ensembles géographiques que les pays ruraux pé- 

riphériques assurent leur unité et leur particularité démogra- 

phique. 



T a b l e a u  V I  ----- 
S t r u c t u r e s  p a r  â g e s  d a n s  q u e l q u e s  r é g i o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  

ZONES D'ETUDES A d é f i n i e s  p a r  l ' I N S E E .  1 9 8 2 .  ...................... --- 

Z o n e s  d ' é t u d e s  

C a m b r é s i s  

S a m b r e - A v e s n o i s  

A r t o i s - T e r n o i s  

B e r c k - M o n t r e u i l  

R é g i o n  Nord-P-de-C.  

D u n k e r q u e  

S a i n t - O m e r  

I n d i c e s  d e  s ~ é c i f i c i t é .  R é g i o n  = 1 0 0  ------ 
S a m b r e -  

Z o n e s  d ' é t u d e s  C a m b r é s i s  A v e s n o i s  

1 9 8 2  0 - 1 9  8 5 , l  1 3 1 , 2  

1 9 7 5  9 5 , l  1 0 2  9 8 , 3  1 0 1 , l  

1 9 8 2  20 - 5 9  9 6 , 5  9 8 , 8  9 8 , 4  

1 9 7 5  9 6 , 7  9 8 , 6  9 8 , 2  

1 9 8 2  60 & + 1 2 1 , 3  1 0 1 , 3  1 0 9 , 4  1 1 6 , 4  

O - 1 9  a n s  

3 1 , 2 %  

3 3 , 2 %  

3 2 , 1 %  

3 3 , 1 %  

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  P i c a r d i e  v o i s i n e ,  l ' a n a l y s e  

20 - 5 9  a n s  

4 9 , 9 %  

5 0 , 6 %  

5 0 , 4 %  

4 8 , 3 %  

s p a t i a l e  d u  v i e i l l i s s e m e n t  m è n e  l ' o b s e r v a t e u r  à d e s  c o n c l u -  

s i o n s  a n a l o g u e s :  l e s  s e c t e u r s  l e s  p l u s  t o u c h é s  s o n t  l e s  e s p a -  

c e s  r u r a u x  e t  p é r i p h é r i q u e s .  C o m p t e - t e n u  p a r  a i l l e u r s  d e  l a  

d i m i n u t i o n  r a p i d e  e t  i m p o r t a n t e  d e  l a  f é c o n d i t é  p i c a r d e  d e -  

p u i s  l e  m i l i e u  d e s  a n n é e s  1 9 6 0  e t  d e  l a  p o u r s u i t e  d u  d é p e u -  

p l e m e n t  e n  m i l i e u  r u r a l ,  n u l  n ' e s t  é t o n n é  d e  c o n s t a t e r  q u e  l e  

v i e i l l i s s e m e n t  a  b e a u c o u p  p r o g r e s s é  e n  u n e  d i z a i n e  d ' a n n é e s .  

L a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  d o n n é e s  c a n t o n a l e s  d u  RGP d e  1 9 6 8  e t  

d e  1 9 7 5  e s t  t r è s  r é v é l a t r i c e  d e  l ' i n t e n s i t é  d e  l ' é v o l u t i o n .  

M a l g r é  l ' a r r i v é e  d e s  c l a s s e s  c r e u s e s  i s s u e s  d e  l a  P r e m i è r e  

G u e r r e  M o n d i a l e ,  p h é n o m è n e  q u i  e x p l i q u e  l a  d i m i n u t i o n  d e  l a  

p r o p o r t i o n  d e s  p e r s o n n e s  â g é e s  d ' a u  m o i n s  6 0  a n s  e n  P i c a r d i e  

( 1 8 %  e n  1 9 6 8  c o n t r e  1 7 , 4 %  e n  1 9 7 5 ) ,  l e  n o m b r e  d e  c a n t o n s  p é -  

r i p h é r i q u e s  a u  s e i n  d e s q u e l s  l a  p r o p o r t i o n  d e  p e r s o n n e s  â g é e s  



de 60 ans et plus dépasse les seuils de 21 et de 23%,a aug- 

menté entre ces deux recensements. 

En 1968, aucun canton des marges septentrionales 

n'atteignait la valeur de 23%, alors que Rue, Ailly-le-Haut- 

Clocher, Domart-en-Ponthieu, Villers-Bocage, Acheux-en-Amié- 

nois, Corbie, Bray-sur-Somme, Combles, Le Catelet et Guise se 

situaient entre 21 et 2 3 % ,  soit bien au-dessus de la moyenne 

régionale. En outre les cantons de Crécy-en-Ponthieu, Berna- 

ville, Doullens, Roisel, Wassigny, La Capelle, Vervins et Au- 

benton dépassaient tous le niveau des 19%. Donc, hormis quel- 

ques exceptions comme les cantons du Nouvion-en-Ponthieu, 

d'Albert, de Péronne ou de Bohain-en-Vermandois, qui sont tous 

quatre des pôles d'emplois industriels non négligeables, tous 

les espaces périphériques septentrionaux de la Picardie dévoi- 

laient une nette sur-représentation numérique et proportionnel- 

le des personnes âgées. 

Lors du recensement de 1975, sept cantons étudiés 

avaient franchi la barre des 23%, ce qui les plaçait bien au- 

dessus de la moyenne régionale. Il s'agissait de Rue, de Ber- 

naville, d'Ailly-le-Haut-Clocher, dlAcheux-en-Amiénois, de 

Bray-sur-Somme, de Combles et de Guise. Désormais parmi les 

26 cantons des marges picardes, retenus pour mener cette ana- 

lyse des bilans migratoires, 13 avaient franchi le seuil des 

21% de personnes âgées d'au moins 60 ans et 20 celui des 19%. 

Hormis le cas de Vermand à l'Ouest de Saint-Quentin, aucun 

canton ne se situait nettement en-deçà de la moyenne régionale 

picarde. C'est donc bien par rapport aux cantons d'Abbeville, 

d'Amiens, de Boves, Saint-Quentin ou encore de Laon, par rap- 

port aussi à ceux de la vallée de l'Oise, de Noyon à Senlis 

et à Creil, plus généralement par rapport aux cantons de la 

partie méridionale du département de llOise, au Sud d'une li- 

gne Beauvais, Clermont, Compiègne, que les marges septentrio- 

nales étudiées s'opposent avec netteté et s'individualisent 

ainsi au sein de l'espace régional picard. 



L a  r é a l i s a t i o n  d ' u n e  c a r t e  d e  s y n t h è s e  d e s  s t r u c -  

t u r e s  p a r  â g e s  c a n t o n a l e s  i s s u e s  d u  R G P  d e  1 9 8 2 ,  q u e  n o u s  

a v o n s  p u b l i é e  d a n s  l a  r e v u e  " R e l a i s  d e  l ' é c o n o m i e  p i c a r d e "  (12) 
c o n f i r m e  n e t t e m e n t  l e  p r o b l è m e  d é m o g r a p h i q u e  d e s  m a r g e s  d e s  

b a s s i n s  d ' e m p l o i s .  

O r  il a d é j à  é t é  d é m o n t r é  à p l u s i e u r s  . r e p r i s e s  

q u ' e n  F r a n c e  s e p t e n t r i o n a l e  e t  r u r a l e  c e  n ' e s t  g u è r e  u n e  f a i -  

b l e  f é c o n d i t é  h y p o t h é t i q u e  q u i  e x p l i q u e r a i t  l e  v i e i l l i s s e m e n t  

d e  l a  p o p u l a t i o n  m a i s  b i e n  a u  c o n t r a i r e  l e  l o n g  m o u v e m e n t  

d ' e x o d e  r u r a l  q u i ,  l a m i n a n t  l e s  c l a s s e s  d ' â g e s  c o m p r i s e s  e n t r e  

2 0  e t  35 a n s  e s s e n t i e l l e m e n t ,  c o m p r o m e t t a i t  a l o n g u e  é c h é a n c e ,  

l e  m a i n t i e n  d ' u n e  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  j e u n e s  i n d i v i d u s .  T o u t  

s e  p a s s e  comme s i  p r o g r e s s i v e m e n t  l e s  p e r s o n n e s  â g é e s  m o i n s  

t e n t é e s  p a r  l a  m o b i l i t é  r é s i d e n t i e l l e ,  r e m p l a ç a i e n t l e s  e n f a n t s  

e t  l e s  j e u n e s  c o u p l e s  é m i g r é s  v e r s  d ' a u t r e s  p ô l e s  d ' e m p l o i s  

p l u s  p r o m e t t e u r s .  

Mais il e s t  b i e n  e n t e n d u  q u e  p l u s  c e  m o u v e m e n t  

d u r e ,  p l u s  i l  r i s q u e  d e  s ' é p u i s e r ,  u n e  f o i s  q u e  l e  l l s u r p l u s u  

d ' a c t i f s  j e u n e s ,  e n t r a n t  s u r  l e  m a r c h é  d u  t r a v a i l ,  s ' e f f a c e  

o u  s e  t a r i s s e .  A i n s i  l e  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a -  

l e ,  p a r f o i s  a c c é l é r é  p a r  l e  r e t o u r  à l a  c a m p a g n e  d e  r e t r a i t é s  

d é s i r a n t  t r o u v e r  un  c a d r e  d e  v i e  p a i s i b l e  e t  a g r é a b l e ,  t e n d -  

il & a t t é n u e r  l ' i n t e n s i t é  d e  l ' é m i g r a t i o n  e t  d o n c  à r é t a b l i r  

u n  é q u i l i b r e  m i g r a t o i r e  q u i  e s t  e n  f a i t  t r è s  i l l u s o i r e .  On 

a s s i s t e  a i n s i  à u n e  s o r t e  d e  " t r a n s f e r t "  d ~  p r o b l è m e  d é m o g r a -  

p h i q u e  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s :  l e  d é p e u p l e m e n t  c o n t i n u  e t  

p a r f o i s  i n t e n s e  c o n d u i t  a u  v i e i l l i s s e m e n t  ; c e t t e  a l t é r a t i o n  

d e s  s t r u c t u r e s  p a r  â g e s  d e  l a  p o p u l a t i o n  a c c r o î t  l e s  r i s q u e s  

d e  d é g r a d a t i o n  d u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  e t  d ' e x c é d e n t  d e s  d é c è s  

s u r  l e s  n a i s s a n c e s .  



c) Evolution des trajectoires démographiques cantonales .................................................... 
et communales. ------------- 
cl) L'ancien modèle prédominant en milieu rural. 

En plus de la tendance récente à l'atténuation 

du déficit migratoire de la majorité des cantons périphériques, 

on assiste au développement d'un processus de diversification 

très sensible des trajectoires démographiques en milieu rural. 

Durant les années 1960 à 1970 encore, le modèle d'évolution 

démographique le plus répandu était le suivant: solde migra- 

toire négatif et mouvement naturel positif. La différence es- 

sentielle entre les cantons et communes résidait dans llinten- 

sité de ces composantes qui, dans certains cas,engendraient 

une croissance de population et dans d'autres, à vrai dire 

beaucoup plus nombreux, une décroissance. Ainsi les recense- 

ments de 1962 et de 1968 montrent qu'à l'échelon cantonal, 

parmi les 57 unités administratives retenues, 51 répondaient 

positivement à ce modèle présenté. 

Dans le détail, on obtenait les résultats sui- 

vants: 

Tableau VI1 -------- 
Modèle d'évolution démographique cantonale très répandu en - ------------------ 
milieu rural entre les RGP de 1962 et 1968. ............................. 

Solde migratoire négatif/mouvement naturel positif. 

Marges septentrionales de: - 
la Somme: 10 cantons sur 1 4  

L'Aisne: 12 cantons sur 12. 

Marges méridionales de: --- -------- 
Nord: : 12 cantons sur 13. 

Pas-de-Calais: 17 cantons sur 18. 

Seuls cinq cantons présentaient le modèle le 

plus favorable, aux yeux du démographe, à savoir: un solde 

migratoire et naturel positifs. Il s'agissait de Cambrai- 



Ouest, de Montreuil-sur-mer, Doullens, Péronne et Villers- 

Bocage. Domart-en-Ponthieu avec un solde migratoire très pro- 

che de l'équilibre constituait une exception. 

c2) - Une forte évolution après 1968. 

Entre les recensements de 1968 et de 1975, les 

schémas démographiques vécus à l'échelon cantonal étaient dé- 

jà plus diversifiés. 

- Le modèle ( - , + )  toujours dominant, ne regroupait plus 

que 36 cantons (au-lieu de 51 durant la période intercensi- 

taire précédente). L'évolution avait donc été très rapide, en 

particulier sur les marges méridionales du Pas-de-Calais puis- 

que le nombre de cantons appartenant à ce groupe passait de 

17 à 10 unités. De même certaines mutations étaient décelées 

dans la partie septentrionale de l'Aisne, dans les cantons 

proches de Saint-Quentin. (Bohain-en-Vermandois et Le Catelet). 

. Cette évolution fut profitable aux schémas suivants: 
( + , + ) :  les deux soldes, migratoire et naturel, sont 

positifs: de cinq cantons avant 1968, nous passons à neuf uni- 

tés. Sont venus s'ajouter à la liste déjà présentée, les can- 

tons de Cambrai-Est,Vermand, Beaumetz-les-Loges, Etaples, Hes- 

din, alors que Doullens, avec un solde migratoire devenu né- 

gatif, en était exclu. 

( - , = ) :  le bilan migratoire demeure négatif alors que 

le mouvement naturel laisse apparaître un solde très proche 

de l'équilibre (entre -0,09% et 0,09%/an). Ce type non reconnu 

avant 1968, contenait désormais 8 cantons: Carnières dans le 

Cambrésis, Acheux, Ailly, Bray-sur-Somme, Roisel dans la Som- 

me, Guise en Thiérache, Croisilles et Marquion dans le Bas- 

Artois oriental. 

Enfin, entre 1975 et 1982, 17 cantons seulement 

sur 57 constituaient le groupe ( - , + ) ,  c'est-à-dire trois fois 

moins qu'entre 1962 et 1968. Le mouvement de diminution s'est 

poursuivi sur les marges du Pas-de-Calais et de l'Aisne alors 

qu'il s'intensifiait dans le Nord de la Somme. Vient désormais 

en seconde position quant à son importance numérique, le type 



( - , = )  comprenant 12 unités. Viennent ensuite dans un ordre 

décroissant, les modèles suivants: ( - , - )  avec huit cantons, 

( + , + )  et ( = , + )  avec chacun sept cantons. Les autres situations 

peuvent être considérées comme numériquement négligeables. Ces 

quelques données montrent combien l'évolution des composantes 

de la croissance démographique fut extrêmement importante et 

profonde durant cette période 1962-82. 

c3) Les mêmes tendances communales. 

Il est clair qu'à l'échelon de la commune, l'on 

peut retrouver sans difficulté aucune, les mêmes tendances 

démographiques. Dans la région située au Sud-Ouest du Pas-de- 

Calais, dans le Pays de Montreuil et d'Hesdin, entre 1962 et 

1968, trois communes sur quatre dans les cantons dlEtaples 

et du Parcq répondaient au modèle ( - , + ) ,  et dans une moindre 

proportion (6 ou 7 communes sur 1 0 )  dans les cantons dvAuxi- 

le-Château, de Montreuil ou encore de Campagne-les-Hesdin. 

Déjà entre 1968 et 1975, la proportion était fortement dimi- 

nuée dans les cantons de Montreuil (une commune sur cinq seu- 

lement) et du Parcq (2/5). Au cours de la période intercensi- 

taire suivante'(1975-82), on put obtenir des bilans très dif- 

férenciés selon les cantons: 

- Dans celui d1Auxi-le-Château, le modèle ! - ,+ ) , .  c'est- 

à-dire solde migratoire négatif et mouvement naturel positif, 

demeure nettement prédominant puisqulil concerne deux commu- 

nes sur trois. 

- En revanche dans les cantons dlEtaples et de Montreuil, 
les deux cantons littoraux de cette zone géographique, le ty- 

pe ( + , + )  est désormais plus frequent que le modèle ( - , + ) .  

L'attraction de la mer, la situation de l'emploi longtemps dy- 

namique dans les communes littorales expliquent cette amélio- 

ration des bilans migratoires. Cependant l'installation de 
A 

personnes agées dans des résidences (secondaires, devenant 

principales, parfois) a aussi contribué au redressement des 

bilans migratoires. 

- Dans les cantons du Parcq et de Campagne-les-Hesdin, 
les modèles démographiques apparaissent très diversifiés en- 

tre 1975 et 1982. Aucun type ne s'impose plus avec évidence. 



Toutefois le groupe ( - , + )  demeure prédominant dans le canton 

du Parcq comprenant une commune sur trois, alors que le modèle 

inverse au précédent ( + , - ) ,  soit un solde migratoire positif 

et un bilan naturel négatif, concerne une commune sur cinq. De 

même dans le canton de Campagne-les-Hesdin, la diversité de- 

vient la règle puisque quatre types dlévolution démographique 

se partagent la totalité des communes: ( - , - )  puis (-,+),(+,+)et 

( + y - )  (Cl. 

En fait, il est possible de retenir deux enseigne- 

ments pour cette région de Montreuil-Hesdin: d'une part, la 

modification et la diversification des modèles d'évolution dé- 

mographique furent importantes ; d'autre part, on peut décou- 

vrir une opposition confirmée entre les secteurs littoraux et 

les pays ruraux agricoles de l'intérieur où les tendances démo- 

graphiques demeurent nettement moins positives. 

Enfin un second exemple emprunté au Haut-Pays 

d'Artois doit permettre de confirmer cette analyse. L1évolu- 

tion constatée est résumée à l'aide des tableaux suivants. La 

typologie communale repose sur un système de tableaux à double 

entrée, mais demeure simplifiée dans la mesure où ne furent 

retenus que quatre modèles théoriques. 

Tableau VI11 --------- 
Typologie communale dans le Haut-Pays d'Artois d'après les deux 

composantes de la croissance démographique. -- 
1962-68 1968-75 

I 



En conclusion, on retiendra qu'entre 1962 et 1982, 

l'évolution des modèles démographiques associant solde migra- 

toire et excédent naturel fut très sensible et rapide. En ou- 

tre, derrière l'atténuation générale des déficits migratoires 

à l'échelle des cantons, se cache une plus grande diversité 

de réalités communales. 

d) Etude comparative des marges départementales ............................................ 
dl) Un premier constat: globalement les marges de -- 

l'Aisne et du Nord ont enregistré une évolution 
moins satisfaisante de leurs bilans migratoires. 

On est amené, à l'aide du tableau suivant IX, à 

constater que les quatre périphéries départementales évoluent 

différemment. 

Tableau IX ----- 
Taux moyens de variation de la population du$ au solde migra- 

toire entre 1?62 et 1982. Taux annuels en %.  Comparaison en- -1----------- , ----- , ----  ------- 
tre les guatre péri~héries départementales. ----- ------- -------- --------- 

14 cantons, Somme +O, 028 

12 cantons, Aisne - 1 , 1 1 %  - 0  , 63% 
18 cantons, + O ,  04% 

13 cantons, Nord -0, 563 -0,568 -0, 38% 

D'emblée on aperçoit que l'évolution des taux, 

au cours de ces vingt années, fut plus favorable dans les 

cantons appartenant aux marges départementales de la Somme 

et du Pas-de-Calais, que dans ceux situés dans les départe- 

ments du Nord et de l'Aisne. Par ailleurs, hormis le cas de 

la Somme où le taux de variation de la population dû au solde 

migratoire s'est détérioré entre 1968 et 1975, les statisti- 

ques traduisent dans l'ensemble une évolution régulière et 

plutôt rassurante. Toutefois, ces valeurs moyennes traduisent- 

elles des tendances fréquemment vécues à l'échelle des diffé- 

rents cantons, ou ne demeurent-elles que données abstraites? 



Dans le cadre des marges septentrionales de la 

Somme, il est en effet fréquent de vérifier la trajectoire 

dessinée par la valeur moyenne livrée dans le tableau précé- 

dent IX. C'est le cas par exemple, des cantons de Domart-en- 

Ponthieu, Ailly-le-Haut-Clocher, du Nouvion-en-Ponthieu, alors 

que d'autres, tout en présentant les taux constamment négatifs 

n'en traduisent pas moins une certaine amélioration récente, 

comme Acheux-en-Amiénois, Combles ou Roisel. Il est certain 

que le taux de variation de population dû au solde migratoire 

enregistré dans le seul canton de Villers-Bocage (+2,85%/an 

entre 1975 et 1982) a dû beaucoup peser sur la valeur moyenne 

obtenue: +O ,02%/an. 

En revanche dans le cadre de l'Aisne, seuls les 

trois cantons de Guise, du Nouvion-en-Thiérache et de la Ca- 

pelle reprennent la trajectoire moyenne. Par contre il est 

plus fréquent de vérifier à travers le maintien de soldes dé- 

ficitaires, une détérioration du bilan durant la période in- 

tercensitaire 1968-75: on peut citer les exemples de Wassigny, 

Hirson, Aubenton, Vervins, Saint-Richaumont ou Rozoy-sur-Serre. 

C'est dire combien un canton comme celui de Vermand, avec 

+2,03%/an entre 1968 et 1975 a dû infléchir la valeur de la 

moyenne de l'ensemble des 12 cantons. Or, Vermand comme Villers- 

Bocage, sont deux cantons très proches des deux principales 

villes de Picardie: Amiens et Saint-Quentin. Ceci montre com- 

bien le phénomène de rurbanisation est puissant dans le. proces- 

sus de modification des tendances migratoires en espace rural. 

Ceci peut-être vérifié dans le Pas-de-Calais evec les cantons 

d1Aubigny-en-Artois, d1Avesnes-le-Comte, de Beaumetz-les-Loges 

et de Croisilles à proximité d'Arras. 

* 
A propos des cantons appartenant au Cambrésis et 

à l1Avesnois herbager, on peut remarquer que l'amélioration 

au cours de la période intercensitaire 1975-82 fut moins sen- 

sible que celle des trois autres marges départementales voi- 

sines. Dans plusieurs cantons on constate que le déficit mi- 

gratoire a une contribution à peu près égale à celle de la 



première période intercensitaire 1962-68. On peut en effet ci- 

ter les exemples du Cateau, de Clary, de Landrecies, de Soles- 

mes ou encore de Trélon. 

Tableau X ------- 
Taux annuels m z e n s  de variation de la ppulation cantonale 

dus au solde migratoire. En pourcentage. Marges du Nord. ------------- 
Cantons 

Le Cateau 

Clary 

Landrecies 

Solesmes 

Trélon 

Une telle évolution, inquiétante à tous égards, 

démontre la gravité de la crise de l'emploi industriel dans 

les régions à caractère rural, parsemées de petits centres 

dominés par une mono-activité, et qui, actuellement, ne sem- 

blent pas posséder de solutions de substitution. Le chômage 

et l'émigration demeurent les deux seules réponses logiques à 

cette dégradation du marché de l'emploi. 

Une telle évolution aussi problématique apparaît 

plus rare dans le cadre des trois autres périphéries, hormis 

les cantons de Bohain-en-Vermandois (-0,15%/an puis +0,01 et 

-0,79% durant la troisième période intercensitaire) et aussi 

de Hirson (-0,97%/an, -1,282, -0,91%) qui confirment ainsi le 

rôle de la désindustrialisation de ces espaces dans l'explica- 

tion des déficits migratoires soutenus. Alors que Bohain est 

en proie aux mêmes difficultés que le Cambrésis oriental li- 

mitrophe avec ses établissements textiles, Hirson partage le 

marasme industriel (métallurgie notamment) avec les autres 

cantons de lfAvesnois-Thiérache. 



d 2 )  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  c a n t o n s  p é r i p h é r i q u e s  d ' a p r è s  -- 
l l é v o l u t i o n  d e  l e u r s  b i l a n s  m i g r a t o i r e s .  

A r r i v é  à c e  s t a d e  d e  r a i s o n n e m e n t ,  o n  n e  p e u t  

q u e  s o u h a i t e r  un  e s s a i  d e  c l a s s i f i c a t i o n  c a n t o n a l e  p l u s  é l a -  

b o r é .  C e l l e - c i  p e u t  ê t r e  m e n é e  s e l o n  d e u x  p r i n c i p e s :  d ' u n e  

p a r t  e n  f o n c t i o n  d e s  t a u x  e n r e g i s t r é s  d u r a n t  c h a q u e  p é r i o d e  

i n t e r c e n s i t a i r e  p e r m e t t a n t  a i n s i  d e  c l a s s e r  l e s  i n d i v i d u s ,  

mais a u s s i  d ' a u t r e  p a r t ,  à l ' a i d e  d e s  t e n d a n c e s  m i g r a t o i r e s  

e x p r i m é e s .  

Un p r e m i e r  c l a s s e m e n t  d a t é  d e s  c a n t o n s  a pu 

ê t r e  r é a l i s é  à l ' a i d e  d e s  t r o i s  h i s t o g r a m m e s  q u e  p r o p o s e  l a  

f i g u r e  5 .  A l o r s  q u e  l a  c o u r b e  p r é s e n t e  u n e  r e l a t i v e  n o r m a l i -  

t é  d u r a n t  l a  p é r i o d e  1 9 6 2 - 1 9 6 8 ,  e l l e  p e r d  t o t a l e m e n t  c e t t e  

p r o p r i é t é  a p r è s  1 9 6 8 .  

- E n t r e  l e s  r e c e n s e m e n t s  d e  1 9 6 2  e t  d e  1 9 6 8 ,  on d é c o u -  

v r e  u n e  c l a s s e  m o d a l e  b i e n  d e s s i n é e ,  d é l i m i t é e  p a r  l e s  b o r n e s  

- 0 , 6 %  e t  - 0 , 8 %  p a r  a n ,  c o m p r e n a n t  1 5  c a n t o n s  s u r  5 7 .  En o u t r e  

l e s  q u a t r e  c l a s s e s  c e n t r a l e s  c o n t i g u ë s  a t t e i g n e n t  o u  d é p a s s e n t  

c h a c u n e  l e  s e u i l  d e s  c i n q  i n d i v i d u s .  

- E n t r e  1 9 6 8  e t  1 9 7 5 :  l a  d i s t r i b u t i o n  a p p a r a î t  p l u s  é t a -  

l é e .  D é s o r m a i s  c i n q  c l a s s e s  p r é s e n t e n t  d e s  e f f e c t i f s  c o m p a r a -  

b l e s ,  d e  6  à 8  i n d i v i d u s  c h a c u n e ,  s i t u é e s  e n t r e  l e s  b o r n e s  

- 1 , 4 %  e t  - 0 , 4 % / a n .  En o u t r e ,  l e  n o m b r e  d ' é l é m e n t s  à v a l e u r  

e x t r ê m e ,  c ' e s t - à - d i r e  s o i t  i n f é r i e u r e  à - 1 , 5 % ,  s o i t  p o s i t i v e ,  

a u g m e n t e  p a r  r a p p o r t  à c e  q u ' i l  é t a i t  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 6 8 .  

- E n f i n  e n t r e  l e s  R G P  d e  1 9 7 5  e t  d e  1 9 8 2 ,  l a  d i s t r i b u -  

t i o n  s ' e s t  e n c o r e  d é c a l é e  q u e l q u e  p e u  v e r s  l a  d r o i t e ,  c 1 e s t - à -  

d i r e  v e r s  d e s  v a l e u r s  m o i n s  n é g a t i v e s .  A l o r s  q u ' i l  n e  s u b s i s t e  

p l u s  q u ' u n  s e u l  c a n t o n  ( L e  C a t e a u )  a v e c  un  t a u x  i n f é r i e u r  à 

- l % / a n ,  o n  p e u t  e n  r e v a n c h e  e n  d é n o m b r e r  1 6  à b i l a n  m i g r a t o i r e  

n u l  ou p o s i t i f .  En o u t r e  il e s t  d i f f i c i l e  d e  d é f i n i r  u n e  c l a s -  

s e  m o d a l e  p u i s q u e  t r o i s  g r o u p e s  p r é s e n t e n t  d e s  e f f e c t i f s  p r e s -  

q u e  i d e n t i q u e s :  

- g r  ( - 0 , 2 $  à 0 % ) :  1 0  c a n t o n s  

- g r  ( - 0 , 8 %  à - 0 , 6 % ) :  9  c a n t o n s  

- g r  ( - 1 %  à - 0 , 8 % ) :  9  c a n t o n s .  



F i g u r e z :  Histogrammes des taux de variation annuels d e  la 20- 
pulation cantonale dus au solde migratoire. En 5 .  1 9 6 2 - 1 9 8 2 .  

- - -- - - -. - - -  



Au t o t a l  s e p t  g r o u p e s  c o n t i g u ë s  ( - 1 %  à + 0 , 4 $ )  c u -  

m u l e n t  c h a c u n  a u  m o i n s  c i n q  i n d i v i d u s .  C e c i  c o n f i r m e  t r è s  b i e n  

l ' é v o l u t i o n  v e r s  l a  d i v e r s i t é  d e s  s i t u a t i o n s  m i g r a t o i r e s  q u i  

f u t  e n r e g i s t r é e  e n t r e  l e s  R G P  d e  1 9 6 2  e t  d e  1 9 8 2 .  

L ' é l a b o r a t i o n  d e  c e s  t r o i s  h i s t o g r a m m e s  p e r m e t  e n  

o u t r e  d e  r a n g e r  19s c a n t o n s  d e  1 à 5 7  s e l o n  l e u r s  t a u x  d e  v a -  

r i a t i o n  a n n u e l l e  m o y e n n e  d e  p o p u l a t i o n  d û s  a u  s o l d e  m i g r a t o i r e :  

r a n g  1 p o u r  l e  t a u x  l e  p l u s  f a v o r a b l e  ; r a n g  5 7  p o u r  l a  v a l e u r  

l a  p l u s  n é g a t i v e .  C e t t e  o p é r a t i o n  d e s c r i p t i v e  f u t  menée  à t r o i s  

r e p r i s e s  c o r r e s p o n d a n t  à c h a q u e  p é r i o d e  i n t e r c e n s i t a i r e ,  comme 

l e  m o n t r e  l e  t a b l e a u  X I .  

D ' a p r è s  c e s  c l a s s e m e n t s ,  il f u t  p o s s i b l e  d e  c a l -  

c u l e r  l e s  c o e f f i c i e n t s  d e  c o r r é l a t i o n  d e  r a n g ,  s e l o n  l a  f o r -  

m u l e  s u i v a n t e :  
6  S d 2  

r = 1  - ------ 

s a c h a n t  q u e  d :  é c a r t  d e  r a n g  e n t r e  d e u x  c l a s s e m e n t s  c o m p a r é s ,  

p o u r  c h a c u n  d e s  5 7  i n d i v i d u s .  

s :  somme d e s  é c a r t s  a u  c a r r é .  

n :  l e  n o m b r e  d e  c a n t o n s  s o i t  5 7 .  

En c e l a  d i f f é r e n t  d u  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  

l i n é a i r e ,  c e t  i n d i c a t e u r  v a r i e  e n t r e  l e s  b o r n e s  O e t  + 1  ; p l u s  

l a  v a l e u r  d e  r t e n d  v e r s  l ' u n i t é ,  p l u s  il d e v i e n t  p o s s i b l e  d e  

c o n c l u r e  à u n e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e s  d e u x  c l a s s e m e n t s ,  c o n f i r -  

m a n t  a i n s i  l l i d e n t i t é  o u  l a  p e r m a n e n c e  d e  c e u x - c i .  S u r  c e t t e  

b a s e ,  il f u t  d o n c  p r o c é d é  a u  c a l c u l  d e s  p a r a m è t r e s  e n t r e ,  

d ' u n e  p a r t ,  l e s  c l a s s e m e n t s  c o r r e s p o n d a n t - a u x  p é r i o d e s  i n t e r -  

c e n s i t a i r e s  1 9 6 2 - 6 8  e t  1 9 6 8 - 7 5 ,  p u i s ,  d ' a u t r e  p a r t ,  a u x  p é r i o -  

d e s  1 9 6 8 - 7 5  e t  1 9 7 5 - 8 2 .  

Dans  l e  p r e m i e r  c a s ,  l a  v a l e u r  o b t e n u e  p o u r  r e s t  

é g a l e  à + 0 , 6 5 0 8 3 .  E l l e  t r a d u i t  u n e  c e r t a i n e  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  

d e u x  c l a s s e m e n t s ,  c e r t e s ,  mais e l l e  d o i t  ê t r e  é g a l e m e n t  c o n s i -  

d é r é e  comme t r o p  m o y e n n e  p o u r  c o n c l u r e  s u r  u n e  c o r r é l a t i o n  d e  



Tableau XI ------- 
Classement des cantons d'après leurs taux moyens annuels de variation- 
de poeulation dus au solde migratoire. --- ---------------- 

3  Efiriodes intercensitaires: 1 9 6 2 - 6 8  -- ------------- 
1 9 6 8 - 7 5  
1 9 7 5 - 8 2  

Total. des 3  
classements 

7 
5  

2  6  
7 6  
8 2  
4  3  
5  7 
6 5  
3 0  
4 2  
4 4  
3  7 
6 0  
4  2 
5  0  
4 2  
4 2  
7  O 
5 0  

7 0 9  
5  2  

1 2 1  
7 8  
7 9  
9  8  

7 21) 
6 0  

7 1 1  
9 5  
6  2  
9  2  

1  d 6  
1 1 4  

5  0  
1 3 1  

9 4  
1 1 5  

9 6  

5  :: O @ 
1 2 3  

7 7 
1 4 4  
1 2 4  
1 2 2  

d2C75-82) - 
4  

1 
2 5  

4  
441  
1 6 9  
5 7 6  

1 3 6 9  
2 2 5  

3  6  
3 6 1  

8  1 
6 7 5  

6 4  
2 5  

3 2 4  
2 2 5  
3 2 4  

49  ' 
1 9 6  
2 2 5  
1 2 1  
5 2 9  
1 6 9  
2 8 9  
1 6 9  
2 2 5  
7 2 9  

3  6  
1 4 4  

O 
O 

4 4 1  
1 9 6  
2 8 9  

3  6 
1 4 4  

2 5  
4 4 1  

1 6 0 0  
9  
4 

6 4  
4 

9 6 1  
3 2 4  

Corrélation 

1 9 6 2 - 6 8  

Cambrai-ouest 
Villers-Bocage 
Péronne 
Montreuil/mer 
Doullens 
Domart-en-Ponthieu 
Albert 
Bohain-en-V& 
Cambrai-est 
Marquion 
Etaples 
Hesdin 
Ailly-le-Ht-Clocher 
Le Quesnoy-est 
Camp.-les-Hesdin 
Croisilles 
Aubigny-en-Artois 
Clary 
St-Pol/Ternoise 
Solesmes 
Bray/Somme 
Landrecies 
Nouvion 
Acheux en Agis 
Wassigny 
Bapaume 
Marcoing 
Trélon 
Carnières 
Le Catelet 
Auxi-le-Château 
Pas-en-Artois 
Roisel 
Vermand 
Le Cateau 
Fruges 
Bertincourt 
Le Parcq 
Bernaville 
Avesnes-le-Comte 
Beaumetz-les-Loges 
Avesnes-sud 
Rue 
Hirson 
Combles 
Heuchin 

de ---------- 
1 9 6 8 - 7 5  

4  
2  
9  
5  

28  
2 5  
1 3  
1 O 

3  
1 9  

7  
8  

36  
1 8  
1 5  
2 2  
20 
1 7  
1 2  
3 8  
2 3  
44  
39  
34  
45  
5 4  
24  
2 8  
30  
10 
3  1 
3 7  
5  1 

1 
40 
26  
3 3  
3  2  
2  O 
46 

6  
4 2  
1 4  
49 
5 5  
4 7  

rang 

d 2  

9 
O 

36  
1 

5 2 9  
361  

36  
4  

36  
8  1 
1 6  
16 

5 2 9  
1 6  

O 
3  6  

9  
1 

49 
361  

4  
484  
256  
100  
400  
8 4 1  

9  
O 
1 

400 
1 

2 5  
3 2 4  

1 0 8 9  
3 6  

100  
16 
2 5  

289  
36  

1 2 2 5  
1 

7 2 9  
2 5  

1 O0 
1 

1 9 7 5 - 8 2  

2  
1 

1 4  
7  

49 
1 2  
3 7  
47  
1 8  
1 3  
26 
1 7  
10 
1  O 
20 

4  
5  

3 5  
19 
5 2  

8 
5 5  
16 
2  1 
28  
4  1 

9  
5 5  
3  6  
2 2  
3  1 
3 7  
30 
1 5  
5 7  
3 2  
45  
27 
4  1 

6  
3  

4  0  
2 2  
5  1 
24 
2  9  



T a b l e a u  X I  ( s u i t e )  

1 9 6 2  - 68  

4 7  H u c q u e l i e r s  
4 8  Le N o u v i o n - e n -  

T h i é r a c h e  
49  V e r v i n s  
5 0  A v e s n e s / N o r d  
5 1  La  C a p e l l e  
5 2  S o l r e - l e - C h â t e a u  
5 3  C r é c y - e n - P o n t h i e u  
5 4  Guise 
55 R o z o y - s u r - S e r r e  
5 6  S t - R i c h a u m o n t  
5 7  A u b e n t o n  

1 9 6 8 - 7 5  

4 2  

3  5  
5  2  
1 6  
4  1 
2 7  
4 8  . 
50 
5 3  
5 7  
5 6  

1 9 7 5 - 8 2  

2 4  

4 6  
4 8  
3 4  
3 3  
3 9  
4 3  
4 4  
5 2  
5  4  
4 9  

d 2  

2 5  

1 6 9  
9  

1 1 5 6  
1  O0 
6 2 5  

2 5  
1 6  

4  
1 
1  

d 2 ( 7 5 - 8 2 )  
( 6 8 - 7 5 )  

3 2 4  

8  1 
1 6  

3 2 4  
6 4  

1 4 4  
2 5  
3  6  

1  
9  

T o t a l  d e s  3  
c l a s s e m e n t s  

1 7 3  

1 2 9  
1 4 9  
7 O0 
1 2 5  
I l b  
7 4 4  
7 4 8  
1 6 0  
1 6 7  

49  



rang assurée dans la mesure où la taille de notre série est 

assez moyenne (57 cantons). Ainsi la valeur de r traduit à la 

fois des effets de permanences et de modifications relative- 

nent importantes. 

- Len cantona ptciinentant une d o t t e  ltmobiaiitiill ciana aieh 
claanemcntn. 

Parmi les six cantons enregistrant la plcs forte mo- 

bilité dans le classement ectre 1962 et 1975 (d2 est supérieu- 

re à 6001, cinq dfentre-eux purent enregistrer une améliora- 

tion très sensible de leur score: Vermand qui passa de la 34è 

place à la Aère, Avesnes-sur-Kelpe-Nord (de la 50ème à la 16è), 

Beaumetz-les-Loges ( 4 1 è  puis 6è). Vient ensuite le canton de 

Solre-le-Château qui sauta de la 525 place à la 275 entre 1968 

et 1975. Ces quatre exemples traduisent ensemble le processus 

de rurbanisation et son intensité, les uns par rapport au Bas- 

sin industriel et urbain de la Sambre, d'autres par rapport à 

l'agglomération arrageoise et Saint-Quentinoise. 

Quant à l'exemple du canton de Rue, son interprê- 

tation demeure plus délicate. L'amélioration assez sensible 

de son bilan migratoire peut tenir à la fois du développement 

de navettes de travail vers Abbeville ou même vers la Côte 

d'Opale du Pas-de-Calais, mais aussi de l'installation de re- 

traités dans les communes littorales au proches de la Manche. 

Parmi les cantons présentant durant cette même pé- 

riode une mobilité encore relativement importante, il faut si- 

gnaler les cas de Doullens (recul de la 5è à la 28è place), 

de Domart-en-Ponthieu (recul de la 6è à la 2 5 5  place), Le Nou- 

vion en Ponthieu et Ailly-le-Haut-Clocher. L'expression géogra- 

phique n'échappera à personne, dans la mesure où ces cantons 

appartiennent au Ponthieu et au Nord de l'Amiénois. Ceci con- 

firme une fois encore les difficultés démographiques et écono- 

miques vécues par la Picardie du Nord-Ouest, hormis le litto- 

ral. 



- E n f i n  p a r m i  l e 4  cantonn à daible mobilitii e n t r e  l e s  

d e u x  p r e m i e r s  c l a s s e m e n t s  é t a b l i s ,  il f a u t  r e p é r e r  c e u x  q u i  

d e m e u r e n t  a u x  p r e m i e r s  r a n g s  comme C a m b r a i  E s t  e t  O u e s t ,  V i l -  

l e r s - B o c a g e ,  P é r o n n e ,  M o n t r e u i l - s u r - m e r ,  E t a p l e s  e t  B o h a i n -  

e n - V e r m a n d o i s .  T r o i s  s i g n i f i c a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  d é g a g é e s  d e  

c e  b i l a n :  l'attkaction Relative de l a  zone littokale, e n  c o n s -  

t a t a n t  n é a n m o i n s  u n e  n e t t e  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  c a n t o n s  p i -  

c a r d s  e t  c e u x  d u  P a s - d e - C a l a i s  t o u j o u r s  m i e u x  p l a c é s .  I l  e s t  

c e r t a i n  q u e  l a  m a s s e  d ' e m p l o i s  o f f e r t s  e s t  a u s s i  p l u s  i m p o r -  

t a n t e  a u  N o r d  d e  l ' A u t h i e .  En o u t r e ,  q u e l q u e s  c a n t o n s  i n t é -  

r i e u r s  p o s s é d a n t  u n e  manne d'emploin induntfiieln s u r t o u t  ( P é -  

r o n n e  e t  B o h a i n )  f i g u r e n t  é g a l e m e n t  e n  a s s e z  b o n n e  p o s i t i o n .  

T o u t e f o i s  c e s  d e u x  c a n t o n s  s u i v r o n t  a p r è s  1 9 7 5  d e s  é v o l u t i o n s  

t r è s  d i f f é r e n c i é e s .  

E n f i n  l e s  necteukn touchén depuin longtempn pan l a  

péki-ukbani~ation ( V i l l e r s - B o c a g e  o u  C a m b r a i )  e t  p o u r s u i v a n t  

l e u r  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  a p r è s  1 9 6 8 ,  a p p a r a i s s e n t  a u x  

t o u t e s  p r e m i è r e s  p l a c e s  d u  c l a s s e m e n t .  

D ' a u t r e s  a u  c o n t r a i r e  d e m e u r e n t  c o n s t a m m e n t  d a n s  

l e  b a s  du t a b l e a u .  On d o i t  c i t e r  l e s  e x e m p l e s  s u i v a n t s :  

V e r v i n s  ( 4 9 è  e t  5 2 è )  ; G u i s e  ( 5 4 5  e t  5 0 è )  ; R o z o y - s u r - S e r r e  

( 5 5 è  e t  5 3 è )  ; S a i n s - R i c h a u m o n t  ( 5 6 è  e t  5 7 è )  ; A u b e n t o n  ( 5 7 è  

e t  5 6 è )  ; H i r s o n  ( 4 4 è  e t  49è) ; La C a p e l l e  ( 5 1 è  e t  4 1 è )  ; 

C o m b l e s  ( 4 5 ;  e t  5 5 è )  ; H e u c h i n  ( 4 6 è  e t  4 7 6 )  ; C r é c y - e n - P o n  - 
t h i e u  ( 5 3 è  e t  4 8 è )  . . .  On p o u r r a  d ' u n e  p a r t  c o n s t a t e r  q u e  l a  

m a j o r i t é  d e s  c a n t o n s  t r è s  mal p l a c é s  a p p a r t i e n n e n t  a u x  m a r g e s  

d e  l a  P i c a r d i e ,  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  q u e  l a  T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e  

e n  p a r t i c u l i e r  e s t  t r è s  c o n c e r n é e  p a r  c e t t e  s i t u a t i o n  d i f f i -  

c i l e ,  comme l e  s o u l i g n e  a v e c  n e t t e t é  l a  f i g u r e  6 :  c u m u l  d e s  

t r o i s  c l a s s e m e n t s .  

L a  v a l e u r  d u  c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a t i o n  d e  r a n g  

c a l c u l é e  d ' a p r è s  l e s  d e u x  s é r i e s  1 9 6 8 - 7 5  e t  1 9 7 5 - 8 2 ,  e s t  i n -  

f é r i e u r e  à l a  p r é c é d e n t e :  0 , 5 6 6 6 6 .  I l  e s t  d o n c  l o g i q u e  d e  p e n -  

s e r  q u e  l e s  m o d i f i c a t i o n s  f u r e n t  p l u s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  c e s  

d e u x  p é r i o d e s  i n t e r c e n s i t a i r e s  c o n s i d é r é e s  q u ' e n t r e  l e s  d e u x  



l 

- limite régionale 

Figure 6: Cumul des trois classements intercensitaires établis 
d'après les soldes migratoires. Etude cantonale. 

Au cours de chaque période intercen- 
sitaire,les cantons étudiés furent tous classés 
diaprés leur solde migratoire:le bilan le plus 
positif permettait diattribuer au canton corres- 
pondant le rang 1;le bilan le plus nf!gatif 
situait le canton Ci en dernière position. 

Ce classement fut donc répété trois 
fois de suite,comme le montre le tableau suivant: 

cantons 

Ca 
I 

1 

1 

C n 

.*--- -- - - - - 

Pour chaque ligne du tableau,et donc 
pour chaque canton,on procéda ensuite au cumul 
des trois classements.Le résultat ainsi obtenu 
fut alors cartographié. 

-- - . 
périodes intercensitaires CU u& 

1962-68 1968-75 ' 1575-82 1 r!~gs 

1 
8 

0 

I 

1 

56 
rang 

5 

1 

52 
rang 

3 

I 

i 3 
rang 

9 
I 

I 

107 



précédentes. Que cela peut-il révéler? 

Les principales modifications constatées concer- 

nent essentiellement sept cantons pour qui d2 est supérieur à 

550: Avesnes-le-Comte qui passa de la 46ème à la 6ème place, 

puis Bohain-en-Vermandois qui fit en fait la même trajet mais 

en sens contraire passant de la 10ème à la 47ème place. Les 

évolutions furent aussi très sensibles pour Combles, Le Nou- 

vion-en-Thiérache aux portes d'Abbeville, Ailly-le-Haut-Clo- 

cher, Albert et Trélon. 

A l'ouest, au Sud et au Sud-Est d'Arras, l'auréole 

de rurbanisation s'étend et touche désormais un ensemble de 

cantons comme Aubigny-en-Artois, Avesnes-Le-Comte, Croisilles. 

L'amélioration de la position de ces cantons fut sensible 

après 1 9 7 5  (tableau XI: trois classements cantonaux). Toute- 

fois il convient de rappeler que l'amélioration des bilans 

migratoires, quoique substantielle à l'échelle cantonale, ne 

touche pas la totalité des communes. Grosso-modo, l'améliora- 

tion des bilans est inversement proportionnelle à la distance 

séparant la communex de l'agglomération arrageoise. Il est 

clair que les politiques communales en matière de logements, 

les prix des terrains à bâtir, les voies de communication nu- 

ancent cette loi géographique. 

Le Cambrésis, à l'exclusion des cantons de Cam- 

brai et de Marcoing, ainsi que le Nord du Vermandois voisin, 

subissent une forte détérioration de leurs bilans migratoires. 

Il s'agit, comme cela a déjà été écrit, d'une région de mono- 

industrie, vivant comme une petite cellale spatiale spéciali- 

sée,actuellement en crise profonde et durable mais qui subit 

en outre le contre-coup du déclin de la sidérurgie valencien- 

noise voisine qui employait jusqu'alors de nombreux actifs 

masculins du Cambrésis. 

L'amélioration du bilan migratoire de Domart-en- 

Ponthieu, de Villers-Bocage, de Bray-sur-Somme et dans une 

moindre mesure dVAcheux-en-Amiénois, traduit sans doute une 



extension spatiale de l'auréole de rurbanisation amiénoise et 

développe ainsi un contraste géographique fortement accentué 

avec les cantons à déficit migratoire important comme Doullens, 

Albert ou Bernaville. Cette dichotomie est exprimée avec net- 

teté sur la carte des tendances au peuplement pendant les pé- 

riodes intercensitaires 1968-75 et 1975-82,dans l'atlas de 

Picardie. (Planche C5-83). 

Tableau XII -------- 
Evolution récente des soldes migratoires dans quelques can- ..................... --------- --------- 
tons se~tentrionaux de la Somme. 1968-75 1975-82 en nombre - - - -  - - - , - - 1 1 , - - - - , - -  

d'individus. 

Malgré l'atténuation globale récente quasi-générale 

du déficit migratoire en Avesnois-Thiérache (cantons de Vervins, 

1975 - 82 
- 39 hab. 
+129 hab. 

+155 

-247 

-840 

-756 

Cantons 

Acheux-en-Amiénois 

Bray-sur-Somme 

Domart-en-Ponthieu 

Bernaville 

Doullens 

Albert 

Sains-Richaumont, Rozoy-sur-Serre, Solre-le-Chateau ou Avesnes- 

Sud...), cette région rurale frontalière demeure toujours en 

fin de classement, c'est dire combien l'intensité du déficit y 

demeure grave par rapport aux autres espaces périphériques étu- 

diés. La totalité des 57 cantons retenus dans cette analyse dé- 

mographique ont perdu entre 1975 et 1982, par échanges migra- 

1968 - 75 
-365 hab. 

-223 hab. 

-441 

-195 

-712 

-1 74 

toires, quelques 11.638 individus. A eux seuls les 14 cantons 

constituant la Grande Thiérache d'aménagement actuel ont assu- 

ré 75% de ce déficit global, soit une perte de 6705 personnes. 

Les principaux responsables de cette hémorragie étant les can- 

tons les plus industrialisés de Trélon et de Hirson. 

Le graphique "modifications dans les classements 

cantonauxt1 (figure 7 )  traduit l'intensité de la mobilité de 



1- da = écart élevé au cané entre deux classements successifs 

~OOo- - 

500- 

- 
~~ 

O T 
500 1000 d2 1968-1 975/1962- 

incomplet 

Figure 7: Modifications dans les classements cantonaux d l a p r  
les bilans migratoires. 1 9 6 2 - 6 8  ; 1 9 6 8 - 7 5  ; 1 9 7 5 - 8 2 .  



chaque canton à travers ces trois classements successifs et 

permet ainsi de classer les 57 unités administratives en fonc- 

tion de ce paramètre. Ainsi il est évident que Crécy-en-Pon- 

thieu ou Rozoy-sur-Serre ne sont guère confrontés aux mêmes 

problèmes géo-économiques que les cantons de Beaumetz-les- 

Loges ou Aubigny-en-Artois, comme le suggèrent les taux de va- 

riation de population dûs au bilan migratoire. En outre ce m ê -  

me graphique permet aussi de dater l'essentiel de l'évolution 

qui fut récemment enregistrée, donc en fait de suivre certai- 

nes modifications de structures spatiales. En fonction de ces 

deux critères, il est possible de définir trois types de can- 

tons et de dynamiques démographiques: 

- les cantons à faible mobilité générale, dont la posi- 

tion sur le graphique est proche de l'origine des axes. On 

peut citer les exemples de Villers-Bocage (2ème, 2ème puis 

I&e), de Cambrai-Ouest (lère, 4ème, 2ème) ou encore de Montreuil- 

sur-mer, Rozoy-sur-Serre (55,53, 52ème), Sains-Richaumont (56, 

57, 54ème) . . .  
- Les cantons à mobilité marquée, voir même très sensi- 

ble, mais fortement dépendante d'une période donnée: les exem- 

ples de Rue, Beaumetz-les-Loges ou encore de Bohain-en-Verman- 

dois et Albert illustrent bien cette évolution. Ces différents 

cantons semblent donc avoir enregistré, soit avant, soit après 

1975, un saut brutal dans l'évolution de leurs taux accompa- 

gnant soit une détérioration substantielle de marché de l'em- 

ploi, soit de nouvelles attitudes municipales à l'égard de la 

construction. 

- Les cantons à mobilité non négligeable mais traduisant 

aussi un mouvement durable comme celui de Doullens qui recula 

de la 5ème place à la 28ème place puis à la 49ème, entre 1975 

.et 1982. Cette évolution sensible mais continue traduit une 

tendance profonde et ne peut que mieux souligner l'importance 

d'une politique vigoureuse d'aménagement et de développement 

provoqué. 

Les cantons de Solesmes, du Cateau ou encore d'Al- 

bert traduisent des évolutions comparables à celles de Doullens. 



En c o n c l u s i o n ,  il e s t  p o s s i b l e  d e  r é s u m e r  t o u t e  

l ' i n f o r m a t i o n  p r é c é d e n t e  e n  d é f i n i s s a n t  p u i s  e n  c a r t o g r a p h i a n t  

l e s  t e n d a n c e s  m i g r a t o i r e s  c a n t o n a l e s  s u i v i e s  e n t r e  1 9 6 2  e t  

1 9 8 2 ,  ( f i g u r e  8 ) .  I l  e s t  c l a i r  q u e  l a  p o u r s u i t e  d u  d é f i c i t  m i -  

g r a t o i r e  c o n s t i t u e  l e  g r o u p e  l e  p l u s  r i c h e  e n  u n i t é s  c a n t o n a -  

l e s :  3 4  s u r  5 7 .  M a i s  il d o i t  ê t r e  s u b d i v i s é :  a u  d é f i c i t  a t t é -  

n u é  d e  C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  d e  Rue o u  d e  G u i s e  n o t a m m e n t ,  il 

f a u t  o p p o s e r  l e  d é f i c i t  m i g r a t o i r e  c o n t i n u  o u  a c c e n t u é  d u  Ca- 

t e a u ,  d e  S o l e s m e s  o u  e n c o r e  d e  T r é l o n .  E n f i n  d a n s  c e r t a i n s  c a s  

o n  a  pu d é g a g e r  d e s  e x e m p l e s  d e  f o r t e  i n s t a b i l i t é  ( H e u c h i n ,  

A c h e u x - e n - A m i é n o i s  o u  W a s s i g n y )  q u i  m a i n t i e n n e n t  n é a n m o i n s  d e s  

b i l a n s  d é f i c i t a i r e s .  

A l ' i n v e r s e  d u  t y p e  p r é c é d e n t ,  n o u s  d é c o u v r o n s  d e s  

c a s  d ' e x c é d e n t  m i g r a t o i r e  c o n s t a n t ,  q u i  d e m e u r e n t  e n  v é r i t é  

t r è s  r a r e s  s u r  c e s  t e r r e s  r u r a l e s  p é r i p h é r i q u e s .  L e s  c a n t o n s  

p é r i - u r b a i n s  d e  V i l l e r s - B o c a g e  o u  d e  C a m b r a i - O u e s t ,  p e u v e n t  

a i n s i  a f f i r m e r  l e u r  o r i g i n a l i t é .  Le c a n t o n  d e  P é r o n n e  o u  d e  

M o n t r e u i l - s u r - m e r  p r é s e n t e  u n e  t e n d a n c e  c o m p a r a b l e .  

P a r  c o n t r e  l e s  e x e m p l e s  d ' a r r ê t  d u  d é f i c i t  m i g r a -  

t o i r e  e t  d ' a m é l i o r a t i o n  c e r t a i n e  d e s  b i l a n s  s o n t  q u e l q u e  p e u  

p l u s  n o m b r e u x :  A u b i g n y - e n - A r t o i s ,  A v e s n e s - l e - C o m t e ,  M a r q u i o n ,  

M a r c o i n g ,  B r a y - s u r - S o m m e ,  A i l l y - l e - H a u t - C l o c h e r  . . .  

La t e n d a n c e  c o n t r a i r e  à l a  p r é c é d e n t e  e x i s t e  a u s s i  

a v e c  l e  c a n t o n  d e  D o u l l e n s  q u i ,  d ' u n  b i l a n  m i g r a t o i r e  p o s i t i f  

a v a n t  1 9 6 8 ,  p a s s e  à u n  b i l a n  d e  p l u s  e n  p l u s  d é f i c i t a i r e .  

E n f i n  il e s t  p o s s i b l e  d e  r e t e n i r  u n  c i n q u i è m e  t y -  

p e  d e  t e n d a n c e  m i g r a t o i r e  c a r a c t é r i s é  p a r  u n e  f o r t e  i n s t a b i l i -  

t é  t e m p o r e l l e :  D o m a r t - e n - P o n t h i e u ,  V e r m a n d ,  H e s d i n ,  C a m b r a i -  

E s t . .  . 
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Figure 8: Types de tendances migratoires cantonales. 1 9 6 2 - 8 2 .  



L'étude géographique des bilans migratoires a démontré 

que durant les 20 années qui séparèrent les recensements de 

1962 et de 1982, une tendance à l'atténuation du déficit prit 

forme et consistance. Cependant elle ne doit pas cacher l'es- 

sentiel: 

- L'exode rural se poursuit et se poursuivra encore 
dans les années prochaines, car dans quelques secteurs étudiés 

en particulier, le nombre élevé de petites exploitations agri- 

coles ainsi que la détérioration substantielle du marché géné- 

ral de l'emploi continueront d'alimenter des flux de départs 

inévitables. 

- Souvent, la rurbanisation donnant une impulsion nou- 
velle à quelques communes rurales a affecté profondément les 

statistiques démographiques cantonales. Ainsi les exemples de 

croissance démographique récente masquent-ils partiellement 

la poursuite et l'intensité de l'émigration rurale que vivent 

encore d'autres communes. 

Mais cette redistribution périphérique de la population 

d'origine urbaine va-t-elle se poursuivre? Déjà certains pays 

ou certaines régions (Belgique, Amérique du Nord) laissent 

apparaître dans leurs dernières statistiques, un essouflement 

du processus de rurbanisation et un mouvement de reconquête 

des centres. 

- En outre, l'atténuation du déficit migratoire, même 
si elle peut éventuellement être considérée comme l'une des 

conséquences heureuses de l'effort d'aménagement déployé de- 

puis les années 70, surtout dans le Pas-de-Calais (cependant 

l'argument ne serait plus valable pour les marges septentrio- 

nales de la Somme) ou en Avesnois-Thiérache, ne signifie pas 

en général une âmélioration de la situation économique locale, 

mais apparaît plutôt comme l'une des incidences fondamentales 

du vieillissement. 



Au-delà de ces tendances générales, on découvre aussi 

la spécificité de certains secteurs géographiques. Ainsi 1'é- 

volution des taux annuels moyens de variation de population 

dûs au solde migratoire entre 1962 et 1982 ne fut guère favo- 

rable aux cantons du Cambrésis oriental et dfAvesnois-Thiéra- 

che, souvent très mal classés. Par contre le redressement des 

bilans migratoires fut nettement plus spectaculaire à la pé- 

riphérie de lfArrageois. 

Dans la majorité des cas étudiés, l'évolution récente 

et donc aussi l'avenir proche des espaces ruraux périphériques, 

n'apparaissent guère avec un éclairage favorable. Le long dé- 

peuplement, entretenu, parfois même intensifié par la crise 

de l'emploi agricole et industriel, engendre une désorganisa- 

tion profonde des structures par âges de la population rurale. 

C'est aussi ce vi-eillissement qui est la cause première du dé- 

ficit de plus en plus fréquent du mouvement naturel de la po- 

pulation. 



2 - LE PROBLEME DU DEFICIT DU MOUVEMENT NATUREL DE LA PO- 
PULATION. 

a) Principes généraux. Compréhension du processus. .............................................. 
al) Définition de la dépopulation. - 

R .  PRESSAT, dans son dictionnaire de la démogra- 

phie,définit la dépopulation en ces termes: Irdiminution de dé- 

population d'un territoire causée essentiellement par un excès 

des décès sur les naissances". Certes, ce processus n'est pas 

récent. Ainsi les manuels d'histoire nous rappellent que les 

crises de surmortalité en Occident étaient fréquentes avant 

1750. Elles pouvaient effacer en quelques mois ou en quelques 

années de famine, de guerre et (ou) d'épidémie, les gains de 

population difficilement accumulés au cours de périodes à mor- 

talité "normalerr, mais toujours élevée. 

La baisse précoce de la fécondité française au 

XIXème siècle, particulièrement dans le Sud du pays, a engen- 

dré avant l'aube du XXème siècle, des exemples spatiaux de 

dépopulation. Ainsi déjà, les taux de natalité du Lot-et-Ga- 

ronne, du Gers et du Tarn étaient-ils en 1855, inférieurs à 

2 O %,. 
a2) Un phénomène démographique qui n'est pas récent -- 

dans certaines régions françaises. 

Les exemples actuels ou récents de dépopulation, 

(de déficit du mouvement naturel), en France, ne manquent pas. 

Divers auteurs, en particulier des géographes, ont montré comi 

bien la situation démographique de l'arrière-pays niçois, de 

nombreux cantons des Alpes du Sud, du Massif Central, de la 

Muntana corse (Balagne, la Castagniccia, le Cap Corse), de 

secteurs ruraux en Meuse, en Côte-d'Or . . . ,  était souvent pro- 
blématique (13). A. LEFEBVRE (14) a montré que l'ensemble des 

communes rurales françaises hors ZPIU (BI a enregistré un 
déficit naturel entre 1968 et 1975, succédant ainsi aux soldes 

positifs d'autrefois. Par contre l'ensemble des communes ru- 

rales appartenant à une ZPIU a conservé durant cette même pé- 

riode intercensitaire, un solde naturel positif. Il est clair 

que l'exode des actifs agricoles, que la baisse généralisée 



de la fécondité, touchant notamment les catégories socio-pro- 

fessionnelles autrefois les plus fécondes (actifs agricoles, 

ouvriers...), que le vieillissement accentué de la population 

de la plupart des campagnes (s), expliquent le développement 

du processus de dépopulation. - 

a3) La réduction de la fécondité et de la natalité -- 
dans les cinq départements du Nord-Pas-de-Calais 
et de Picardie. 

Nul n'ignore les différences de fécondité qui sé- 

parent traditionnellement la France septentrionale de celle du 

Centre et du Sud. La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, ayant 

appartenu au croissant fertile (figure 9), clairement dessiné 

au cours des années 1950-65, et conservant ainsi une popula- 

tion plus jeune, étaient de ce fait. nettement moins menacées, 

même en milieu rural, par le déficit du mouvement naturel. Tou- 

tefois depuis la fin des années 1960, les exemples corflmunaux 

ont été considérablement multipliés. Cette évolution récente 

n'est évidemment pas étrangère à la diminution importante de 

fécondité qu'ont connue les régions depuis 20 ans ; c'est aus- 

si la conséquence d'un long passé d'exode rural qui a déséqui- 

libré les structures par âges, principalement dans les campa- 

gnes sans tradition industrielle souvent façonnière, ou alors 

dans celles qui subissent un mouvement de désindustrialisation 

vive. 

Quoique importante, la baisse de la fécondité dans 

la région du Nord-Pas-de-Calais fut dans llensemble moins in- 

tense qu'en Picardie voisine. En outre, l'environnement urbain 

plus constant et beaucoup plus dense qu'en Picardie, contribue 

aussi, sans doute, à expliquer le moindre développement du 

processus démographique de dépopulation, même en milieu rural, 

par le biais de la péri-urbanisation. 

Au début des années 6 0 ,  les cinq départements con- 

sidérés appartenaient au "croissant fertile". La Picardie 

était alors la région la plus féconde de France: la somme des 

naissances réduites était de 3 , 3 7  contre 2 , 3 8  pour l'ensemble 



Taux de fécondité générale par départenient (moyenne 1953 - 1954 - 1955) . 

F a u r e  9 :  Le c r o i s s a n t  f e r t i l e  d e s  a n n é e s  1 9 5 0 - 1 9 7 0 .  - ----- 

HOMII MOlEN U E N M R  POU lm Fi- 
( s m n m d a -  ndk) 

-- 
PrrO 337 al- 

I NOMBRE MOYEN D'ENFANTS N P W R  100 F E w S  I 
I 

325 U pk* 224 d pl- 

@ 311 à 324 214 0 223 

R 2- a 310 185 a 213 

2 5 5 0  2- 1 176 a 184 





d u  p a y s .  A i n s i  c e t  i n d i c a t e u r  d e  l a  f é c o n d i t é  d u  moment é t a i t -  

il s u p é r i e u r  à c e l u i  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  ( 3 , 3 ) ,  d e  C h a m p a g n e -  

A r d e n n e s  o u  e n c o r e  d e  L o r r a i n e ,  a u t r e s  r é g i o n s  f r a n ç a i s e s  à 

f o r t e  r e p r o d u c t i o n .  V e r s  1 9 6 1 - 6 3 ,  l e  t a u x  b r u t  d e  r e p r o d u c t i o n  

é t a i t  d e  1 , 6 7  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  l ' A i s n e  ( 4 è m e  r a n g  d é p a r -  

t e m e n t a l  e n  F r a n c e  m é t r o p o l i t a i n e ) ,  d e  1 , 6 5  d a n s  l ' O i s e  (7èrne 

r a n g )  e t  d e  1 , 6 2  d a n s  l a  Somme ( 9 è m e  r a n g ) .  A c e t t e  é p o q u e ,  1 4  

d é p a r t e m e n t s  m é t r o p o l i t a i n s ,  s e u l e m e n t ,  d é p a s s a i e n t  l e  n i v e a u  

d e  1 , 5 8  f i l l e  p a r  femme ( t a u x  b r u t  d e  r e p r o d u c t i o n ) ,  d o n t  l e s  

c i n q  q u i  f o r m e n t  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  l a  P i c a r d i e .  Comme 

l e  r a p p e l l e  l e  t a b l e a u  s u i v a n t .  

T a b l e a u  XII1 ---------- 
L i s t e  d e  n e u f  d é ~ a r t e m e n t s  a x a n t  l e s  t a u x  b r u t s  d e  r e ~ r o d u c -  --------- ------ -------------- ----- 
t i o n  l e s ~ l u s  é l e v é s  v e r s  1 9 6 1 - 6 3  e n  F r a n c e  c o n t i n e n t a l e .  - , , ,  1 , -  - - - -  ------ 

A r d e n n e s :  1 , 7 7  

A i s n e :  1 , 6 7  

O i s e :  1 , 6 5 .  

M e u s e :  1 , 7 4  H a u t e - M a r n e :  1 , 7 3  ; 

M o s e l l e :  1 , 6 7  P a s - d e - C a l a i s :  1 , 6 6  ; 

E u r e :  1 , 6 2  Somme : 1 , 6 2 .  

A p r è s  1 9 6 4 ,  a n n é e  d u  maximum d e  f é c o n d i t é  e n r e g i s -  

t r é  e n  F r a n c e  d e p u i s  l a  f i n  d e  l a  S e c o n d e  G u e r r e  M o n d i a l e ,  l a  

d i m i n u t i o n  f u t  g é n é r a l e .  T o u t e f o i s  l a  b a i s s e  f u t  p a r t i c u l i è r e -  

m e n t  s e n s i b l e  e t  r a p i d e ,  s e m b l e - t - i l ,  e n  P i c a r d i e .  Déjà, a l a  

f i n  d e  l a  d é c e n n i e  1 9 6 0 ,  l e  t a u x  b r u t  d e  r e p r o d u c t i o n  d a n s  l e s  

t r o i s  d é p a r t e m e n t s  p i c a r d s  é t a i t  i n f é r i e u r  à 1 , 5 0  (Somme 1 , 4 9 ;  

e t  m o i n s  d e  1 , 4 7  d a n s  l ' A i s n e  e t  l ' O i s e  e n  1 9 6 7 - 6 9 ) ,  c o n t r e  

1 , 4 5  p o u r  l ' e n s e m b l e  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  M a i s  c ' e s t  s u r t o u t  

à p a r t i r  d e s  a n n é e s  1 9 7 2 - 7 5  q u e  l ' é v o l u t i o n  d e v i n t  t r è s  i n q u i é -  

t a n t e  c a r  l e  n o m b r e  moyen d ' e n f a n t s  p a r  femme t e n d i t  r a p i d e -  

m e n t  v e r s  2 , l  (=). V e r s  1 9 7 5 ,  l a  f é c o n d i t é  d u  N o r d - P a s - d e -  

C a l a i s  ( 2 , 4 1  e n f a n t s  p a r  f emme)  e t  d e s  P a y s  d e  l a  L o i r e  s u r -  

p a s s a i t  d é s o r m a i s  c e l l e  d e  P i c a r d i e .  

A i n s i  d u  m i l i e u  d e s  a n n é e s  1 9 6 0  à c e l l e s  d e  l a  

d é c e n n i e  1 9 8 0 ,  l e s  d e u x  r é g i o n s  n ' o n t  p a s  é c h a p p é  à l a  t e n d a n -  

c e  g é n é r a l e  d e  b a i s s e  d e  l a  f é c o n d i t é  e t  d e  l a  n a t a l i t é .  Le  



p h é n o m è n e  f u t  même p a r t i c u l i è r e m e n t  r a p i d e  e n  P i c a r d i e . ( T a -  

b l e a u  X I V ) .  

T a b l e a u  X I V  ----- 
E v o l u t i o n  d u  t a u x  d e  n a t a l i t é  d a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  

e n  P i c a r d i e .  --------- ------ 1 9 6 2 - 1 9 8 2 .  , E v o l u t i o n  

T a b l e a u  X V  ------ 
E v o l u t i o n  r é c e n t e  d e s  d e u x  c o m p o s a n t e s  d u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  

d e  l a  p o p u l a t i o n  d a n s  l e s  d e u x  r é g i o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  ---- 
e t  d e  P i c a r d i e .  ---------- S o u r c e s  INSEE 

1 9 6 2 - 6 8 / 1 9 7 5 - 8 2  

- 4 , 3  

- 3 , 3  

- 4 , 2  

- 4 , 7  

- S 1 4  

P a s - d e - C a l a i s  

Nord  

Somme 

A i s n e  

O i s e  

1962 -1968  

2 0 , 4 %  

2 0 , 6 %  

1 9 , 6 %  

2 0 , l %  

2 1 , 2 %  

N b r e  d e  n a i s s a n c e s  

( 1968 -75 )  = 3 3 3 . 0 3 6  Nord  

N b r e  d e  E x c é d e n t  
d é c è s  n a t u r e l  

- 1 9 2 . 6 4 6  - - + 1 4 0 . 3 9 0  

P a s - d e -  ( 1 9 6 8 - 7 5 )  = 1 8 1 . 7 9 6  
C a l a i s  ( 1 9 7 5 - 8 2 )  = 1 5 8 . 9 0 2  

( - 1 2 , 5 9 % ]  

1968 -75  

1 8 , 7 8  

1 9 , 5 %  

1 8 , 7 %  

1 7 , 9 %  

1 9 , 1 %  

- 1 0 6 . 6 2 2  - - + 7 5 . 1 7 4  
- 1 0 8 . 2 1 1  - - + 5 0 . 6 9 1  

A i s n e  ( 1 9 6 8 - 7 5 )  = 6 5 . 8 7 1  
( 1 9 7 5 - 8 2 )  = 51159fs1% 1 

O i s e  ( 1 9 6 8 - 7 5 )  = 7U.825  
( 1 9 7 5 - 8 2 )  = 6 9 . 6 6 3  

( - 6 , 9 0 % )  

1975 -82  

1 6 , 1 %  

1 7 , 3 %  

1 5 , 4 %  

1 5 , 4 %  

1 5 , 8 %  

- 4 2 . 4 6 0  - - + 2 3 . 4 1  1 
- 4 1 . 4 3 6  - - + 1 6 . 1 5 6  

- 4 0 . 2 3 2  - - + 3 4 . 5 9 3  
- 4 0 . 1 8 4  - - + 2 9 . 4 7 9  

Somme ( 1 9 6 8 - 7 5 )  = 6 8 . 0 5 2  
( 1 9 7 5 - 8 2 )  = 5 8 . 2 7 7  

( - 1 4 , 3 6 % )  

- 4 2 . 8 5 1  - - + 2 5 . 2 0 1  
- 4 2 . 5 3 9  - - + 1 5 . 7 3 8  

E x c é d e n t  n a t u r e l  1975 -82  

1 6 6 . 0 4 4  

---------- 
N o r d - P a s - d e - C a l a i s  

A 

- 23% 
P i c a r d i e  8 3 . 2 0 5  6 1 . 3 7 3  

1 9 6 8 - 7 5  

2 1 5 . 5 6 4  

- 2 6 , 2 %  



Aisne = - 31% 
P. de C. = - 32,578 
Somme = - 37,558 

Affaiblissement de LtE.N. 
départemental 

Oise = - 14,788 

Nord = - 17,83% 
----------------- 

Aisne = - 12,57$ 
P. de C. = - 12,59% 

Somme = - 14,36% 

Diminution du nombre 
de naissances 

- 

Oise = - 6,90% 
Nord = - 8,44% 

Durant la période intercensitaire 1975-82, dans 

certains arrondissements, les taux bruts moyens de natalité 

sont devenus inférieurs à 15%. . On peut citer les cas de 
Clermont dans lvOise avec 13,4%a ; Abbeville 14,1ko et Péronne 
14,4%0 dans la Somme ; ou encore Château-Thierry et Vervins 

dans l'Aisne avec respectivement 14,3%p et 14.6% . En revan- 
che dans le département du Pas-de-Calais, la valeur la plus 

faible est obtenue dans l'arrondissement de Béthune avec 15% 

Dans celui du Nord, l'arrondissement de Cambrai livre le taux 

de natalité le plus faible avec 15,388 . 

Le rapport naissances/décès, a l'échelle des 26 

arrondissements composant les deux régions étudiées, nous don- 

ne une vue plus générale sur le problème du dynamisme démogra- 

phique. Ce rapport a été calculé pour les deux périodes inter- 

censitaires successives: 1968-75 et 1975-82. Les arrondisse- 

ments ont été classés en fonction de valeurs décroissantes 

(18). - (Tableau X V I ) .  



Tableau XVI ------ 
Classement des 26 arrondissements du Nord-Pas-de-Calais et de .......................................... 
Picardie dlaprès le rapEort naissances/décès. --------- ------ ----------------- 

Senlis 

Dunkerque 

Calais 

Boulogne/mer 

Beauvais 

St Omer 

Lille 

Soissons 

Lens 

Amiens 

Compiègne 

Douai 

Avesnes/helpe 

Arras 

Valenciennes 

St-Quentin 

Laon 

Montreuil 

Clermont 

Bethune 

Abbeville 

Péronne ----- 
Cambrai 

Vervins 

Montdidier 

Château-Thierry 

1 9 6 8  - 1 9 7 5  

Rapport N/D 

2 , 1 5  

1 , 9 8  

1 , 9 3  

1 , 9 1  

1 , 8 6  

1 , 8 6  

1 , 7 9  

1 , 7 7  

1 , 7 5  

1 , 7 4  

1 , 7 3  

1 , 7 2  

1 , 6 4  

1 , 6 4  

1 

rang 

1  

2  

3 
4 

5 

5  ex 

7  

8  

9  

1  O 

11 

1 2  

1 3  

1 , 6 3  

1 , 6 3  

1 , 6 2  

1 , 5 6  

1 , 5 2  

1 , 5 1  

1 , 5 0  

1-- 1 47 

1 , 3 6  

1 , 3 4  

1 , 2 6  

1 , 2 2  

1 9 7 5  - 1 9 8 2  - 
Rapport N/D 

2 , 0 5  

1 , 9 3  

1 , 6 6  

1 , 5 5  

1 , 5 8  

1 , 7 8  

1 , 7 1  

1 , 5 9  

l , 5 0  

1 , 5 7  

1 , 8 0  

1 , 4 8  

1 , 4 6  

1 , 4 4  

rang 

1  

2  

6  

1  O 

8  

4 

5  

7  

1 2  

9  

3  

1 3  

14  

16  

1 4  ex 

11 

17  

1 8  

19 

2  O 

24 

ii e x l  1 , 4 6  

16  ex 

1 7  

1 8  

19  

2  O 

2  1  

1 , 5 3  

1 , 4 1  

1 , 3 3  

1 , 3 0  

1 , 2 7  

1  , 1 7  

22  1 , 2 2  j 2 1  j i 
23  1 , 2 0  23 

24 1 . 0 9  26 
l 

25  1 , 1 6  

26 1 1 . 2 1  

25  

22  

I 



Du tableau XVI, on peut dégager plusieurs ensei- 

gnements. 

- Tous les arrondissements, hormis celui de Compiègne, 
ont enregistré durant les deux périodes intercensitaires, 

une diminution de leur indice, parfois très rapide: les exem- 

ples de Vervins, d'Arras, de Calais ou d'Abbeville, notamment 

le prouvent. Cette évolution traduit généralement une diminu- 

tion du nombre des naissances plus rapide que celle des dé- 

cès. Toutefois, à plusieurs reprises, le nombre de décès a 

augmenté (le cas des arrondissements d'Abbeville, de Beauvais, 

de Boulogne-sur-mer ou encore de Montreuil-sur-mer, par exem- 

ple). Il est évident que ce rapport Naissances/Décès est aussi 

révélateur de l'état et de l'évolution des structures par 

âges de la population résidente. Dans l'arrondissement de Com- 

piègne, le nombre de décès a considérablement décru portant 

pour la première fois, entre 1975 et 1982, le taux de morta- 

lité en-deçà de 10%. (9,2ko ) .  Certes, le peuplement plutôt 

rapide du Sud de la Picardie, dans la vallée de l'Oise ou en- 

core à proximité de l'autoroute A l ,  peut contrEbuer a expli- 

quer l'évolution de cet indice. 

- D'une période intercensitaire à l'autre, le classement 

n'a pas subi de modifications profondes. Le coefficient de 

corrélation de rang est égal à 0,934. Toutefois quelques ar- 

rondissements ont enregistré une évolution, comparée a celle 

des autres, qui fut rapide, comme, à titre d'exemples, les 

arrondissements de Boulogne-sur-mer (qui passe de la 4ème à 

la 10ème place) ou de Compiègne (du Ilème au 3 &me rang). 

ffonmin Le caa de L1annondiaaement d lAmiena,  La Somme demeune 
toujouna e n  d i n  de ctanaement .  

- Lea annondiaaementa q u i  ae a i t u e n t  de punt e t  d l a u t n e  
de La L i m i t e  atipanant Le Nond-Pan-de-CaCaia e t  &a P icand ie ,  
aon t  p L a c é ~  dana La aeconde moi t i t i  du cCaaaement. (Avesnes- 

sur-Helpe et Arras en 13ème position entre 1975 et 1982, Cam- 

brai est au 23ème rang et Vervins au 24ème. ) 

*Le 6aibLe dgnamiame démognaphique nembte donc b i e n  Ctne une 
pant icuLani té  de cea eapacea péniphéniquea.  



- Les unités urbaines constituées autour des trois 
villes d'Arras, d'Amiens, et de St-Quentin permettent aux 

arrondissements concernés d'occuper une place moyenne dans 

le classement. Par contre, dès qu'elles sont enlevées du to- 

tal des décès et des naissances de leur arrondissement res- 

pectif, le rapport calculé devient nettement plus médiocre, 

confirmant une fois encore, le faible dynamisme démographi- 

que des espaces ruraux périphériques. 

Entre 1975 et 1982, le rapport N/D au sein de l1arron- 

dissement de St-Quentin sans l'Unité urbaine de St-Quentin est 

égal à 1,21 au lieu de 1,53. Pour Amiens, sans son unité ur- 

baine, on obtient 1,16 au lieu de 1,57. Enfin pour Arras, l'in- 

dice passe de 1,44 à 1,26. 

Les tendances de la fécondité en France entre 

1960 et la fin des années 1970, montrent que les trois régions 

les plus fortement touchées par la baisse des taux et des in- 

dicateurs, furent la Picardie, la Champagne-Ardennes et la 

Lorraine. Ainsi en 1979, la somme des naissances réduites se 

situait en deçà de deux enfants par femme contre 2,1 dans le 

Nord-Pas-de-Calais, alors que le taux brut de reproduction 

était évalué à 0,965 en Picardie. La légère "reprisen située 

à la fin des années 1970 et au début de la décennie 80 a don- 

né pour 1981-82 les résultats suivants: 

La somme des naissances réduites: Nord-Pas-de-Calais: 2,26 

Picardie : 2,05 

avec respectivement 2,13 dans l'Aisne, 2,04 dans l'Oise et 

1,98 dans la Somme. 

A défaut de pouvoir calculer des taux de fécondi- 

té fiables au niveau des divers arrondissements, eu égard au.x 

faibles effectifs statistiques, notamment en Picardie (Vervins, 

Montdidier ou château-Thierry), il est t ~ u t e f o i s  possible de 

procéder au calcul d'indices de fécondité, qui, bien qu'étant 

approximatifs, permettent toutefois de comparer les diverses 

régions entre-elles. D'après le sondage au 1/20 de 1982, il 



s ' a g i t  d e  r a p p o r t e r  l a  p o p u l a t i o n  â g é e  d e  O à 4 a n s  r é v o l u s  

s u r  l a  p o p u l a t i o n  f é m i n i n e  d e  20 à 44  a n s  r é v o l u s .  Ce r a p p o r t  

e s t  e n s u i t e  d i v i s é  p a r  c i n q  p o u r  o b t e n i r  u n e  m o y e n n e  a n n u e l l e .  

e n f a n t s  (O - 4 a n s )  -------------------x 1000 
I n d i c e  d e  f é c o n d i t é :  femmes (20-44 a n s )  

D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  P i c a r d i e ,  l e s  i n d i c e s  d e  f é -  

c o n d i t é  c a l c u l é s  à l ' é c h e l l e  d e s  a r r o n d i s s e m e n t s ,  s e  r é p a r t i s -  

s e n t  e n t r e  l e s  v a l e u r s  e x t r ê m e s  s u i v a n t e s :  

64%. p o u r  C l e r m o n t  

e t  66%0 p o u r  B e a u v a i s  

c o n t r e  p l u s  o u  m o i n s  7 6 %  p o u r  l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  C o m p i è -  

g n e ,  d 1 A b b e v i l l e , d e  S t - Q u e n t i n ,  d e  C h â t e a u - T h i e r r y .  S u r  d e  

mêmes b a s e s  d e  c a l c u l s ,  on  o b t i e n t  p o u r  l e s  d é p a r t e m e n t s  d e  

l a  Somme e t  d e  l ' O i s e ,  d e s  v a l e u r s  d e  l ' o r d r e  d e  7'0% e t  q u e l -  

q u e s  p o i n t s  e n  p l u s  p o u r  l ' A i s n e .  D a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  

l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d ' A v e s n e s - s u r - H e l p e  e t  d e  C a m b r a i ,  q u i ,  

p o u r t a n t  n e  f i g u r e n t  p a s  p a r m i  l e s  p l u s  f é c o n d s  d e  l a  r é g i o n ,  

p r é s e n t e n t  u n  i n d i c e  d e  l ' o r d r e  d e  8 3  à 858. , t r a d u i s a n t  a i n -  

s i  u n e  f é c o n d i t é  e n c o r e  s u p é r i e u r e  à c e l l e  d e  t o u s  l e s  a r r o n -  

d i s s e m e n t s  d e  P i c a r d i e  v o i s i n e .  

a 4 )  E f f e t s  i n t e r - a c t i f s  s c h é m a t i s é s :  m i g r a t i o n s -  - 
s t r u c t u r e s  p a r  â g e s  e t  m o u v e m e n t  n a t u r e l .  

I l  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e  d e  d é m o n t r e r  u n e  f o i s  e n -  

c o r e  q u e  l e  m o u v e m e n t  n a t u r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  l e s  m i g r a t i o n s  

e t  l e s  s t r u c t u r e s  p a r  â g e s ,  a g i s s e n t  c o n s t a m m e n t  e n  i n t e r -  

a c t i o n s .  C e c i  f u t  d é j à  f a i t  p a r  d i v e r s  a u t e u r s ,  d é m o g r a p h e s  

e t  g é o d é m o g r a p h e s .  On s e  c o n t e n t e r a  i c i  d e  r a p p e l e r  l e s  g r a n -  

d e s  l i g n e s  d e  c e t t e  q u e s t i o n  à l ' a i d e  d ' u n  s c h é m a  q u i  p e r m e t  

d e  s u i v r e  l e  v i e i l l i s s e m e n t  q u i  a f f e c t e  u n e  p o p u l a t i o n  t h é o r i -  

q u e .  C e t t e  é v o l u t i o n  c o n d u i t  i n é v i t a b l e m e n t  à u n e  d é g r a d a t i o n  

d e s  c o m p o s a n t e s  d u  mouvement  n a t u r e l ,  m u l t i p l i a n t  p r o g r e s s i v e -  

m e n t  l e s  e x e m p l e s  s p a t i a u x  d ' e x c é d e n t s  d e  d é c è s  p a r  r a p p o r t  

a u x  n a i s s a n c e s .  





b] Le développement spatial des situations de déficit .................................................. 
du mouvement naturel. .................... 
bl) Une extension récente importante en France sep- - 

tentrionale. 

En effet de plus en plus de communes, dont la plu- 

part sont rurales et situées à l'extérieur des ZPIU, subissent 

un excédent de décès sur les naissances vivantes. Le tableau 

XVII qui suit, permet de saisir l'intensité de l'évolution du- 

rant ces vingt dernières années (1962-82). Pk404mai4, c'&A$ 
pn2n d'une commune aun deux q u i ,  dann l e a  dépantementn de 

L'Ainne e t  de La Somme, népond à c e t  é t a t  de d é b i c i t  na tuae l .  

L'Oise apparaît nettement moins affectée par le processus de 

dépopulation, dans la mesure où les bilans migratoires nette- 

ment positifs, dans les arrondissements de Beauvais, de Cler- 

mont, de Senlis ou encore de Compiègne, dus à une redistribu- 

tion complexe de la population autour de la région parisienne, 

apportant une population adulte relativement jeune,maintisnnent 

le solde naturel bien au-dessus de l'équilibre. 

Tableau XVII 

Evolution du nombre de communes dont le solde naturel est né- 

gatif __ ou _____I__I-___ nul entre 1962 et 1982. _-_-_--- Les trois départements de 

Picardie. --- 
I 

Oise 

Somme 

C'est donc le département de l'Aisne qui a connu 

la progression la plus importante, tant en nombre d'observa- 

tions qu'en variation relative: + 273 communes et + 235%. En 

revanche c'est l'Oise qui a enregistré les scores les plus li- 

mités avec +146 communes et + 150%. 

1975 - 82 
389 

Dans la région du Nord-Pas-de-Calais, la progres- 

sion fut aussi très importante au cours de ces vingt années ; 

1968 - 75 
256 

Département 
Aisne 

1962 - 68 
116 



t o u t e f o i s  e n t r e  l e  d é p a r t e m e n t  d u  N o r d  e t  c e l u i  d u  P a s - d e -  

C a l a i s ,  l e s  d i f f é r e n c e s  s o n t  e n c o r e ,  d a n s  c e  d o m a i n e  b i e n  

p r é c i s ,  t r è s  t a n g i b l e s ,  comme l ' i n d i q u e  l e  t a b l e a u  X V I I I .  

T a b l e a u  X V I I I  --------- 
E v o l u t i o n  d u  n o m b r e  d e  communes d o n t  l e  s o l d e  n a t u r e l  e s t  n é -  ........................................ 

a t i f  o u  n u l  e n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 8 2 .  L e  Nord  e t  l e  P a s - d e - C a l a i s -  L----------------------------------- 

En n o m b r e  d ' i n d i v i d u s ,  c ' e s t  b i e n  l e  P a s - d e - C a l a i s  

q u i  a e n r e g i s t r é  l a  p r o g r e s s i o n  l a  p l u s  s e n s i b l e  ( i - 1 9 9 ) .  P a r  

c o n t r e  c ' e s t  l e  N o r d  q u i  e x p o s e  l a  v a r i a t i o n  r e l a t i v e  l a  p l u s  

n e t t e ,  p u i s q u e  l e  n o m b r e  d e  communes  t o u c h é e s  e s t  p r e s q u e  m u l -  

t i p l i é  p a r  4 .  

- D é s o r m a i s ,  s i  l ' o n  c o n s i d è r e  L1enaembLe dea com- 

munea nunales  dana Ce cadne dea cantona d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  

o n  e s t  a m e n é  à d é g a g e r  d e u x  f a i t s  e s s e n t i e l s :  

- T o u t  d ' a b o r d ,  a v a n t  l e  RGP d e  1 9 7 5 ,  r a r e s  é t a i e n t  l e s  

e x e m p l e s  c a n t o n a u x  r u r a u x  à d é f i c i t  n a t u r e l .  Deux c a n t o n s  d a n s  

l e  d é p a r t e m e n t  d u  P a s - d e - C a l a i s  ( B e r t i n c o u r t  - 0 , 1 4 9  e t  C r o i -  

s i l l e s  - 0 , 0 4 % ,  t o u s  d e u x  a p p a r t e n a n t  a u  B a s - A r t o i s  o r i e n t a l  e t  

à c e  t i t r e  r e l è v e n t  d e  l ' e s p a c e  é t u d i é )  e t  d e u x  a u t r e s  d a n s  l e  

Nord  ( L e  Q u e s n o y - e s t  - 0 , 1 4 %  e t  V a l e n c i e n n e s - e s t  - 0 , O  1 % ,  a u x  

c o n f i n s  d u  H a i n a u t  e t  d e  l ' A v e s n o i s ,  l ' u n  a p r o x i m i t é  d e  l a  

f r o n t i è r e  f r a n c o - b e l g e  a l o r s  q u e  l ' a u t r e  s ' a d o s s e  à l a  f o r ê t  

d e  M o r m a l ,  a n c i e n n e  f o r ê t - f r o n t i è r e ) ,  a v a i e n t  e n r e g i s t r é  e n t r e  

1 9 6 8  e t  1 9 7 5  u n  d é f i c i t  n a t u r e l  c o n c e r n a n t  l ' e n s e m b l e  d e  l e u r s  

communes  r u r a l e s .  L e  p h é n o m è n e  é t a i t  e n  o u t r e  i n e x i s t a n t  a v a n t  

1 9 6 8 .  

* A i n s i  Ce phocehaua de dépopu la t ion  dea communea &unaLea à 

C ' é c h e l l e  du canton e s t ,  dana Ca nég ion  du N04d-Pua-de-Calaih, 

un d u i t  t n è a  f i écen t .  

D é p a r t e m e n t  

Nord  

P a s - d e - C a l a i s  

1 9 6 2  - 68 

4 3  

1 1 5  

1 9 6 8  - 7 5  

9 8  

2 0 3  

1 9 7 5  - 8 2  

1 6 1  

3 1 4  



- D e p u i s  1 9 7 5 ,  l e  p h é n o m è n e  a  p r i s  u n e  a m p l e u r  s p a t i a l e  

n o n  n é g l i g e a b l e  e t  t o u c h e  s u r t o u t  q u e l q u e s  e s p a c e s  s p é c i f i q u e s ,  

à s a v o i r  l e  H a i n a u t - C a m b r é s i s  d e p u i s  l a  z o n e  d e  c o n t a c t  e n t r e  

M a u b e u g e  e t  V a l e n c i e n n e s ,  l a  T h i é r a c h e  e t  l e  C a m b r é s i s  o r i e n -  

t a l ,  j u s q u l a u  C a m b r é s i s  o c c i d e n t a l  ( c a n t o n  d e  M a r c o i n g ) .  D a n s  

l e  d é p a r t e m e n t  du P a s - d e - C a l a i s ,  cette bande, q u i  eh2 aunai 

ceLLe du vieillinnement nkgionaL nunal, s e  p o u r s u i t  à t r a v e r s  

l e  B a s - A r t o i s  o r i e n t a l  a u  s u d  d ' A r r a s  e t  t o u c h e  l e  Sud e t  l e  

S u d - e s t  d e s  H a u t e s  T e r r e s  A r t é s i e n n e s  ( c a n t o n s  d l A u x i - l e - C h â -  

t e a u ,  F r u g e s  e t  S t - P o l - s u r - T e r n o i s e ) ,  comme l ' i n d i q u e  l e  t a -  

b l e a u  X I X .  

T a b l e a u  X I X  

L i s t e  d e s  c a n t o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  a y a n t  e n r e g i s t r é  u n  

d é f i c i t  d u  mouvement  n a t u r e l  d e  l e u r  p o p u l a t i o n  r u r a l e ,  e n t r e  

l e s  RGP d e  1 9 7 5  e t  d e  1 9 8 2 .  T q 3 ,  

L Q U  

C a n t o n s  d u  ---- N o r d :  B a v a y :  -0,143; 
C a r n i è r e s :  - 0 , 0 3 %  ; 

x a n n u e l s  m o x e n s  ---------- -- 

Le C a t e a u - C a m b r é s i s :  - 0 , 1 1 %  ; 
S o l e s m e s :  - 0 , 0 5 1  ; 
C l a r y :  - 0 , 2 8 %  ; 
C o u d e k e r q u e - B r a n c h e :  - 0 , 3 6 %  ; 
M a r c o i n g :  0 %  ; 
L e  Q u e s n o y - e s t : - 0 , 0 2 %  ; 
V a l e n c i e n n e s - s u d :  - 0 , 0 9 % .  

C a n t o n s  d u  P a s - d e - C a l a i s :  A u x i - l e - C h â t e a u :  - 0 , 1 8 %  ; 
B a p a u m e :  0 %  ; 
B e r t i n c o u r t :  - 0 , 3 3 %  ; 
C r o i s i l l e s  : - 0 , 2 4 %  ; 
F r u g e s :  - 0 , 0 7 %  ; 
H e u c h i n :  - 0 , 0 8 %  5 
M a r q u i o n :  - 0 , 0 9 %  ; 
N o r r e n t - F o n t è s :  - 0 , 0 1 %  ; 
P a s - e n - A r t o i s :  - 0 , 0 2 %  ; 
S t - P o l - s u r - T e r n o i s e  : - 0 , 1 2 1 .  

* Dann Le can de L a  Picandie, Le phenamène npatial ent plun 

impontant que dana L e  Nond-Pan-de-Calain ; e n  o u t r e  s o n  e x t e n -  

s i o n  f u t  c o n s i d é r a b l e  d e p u i s  1 9 7 5 .  D a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  1 ' 0 i -  

s e ,  a l o r s  q u e  l e  p h é n o m è n e  é t a i t  i n e x i s t a n t  a v a n t  1 9 7 5 ,  o n  p e u t  

d é n o m b r e r  a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  i n t e r - c e n s i t a i r e  1 9 7 5 - 8 2 ,  s i x  

c a n t o n s  d o n t  l ' e n s e m b l e  d e s  communes r u r a l e s  e n r e g i s t r e n t  d a -  



v a n t a g e  d e  d é c è s  q u e  d e  n a i s s a n c e s .  I l  s ' a g i t  d e s  c a n t o n s  

d l A t t i c h y  - 0 , 1 7 % ,  d e  B r e t e u i l  - 0 , 0 7 % ,  d e  L a s s i g n y  - 0 , 1 0 % ,  d e  

M a i g n e l a y - M o n t i g n y  - 0 , 2 7 % ,  d e  M o n t a t a i r e  - 0 , 1 5 %  e t  d e  S o n g e o n s  

- o , 1 7 % .  Maia c l e a t  a u s t o u t  dana Cea dkpaatementa de L IA inne  
e t  de Ca Somme que Ce psoceaaua a  a t t e i n t  une i n t e n a i t k  t o u t e  
d i 6 6 é s e n t e .  E n t r e  1 9 6 8  e t  1 9 7 5 ,  d a n s  l ' A i s n e ,  c i n q  c a n t o n s  

é t a i e n t  d é j à  t o u c h é s  ( C h a r l y ,  C h a u n y ,  C o n d é  e n  B r i e ,  F è r e  e n  

T a r d e n o i s ,  T e r g n i e r )  mais a u c u n  d ' e n t r e  e u x  n ' a p p a r t i e n t  a u x  

e s p a c e s  a n a l y s é s .  D e p u i s  1 9 7 5  o n  e n  d é n o m b r e  1 8 !  D é s o r m a i s  l a  

l i s t e  e s t  b i e n  l o n g u e  m a i s  e n  o u t r e  La Thiknache e n t  dukement 
dsappke, a v e c  l e s  c a n t o n s  d l A u b e n t o n  - 0 , 0 6 % ,  d e  G u i s e  - O , 4 4 % ,  

d e  S a i n s - R i c h a u m o n t  - 0 , 0 4 % ,  d e  V e r v i n s  - 0 , 5 3 %  mais a u s s i  d e  

W a s s i g n y  - 0 , 0 6 % .  

De même d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  l a  Somme, d ' u n  c a n -  

t o n  c o n c e r n é  e n t r e  1 9 6 8  e t  1 9 7 5  ( R o s i è r e s - e n - S a n t e r r e ) ,  o n  

p a s s e  à 1 6  u n i t é s  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2 .  Dtao4maia Ce4 ma4gen Aep- 
t e n t s i o n a l e a  de Ca P icaad ie ,  au c o n t a c t  du Nosd-Paa-de-Calain, 
aon t  duaement addec t t ea  paa c e  d k 6 i c i t  n a t u s c l  depuLa l a  T h i k -  
aache de BIAinne  juaqulau Masqucn te~sc  e t  au Ponthieu lcantonn 
de Cnecy e t  de Rue pas ex tmpCe~1  h o r m i s  l e  Nord  d u  S t - Q u e n t i -  

n o i s  q u i  d o i t  b é n é f i c i e r  d e s  e f f e t s  d é m o g r a p h i q u e s  d e  l a  r u r -  

b a n i s a t i o n .  Au s e i n  d u  S a n t e r r e ,  c e  s o n t  s u r t o u t  l e s  c a n t o n s  

l e s  p l u s  s e p t e n t r i o n a u x  à l a  l i m i t e  a v e c  l e  B a s - A r t o i s  o r i e n -  

t a l  q u i  s u b i s s e n t  l e  p r o c e s s u s  d e  d é f i c i t  n a t u r e l .  ( C o m b l e s  e t  

R o i s e l ) .  

T a b l e a u  X X  --------- 
I,lsf,c d e s  c a n t o n s  d e  l ' A i s n e  e t  d e  l a  Somme d o n t  l e  t a u x  d e  v a -  

r i a t i o n  a n n u e l  moyen e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2  d û  a u  mouvement  n a t u -  

r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  e s t  n u l  o u  n é g a t i f ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  

communes  r u r a l e s .  

AISNE --- 
A u b e n t o n :  - 0 , 0 6 9  ; C h a r l y :  - 0 , 2 4 %  . C h a u n y :  - 0 , 0 3 %  ; 

C o n d é - e n - B r i e :  - 0 , 2 4 9  ; C o u c y - l e  C h â t e a u - A u f f r i q u e :  - 0 , 0 5 $  ; 

C r é c y - s u r - S e r r e :  - 0 , 1 3 %  ; L a  F è r e :  - 0 , 1 1 % ;  

F è r e - e n - T a r d e n o i s :  - 0 , 0 6 %  ; G u i s e :  - 0 , 4 4 %  ; 



Neuilly-Saint-Front: -0,07% ; 

Sains-Richaumont: -0,04% ; 

Tergnier: 0,15% ; 

Vic-sur-Aisne: -0,26% ; 

Wassigny: -0,068. 

SOMME ---- 
Acheux-en-Amiénois: -0,22% ; 

Ailly-sur-Noye: -0,16% ; 

Bray-sur-Somme: -0,l4% ; 

Conty: -0,12% ; 

Doullens: -0,23% ; 

Montdidier: -O, 04% ; 

Rosières en Santerre: -0,20% ; 

Rue: -0,22% ; 

Ribemont: -0,27% ; 

St-Simon: -0,03% ; 

Vervins: -0,53$ ; 

Villers-Cotterets: -0,12% ; 

Ailly-le-Haut-Clocher: -0,629 

Bernaville: -0,26% 

Combles: -0,428 

Crécy-en-Ponthieu: -0,19$ 

Hallencourt: -0,16% 

Roisel : -0,O 1 % 

Roye: -0,05% 

St-Valery-sur-Somme: O$. 

En règle générale, cette population rurale est 

affectée simultanément par une faible natalité et une forte 

mortalité. Dans certains cas, les taux bruts de mortalité peu- 

vent dépasser le seuil des 14%e, alors que les taux de natali- 

té sont inférieurs à Ilgo. On a joint la liste des cantons du 

Nord-Pas-de-Calais et de Picardie dont les taux de natalité 

moyens durant la période 1975-1982, concernant l'ensemble des 

communes rurales, furent inférieurs ou égaux à . 

SOMME: Ailly-le-Haut-Cloche&: 70,2 (en pour mille). 

Ailly-sur-Noye : 10,4 

Behnaville: : 1 0 , 3  

AISNE: Condé-en-Brie ---- : 10,5 

Fère-en-Tardenois : 1 1  

Guiae : 7 0 , 2  

Tergnier : 10,8 

Villers-Cotterêts : 10,4 

OISE: Beauvais nord-ouest : 10,7 --- 
Chaumont-en-Vexin : 10,8 

Compiègne nord : 9 , 2  

Formeries : 10,9 





Montataire 

Songeons 

NORD: Néant --- 
PAS-DE- ---- Auxi-Le-Château : 1 0 , 6  
CALAIS : ---- 
cf figure Il. 

On relèvera, une nouvelle fois, Len diddgnenceh 

impontantea entne Len deux &egionn voiainea. 

Liste des cantons dont les taux de mortalité moyens (1975-82) 

concernant l'ensemble des communes rurales furent égaux ou su- 

périeurs à l 4 % o  . 
NORD 

Bavay: 14 
Cassel: 14 ,3%.  
Le Cateau-Cambnénia: 1 5 , 7  

Condé-sur-Escaut: 16,l Coudekerque-Branche: 14,8. 

PAS-DE-CALAIS 

Bentincount: 1 4 , 9  CnoiniLLea: 1 6 , 3  

Guise: 14,2 

Attichy: 14,S 

Manquion: 1 4 , 2  

OISE --- 
Lassigny: 14 

Mainelay-Montigny: 15.9 

AISNE ----- 
Crécy-sur-Serre: 14 Guiae: 1 4 , 7  

Ribemont: 14,9 V ~ A V ~ M A :  1 6 , 3  

Vic-sur-Aisne: 14,l. 

SOMME --- 
Acheux-en-Amienoin: 1 4 , 3  AiLLy-Le-fiaut-CLochen, 7 6 , 4  

Bnay-aun-Somme : 7 4 , 3  CombLeh: 1 5 , 3  

Rosières-en-Santerre: 15,4 RUCL: 1 5 , 2  

(Remarque: les cantons en italique dans ces deux listes appar- 

tiennent aux marges régionales étudiées). 

De ces informations statistiques livrées par 

l'INSEE (fascicule orange, 19821, on peut dégager plusieurs 

remarques: 



Ailly-IeHaut-Clocher 

Bemaville 

Combles 

Aubenton 

Sains-Richaumont 

Crécy-sur-Sene 

Vervins 

Crécy-en-Ponthieu 

Nouvion 

St-Valery-sur-Somme 

Doullens 

Hirson 

Guise 

Le Nouvion-en-Thiérache 

Le Catelet 

La Capelle 

Rue 

Acheux-en-Amiénois 

Roisel 

Rosières-en-Santene 

Péronne 
de la Somme 

de l'Aisne 

F i g u r e  1 2 :  E v o l u t i o n  d u  n o m b r e  d e  n a i s s a n c e s  e n r e g i s t r é e s  e n -  - _--- 
t r e  l e s  RGP d e  1 9 6 8 ,  75  e t  1 9 8 2 ,  d a n s  q u e l q u e s  c a n t o n s  d u  N o r d  
d e  l a  P i c a r d i e .  



- D ' u n e  p a r t  l e s  m a r g e s  s e p t e n t r i o n a l e s  d e  l a  P i c a r d i e  

s o n t  b i e n  r e p r é s e n t é e s  a u  s e i n  d e  c e s  d e u x  l i s t e s ,  a l o r s  q u e  

l e  s u d  d e  l a  r é g i o n  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  a p p a r a î t  u n i q u e m e n t  a u  

s e i n  d e  l a  l i s t e  p r é s e n t a n t  l e s  c a n t o n s  à t r è s  f o r t e  m o r t a l i -  

t é  b r u t e .  

- En o u t r e ,  b o n  n o m b r e  d e  c a n t o n s  n ' a p p a r t e n a n t  p a s  a u x  

e s p a c e s  é t u d i é s  p e u v e n t  n é a n m o i n s  ê t r e  c o n s i d é r é s  comme é t a n t  

e n  p o s i t i o n  d e  m a r g e  o u  d e  p é r i p h é r i e ,  s o i t  d é p a r t e m e n t a l e  

comme L a s s i g n y  ou M a i g n e l a y ,  s o i t  r é g i o n a l e  comme F o r m e r i e ,  

Chaumont  e n  V e x i n  o u  C o n d é - e n - B r i e ,  F è r e  e n  T a r d e n o i s  d a n s  l e  

s u d  d e  l ' A i s n e ,  s o i t  e n c o r e  à l a  p é r i p h é r i e  d e  b a s s i n s  d ' e m -  

p l o i s .  

- A  l l h o m o g é n é i t é  r e l a t i v e  q u i  c a r a c t é r i s e  l a  r é g i o n  

N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  p u i s q u e  l e s  s t a t i s t i q u e s  c a l c u l é e s  a u  s e i n  

d e s  d e u x  d é p a r t e m e n t s  s o n t  t r è s  v o i s i n e s ,  i l  f a u t  o p p o s e r  l a  

f o r t e  d i s s e m b l a n c e  q u i ,  a u  s e i n  d e  l a  P i c a r d i e ,  o p p o s e  l ' O i s e  

a u x  d e u x  d é p a r t e m e n t s  d e  l ' A i s n e  e t  d e  l a  Somme. 

- E n f i n  g l o b a l e m e n t ,  l a  r é g i o n  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  a p p a r a î t  

d o n c  m o i n s  t o u c h é e  q u e  s a  v o i s i n e  p a r  l e s  e x e m p l e s  c a n t o n a u x  

d e  d é f i c i t  d u  mouvement  n a t u r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  à l a  l e c t u r e  

d e s  d e u x  d e r n i e r s  r e c e n s e m e n t s .  

b 2 )  D é f i c i t  n a t u r e l  e t  m a s s e  d é m o g r a p h i q u e .  -- 
I l  e s t  c e r t a i n  q u e  l e  m o u v e m e n t  d e  d é p o p u l a t i o n  

n e  p e u t  ê t r e  e n t i è r e m e n t  e x p l i q u é  p a r  l a  s e u l e  s i t u a t i o n  g é o -  

g r a p h i q u e  ( o p p o s i t i o n  c e n t r e - p é r i p h é r i e ,  c a m p a g n e s  p é r i - u r b a i -  

n e s  e t  c a m p a g n e s  p r o f o n d e s  . . .  ) d e s  l i e u x  a n a l y s é s .  Le dqnarni4- 

me démogaaphiqut,  e x p r i m é  à l ' a i d e  d e  t a u x  d ' a c c r o i s s e m e n t  n a -  

t u r e l ,  peut  3 tne  CgaCement t n e s  i n ~ L u e n c 6  pan l a  l t t a i l L e  du 

m i l i e u " ,  p a r  e x e m p l e  l e  n o m b r e  d ' h a b i t a n t s  r é s i d a n t  d a n s  l e s  

communes .  A s c e t  e f f e t ,  l e s  f a s c i c u l e s  o r a n g e s  d e  l ' I N S E E  n o u s  

l i v r e n t  l e s  d o n n é e s  d ' a n a l y s e s  i n d i s p e n s a b l e s .  E n t r e  1 9 7 5  e t  

1 9 8 2 ,  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d u  N o r d ,  s e u l  l ' e n s e m b l e  d e s  communes  

r u r a l e s  d e  m o i n s  d e  1 0 0  h a b i t a n t s  a  e n r e g i s t r é  un  e x c é d e n t  d e  

d é c è s  s u r  l e s  n a i s s a n c e s .  Ce p h é n o m è n e  e s t  n o u v e a u  , c e r t e s ,  

mais il c o n v i e n t  d e  r a p p e l e r  q u ' i l  n e  c o n c e r n e  e n c o r e  q u e  t r o i s  

communes ! 



Dans le département du Pas-de-Calais, toutes les 

catégories de communes rurales offrent un excédent de naissan- 

ces sur les décès. Néanmoins, il est vrai que pour celles de 

moins de 200 habitants, le taux de variation annuel dû au mou- 

vement naturel est très proche de zéro. C e  n'en$ qu'au d e l à  d~ 

5 0 0  habitant4 q u e  l e  t a u x  a'kloigne a v e c  nettetii d e  L ' k q u i l i -  

bse quantitutid naLnnancenldkc2n. Ainsi pour ces départements, 

la répartition des données statistiques souligne avec netteté 

l'importance de la situation géographique des communes rurales 

Hormis les cas communaux de dépopulation trouant les campagnes 

de Flandre intérieure dans les cantons de Wormhoudt et de 

Steenvoorde, la plupart des communes enregistrant davantage 

de décès que de naissances se situent dans les espaces ruraux 

périphériques, profonds,quand il s'agit des Hautes Terres Ar- 

tésiennes (cantons de Fruges, Fauquembergues, Heuchin, . . .  ),le 
Ternois méridional avec les cantons dfAuxi-le-Château ou 

dfAvesnes-le-Comte, ou encore le Bas-Artois oriental (Bertin- 

court, Bapaume, Marquion . . .  ) .  

Dans le département de l'Oise, l'ensemble des 

communes rurales de moins de 100 habitants a enregistré entre 

les recensements de population de 1975 et de 1982, un déficit 

naturel ou un équilibre approximatif entre les naissances et 

les décès. Cette situation concerne quand même 47 communes. 

En outre le taux de variation annuel dû au mouvement naturel 

est presque nul pour celles de 100 à moins de 200 habitants: 

le taux de natalité est égal à 11,4%0 alors que le taux de 

mortalité moyen est de 11,310. Pas c o n t s e  a u - d e l à  d e  5 0 0  habi- 

t a n t n  kgalement, la nituat i o n  e n t  n e t t e m e n t  amklioske. 

Dann l e  d é p a s t e m e n t  d e  L'Aisne, les données sont 

déjà très différentes puisque le déficit des naissances par 

rapport aux décès, couvre l'ensemble des communes rurales de 

moins de 500 habitants. La chute des taux de natalité fut par- 

ticulièrement sensible au cours des deux dernières périodes 

intercensitaires. G l o b a l e m e n t ,  q u e l q u e  a o i t  l a  c a t k g o s i e  o n  

peut d i ~ e  que l ' é v o l u t i o n  d u  m o u v e m e n t  n a t u s e l  e n  milieu x u -  

n u l  d e v i e n t  psablkmatique. La diminution de l'excédent natu- 



r e l  f u t  c o n s i d é r a b l e  d e  1 9 6 2  à 1 9 8 2 .  A i n s i  p a r  e x e m p l e ,  l e  

t a u x  d e  v a r i a t i o n  a n n u e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  d û  a u  mouvement  n a -  

t u r e l  p o u r  l e s  communes  d e  2 0 0  à m o i n s  d e  5 0 0  h a b i t a n t s  e s t  

p a s s é  d e  + 0 , 7 5 $  e n t r e  1 9 6 2  e t  6 8  à + 0 , 3 4 %  e n t r e  1 9 6 8  e t  7 5  e t  

à - 0 , O l k  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2 .  L e  n o m b r e  d e  n a i s s a n c e s  v i v a n t e s  

e n t r e  l e s  d e u x  d e r n i è r e s  p é r i o d e s  a  c h u t é ,  q u a n t  a l u i ,  d e  24%. 

( P o u r  l e s  communes  d e  200  à m o i n s  d e  5 0 0  h a b i t a n t s ) .  Endin 
dana l e  dépantement  d e  l a  Somme, que lLe  que n o i t  La c a t i i g o ~ i e  
à l a q u e l l e  a p p a n t i e n t  une commune nunaLe,  Le t a u x  de v a h i a t i a n  

connidéné e n t  t o u j o u n a  t 4 è n  paoche de zii40, v a a i a n t  enZ4e 
- 0 , 0 6 %  e t  + 0 , 0 9 % .  

A i n s i  g l o b a l e m e n t  o n  p e u t  c o n s t a t e r  q u e ,  a u - d e l à  

d e  500  h a b i t a n t s ,  l e  mouvement  n a t u r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  e s t  

s o u v e n t  m o i n s  m e n a c é  d a n s  l ' i m m é d i a t  p a r  l ' e x c é d e n t  d e  d é c è s .  

M a i s  e n  o u t r e  d e  g r a n d e s  d i f f é r e n c e s  a p p a r a i s s e n t  e n t r e  l e s  

d é p a r t e m e n t s  e t  l e s  r é g i o n s .  Une f o i s  d e  p l u s  c e  s o n t  l e s  d é -  

p a r t e m e n t s  d e  l ' A i s n e  e t  d e  l a  Somme q u i  p o s e n t  l e  p l u s  d e  

p r o b l è m e s .  

b 3 )  Un b i l a n  c a n t o n a l .  -- 
D e p u i s  1 9 7 5  s u r t o u t ,  il a r r i v e  d e  p l u s  e n  p l u s  

s o u v e n t  q u e  l e  d é f i c i t  n a t u r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  n e  s o i t  

p a s  c o m p e n s é ,  d a n s  l e  c a d r e  d e s  c a n t o n s ,  p a r  l e  d y n a m i s m e  p l u s  

s o u t e n u  d e s  c e n t r e s  u r b a i n s .  De c e  f a i t ,  l e  mouvement  n a t u r e l  

a f f e c t a n t  l ' e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  c a n t o n a l e ,  q u e l q u e  s o i t  

l e  l i e u  d e  r é s i d e n c e ,  m o n t r e  un  e x c é d e n t  d e  d é c è s .  A l o r s  q u e  

d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d u  N o r d ,  s e u l  l e  can ton  de Ca&niè4eh,  en  

Cambkénin, f u t  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 8 2  d a n s  c d  c a s ,  d ' a u t r e s  c a n -  

t o n s  s o n t  m e n a c é s  d e  d é f i c i t  é t a n t  d o n n é  q u e  l a  d i f f é r e n c e  e n -  

t r e  l e u r  t a u x  d e  n a t a l i t é  e t  d e  m o r t a l i t é  e s t  d e v e n u e  t r è s  

f a i b l e  ( L e  C a t e a u ,  C l a r y ,  M a r c o i n g ,  L e  Q u e s n o y - e s t . . . ) .  D a n s  

l e  c a d r e  du Pan-de-Calain,  compte- tenu  de l a  t u 4 a Q i t i i  plun 
manquée den enpacen n i t u é n  au nud du bannin m i n i e 4 ,  l e  phina- 
mène à l ' é c h e l l e  c a n t o n a l e  e n t  d é j à  plua avancé ; e n t r e  l e s  



RGP de 1975 et de 1982, il avait déjà touché les cantons de 

Auxi-le-Château, de Bertincourt, de Croisilles, de Fruges, de 

Heuchin, de Houdain, de Marquion, de Pas-en-Artois, alors que 

d'autres étaientàleur tour menacés, comme Fauquembergues, 

Avesnes-le-Comte notamment. 

* Pan conta& dann Leh dépantementh de L tA ihne  e t  de 
La Somme, L ' évoLu t ion  à L1iicheLL& du can ton ,  dut  pat t icuLi i5 te-  
ment nap ide .  Diinonmain c ' e n t  un canton au& quatae dann LIAihne  
e t  un nun t n o i n  dann La Somme, q u i  pannede un exciident de dii- 
cc4 4uh t t n  f ia id~anCc2~ .  Par contre, pour des raisons d'immi- 

gration et d'apport de population relativement jeune, dû à la 

fois à la proximité parisienne et à la présence de la vallée 

industrielle de l'Oise, du Bassin de Creil, le département 

de l'Oise demeure assez épargné par ce processus démographique 

en cours, puisque quatre cantons,au total, sont affectés par 

un bilan naturel négatif. 

- Une carte (figure 13) établie d'après les informations 

statistiques relatives à la période intercensitaire 1975-82, 

permet de donner une vue d'ensemble sue le phénomène. Ce do- 

cument comprend trois types d'informations: 

.les cantons où le bilan du mouvement naturel est nul 

ou négatif pour l'ensemble de la population (rurale et ur- 

baine confondue). 

.Ceux où cette évolution ne concerne que la population 

rurale. 

.Enfin les cantons menacés par la faiblesse de leurs 

taux annuels de croissance, quisiapprochent nettement de O. 

(19). 

Plusieurs remarques s'imposent: 

- L'originalité du département de l'Oise, au sein de la 

Picardie, est bien soulignée par le faible développement spa- 

tial du phénomène étudié. En outre les quelques cantons con- 

cernés ou menacés par le déficit naturel, occupent une p o h i -  

f i o n  péniphiinique et plutôt septentrionale au sein de ce dé- 

partement: Crèvecoeur-le-Grand ; Breteuil ; Maignelay-Montigny, 





Lassigny. (Limites des Bassins d'emplois d'Amiens et de Beau- 

vais). 

- Les cantons de l'Aisne qui enregistrent une tendance 
au déficit naturel sont particulièrement nombreux. Certains 

essuyent d'ailleurs un déficit assez intense comme ceux de 

Guise ou encore de Condé-en-Brie. Trois secteurs apparaissent 

encore épargnés durant la période intercensitaire 1975-82. Il 

s'agit du Nord-Saint-Quentinois-Vermandois, de toute la par- 

tie située au Nord-Est et à l'Est du Laonnois, la Champagne 

crayeuse, et enfin d'un "axen central reliant Laon à Soissons 

et à Château-Thierry. En revanche, La Thiénache (ses marges 

principalement), La Haute V a l l é e  de L I O i h e ,  Le Baie-Tandenoih 

Aont dunement  touché^. 
- Ranh Le dépantement de l a  Somme, deux faits apparais- 

sent clairement: 

.Le& d i 6 6 i c u l t é n  démoghaphiqueh deh mangea h e p t e n t n i a -  

nalea de La P icand ie ,  au c o n t a c t  du Pah-de-CaLaih e t  de 

L I A n t o i a .  Le déficit naturel, presque généralisé du Mar- 

quenterre au Santerre, est en outre souvent intense. 

.Par ailleurs, en tenant compte des trois informations 

cartographiées, nous découvrons une aunéoLe péni-amiénaihe 

b i e n  dean iné t  qui est pour ifessentiel, extenne  à c e l l e  de 

l a  n u n b a n i ~ a t i o n ,  correspondant ainsi aux franges externes 

de son bassin d'emploi. 

Il est bien évident que cette géographie du défi- 

cit naturel régional n'est pas sans rappeler l'enseignement 

que nous a livré J. ANDRIAN en dessinant la carte cantonale 

du vieillissement entre 1968 et 1975, (201, et que nous propo- 

sons d'actualiser à l'aide du RGP de 1982.(figure 1 4 ) .  ( * )  

b4) Un exemple micro-régional: les cantons littoraux - 
de Rue et de Saint-Valery-sur-Somme. 

Dans ces deux cantons littoraux, les taux de va- 

riation annuels moyens de la population dûs au mouvement natu- 

rel ont toujours été, du moins depuis 29 ans, très inférieurs 

aux données moyennes départementales de la Somme. On constate 

( * )  Cf. Atlas annexe. 



d ' a i l l e u r s ,  q u ' i l s  s ' e n  é c a r t e n t  e n c o r e  d a v a n t a g e  a u  c o u r s  d e  

l a  d e r n i è r e  p é r i o d e  i n t e r c e n s i t a i r e  1 9 7 5 - 8 2  ( t a b l e a u  X X I  ) .  

T a b l e a u  XXI ------- 
( v o i r  a u s s i  f i g u r e  1 5 ) .  

T a u x  d e  v a r i a t i o n  a n n u e l  d û  a u  mouvement  n a t u r e l  ( e n  % ) .  ------------------------------------- 

C e t t e  é v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  e s t  l e  r é s u l t a t  d e  l a  g é n é r a l i -  

s a t i o n ,  e n  c e s  p a y s  d e s  Bas -Champs  e t  d u  M a r q u e n t e r r e ,  d u  d é -  

f i c i t  n a t u r e l  à l ' é c h e l l e  c o m m u n a l e .  D é s o r m a i s  c e  s o n t  1 8  com- 

m u n e s  s u r  2 8  q u i  p r é s e n t e n t  un  t a u x  a n n u e l  moyen n u l  o u  n é g a -  

t i f .  E n  o u t r e  l e  m o u v e m e n t  d e  d é f i c i t  n a t u r e l  s e m b l e  t o u c h e r  

t o u t e s  l e s  c a t é g o r i e s  d e  c o m m u n e s ,  d e  l ' u n i t é  t r è s  p e u  p e u p l é e  

comme V e r c o u r t  ( 9 0  h a b i t a n t s  e n  1 9 8 2 )  ou Machy ( 1 2 3  h a b . ) ,  a u x  

communes r u r a l e s  d é p a s s a n t  l e  s e u i l  d e s  5 0 0  h a b i t a n t s  ( A r r e s t ,  

P e n d é , V r o n ) ,  o u  e n c o r e  a u x  p e t i t e s  v i l l e s  d é j à  c i t é e s .  

Rue 

S t  V a l e r y / S .  ( * )  

d é p a r t e m e n t s  -- ------- 
- Somme 

- A i s n e  

- N o r d  

- P a s - d e - C a l a i s  

- O i s e  

* Que l l e  e a t  Ca ~ i g n i 6 i c a t i o n  d ' u n e  t e l l e  k v o l u t i o n  

diimognaphique ? 

- La b a i s s e  d e  l a  f é c o n d i t é  e t  l e  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  

p o p u l a t i o n  p r o v o q u e n t  u n e  d é t é r i o r a t i o n  d u  r a p p o r t  n a i s s a n c e s /  

d é c è s ,  comme l ' a v a i t  d é j à  m o n t r é  J .  A N D R I A N .  D a n s  l e s  d e u x  

c a n t o n s  é t u d i é s ,  a u  c o u r s  d e s  p é r i o d e s  i n t e r c e n s i t a i r e s  1 9 6 8 - 7 5  

e t  1 9 7 5 - 8 2 ,  l e  n o m b r e  d e  dkckn  a augtncntk ( + 7 2 %  dann Le can;ton 

( * )  E n t r e  1 9 6 2  e t  1 9 6 8 ,  a u  s e i n  d e s  d e u x  r é g i o n s  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  
e t  P i c a r d i e ,  s e u l  l e  c a n t o n  d ' A m i e n s  S u d - E s t  p r é s e n t a i t  a l o r s  
u n  t a u x  n é g a t i f  ( - 0 , 5 3 % ) ,  a l o r s  q u e  q u a t r e  a u t r e s  d o n t  c e l u i  d e  
S t  V a l e r y / S .  d é c o u v r a i t  u n  t a u x  moyen a n n u e l  c o m p r i s  e n t r e  O e t  
+ 0 , 2 0 % .  C ' e s t  d i r e  c o m b i e n  d e  t e l l e s  v a l e u r s  é t a i e n t  a l o r s  f a i -  
b l e s ,  e t  p e u  n o m b r e u s e s .  

1 9 6 2 - 6 8  
+O, 4 6 %  

+ 0 , 0 9 %  

+ O ,  7 3 %  

+ O ,  8 5 %  

+O, 8 9 %  

+ 0 , 9 6 %  

+ 1 , 0 1 %  

1 9 6 8  - 7 5  ---------------------------------------------. 
+O, 2 4 %  

+O , 0 8 %  

+ O ,  6 9 %  

+ O ,  6 4 %  

+O, 8 2 %  

+ O ,  7 7 %  

+O, 8 8 %  

1 9 7 5  - 8 2  
- 0 , 2 1 %  

- 0 , 3 0 %  

+ O ,  4 2 %  

+O,  4 3 %  

+O,  6 5 %  

+ 0 , 5 l %  

+ O ,  6 7 %  



Figure 15: Evolution des taux de variation annuels moyens d e  
la population dus au mouvement naturei. En %.  1 9 6 2 - 8 2 .  L % j  
trois dépaPiements de Picardie. Les cantons de Rue et d e  Salnt- 
Valery-sur-Somme. 



d e  Rue) alors que le nombre de naissances chutait considéra- 

blement (-22,5% dans le canton de St-Valery). 

C Outre les problèmes de surmortalité spécifique au 

département de la Somme, le vieillissement engendre des taux 

bruts de mortalité particulièrement élevés, à l'aube de la 

décennie 1980. Rue et St-Valery-sur-Somme figurent parmi les 

trois premiers cantons de Picardie au regard de la fréquence 

de décès pour 1000 habitants, quelque soit l'âge du décédé 

(tableau XXII ) . 

Tableau XXII ------- 
Mortalité __________________________------------------- en Picardie (1981-82). Cantons dont les taux 

sont a 13%. -------- 
[Chiffres aimablement communiqués par J .  ANDRIAN.] 

Guise 

Ailly-le-Haut-Clocher 

crèvecoeur-le-c rand 
Vervins 

RUE 

Combles 

Corbie 

St-VALERY 

Montdidier 

Roisel 

Aubenton 

La Capelle 

Hallencourt 

Marly 

Rosières-en-Santerre 

Oisemont 

Crécy/Serre 

Maignelay Montigny 

Bohain 

Charly 

Mxennes - ------ départementales ---------- 'somme 10,8$ 
{~isne = 10,9% 



On remarquera que sur un ensemble de 20 cantons 

dépassant la valeur de 13%0 , 1 1  appartiennent à l'étroite 

bande septentrionale analysée. 

- Le vieillissement de la population des cantons de 
Basse-Picardie est déjà très avancé, comme l'indique la pro- 

portion de personnes âgées de plus de 60 ans en 1975 et le 

rapport de vieillesse calculé sur la base de ces mêmes infor- 

mations ( 2 0 ) .  Dès 1975, ces deux cantons avaient franchi le 
seuil des 23% de personnes âgées d'au moins 60 ans, et par- 

tageaient cette particularité avec seulement 14 autres cantons 

de Picardie, situés pour la plupart soit aux marges septen- 

trionales de la région, soit à la pointe méridionale de 

l'Aisne: (Brie-Tardenois). 

Lors du RGP de 1982, on obtient les résultats sui- 

vants: 

Tableau XXIII -------- 

Par rapport au profil moyen picard, on peut affir- 

mer que les cantons de Rue et de St-Valéry-sur-Somme souffrent 

d'un double processus complémentaire de vieillissement: 

.sous-représentation des effectifs âgés de moins de 

40 ans, qui est l'expression combinée d'une faible natali- 

té et d'une émigration des jeunes adultes. 

.Sur-représentation des effectifs âgés de plus de 40 

ans, et surtout de ceux de plus de 60 ans. 

La silhouette des écarts à la moyenne régionale 

(figure 16) exprime clairement cette situation. 

Structures Ear âges de la ~ x u l a t i o n  des cantons de Rue et de ------ --- ----- ......................... 
St-Valerx/Somme en 1982. ------ --------- 

60-74 ans 

15,568 

15,07% 

10.62% 

40-59 ans 

21,14% 

21,56% 

20.95% 

1 

75 et + 

8,70% 

9,21% 

5.94% 

20-39ans 

23,88% 

25,671 

30.54% 

Rue 

St-Valéry/S. 

Picardie 

O - 19ans 

30,691 

28,481 

31.92% 



canton de RUE 

canton de 

St-VALERY-SUR-SOMME 

Figure 16: Structures par groupes d'âges. Ecarts a la moyenne 
régionale picarde. Cantons de Rue et de St-Valery-sur-Somme. 



- L'évolution des structures et de la population ac- 
tive agricole est rapide. Comme l'avait déjà montré E. BOETTE 

( I l ) ,  la diminution de la superficie agricole utilisée depuis 
les années 1960 est assez importante au sein de cette petite 

région littorale, en particulier dans les communes de Rue, St- 

Quentin-en-Tourmont, Nampont ou encore Cayeux et St-Valery- 

sur-Somme. La consommation de l'espace agricole à des fins im- 

mobilières et (ou) touristiques est un élément à prendre en 

considération afin de mieux cerner le problème du vieillisse- 

ment de la population des chefs d'exploitations agricoles, 

tout particulièrement dans le canton de Rue. Région d'économie 

agricole mixte, où les grandes exploitations sont moins bien 

représentées qu'en Picardie centrale, elle connaît ainsi une 

diminution importante du nombre d'exploitations de plus d'un 

hectare de terres. On voit même, dans la basse plaine maritime, 

d'anciennes terres de labour devenir des prairies, parfois mal 

drainées et dans lesquelles les plantes adaptées à l'excès 

d'humidité s'y développent. Il s'agit sans aucun doute d'une 

tendance à l'abandon relatif des terres agricoles, ou du moins 

dans un premier temps, du développement d'une économie plus 

extensive. 

- Enfin, faiblement industrialisée, cette région sern- 
ble actuellement se tourner avec résolution vers la fonction 

résidentielle, récréative et touristique, qui n'est pas, dans 

ce cas, un facteur de rajeunissement démographique pour la ré- 

gion d'accueil. Le rapport Résidences secondaires/résidences 

principales confirme nettement cette orientation économique 

particulière: dans le canton de Rue, il s'élève en 1982 a 1 4 0 !  

b5) Le poids démographique des cantons enregistrant -- 
un déficit de leur mouvement naturel. 

La problématique du déficit du mouvement natu- 

rel de la population rurale, dans le cadre du canton, ne se- 

rait que partiellement abordée si l'on ne se posait pas la 

question de savoir q u e l l e  maaae d trnog~aphiyue  tteptcéaentent Leh 

cantona concefinén e t  pntaenttia p&Ccédemrnent. Pour cela, on peut 



cumuler la population de l'ensemble des communes rurales vi- 

vant dans des cantons où entre 1 9 7 5  et 1 9 8 2 ,  le taux de morta- 

lité fut au moins égal au taux de natalité, puis on peut rap- 

porter cette somme à la population rurale du département et 

de la région respective, puis à la population totale, quel que 

soit le milieu de résidence. Les résultats obtenus ont été 

consignés dans le tableau suivant XXIV. 

Tableau XXIV -------- 

Total colonne 4 (Oise, Somme, Aisne) : 3 2 . 6 %  
(Pas-de-Calais, Nord): 2 4 . 7 0 %  

Total colonne 6 (Oise, Somme, ~ i s n e )  : 1 2 . 8 %  
(Pas-de-Calais, Nord): 3 . 3 6 %  

Col. 1: Département 

5 
4 . 7 4 %  

1 6 . 9 0 %  

1 8 . 6 3 %  

5 . 1 2 %  

2 . 3 7 %  

4 
4 . 5 8 %  

1 3 . 4 6 %  

1 4 . 5 3 %  

1 3 . 5 5 %  

1 1 . 1 5 %  

1 
OISE 

SOMME 

AISNE 

P.de C. 

NORD 

col. 2: Total (en habitants) de l'ensemble de la population 
rurale cantonale où le taux de mortalité fut entre 
1 9 7 5  et 1 9 8 2  au moins égal au taux de natalité. 

6 
1 . 8 0 %  

5 . 2 9 %  

5 . 7 2 %  

1 . 8 4 %  

1 . 5 2 %  

col. 3: La valeur comprise dans la colonne précédente est 
rapportée à la population rurale départementale. 

7 
3 1 . 1 8 8  

9 1 . 7 5 3  

9 9 . 0 7 1  

7 2 . 1 5 5  

' 5 9 . 3 9 2  

col. 4 :  La valeur comprise dans la colonne 2 est rapportée a 
la population rurale de la région. 

3 
1 3 . 5 7 %  

4 0 . 7 4 %  

4 3 . 7 2 %  

2 6 . 6 0 %  

2 2 . 7 5 %  

Col. 5: La valeur comprise dans la colonne 2 est rapportée a 
la population totale du département. 

Col. 6: La valeur comprise dans la colonne 2 est rapportée a 
la population totale de la région. 

De ce tableau, on peut dégager trois types de 

renseignements: 

- L'originalité des départements de l'Aisne et de la 
Somme est soulignée par la masse démographique que représente, 

tant au niveau départemental que régional, l'ensemble de la 

population rurale cantonale affectée par l'excédent de décès 

sur les naissances vivantes. 



-L'Oise, une fois encore, s'oppose avec netteté aux deux 

autres départements de Picardie. Ainsi faut-il souligner le 

fait que le processus de dépopulation en milieu rural affecte 

tout particulièrement la Picardie septentrionale. Par les dif- 

férentes statistiques présentées dans le tableau XXIV ; l'Oise 

s'apparente davantage au Nord-Pas-de-Calais qu'à la Picardie 

"intermédiaire". 

-Enfin l'intensité et la masse démographique correspon- 

dant au déficit du mouvement naturel de la population en milieu 

rural sont nettement moindres dans la région Nord-Pas-de-Calais 

qu'en Picardie septentrionale. Cette dichotomie met bien en 

exergue les différences structurelles qui "éloignent" les deux 

régions pourtant limitrophes. 

b6) Dépopulation et milieux urbains. - 

A 4 a i v i  à ce a tade  du hainonnement ,  on e a t  amen6 
à ne demandes s i  l e  d e d i c i t  du mouvement na tuae l  demeuhe t o u -  
jounn b i e n  Ce d a i t  excCuai6 du monde 4uha.l non p64i-uhbain ou 
au con t4a ine  n ' i l  t end  d é a o ~ m a i n  à Zt4e paatagé pah Cen cen-  
t4ed  uabainn,  et dans ce cas, par quels types de villes. Il 
est clair, à la lecture des premiers résultats du RGP de 1982, 

que le déficit du mouvement naturel de la population en Picar- 

die concerne surtout le monde rural. 

Durant les deux dernières périodes intercensitai- 

res, le nombre de naissances vivantes a en effet considéra- 

blement chuté dans les trois départements, principalement dans 

l'Aisne et la Somme, pour l'ensemble des communes rurales. 

Ainsi, dans la Somme, quelle que soit la taille démographique 

de la commune rurale, le taux de variation dû au mouvement na- 

turel est toujours proche de (ou inférieur à )  O$. La détério- 

ration du solde fut particulièrement sensible pour les commu- 

nes ayant moins de 200 habitants. Dans l'Aisne, l'essentiel de 

l'excédent naturel (+737 individus entre 1975 et 1982) en mi- 

lieu rural est dû aux communes de plus de 500 habitants. La 

pertinence de ce seuil quantitatif est également vérifiée dans 



l'Oise, puisque les communes de 500 à moins de 1000 habitants 

assurent 75% de l'excédent naturel de l'ensemble du monde ru- 

ral de ce département ( +  3139). Il faut quand même rappeler que 

ces faits ne sont ni nouveaux ni spécifiques à la Picardie et 

qu'ils ont pu être vérifiés à plusieurs reprises dans d'autres 

régions de France. 

Par contre, une nouvelle tendance semble se dessi- 

ner depuis 1975. Avant ce recensement, très peu d'unités ur- 

baines étaient concernées par ce mouvement démographique. Ci- 

tons les rares exemples de Chaumont-en-Vexin, de St-Valery-sur- 

Somme ou encore de Cayeux-sur-Mer. 

Depuin 10 ana,k%tcnombne s l e a t  accnu de 6açon ;tout 
6 a i t  n i g n i b i c a t i v e .  Désormais, on dénombre deux cas dans le 

département de l'Oise ( à  Chaumont, il faut ajouter Crèvecoeur- 

le-Grand), trois dans l'Aisne, main s e p t  u n i t e s  unbainen dana 
Le depantement de La Somme: 

il s'agit de Corbie, Villers-Bretonneux, Rue, S t -  

VaLt4q-hua-Somme, Cayeux-sur-mer, Longpré-les-Corps-Saints et 

Picquigny. A ces sept exemples, il faut en ajouter six autres, 

menacés par la chute importante de leur solde naturel due essen- 

tiellement à une diminution substantielle du nombre de naissan- 

ces, comme à Albert ou encore à Flixecourt. 

La plupart de ces Unités urbaines ont actuellement 

moins de 5000 habitants, sauf Albert (10894 hab. en 1982), 

Corbie (7834 pour l'Unité) et la ville de Montdidier (environ 

6200). En ou tae  1 8  U n i t h  uabaines  paami Les 2 6  a e t e n u e a ,  de 
n i t u e n t  au noad d ' u n e  Ligne Laon-Montdidiea. Ainsi se trouve 

une nouvelle fois confirmée l'opposition entre une Picardie 

du Nord et une Picardie circumparisienne. De même est-il pos- 

sible, d'une certaine façon, de retrouver la notion constatée 

de périphérie géo-économique, car nombreuses sont les unités 

urbaines menacées par le déficit naturel, ou le subissant dé- 

jà, à se repartir aux marges de la région, en particulier le 

long dü littoral de la Manche, dans le Nord-Est de l'Aisne, 



ou encore d'une façon plus générale aux confins des départe- 

ments ou des arrondissements (par exemples, aux limites mi- 

toyennes des arrondissements d'Abbeville et d'Amiens, ou a 

celles des arrondissements de Beauvais et de Clermont...). 

Enfin, en plus de ces lois probables qui régissent même par- 

tiellement l'évolution démographique des petites unités urbai- 

nes périphériques, la pertinence des problèmes économiques lo- 

caux ou micro-régionaux spécifiques ou encore la particulari- 

té des pyramides des âges propres à quelques petites villes, 

doit être rappelée. 

Une évolution assez compaaable a66ecte La hégion 

Noad-Pas-de-CaLaih. Ainsi entre 1962 et 1968, quatre villes 

ou unités urbaines avaient enregistré plus de décès que de 

naissances: il s'agissait de la ville de Laventi~, dans la 

moyenne vallée de la Lys, située aux anciennes limites sep- 

tentrionales du Comté d'Artois, et actuellement aux confins 

du Pas-de-Calais et de lfArmentiérois ; de FhugU sur le 

Haut-Pays-artésien, enfin de Beauvois-en-Camb~kdih et de 

Bentag. Trois villes sur quatre appartiennent aux marges étu- 

diées. Entre les recensements de 1968 et de 1975, leur nombre 

passe à 6 unités. Enfin entre 1975 et 1982, la dizaine de cas 

était franchie. Si on leur ajoute les villes et unités urbai- 

nes menacées par un faible excédent naturel, c'est-à-dire com- 

pris entre 0,01% et +0,11%, on obtient alors un ensemble de 

21 individus. Un autre élément de comparaison avec la Picar- 

die réside dans la taille des villes concernées. Parmi les 

21 unités, quatre seulement ont atteint ou dépassé le seuil 

des 5000 habitants (Orchies, Le Quesnoy, Flines-les-Râches et 

Saint-Amand-les-Eaux). Endin o n  constate que centain~ hecteuns 

géogaaphiques du No~d-Pas-de-Calais sont paaticulikaement me- 

nackh: le CambaCsis, le secteur situé au nord de Douai, à pro- 

ximité de la frontière belge, dans la Plaine de la Scarpe, en- 

fin quelques centres plus isolés de la netombke métidionale 

deh Hauteh T e a a e ~  Aatésiennes ou de llAvehnois-ThiC~ache. Le 

tableau suivant XXV donne connaissance des statistiques rela- 

tives au mouvement naturel de la population des 21 unités ur- 

baines considérées. 



Tableau XXV 

Le déficit du mouvement naturel de la population au sein de ........................ ------------ 
petites unités urbaines dans le Nord-Pas-de-Calais: réalité 

ou menace. Taux de variation annuel de la population dû au mou- ........................... ------------- 
vement naturel. En %.  --------------- (Population en 1982 entre parenthèses) 

. Frévent (4217) 
Laventie (3415) 

. Fruges (2465) 

. Montreuil (4670) 
Vimy (3621) 

Mortagne (4812) 

. Avesnes-les-Aubert 
(4031 

Hondschoote (3714) 

. Beauvois en Cis 
(3475) 

. Cousolre (2632) 

Rosult (3644) 

Marchiennes (3564) 

l . St-Hilaire les C. +0.16% ! -0.16% 
(2603) 

I 

. Walincourt-Selv. +O. 12% 
(2233) 

. Sars-Poteries (2171) 1 +0.72% +0.38% -0.28% , 1 

1962 - 68 
+O. 54% 

-0,03% 

-0.01% 

+0.01% 

+O. 53% 

+O. 76% 

+O. 30% 

+O. 05% 

. Bertry (2089) 

. Quiévy (2082) 

1 Orchies (6625) 

+O. 46% 

+o. 13% 

' +0.80% 1 ' ~0.56% i i +O.Il% / .  Le Quesnoy (5424) I 
, 

1968 - 75 
+O. 45% 

-0.05% 

+O. 19% 

+O. 19% 

+O. 1 1 %  

+0.27% 

+O. 20% 

0.0 

t0.238 1 +0.03% 
i 

-0.09% 1 -0.19% 

Flines les Râches 

d-les-Eaux 

1975 - 82 
-0. 08% 

-0. 16% 

-0.24% 

+O. 07% 

+0.08% 

, -0.08% 

+0.03% 

-0.30% 

En conclusion, on peut retenir les faits suivants: 

- L'intenaidication du phénomtne, auktout depuia 1 9 7 5 ,  

en milieu 4 u ~ a l .  Désormais il est nécessaire d'étudier le dé- 

ficit du mouvement naturel de la population dans le cadre can- 



tonal et donc de dépasser l'approche strictement communale. 

- De pLun en pLun de petitea vilLea, dont la plupart ont 
moins de 5 à 6000 habitants sont aussi touchées ou menacées a 

court terme par l'excédent de décès sur les naissances. 

- Len mahgf2A communen et mitoyennes de La Picandie et 
du Nond-Pan-de-CaLaia pakticipent pleinement à ce mouvement 
d'extension npatiale du dédicit du mouvement natunet. 

Toutefois, de nombreuses différences, parfois bien 

marquées, entre les deux régions voisines, sont apparues. 

- Vi{dknence tout dlaboad dana La pnopontion de communea 
t o u c h k e ~  entre les RGP de 1975 et de 1982: Aisne 47,6% ; 

Somme 45% ; Oise et Pas-de-Calais 35% ; Nord 24,7%. 

- Viddéaence &galement dana l'intensité de l'atteinte 
du milieu kuJtaC. Alors que deux cantons dans la région du 
Nord-Pas-de-Calais ont enregistré des taux de variation annuels 

de population dûs au mouvement naturel, entre 1975 et 1982, 

inférieurs à -0,20% (Bertincourt et Croisilles) leur nombre 

s'élève à 7 dans le seul département de la Somme (Ailly-le- 

Haut-Clocher -0,62% et Combles -0,42%), 2 dans l'Aisne et un 

autre dans llOise (Crèvecoeur-le-Grand). 

- Endin Lea deux nkgiona du Noad-Paa-de-Calais et de Pi- 
candie diddcnent auaai pan L'échelle spatiale dlobaenvation. 

Alors qu'au sein de la première, le déficit naturel affecte 

encore essentiellement l'unité communale, en Picardie le can- 

ton devient un repère fondamental pour l'analyse. 

c) Une étude géographique comparée du déficit du mouve- ................................................... 
ment naturel de la population dans le Nord-Pas-de- ................................................. 
Calais et en Picardie. ..................... 
cl) L'apport cartographique. - 

L1iiCabokation de taoia cantes couvnant lea deux 
kiigionn voiainen dacicite l'appnoche dea pnobliimatiquen aui- 

vantea: (figures 17, 18, 19). 

- Peut-on clairement démontrer quelle est la spécifi- 
cité, dans ce domaine particulier, des marges régionales &tu- 

diées ? 



TAUX DE VARIATION ANNUEL DE LA POPULATION CANTONALE 
DÛ AU MOUVEMENT NATUREL. 1962 - 1968 . ( Picardie et Nord- 

Pas - de - Calais ) 



TAUX DE VARIATION ANNUEL DE LA POPULATION CANTONALE 
DU AU MOUVEMENT NATUREL . 1975 - 1982 . ( Picardie et Nord- 

Pas - de - Calais ) 



LE MOUVEMENT NATUREL-DE- LA POPULATION CANTONALE 
DE LA PICARDIE ET DU NORD - PAS - DE- CALAIS ( 1975 - 1982 ) : 

taux de variation annuel positif ou négatif 

0 taux positif 1 Etat 

taux négatif 

.......: :'.::s:::'.:. taux positif pour I'ensemble de la population du canton mais négatif 

.-.-.-........ 
OU nul pour l'ensemble des communes rurales 

- ' canton 

- département 

- région 



- Quelle est,depuis le début des années 1960, l'évo- 
lution et son intensité des taux de variation annuels de la 

population cantonale dûs au mouvement naturel? 

- La comparaison entre "paysu voisins, mais séparés 
par la limite régionale révèle-t-elle des différences tangi- 

bles? Ont été retenus pour illustrer ce raisonnement, le pays 

de Montreuil-Hesdin dans le sud-ouest du Pas-de-Calais et le 

Ponthieu en Basse-Picardie occidentale ; 1fAvesnois du Nord 

et la Thiérache de l'Aisne ; enfin le Cambrésis et le Verman- 

dois. 

Les trois cartes dessinées couvrent la totalité 

des cantons du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. La première 

(figure 1 7 )  nous informe sur les taux de variation annuels de 

la population cantonale dûs au mouvement naturel entre les 

RGP de 1962 et de 1968. La seconde traduit la même information 

relative à la période intercensitaire 1975-82. Pour chacune 

de ces deux cartes, le calcul de la moyenne arithmétique et 

de l'écart-type fut assuré afin de déterminer des classes, res- 

pectivement huit et six. Le troisième document cartographique, 

tout en simplifiant le contenu de la carte précédente en ne 

reprénant que les cantons à taux positif ou négatif, apporte 

néanmoins un complément puisque un figuré fut attribué aux 

cantons ayant un taux de variation annuel dû au mouvement na- 

turel positif pour l'ensemble de la population mais négatif ou 

nul pour l'ensemble des communes rurales. 

D'emblée plunieuxa nemanquen ~ ' i m p o n e n t .  
- G,tobalement on conn ta te  que l a  buidde den t a u x  de 

v a a i a t i o n  Out génknale e t  i n t e n ~ e  au couan de ceA v i n g t  a n n k e a .  

Pour la période intercensitaire 1962-68, le taux de variation 

annuel moyen, correspondant à l'ensemble des cantons des deux 

régions, fut de +0,60%. Par contre il tomba à +0,35% entre 

1975 et 1982. On peut estimer que les moyennes calculées sur 

de grands échantillons (252 unités) révèlent de fait une réel- 

le signification statistique. Le tracé de trajectoires démogra- 

phiques correspondant à un certain nombre de cantons empruntés 



aux deux régions confirme nettement cette tendance générale 

(figures 20 et 2 1 ) .  Les exemples retenus ont été choisis au 

prorata du nombre de cantons appartemant à chacun des départe- 

ments, soit 3 pour la Somme, 3 pour l'Oise, 3 aussi pour 

.l'Aisne, contre 5 dans le Pas-de-Calais et autant dans le Nord. 

Par ailleurs il semble logique d'accorder une préférence aux 

cantons situés au sein des espaces périphériques étudiés. Ainsi 

les exemples retenus sont les suivants: 

Nord: les cantons de Marcoing, Carnières, Le Cateau, Clary et -- 
Landrecies. 

Pas-de-Calais: Bertincourt, Croisilles, Marquion, Fruges et ---------- 
Le Parcq. 

Somme: Albert, Crécy-en-Ponthieu et Rue. --- 
Aisne: les cantons de Sains-Richaumont, Vervins et Guise. --- 
Oise: Compiègne nord, Crèvecoeur-le-Grand et Montataire. -- 

Sur les graphiques, ont été portés en abcisses, 

les taux de variation annuels dûs au mouvement naturel cor- 

respondant aux trois périodes intercensitaires successives et 

en ordonnées les taux dûs au solde migratoire. Une courbe 

orientée rejoignant les trois points considérés exprime la 

trajectoire démographique enregistrée par le canton étudié. 

Ces dix-neuf courbes permettent de proposer quel- 

ques grands types d'évolution démographique. La donnée commune 

qui sert donc de point de référence au classement est la dété- 

rioration du mouvement naturel continue au cours de ces trois 

périodes intercensitaires. En introduisant d'autres paramètres 

(comme l'évolution générale des effectifs, l'évolution récente 

du solde migratoire, la composante décisive ou la plus perti- 

nente quant à l'évolution générale de la population), quelques 

différences peuvent ainsi être introduites. C'est ce que tra- 

duit le tableau XXVI. Neuf cantons sur dix-neuf se trouvent 

être réunis au sein de la même combinaison à la détérioration 

continue du mouvement naturel (Carnières +0,28%, puis +0,08% 

et enfin -0,04% ; ou encore Crécy-en-Ponthieu: +0,62%, +0,11% 

et -0,19%...); il faut leur associer une évolution générale 
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I 15:Carnières 
/ 17:Le Cateau-Cambrésis 
i 18:Clary 
32:Landreciea 
43:Marcoing 

F i g u r e  2 1 :  T r a j e c t o i r e s  d é m o g r a p h i q u e s  d e  c e r t a i n s  c a n t o n s  d u  -- ------ 
N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  L e s  m a r g e s  m é r i d i o n a l e s  d e  l ' A r t o i s  e t  d u  
C a m b r é s i s .  1 9 6 2 - 8 2 .  T a u x  d e  v a r i a t i o n  a n n u e l s  m o y e n s  d e  l a  p o -  
p u l a t i o n  d u s  a u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  e t  a u  s o l d e  m i g r a t o i r e .  En 8 .  

+A 

PAS-DE-CALAIS 

1l:Eertincourt 
20:Croisilles 
24:Fruges 
35:Marquion 
39:Le Parcq 

45 - 

- 0,5 
1 -4 - 

- 

NORD (59) 

1 - %  - - - 

- 
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d e s  e f f e c t i f s  d e  p o p u l a t i o n  q u i  d e m e u r e  c o n s t a m m e n t  n é g a t i v e  

a u  c o u r s  d e  c e s  v i n g t  a n n é e s ,  ( d e s  c a n t o n s  comme C r é c y - e n -  

P o n t h i e u  o u  B e r t i n c o u r t  o n t  p e r d u  p r è s  d ' u n  s e p t i è m e  d e  l e u r  

p o p u l a t i o n  e n t r e  1 9 6 8  e t  1 9 8 2  ; l a  p e r t e  f u t  e n c o r e  p l u s  s e n -  

s i b l e  d a n s  l e s  c a n t o n s  d e  l ' A i s n e  comme c e u x  d e  G u i s e  ou d e  

S a i n s - R i c h a u m o n t ) .  B i e n  q u ' o n  a i t  c o n s t a t é  u n e  r e l a t i v e  ' lamé- 

l i o r a t i o n "  r é c e n t e  d e  l e u r  s o l d e  m i g r a t o i r e ,  d e v e n u  e n  f a i t  

m o i n s  n é g a t i f  a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e  i n t e r c e n s i t a i r e  1 9 7 5 - 8 2 ,  

c ' e s t  t o u j o u r s  l e  b i l a n  m i g r a t o i r e  q u i  d e m e u r e  l e  p l u s  d é c i -  

s i f  q u a n t  à l a  d i m i n u t i o n  g é n é r a l e  d e s  e f f e c t i f s  d e  p o p u l a t i o n  

c a n t o n a l e h n  r e v a n c h e ,  p e u  n o m b r e u x  s o n t  l e s  c a n b o n s  p é r i p h é -  

r i q u e s  q u i  d é v o i l e n t  u n e  a m é l i o r a t i o n  r é c e n t e  à l a  f o i s  d e  l e u r  

b i l a n  m i g r a t o i r e  e t  d e  l ' é v o l u t i o n  g é n é r a l e  d e  l e u r  p o p u l a t i o n .  

I l  f a u t  c i t e r  l e s  e x e m p l e s  d e  M a r c o i n g  p r o c h e  d e  C a m b r a i ,  d e  

C r o i s i l l e s  a u  s u d  d ' A r r a s  e t  d e  M a r q u i o n  a u  s e i n  d ' u n  t r i a n g l e  

d o n t  l e s  s o m m e t s  s o n t  A r r a s ,  C a m b r a i  e t  D o u a i .  I l  e s t  c l a i r  

d a n s  c e s  c a s  q u e  l e  phénomène d e  n u n b a n i s a t i o n  e ~ t  n e ~ p o n a a b l e  

d e  Ca t e p t i s e  démogtaphique génénale ( T a b l e a u  X X V I I  ) . 

T a b l e a u  X X V I I  -------- 

D o n n é e s  d é m o g r a p h i q u e s  r é c e n t e s  à p r o p o s  d e s  t r o i s  c a n t o n s :  ------ 

M a r c o i n g  1 1 4 4 6 8  h .  1 1 4 9 1 1  h .  1 + 3 2 2  

C r o i s i l l e s  M a r q u i o n  e t  M a r c o i n g .  ------L-,-- -,--,,--A--- 

n Annexe  à l ' a r b r e  d e  c l a s s e m e n t :  l i s t e  d e s  n e u f  c a n t o n s :  

C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  R u e ,  C a r n i è r e s ,  B e r t i n c o u r t ,  F r u g e s ,  L e  

P a r c q ,  G u i s e ,  S a i n s - R i c h a u m o n t ,  V e r v i n s .  

S o l d e  m i g r a t o i r e  
1 9 7 5  - 82 ------------------------ 

+ 7 7 0  

C a n t o n s  
------------------- 
C r o i s i l l e s  

C a n t o n s  

C r o i s i l l e s  

M a r q u i o n  

M a r c o i n g  

. ? o p u l . a t i o n  e n  
1 9 7 5  1 9 8 2  

9 4 1 6  h .  r 1 0 0 2 1  h .  

S o l d e  d u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  
1 9 6 8  - 7 5  1 9 7 5  - 8 2  

- 2 7  

+ 5 4  

- 1 6 5  

- 49 
I 

+ 3 3 9  + 1 2 1  h a b .  
l 



Toutefois, la reprise démographique dûe au renver- 

sement des tendances migratoires ne suffit pas encore pour ra- 

jeunir considérablement la population résidente au point d 1 a -  

méliorer le aolae du moüveiient naturel. 

Les deux histogrammes (figure 22) relatifs aux 

taux de variation annuels dûs au mouvement naturel de la popu- 

lation cantonale dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie ré- 

sument clairement l'intensité de lfévolution du phénomène. Con- 

sécutivement donc & cet affaiblissement généralisé du mouve- 

ment naturel, le nombre de cantons enregistrant des valeurs 

faibles, c'est-à-dire inférieures à +0,35%, entre 1975 et 1982, 

s'est considérablement accru, de même que celui qui correspond 

aux unités cantonales dans lesquelles les décès égalent ou sur- 

passent les naissances. 

c2) La particularité des marges régionales. -- 
Dejà e n t a &  l e ~  R G P  de 7 9 6 2  e t  de 7 9 6 8 ,  l e n  manges 

n é g i o n a l e ~  v o i a i n e n  du Noad-Paa-de-Calain e t  de Picandie pne- 
n a i e n t  une c e k t a i n e  a p é c i 6 i c i t é  en  cumulant un gaand nombhe de 
 canton^ où Les t a u x  de v a n i a t i o n  dûn au mouvement na tuae l  
e t a i e n t  i n d i i n i e u ~ ~  à + 0 , 6 0 % ,  qui était alors la valeur moyenne 

calculée sur llensemble des cantons des deux régions. Les Hau- 

tes Terres Artésiennes (cantons de Auxi-le-Château +0,54%, 

Avesnes-le-Comte +0,48%, Heuchin +0,43%, Fauquembergues +0,56%...) 

avec des taux compris entre +0,40% et +0,60%, une partie du 

Nord de l'Amiénois (Bernaville +0,44%, Villers-Bocage +0,53%...), 

le Cambrésis et le Bas-Artois oriental prolongés par une par- 

tie du Santerre septentrional où les taux considérés passaient 

parfois en-dessous de +0,40% comme dans les cantons de Cambrai- 

est, Carnières, Clary, Marcoing, Marquion ou encore Combles, 

enfin le nord du département de l'Aisne avec les cantons d'Au- 

benton +0,48%, de La Capelle, de Guise ou de Wassigny pour la 

Thiérache, de Bohain, du Catelet pour le Nord-Vermandois, ap- 

paraissaient alors parmi les régions les plus deshéritées. 



Une donnée 

Fi-2: Histogrammes des taux de variation annuels d u s  au - 
ROuvemer,t naturel de la population cantonale. Régions d u  Nora- 
Fas-de-Calais et de Picardie. 1 9 6 2 - 8 2 .  



Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en % )  -- --- --- 

1975  - 1 9 8 2  CANTONS 

60 - Creil-Nogent-s-Oise - Montataire - Noyon - Ribecourt-Dreslincourt - Senlis 
02 - St-Quentin-Sud 
80 
59 - A n z i n  - Bergues - Dunkerque est - Dunkerque ouest - Grande Synthe 

- Gravelines - Haubourdin 
- Lannoy - Lille Nord-Est - Lille ouest 
- Maubeuge Nord - Quesnoy-sur-Deule 
- Seclin - Villeneuve d'Ascq 

62 - Arras Nord - Audruicq 
- Avion - Boulogne/mer Nord - Calais-est - Courrières - Etaples 
- Henin-Beaumont - Outreau - St Omer sud 



Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en%) 
-------------Y--------------------- 

1 9 7 5  - 1 9 8 2  CANTONS -------- ---- 

Auxi-le-Château 
Avesnes-le-Comte 
Béthune sud 
Bruay-en-Artois 
Fauquembergues 
Liévin Nord 
Le Parcq 
Cassel 
Le Cateau-Cis 
Clary 
Landrecies 
Marcoing 
Orchies 
Le Quesnoy-est 
Le Quesnoy-ouest 
St Amand-les-Eaux 
rive gauche 
Solesmes 
Solre-le-Château 
Ailly-sur-Noye 
Albert 
Molliens-Dreuil 
Montdidier 
Oisemont 
Poix de Picardie 
Rosières en Sant. 
Braine 
La Capelle 
Craonne 
La Fère 
Laon Sud 
Marle 
Moy. -de-l'Aisne 
Ribemont 
Saint-Simon 
Vailly-sur-Aisne 
Vic-sur-Aisne 
Betz 
Compiègne-sur-W 
Froissy 
Maignelay-Montigny 

. 



Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en % )  _-_-_-_______-___-------------_------ 
1 9 7 5  - 1 9 8 2  ------.- CANTONS ---- 

NEGATIF ------ 
62 - Bertincourt - 0 , 3 3 %  35 c a n t o n ~ / 2 5 2 = 1 3 , 9 ~  

- Croisilles - 0 , 2 4 %  
- Fruges - 0 , 1 3 %  - Heuchin - 0 , 0 8 %  
- Houdain - 0,0556 
- Marquion - 0 , 0 6 %  - Pas-en-Artois - 0 , 0 2 %  

59 - Carnières - 0 , 0 4 %  
80 - Acheux-en-Amiénois - 0 , 2 2 %  

- Ailly-le-Haut-Clocher - 0 , 6 2 %  - Amiens N.E. - 0 , 0 9 %  
- Amiens S.E. - O , 2 5 %  
- Bernaville - 0 , 2 6 %  
- Bray-sur-S. - 0 , 1 4 %  
- Combles - 0 , 4 2 %  
- Conty - 0 , 1 2 8  
- Corbie - 0 , 0 9 %  
- Crécy-en-Ponthieu - o , l 9 %  - Hallencourt - 0 , 1 5 %  
- Roisel - O , O l %  
- Rue - 0 , 2 1 %  
- St-Valery-sur-S - 0 , 3 0 %  

02 - Aubenton - O , 0 6 %  - Charly - 0 , 0 8 %  
- Condé-en-Brie - 0 , 2 4 %  
- Concy-le Château-Auffrique - 0 , 0 3 %  
- Crécy-sur-Serre - O , l 3 %  
- Guise - 0 , 2 9 %  
- Neuilly-St-Front - 0 , 0 7 %  
- Sains-Richaumont - 0 , 0 4 Z  
- Vervins - 0 , 0 3 %  

60 - Chaumont-en-Vexin - 0 , 0 6 %  - Crèvecoeur-le-Grand - 0 , 3 3 1  
- Lassigny - O , l O %  
- Songeons - 0 , 1 7 %  



Entne 7 9 7 5  e t  7 9 6 2 ,  l ' o ~ i g i n a l i t é  den enpacen pé- 

n iphénique4 dut conaikmée,  
- d ' u n e  p a r t  e n  v o y a n t  s e  m u l t i p l i e r  l e s  c a n t o n s  à 

t a u x  d e  v a r i a t i o n  d û s  a u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  i n f é r i e u r s  à + 0 , 3 5 % ,  

b i e n  q u e  c e  p h é n o m è n e  s e  s o i t  r é p a n d u  s p a t i a l e m e n t  à t r a v e r s  

l ' A i s n e ,  l a  Somme mais a u s s i  d a n s  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  

d é p a r t e m e n t  d e  l ' O i s e .  

- d ' a u t r e  p a r t  e n  c u m u l a n t  l e s  c a n t o n s  à t a u x  d e  v a -  

r i a t i o n  n u l s  o u  n é g a t i f s .  D é s o r m a i s  l e s  v a l e u r s  l e s  p l u s  é l e -  

v é e s  t r a d u i s a n t  l e  d y n a m i s m e  d u  m o u v e m e n t  n a t u r e l ,  c ' e s t - à -  

d i r e  s u p é r i e u r e s  à 0 , 5 0 % ,  s i n o n  + 0 , 7 0 % ,  s e  c o n c e n t r e n t  e s s e n -  

t i e l l e m e n t  e n  t a c h e s  d a n s  l e s  r é g i o n s  l i t t o r a l e s  e t  s u b l i t t o -  

r a l e s  du N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  c a r a c t é r i s é e s  à l a  f o i s  p a r  l a  

j e u n e s s e  d e  l e u r  p o p u l a t i o n  e t  l e u r  f é c o n d i t é  s u p é r i e u r e  ( r é -  

g i o n s  d e  D u n k e r q u e ,  d e  S a i n t - O m e r  o u  d u  C a l a i s i s  p a r  e x e m p l e s ) .  

On p e u t  c i t e r  l e s  c a n t o n s  d e  D u n k e r q u e - e s t ,  O u e s t ,  d e  G r a n d e -  

S y n t h e ,  d e  G r a v e l i n e s ,  C a l a i s - e s t  o u  E t a p l e s .  A u t r e s  r é g i o n s  

a u s s i  c o n c e r n é e s  p a r  u n  m o u v e m e n t  n a t u r e l  i n t e n s e :  l ' a i r e  u r -  

b a i n e  c e n t r a l e  d a n s  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  a v e c  b i e n  é v i d e m m e n t  

l a  r é g i o n  l i l l o i s e  d o n t  l e  c a n t o n  d e  V i l l e n e u v e  d ' A s c q  q u i ,  

p o u r  l a  p é r i o d e  1 9 7 5 - 8 2  p o s s é d a i t  l e  t a u x  d e  v a r i a t i o n  a n n u e l  

d û  a u  s e u l  mouvement  n a t u r e l ,  l e  p l u s  é l e v é  a u  s e i n  d e s  d e u x  

r é g i o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  P i c a r d i e  ; q u e l q u e s  c a n -  

t o n s  du S u d  d e  l ' O i s e  p r é s e n t e n t  é g a l e m e n t  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é  

d é m o g r a p h i q u e :  l e s  c a n t o n s  d e  C r e i l ,  M o n t a t a i r e ,  S e n l i s  n o t a m -  

m e n t .  P a r  r a p p o r t  à c e l l e s - c i  c e r t a i n e s  r é g i o n s  p é r i p h é r i q u e s  

p a r a i s s e n t  d u r e m e n t  f r a p p é e s  p a r  l e  d é f i c i t  d u  m o u v e m e n t  n a -  

t u r e l :  c ' e s t  l e  c a s  d e  l a  p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  d e  l a  Somme 

e t  d e  l ' A i s n e ,  du C a m b r é s i s  e t  d u  B a s - A r t o i s  o r i e n t a l ,  m a i s  

é g a l e m e n t  d e s  m a r g e s  t h i é r a c h i e n n e s  d e  l ' A i s n e .  A f i n  d r i l l u s -  

t r e r  c e t t e  o p p o s i t i o n  c l a i r e m e n t  e x p r i m é e  s u r  l e s  c a r t e s ,  o n  

d o n n e  e n  a n n e x e  l a  l i s t e  d e s  c a n t o n s  d o n t  l e  t a u x  d e  v a r i a -  

t i o n  a n n u e l  d û  a u  m o u v e m e n t  n a t u r e l  e s t  s o i t  é g a l  o u  s u p é r i e u r  

à + 0 , 7 1 % ,  s o i t  f a i b l e m e n t  p o s i t i f  o u  n é g a t i f .  



c3) Comparaison entre les marges des deux régions. -- 
Bien que révélant une certaine identité démogra- 

phique indubitable, par rapport aux régions à mouvement natu- 

rel intense qu'on a pu repérer précédemment, l e s  enpaces A & -  

t u e s  aux manges den deux aégiann v a i s i n e s  pnénentent  aunni  
quelques  diddiiaences i n t e a n e s  qu'il est impossible de taire. 

Ainsi le mouvement naturel du Cambrésis peut être différencié 

de celui du Vermandois pourtant voisin. Tous les cantons du 

Nord-Saint-Quentinois présentent en effet un mouvement naturel 

positif entre 1 9 7 5  et 1 9 8 2 ,  même si ce dernier s'est affaibli 

par rapport aux périodes antérieures. En Cambrésis, les taux 

sont devenus dangereusement proches de l'équilibre. En outre 

alors que l'on constate un excédent de décès sur les naissan- 

ces pour l'ensemble des communes rurales des cantons de Soles- 

mes, Le Cateau, Clary, Marcoing, Carnières, les naissances en 

milieu rural demeurent plus nombreuses que les décès dans les 

cantons de Bohain-en-Vermandois, Le Catelet ou Vermand. 

E x i ~ t c - t - i l  une d t i cond i t t  k t igionale d i d d k f i e n t i e l -  
Le nudd i san te  poun exp l iquen  c e t t e  n i t u a t i a n  géogaaphique? 
Certes cette hypothèse ne peut guère être éliminée d'emblée, 

ce qui d'ailleurs ne constituerait pas un "acte scientifique1', 

mais il faut rappeler qu'il est à peu près vain de prétendre 

calculer un taux ou un indice de fécondité significatif a un 

échelon administratif inférieur à l'arrondissement en milieu 

rural. L'information statistique existe bien, mais le résul- 

tat serait obtenu à partir d'un effectif de population fémini- 

ne âgée de 15 à 49 ans révolus beaucoup trop réduit pour 

être fiable. La marge d'incertitude ou l'aléas statistique se- 

rait trop important pour qu'un raisonnement rigoureux puisse 

se l'attribuer comme base solide. Ceci explique sans doute 

l'absence de carte détaillée de la fécondité dans l'atlas de 

Picardie. Dans celui du Nord-Pas-de-Calais, P-J. THUMERELLE 

a proposé une carte de la fécondité régionale à l'échelle 

cantonale en 1975 (planche 1 4 ) .  Mais il faut préciser que ce 

document a été réalisé à l'aide de la méthode des indices 



Somme des naissances 
réduites pour 100 F. 

Région:241 enfants 
pour 100 femmes. 

On remarquera la moindre fécondité 
du ~ambrésis,qui,ajoutée aux effets 
de l'émigration de jeunes adultes 
et du vieillissement de la popula- 
tion,expliquent le développement 
spatial du processus de dépopula- 
tion. 

F i g u r e  - ---- 2 3 :  L a  f é c o n d i t é  à l ' i n t é r i e u r  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  
1 9 7 4 - 7 5 .  L a  somme d e s  n a i s s a n c e s  r é d u i t e s .  



pondérés: le taux de fécondité de chaque canton a été calculé 

en rapportant aux effectifs de chaque classe d'âges (des fem- 

mes de 15 à 49 ans), le taux de fécondité moyen correspondant 

de l'ensemble de la population régionale du Nord-Pas-de-Calais. 

Par contre, il se peut que Re phtnomène de auaba- 

nihation qui ae di66u~e d a m  Le Veamandoi~ à paatia d e  .ta 
ville de Saint-Quentin (la deuxième ville de Picardie par sa 

masse de population), tel qu'il a été étudié par J. ANDRIAN, 

explique la moindre détérioration du mouvement naturel. En 

Cambrésis, les effets de la rurbanisation se limitent aux can- 

tons limitrophes dellagglomération cambrésienne, c'est-à-dire 

Cambrai Ouest et Est ainsi que Marcoing. 

En revanche, dans la partie orientale des deux ré- 

gions, le rapport est inversé: le mouvement naturel de nom- 

breux cantons thiérachiens de l'Aisne est nettement plus dé- 

gradé que dans 1'Avesnois voisin. Après avoir été très élevés 

durant les années 1960, dans les cantons de Vervins (+0,81%), 

de Sains-Richaumont (+1,04%), Hirson (+0,82%), Le Nouvion-en- 

Thiérache (+0,89%), Rozoy-sur-Serre (+0,96%), 

les taux de variation annuels dûs au mouvement naturel se sont 

effondrés en moins de 20 ans, traduisant à la fois un affai- 

blissement considérable de la fécondité, la poursuite de L'exo- 

de rural et un vieillissement très accéléré de la population 

locale, comme l'indique le tableau suivant. 

Tableau XXVIII ------------- 
Les structuresgar âges en Thiérache. 1962 - 1975. ----------- --- ......................... 
Parsonnes âgées de 65 ans et plus. ---------- ---------------- 

1 

Cantons . 

-Guise 
Sains-Richaumont 
La Capelle 
Aubenton 
Vervins 
,Thiérache de l'Aisne 

1962 

13,4% 
12,2% 
14,1% 
13,7% 
13,1% 
12,9% 

1975 
19,6% 
17,7% 
16,5% 
16,3% 
16,156 
15,9% 



Tableau XXVIII (suite) ------------ 
Parsonnes âgées de 75 ans et plus. ---------- 

Désormais, entre 1975 et 1982, les taux sont de- 

venus soit négatifs (Aubenton, Guise, Saint-Richaumont, Ver- 

vins) soit menacés à court terme de déficit (La Capelle). 

Globalement on constate que ce sont surtout les cantons si- 

tués aux marges méridionales de la Thiérache de l'Aisne, qui 

offrent le mouvement naturel le plus détérioré. Une situation 

quelque peu comparable peut être vérifiée sur les marges sep- 

tentrionales et surtout occidentales de 1'Avesnois où les 

taux sont menacés à court terme de déficit dans les cantons 

du Quesnoy, de Solre-le-Chateau et de Landrecies. 

Dans l'ensemble cependant, les taux de variation 

annuels dûs au mouvement naturel sont plus élevés en Avesnois 

herbager et laitier qu'en Thiérache de l'Aisne où la ruralité 

est souvent plus profonde et le dépeuplement très ancien. 

C'est ce que. dévoile le tableau suivant XXIV. 

1982 

8,68% 
7,80% 
7,65% 
7,02% 
6,95% 
7,25% 

Tableau XXIX 

1975 

7,9% 
6,6% 
6,7% 
6,2% 
6,1% 
6,3% 

Cantons 

Guise 
Vervins 
La Capelle 
Wassigny 
Sain s-Richaumont 
Thiérache de l'Aisne 

Les taux de variation annuels ___-__--_---__----- 

1962 

5% 
5,4% 
5,6% 
6% 
4,3% 
4,9% 

de la population dus au mouvement naturel en 5 . .  ___-_ _--_-____d_-_-___------------- 
1975-1982. (Cantons -- de l1Avesnois et de Thiérache de l'Aisne). 

Trélon : +0,45% La Capelle : +0,06% (02) 
Hirson : +0,41% (02) Solre-le-Chateau: +0,05% 
Rozoy-sur-Serre:+0,40% (02) Vervins : -0,03% (02) 
Avesnes-sud : +0,36% Sains-Richaumont: -0,04% (02) 
Wassigny : +0,25% (02) Aubenton : -0,06% (02) 
Le Nouvion : +0,23% (02) Guise : -0,29% (02) 
Avesnes-Nard : +O, 18% 
Landrecies : +0,14% 



Entre le Ponthieu et le Pays de Montreuil-Hesdin, 

quelques différences peuvent également être soulignées. Hormis 

le canton du Nouvion qui profite de la proximité immédiate de 

la ville moyenne d'Abbeville et qui,de ce fait,a connu entre 

1975 et 1982, un renversement de sa tendance migratoire deve- 

nue positive, ce qui a pu freiner la chute de l'excédent natu- 

rel: +0,73% entre 1962 et 1968, +0,54% entre 1968-75 et +0,19% 

entre 1975 et 1982, t oua  Cea au fnea  cantona du Ponthieu o n t  
ennegia tnk  a6ctmmtnt un mouvement n a t u & ~ l  d i i 6 i c i t a - i ~ ~ .  Le bi - 
lan est devenu particulièrement problématique dans les cantons 

de Rue, de Saint-Valery-sur-Somme, Ailly-le-Haut-Clocher, Ber- 

naville et aussi Crécy-en-Ponthieu. Dans cet ensemble de cinq 

cantons on a pu dénombrer,entre 1975 et 1982, 3518 naissances 

contre 4424 décès. Le déficit étant par ailleurs généralisé 

prend ainsi une signification supérieure. Il s'agit en fait de 

cantons qui subissent un mouvement de dépeuplement continu de- 

puis bien longtemps et notamment depuis les années 1960, sans 

interruption. En effet, en matière industrielle, le Ponthieu 

n'a pas du tout la même tradition que le Vimeu voisin. Il s'a- 

git de cantons ruraux à caractère agricole encore bien marqué, 

même si cette activité, comme partout ailleurs, perd de son 

importance. Entre les deux RGA de 1970 et 1979, le nombre d'ex- 

ploitations agricoles a très souvent diminué de 20 à 30% dans 

les différents cantons de cette région picarde. L'insuffisance 

des emplois secondaires et tertiaires explique ainsi le dépeu- 

plement et le vieillissement de la population en général, de 

la population active agricole en particulier: de 35 à 40% des 

chefs d'exploitations agricoles en 1980 étaient âgés de 55 ans 

et plus dans les cantons de Rue, de Crécy-en-Ponthieu, du Nou- 

vion ou encore de Saint-Valery-sur-Somme. Cette tendance socio- 

économique entraîne inévitablement un processus de détériora- 

tion du mouvement naturel qui est ainsi devenu déficitaire 

dans la région. Hormis l'agriculture, l'industrie est la sour- 

ce d'activité la plus importante dans le bassin d'emplois 

d'Abbeville, où elle assure plus de 60% des emplois salariés 

non agricoles. Toutefois les activités industrielles se répar- 

tissent sur deux pôles bien distincts qui concentrent l'essen- 



tiel des industries du secteur: le Vimeu industriel (cantons 

dlAult surtout, mais aussi Moyenneville et Gamaches, qui re- 

groupe à lui seul 58% des entreprises de plus de 5 0  salariés. 

LIAbbevillois, quant à lui, (cantons d'Abbeville Nord et Sud) 

possède 30% de llemsemble. Les 12% restants se répartissent au 

sein des cantons ruraux du Ponthieu tels Rue, Le Nouvion, Cré- 

cy ou Ailly-le-Haut-Clocher . . .  

Dans le Pays de Montreuil-Hesdin, la situation dé- 

mographique apparaît nettement moins problématique que dans 

le Ponthieu voisin. Les cantons de Montreuil-sur-mer, Etaples, 

Campagne-les-Hesdin et Hesdin présentent entre les RGP de 1975 

et de 1982, un mouvement naturel positif même si l'affaiblisse- 

ment est général (figure 24). Il est clair que la tradition 

d'assez forte fécondité dans l'arrondissement de Montreuil- 

sur-mer, la jeunesse relative de la population surtout dans 

les secteurs littoraux ou proches du littoral, les efforts 

d'équipement industriel récents, d'essor touristique, la di- 

versité des fonctions des divers pôles côtiers (Etaples vivant 

de la pêche et de l'industrie, le Touquet tirant l'essentiel 

de ses richesses du tourisme balnéaire, Berck de son tertiaire 

médicsl et para-médical...), expliquent la meilleure tenue du 

mouvement naturel de la population. En outre la présence d'é- 

tablissements industriels dans la vallée de la Canche, entre 

Montreuil-sur-mer et Hesdin a toujours été également un fac- 

teur de fixation de la population. 



1 taux de variation annuel moyen de la population 1 
I dû à l'excédent naturei I 
I 1 t nombre COfr~~un- 1 cantons d'&xi-Ie-Chpteau, Campagne-lès-Hesdin, Etapîes, Le Parcq. Montreuli. 1 

F a u r e  24: Evolution de l'excédent naturel dans un ensemble - ---- 
de 119 communes appartenant aux cantons dlAuxi-le-Château, d e  
Campagne-les-Hesdin, Etaples, Le Parcq et de Nontreuil. 1 9 6 7 -  
82. 



L o n g t e m p s  p r o t é g é e s  p a r  l e u r  t r a d i t i o n  d e  f o r t e  f é c o n d i -  

t é ,  l e s  r é g i o n s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  d e  P i c a r d i e  m é c o n n a i s -  

s a i e n t  e n c o r e ,  o u  p r e s q u e ,  l e  p r o c e s s u s  d e  l a  d é p o p u l a t i o n  à 

l ' é c h e l o n  s u p r a c o m m u n a l  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  1 9 6 0  à 1 9 7 0 .  Ce-  

p e n d a n t  e n  v i n g t  a n s ,  c u m u l a n t  l e s  e f f e t s  d e  l a  d i m i n u t i o n  i m -  

p o r t a n t e  d e  l a  f é c o n d i t é ,  d e  l ' é m i g r a t i o n  e n  m i l i e u  r u r a l  n o n  

p é r i - u r b a i n  e t  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l  e n  c r i s e ,  c e u x  é g a l e m e n t  

d u  v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  l e  n o m b r e  d e  c a n t o n s  d é -  

n o m b r a n t  p l u s  d e  d é c è s  q u e  d e  n a i s s a n c e s  s ' e s t  a c c r u  d e  f a ç o n  

c o n s i d é r a b l e ,  s u r t o u t  d e p u i s  l e  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 7 5 .  D é s o r m a i s  

d e  p e t i t e s  v i l l e s  s o n t  v e n u e s  g r o s s i r  l e s  r a n g s  d e s  e n t i t é s  

s p a t i a l e s  r u r a l e s  s o u f f r a n t  d e  d é p o p u l a t i o n .  

L e s  m a r g e s  r é g i o n a l e s  m i t o y e n n e s  é t u d i é e s  s o n t ,  g l o b a l e -  

m e n t ,  f o r t e m e n t  a f f e c t é e s  p a r  c e  p r o c e s s u s  d é m o g r a p h i q u e ,  e n  

p a r t i c u l i e r  l e  P o n t h i e u ,  l e  N o r d  d e  l ' A m i é n o i s ,  l a  p é r i p h é r i e  

m é r i d i o n a l e  d e  l a  T h i é r a c h e ,  l e  B a s - A r t o i s  o r i e n t a l ,  l e s  com- 

m u n e s  r u r a l e s  d u  C a m b r é s i s .  P a r  o p p o s i t i o n  à l a  P i c a r d i e  c i r -  

c u m p a r i s i e n n e  ( l ' O i s e  s u r t o u t )  e t  a u x  B a s  p a y s  d e  l a  Mer d u  

Nord  q u e  p r o l o n g e n t  l e s  c a n t o n s  l i t t o r a u x  d e  l a  C ô t e  d ' O p a l e  
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CONCLUSION DE L A  SECONDE P A R T I E ,  ................................... ................................... 

Le déclin de l'emploi agricole et industriel, le faible 

dynamisme du secteur tertiaire, la poursuite du dépeuplement 

et du vieillissement, l'accentuation des risques de déficit 

naturel de la population et l'extension spatiale récente de 

telles situations, ne constituent sans doute pas des réalités 

géographiques spécifiques aux espaces frontaliers ou qui le 

furent. Fort heureusement pour l'intérêt de l'analyse géogra- 

phique en général, le déterminisme géopolitique, s'il existe, 

n'est pas aussi primaire. En effet de nombreux espaces ruraux 

qui ne furent jamais dans leur histoire même lointaine à la 

"frontière" de constructions politiques de grande envergure, 

vivent les mêmes problèmes que ceux qui ont attiré et capté 

notre effort. 

En fait ce que nous voulons démontrer est que, dans le 

cas présent, les divisions territoriales imposées autrefois 

par la politique internationale européenne ont créé entre les 

bas pays de la Mer du Nord et ltIle de France, une zone de 

marges défavorisées et dépendantes. Après que la France eût 

repoussé ses frontières plus au Nord, et adopté le tracé de 

1713, les marges de l'Artois, de l'Amiénois, du Soissonnais 

et du Hainaut-Cambrésis continuèrent à fonctionner en tant 

que pays "charnière", périphéries. Les structures spatiales 

essentielles étaient déjà créés ainsi que le réseau urbain 

dans ses grandes lignes. Certes ces périphéries territoriales 

n'étaient plus des frontières politiques au sens strict, hor- 

mis le cas de ltAvesnois-Thiérache, mais elles allaient, a 

travers l'époque contemporaine, fonctionner comme des marges 

de départements, de régions et aussi de bassins d'emplois. 

Ceci souligne clairement qu'on ne peut pas dissocier l'étude 

des frontières de celle des limites et des discontinuités spa- 

tiales en général. 



C'est en réalité la période comprenant le XVIIIème et 

une partie du XIXème siècle durant laquelle les industries fu- 

rent dispersées au sein de ces espaces ruraux, qui constitua 

aussi l'origine de nombreuses difficultés plus récentes. En 

effet les campagnes étudiées fonctionnèrent plus ou moins 

longtemps comme de grands ateliers à main d'oeuvre abondante, 

disponible et bon marché. Celle-ci attira le travail qui, à 

son tour, en constituant un complément à l'activité agricole, 

fut un élément de fixation de populations nombreuses. Cependant 

jamais ces campagnes ne purent contrôler ce qui était a la 

source du travail: les capitaux et la commercialisation des 

produits. 

Quand l'industrie associa son devenir à l'évolution des 

transports de masse, d'énergie et de matières premières, avec 

le développement de la machine à vapeur et de l'extraction de 

la houille, quand il fallut rechercher le concours financier 

des banques, la géographie du travail se trouva profondément 

modifiée au détriment des campagnes ouvrières et paysannes. 

Pour ces dernières, le dynamisme d'une région dépendait de sa 

capacité à produire telle ou telle denrée, plus ou moins en 

relation étroite avec le milieu naturel. En fait l'avenir d'un 

espace dépendait déjà de sa capacité à drainer d'énormes capi- 

taux et donc à s'adapter aux nouveaux environnements, à pré- 

voir l'évolution des besoins, à susciter lvévolution de l'in- 

dustrie de transformation et des outils de travail. 

Ainsi à une ancienne relation qui associait un centre 

politique, militaire, administratif, parfois culturel, à une 

périphérie territoriale, succéda le modèle centre, concepteur 

et générateur de techniques et dlemplois/périphéries exécutan- 

tes. Quand celles-ci furent abandonnées par l'investissement 

d'origine urbaine, elles devinrent des marges peuplées desquel- 

les sortiraient d'importants flux migratoires nourrissant les 

centres urbains décideurs: les réservoirs des bassins d'emplois 

étaient créés. Après avoir accueilli le travail industriel à 



domicile, 1es'"ouvriers-paysans1' devaient aller à sa rencontre 

en villes. 

Inévitablement, le dépeuplement et le vieillissement 

allaient marquer ces régions rurales jusqu'à engendrer récem- 

ment des cas de plus en plus nombreux de déficit du mouvement 

naturel de la population. 

Ainsi les espaces ruraux étudiés passèrent-ils tour a 

tour du stade de périphéries des constructions territoriales 

politiques, à vocation militaire souvent confirmée, à celui 

de réservoirs de main d'oeuvre abondante, puis de marges aban- 

données par les modalités du développement économique contem- 

porain et les tendances "10urdes'~ de la structuration corréla- 

tive très sélective de l'espace. Convoitées, disputées, exploi- 

tées, puis négligées, ces terres fonctionnèrent toujours dans 

le cadre du modèle centre/périphérie. 

Ce n'est que depuis peu d'années que des projets dTamé- 

nagement et des structures associatives de développement pri- 

rent naissance. Vidées progressivement de leurs substances, 

activités et hommes, ces marges rurales tombèrent lentement, 

depuis des décennies, dans une sorte d'état comateux ; ils 

étaient gagnés par un engourdissement de plus en plus généra- 

lisé, malgré la formidable évolution de l'agriculture enregis- 

trée depuis la fin ae la Seconde Guerre mondiale. 

Une poignée d'hommes non résignés à l'abandon tira pro- 

fit d'un nouveau courant politique, administratif et culturel, 

pour ressusciter d'anciennes unites territoriales ou pour en 

créer de nouvelles qui prirent le nom de "paysT1. L'élaboration 

de l'Europe, une marche lente vers la régionalisation, le mythe 

de tradition rurale et de la terre nourricière à l'origine de 

toutes les valeurs sociales, thèmes développés par une nouvelle 

littérature populaire à grands succès et d'inspiration régiona- 

liste, contribuèrent sans doute à animer ces pionniers de l'a- 

ménagement rural. Dans un cadre spatial de plus en plus large, 

flou, disproportionné par rapport à la capacité de perception 



de l'individu, il fallait se retrouver, territorialiser l'es- 

pace à la dimension de l'homme. Les difficultés vécues dans 

les espaces périphériques, opposées au dynamisme des centres 

et bassins industriels, urbanisés, notamment durant les années 

1960, provoquèrent le réveil indispensable. Les CAR, Syndicats 

mixtes, les Contrats de pays allaient-ils redonner aux indivi- 

dus un territoire suffisamment restreint pour qu'il puisse être 

vécu comme le leur? 

Toujours est-il que cette politique était sans doute 

l'unique moyen de sortir les espaces périphériques de l'oubli, 

de la marginalité socio-économique. Redécouvrant leur identité, 

il fallait les défendre et les réorganiser face au monde Ur-- 

bain et métropolitain envahissant et avide d'investissements. 

Cependant, la crise économique des années 1970 et 80 

allait aussi destabiliser certains édifices économiques appar- 

tenant aux régions urbaines et industrielles très peuplées-. 

Celles-ci allaient désormais, dans la crise comme autrefois 

dans l'expansion, attirer les attentions, les capitaux et les 

efforts essentiels de conversion. C'est pourquoi plus que jamais 

la politique d'aménagement rural et de développement local est 

indispensable. Plus que jamais, il faut aussi penser à la con- 

version des espaces ruraux: l'éveil de la vie associative inter- 

communale est une chance à saisir impérieusement. Cependant 

les esprits évoluent-ils suffisamment rapidement? Comment per- 

çoit-on les espaces ruraux périphériques actuellement? Quelle 

est l'image de marque qu'on leur attribue? Voici également 

quelques conditions importantes qui peuvent réduire ou ampli- 

fier les résultats obtenus par la récente politique d'aménage- 

ment rural. 

En outre, les limites et discontinuités spatiales héri- 

tées de l'histoire comme celle des départements correspondant 

à l'ancienne frontière de France et de Picardie, ne risquent- 

elles pas de contraindre, négativement, l'effort de développe- 

ment actuellement mené? Ayant toujours vécu dos à dos, Arté- 

siens et Picards, Hennuyers et Thiérachiens vont-ils surmonter 

cette attitude ou continuer à penser l'organisation de l'espace 



dans le cadre de leurs territoires traditionnels? 

Or dans le cadre d'une Europe en construction et qui 

poursuit son élargissement en direction du monde méditerranéen, 

par rapport également à une politique française de décentrali- 

sation en cours d'application, ne faudrait-il pas que des "pays" 

voisins mais séparés par une limite départementale et régionale 

issue de siècles de conflits et de rivalités commencent enfin 

à travailler ensemble? Jusqulà quelle échelle doit aller l'ef- 

fort de restructuration de l'espace? 
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A ,  BLOCAGES ET $VOLUTION DES MENTALITES: LEURS RELATIONS 

AVEC L'ORGANISATION D E  L'ESPACE, 
1 - CLOISONNEMENT TERRITORIAL ET IMPACTS SUR 

LIAMENAGEMENT DE L'ESPACE. 

Comment des populations séparées autrefois par l'or- 

ganisation politique territoriale puis divisées par l'appli- 

cation des principes de la déprtementalisation et la mise en 

place des structures administratives contemporaines pérenni- 

sant les divisions spatiales anciennes, pensent-elles llamé- 

nagement et la gestion de leur cadre de vie quotidien? 

a) Quelques traits caractéristiques des mentalités ............................................... 
en milieu rural. --------------- 
al) Enfermement et soumission. - 

Inévitablement la marginalisation socio-écono- 

mique contemporaine des espaces périphériques, plus ou moins 

précoce et profonde, totale ou partielle, (les Hautes Terres 

artésiennes et le Ponthieu diffèrent sensiblement sur ce 

point, du Bas-Artois oriental, du Cambrésis ou encore du Ver- 

mandois), a engendré un processus de repli sur soi, d'enfer- 

mement des populations et des micro-cellules spatiales. De 

ce fait, la tendance acquise ipso-facto est celle de l1absen- 

ce d'ouverture et d'intérêt accordé aux espaces voisins. Les 

problèmes avec lesquels chaque commune rurale, chaque petit 

centre industriel en milieu rural, dut et doit encore se 

battre, font que le centre de préoccupation et d'action des 

élus comme des responsables d'associations, des animateurs au 

sens large, ne franchit pas ou très peu les limites de la 

commune, a fortiori celles du département, quand deux communes 

proches sont séparées par une cloison départementale. 

Les mentalités des ruraux de vieille souche 

et des agriculteurs ne favorisent pas naturellement l'effort 



d'ouverture et de concertation inter-communale. Certes on mau- 

grée contre l'exiguité des revenus, l'évolution des cours des 

produits agricoles, le dépeuplement du village, la diminution 

rapide du nombre dfexploitations agricoles et artisanales . . .  
Mais au moment de prendre une décision tournée vers l'avenir 

et vers l'action qui implique de la part de chacun un effort 

considérable, un comportement nouveau par rapport au problème 

de la gestion de l'espace, la paralysie et la fatalité semblent 

s'emparer du plus grand nombre et même aussi des éléments jeu- 

nes de la population. A ce moment précis de l'entrevue, on 

s'entend dire que, inévitablement, les choses iront en s'aggra- 

vant, que dans quelques années il ne restera plus dans la com- 

mune que quelques agriculteurs isolés . . .  Mais bien rares sont 
ceux qui se disent décidés à réagir, à secouer cette inertie 

mortelle. L'attitude la plus répandue est défensive: plutôt 

que de s'organiser collectivement en dépassant les limites 

étroites des corporations professionnelles et des communes, 

chacun se prépare à résister le plus longtemps possible, mais 

individuellement. Cette attitude timorée, qui conduit à se con- 

tenter de peu, perpétue sans doute la mentalité agricole tra- 

ditionnelle. 

J .  L A N D R I E U  ( 1 )  - signale la survivance de comporte- 

ments économiques anciens chez les agriculteurs: "les habitants 

du canton (Hucqueliers) ,se contentent de peu, moins par néces- 

sité que par esprit d'épargne". En effet le trait essentiel de 

ces comportements économiques anciens chez les agriculteurs 

est bien l'épargne, que nous pouvons considérer comme un héri- 

tage du système d'auto-financement, impliquant des économies 

de prévisions et de precautions, c'est-à-dire pour reprendre 

une image populaire, "ne pa,s mettre les deux pieds dans le 

même sabotu. Dans les années 60 encore, les paysans âgés écono- 

misaient sou après sou pour acheter des bons du trésor ou des 

titres d'emprunts qui représentaient pour eux l'idéal économique 

une garantie certaine, dans l'attente d'une vente de terres. 

C'était bien en effet l'objectif ultime de ces économies: in- 

vestir dans l'achat de terres pour agrandir l'exploitation, 



pour jouir d'une sécurité plus grande et d'une considération 

sociale accrue, montrer ainsi indirectement que l'affaire tour- 

nait bien. En fait ces agriculteurs essayaient de vivre le plus 

possible en autarcie et de ne recourir, uniquement en cas ex- 

trême, à l'emprunt. Toutefois sur les Hautes Terres Artésiennes 

les mentalités comme les structures évoluent. Apparaissent sur- 

tout chez les agriculteurs plus jeunes, des comportements éco- 

nomiques dits modernes. Ceux-ci se concrétisent par le recours 

plus fréquent à l'emprunt dans le but d'investir. On s'adresse 

maintenant au Crédit Agricole plutôt qu'au Percepteur ( * ) .  

L'agriculteur moderne est maintenant évalué d'après son endet- 

tement! 

Cependant, même dans ce cas, le comportement indi- 

vidualiste subsiste avec force. "La paysannerie française a 

rarement une position de solidarité interne car elle est cloi- 

sonnée en groupes locaux ou même en couches sociales différen- 

tes qui manifestent le plus souvent isolément." Ainsi l'on voit 

tantôt les producteurs de tomates du Midi de la France déverser 

leurs productions sur les routes, tantôt les éleveurs de porcs 

arrêter les camions néerlandais et belges à la frontière du 

Nord, tantôt encore les herbagers-laitiers se révolter bruyam- 

ment à l'encontre des quotas et des sanctions corrélatives. 

Néanmoins au début des années 1980, selon 

A.-M. CROLAIS , environ 80.000 jeunes de 18 à 35 ans avaient 

adhéré au CNJA, ce qui, rapporté aux 134.000 chefs d1exploita- 

tions agricoles âgés de moins de 35 ans, donne une proportion 

élevée de 60% de syndiqués. Les quelques lignes qui suivent, 

relatives au CNJA, soulignent bien ce désir de solidarité qui 

semble animer les jeunes générations d'agriculteurs: "Nous pou- 

vons ainsi définir un projet professionnel commun à tous les 

jeunes agriculteurs: la défense de l'exploitation familiale, 

la promotion des hommes, la solidarité dans le développement". 

( " 1  La CNCA ou Calssa  n a t i o n a l e  de C r é d i t  A q r i c o l c .  d i t e  C r é d i t  Agricole  " r i f f i c i e l " ,  es t  un &cabl iasement  publ ic  2e l ' z t a t .  

E l l e  conr t i tw  l a  Sanquc p r i v i l é g i i e  des agriculteurs , e l l e  draine  d ' a i l l e u r s  a u s s i  l ' é p a r g n e  de nombreux non-aqricultcurs. 

ou pl inC de: dcvcnir  1';ure des  rgttcs p r m i è s e ~  banquer niond>ler. E l l c  d i t i c n t  lc nonopslc  dc l a  d i s c r i b u t i o n  dcs riridizs 

dirc b o n z l i i s  (anvrloppc 1383 de p r d ~  d c  2 2  rni l l inrdr d s  l r a n c c l ,  c ; ' c i c - i - a r c  à der t a i u  r a i b l c r .  J ' ; iprèr  Ph .  40üû18. 1313. 



Au-lieu de vouloir absolument posséder la terre 

que l'on exploite, on investit dans l'achat de matériel très 

moderne, performant mais aussi très coûteux, parfois même in- 

-suffisamment utilisé dans le cadre des petites exploitations. 

Cette attitude explique sans doute en partie le trop lent dé- 

veloppement des Coopératives d'utilisation en commun du maté- 

riel agricole (CUMA), ou encore celui des syndicats intercom- 

munaux de développement agricole. 

Après s'être multipliées durant les années 1950-60, 

les CUMA ont vu leur nombre chuter, passant de 13.000 en 1966 

à 8.200 en 1981. Sous la gestion gouvernementale socialiste 

(1981-86), un effort fut entrepris pour encourager les agri- 

culteurs à s'associer. C'est pourquoi le nombre de CUMA est 

repassé au-dessus de la barre des 9.000 unités. Cependant elles 

n'intéressent toujours qu'environ 20% des agriculteurs fran- 

çais, leurs effets sur le matériel de base comme le tracteur 

demeurent nuls, enfin elles sont pratiquement inexistantes en 

Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. Les premiers résultats 

et les fascicules départementaux "ProsperM du RGA de 1979-80 

nous livrent quelques indications relatives à la copropriété 

du matériel et aux CUMA. 

Ainsi dans l'Aisne, le nombre de tracteurs en co- 

propriété demeure très faible, environ 200 unités tant en 1970 

qu'en 1979, soit environ 1 %  du parc départemental. De même le 

nombre de CUMA et d'entreprises de travaux agricoles (secteur 

privé), cumulées, est resté très limité: 69 en 1979-80, pour 

plus de 9.300 exploitations. Pour le département de la Somme, 
1 

on lit les statistiques suivantes: 154 ETA et CUMA pour plus 

de 12.000 exploitations ; dans le Pas-de-Calais: 232 pour plus 

de 20.000 exploitations et enfin dans le Nord, 172 ETA et CUMA 

pour plus de 18.000 exploitations agricoles. 



Toutes les formes d'agriculture en groupe ou re- 

posant sur l'entraide concrète, mouvement encouragé cependant 

dans le cadre des P.A.R. et des programmes de développement 

agricole financés par llEtablissement public régional et les 

Conseils généraux, connaissent aussi des difficultés pour 

s'établir et se développer durablement. De même les Opérations 

d'Aménagement foncier apparaissent encore trop nombreuses. 

Malgré une vieille tradition de travail communau- 

taire et d'entraide (moissons, vendanges...)', surtout a une 

époque où le matériel agricole moderne était peu répandu, le 

monde agricole français a attendu plus de 15 ans pour répon- 

dre assez favorablement aux GAEC. Institués en 1962, ceux-ci 

n'enregistrèrent qu'un mouvement de constitution assez lent 

jusque dans les années 1970. Vers le milieu de cette décennie, 

on pouvait enregistrer environ 400 créations par an, en France, 

alors que d'autres GAEC, antérieurement formés, disparaissaient. 

Au début des années 1980, l'élan associatif semble s'être net- 

tement affermi. Ph. ROUDIE nous livre les statistiques suivan- 

tes: Le cap des 2000 GAEC fut franchi courant 1983, couvrant 

plus de 6% de la SAUée et regroupant quelques 55.000 exploi- 

tants. 

En revanche, les autres formes juridiques d1agri- 

culture de groupe restent encore peu nombreuses: Banque de 

travail, GIE, Société civile d'exploitation agricole. 

a2) Méconnaissance de l'Autre et faible mobilité spa- - 
tiale. 

Le manque de connaissances des territoires voisins 

et la faible mobilité spatiale traditionnelle en milieu rural ( * )  

profond n'ont guère favorisé les tentatives de coopérations 

inter-communales. Des enquêtes ponctuelles menées tant en Thié- 

rache que sur les Hautes Terres Artésiennes, démontrent que 

plus de deux agriculteurs sur trois, en activité, sont origi- 

naires de leur canton. 

( * ) qorrnxs le schina rniqratoitc ancien qu'est leexode rural. 



1 1 Une nouvelle action : 
i 

11ECHO R U R A L  le drainage ! 
N 0 6 .  J u i l l e t  7 9 8 3 .  

L E  DEVELOPPEMENT ET L'ACTTUN PAR 
E d i t i o n  " P a y s  L IORGANISATION COLLECTIVE-:UN 

l 
1 
i 

d ' A r t o i s n .  EXEMPLE EN A R T O I S  AVEC LE DRAINAGE 1 
E T  LE SYNDICAT DfAMENAGEMENT DE ! 

- -  

; Guemappe, avril 1983. 

Une fois encore c'est @ee au 
Syndicat d9Am6nagement de 
l'Artois et A son action détermi- 
nante qu'une opération a pu être 

dans I'Artoiw, en l'occur- 
rence aujourd'hui le d-. 

En effet, bien avant qu'il ob- 
tienne le financement du remem- 
brement de 5 000 ha dans les 
cantons de Beaumetz-les-Loges, 
Pas-en-Artois et  Croisilles, le 
Syndicat d'Aménagement s'était 
penché sur les problbmes de 
drainage dans le Bàssin de la 
Sensée. 

A l'époque si certains recon- 
naissent la nécessité du drainage, 
ce n'était pas un fait acquis pour 
tout le monde et  déjà l'on entre- 
voyait la réalisation de draihages 
individuels perdant de ce fait 
énormément e n  efficacité et  ren- 
dant difficile voire impossible 
toute réalisation collective ulté- 
rieure. 11 fallait de toute urgence 
sortir de ce cercle vicieux qui 
voulait que Son ne puisse pas 
drainer parce qu'il n'y avait pas 
de demande organisée et qu'il 
n'y ait pas de demande organisée 
parce qu'il n'y avait pas de 

drainage, 11 faiiait trouver ~'étin-' 
celle salutaire. 

L'existence d u  Syndicat 
d'Aménagement a constitué un 
atout capital pour l'Artois. A ses 
risques et périls comme i). Savait 
déjA fait auparavant ou depuis, 
par exemple en signalant en 1979 
un seul contrat P.A.P. 15 sans 
être sûr d'obtenir les 4 autres, en 
se lançant dans le remembre- 
ment de 5 000 ha alors que le 
financement n'était pas assuré, 
en promouvant la Station de 
Recherches sur l'Endives sur la- 
quelle l'unanimité était loin 
d'exister, à ses risques et pénis 
donc le Syndicat d'Aménage- 
ment a récidivé en se portant 
demandeur d'une première 
tranche de drainage pour l'Ar- 
tois.. . Désormais la partie la plus 
importante était jouée : il y avait 
un financement donc il y aurait 
une réalisation effective qui à son 
. tour entraînerait d'autres réalisa- 
tions. 

Le Syndicat d'Aménagement 
de l'Artois s'est alors assuré le 
concours du Syndicalisme et de 
la Vulgarisation Agricoles pour 

- ' 1  

"11 f a l l a i t  d e  t o u t e  u r g e n c e  s o r t i r  d e  c e  c e r c l e  v i c i e u x  
q u i  v o u l a i t  q u e  l ' o n  n e  p u i s s e  p a s  d r a i n e r  p a r c e  q u ' i l  n ' y  
a v a i t  p a s  d e  d e m a n d e  o r g a n i s é e  e t  q u ' i l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  
d e m a n d e  o r g a n i s é e  p a r c e  q u ' i l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  d r a i n a g e . .  .Il 

la mise sur pied d'une Associa- 
tion Syndicale Autorisée de 
Drainage et  la réalisation d'une 
campagne de demandes de drai- 
nage. 

GrAce A ces deux organismes 
l'Association Syndicale Autori- 
sée de Drainage a pu être créée 

: 
; 
; 

i 

' 

rapidement et  dans de très / i 
bonnes conditions ce qui méritait i 
d'être souligné. Elle vient d'avoir i sa première Assemblée Générale 
au cours de laquelle le président ' 
Delfolie a révélé que d'ores et 1 
déjà la demande en drainage ' 

s'élève aux environs de 1 200 ha. 
L'opération est réussie et, fidble 
à ses principes, le Syndicat 
d'Aménagement se consacrera 
désormais à d'autres problèmes, 
laissant le drainage aux mains ! 
des personnes concernées. 

Si vous aussi vous êtes, intéres- 1 
1 sé par le drainage d'une de vos 1 ; 

parcelles, il n'est pas trop tard, i i 

prenez contact avec le président 
Delfolie à Guemappe. En 1983 i 
une deuxième tranche d'une I 
soixantaine d'hectares serait pos- i 
sible mais pour qu'il y nit une 
deuxième tranche il fallait qu'il y , 
en ait auparavant une première. 



Ainsi des familles d'agriculteurs sont "enracinées" 

depuis plusieurs générations ; on se transmet l'exploitation 

familiale de père en fils. Comment pourrait-on expliquer ce 

comportement d'immobilité? Sans aucun doute, l'attachement 

profond à la terre, à la ferme familiale et à la profession 

constitue un premier élément explicatif. Mais peut-être faut- 

il ajouter à cela, le sentiment de fierté de chaque génération 

qui apporte quelque amélioration à l'exploitation familiale. 

Cette faible mobilité géographique est associée à un système 

matrimonial fermé: un cultivateur épouse dans la plupart des 

cas une fille qui connaît la profession. Ce régime particulier 

de nuptialité se justifie par le fait que le jeune agriculteur 

a besoin d'épouser une femme qui connaît les "secrets" mais 

aussi les contraintes de la profession et du milieu environ- 

nant, mais qui, en outre, est prête à les accepter. Par ail- 

leurs cette attitude peut aussi apparaître comme un réflexe 

de sauvegarde de la profession mais aussi du milieu social, 

tous deux menacés par des décennies d'exode et de transferts 

socio-professionnels. Cette endogamie "de survie" est aussi 

un facteur qui tend à isoler culturellement encore plus la po- 

pulation agricole des autres corps sociaux du pays, à épaissir 

les "frontières" qui les séparent des autres catégories d'ac- 

tifs. 

Les quelques lignes qui suivent sont empruntées a 

A.M. CROLAIS, dans son ouvrage "llAgricultrice" publié en 

1982 ( * )  (p.81). "Hier, un agriculteur se mariait avec une 

agricultrice. Jamais il n'aurait songé à fréquenter une fille 

d'un milieu différent. Qu'auraient dit les parents? Mieux en- 

core, il fallait savoir rester à sa place. Une fille de fer- 

mier n'était pas destinée à un fils de propriétaire. J e  me sou- 

viens de l'étonnement de ma grand-mère à l'annonce de mes fian- 

çailles avec Joseph. Incrédule, elle m'a dit: "Anne-Marie, ce 

n'est pas possible, as-tu vu la grande ferme que ses parents 

possédent ! "  

( * )  CROLAIS ( A - H l .  1 3 8 2 .  L'agricultrice. Pd. Ramsay. Paris. 2 1 4  p 



C e p e n d a n t  l ' a u t e u r  a s o i n  é g a l e m e n t  d ' a j o u t e r  q u e  

s i  l e s  m e n t a l i t é s  c o m m e n c e n t  à c h a n g e r  d a n s  l e  monde a g r i c o l e ,  

c e l a  t i e n t  a u s s i  a u  f a i t  q u e  l e s  a g r i c u l t e u r s  é p o u s e n t  a p r é -  

s e n t  d e s  j e u n e s  f i l l e s  i s s u e s  d ' a u t r e s  c a t é g o r i e s  s o c i o - p r o f e s -  

s i o n n e l l e s  ( s e c r é t a i r e s ,  i n s t i t u t r i c e s ,  v e n d e u s e s . . . ) .  E l l e s  

é t a i e n t  2 7 %  d a n s  c e  c a s  e n  1 9 8 0 .  T o u t e f o i s  o n  p e u t  c r a i n d r e  

q u e  A . - M .  CROLAIS a i t  t e n d a n c e  à v o u l o i r  g é n é r a l i s e r  q u e l q u e s  

c a s  p a r t i c u l i e r s  q u ' e l l e  c o n n a î t ,  q u a n d  e l l e  é c r i t :  " p l u s  q u e s -  

t i o n  m a i n t e n a n t  d e  r e s t e r  c h a c u n  d a n s  s o n  c o i n .  On s e  c o n n a î t ,  

o n  n e  s ' i g n o r e  p l u s .  G r â c e  a u x  e n f a n t s  d ' a b o r d .  A l ' é c o l e  o n  

s ' i n v i t e  p o u r  u n  a p r è s - m i d i ,  u n e  j o u r n é e ,  p a r f o i s  même p o u r  un  

w e e k - e n d .  On c r é e  a i n s i  d e  n o u v e l l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  d e s  p a r e n t s  

q u i  n e  s e  s e r a i e n t ,  a u t r e m e n t ,  p e u t - ê t r e  j a m a i s  r e n c o n t r é s . "  

C e s  r e n c o n t r e s  e n t r e  f a m i l l e s  a g r i c o l e s  e t  n o n - a g r i c o l e s  s o n t -  

e l l e s  v r a i m e n t  d e v e n u e s  f r é q u e n t e s  e t  s u i v i e s ?  J .  LANDRIEU é c r i -  

v a i t  "On s e  m a r i e  é g a l e m e n t  s o u v e n t  d a n s  s o n  v i l l a g e  o u  a u  p l u s  

d a n s  l e  c a n t o n  . . . "  A S a i n t - M i c h e l - s o u s - B o i s ,  e x e m p l e  d o n n é  p a r  

l ' a u t e u r ,  l e s  d e u x  t i e r s  d e s  m a r i a g e s  e n r e g i s t r é s  d e p u i s  1 9 4 7  

u n i s s e n t  d e s  p e r s o n n e s  d u  même c a n t o n  ; d a n s  p l u s  d e  5 0 %  d e s  c a s  

e l l e s  h a b i t e n t  d a n s  l a  même v a l l é e .  A i n s i  l e  " p a y s 1 '  t r o u v e  i c i  

u n e  d é l i m i t a t i o n  p h y s i q u e .  On c o n s t a t e  p a r  a i l l e u r s  q u e  d a n s  

c e r t a i n s  c a s ,  d e u x  communes  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  a s s o c i é e s ,  e n  

c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  m a r i a g e s .  

I l  e s t  c l a i r  q u e  l ' i m m o b i l i s m e  t r a d i t i o n n e l  d e s  p o -  

p u l a t i o n s  r u r a l e s  e t  l a  n o n - a t t r a c t i v i t é  d e  l a  p l u p a r t  d e s  e s -  

p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  é t u d i é s ,  d u r a n t  l ' é p o q u e  c o n t e m p o r a i n e ,  

n ' o n t  g u è r e  a c c é l é r é  l a  t e n d a n c e  à l ' o u v e r t u r e  d e s  e s p r i t s  v e r s  

d ' a u t r e s  e s p a c e s .  L ' a b s e n c e  d e  b r a s s a g e  d e  p o p u l a t i o n s  h é t é t o g è -  

n e s ,  l a  f a i b l e  m o b i l i t é  d e s  i n d i v i d u s  h o r m i s  l e s  c a s  d ' é m i g r a -  

t i o n s  " f o r c é e s "  p a r  l a  n é c e s s i t é  é c o n o m i q u e ,  o n t  a i n s i  c o n t r i b u é  

à e n f e r m e r  l e s  p o p u l a t i o n s ,  l e s  m e n t a l i t é s  e t  d o n c  l e s  f a ç o n s  d e  

p e r c e v o i r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l ' e s p a c e .  

a 3 )  A t t i t u d e  d é f e n s i v e  e t  m é f i a n c e .  

De même, l a  p r u d e n c e  e x a g é r é e ,  l ' a t t i t u d e  d é f e n s i v e  

q u i  c o n s t i t u e  à r é s i s t e r  l e  p l u s  l o n g t e m p s  p o s s i b l e ,  t o u t  e n  

é t a n t  c o n v a i n c u  q u ' u n  j o u r  ou l ' a u t r e ,  l a  commune d e v i e n d r a  



irrémédiablement invivable, conduisent de nombreux élus locaux 

à adopter des budgets dans lesquels la part réservée à l'inves- 

tissement est très faible, à considérer aussi que leur contri- 

bution financière au SIVOM, au CAR ou encore au Syndicat mixte, 

s'il y a lieu, est trop élevée par rapport à celle des voisins 

ou par rapport aux retombées dont ils peuvent bénéficier. C'est 

là que l'on perçoit clairement les effets trop négatifs de l'en- 

fermement des collectivités et populations locales. Quand l1his- 

toire a en outre pesé sur les individus, dans la même direction, 

favorisant plutôt l'esprit de défense, de méfiance vis a vis du 

voisin considéré comme un étranger par où le danger peut venir, 

que celui de collaboration et d'entraide, on ne doit guère s'é- 

tonner devant les difficultés rencontrées pour édifier un CAR, 

pour faire accepter l'idée ou l'action d'un syndicat mixte, sur- 

tout quand il s'agit d'associer dans l'effort commun, deux par- 

celles de départements différents appartenant à deux régions et 

qui furent autrefois le théâtre d'opérations militaires répétées. 

Malgré quelques facteurs d'évolution encore très 

ponctuels et isolés, les blocages informationnels, associatifs 

et culturels demeurent très tenaces. Plusieurs contacts furent 

pris avec différentes personnes assumant des responsabilités 

de diverse nature (élus, membres d'association, animateurs), 

et démontrent que les esprits ne sont pas, dans l'ensemble, 

prêts à accepter facilement et à développer la coopération 

trans-départementale. 

C'est ce que confirmait le premier Magistrat de 

Crécy-en-Ponthieu en 1982, à qui nous demandions les raisons 

de l'inexistence de contacts informateurs entre les élus du 

Ponthieu et du Pays de Montreuil limitrophe. De la discussion, 

on peut retenir les éléments suivants: "Nous sommes en milieu 

rural et nous vivons repliés sur nous-mêmes. Nous n'éprouvons 

pas le besoin d'aller voir chez le voisin . . . "  - "Tous les élus 
des petites communes sont âgés; ce sont des agriculteurs qui 

n'aiment guère s'extérioriser . . . "  Ainsi il ressort de cette 
intervention, un aspect psychologique particulier qui semble 

caractériser l'élu en milieu rural profond. On avait déjà abor- 

dé cette question en 1981 dans le cadre des Hautes Terres Ar- 

tésiennes, au sein desquelles et malgré une évolution des 



mentalités, des comportements, certains facteurs psycholo- 

giques confirment la résistance ou le maintien de l'éthique 

rurale traditionnelle. L'un des traits fondamentaux de la per- 

sonnalité paysanne est la méfiance, avec son corollaire, l1in- 

dividualisme accentué. Cette méfiance et le repli sur soi sont 

traditionne-1s ; ils engendrent inévitablement le goût du se- 

cret et de la discrétion. On peut penser que cette donnée psy- 

chologique constitue une première "frontière" qui freinerait 

tout mouvement éventuel de rapprochement intercommunal, surtout 

quand celui-ci tendrait à coordonner réflexions et,peut-être 

aussi, actions venant de communes appartenant a deux entités 

administratives départementales et régionales différentes. 

De cette entrevue avec le Maire de Crécy-en-Pon- 

thieu, on constate aussi qu'un sentiment souvent confus d'être 

différent du voisin, surtout quand celui-ci est artésien, ani- 

me les gens du Ponthieu. Il est bien évident que nous retrou- 

vons la même affirmation de l'autre côté de l'Authie. "Il y a 

deux mentalités différentes de part et d'autre de l'Authie . . .  
Dans le Pas-de-Calais, les gens =nt beaucoup plus accueillants 

que dans la Somme . . .  Ici, il faut des années pour s'intégrer 
au pays . . . "  (Mr Ponchel, le 01/09/1982, à ~récy-en-Ponthieu). 

Il est clair que dans ce cas, la vallée de l'Authie est un sym- 

bole matérialisant dans l'espace l'affirmation de différences 

de comportements. Ainsi elle fonctionne, tout au moins dans les 

esprits, comme une réelle frontière vivante, même si sur le 

terrain les réalités ne sont pas toujours aussi claires et tran- 

chées. Cette perception du fonctionnement des groupes sociaux 

dans le cadre de territoires nettement délimités (limites dépar- 

tementales autrefois politiques) est déjà en soi, par son ap- 

proche réductrice et simglificatrice, un modèle d'organisation 

de l'espace social. 

Ces quelques mots échangés sans préparation, au 

cours d'une discussion à bâtons rompus nous font penser iné- 

vitablement à ce que disait et écrivait Ph. SUEUR ( 2 ) .  - L1au- 

teur du "Conseil provincial d'Artoisw souligne avec conviction 

l'originalité historique de l'Artois et de la Flandre qui ont 

constitué de véritables entités politiques pendant plusieurs 



siècles, alors que la Picardie politique n'a jamais existé en 

tant que telle. Rappelons à cette occasion, les quelques lignes 

maintenant célèbres à propos de la Picardie: "De tout temps la 

Picardie apparaît comme le domaine d'un dialecte vivace des 

langues romanes. C'est pour cette raison qufil y avait des Pi- 

cards bien avant que la Picardie n'existât comme province . . .  
Elle (la Picardie) n f a  jamais eu sa place sur une carte politi- 

que ; elle forme une région linguistique . . . "  ( 3 ) .  

Très vite, cette vieille terre de France septen- 

trionale, très proche de lfIle de France, a dû subir la volon- 

té d'unification et de nivellement administratif et politique 

de la monarchie française d'Ancien Régime. Une entité politi- 

que peut-elle contribuer à forger une âme, une conscience col- 

lective qui se perpétuerait à travers le temps, et au-delà mê- 

me de révolutions, comme celle de 1789 ? Cela semble en effet 

possible et dans ce cas, on pourrait comprendre mieux les rai- 

sons qui incitaient les Artésiens en 1790-92, à réclamer leur 

rattachement au Pas-de-Calais, et les Picards à la Somme. Peut- 

être aussi que ces héritages historiques continueraient de pe- 

ser sur les mentalités à tel point qu'ils expliqueraient encore 

partiellement de nos jours certains effets psychologiques de 

blocage vécus de part et d'autre de la limite départementale 

actuelle. Cette différenciation entre Artésiens et Picards se 

renforça à partir de 1529 quand l'Artois devint une terre d1Em- 

pire et demeura une terre d'Espagne jusqiifen 1640. Déjà, selon 

Ph. SUEUR, des différences importantes séparaient Picards et 

Artésiens en 1529: "llArtois était resté dans le cercle de ci- 

vilisation des pays flamands ; inclus dans l'effort dfabsorp- 

tion des Ducs de Bourgogne, il était mûr pour devenir une pro- 

vince des Pays-Bas dans lesquels il entra en conservant ses 

privilèges judiciaires et politiquesff. Ces différences d é j à  sen- 

sibles s'accentuèrent de 1529 à 1640: le particularisme provin- 

cial se développa quand la France perdit toute souveraineté sur 

cette terre "fr~ntalière~~ du royaume. Simultanément, la Picar- 

die septentrionale en tant que marche avancée de la France de- 

vait se militariser. 



Après 1640, l'Artois put maintenir et préserver 

son particularisme. Louis XII1 puis Louis XIV menèrent une po- 

litique d'annexion prudente, afin d'incorporer des provinces 

qui de coeur et d'institutions n'étaient plus françaises. A la 

fin du XVIIème siècle on éprouvait encore en France quelque 

méfiance à l'égard des attitudes et des réactions des Artésiens 

et des Flamands. En outre l'Artois demeura un pays d1Etat et 

put de la sorte, maintenir certains privilèges, en ce qui con- 

cerne par exemple le recrutement des personnalités au sein de 

son Conseil privincial judiciaire, ou encore en ce qui concerne 

la taille et la gabelle. Les Artésiens, quant à eux, demeu- 

raient méfiants à l'égard de la France dont les gens apparais- 

saient peu enclins à s'ouvrir vers l'extérieur. De fait les 

frontières politique, judiciaire et économique séparant l'Ar- 

tois et la Picardie, purent subsister encore un siècle. Il fal- 

lut attendre en fait le milieu du XVIIIème siècle pour que l'Ar- 

tois put être considéré comme une terre assimilée à la France, 

c'est-à-dire qu'un siècle fut nécessaire pour qüe l'on passât 

de l'état d'incorporation à celui d'assimilation. Ceci démon- 

tre clairement combien les différences de situation et de men- 

talités étaient puissantes de part et d'autre de l'Authie. La 

"sédimentation" du particularisme provincial artésien était so- 

lide, à tel point que l'on pouvait parler de véritables réfle- 

xes anti-français à Arras et sur ses terres vers le milieu du 

XVIIème siècle. Les constituants en 1790, en reprenant l'Authie 

à peu de choses près, comme base de découpage départemental, de 

l'espace, contribuèrent à pérenniser certains blocages et dif- 

f érences. 

On maintient les mêmes frontières, les mêmes cloi- 

sons ; on continue à séparer Artésiens et Picards quii s'igno- 

rent amplement et entretiennent les uns envers les autres, un 

sentiment confus, irraisonné de méfiance. N'est-on pas inévita- 

blement suspect aux yeux des autres dès qu'on leur apparaît 

différent? 



b) Les structures spatiales en l'paysv ................................. 
bl) Le respect des limites départementales. - 

Actuellement il se peut que ce sentiment de dif- 

férence clamé si fort par les uns et les autres, prenne une 

forme plus concrète au sein des structures de "paysff. L'atta- 

chement au terroir que l'on suscite, encourage depuis la fin des 

années 1960 semble être "canalisé" par les structures d 'aména- 

gement rural (CAR, syndicats intercommunaux, maintenant asso- 

ciations de pays, de développement local . . .  ) qui reprennent a 

leur compte les limites de département. Vers le Sud de la Ré- 

gion Nord-Pas-de-Calais, les "pays" de Canche-Authie, du Ter- 

nois et d'Artois se terminent tous exactement au contact de la 

limite départementale, ne respectent ni les extensions des ré- 

gions naturelles ni celles des régions agricoles. Ceci démon- 

tre une fois encore que le cadre administratif hérité des con- 

traintes historiques, s'est imposé à la géographie volontariste. 

Ainsi les communes de Martinpuich, Le Sars, Warlencourt-Eau- 

court, Grévillers, appartenant au Sivom de Bapaume, participent 

également au fonctionnement du syndicat d'aménagement de l'Ar- 

tois, associant dans l'effort et l'action, quelques 200 commu- 

nes du Pas-de-Calais. Des communes du canton de Pas-en-Artois 

confrontées aux mêmes réalités socio-économiques que celles du 

canton picard voisin dtAcheux-en-Amiénois, étaient néanmoins 

regroupées au sein du même syndicat d'aménagement que les com- 

munes du canton de Vimy ou de Vitry-en-Artois réparties entre 

différentes zones densément urbanisées et industrialisées que 

sont les agglomérations lensoises, douaisiennes et arrageoises." 

Ainsi délimité, le syndicat d'aménagement de l'Artois (figure 1 )  

connut rapidement quelques difficultés de fonctionnement, étant 

donné la diversité des problèmes rencontrés dans le Nord de 

llArrageois (canton de Vimy, de Vitry-en-Artois et de Marquion) 

et dans le Sud de l'arrondissement, à travers le seuil de Bapau- 

me. 

* Lors  du BCP dc 1 3 8 2 .  l c s  dcns i t ér  dc population dcs cantons dc Scruncourt  e t  dc Pas-en-Artois rc s l t u a ~ c n L  v c r s  5 0  hab.1km2 

alors guc l a  propartlon de population ruralc é t a i t  de 1 0 0 2 .  En revanchc dans l c s  cantons dc i l imj c t  dc Vitry-en-Arrois. Ics 

densités  é t a i e n t  rcspectrvemcnt dc 1 2 8  e t  de 1 5 2  habfkm2 a lors  que l a  population rurale ne représentait  p h 3  que 40 i 4 8 1  de 

l a  population to ta le  cantonale. D e  même, dans son e f f ï r t  dc dé f in l t lon  des zones d'étude de l a  Région IIord-Pas-de-Calais 

en 1 3 7 5 .  l'INSEE opposait nettcmcnt l a  sous-zone de . i i t ry  à caractdre indus tr i e l  e t  c e l l e  dc C ~ O L S I ~ ~ C S  à donnante agricole 

a i i i r n é c .  



Un nouveau découpage pour les 200 communes de l'Artois 
En 1979 les $4 cantons de Vimy, Vitry-en-Artois, .Marquion, ' 

Bertincourt, Bapaume, Croisilles, Beaumetz-les-Loges et Pas-en- 
Artois.représentant 200 communes et 100 ûûû habitants se sont 
regroupés en 12 SIVOM eux-mêmes fédérés en un Syndicat 
d'Aménagement de l'Artois. 4 ans de fonctionnement de ce dernier 
ont fait apparaître des problèmes totalement différents, notamment 
entre les Syndicats du Nord et du Sud. Une telle structure est lourde, 
un travail régulier difficile avec un seul animateur pour 200 
communes. 

Quel découpage ? C'est donc le secteur Nord qui a 
été désigné en raison de ses 

Déjà en 1975 les études du cantons (contre 5 au Sud). 
Plan d'Aménagement Rural ont 
montré que la route Arras- 
Cambrai était le point de ren- Le Syndicat d'Aménagement a 
contre entre le Nord et le Sud ce fourni aux 5 SIVOM concernés 
qui a d'ailleurs été confirmé par les modèles de délibérations et 
la suite au travers des réalisations toutes ont d'ores et déjà été. 
du Syndicat d'Aménagement de retournées. 
l'Artois. De ce fait c'est tout 
naturellement que le secteur L'une d'entre elles devra ce- 
Nord a été défini comme suit : pendant être revue car, sur le 

Cantons de Vimy, de Vitry et plan administratif les délibéra- 
tions doivent être identiques. de Marquion. 

Le Cornite du  syndicat  
Le Sud étant constitué des d'Aménagement délibérera alors 

cantons de Bertincourr, Croi-' puis soumettra sa délibération 
silies, Bapaume, Beaumetz-les-- aux Comités des SIVOM adhé- -- 

Loges et Pas-en-Artois. rents qui auront 40 jours pour se 

Ce découpage permet Prononcer, avant qu'un arrêté du 

part le Syndics< du Préfet, commissaire de la 
d'An,énagenlent en secteurs République entérine cette déci- 

seiisibleinent égaux sur le plan de sion' 
la population, le secteur Nord 
ayant moins de coniniuiies mais 

ASSISTAIENT A CETTE étaiit plus peuplé. 
Le découpage acquis, restait à : 

définir la procédure MM. Fernand Tirtaine, Pierre 
[ive. plusieurs solutions ont $été et Pierre B a ~ r a s  du 
envisagées, certaiiies pour des SIVOM de Vimy, Jean Haccart 
raisons ne du SIVOM de Lorette, Joscph 
hiaient pas possi~lles. celle qui a Fouache et Raymond Cadiou du 
616 rctziliie a été celle de limiter SIVOM d'Est Artois, Paul Mier- 
le Syndicat tl'Aiiiénngeinent à un "ont, Maurice Leray, Paul Du- 

de doter curie bois, François Touriiaiit, Fer- 

. \  

orgaiiisatioii analoglie. naiid 1-ierinan, Joseph Lepoivre, 
jean ~ e c q u c t  du SIVOM de la du S ~ V O M  du (-finchon Cojeul, ~ . ~ ~ i ~  R ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ , ~ l  de ~ a s - e n - ~ r t o i s ,  ~>ésiré Dun>i- de l'instance locale de coordina- 

roiir tles raisons de coinmodi- Sensée. M"" Marguerite Goubct, Julien Berquin,  jean-pierre Tabary du SIVOM ile Bapaume, ni1 du SlVOM du Cojeul. tion 3' âge de Bapaume, Cojeul, 
té, il a été décidé que ce semit le M M  Jean Bachdet et R q e r  Guilluy et ~~~t~~~ viart du Michel Chopin, Julien Olivier du Participaient également Mm Ervillers, M. Dutilleùl et MI 
secteur regroupant le moins de Vaine du SlVOM de Bertin- S ~ V O M  de Beaumetz-]es-Loges, SIVOM de Marquion, Hubert Février receveur percepteur du et secrétaire du 
cantons qui serait retenu pour court, André Capiaux, Stanislas.. André Leprince du SIVOM Lemesre de Pas, Jean Decry, Syndicat d'Aménagement, M. 'yndicat d'Améiragement de 
créer une nouvelle organisation. de Diesbach et Jacques Hemery d'Ervillers, Michel ~ i ~ h ~ ~ ~ ,  Michel Grandhomme du SIVOM Augustin Sergeant responsable 



Dès le début de la décennie 1970, le département 

du Pas-de-Calais intervenait dans le domaine de l'aménagement 

et de l'équipement des zones rurales. Il a constamment favori- 

sé la mise en place des PAR en subventionnant l'atelier dépar- 

temental du Ministère de l'Agriculture chargé de les réaliser. 

Récemment la loi du 07/01/1983 a conforté le département dans 

cette action. En effet cette loi relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les Régions 

et l1Etat, a conféré au département une compétence générale en 

matière d'aménagement rural. Aux termes de l'article 31 de cette 

loi, "le Département établit un programme d'aide à l'équipement 

rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées 

par les communes. Lors de l'élaboration de ce programme, le Dé- 

partement prend en compte les priorités définies par les commu- 

nes ou le cas échéant, par les chartes intercommunales prévues 

par la loin. 

Ainsi il est clair que la loi de 1983, en matière 

d'équipement et d'aménagement, favorise nettement le cadre dé- 

partemental comme niveau de décision et de soutien. Indirecte- 

ment, elle entretient la séparation entre l'Artois 

et le plateau picard et pérennise l'héritage historique. 

b2) La défense du monde rural dans une région fortement - 
urbanisée: l'exemple du Nord-Pas-de-Calais. 

La prise de conscience dans les communes rurales de 

l'Artois et plus généralement dans le Sud du Pas-de-Calais, 

est nette. Comme le dit M. FICHEUX, président du syndicat dlamé- 

nagement de l'Artois au début des années 80, si les petites 

communes rurales ne s'étaient pas regroupées, les grandes com- 

munautés urbaines du département avec leurs importants servi- 

ces administratifs n'auraient pas été gênés pour absorber tous 

les crédits. De cette déclaration, il est possible de dégager 

deux enseignements intéressant le géographe. D'une part on 

constate que le réflexe associatif des communes rurales, leur 

volonté de s'organiser, se situent très strictement dans le 

cadre du département pour des raisons administratives et sur- 



tout financières. En cela elles sont amenées à négliger tota- 

lement l'existence des communes quoique voisines qui se situent 

dans un département différent. Malgré l'identité des situa- 

tions et des problèmes, les attitudes et les choix communaux 

risquent d'être très différents en fonction de l'appartenance 

départementale respective. Comme dans le département de la 

Somme, le mouvement associatif inter-communal et la dynamique 

d'aménagement rural furent plus lents à se dessiner, des fac- 

teurs de développement différentiel risquent de s'affermir le 

long de la limite départementale et régionale. C'est pourquoi 

une fois encore, on soulignera l'importance des rencontres du- 

rant lesquelles les expériences réciproques sont exposées et 

discutées. 

D'autre part, il semble que l'importance des masses 

et densités urbaines dans la région Nord-Pas-de-Calais fut un 

facteur important qui provoqua la réaction associative des com- 

munes rurales qui risquaient ainsi de se voir de plus en plus 

marginalisées. Comme les départements de la Somme et de l'Aisne 

n'étaient pas confrontés aux mêmes risques que ne l'était le 

monde rural du Pas-de-Calais, il est possible que la prise de 

conscience fut lente à émerger. Toutefois, on rappellera qu1é- 

tant donné le développement démographique et économique de 1'0i- 

se, l'attraction de la grande région parisienne qui provoque un 

glissement de la vitalité picarde sur ces marges méridionales, 

il est grand temps que les communes rurales de la Somme et de 

l'Aisne, surtout sur les marges septentrionales, s'organisent 

en associations de développement. ( " 1  

b3) L'absence de "locomotives1'. -- 
Enfin nous voudrions aussi expliquer l'absence de 

contacts entre les élus et les responsables d'association vi- 

vant de chaque côté de la limite départementale par le fait 

qu'il n'existe aucune lllocomotive'f pour entraîner le rappro- 

chement entre des gens peu ou non convaincus par l'aspect po- 

sitif d'un tel processus. 

( % ) ,,es iniarmac~oni c h l t f r C c s  l i v r i c s  sur l a  page s u l v a n t c ,  cn q u i s e  d ' a n n u c ,  p c m c t r ç n t  d e  r c t t r ç  e n  cxcrvc !.'oppositl?n 

.6conamiaue ct sacla1e:Picardi -c  du sud [ e s s e n t ~ e . l l c m e n t  l ' D i s e )  e t  Picardie h c p t c n t r i o n a l c .  



En 1983, la répartition des 24 établissements in- 

dustriels picards employant chacun plus de 1000 salariés li- 

vrait le constat suivant: 

- 13 dtentre-eux se situent dans le département de 1'0i- 
se, cumulant plus de 22.600 salariés, soit 60% du total des 

effectifs de salariés employés dans les établissements indus- 

triels picards de plus de 1.000 actifs. Parmi les plus impor- 

tants, on peut citer Chausson et Usinor à Montataire (6.000 

salariés), ou encore Poclain à Le Plessis-Belleville, CDF-chi- 

mie à Villers Saint-Paul, Findus, Massey-Ferguson et DBA à 

Beauvais. De même peut-on encore constater que parmi les 14 

établissements employant plus de 1.500 salariés, 9 appartien- 

nent à l'Oise. 

- 7 autres se répartissent dans le département de la 
Somme cumulant plus de 10.200 salariés, soit 27% du total des 

salariés employés dans les établissements picards de plus de 

1000 personnes. On remarquera d'emblée la très grande diffé- 

rence qui sépare l'Oise et la Somme. En outre parmi ces 7 éta- 

blissements 5 sont installés à Amiens, un fait qui souligne 

avec netteté la fonction de capitale économique du département 

qui revient à cette ville: Goodyear, Valeo, SNAE, CEMA et Dun- 

lop (7.350 salariés, 72% du total départemental correspondant). 

Il reste ainsi peu d'établissements de très grande taille dans 

les autres secteurs géographiques du département de la Somme: 

Albert-Méaulte (Aéro-spatiale, 1.300 salariés), Péronne (Bon- 

duelle, 1.600 salariés). 

- Il ne reste donc que 4 établissements de cette enver- 
gure au département de l'Aisne: Motobécane et Alsthom à Saint- 

Quentin, Belin à Château-Thierry, Luchaire à Crézancy, soit un 

total de 5.450 salariés, quatre fois moins que dans l'Oise ! 

De même, la répartition de l'emploi dans les éta- 

blissements de 50 salariés et plus au 1/1/1985, par bassin 

d'emplois en Picardie, confirme bien cette dualité entre llOi- 

se et les deux autres départements de Picardie: 

OISE: 90.071 emplois, 41% du total régional alors que la popu- ---- 
lation âgée de 20 à 59 ans révolus représente 3 8 , 9 %  de 



l a  p o p u l a t i o n  r é g i o n a l e  c o r r e s p o n d a n t e  ( e n  1 9 8 2 ) .  

SOMME: 7 0 . 0 3 3  e m p l o i s  s o i t  3 2 %  d u  t o t a l  r é g i o n a l ,  c o n t r e  3 0 , 7 %  --- 
p o u r  l a  p o p u l a t i o n  âgée d e  2 0  à 59  a n s .  

AISNE: 5 8 . 2 7 1  e m p l o i s  s o i t  2 6 , 7 %  d u  t o t a l  r é g i o n a l ,  c o n t r e  ---- 
3 0 , 4 %  p o u r  l a  p o p u l a t i o n  â g é e  d e  2 0  à 59  a n s .  



Paul HOUEE, président du Comité du 

Mené, animateur de Bretagne Espérance et Soli- 

darité, en rédigeant les quelques lignes qui sui- 

vent, souligne également l'importance décisive 

des "locomotives de paysN qui stimulent le pro- 

cessus du développement local: "Des individus, 

des groupes souvent situés à la périphérie ou 

dans les interstices du système prennent cons- 

cience de la gravité de la situation locale, de- 

viennent capables d'analyser lucidement les cau- 

Le4 ~ o c o m o t i v e a  ses de leur déclin ; ils émettent un diagnostic 

assez précis pour être crédible, assez général 

> et affectif pour atteindre le plus grand nombre 
et déclencher le passage de la résignation a la 

créativité, de la dépendance à la responsabili- 

té et l'espoir retrouvé. 

Autour de cet élan, des formes se 

structurent progressivement: "l'équipe de mili- 

Le4 h t a u c t u ~ e ~  tants et de copains" donne naissance à des asso- 

ciations qui créent ou rénovent des syndicats 

intercommunaux, capables de décision, de négocia 

tion et de maîtrise d'ouvrage. 

Démontrent leur efficacité durable, 

ceux qui savent combiner la structure publique 

d'élus et lfassociation ouverte aux acteurs éco- 

Le pao je t  g loba l  nomiques et aux partenaires sociaux. Le foisonne- 

> ment initial de propositions multiples émanant 

des groupes de base se décante peu à peu en pro- 

jet global fait de l'articulation de quelques 

grandes priorités . . . "  



En Thiérache de l'Aisne et en Avesnois hennuyer, 

il existait, avant l a  création du syndicat mixte pour le dé- 

veloppement de la Thiérache en 1973, un groupe d'hommes moti- 

vés par une idée commune, transcendant les clivages socio-pro- 

fessionnels et politiques, décidés à secouer les inerties et 

pesanteurs traditionnelles. Ph TABARY, dans son ouvrage, "sur 

les chemins de l'espoir" (op. cité) parle de l'Union sacrée 

des élus, ou encore il écrit la phrase suivante (p.Il): 

ffC'est, au fond, que ni le syndicat mixte, ni les premiers pro- 

phètes de l'Union Nord-Aisne n'ont rien créé: ils ont rendu les 

élus et les pouvoirs publics conscSents de l'absurdité d'une 

situation, et du bien qu'il y aurait d'en sortir". Or rien de 

tel n'existe, au début de la décennie 1980, à notre connaissan- 

ce, en Artois et dans la partie septentrionale de la Somme. Ici, 

l'on constate l'absence de rencontres, mais sans émettre le 

moindre regret, là on admet qu'un rapprochement trans-départe- 

mental Ponthieu-Pays .de Montreuil pourrait être bénéfique pour 

le premier surtout, mais rien n'est tenté dans ce sens. L'on 

s'empresse d'ailleurs d'ajouter que ceux du Montreuillois, dans 

le cadre du CAR du Val de Canche-Authie, ne seraient sans doute 

guère intéressés par une telle formule dans la mesure où leur 

expérience de plusieurs années crée une différence de niveau 

d'équipements et de réalisations, désormais trop importante en- 

tre ces deux voisins. . .  

c )  Structures de population peu favorablesa l'esprit ................................................. 
d'innovation et d'ouverture. ........................... 
cl) Remarques générales. -- 

De même l'émigration longue et incessante, engen- 

drant vieillissement et aussi de plus en plus souvent, comme 

cela fut démontré antérieurement, des effets de dépopulation, 

crée progressivement une structure par âge guère favorable à 

la remise en cause des mentalités et des comportements tradi- 

tionnels. Ce n'est sans doute pas dans les catégories les plus 

âgées de la population résidente qu'il faille chercher les in- 

dividus prêts à l'expérimentation sociale et politique concrète, 



appliquée sur le terrain. A. SAUVY, à plusieurs occasions, a 

associé au vieillissement de la population, la perte de l'es- 

prit de création: "Eloignés de l'état de pionnier, ils avaient 

une mentalité de rentiers". De même a-t-il pu écrire que nous 

pouvions craindre "qu'une population âgée, tournée vers le pas- 

sé, s'avère incapable de faire les efforts d'adaptation et 

d'innovation, qui seront, en tout état de cause, nécessaires". 

(4). 

c2) Pas de concertation entre les associations fonc- -- 
tionnant dans deux départements différents. 

Le vieillissement de la population a suscité par- 

tout, y compris en milieu rural, une effervescence associative, 

avec la multiplication des clubs du Troisième Age. Cependant 

on peut, à l'aide de cette particularité sociale, mettre en 

exergue un exemple supplémentaire d'absence de concertation 

entre les pays ruraux périphériques voisins. On a déjà eu 

l'occasion de montrer que le Pays de Montreuil, et plus géné- 

ralement l'ensemble des retombées méridionales des Hautes Ter- 

res Artésiennes, possédait des poches importantes de vieillis- 

sement de la population, cause de cas de plus en plus nombreux 

de déficit naturel, et cela dès la fin des années 60 (5). - Dès 

1968, de nombreuses communes rurales du Sud de l'arrondisse- 

ment d'Arras, dans les cantons de Pas-en-Artois, d1Auxi-le- 

Château, de Bertincourt, certaines aussi de l'arrondissement 

de Montreuil-sur-mer, apparaissaient déjà très vieillies dans 

le cadre de la France septentrionale et du Nord-Pas-de-Calais 

en particulier, puisque les personnes âgées de 65 ans et plus, 

représentaient déjà plus de 18 à 20% de l'ensemble de la popu- 

lation. Dans le Nord de l'Amiénois et dans les cantons du Pon- 

thieu, les mêmes menaces de vieillissement pèsent sur la popu- 

lation rurale, comme l'ont montré certains travaux de J .  A N -  

DRIAN (6). - Vivant dans ces espaces ruraux comparables, les per- 

sonnes du 3ème âge de la Somme et du Sud du Pas-de-Calais sont 

confrontées aux mêmes problèmes: 

Comment améliorer l'habitat et le confort intérieur des mai- 

sons ? Comment organiser et participer à une vie socio-cultu- 



relle collective, par le biais des clubs? Comment rester a do- 

micile quand on est âgé, veuf (souvent), et que l'on doit re- 

cevoir aes soins médicaux réguliers? . . .  Malgré cette probléma- 
tique identique aux deux régions, aueun contact n'est pris en- 

tre les différentes personnes responsables d'associations se 

préoccupant des personnesâgées. L'ignorance de ce qui est fait 

dans le département voisin est le fait actuel, c'est ce qui 

ressort avec évidence de l'entrevue du 1 Septembre 1982, avec 

Mme DELOBEL, animatrice de l'association "Restons chez nous" a 

Hesdin. Nul ne semble curieux de confronter les expériences 

tentées, dans ce domaine! 

C'est dans ce sens que nous avions présenté une 

communication au colloque sur les personnes âgées, organisé le 

30 Novembre 1982, par la Direction de llEducation permanente 

de l'université de Picardie, sur le thème suivant: Personnes 

âgées, espace rural et animation ; les réalisations entreprises 

dans les cantons ruraux d'Hesdin et de Campagne-les-Hesdin, au 

sein du Pays de Montreuil dans le sud-ouest du Pas-de-Calais, 

étaient présentées, afin de susciter une comparaison et donc 

une réflexion à partir des expériences entreprises dans les 

deux départements voisins, en milieu rural comparable. 





2 - LA CONTRIBUTION DE LA PRESSE ECRITE AU DECLOISONNEMENT 
DES GROUPES SOCIAUX TERRITORIALISES. 

La presse régionale, notamment écrite, en tant que moyen 

de diffusion de l'information et donc de la connaissance de 

l'espace, de l'Autre, des actions de développement entreprises, 

des difficultés rencontrées par d'autres populations, peut-être 

en théorie un facteur d'ouverture des esprits et donc de rappro- 

chement entre les individus, entre les équipes cherchant à amé- 

liorer les conditions de vie dans les espaces défavorisés. Par 

napport à la problématique première qui est proposée, nous de- 

vons formuler la question suivante: 

l'information écrite régionale traverse-t-elle la limite 

d'origine historique séparant le Nord-Pas-de-Calais et la Picar- 

die? 

De cette analyse, nous devrions dégager quelques éléments 

expliquant la situation actuelle. A travers l'inertie dominante 

des attitudes des populations et souvent aussi des élus locaux, 

habitant dans les régions périphériques étudiées, ne peut-on pas 

découvrir quelques tentatives d'éveil et de prise en considéra- 

tion de l'espace intercommunal, voire même inter-départemental ? 

a) La répartition des marchés de l'information. ........................................... 
al) Rigidités. 

Pour qu'un journal colporte de l'information loca- 

le de part et d'autre d'une limite administrative départementa- 

le et régionale, il faut tout d'abord que cela soit décidé et 

voulu par sa Direction. Dès que l'on opte pour une diffusion 

inter-régionale, on est certain de se heurter à une concurrence 

plus ou moins vive. Ainsi dans le Nord-Pas-de-Calais, la Voix 

du Nord est solidement implantée, avec ses éditions décentrali- 

sées à travers les différents arrondissements; en revanche, le 

Courrier Picard, dont le siège social est installé à Amiens, 



couvre le département de la Somme et, depuis Saint-Quentin, 

l'Aisne nouvelle cherche à maîtriser le marché formé par ce 

département. Alors que les deux premiers journaux ont une dif- 

fusion quotidienne, l'Aisne nouvelle a une parution tri-hebdo- 

madaire, les mardi, jeudi et samedi, d'après des données re- 

cueillies en 1977 auprès du siègesocial saint-quentinois. En 

Février de la même année, le tirage de ce journal était évalué 

à environ 33.000 exemplaires, contre plus de 400.000 pour la 

Voix du Nord. L'Aire de diffusion de l'Aisne nouvelle corres- 

pond presque exclusivement au département de l'Aisne. Certes 

le journal est lu sur les marges des départements limitrophes 

(Somme, Ardennes) mais sa pénétration demeure très limitée, 

surtout vers le Nord compte tenu de la forte implantation de la 

Voix du Nord en Avesnois-Cambrésis. Finalement on doit recon- 

naître que ce tri-hebdomadaire est très peu lu dans les dépar- 

tements du Nord et du Pas-de-Calais .Il ne fait aucun doute a 

ce que l'aire de diffusion d'un journal dépende aussi de son 

organisation technique et commerciale: a-t-il installé des bu- 

reaux dans les départements limitrophes? Possède-t-il des cor- 

respondants dans les départements voisins? Enfin cherche-t-il, 

après étude de marché, à y gagner une nouvelle clientèle? 

En outre, il est vrai que Artésiens et Hennuyers 

d'une part, Picards ou Thiérachiens d'autre part, furent si 

longtemps séparés par l'histoire et par une organisation admi- 

nistrative départementale centralisée, qu'il n'est pas du tout 

certain que les journaux puissent trouver chez les voisins un 

écho ou une clientèle favorable. Les traditions et les menta- 

lités font que le Picard de la Somme attende d'Amiens son in- 

formation, alors que l'Artésien regarde naturellement vers Ar- 

ras. Il est donc clair que chercher à s'implanter dans le dé- 

partement ou la région voisine représente un risque financier 

assez important: l'installation de bureaux et la recherche de 

correspondants coûtent cher. Cet investissement peut aussi ne 

pas être rentabilisé, car les marchés de l'information, parta- 

gés depuis longtemps, sont en fait assez rigides. 



a21 L 'Aisne nouvelle. - 

C'est pourquoi on comprend que pour l'Aisne nouvelle, 

les bureaux, détachés du siège social de Saint-Quentin, soient 

répartis dans les villes de Laon, Chauny, Tergnier, La Fère et 

de Soissons. Ainsi, l'information est collectée puis diffusée 

à partir des principales villes du département: Saint-Quentin, 

bien évidemment avec ses 65.000 habitants en 1982, Soissons: 

32.000 hab., Chauny: 14.000 hab., Tergnier: 12.000 hab., et 

La Fère: 4.000 hab. On notera l'absence de Château-Thierry mal- 

gré ses 15.000 habitants, mais dont la région regarde très net- 

tement vers Paris et vers Reims. P. FLATRES (1) écrivit a pro- 

pos de Château-Thierry: flChâteau-Thierry dont la population,de 

moins de 8.000 habitants en 1936 a atteint près de 14.000 ha- 

bitants en 1975 (20.000 dans l'unité urbaine), est en train de 

passer du stade de petite ville à celui de ville moyenne, aux 

activités plus équilibrées, aux relations plus actives". Toute- 

fois malgré ce dynamisme et sa fonction de sous-préfecture, 

Château-Thierry ne possède pas de bureau de presse, assurant 

la fonction de relai d'un journal, selon l'annuaire téléphoni- 

que de l'Aisne en 1981. Pour la partie méridionale du départe- 

ment de l'Aisne, c'est la ville de Soissons qui assure la fonc- 

tion de diffusion de l'information avec ses bureaux de l'Aisne 

nouvelle et de l'Union. Dans la partie centrale du département, 

la structure géographique est différente, plus éclatée , puis- 
que dans un triangle dont la base représente une distance d'en- 

viron 30 à 40 km, on y rencontre quatre bureaux de l'Aisne nou- 

velle implantés à Laon, Chauny, Tergnier et Ca Fère: ces trois 

dernières villes n'étant par ailleurs que de simples chefs- 

lieux de cantons. En outre le journal l'Union de Reims a ins- 

tallé un bureau dans les villes de Laon et de Chauny. Selon 

D. COUAPEL, attaché de presse à l'université de Picardie, 

l'Union de Reims, au début des années 1980, tirait quelques 

165.500 exemplaires quotidiens dont 42.000 en Picardie (l'Ais- 

ne en fait), soit 28% du total. Enfin pour la partie septen- 

trionale du département de l'Aisne, la ville de Saint-Quentin 

assure la collecte et la diffusion de l'information pour le 

compte de l'Aisne nouvelle. Toutefois Guise possède aussi un 



correspondant du journal de l'Union, ainsi que Hirson, en plus 

des bureaux de la Voix du Nord et du Courrier qui est un heb- 

domadaire d'informations régionales de la Thiérache. Compte 

tenu de la structure départementale de l'Aisne nouvelle, on 

ne s'étonne pas de constater que l'essentiel de l'information 

soit constlCué d'événements locaux dont la priorité est très 

nettement accordée au secteur de Saint-Quentin. 

a3) La Voix du Nord. -- 
Dans le cadre du Nord-Pas-de-Calais, l 1 0 4 g a n 4 ~ a -  

tion de La Voix du Nosd sepoae aus L1exiatence de p.tuaieusa 

kditionn dont les centres sont, notamment pour les espaces pé- 

riphériques étudiés: Montreuil-sur-mer, Arras, Cambrai et 

Avesnes-sur-Helpe. Il est clair ainsi que l'arrondissement a 

servi de base pour la collecte de l'information et sa diffu- 

sion, ceci dans le cadre d'une région très peuplée, d'environ 

quatre millions d'habitants au début des années 1980. Le dé- 

pouillement de nombreux numéros des diverses éditions confirme 

le fait que la limite régionale et départementale séparant soit 

le Pas-de-Calais et la Somme, soit le Nord et l'Aisne, est en- 

core très étanche quant au problème de la diffusion de l'infor- 

mation. Toutefois la Voix du Nord possède un bureau à Hirson, 

dans le Nord-Est de l'Aisne, mais il faut le rappeler, à quel- 

ques centaines de mètres de la limite administrative! Cette 

pénétration de la Voix du Nord dans la partie septentrionale 

du département de l'Aisne a pu être réalisée dans la mesure où 

il n'existait pas en ces lieux, un grand quotidien d'informa- 

tions régionales aux assises solides, et également parce que 

les densités de population y étaient demeurées assez élevées 

pour toucher une clientèle potentielle. 

Le risque financier inhérent à toute opération de 

pénétration sur un nouveau marché est d'autant plus important 

que les densités de population sont faibles et la ruralité pro- 

fonde. Or c'est bien le cas dans la plupart des espaces péri- 

phériques étudiés. La Voix du Nord pourrait-elle trouver, dans 

le Ponthieu et dans le Nord de l'Amiénois, une clientèle suf- 



fisante pour couvrir les dépenses que représenteraient l1ins- 

tallation de nouveaux bureaux à Crécy-en-Ponthieu par exemple, 

à Doullens ou encore à Albert, la constitution d'une équipe de 

correspondants et la réalisation de quelques pages spécifiques 

au "Pays de Somme"? Le risque financier serait accru par le 

fait que l'on trouve déjà implanté,à Albert et à Doullens, le 

Courrier Picard. 

Finalement, on peut constater que la Voix du Nord, 

sur ses 403.000 exemplaires produits quotidiennement, n'en 

diffusent que 4.5 00_: environ, en Picardie, soit 1 , 5 %  du total 

(1% dans l'Aisne et 0,5% dans la Somme). 

b) Flux de population et flux informationnels. .......................................... 
Le Courrier picard pourrait trouver dans le départe- 

ment du Pas-de-Calais un écho plus favorable s'il existait en- 

tre les deux départements limitrophes, davantage de brassage 

et de mobilité de population. Le Courrier picard tirait en 

1979-80 à 101.000 exemplaires dont 98% étaient diffusés en Pi- 

cardie, essentiellement dans la Somme, grâce aux sept éditions 

distribuant essentiellement des informations locales. Inverse- 

ment, la Voix du Nord pourrait de même mieux pénétrer les dé- 

partements de la Somme et de l'Aisne, si ceux-ci accueillaient 

plus de nordistes. 

bl) Destination des migrants. -- 
Or où vont ces derniers quand ils émigrent pour 

rechercher un emploi? (Tableau 1). Certainement pas vers les 

cantons ruraux et agricoles du Nord du Santerre ou vers la 

Thiérache en crise où il leur serait très difficile de trouver 

à s'employer, à moins qu'il ne s'agisse en majorité de person- 

nes âgées transformant une résidence secondaire en résidence 

principale (vallées de l'Authie, de la Somme, le Marquenterre . . .  ) 
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(Commentaire des tableaux concernant les indices annuels de 

courant net entre les régions françaises. Tableaux 1 et II.). ----------- 

Entre les recensements de population de 1954 et de 1962, 

le Nord-Pas-de-Calais était déficitaire dans ses échanges mi- 

gratoires avec seize autres régions françaises dont la Picar- 

die. Toutefois la valeur des indices annuels de courant net 

entre une région et une autre permet de hiérarchiser avec net- 

teté les divers flux constatés. C'est ainsi que l'on remarque 

que les bilans les plus déficitaires pour le Nord-Pas-de-Calais 

concernent les échanges avec la Région parisienne, la Provence- 

Côte-diAzur, la Lorraine, RhÔnes-Alpes, la Haute-Normandie et 

l'Aquitaine, puis la Picardie. Elle occupe donc une position 

de second plan dans le classement régional malgré la proximité 
* 

du Nord-Pas-de-Calais. Cependant l'indice annuel relatif a la 

Picardie ne représente même pas 6% de la valeur de l'indice 

correspondant à la Région parisienne. (178 du Nord-Pas-de- 

Calais vers la Picardie, contre 3024 vers 1'Ile de France). 

Par ailleurs la Picardie qui entretient des échanges mi- 

gratoires déficitaires avec neuf autres régions françaises, 

est très nettement tournée vers la Région parisienne limitro- 

phe, et très secondairement vers la Champagne et Provence-CÔte- 

d'Azur. 

Entre 1968 et 1975, la géographie des flux migratoires 

inter-régionaux fut profondément modifiée. Désormais le Nord- 

Pas-de-Calais entretient des échanges migratoires déficitaires 

avec toutes les autres régions françaises. En outre l'écart 

entre l'indice de la Région parisienne et celui de la Picardie 

s'est nettement atténué: cette dernière est devenue la quatriè- 

me dans le classement national. 

Quant à la Picardie, sa position dans le cadre du pays 

s'est très nettement dégradée: elle est désormais déficitaire 

avec dix-sept régions. Par ailleurs les indices annuels de cou- 

rant net semblent traduire une plus grande dispersion des flux. 

Parmi les régions avec lesquelles la Picardie possède un indice 

3t ~t nilsri ~ U E C ~  Ia C P P ~ . ~ W ~ C C  4es d c u  r i g ~ o n ~ .  cf. D. PUHAIN. 1 3 1 6 .  LCS m z 9 r a t i o n ~  lnC~i--ri920na.k6 dc 1354 à 

1 3 a 2 :  nirccclonr p r c l i r c n f i c l l c s  c t  c i i = ~ =  de bavridxc. Popdacian, n a r s - ~ v r i l ,  n.2. p p  3 7 8 . - 3 8 7 .  



a n n u e l  d e  c o u r a n t  n e t  d e s  p l u s  é l e v é s ,  f i g u r e n t , o u t r e  l e s  e s -  

p a c e s  m é r i d i o n a u x  ( P . C . A .  ; R h ô n e - A l p e s )  o ù  l a  p e r s p e c t i v e  d ' u n  

e m p l o i  q u a l i f i é ,  d ' u n  c a d r e  d e  v i e  a g r é a b l e  o u  e n c o r e  d ' u n e  r e -  

t r a i t e  e n s o l e i l l é e ,  a l i m e n t e  l e s  f l u x  m i g r a t o i r e s ,  q u e l q u e s  r é -  

g i o n s  v o i s i n e s  comme l a  Champagne  o u  l a  H a u t e - N o r m a n d i e .  

P l u s  récemm.ent  e n c o r e ,  e n t r e  l e s  RGP d e  1 9 7 5  e t  d e  1 9 8 2 ,  

l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  c o n s e r v a i t  s o n  t r i s t e  " p r i v i l è g e l l  d ' ê t r e  

l a  s e u l e  r é g i o n  d e  F r a n c e  à p r é s e n t e r  d e s  b i l a n s  m i g r a t o i r e s  

c o n t i n u e l l e m e n t  n é g a t i f s  a v e c  l e s  2 1  a u t r e s  r é g i o n s  d u  p a y s .  

L a  P i c a r d i e  a p p a r a i s s a i t  e n c o r e  comme u n e  t e r r e  d ' a c c u e i l  b i e n  

t i è d e  p o u r  l e s  N o r d i s t e s ,  comme l e  r a p p e l l e n t  l e s  q u e l q u e s  d o n -  

n é e s  c h i f f r é e s  s u i v a n t e s :  ( h o t d e l  m i g r a t o i r e s  i n t e r - r é g i o n a u x ,  

e n  m i l l i e r s ,  v a l e u r s  a r r o n d i e s ) .  

- 3 2 . 0 0 0  
N o r d - P a s - d e - C a l a i s  L . . >  I l e  d e  F r a n c e  

I l  11 11 - 2 2 . 0 0 0  4-b P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e  d l A z u r  
11 11 11 -1  4 . 0 0 0  (-b R h ô n e - A l p e s  

'1 11 TI  - 9 . 0 0 0  L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n  

11 11 I l  - 7 . 0 0 0  A q u i t a i n e  

I I  II 11 <.,s - 7 . 0 0 0  P i c a r d i e  

A i n s i  p e u t - o n  p e n s e r  q u e  l ' e f f i c a c i t é  d e  l ' a t t r a c t i o n  

m i g r a t o i r e  d e  l a  P i c a r d i e  s u r  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s ,  m a l g r é  

l a  p r o x i m i t é  i m m é d i a t e ,  e s t  b i e n  m o y e n n e .  

L ' a t t r a c t i o n  d u  Sud  d e  l l O i s e  e t  d e  l l a g g l o m é r a t i o n  p a r i -  

s i e n n e  s u r  l e s  h a b i t a n t s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e s t  e n  e f f e t  

b e a u c o u p  p l u s  f o r t e  e t  p l u s  j u s t i f i é e .  I l  e n  e s t  d e  même p o u r  

d e  n o m b r e u x  P i c a r d s  d u  Nord d e  l a  Somme e t  d e  l ' A i s n e  p o u r  q u i  

l a  r é g i o n  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  n ' e s t  c e r t a i n e m e n t  p l u s  d e p u i s  

l o n g t e m p s  l a  t e r r e  p r o m i s e ,  s u r t o u t  s u r  l e s  m a r g e s  m i t o y e n n e s . ( * )  

A i n s i  il p a r a î t  c e r t a i n  q u e  l a  s i t u a t i o n  é c o n o m i q u e  d e s  e s p a c e s  

é t u d i é s  e t  l e s  f l u x  d e  p o p u l a t i o n ,  n e  f a v o r i s e n t  p a s  l e s  é c h a n -  

g e s  d ' i n f o r m a t i o n  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  c e t t e  l i m i t e  d é p a r t e -  

m e n t a l e  e t  r é g i o n a l e ,  comme l e  s o u l i g n e n t  l e s  s c h é m a s  t h é o r i -  

q u e s  s u i v a n t s  ( f i g u r e  2 ) .  

* L'effet de barrière est. encore plus sensible dans cette direction 
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F i g u r e  2 :  F l u x  e t  f r o n t i è r e s :  
p o u r  u n e  r é f l e x i o n  t h é o r i q u e .  



b2) Réflexions théoriques. -- 
Schéma 1 (figure 2 )  ------ 

1 )  Dans ce cas précis, on peut penser que les flux 

de population active, en particulier, favoriseraient la diffu- 

sion de l'information car ceux qui quittent leur llpays"pour 

s'installer dans une autre région même voisine, chercheraient 

peut-être à garder le contact avec leurs amis, leur terroir- 

souvenir en lisant la presse de la région d'où ils viennent. 

Inversement ceux qui restent au "pays" seraient probablement 

tentés, de temps à autre, de connaître les événements qui tou- 

chent ou affectent leurs proches ayant migré. Cette attente, en 

besoins informationnels décloisonnés, obligeraient très certai- 

nement les journaux à organisation départementale a modifier 

quelque peu leur contenu et à relater les faits vécus par les 

"voisins". 

Schéma 2 ----- 

2) Dans le cas où la frontière sépare deux espaces 

économiques non attractifs, il est bien évident que les flux 

migratoires de départ vers des horizons extérieurs, ne favori- 

seront en rien l'échange d'informations et la possibilité de 

la modification du contenu de la presse locale ou régionale. 

En définitive, l'étanchéité de la limite sera accentuée et l'i- 

gnorance réciproque maintenue. Ainsi c'est avec une ferme con- 

viction que l'on rappellera que la presse régionale-peut être 

considérée à la fois comme le moyen de dépassement des frontiè- 

res ou limites, ou comme le reflet de celles-.ci, voire même à 

contribuer par le biais des discontinuités informatives, a ac- 

centuer leur fonction de disjonction, donc à développer l'igno- 

rance, à réduire les retombées de certaines opérations entre- 

prises d'aménagement et de développement, en les faisant conna? 

tre mal. 



Suffit-il par ailleurs qu'un quotidien installe 

un bureau dans une ville d'un département voisin (l'exemple 

de la Voix du Nord à Hirson) pour que l'information et la 

connaissance circulent mieux à travers les limites historiques, 

politiques et administratives? 

b3) L'étude d'un cas particulier: 1'Avesnois-Thiérache. - 
Le rapprochement entre la Thiérache de l'Aisne et 

lfAvesnois herbager du Nord durant les années 1960 et 1970, 

concrétisée par la création du syndicat mixte pour le dévelop- 

pement de la Thiérache en Septembre 1973, a-t-il modifié quel- 

que peu l'organisation et le contenu des informations de la 

"Voix du Nordu dans ses éditions d'Avesnes-sur-Helpe et d'Hir- 

son? 

Selon P. HENRY, journaliste travaillant autrefois 

à Avesnes-sur-Helpe, ils furent quelques-uns dans le milieu de 

l'information écrite, au début de la décennie 1970, à croire 

qu'en Avesnois-Thiérache une nouvelle époque, marquée par la 

volonté d'agir, le refus de la fatalité, la reprise économique, 

allait apparaître. D'emblée ils ont cru voir dans le concept 

nouveau de Grande Thiérache (comprenant lrAvesnois herbager du 

département du Nord) une réalité régionale et sociale. De ce 

fait, il était normal qu'en qualité de journalistes, ils se 

faisaient l'écho fidèle, sinon l'interprête personnalisé, du 

courant de renouveau qui se profilait sous leurs yeux et sous 

leurs plumes, et qu'ils rapportassent à leurs lecteurs les 

comptes-rendus des réunions, des journées de travail, des dos- 

siers à défendre . . .  Ainsi les habitants de lfAvesnois et de 
Thiérache de l'Aisne, pouvaient-ils recueillir les mêmes infor- 

mations transmises par les éditions d'Avesnes-sur-Helpe ou 

d'Hirson. Croyant en l'originalité et à la solidité de l'idée 

contenue dans la nouvelle structure d'aménagement interdéparte- 

mental née en 1973 dans la région, quelques journalistes jouè- 

rent cette nouvelle donnée régionale et épousèrent sa cause. 

Toutefois assez vite, ils s'aperçurent que l'enthousiasme et 

la volonté de quelques individus ne suffisaient pas toujours pour 



m o d i f i e r  p r o f o n d é m e n t ,  e t  s i  p o s s i b l e  r a p i d e m e n t ,  l e s  h a b i t u d e s ,  

l e s  i n e r t i e s ,  l e s  b l o c a g e s  h é r i t é s .  P ;  H E N R Y  a d m e t  d é s o r m a i s ,  

e n  1 9 8 2 - 8 3 ,  d o n c  a v e c  u n  r e c u l  d e  l ' o r d r e  d ' u n e  d i z a i n e  d ' a n -  

n é e s ,  q u ' i l  s ' e s t  h e u r t é  p a r f o i s  à c e r t a i n e s  d i f f i c u l t é s  d e  

c o m p r é h e n s i o n  e t  d ' é v a l u a t i o n  d e  l ' e n j e u ,  q u ' i l  é t a i t  d i f f i c i l e  

d e  f a i r e  l e  p o i n t  e n t r e  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  v e n a n t  t a n t ô t  

d u  N o r d ,  t a n t ô t  d e  l ' A i s n e .  C e c i  d é m o n t r e  c l a i r e m e n t  l ' a b s e n c e  

d e  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  l e s  i n f o r m a t i o n s  p r o v e n a n t  d e  v o i s i n s  i m -  

m é d i a t s .  Mais s u r t o u t ,  p o u r  c o n f i r m e r  c e t t e  h y p o t h è s e ,  P.HENRY 

a d m e t  q u ' i l  f u t  t r è s  m a l a i s é  d e  f a i r e  p a s s e r  l a  même i n f o r m a -  

t i o n  d ' u n  d é p a r t e m e n t  à l ' a u t r e .  C e s  d i f f i c u l t é s  d e  c o o r d i n a -  

t i o n  s u b s i s t e n t  e n c o r e  d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 8 0 .  A i n s i  v e r s  1 9 7 7 ,  

i l  s u g g é r a  à l a  D i r e c t i o n  l i l l o i s e  d e  s o n  j o u r n a l  ( l a  V o i x  d u  

N o r d )  de  c r é e r  u n e  é d i t i o n  commune à t r a v e r s  t o u t e  l a  G r a n d e  

T h i é r a c h e  c o u v r a n t  p o u r  p a r t i e s ,  l e  S u d - E s t  d u  d é p a r t e m e n t  d u  

N o r d  e t  l e  N o r d - E s t  d e  l ' A i s n e ,  s o i t  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  Ver- 

v i n s .  P o u r  d e s  r a i s o n s  c o m m e r c i a l e s  e t  t e c h n i q u e s  o f f i c i e l l e s ,  

c e t t e  s u g g e s t i o n  f u t  r e f u s é e  s a n s  t r o p  d ' h é s i t a t i o n s .  En f a i t  

c e  r e f u s  t r a d u i t  a v e c  f o r c e  l a  r é s i s t a n c e  d e  c e r t a i n s  b l o c a g e s  

m e n t a u x ,  l a  p e s a n t e u r  d e  l a  r o u t i n e  d a n s  l e  t r a v a i l  e t  p a r f o i s  

l ' a b s e n c e  d ' e s p r i t  i n n o v a t e u r .  Mais p o u r  q u i ?  P o u r  d e s  s e r v i -  

c e s  d e  p r e s s e  a d m i n i s t r a t i f s  e t  c o m m e r c i a u x ,  c e n t r a l i s é s  à 

L i l l e  e t  r e g a r d a n t  d ' a s s e z  h a u t  l a  r é a l i t é  d e  c e t  e s p a c e  p é r i -  

p h é r i q u e ?  L e s  q u e l q u e s  m i l l i e r s  d e  l e c t e u r s  d e  l 1 A v e s n o i s - T h i é -  

r a c h e  j u s t i f i a i e n t - i l s  un t e l  e n j e u  f i n a n c i e r ?  E t  p a r  a i l l e u r s ,  

l ' h a b i t a n t  d t A u b e n t o n  o u  du c a n t o n  d u  N o u v i o n - e n - T h i é r a c h e ,  h e r -  

b a g e r  d e  p r o f e s s i o n ,  v i v a n t  d e  s o n  l a i t ,  a l l a n t  s ' a p p r o v i s i o n -  

n e r  o u  v e n d r e  a u  N o u v i o n  o u  e n c o r e  à L a  C a p e l l e ,  d é p e n d a n t  d e  

d é c i s i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  p r i s e s  à V e r v i n s  o u  à L a o n ,  s i n o n  a 

A m i e n s ,  s e  s e n t i r a i t - i l  c o n c e r n é  p a r  l e s  p r o b l è m e s  r e n c o n t r é s  

p a r  l ' o u v r i e r  d ' u n e  f i l a t u r e  d e  l a i n e  p e i g n é e  f o u r m i s i e n n e ,  

a t t e n d a n t  p a r f o i s  a v e c  a n x i é t é  u n e  d é c i s i o n  a r r ê t é e  a u  s i è g e  

s o c i a l  d e  l ' e n t r e p r i s e  r o u b a i s i e n n e ,  o u  p a r  l a  C C 1  d ' A v e s n e s -  

s u r - H e l p e ?  N e  s ' a g i t - i l  p a s  e n  r é a l i t é  d e  d e u x  " p a y s v  s o c i a u x ,  

v é c u s  q u o t i d i e n n e m e n t  a v e c  d i f f é r e n c e s  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  

l a  l i m i t e  a d m i n i s t r a t i v e  d é p a r t e m e n t a l e  e t  r é g i o n a l e ?  D a n s  c e  

c a s  l ' i n t é r ê t  e n g e n d r é  p a r  l a  l e c t u r e  d ' u n  j o u r n a l  u n i q u e ,  com- 



posé avec les mêmes informations régionales, pourrait être très 

limité et s'avérer être une mauvaise opération commerciale pour 

la Direction. Toutefois à défaut d'édition unique, l'impression 

d'une page commune à la Grande Thiérache eût été techniquement 

et commercialement réalisable . . .  et pourtant . . .  Il est évident 
que toute innovation peut temporairement apporter quelques dé- 

sagréments qui, sur le moment, prennent une importance démesu- 

rée. La routine dans le travail est certes plus rassurante pour 

chacun. 

b4) Le paradoxe de la disjonction informationnelle - 
régionale. 

Cette disjonction informationnelle apparaît très 

paradoxale, quand on sait par ailleurs qu'il existe deux au- 

tres quotidiens régionaux qui diffusent de l'information de 

part et d'autre de la frontière franco-belge: Nord-Matin et 

surtout Nord-Eclair. Ce dernier comporte quatre éditions fran- 

çaises (Roubaix, Tourcoing, Tourcoing-Lys et Lille) et trois 

éditions belges (Mouscron, Tournai et Mons). Une telle organi- 

sation pose naturellement toute une série de problèmes techni- 

ques, dont ceux relatifs à la mise en page des informations 

locales ou régionales ne sont pas des plus simples. Ainsi l'é- 

dition de Tournai informe-t-elle ses lecteurs des événements 

qui se déroulent en Belgique, dans le Hainaut et le Borinage, 

mais aussi de ceux qui affectent la France, et tout particu- 

lièrement la zone de la Métropole lilloise, le Douaisis et le 

Valenciennois. Ce rôle original d'informateur transfrontalier 

correspond tout à fait à un besoin exprimé par les populations 

régionales et à une réalité spatiale. Bien que séparés depuis 

plus de deux siècles par une frontière politique internationa- 

le, Belges du Hainaut et Français de l'arrondissement de Lille, 

ressentent beaucoup de centres d'intérêt communs. Autrefois, 

beaucoup plus qu'aujourd'hui, les Belges arrivaient chaque jour 

en grosses cohortes pour travailler dans les entreprises tex- 

tiles de la région. De ces navettes transfrontalières sont nés 

de nombreux couples franco-belges. Rares sont en effet les 

jeunes habitants de l'agglomération de Roubaix-Tourcoing qui 



p e u v e n t  p r é t e n d r e  n e  p a s  a v o i r  s o i t  d e s  p a r e n t s ,  s o i t  d e s  

g r a n d - p a r e n t s  d ' o r i g i n e  m i x t e  f r a n c o - b e l g e .  P o u r  l e s  communes  

d e  l a  v a l l é e  d e  l a  L y s ,  D .  VERMANDER (8) é c r i v i t  c e s  q u e l q u e s  

l i g n e s :  " D a n s  l e  p a s s é ,  l e s  m a r i a g e s  m i x t e s  é t a i e n t  f r é q u e n t s  

d a n s  c h a c u n e  d e s  s i x  communes  f r o n t a l i è r e s ,  ( d ' A r m e n t i è r e s  à 

H a l l u i n ) .  A W e r v i c q - S u d ,  à l ' é p o q u e  où l e  f l a m a n d  é t a i t  c o u -  

r a m m e n t  p a r l é  e t  j u s q u ' à  l a  s e c o n d e  g u e r r e  m o n d i a l e ,  l ' u n  d e s  

c o n j o i n t s  p o s s é d a i t  l a  n a t i o n a l i t é  b e l g e  o u  r é s i d a i t  d e  l 1 a u -  

t r e  c ô t é  d e  l a  f r o n t i è r e  a u  m o i n s  u n e  f o i s  s u r  q u a t r e ,  c e  q u i  

r e p r é s e n t e  u n  r a p p o r t  s e n s i b l e m e n t  é g a l  à c e l u i  q u i  e s t  d o n n é  

p o u r  l ' a g g l o m é r a t i o n  d e  M e n i n - H a l l u i n  e n  1 9 3 0 " .  

A u j o u r d ' h u i  c e  s o n t  l e s  F r a n ç a i s  q u i  v o n t  h a b i t e r  

s u r  l e  v e r s a n t  b e l g e  d e  l a  M é t r o p o l e  l i l l o i s e ,  t o u t  e n  c o n t i -  

n u a n t  à t r a v a i l l e r  e n  F r a n c e ,  a l o r s  q u e  l e  n o m b r e  d e  B e l g e s  

n a v e t e u r s  v a  e n  d i m i n u a n t  d e p u i s  u n  q u a r t  d e  s i è c l e ,  comme 

l ' o n t  m o n t r é  d i f f é r e n t e s  p u b l i c a t i o n s  d e  R. SEVRIN ( 2 ) .  L e s  

R o u b a i s i e n s  v o n t  d a n s e r  e n  B e l g i q u e  e t  y  r e n c o n t r e n t  l e u r  f u -  

t u r e  é p o u s e  ; l e s  B e l g e s  v i e n n e n t  a c h e t e r  d a n s  l e s  h y p e r - m a r -  

c h é s  d e  l a  r é g i o n  l i l l o i s e .  C o m p t e - t e n u  d e  c e s  l i e n s  m u l t i p l e s  

( t r a v a i l ,  l o i s i r s ,  a c h a t s ,  f a m i l l e ) ,  c e t t e  p o p u l a t i o n  r é s i d a n t  

e n t r e  L i l l e  e t  T o u r n a i  r e s s e n t  l e  b e s o i n  d ' ê t r e  i n f o r m é e  r é g u -  

l i è r e m e n t  s u r  l e s  é v é n e m e n t s  q u i  s e  p a s s e n t  a u s s i  b i e n  e n -  

d e ç à  q u ' a u - d e l à  d e  l a  f r o n t i è r e .  P a r  c o n t r e  e n t r e  l a  F l a n d r e  

o c c i d e n t a l e  b e l g e  e t  l e s  F l a n d r e s  f r a n ç a i s e s  ( m a r i t i m e  e t  i n -  

t é r i e u r e ) ,  l ' i n f o r m a t i o n  p a s s e  p l u s  d i f f i c i l e m e n t  e u  é g a r d  à 

l a  d o u b l e  f o n c t i o n  d e  l a  f r o n t i è r e  p o l i t i q u e  e t  l i n g u i s t i q u e , ( * )  

e t  c e  m a l g r é  un  c e r t a i n  r e n o u v e a u  r é c e n t ,  e n  H o u t l a n d ,  d e  l a  

c u l t u r e  f l a m a n d e .  En o u t r e  l a  m o i n d r e  d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n ,  

p a r  r a p p o r t  à l ' e s p a c e  m é t r o p o l i t a i n  l i l l o i s ,  e t  a u s s i  d 1 a c t i -  

v i t é s  n o n  a g r i c o l e s ,  n ' a  g u è r e  f a v o r i s é  l e s  f l u x  d e  p o p u l a t i o n  

t r a n s f r o n t a l i e r s .  (Même l ' a t t r a c t i o n  de D u n k e r q u e  e s t  l i m i t é e  en  
t e r r e  b e l g e ) .  

C e t t e  c o m m u n a u t é  d ' i n t é r ê t s  e x i s t e - t - e l l e  d e  p a r t  

e t  d ' a u t r e  d e  l a  l i m i t e  s é p a r a n t  l e  N o r d - P a s - d e - C a l a i s  e t  l a  

P i c a r d i e ?  D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  é c r i t e  (lg), o n  

p o u r r a i t  p r e s q u e  a f f i r m e r  q u e  l a  l i m i t e  r é g i o n a l e  e t  d é p a r t e -  

En e f f e t ,  i l  faiit bxen canctater  que. d e p u r  l a  f l n  du XTXème ~ i è c l e .  l e  Plamand parle a scnsrblewent reculé  

dans Ici; Flnndrc. Iranqaisc= =a prof i t  du Pr ing=rr .  qui fur. imposi e;u ha5irinrr.  Ccprndinr dcp,~:r ? 9 7 , .  an eipprrichcmcric 

r igional  rr ins i ronta l i cr  zrcnE d e s r l n i  e t  a p r i s  lormc ascc la p u b l i c i c l o n  d'-ne brockarc ro;irrs:iq.~e rnr icu l i c  

''i4csL.~ek rander grenrcn - sans frontzèrcs" 



mentale exerce un effet disjoncteur plus effectif que la fron- 

tière franco-belge. 

Le dépouillement de certaines éditions de la Voix 

du Nord, notamment celle de Montreuil-sur-mer, confirme très 

nettement cette fonction disjonctive de la limite départemen- 

tale. Rares sont les événements picards à être relatés dans 

l'édition voisine du quotidien. Parmi ces cas, la vie scolaire 

et universitaire constitue un exemple sans doute privilégié. 

En Juin, on rappelle le nombre de candidats aux épreuves du 

Baccalauréat du second degré et de techniciens dans l'Académie 

d'Amiens. On en profite pour citer les lieux où se déroulent 

les examens, en particulier dans les deux départements de la 

Somme et de l'Aisne. Puis on donne les dates d'inscription et 

de réinscription à l'université de Picardie. En cours d'année, 

la presse fait part de différents événements relatant la vie 

universitaire amiénoise: les journées portes-ouvertes, des ex- 

positions, colloques, élections universitaires. De même, le 

28 Février 1982, dans l'édition de Montreuil-sur-mer, la Voix 

du Nord consacrait un article à un "guide utile pour les étu- 

diants, enseignants et parents". On peut s'étonner de trouver 

dans cette édition autant d'informations universitaires picar- 

des que lilloises. Toutefois il faut savoir, comme l'a montré 

P. OUDART (x), que les facultés amiénoises recrutent une par- 

tie de leurs étudiants dans l'Ouest et le Sud du département 

du Pas-de-Calais, de Boulogne-sur-mer à Bapaume. Des enquêtes 

menées auprès des étudiants de Première année de Deug, inscrits 

en histoire-géographie à l'Université de Picardie, démontrent 

qu'environ 50% dfentre-eux résident dans le département de la 

Somme, 40% dans l'Oise, alors que les 10% restant se disper- 

sent dans le Nord de l'Aisne, essentiellement dans l'arrondis- 

sement de Saint-Quentin et dans une moindre mesure dans celui 

de Vervins, mais aussi dans le département du Pas-de-Calais: 

région dfArras, de Montreuil-sur-mer et des Bas-Champs, Côte- 

d'opale, région de Boulogne-sur-mer. 



Pour le Boulonnais, l'attraction amiénoise s'ex- 

plique sans doute par plusieurs faits, en particulier l'héri- 

tage historique qui rattachait le Bas-Boulonnais et une partie 

du Haut-Artois (secteur dtHucqueliers) à la Picardie d'Ancien 

Régime, comme le .montrent les cartes anciennes. En outre cha- 

cun connaît l'enclavement traditionnel dont souffre la fosse 

du Bas-Boulonnais, dans le cadre du Nord-Pas-de-Calais. Les 

liaisons routières entre Boulogne-sur-mer, Desvres et Lille 

sont en effet assez difficiles surtout en hiver après un coup 

de gel ou une chute de neige abondante, malgré les améliora- 

tions récentes apportées à la RN 42. Par contre la liaison par 

route et voie ferrée est meilleure avec Paris et Amiens, via 

Abbeville. Par ailleurs, pour les jeunes habitant les campa- 

gnes du Sud de l'Artois occidental ou encore du Seuil de Ba- 

paume, les universités lilloises sont plus éloignées que celle 

d'Amiens. Ainsi une soixantaine de kilomètres séparent Arras 

et Amiens, sans traversée d'agglomérations, depuis que Doullens 

est contournée, et sans risques de circulation saturée comme a 

l'approche de Lille. En outre, des trains assurent fréquemment 

la liaison entre Arras et Amiens, par autorail ou par train 

corail, via Longueau quand il s'agit de la ligne Paris-Lille, 

mais avec une navette qui assure systématiquement la relation 

avec la gare d'Amiens. D'autres jeunes enfin préfèrent le petit 

campus de Salouel, plus proche d'un lycée par ses dimensions 

et sa superficie, que les "monstres11 lillois comme celui de 

Lille 1, où ils pourraient s'y sentir isoles après avoir quitté 

leur famille. 

Cependant, hormis les événements universitaires, 

on peut rarement trouver dans la Voix du Nord de Montreuil- 

sur-mer, diverses informations relatives à la Picardie voisine. 

Seuls quelques grands événements ou problèmes d l a c -  

tualité y sont mentionnés: les difficultés de la pêche artisa- 

nale à Saint-Valery-sur-Somme, la Foire aux fromages de La Ca- 

pelle, l'inauguration du premier central électronique temporel 

MT20 à Amiens . . .  Mais dans tous les cas, cette information très 
discontinue et ponctuelle ne traduit pas une communauté de vie 



et d'intérêts et n'incite guère de fait au rapprochement mu- 

tuel des Picards et des Artésiens. Ceux-ci continuent de s'i- 

gnorer, de vivre et de s'organiser en s'adossant réciproque- 

ment à l'ancienne limite de l'Authie. Celle-ci continue de 

s'imposer tout naturellement aux esprits comme limite spatiale 

pour la réflexion, la connaissance et l'action. 

b5) Efforts originaux et modification des conditions -- 
de diffusion de l'information en Avesnois- 
Thiérache. 

C'est en fait dans la région où la limite fut la 

plus durable et la plus régulière, c'est-à-dire en Avesnois- 

Thiérache, puisqulelle remonte au traité de Verdun de 843, 

comme cela fut déjà rappelé antérieurement, que les efforts 

de rapprochement (certes pas toujours couronnés de succès) et 

de modification des conditions de diffusion de l'information, 

furent les plus sensibles. 

P. ROMAGNY, ancien journaliste à l a  "Th ié&ache, "  

nous rapporte les origines et les débuts de cet hebdou~adaine 

n&giona4'. Ayant vécu l'essentiel de sa jeunesse à Laon, puis 

ayant repris une ferme dans l'Aisne, dans le Nord-Est du Laon- 

nais, au Sud de la Serre, après être sorti d'une école d'agri- 

culture, P. ROMAGNY n'a donc eu de contacts avec les herbagers 

de Thiérache qu'assez tardivement. Pour lui, comme pour beau- 

coup d'autres habitants de l'Aisne, la Serre constituait une 

"frontière", au-delà de laquelle on allait très rarement. Ainsi 

l'arrondissement herbager de Vervins était-il mal connu par les 

habitants du département de l'Aisne et par ceux de Picardie 

plus généralement. Devenu membre actif du syndicalisme agricole 

à la Libération, il se vit confier la responsabilité de la 

section "petite culture1' du département. Face aux grands céréa- 

liers du Laonnois et du Soissonnais, il fallait donner aux pe- 

tits cultivateurs de l'Aisne un moyen d'expression et d'études. 

De cette idée est donc née la section l'petite culture" au sein 

du mouvement syndical. En fait au cours de ses nombreuses an- 

nées de responsabilités syndicales, P. ROMAGNY rencontra sur- 



tout des Thiérachiens: c'est dans cette région que l'on ren- 

contre en effet la plupart des petites exploitations agricoles 

du département. Ceci demeure encore vrai de nos jours, comme 

l'indique le tableau III. 

  able au III ------ 
Taille moyenne des exploitations agricoles. ---- ----- -------- ------ 

Régions de l'Aisne RGA 1970 - RGA ----- 1979-80 --------- évolution 8 
Saint-Quentinois, 
Laonnois 1 62,4 hect. 1 72,3 h e c t l  +16% 

Champagne crayeuse 

Soissonnais 

Thiérache 1 25,9 

Par rapport aux trois autres régions agricoles 

précitées, c'est aussi en Thiérache que les exploitations de 

moins de 20 hectares couvrent le plus de superficie agricole 

utilisée, soit 20%. En revanche celles de 50 hectares et plus 

ne représentent que 36,6% de la SAUée totale en 1970, contre 

plus de 80% dans les trois autres régions agricoles. 

En 1970, sur 3600 exploitations agricoles, 923 

avaient moins de 10 hectares et 1872 moins de 20 hectares, 

soit respectivement 25 et 52% de l'ensemble régional thiéra- 

chien. En revanche elles n'étaient que 424, soit moins de 12%, 

à dépasser le seuil des 50 hectares. Alors qu'en Thiérache, les 

exploitations agricoles de moins de 20 hectares représentaient 

le quart du patrimoine départemental, dans la même catégorie 

bien évidemment, celles de 50 hectares et plus, n'atteignaient 

même pas le niveau des 15%. 

En outre à force de contacts, de propositions, de 

refus et de contre-propositions, il fallut bien admettre et 

reconnaître qu'en Thiérache, "quelque chose1' était différent, 

particulier: les conditions de vie, de travail, l'évolution 

économique agricole depuis un siècle, l'évolution corrélative 



Tableau IV --------- 

Indice de concentration des terres agricoles 
dans quelques régions de l'Aisne. RGA1970. .......................... 

Répartition des exploi- 
tations acicoles - 5 h e c t  ,5-20 
------ 
St-Quentinois-Laonnais ...................... 

/ 1 )  .En % du nbre 
.d'exploit. 13,888 i 17,41% 35,581 

i 
1 2) 

.En % de la 
SAUée O ,  46% 2,738 8,688 81% 

3) Indice de con- 
centration: ------- 16,95 4,30 , 45,42 

86 86. l 
A-- 

/ Champagne crayeuse ------------------ 
1 )  17,56% 

2 O ,  30% O ,  92% ---- 
3 -2- 75 15 

- - - - - - - - - Y - - - -  

Thiérache --------- 
1 > 
2 

3 63 91 -A-- 

.------------------- 

Soissonnais 
- m m - - - - - - - -  

1 )  

2 )  

3) --A- 96 74 

17,26 
----- 

14,38% 

1,381 

13 
-------- 

19,701 

O ,  52% 
-------------- 
,l9,lE 

5,61 
- - - - - -  

37,53% 

18,581 
------------------------- 

18,95 
---------- 

4,08% 

20,21% 

16,13 

8,61 

24,95% 

25,35% 

0,40 

15,97% 

6,88% 

9,09 

6,lO i 37,57 
l - - - - - - - -  i ----- --- 
1 
1 

11,32%1 11,79% 

18,02% 36,65% 
---- -------- c 
6,70 1 24,86 

l 

------------- ! 

11,78% 

7,81% 
---------------------------- 

3,97 

80,69% 

48,37 



des paysages ont attribué à cette région une personnalité que 

nul ne peut contester. Consécutivement à ce déroulement, il 

serait vain de ne pas reconnaitre que les mentalités y sont 

également spécifiques. Au début des années 1960, d'aucuns crai- 

gnaient que la Thiérache tombât dans le l'séparatisme" syndical. 

De cette réflexion sans doute fondée, naquit l'idée de créer 

un hebdomadaire régional thiérachien: ce dernier devait répon- 

dre à plusieurs objectifs: 

- reconnaître la personnalité thiérachienne au sein de 
l'Aisne, et la faire admettre dans le public ; 

- aider les habitants de cette région à acquérir une 

conscience un peu plus nette de leur originalité, tout en leur ' 

montrant qu'ils appartiennent à un ensemble géographique et 

administratif plus grand et donc que la tentation syndicale 

"séparatisteff ne mènerait à rien de positif. 

Ainsi paraît pour la première fois l'hebdomadaire 

de la Thiérache en fin d'année 1964, grâce aux efforts finan- 

ciers de divers milieux économiques et professionnels, dont 

les syndicats agricoles. Impriméeà Saint-Quentin, au journal 

de "l'Aisne nouvelle", la "Thiérache" va rapidement recevoir 

l'appui des élus de la région et se faire le rapporteur assidu 

des problèmes économiques et sociaux de l'arrondissement de 

Vervins. En 1965, dans cette même ville, une réunion permet de 

dresser un inventaire des déficiences et des difficultés de la 

Thiérache, que l'on va désormais présenter comme "l'homme mala- 

de de la Picardie1'. Ainsi dans un premier temps, le journal de 

la Thiérache a contribué à capter l'attention des élus et des 

Chambres consulaires, puis à la diriger vers cet espace péri- 

phérique. Mais rapidement certains de ses journalistes dont 

P. ROMAGNY, comprennent qu'un rap3rochement avec llAvesnois 

herbager voisin est indispensable pour accroître l'effet d'écho 

des revendications exprimées par ce "petit paysv de Picardie 

péri-ardennaise. Dès lors que l'on souhaita donner plus de 

corps à l'action entreprise, il fallut se tourner vers la 

"Thiérache du Nord", pour susciter une entente organique et 

amener progressivement les esprits à la naissance du syndicat 



mixte. Certes ce journal n'était pas seul à l'époque, a oeu- 

vrer dans cette voie nouvelle, mais il disposait d'un moyen 

d'expression largement diffusé dans les milieux agricoles ; 

il pouvait donc être entendu par une partie importante de la 

population régionale. Il fallait amener les gens de Thiérache 

et du Hainaut limitrophe à l'idée qu'ils n'étaient pas sépa- 

rés par une frontière naturelle, que les cloisonnements impo- 

sés par la politique puis le système administratif français 

pouvaient et devaient être dépassés. Toutefois les réticences 

face à ce courant de rapprochement inter-départemental étaient 

encore très fortes et nombreuses, à la fin des années soixan- 

te. Certains élus attendaient avec un oeil amusé et en même 

temps inquiet, de voir comment et quand ce mouvement d'idées 

nouvelles allait sombrer comme un navire-fantôme. Des person- 

nes passionnées d'histoire locale et régionale, mais attachées 

au principe du déterminisme historique, refusaient avec véhé- 

mence toute tentative de collaboration entre llAvesnois et la 

Thiérache, en rappelant en particulier que deux êtres faibles 

réunis ne peuvent constituer un individu fort et dynamique. 

Quand on parla de "Grande Thiérache" a partir de 1973, Maître 

MOSSAY, Président de la Société d'histoire et d'archéologie 

de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, n'hésita pas a crier 

à l'hérésie en ces termes: "La Thiérache n'existe pas ; elle 

n'est qu'une ancienne forêt, tout au plus une frontière, pas 

une région. "En fait ce qui heurtait surtout sa susceptibilité 

d'historien et d'homme cultivé, c'était l'application de la dé- 

nomination régionale de Thiérache à llAvesnois hennuyer. Bien 

que fondée, cette critique était-elle suffisante pour condam- 

ner a priori tout le courant d'idées nouvelles qui prenait 

naissance durant les années 1960-70? 

Ainsi l'hebdomadaire, Ifla Thiérache", s'était fixé 

un objectif très précis: faire passer dans le public la volon- 

té et l'idée du rapprochement avec llAvesnois herbager. Toute- 

fois il se heurta assez vite à quelques difficultés financières. 

En effet sa clientèle était nécessairement limitée par plu- 

sieurs facteurs: 



- l e  c a r a c t è r e  t r è s  r u r a l  d e s a  r é g i o n  d e  d i f f u s i o n .  

- Le d é c l i n  d é m o g r a p h i q u e  d e  l a  T h i é r a c h e .  

- La s t r u c t u r e  t r è s  é c l a t é e  d e  l a  p r e s s e  r é g i o n a l e .  

- Le n o m b r e  r é d u i t  d e  p e r s o n n e s  c o n v a i n c u e s  p a r  l e  m e s s a -  

g e  " p o l i t i q u e "  e t  a m é n a g e u r  d e  l a  G r a n d e  T h i é r a c h e  a u  d é b u t  

d e s  a n n é e s  1 9 4 0 .  

L ' h e b d o m a d a i r e  d i f f u s é  d a n s  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  

V e r v i n s  n ' e m b r a s s a i t  t h é o r i q u e m e n t  q u ' u n e  p o p u l a t i o n ,  t o u s  â g e s  

c o n f o n d u s ,  d ' e n v i r o n  8 2 . 0 0 0  h a b i t a n t s  e n  1 9 6 8 .  En o u t r e ,  c e t t e  

p o p u l a t i o n  à n e t t e  d o m i n a n t e  r u r a l e  e t  a g r i c o l e  ( 5 6 %  d e  l a  p o -  

p u l a t i o n  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  l o r s  d u  RGP d e  1 9 6 8  f u r e n t  r e c e n -  

s é s  d a n s  d e s  communes  r u r a l e s )  g l i s s a i t  s u r  l a  v o i e  d e  l a  d i -  

m i n u t i o n  d e s  e f f e c t i f s ,  d a n s  l a  m e s u r e  où l e  d é f i c i t  m i g r a t o i r e  

d é p a s s a i t  t r è s  n e t t e m e n t  l ' e x c é d e n t  n a t u r e l ,  t o u t  p a r t i c u l i è r e -  

m e n t  d a n s  l e s  communes  r u r a l e s .  S e l o n  l ' I N S E E ,  l ' a r r o n d i s s e m e n t  

d e  V e r v i n s  é t a i t  p e u p l é  ( p o p u l a t i o n  s a n s  d o u b l e  c o m p t e )  d e  

8 4 . 3 5 2  h a b i t a n t s  e n  1 9 6 2  c o n t r e  7 6 . 9 3 0  e n  1 9 7 5 ,  s o i t  u n e  é r o -  

s i o n  d e  9 , 6 5 %  d e  s e s  e f f e c t i f s ,  a l o r s  q u e  p e n d a n t  l a  même p é -  

r i o d e ,  l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  C h â t e a u - T h i e r r y ,  d e  S a i n t - Q u e n t i n  

e t  d e  S o i s s o n s  e n r e g i s t r a i e n t  u n e  c r o i s s a n c e  d é m o g r a p h i q u e  a s s e z  

f e r m e ,  comme l e  s o u l i g n e  l e  t a b l e a u  V .  

T a b l e a u  V 

E v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  d e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  l ' A i s n e .  

1 9 6 2  - 1 9 7 5  ------- 

A r r o n d i s s e m e n t s  P o p .  1 9 7 5  ------------ ------------ 
C h â t e a u - T h i e r r y  5 1 . 5 6 7  h a b .  5 5 . 5 2 4  h a b .  

L a o n  1 6 4 . 2 2 5  h a b .  1 6 4 . 1 1 8  h a b .  

S a i n t - Q u e n t i n  1 3 1 . 0 1 5  h a b .  141  . 7 4 2  h a b .  

S o i s s o n s  8 1 . 4 3 8  h a b .  9 5 . 1 4 8  h a b .  

V e r v i n s  8 4 . 3 5 2  h a b .  7 6 . 9 3 0  h a b .  

A i n s i  d o n c  d e  1 6 , 5 %  d e  l a  p o p u l a t i o n  d u  d é p a r t e -  

m e n t  de  l ' A i s n e  e n  1 9 6 2 ,  c e l l e  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  V e r v i n s  

p a s s a  à 1 4 , 4 $  e n  1 9 7 5 .  



Il faut en outre admettre que par l'orientation 

de ses articles, "la Thiérache" visait plutôt une clientèle 

d'agriculteurs que de salariés des secteurs secondaire et 

tertiaire. Ainsi au début de la décennie 1970, l'hebdomadaire 

publiait fréquemment les études réalisées par le Service dé- 

partemental de l'Aménagement rural de Laon ou encore par le 

"groupe Thiérache1' . . .  Or le nombre d'exploitations et d'actifs 
agricoles diminuait rapidement: de 24.573 emplois offerts dans 

le secteur primaire en 1962, la Thiérache du Nord et de l'Ais- 

ne passait à 15.792, six ans plus tard, soit une décroissance 

de près de 36%. De 3600 exploitations agricoles au RGA de 1970, 

la Thiérache de l'Aisne passait à 3002 unités en 1979-80. Pour 

sa part et pendant la même période, la "Thiérache du Nordu per- 

dait quelques 574 exploitations. 

Cet hebdomadaire était en plus limité,quant à sa 

diffusion spatiale dans la partie orientale de l'arrondisse- 

ment de Vervins, par un autre informateur régional qui était 

le "courrier d'Hirsonu. Ainsi échappait partiellement à la 

"Thiérache", le secteur le plus peuplé de la région, le plus 

industrialisé, et le canton dans lequel se situe l'unité ur- 

baine la plus importante de l'arrondissement de Vervins, comme 

le rappelle le tableau VI. Alors qu'en 1962, la population sans 

doubles comptes du canton d'Hirson représentait 27,61% de celle 

de l'arrondissement, avec ses 23.286 habitants, en 1975, les 

effectifs bien que tombés à quelques 22.300 unités environ, cu- 

mulaient 29% de la population de l'arrondissement de Vervins. 

Par contre les cantons de La Capelle , du Nouvion, de Rozoy- 
sur-Serre, de Sains-Richaumont, dlAubenton abritaient chacun, 

nettement moins de 10.000 habitants, lors du RGP de 1968. 

Tableau VI ------- 
Population sans doubles comptes des unités urbaines de Thié- -- 
rache de l'Aisne en 1968. INSEE. 
-------------A----- ---- 
HIRSON :12.769 habitants St-MICHEL 
GUISE : 6.805 habitants (canton d'Hirson): 4.342 hab. 
VERVINS : 3.596 habitants LE NOUVION : 3.343 hab. 
LA CAPELLE: 2.065habitants. ETREUX : 2.812 hab. 



En "Thiérache du Nordn, la presse régionale s'était 

partagée la clientèle: dans le secteur de Maubeuge, on lisait 

"la Frontière", journal créé en 1871, et qui s'appelle de nos 

jours "la Sambre" ; dans les cantons herbagers de llAvesnois 

on pouvait lire "l'Observateur" d'Avesnes-sur-Helpe, un hebdo- 

madaire créé en 1834, diffusé dans des campagnes peuplées d'en- 

viron 30 à 35.000 habitants en 1968. Enfin dans le canton de 

Trélon, on trouvait "le Courrier de Fourmies". Ainsi au début 

des années 1970, dann c e t t e  n k g i o n  6 n o n t a t i & c e ,  Xa pneAAe e t a i t  
à L'image de t ' e d p a c e  n k g i o n a t :  d i v i n k e ,  pantag6e e n  p e t i t s  
b a ~ n i n n  autoun de4 viLLen Leh pLun i n d l u e n t e ~ :  Avesnes-sur- 
Helpe, Fourmies, Hirson. . .  Par ailleurs, la diffusion de 
"l'Observateur" dans le département de l'Aisne était faible 

et limitée aux quelques communes jouxtant l'ancienne frontière 

comme Papleux, Fontenelle ou Barzy-en-Thiérache, au Nord de la 

forêt du Nouvion. Selon certaines personnes en effet, la "fron- 

tière d'usage1' n'est pas ici la limite départementale mais la 

forêt du Nouvion. 

Il fallait donc progresser sinon l'asphyxie finan- 

cière guettait. Divers essais de rapprochement furent tentés 

entre "l'Observateur dlAvesnes" et la "Thiérache" du Vervinois. 

On tenta notamment d'assurer l'échange de quelques articles 

entre les différents informateurs régionaux, mais aussi de met- 

tre au point une page commune. Néanmoins dans l'ensemble, ces 

tentatives de rapprochement échouèrent pour différentes raisons: 

- selon J-P. DE KERRAOUL, Directeur de la rédaction de 
"Nord-Est hebdo", installée à Avesnes-sur-Helpe, il n'existait 

pas, au début des années 1970, de raison économique objective 

justifiant cette animation: aucun des journaux considérés ne 

pouvait disposer d'une clientèle suffisante pour présenter 

une gestion satisfaisante. 

- En outre les rivalités de personnes et de caractères 
étaient présents. "La Thiérache" recherchait les moyens de 

diffuser une idée, un message dans lfAvesnois, tentait de 

faire progresser un courant idéologique. Par contre "le Cour- 

rier" de Fourmies recherchait surtout un appui financier ren- 



table et se souciait assez peu de l'idée de la Grande Thiéra- 

che, jugée peut-être à l'époque, utopique, irréaliste. 

- Il fallait aussi tenir compte de la méfiance, fruit 
de l'ignorance, entre les deux voisins que l'histoire, puis 

l'administration de la France contemporaine, avaient toujours 

séparés. 

En 1 9 7 5 ,  J-P. DE KERRAOUL reprend la direction du 

journal "l'Observateur" dTAvesnes et très vite se lance dans 

une tentative de rapprochement avec la "Thiérache", en quête 

d'une meilleure rentabilité de ses affaires. Il y réussit sans 

trop de difficultés, sans doute parce que c'était un homme nou- 

veau venant de Paris, donc étranger aux rivalités et pesan- 

teurs thiérachiennes. Quelques années plus tard, il s'associe 

avec "la Frontière", ce qui lui permet une fois encore d'amé- 

liorer la gestion de son entreprise en s'attachant un marché 

urbain et industriel très peuplé. En effet la seule unité ur- 

baine de Maubeuge, dans sa partie française, regroupant 14 

communes, représentait une population de près de 100.000 indi- 

vidus en 1975, dont les effectifs augmentaient de 6000 habi- 

tants entre chaque recensement. Enfin dans un dernier temps, 

!!l'Observateurn et le "Courrier" s'associent a leur tour: dé- 

sormais il existe une fédération de journaux au sein du groupe 

"Nord-Est hebdo", dont le siège se situe à Avesnes-sur-Helpe. 

U N E  presse régionale couvre donc la Grande Thiérache. Selon 

J-P. DE KERRAOUL, la volonté de rapprochement exprimée initia- 

lement par les milieux agricoles de l'Aisne, puis du Nord, en- 

suite appuyée par quelques élus, constitua l'exemple a suivre. 

L a  p 4 e d a e  fikgionale d e  dit l'écho d e  c e  m o u v e m e n t  e t  t e n t a  de 

didd u n e h  c e 4  i d k e n  n o u v e L l e ~  d a n 4  l e  g ~ a n d  pubxic, n o n  dann 

d i d d i c u l t é d  car selon le Directeur de Nord-Est hebdo, "le 

syndicat mixte existe certes au niveau des élus et des élites, 

mais bien peu dans la conscience de la population". Néanmoins 

la presse poursuit sa mission ; ainsi quand certaines enquêtes 

sont menées sur un thème qui peut intéresser aussi bien les 

thiérachiens de l'Aisne que les habitants de ltAvesnois, comme 

par exemples les questions du remembrement, de l'arrachage des 



haies vives, les équipements divers . . . ,  des illustrations et 
des cas précis sont empruntés aux deux départements, pour sen- 

sibiliser les lecteurs à la réalité de la communauté paysagè- 

re et économique thiérachienne à laquelle ils appartiennent. 

I l  faut absolument faire comprendre au lecteur que "son" pro- 

blème n'est pas uniquement celui de son clocher et que jamais 

la rivalité jalouse séparant deux communes voisines n'a per- 

mis d'améliorer une situation sociale et économique quelconque. 

Le problème doit être porté au niveau régional et si possible 

solutionné dans le cadre de la Grande Thiérache. 

D'ailleurs, cette remarque nous amène à formuler 

une réflexion de portée plus générale. N'aurait-il pas fallu, 

avant de délimiter les régions françaises (anciennes régions 

de programme de développement économique et social) sur des 

bases administratives et budgétaires, s'interroger sur l'exis- 

tence de "pays" homogènes et (ou) polarisés, à consolider le 

cas échéant? La démarche chronologique de régionalisation qui 

fut en fait adoptée en France n'a-t-elle pas manqué de cohéren- 

ce? Passant du niveau local et communal, on a voulu sans tran- 

sition faire vivre les populations dans le cadre "macro-régio- 

nalt', formé de plusieurs départements. Ce n'est qu'ultérieure- 

ment avec les SIVOM, les CAR, les Syndicats mixtes, les Asso- 

ciations de pays, qu'on a cherché à développer le sentiment 

d'appartenance à une communauté intermédiaire reposant sur la 

base d'un arrondissement ou de plusieurs cantons. Avant d'im- 

poser des cadres d'actions et de réflexions qui soulignent avec 

évidence la force de cloisonnement des limites départementales, 

n'aurait-il pas fallu, avec les géographes et sociologues no- 

tamment, lancer de grandes enquêtes relatives à l'organisation 

micro-régionale de l'espace? 

Dans un numéro de la "Thiérache" de Mai 1978, on 

pouvait lire le texte suivant qui nous paraît traduire correc- 

tement l'évolution en cours: 



"Depuis des générations, la presse hebdomadaire 

occupe une place de choix dans notre région ; pourtant, les 

temps changent et avec eux les techniques d'impression et les 

conditions d'exploitations de nos journaux. De la même façon 

qu'il n'est plus possible de parler d'agriculture sans évoquer 

l'industrie et le tourisme, de développer une entreprise sans 

tenir compte du contexte économique général, de penser a l'ave- 

nir de 17Avesnois sans évoquer la situation du Bassin de la 

Sambre, ou de celui de la Thiérache sans franchir la frontière 

départementale, il nfest.plus possible aujourd'hui de conduire 

le développement d'un hebdomadaire d'informations sans considé- 

rer l'existence de son voisin. Au-lieu de nous en tenir a l 1 i -  

gnorance mutuelle ou d'en rester à l'ère du soupçon, nous avons 

décidé de concevoir ensemble, le développement de la presse heb- 

domadaire de notre région. Notre objectif: vous offrir un jour- 

nal toujours plus riche, plus utile, plus adapté à votre atten- 

te. Pour cela il nous fallait faire converger efforts et moyens 

au service des 100.000 lecteurs de nos quatre titres. Une colla- 

boration technique et rédactionnelle se met en place entre nos 

journaux. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, comme vous avez 

dû voir nos voitures à l'enseigne "Nord-Est hebdo", sillonner 

nos villes et nos villages." 

Cette déclaration fut cosignée par B.JENNY et 

J-P. DE KERRAOUL. 

Mettant à exécution leur décision, ils présentent 

désormais dans "la Thiérache", des informations concernant 

aussi ltAvesnois du Nord. Voici quelques exemples empruntés a 

l'année 1980: Dans le numéro du O4 Janvier 1980, en page 2, on 

découvre une présentation de la nouvelle carte sur les barriè- 

res de dégel dans l'arrondissement d1Avesnes-sur-Helpe. Cette 

information peut intéresser à plus d'un titre, les personnes 

résidant dans le Vervinois et qui doivent se déplacer. Dans ce 

même numéro, il est fait état des cinémas de Fourmies et de 

Maubeuge. A plusieurs reprises, on note la présence, dans di- 

vers numéros de l'année 1980, de petites annonces venant de 

1'Avesnois:- cabinets notariaux d'Avesnes-sur-Helpe, marché 

immobilier de la région . . .  



Dans le numéro du 01 Février 1980, il est présen- 

té une double page relative au Parc départemental de loisirs 

du Val ~ o l y .  Endin dana c e l u i  du 0 4  J u i l l e t ,  on peut  l i t e  avec  
i n t é n ê t  p lua ieunn  pagea t i t n é e n  "Th iéhache  i n 6  onmationa" , 4 6 -  

digiien pan l e  S y n d i c a t  m i x t e  poun l e  déve loppement  de l a  This- 

n a c h e .  Il s'agissait dans le cas présent, d'une étude spéciale 

"Tourisme et Environnement", suscitée par A. Moulin, alors dé- 

puté-maire d'Avesnes-sur-Helpe. Ce supplément "Thiérache-Infor 

mations", arrivé à son troisième numéro fut le résultat d'un 

accord passé entre le Directeur du "Nord-Est hebdol' et le Syn- 

dicat mixte. Chaque trimestre, l'une des commissions du Syndi- 

cat mixte devait offrir un article afin de faire connaître la 

Grande Thiérache aux lecteurs de la région, ses activités, ri- 

chesses, problèmes . . .  Le Syndicat mixte s'engageait en outre 

à acheter les tirages au journal et à les distribuer aux élus, 

aux décideurs, aux enseignants . . .  Mais cette initiative très 
intéressante, au plan pédagogique, a rapidement sombré car il 

était difficile d'obtenir, à date fixe, les articles rédigés ; 

et surtout, il semblerait que d'autres journaux, selon J-P. DE 

KERRAOUL, aient exercé une pression dans ce sens, accusant le 

Syndicat mixte d'accorder une exclusivité d'informations à 

"Nord-Est hebdo". 

En fait, à la lumière de ces quelques événements, 

on est en droit de se demander si depuis le début des années 

1960, les mentalités ont réellement évolué. Si cela est, on 

doit alors s'interroger sur la signification des modifications 

constatées, ainsi que sur la profondeur du courant. En outre, 

il semble que les principales évolutions apparues récemment, 

ne concernent principalement que c e t t a i n n  secteurs périphéri- 

ques étudiés, en particulier l1Avesnois-Thiérache. Ainsi la 

principale interrogation à laquelle on essaiera de répondre 

peut être formulée en ces termes: la limite départementale 

et régionale a-t-elle perdu de son pouvoir disjoncteur dans 

le domaine de l'information, de la connaissance, de la vie 

associative, et donc également de l'action d'aménagement? 



3 - LA FERMETURE INFORMATIONNELLE DE LA "FRONTIERE" 
D'AUTHIE EST-ELLE ENCORE UNE REALITE PRESENTE? 

a) Similitudes géographiques entre le pays de .......................................... 
Montreuil et le Ponthieu. 

Considérons tout d'abord l'exemple du Pays de Mon- 

treuil et du Ponthieu en Picardie occidentale. Séparés par la 

vallée de l'Authie, ces deux espaces ruraux périphériques pré- 

sentent aux touristes (12) ainsi qu'aux géographes, d'indénia- 
bles similitudes. 

- Paysagères, tout d'abord: ces bas plateaux crayeux, 

assez peu accidentés, se situent en contre-bas des Hautes 

Terres Artésiennes plus septentrionales. En outre, l'Authie 

coule au creux d'une ondulation synclinale. Très défrichées 

et mises en cultures dès le Moyen-Age, sous le contrôle de 

Monastères, ces terres ne présentent plus de massifs fores- 

tiers importants, hormis ceux de Crécy-en-Ponthieu et dfHes- 

din-Cavron-Saint-Martin. 

- Identités socio-économiques également, puisqu'il 

s'agit d'espaces à caractère rural et agricole encore très 

marqué, au sein desquels les petites communes de moins de 

500 habitants sont nombreuses: Boufflers (135 habitants en 

19821, Brailly-Cornehotte (255 habitants), Conteville (154 

habitants), Dominois (183 habitants) . . .  On pourrait aussi ci- 
ter, toujours au sein du canton de Crécy-en-Ponthieu, les 

"petites" communes de Domléger-Longvillers, Estrées-les-Crécy, 

Fontaine-sur-Maye, Froyelles . . .  Sur un ensemble de 21 commu- 
nes composant ce canton de Basse-Picardie maritime, 1 1  d'entre- 

elles avaient chacune, lors du RGP de 1982, moins de 200 habi- 

tants, 7 se situaient entre 200 et moins de 500 habitants, et 

une seule, soit le chef-lieu de canton, dépassait le seuil des 

1000 habitants. 



De l'autre côté de la limite administrative de l'Au- 

thie, les exemples de communes rurales et agricoles, très peu 

peuplées ne manquent pas, dans les cantons dtAuxi-le-Château, 

d'Hesdin ou encore de Campagne-les-Hesdin. Citons les cas de 

Brévillers (120 habitants en 1982), Cappelle-Les-Hesdin (339 

habitants), Caumont (224 habitants), Tortefontaine (258 habi- 

tants) . . .  A propos du caractère rural et agricole de la retom- 

bée méridionale des Hautes Terres Artésiennes et des confins 

de l'Artois et de Picardie on pourra se reporter aux divers 

travaux déjà publiés (RENARD J-P. 1979 ; TOUZET J. 1976) (13). 

Nombreuses sont aussi les communes de moins.de 500 

habitants à avoir perdu durant les vingt années que séparent 

les RGP de 1962 et de 1982, une partie plus ou moins importan- 

te de leur population: Conteville - 4 1 % ,  Estrées-les-Crécy - 1 9 % ,  

Boufflers -27%... Cette région rurale par ailleurs, ne possè- 

de de petites villes ou d'unités urbaines moyennes, que sur ses 

marges, hormis le centre d1Auxi-le-Château avec ses 3187 habi- 

tants en 1982. Il s'agit, au Nord, de Montreuil-sur-mer et 

d'Hesdin dans la vallée de la Canche, ou encore de Frévent ; a 

l'Est Doullens dans la haute vallée de l'Authie, au Sud, Abbe- 

ville dans l'axe de la basse-Somme. Le littoral des Bas-Champs 

et du Marquenterre doit être, quant à lui, nettement séparé du 

Ponthieu et du Pays de Montreuil-Hesdin. C'est aussi sur ses 

marges que cet espace rural présente quelques centres indus- 

triels, le long de la Canche entre l'unité urbaine d'Hesdin et 

Beaurainville en aval, le long de la vallée de la Nièvre à 

l'Est, la basse vallée de la Somme au Sud. 

La comparaison entre le coeur et les marges de cette 

région, accentue ainsi son homogénéité interne. 

Dans le domaine de l'agriculture, les points communs 

qui rapprochent les deux régions (RGA 1979-80, fascicules 

Prosper, Pas-de-Calais et Somme), ne manquent pas, comme le 

montre le tableau suivant. 



T a b l e a u  V I 1  ------- 
R G A  1 9 7 9 - 8 0 .  U t i l i s a t i o n  a g r i c o l e  du s o l  e n  %. 
---O-- ---a---- 

R é g i o n s  --- s r i c o l e s  e t  d é p a r t e m e n t s .  

En % d e  l a  SAU. 1 :  STH 2 :  b l é  t e n d r e  3 :  O r g e  

I 
' p a y s  d e  M o n t r e u i l  

P o n t h i e u  

Somme 

P a s - d e - C a l a i s  

4  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  5 :  B e t t e r a v e  i n d u s -  
t r i e l l e  

6 :  L é g u m e s  f r a i s  d e  p l e i n  c h a m p .  

b )  L ' A u t h i e :  u n e  f r o n t i è r e  i n f o r m a t i o n n e l l e  v i v a n t e .  

M a l g r é  c e t t e  i d e n t i t é  p a y s a g è r e  e t  s o c i o - é c o n o m i q u e  

g é n é r a l e  q u i , c e r t e s ,  n ' e x c l u e  p a s  c e r t a i n e s  n u a n c e s ,  il n ' e x i s -  

t e  p a s  d ' e n t i t é  r é g i o n a l e  P o n t h i e u - P a y s  d e  M o n t r e u i l .  C e s  d e u x  

e s p a c e s  s o n t  t o u j o u r s  b i e n  s é p a r é s  p a r  l a  l i m i t e  d é p a r t e m e n t a -  

l e :  a i n s i  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 8 0 ,  l a  p r e s s e  c o n t i n u e  d ' i g n o -  

r e r  l e  " p a y s w  v o i s i n ,  m a i s  s i t u é  d e  l ' a u t r e  c ô t é  d e  l a  " f r o n -  

t i è r e " .  A u t r e f o i s  f r o n t i è r e  p o l i t i q u e ,  d u  m o i n s  f u t - e l l e  i n s é -  

r é e  d a n s  u n  e s p a c e  f r o n t a l i e r ,  f i s c a l e ,  p u i s  d e v e n u e  a d m i n i s -  

t r a t i v e ,  L a  valLee de l'Authie e a t  encosè actuellement une 

64ontii4e i n ~ o 4 m a t i o n n e l l e  (14). 

1  

2 7 , 2 %  

2 4 , 8 %  

1 7 , 4 %  

2 5 , 6 %  

Ce f a i t  e s t  c o n f i r m é  p a r  l e  d é p o u i l l e m e n t  d e  d i f f é -  

r e n t s  j o u r n a u x  comme " l a  V o i x  d u  N o r d " ,  é d i t i o n  d e  M o n t r e u i l -  

s u r - m e r ,  o u  e n c o r e  d e  I ! l 1 A b e i l l e  d e  l a  T e r n o i s e "  q u i  e s t  un  

h e b d o m a d a i r e  d o n t  l e  s i è g e  s o c i a l  s e  s i t u e  à S a i n t - P o l - s u r -  

T e r n o i s e .  T i r é  à p l u s  d e  1 2 . 0 0 0  e x e m p l a i r e s  v e r s  1 9 7 8 ,  c e  j o u r -  

n a l  d i f f u s e  s e s  i n f o r m a t i o n s  à t r a v e r s  l e s  c a n t o n s  d e  S a i n t -  

P o l ,  A u b i g n y - e n - A r t o i s ,  A v e s n e s - l e - C o m t e ,  A u x i - l e - c h â t e a u ,  Le 

P a r c q ,  H e u c h i n ,  H e s d i n  e t  F r u g e s .  I l  i n t é r e s s e  a i n s i  e n v i r o n  

8 0 . 0 0 0  p e r s o n n e s  r é p a r t i e s  d a n s  l e s  r é g i o n s  r u r a l e s  d u  T e r n o i s ,  

d u  H a u t - P a y s  d ' A r t o i s  e t  d u  P a y s  d e  M o n t r e u i l .  P a r  c o n t r e  l e s  

4  

2 9 7 %  

2 , 6 %  

1 , 5 %  

1 , 6 %  

2  1 3  5 

1 1  3 %  

1 0 , 2 %  

1 2 , 5 %  

9 , 9 %  

2 4 , 9 %  

2 6 , 5 %  

3 1 , 2 %  

2 4 , 4 %  

6  

2 9 8 %  

2 , 9 %  

2 , 9 %  

3 , 2 %  

1 6 , 5 %  

1 5 , 6 % '  

1 4 , 8 %  

1 8 , 1 %  



cantons voisins du Ponthieu ou du Nord du Plateau Picard, sont 

totalement ignorés. A la lecture des annonces publicitaires ou 

immobilières, des fêtes, des réunions ludiques diverses, on 

constate aisément que le centre de ce pays vécu est la peti- 

te ville de Saint-Pol-sur-Ternoise. Dans la mesure où "llAbeil- 

le de la Ternoise" diffuse de nombreuses informations destinées 

tout particulièrement au monde agricole, comme le calendrier de 

réunions ou de sessions de formation, réunions de l'Association 

féminine de développement agricole . . . ,  il est vraiment regret- 
table qu'il n'y ait pas plus de rapprochement avec la Picardie 

septentrionale voisine: la confrontation des expériences pro- 

fessionnelles est toujours profitable aux personnes directe- 

ment concernées. 

I l  est possible enfin de mieux connaître ces pays ru- 

raux périphériques en lisant les numéros trimestriels de 

"1'Echo rural1'. Cette publication se définit comme étant au 

service du monde rural et aux aguets de toutes les mesures 

d'animation et d'aménagement qui peuvent y être prises et ap- 

pliquées. "Depuis sa création en 1975, 1'Echo rural tente de 

vous informer de la vie et des activités de nos campagnes au 

travers des différentes actions entreprises par les organismes 

d'aménagement." Il présente huit éditions dont celle de "Can- 

che-Authieff tirée à 15.000 exemplaires et du Ternois (25.000 

exemplaires). "L 'Echo rural" se présente aussi comme un journal dé- 

partemental: l l C I E c h o  hunal: huit kditionn poun intenennek L e  

Pad-de-Calaid", et à ce titre il méconnait totalement les es- 

paces ruraux picards limitrophes. Depuis que nous lisons ce 

journal, nous n'y avons jamais trouvé un seul article ni même 

une seule référence importante concernant directement un can- 

ton ou une commune picarde. De même, alors que les annonces 

publicitaires citent les différentes villes du Pas-de-Calais, 

comme Arras, Boulogne-sur-mer, Calais ou Desvres, et dans cer- 

tains cas, quelques unes du département du Nord, Lille ou 

Douai, jamais nous n t y  avons observé le nom d'une commune de 

la Somme, par exemple Abbeville, malgré ses 25.000 habitants, 

ses fonctions de ville principale de Picardie occidentale 

grâce à ses services administratifs de sous-préfecture, ses 



commerces diversifi,és, ses agences bancaires, ses industries 

de serrurerie, robinetterie, revêtements muraux, etc . . . ,  et 
qui n'est guère qu'à une vingtaine de kilomètres au Sud de 

l'Authie! De même, dans le numéro 3 d'octobre 1982 de llEcho 

rural, édition de Canche-Authie, on peut découvrir une liste 

de radios-locales avec leur adresse et leur fréquence d'émis- 

sion, au sein de laquelle aucune n'appartient à la Somme voisi- 

ne alors que certaines du Douaisis et de la Métropole lilloise 

sont mentionnées. 

c) Une amorce d'évolution descomportements? ....................................... 
cf) Chez les élus. 
T o u t e 6 o i ~  i l  convient de a i g n a l e ~  quelquea tirnideh 

6 0 n m e ~  d e  nappnochement inten-dépantemental dont L'initiative 

nevient AuAtout à c e ~ t a i n e h  anAociaXiona. Ainsi par exemple 

"La Voix du Nord" dans son édition de Montreuil-sur-mer du 

27/01/1982, relate une réunion tenue à Hesdin dont l1initia- 

tive revient aux responsables du Comité d'Aménagement rural 

(CAR) de Canche-Authie et à laquelle assistaient plusieurs 

élus du département de la Somme. Intéressés par l'élaboration 

d'un Plan d'Aménagement rural (PAR) qui, il faut le souligner, 

a eu bien des difficultés à voir le jour, les élus du Ponthieu 

ont pris contact avec les personnalités du CAR de Canche- 

Authie afin de prendre connaissance des mécanismes de fonc- 

tionnement fondamentaux d'une telle structure d'aménagement. 

Selon M. PONCHEL, alors maire de Crécy-en-Ponthieu, 

rencontré le 01/09/1982, l'idée d'un PAR fut assez bien ac- 

cueillie par les élus des quatre cantons de Picardie occiden- 

tale, à savoir ceux de Rue, du Nouvion, d1Ailly-le-Clocher et 

de Crécy-en-Ponthieu. Toutefois n'ayant pas pris l'habitude 

de travailler en collaboration, certains maires de petites 

communes, souvent des agriculteurs, émettent quelques réser- 

ves quand il s'agit de payer une cotisation. D'emblée on se 

demande à qui va profiter le PAR? Ainsi, la réalisation et 

l'exécution de cette nouvelle politique demeure nulle à cette 

date. C'est à ce niveau en effet qu'apparaissent les princi- 



p a u x  b l o c a g e s ,  d o n t  c e r t a i n s  s e m b l e n t  ê t r e  d e  n a t u r e  p o l i t i -  

q u e .  Un a r r ê t é  p r é f e c t o r a l  f u t  p r i s  e n  1 9 7 8  d é c i d a n t  l a  c r é a -  

t i o n  d ' u n  PAR. P u i s  n a q u i t  u n  s y n d i c a t  i n t e r c a n t o n a l .  Mais e n  

u n  p e u  p l u s  d e  q u a t r e  a n n é e s ,  l a  s i t u a t i o n  n ' a  g u è r e  é v o l u é  

(3). T o u t e f o i s  c e t t e  r é u n i o n  d ' H e s d i n  e s t  p e u t - ê t r e  p r o m e t -  

t e u s e  p o u r  l ' a v e n i r  d e  l a  r é g i o n .  T r a d u i t - e l l e  u n  c h a n g e m e n t  

d ' a t t i t u d e ,  u n  l e n t  d é b l o c a g e  d e s  m e n t a l i t é s ?  D a n s  t o u s  l e s  

c a s ,  l ' e x p é r i e n c e  d u  C A R  d e  C a n c h e - A u t h i e  a c c u m u l é e  d e p u i s  

1 9 7 6 ,  d e v a i t  ê t r e  p r o f i t a b l e  a u x  é l u s  d e  l a  Somme q u i  p u r e n t  

a l o r s  s e  r e n d r e  c o m p t e  d e s  p r i n c i p e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  d e s  

r é a l i s a t i o n s  c o n c r è t e s  d e  l a  s t r u c t u r e  d ' a m é n a g e m e n t  q u e  s ' é -  

t a i e n t  a t t r i b u é s  l e u r s  v o i s i n s  i m m é d i a t s .  M a i s  a u - d e l à  d e s  e n -  

s e i g n e m e n t s  c o n c r e t s  e t  t e c h n i q u e s  q u e  d ' a u c u n s  o n t  pu r e t i r e r  

d ' u n e  t e l l e  r é u n i o n  d e  t r a v a i l ,  c ' e s t  l ' a s p e c t  i n n o v a t e u r  d e  

l a  r e n c o n t r e  q u ' i l  f a u t  s o u l i g n e r .  P o u r  b e a u c o u p  d ' é l u s  d u  

P a y s  d e  M o n t r e u i l - H e s d i n  ou d e  c e l u i  d u  P o n t h i e u ,  c e t t e  r e n -  

c o n t r e  ou c o n f r o n t a L i o n  d e s  i d é e s  e t  e x p é r i e n c e s ,  d e v a i t  s a n s  

a u c u n  d o u t e  ê t r e  l a  p r e m i è r e  d u  g e n r e .  L e  p r e m i e r  p a s  f u t  

a l o r s  f r a n c h i  e t  d é s o r m a i s  l e s  é l u s  l o c a u x  a r t é s i e n s  e t  p i c a r d s  

n ' é t a i e n t  p l u s ,  l e s  u n s  p o u r  l e s  a u t r e s ,  d e s  i n c o n n u s .  

C ' e s t  p o u r q u o i  l ' a r t i c l e  d e  p r e s s e  d o n t  o n  f i t  r é f é -  

r e n c e ,  s e  t e r m i n e  t o u t  n o r m a l e m e n t  p a r  l a  p h r a s e  s u i v a n t e :  

" D ' a u t r e s  r e n c o n t r e s  a n a l o g u e s  o n t  é t é  v i v e m e n t  s o u h a i t é e s " .  

N ' e s t - c e  p a s  a i n s i  q u e  H e n n u y e r s  e t  T h i é r a c h i e n s ,  

r e j e t t é s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  p a r  l ' h i s t o i r e  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  

d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  l ' f r o n t i è r e  d e  84311, s e  s o n t  r a p p r o -  

c h é s ,  o n t  a p p r i s  à s e  c o n n a î t r e ,  p u i s  p r o g r e s s i v e m e n t  à r é f l é -  

c h i r  e n s e m b l e ,  a v a n t  d e  c r é e r  e n  1 9 7 3 ,  l e  s y n d i c a t  m i x t e  p o u r  

l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  T h i é r a c h e ?  C e r t e s ,  c e t t e  é v o l u t i o n  s e  

f i t  m a l g r é  c e r t a i n e s  r é s e r v e s  v i v e m e n t  f o r m u l é e s  e n c o r e  a u  d é -  

b u t  d e s  a n n é e s  1 9 7 0 .  A i n s i  l o r s  d ' u n e  v i s i t e  à V e r v i n s  e n  

1 9 7 0 ,  p o u r  p a r t i c i p e r  a u x  t r a v a u x  d ' u n e  r é u n i o n  d u  " g r o u p e  

T h i é r a c h e " ,  l e  P r é f e t  d e  l ' A i s n e  c o m m e n ç a - t - i l  s o n  d i s c o u r s  

p a r  l e s  m o t s  s u i v a n t s :  "La  T h i é r a c h e  e s t  u n e  p a r t i e  d u  d é p a r t r -  

m e n t  q u i  a  b e s o i n  d ' a i d e s  e t  d e  c o n s e i l s  ; m a i s  il n e  f a u t  p a s  



oublier l'unité de l'Aisne, il ne faut pas accepter le com- 

plexe de l'écartèlement...". C1est,à notre avis, une mise en 

garde très claire contre tous ceux qui souhaiteraient aller 

trop loin dans leur volonté de rapprochement avec 1'Avesnois. 

On a soin de rappeler en guise d'introduction et de réfle- 

xion préalable que les problèmes de la Thiérache doivent être 

pensés dans le cadre de son département. 

Dans le même esprit, on peut aussi citer le dernier 

paragraphe d'une lettre du Préfet de la région Picardie en- 

voyée à son collègue de l'Aisne, et datée du 04 Avril 1972, 

dont l'objet est une réunion de travail sur la Thiérache, re- 

connue comme l'homme malade de la région picarde, et qui mon- 

tre clairement que tous les esprits n'étaient pas encore prêts 

en 1972 à accepter le mouvement de rapprochement inter-dépar- 

temental, alors que 17 mois plus tard naissait le syndicat mix- 

te: "Il me reste enfin à préciser le champ couvert par nos tra- 

vaux: je crois pour ma part qu'il y a lieu de s'en tenir aux 

limites de l'arrondissement de Vervins, c'est-à-dire au sec- 

teur couvert par le premier rapport du groupe de travail mis 

en place en 1969". 

Ainsi on pense avoir démontré que, même si au début 

des années 1980, les maires du Ponthieu n'étaient pas encore 

sur le point de travailler régulièrement ensemble et d'appli- 

quer une politique d'aménagement rural global et qu'en outre, 

le rapprochement inter-départemental sur le modèle de llAves- 

nois-Thiérache ne semblait pas encore souhaité, néanmoins, 

cen ta ine4  m o d i , $ i c a t i o n ~  dan4 l e 4  mode4 de pen4en e t  d ' a g i 4  
X ' o n g a n i ~ a t i o n  de l l e n p a c e  micno-négional  é t a i e n t  t imidement  
appanued. On peut sans doute admettre que l'origine de l'évo- 

lution des mentalités prend consistance à travers l'expérience 

malheureuse de l'essai de création d'un parc naturel régional 

de Picardie maritime, associant la Côte à l'arrière-pays abbe- 

villois et à la forêt de Crécy-en-Ponthieu, durant les derniè- 

res années de la décennie 1970. Il apparaît maintenant évident, 



avec le recul du temps, que certains élus, notamment parmi 

ceux de l'intérieur rural et agricole, ont kout mis en oeuvre 

pour que le projet et les études menés par le syndicat mixte 

d'aménagement de la Côte picarde (SMACOPI) n'aboutissent pas, 

craignant sans doute de voir le Parc naturel s'immiscer dans 

leur travail et leur oter ainsi une part de compétences. De 

plus les communes de l'arrière-pays eurent peur, en étant in- 

tégrées dans le Parc, de financer le développement touristi- 

que du littoral et de ne bénéficier que de peu de moyens pour 

leur propre commune. 

Toutefois au-delà de cet échec, des lueurs d'espoir 

et de renouveau existaient, car si certains élus refusaient 

la structure du Parc en elle-même, ils étaient généralement 

favorables à l'aménagement prévu et même sensibles aux quel- 

ques actions expérimentales qui furent bien menées dans cer- 

taines communes comme celle de Boismont. Progressivement les 

esprits reconnaissaient le bien fondé de la collaboration in- 

ter-communale et des programmes d'aménagement contenus dans 

les Contrats de Pays. Peut-être en outre, qu'avec la décentra- 

lisation, le rapprochement du Pays de Montreuil et du Ponthieu 

sera-t-il progressivement souhaité. 

c2) La vie associative. - 
Récemment dans un tout autre domaine, mais con- 

firmant le mouvement en cours, s'est formée spontanément une 
annoc ia t ion  de débenne du cinema de Caecy-en-Ponthieu,  menacé 

de fermeture, réunissant des personnes résidant dans le can- 

ton directement concerné, mais aussi d'autres habitant dans 

certaines communes proches du Pays de Montreuil, et de rive 

droite de l'Authie. Il s'agit certes d'un exemple très isolé, 

dont la pertinence régionale peut paraître à juste titre se- 

condaire. T o u t & & o i n  c e  peut e t n e  a u a n i ,  Ce & ~ V & C U X C U A  d ' u n e  
paine de conncience  de L ' i d e n t i t é  den i n t é a e t a ,  de l'espace 
vécu par ces populations rurales et agricoles, au-delà des 

cloisonnements imposés par l'histoire et l'administration. 



La fermeture du cinéma de Crécy-en-Ponthieu résume 

toutes les menaces qui planent sur les ruraux et compromettent 

la qualité de la vie dans de telles régions à faibles densités 

de population, avec la disparition progressive d'un grand nom- 

bre de services et de commerces. Que l'on soit dans ce cas, 

Artésien ou picard, l'intérêt et le "combatw sont identiques. 

L'entraide devient indispensable: le problème que vivaient 

alors les habitants de Crécy-en-Ponthieu et de son canton pour- 

rait être celui de Campagne-les-Hesdin ou du canton dfAuxi-le- 

château demain. Etant donné la mobilisation spontalnée de la po- 

pulation, la municipalité de Crécy-en-Ponthieu a racheté la 

"Maison pour tousv, à vocation intercommunale et en assure la 

gestion. La population répond en masse à cet effort puisqu'on 

peut dénombrer environ 450 entrées par semaine alors que 1'6- 

quipe des bénévoles comprend une quarantaine de personnes. 

Il s'agit également de l'expression de la volonté 

de maintenir un minimum de services et d'équipements au chef- 

lieu de canton, dernier rempart avant la désertification et 

la dévitalisation complète de l'espace rural non péri-urbain. 

Cette évolution socio-économique, à laquelle rares sont les 

campagnes françaises qui y échappent, renforçant le degré d'i- 

solement et accentuant la dégradation de l'image de marque de 

l'espace rural, est peut-être aussi la cause de ce Au44aut U A -  

hociafid. C'est d'ailleurs avec la crise économique qu'est née 

C f A h n o c i a t i o n  poun C e  développement Coca1 e n  P i e a ~ d i e :  !lia 

crise économique et les initiatives des administrations favo- 

risent une prise de conscience des acteurs locaux, surtout 

dans les secteurs les plus défavorisés: Thiérache, Ponthieu 

notamment. Les populations des pays ruraux, les élus, les as- 

$ sociations se rendent compte que ce n'est plus d'ailleurs que 

viendront les emplois. Pour que la population puisse vivre au 

pays, il faudra qu'elle s'appuie sur ses propres forces". 

Désormais certaines personnes, mais elles sont en- 

core bien peu nombreuses, ont compris qu'il fallait se rappro- 

cher du voisin, réfléchir et agir avec lui, afin dêtre enten- 



d u e s  e t  d ' a c q u é r i r  u n e  c e r t a i n e  c r é d i b i l i t é ,  t o u t  e n  a p p u y a n t  

l ' a c t i o n  d e s  é l u s .  L a  d é f e n s e  d e s  é q u i p e m e n t s ,  n o t a m m e n t  a u x  

c h e f s - l i e u x  d e  c a n t o n s ,  e s t  e n  e f f e t  à n o t r e  é p o q u e ,  un  e n j e u  

v i t a l  p o u r  l e s  c o l l e c t i v i t é s .  C r é c y - e n - P o n t h i e u  e s t  l ' e x e m p l e  

même d e  l a  b o u r g a d e ,  q u e  l ' o n  p e u t  r e n c o n t r e r  e n  P i c a r d i e  o c -  

c i d e n t a l e  o u  s u r  l e s  H a u t e s  T e r r e s  A r t é s i e n n e s  v o i s i n e s ,  e n -  

t o u r é e  d e  communes  t r è s  p e u  p e u p l é e s  q u i  n e  p e u v e n t  p l u s  r e t e -  

n i r  l e u r s  c o m m e r c e s  e t  s e r v i c e s .  A i n s i  C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  a v e c  

s e s  1 5 8 3  h a b i t a n t s  l o r s  d u  r e c e n s e m e n t  g é n é r a l  d e  l a  p o p u l a -  

t i o n  d e  1 9 8 2 ,  r e g r o u p a n t  25% d e  l a  p o p u l a t i o n  d u  c a n t o n ,  s e  

d o i t  d e  s a t i s f a i r e  l a  p l u p a r t  d e s  b e s o i n s  o r d i n a i r e s  e x p r i m é s  

p a r  l a  p o p u l a t i o n  d e s  e n v i r o n s .  L ' i n v e n t a i r e  communa l  r é a l i s é  

p a r  l e s  s e r v i c e s  d e  l ' I N S E E  e n  1 9 8 0  a  b i e n  m o n t r é  l ' i m p o r t a n c e  

s o c i o - é c o n o m i q u e  d e s  c h e f s - l i e u x  d e  c a n t o n s  d e  R u e ,  d ' H e s d i n ,  

d l A u x i - l e - C h â t e a u  e t  d e  C r é c y ,  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d e  P i c a r d i e  

o c c i d e n t a l e  e t  d ' A r t o i s  m é r i d i o n a l .  On p e u t  c i t e r  l e s  z o n e s  

d ' i n f l u e n c e  d e s  m a r c h é  d e  d é t a i l ,  d e s  é q u i p e m e n t s  s c o l a i r e s  

d e  n i v e a u  p r é - é l é m e n t a i r e  o u  s e c o n d a i r e ,  l e s  p e r s o n n e l s  m é d i -  

c a u x  e t  p a r a - m é d i c a u x ,  l e s  é q u i p e m e n t s  s p o r t i f s  e t  c u l t u r e l s  . . .  
S i  l e  c i n é m a  d e  C r é c y - e n - P o n t h i e u  v e n a i t  à d i s p a r a î t r e ,  i l  

f a u d r a i t  d a n s  c e  c a s  a l l e r  à A b b e v i l l e ,  a u  C r o t o y  o u  à S a i n t -  

V a l e r y - s u r - S o m m e  p o u r  v o i r  un  f i l m ,  c ' e s t - à - d i r e  c o u v r i r  u n e  

d i s t a n c e  d e  4 0  à 50  k i l o m è t r e s  ( A - R I .  

Un a u t r e  e x e m p l e ,  c e l u i  d e  l ' A s s o c i a t i o n  "Va l  

d'Authie viLLag&d", m o n t r e  q u e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  un  n o u -  

v e a u  c o u r a n t  s e m b l e  p r e n d r e  f o r m e  e t  q u e  l a  c o o p é r a t i o n  i n t e r -  

c o m m u n a l e ,  même q u a n d  l e s  communes  s o n t  s é p a r é e s  p a r  u n e  l i m i -  

t e  d é p a r t e m e n t a l e ,  n ' e s t  p l u s  s e u l e m e n t  u n  r ê v e  i n a c c e s s i b l e .  

C ' e s t  a u  c o u r s  d e  l ' a u t o m n e  1 9 7 9  q u e  q u e l q u e s  hommes d u  V a l  

d ' A u t h i e  o n t  c r é é  c e t t e  a s s o c i a t i o n  r e g r o u p a n t  d e s  a r t i s a n s  e t  

c o m m e r ç a n t s  h a b i t a n t  d a n s  d e s  communes  v o i s i n e s  d u  P a s - d e - C a -  

l a i s  e t  d e  l a  Somme, comme D o u r i e z  ( 2 5 9  h a b i t a n t s  e n  1 9 8 2 ) ,  

M a i n t e n a y  ( 4 0 5 ) ,  N e m p o n t - S a i n t - F i r m i n  ( 1 6 3  h a b . ) ,  R o u s s e n t  

( 1 4 7  h a b . ) ,  S a u l c h o y  ( 2 3 3 ) ,  d a n s  l e  P a s - d e - C a l a i s ,  A r g o u l e s  

( 4 5 1  h a b . ) ,  D o m i n o i s  ( 1 8 3 ) ,  e t  N a m p o n t - S a i n t - F i r m i n  ( 2 6 3  h a b . )  



dans la Somme. Il faut en effet remarquer que ce ne sont guè- 

re les élus qui furent à l'origine de l'association. Il s'agit 

donc de petites communautés villageoises mais qui possèdent 

néanmoins quelques commerces et entreprises artisanales ani- 

mant le Val d'Authie. Quoique nombreux sinon dominants, les 

agriculteurs ne constituent qu'un élément de la composition 

sociale de ce secteur rural. Ainsi à Douriez, on peut trouver 

les commerces alimentaires de base à grande fréquentation 

(boucherie, boulangerie et épicerie). Maintenay et Douriez pos- 

sèdent en outre diverses entreprises artisanales, respective- 

ment des unités de charpentes, d'électricité générale, de ma- 

çonnerie, de menuiserie, peinture et vitrerie. A Douriez en- 

core, résident deux médecins alors qu'à Nempont-Saint-Firmin 

et à Saulchoy sont installés quelques restaurateurs. luai4 en 
6 a i t  cea communen du Val  d ' A u t h i e  poaaèdent AuAtout une h é e l l e  
n ichenae  t a u n i a t i q u e  p o t e n t i e l l e  e t  pa4tieLlement  e x p l o i t é e :  
le site de la vallée humide avec ses lieux de pêche, l1encais- 

sement de la vallée de l'Authie entre les plateaux d'interflu- 

ves du Ponthieu et du Montreuillois, les nombreuses églises 

de style, l'Abbaye de Valloires, les vieux moulins, les cam- 

pings. . . 

On comprend aisément dans ce cas que le nombre de 

résidences secondaires y soit parfois élevé. 23 résideilces se- 

condaires pour 1 1 6  résidences principales à Argoules en 1975, 

ce qui donne un taux de fonction résidentielle de l'ordre de 

20% ; mais aussi 3 2  sur 71, soit 45% à Dominois, 31 sur 91, 

soit 34% à Nampont-Saint-Firmin, 1 3  sur 53 à Roussent c'est- 

à-dire 2 5 % ,  41% à Nempont-Saint-Firmin ou encore 14 sur 87 a 

Douriez. Cette situation s'harmonise très bien avec l'objec- 

tif défini par l'Association du Val d'Authie-Villages "Val", 

qui est de promouvoir les activités touristiques et économi- 

ques, en même temps qu'il faille protéger l'environnement na- 

turel qui une richesse pour la vallée. Le phinc ipe  e A t  donc 
c l a i f i :  l e  tounisme d o i t  denui4 d ' é l é m e n t  aécupé4ateu4 de l ' e n -  
pace e t  ae a i t u e n  à La b a ~ e  d ' u n e a c t i o n  de he lance  économique, 
en h t i m u l a n t  l e  cornmeace Local e t  d i v e 4 a e ~   activité^ a n t i ~ a n a -  
L t A .  Ici encore les intérêts des individus sont identiques de 



I ASSOCIATION 
AUTHl E-VILLAGES 

8 villages de la Vallée de 
l'Authie se sont regroupés pour 1 la promotion touristique de 

f leur vallée. II s'agit de Agrou- 
i les. Dominois, Douriez, Mainte 
i nay, Nampont-St-Martin, Nem- 

pont-St-Firmin, Roussent et / Saulchoy. 

r' 
i Vous pourrez les distinguer 

par un sigle installé à l'entrée 
j de chaque village et sur les vi- 
r trines des commerçants et arti- 
f sans. II représente une gre- 
f nouille sur un nénuphar 
i 
I ' 

Vous pourrez y trouver des : villages fleuris, des étangs de 
i pêche, de bons restaurants (8), 

une église collégiale, une ab- 
{ baye cistercienne. des artisans 
F' d'art . 

1 Un dépliant vous présente 
toutes ses richesses ; il est dis- 
ponible dans tous les commer- 1 ces et les ateliers d'artisans fai- 
sant partie de l'Association. 

Les épiceries vertes 

I 
pour leur extension 

S i ~ m r ~ ~ ~  -&. 
Les épcenes vertes ont corn-\ 

men& leur animation commer- 
ciale en août 1981 avec la promo- 
tion des saucissons du Val 
d'Authie et en novembre 1981 : 
le délice des abeiües avec du 
miel. Les deux produits ont 
COMU un succès très important et 
les Epicenes vertes sont i% la 
recherche de nouveaux produits 
spécifiques à une région (le Ter- 
nois, I'Avesnois, le Boulon- 
nais...). 

Ces produits peuvent être du 
vin de groseille, de l'hydromel, 
du beurre, des poulets de grains, 
des légumes non traités, du fro- 
mage local, de la pâtisserie régio- 
nale ... 

Si vous souhaitez devenir 
a Epiaric verte m. 
Les sept premières epicenes 

qui se sont landes dans cette 
expérience ont bénéficié d'i- 
portantes subventions (ex. 85 % 
pour l'enseigne lumineuse). 

Cette aide du MUUst&re du Com- 
merce est encore disponible pour 
les futurs adhérents du groupe 
u Epicene Verte B. 

Pour l'expérience, il semble 
que ce groupe concerne soit les 
épice* pr@ d'un campinp; ou 

d'une zone de pisdge, soit ceiles 
insmées prés d'un bourg OU 
d'une ville importante. 

1 Sigle de la nouvelle association de l'Authie 

recherchent de nouveaux adhérents 

L U  DANS L E S  ECHOS 
\ DES V A L L E G S  DE 

CANCHE E T  D I A U T H I E  

A V R I L  1982. 

/ 
Mérne s o u r c e .  

N O I O .  J a n v i e r  

1 9 8 0  

. Création d'un commerce 
grâce au tourisme 

Cibation d'un commerce lie Proprietaire des locaux. un 
au tourisme. En juin 1979, amenagement minimum a été 
dans le village de Roussent, fait. Un grossiste lui a proposé 
150 habitants, Madame Du- de faire un dBpôt d'outils de 
bois, 31 ans, ancienne agri- bricolage et quincaillerie. Avec 
cultrice, se reconvertit dans le ce dépôt Mme Dubois n'a donc 
commerce en creant un maga- pas eu d'avance de fonds à 
sin d'alimentation gbnbrale, réaliser. Aprds ce dBpdt elle a 
quincaillerie, mercerie, dro- greffe l'alimentation gbn6rale. 
guerie, a ferme boutlque m. . En fait Mme Dubois, cons- 

Avec 150 habitants dans le ciente du potentiel touristique 
village, l'installation de .Mme de son village, s'est lancée 
Dubois, pouvait paraitre aven- dans le commerce, mais en li- 
tureuse. C'Btait nbgliger la si- mitant les risques financiers. 
tuation toursitique de Roussent Elle a bBnBficié des conseils et 
avec tous ses atouts : renseignements du C.A.R. Can- - ,jeux 6tangs truites, che-Authie et de la Chambre 
deux campings a la ferme, de commerce et d'industrie de 
berge des Btangs, la ferme des 
roses (hetel-restaurant), et di-, 
vers commerces. Evolution envisagbe 

Quant aux perspectives elles Dans le but d'animer son ac- 
peuven t  Pousser a I 'oPt i -  tivité commerciale et de renta- 
misme : biliser les locaux libres de sa 
- création d'un camping 4 ferme, el le cède pour 1980 

Btoiles deux emplacement : l'un pour 
- d'une crêperie l'ébéniste Monsieur Skula. I'au- 
- d'un atelier d3ébBniste tre pour la crêperie tenue par 
- d'un lotissement de 13 le fils de Monsieur Skula. 

maisons. Au niveau de l'évolution de 
son magasin, Madame Dubois 

DBmarches suivies pour Cette pense jouer la carte des spé- 
crbation de commerce cialités avec : 

~~d~~~ ~ ~ b ~ i ~  reconnait - les produits fermiers (crè- 
que son chiffre d'affaires doit me fraîche, lait. poulets de 
être fait en saison avec les tou- ferme) ; 
ristes sédentaires et de passa- - le miel. I'hvdromel 
ge. Mais son but est de,vivre Ce choix est Positif, puisqu~il 
également avec les habitants est prouvé plus des tau- 
du pays. ristes un pourcentage de plus 

La création de Mme Dubois. en plus important de citadins 
est à faciliter d'autant qu'au n'hésitent pas à se déplacer 
démarrage elle ne possédait dans le milieu rural pour I'a- 
aucun capital. chat des spécialités. 



part et d'autre de l'Authie, surtout quand il s'agit d'utili- 

ser le même patrimoine qui est la vallée. 

Dans l'introduction du fascicule publié par l'As- 

sociation dont l'emblême est une grenouille verte sur un né- 

nuphar, on peut lire: "les itinéraires de promenade ne man- 

quent pas. C'est un véritable paradis pour les amoureux de 

vertes campagnes, du calme et du repos. Pourtant, grâce à sa 

situation au cenxRc de l'arrière-pays, l'accès à toutes les 

stations balnéaires est très aisé...". Dans ces quelques li- 

gnes, le tourisme de promenade, dans un cadre champêtre, ap- 

parait nettement comme l'élément promoteur. On se permettra 

toutefois de proposer une remarque relative à la vanité de la 

notion de centralité de cet espace qui doit comprendre le Pays 

de Montreuil jusqulà Hesdin en amont de la Canche ainsi qu'une 

bonne partie du Ponthieu. En fait ces morceaux de Picardie et 

d'Artois sont surtout en position périphérique par rapport à 

la Côte dtOpale et aux capitales régionales que sont Lille et 

Amiens, dans une perspective de centralité économique. 

Néanmoins les inerties, les résistances psycho- 

sociologiques provoquent dans certains cas des effets fâcheux. 

Ainsi l'association "Val d'Authie-Villagesw, après avoir con- 

nu une rapide expansion durant les premiers mois qui suivirent 

sa création, puisqulelle comptait déjà une quarantaine de mem- 

bres en 1981 et pouvait organiser dans ce cas, quelques mani- 

festations destinées à animer le pays (concours de dessins 

pour les enfants, rallye-charade...), connaissait dès l'année 

1982 quelques signes d'agonie probable. Seuls huit membres 

continuèrent à payer leur cotisation ; le président et le 

vice-président démissionnèrent. Le découragement gagnait même 

les fondateurs de llassociation. Trois années semblent donc 

avoir suffi pour ruiner cet effort, pour permettre aux senti- 

ments de méfiance, de suspicion et de jalousie, de reprendre 

le dessus. Quelle est la leçon qui doit être tirée de cette 

expérience? 



- S a n s  l e  c o n c o u r s  e t  l ' a p p u i  t o t a l  d e s  é l u s ,  u n e  t e l l e  

i n i t i a t i v e  a s s o c i a t i v e  s e m b l e  n ' a v o i r  g u è r e  d e  c h a n c e s  d e  s u r -  

v i e .  C ' e s t  l e  c a s  p o u r  c e  s e c t e u r  d e  l a  v a l l é e  d e  l ' A u t h i e  o ù  

a u c u n  é l u  d e s  communes  d e  r i v e  d r o i t e  e t  d e  r i v e  g a u c h e  n e  

s ' e s t  a s s o c i é  a u  t r a v a i l .  Aucun d ' e n t r e - e u x  n e  s e m b l e  a v o i r  

d é g a g é  un i n t é r ê t  q u e l c o n q u e  d e  c e t  e s s a i  o r i g i n a l .  

- L e s  é l u s  c o n c e r n é s  n e  s e  c o n n a i s s e n t  p a s  e t  n e  f o n t  

a u c u n  e f f o r t  r é e l  p o u r  s e  r e n c o n t r e r .  En 1 9 8 2 ,  l e s  r e s p o n s a -  

b l e s  d e  l ' A s s o c i a t i o n  o n t  i n v i t é  à u n  r e p a s  commun t o u s  l e s  

m a i r e s  d e s  communes  c o n c e r n é e s ,  a i n s i  q u e  l e s  c o n s e i l l e r s  gé -  

n é r a u x  d e s  c a n t o n s  d u  N o u v i o n ,  d e  Rue e t  d e  C a m p a g n e - l e s -  

H e s d i n :  a u c u n e  d e  c e s  p e r s o n n e s  n ' a  r é p o n d u  à l ' i n v i t a t i o n !  

E s t - c e  l ' e x p r e s s i o n  d ' u n e  a b s e n c e  t o t a l e  d ' i n t é r ê t ?  Ou d ' u n e  

a t t i t u d e - s a n c t i o n ?  . . .  I l  e s t  b i e n  é v i d e n t  q u e  n o u s  n ' a v o n s  p a s  

à e n t r e r  d a n s  l e  d é t a i l  " c l o c h e m e r l e s q u e l '  d e  c e t t e  a f f a i r e  . . .  

- S e l o n  l ' u n  d e s  membres  f o n d a t e u r s  d e  l ' a s s o c i a t i o n ,  

d i f f é r e n t e s  p e r s o n n e s  r é s i d a n t  d a n s  l e s  communes  d u  V a l  d ' A u -  

t h i e ,  c ô t é  Somme, é t a i e n t  e n  f a i t  t r è s  r é s e r v é e s  q u a n t  à l e u r  

p a r t i c i p a t i o n  à l a  v i e  d e  l ' a s s o c i a t i o n .  Le d y n a m i s m e  d i f f é r e n -  

t i e l  d e s  communes  r u r a l e s  d e  l a  Somme e t  d u  P a s -  d e - C a l a i s  

n ' e s t  p e u t - ê t r e  p a s  é t r a n g e r  à c e t t e  s i t u a t i o n  d e  m é f i a n c e  s i -  

n o n  même d e  j a l o u s i e .  

En  e f f e t ,  a l o r s  q u e  l e s  communes  d e  l a  Somme p o u r -  

s u i v e n t  l e u r  é v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  n é g a t i v e ,  q u i  f u t  même 

i n t e n s e  e n t r e  l e s  d e u x  r e c e n s e m e n t s  d e  1 9 7 5  e t  d e  1 9 8 2 ,  à A r -  

g o u l e s  ( - 1 9 , 5 % ) ,  à D o m i n o i s  ( - 9 % ) ,  à Nampont  ( - 1 3 , 8 % ) ,  l e s  

communes d u  P a s - d e - C a l a i s  s e m b l e n t  a v o i r  e n r a y é  l e u r  d é c r o i s -  

s a n c e ,  comme l e  s o u l i g n e  l e  t a b l e a u  V I I I .  



Tableau VI11 -------- 

Evolution de la population dans quelques communes du Val --------- 
d'Authie. 1 9 6 2  - 1 9 8 2 .  ------------- Source INSEE. --------- 

P z u l a t i o n  sans doubles-comptes. - - - - - - - - - - -  -- 

Argoules ( 8 0  

Dorninois 

Nampont 3 3 5  3 4 2  

Douriez ( 6 2 )  

Maintenay 

Nampont S t  F. 

Saulchoy 

2 7 6  

4 2 9  

1 7 1  

2 7 4  

2 8  1 

3 7 5  

1 5 6  

2 6 2  



4 - DANS LA REGION DU SEUIL DE L'ARTOIS ET DU CAMBRESIS 

a) La situation géographique de ces espaces. ........................................ 

A travers le Bas-Artois oriental, le Cambrésis, le 

Vermandois et le Nord du Santerre, les cloisons départementa- 

les et régionales présentent les mêmes caractéristiques d'é- 

tanchéité qu'en Picardie occidentale. Il est donc inutile de 

reprendre l'analyse de tous les facteurs déjà présentés. On 

désire uniquement retenir l'attention sur quelques points par- 

ticuliers à ces espaces, qui pourraient susciter, à divers ti- 

tres et à différentes échelles, un mouvement de rapprochement 

entre des populations qui furent pendant de longs siècles sé- 

parés par des volontés politiques et administratives. 

En outre, le seuil de l'Artois et ses bordures, as- 

surent la jonction naturelle méridienne entre les espaces de 

la Mer du Nord et la Région parisienne. Très vite les hommes 

ont compris l'intérêt stratégique et économique de la région 

qui fut, pour cette raison, maintes fois disputée. Actuelle- 

ment, voies fluviales et autoroutes concrétisent cette fonc- 

tion de trait d'union entre deux régions densément peuplées, 

urbanisées et industrialisées. Leurs capacités de direction 

politique sont aussi considérables. 

Le seuil de l'Artois, autrefois divisé par la politi- 

que internationale, aujourd'hui cloisonné par le système admi- 

nistratif départemental, est demeuré beaucoup plus rural. 

Afin de préserver cette ruralité tout en l'aménageant, une coo- 

pération qui transgresse les anciennes "frontières" spatiales 

apparaît plus que souhaitable, pour faire face aux appétits 

financiers des masses urbaines septentrionales et plus méri- 

dionales. 



b) Un exemple de coopération souhaitable: l'aménagement .................................................... 
touristique. ----------- 
La vallée du Haut-Escaut dans le Cambrésis occiden- 

tal possède quelques richesses touristiques potentielles a 

mettre en valeur. L'option d'aménagement touristique peut être 

le prétexte à un rapprochement et à un travail en commun pour 

plusieurs communes situées dans le département du Nord ainsi 

que dans celui de ltAisne. Il s'agit du Nord au Sud de Masniè- 

res, Crèvecoeur-sur-Escaut, Les Rues des Vignes, auxquelles on 

peut adjoindre Lesdain, Banteux et Bantouzelle, enfin Honne- 

court-sur-l'Escaut pour le secteur cambrésien. Vendhuile, Le 

Catelet et Gouy constituent la partie amont de la vallée dans 

l'Aisne. Le canal de Saint-Quentin pourrait prolonger en di- 

rection de lfOmignon, ce secteur d'animation ludique et dtamé- 

nagement touristique possible. En plus du caractère attractif 

des paysages, puisque la vallée de l'Escaut est nettement en- 

caissée et verdoyante, constituant un ruban de verdure, de dé- 

tente et de promenade, inattendu, au sein des bas plateaux 

crayeux et céréaliers plutôt monotones dans la région, les res- 

tes de l'Abbaye de Vaucelles entre Les Rues des Vignes et Ban- 

touzelle, le canal souterrain de Saint-Quentin vers Bomy et 

Bellicourt, la vallée de llOmignon nous amenant à Vermand, peu- 

vent constituer le point de départ d'une action d'animation 

touristique et culturelle comme cela est entrepris à Saint- 

Michel-en-Thiérache. ( * )  

Au sein de cet ensemble géographique, et malgré sa 

faible étendue, l'échantillon de communes est assez diversifié. 

Aux quelques unités peuplées de moins de 500 habitants comme 

Le Catelet (243 hab. en 1 9 8 2 ) ,  Vendhuile ou encore Banteux et 

Bantouzelle, dont le caractère agricole est encore nettement 

marqué, il faut ajouter les centres plus importants peuplés 

d'environ 600 à 700 habitants, comme Crèvecoeur, Honnecourt ou 

encore Les Rues des Vignes , présentant déjà en rapport avec 
leur population résidente, une gamme de commerces et d'activi- 

tés plus ouverte.(lk). Enfin c'est Masnières, avec son indus- 

trie du verre employant plus de 1200 salariés, qui constitue 



le seul centre à caractère urbain dans ce secteur du Haut- 

Escaut. 

Cependant, d'après les statistiques officielles li- 

vrées par l'INSEE, la fonction touristique apparaît encore peu 

développée, lors des recensements de 1975 et de 1982. Le taux 

de fonction résidentielle mesuré en rapportant le nombre de 

résidences secondaires au nombre de résidences principales 

demeure généralement très modeste, inférieur à IO%, comme dans 

les communes du Catelet, de Gouy, de Vendhuile, de Bantouzelle, 

ou encore celles de Bellenglise, de Pontru et Pontruet ou Ver- 

mand pour la vallée de lfOmignon. Ce taux qui ne traduit d1ail- 

leurs que très imparfaitement la fonction touristique, ne prend 

de l'importance que dans trois communes: Banteux (IO%), Honne- 

court-sur-Escaut (13,6%) et Maissemy (14%). Toutefois les pos- 

sibilités de développement de la carte touristique existent 

réellement et certains élus en sont désormais fermement convain- 

cus, de même qu'à la DDA de Valenciennes, certains aménageurs 

commencent à considérer sérieusement les potentialités touris- 

tiques du Sud du Cambrésis. Ainsi en Août 1983, par exemple, 

la radio régionale "Fréquence-Nord1' consacrait quelques émis- 

sions à la présentation de quelques communes de la vallée du 

Haut-Escaut. 

Une équipe d'étudiants de MST de l'Université de 

Lille 1 a établi un projet de développement touristique dans 

ce secteur du Cambrésis occidental. Cette option économique se- 

rait sans doute bienvenue dans la mesure où il existe dans la 

région, une demande de loisirs et d'espaces de récréation, 

d'autant plus importante que les villes de Saint-Quentin et de 

Cambrai sont à moins de 20 minutes de ces sites scaldiens, que 

la densité de population de l'arrondissement de Cambrai est 

élevée (192/km2 en 1975), que le Valenciennois n'est pas très 

éloigné de la région étudiée. En outre le Valenciennois et le 

Cambrésis à caractère industriel prononcé sont peuplés en gran- 

de partie de populations ouvrières qui passent l'essentiel de 

leur temps de loisirs dans leur région, à proximité de chez eux.(*) 

( * )  DEWAILLY J.H. 1 9 9 5 .  Thcee p . 6 0 2  Tome 1 '.. qui permcttent à la i i l l e  (valenciennes1 d'cxcrccr anc pussa?te 

influence sur le Sud du departement, aui lui sert de terraln de récreation, ainsi qÿe la forêt de Saint-Amand'.. 



Au lieu de répondre à cette demande latente, en ordre 

dispersé, au coup par coup, l'entente intercommunale qui per- 

mettrait d'élaborer un projet d'ensemble plus cohérent, appa- 

rait plus que souhaitable. L'idée fait son chemin, nous affir- 

me-t-on . . .  Mais au milieu des années 1980, les communes du Cam- 
brésis et du Vermandois continuent de s'ignorer. Certes ces 

collectivités locales ont toujours vécu séparément: déjà con- 

cernées par le tracé issu du traité de Verdun de 843 qui fut 

à l'origine de la frontière franco-impériale, elles furent de 

façon quasi-permanente, écartelées par des pouvoirs extérieurs 

qui cherchaient au fil des décennies à affermir le contrôle de 

leurs frontières. A ce propos, les documents drarchives dépar- 

tementales (Nord, Aisne et Somme) ne manquent pas. Rappelons 

seulement l'existence des cartes anciennes de Joanne Surhonio 

Auctore "Picardiae, Belgicae regionis descriptio", imprimée en 

1579 avec privilège du roi, ou encore celle de Sanson "Picar- 

dia" de 1630, celle de Sanson d'Abbeville de 1651 "Gouverne- 

ment général de la Picardie, Artois, Boulenois et Pays recon- 

quis", qui permettent de fixer les frontières anciennes du Cam- 

brésis et du Vermandois. Si l'on ajoute à ce lourd héritage 

historique, les contraintes de fonctionnement du système admi- 

nistratif centralisé et départemental contemporain, on comprend 

aisément que les élus de communes pourtant proches les unes des 

autres, ne se connaissent pas, n'aient pas de contacts et ne 

pensent pas à se rencontrer pour discuter ensemble de problè- 

mes et de projets qui pourraient être partagés. Par habitude, 

ici, on se tourne vers Cambrai et Lille, alors que là, a quel- 

ques kilomètres, le long de la même rivière, on regarde vers 

Saint-Quentin et Laon. 

Il serait même plus judicieux et intéressant d'éten- 

dre les projets de développement touristique du Haut-Escaut 

et de ses environs, à l'arrondissement de Péronne qui, outre 

la continuité géographique qu'il assure avec le Sud-Ouest du 

Cambrésis et le Vermandois, présente également diverses poten- 

tialités touristiques (11). Grâce à l'Escaut, au canal de 

Saint-Quentin, à la Somme et au canal du Nord, il est sans 

doute possible d'organiser, comme cela se fait de plus en plus 



souvent dans d'autres régions, des circuits fluviaux, avec 

péniches, offerts à des particuliers ou à des groupes de per- 

sonnes, par exemple des clubs du Troisième Age. Un itinéraire 

bien mesuré, des écluses qui s'ouvrent même le Dimanche et les 

jours fériés, des étapes avec visites, des restaurants bien 

choisis, pourraient servir de point de départ à une réflexion 

en commun entre les trois départements et arrondissernentscon- 

cernés. De même, les étangs de la haute Somme et de l10mignon, 

les châteaux classés, les ruines de celui de Ham, les vestiges 

gallo-romains dont certaines villas (Athies, par exemple au 

Sud de Péronne), le site de Vermand chargé d'émotions histori- 

ques très anciennes, l'architecture urbaine des centres-villes 

de Cambrai, de Péronne, de Saint-Quentin, les champs de batail- 

le de 1914-18, constituent d'autres éléments touristiques à ex- 

ploiter. 

Dans le Cambrésis occidental, l'idée d'un aménagement 

touristique centré sur la vallée du Haut-Escaut et de ses 

abords, fut lancée vers 1965 par Mr. DURIEUX, maire de Les 

Rues des Vignes. Cette idée fut retenue dans le SRAU du Cam- 

brésis, puisque l'on définit une zone verte le long de l'Es- 

caut, puis par le schéma d'aménagement rural de la région oc- 

cidentale du Cambrésis, animé par le CAROC (comité d'aménage- 

ment rural de l'ouest Cambrésis). Cependant l'idée est long- 

temps demeurée endormie dans les dossiers et ainsi n'avait en- 

core donné lieu à aucune réalisation concrète au début des an- 

nées 1980. Selon l'auteur de cette idée intéressante, le man- 

que de moyens financiers et techniques, le fait que les esprits 

ne soient pas encore suffisamment "mûrsw pour associer au Cam- 

brésis l'option d'un aménagement touristique, expliquent sans 

doute cette inertie. Aussi bien de la part des administrateurs 

que des élus, peu nombreux étaient ceux qui s'intéressaient au 

tourisme en la région. Une pareille remarque peut être formulée 

à propos des choix économiques retenus dans l'arrondissement de 

pérenne. Par tradition, dans le Cambrésis on s'interrogeait sur 

les problèmes industriels (textile, broderie) ou agricoles ; ce- 

pendant le regain d'intérêt manifesté pour l'archéologie, le 



tourisme vert, la navigation fluviale a, depuis quelque temps, 

fait progresser l'idée d'un aménagement touristique dans la 

région. 

De même à Vermand, il existe une association dynami- 

que qui cherche à promouvoir l'archéologie et donc le site de 

l'ancien oppidum gallo-romain. Enfin certaines personnes du 

Comité d'expansion économique de la Somme commencent à manifes- 

ter quelque intérêt au développement touristique y compris dans 

le Santerre, mais surtout le long de la haute vallée de la Som- 

me. Elles regrettent en outre que dans de nombreuses études can- 

tonales, cette potentialité d'expansion économique ait été oc- 

cultée au profit de l'industrie et de l'agriculture. En outre 

la Somme possède désormais un Comité départemental du tourisme 

qui a démontré que, dans l'arrondissement de Péronne, les loi- 

sirs ne devaient guère être limités à la pêche à la ligne qui 

non seulement a longtemps freiné le développement d'autres ac- 

tivités ludiques aquatiques, mais qui,en outre, a parfois pro- 

voqué une profonde défiguration des sites par l'implantation 

sauvage de multiples résidences de loisirs comprenant abris de 

fortune et caravanes. Ainsi dans le canton de Bray-sur-Somme, 

c'est par milliers que l'on dénombre annuellement les cas de 

stationnement illégal de caravanes ! 

Ainsi donc, dans ce cas, les acteurs potentiels exis- 

tent, les richesses touristiques sont réelles. Il suffit main- 

tenant d'un peu plus d'intérêt à la question, de dépasser les 

anciennes cloisons historiques, d'étendre le champ de percep- 

tion de l'espace et donc de bonne volonté, pour que les pro- 

jets sortent des dossiers et donnent lieu à des réalisations 

bénéfiques pour les régions concernées. Il faut non seulement 

résoudre les problèmes de sauvegarde des sites mais définir des 

plans de développement touristique cohérents et plus ambitieux. 

A un moment o ù  des programmes de développement inter- 

régionaux s'élaborent et passent plus ou moins fermement au 



stade de l'application (syndicat mixte pour le développement dela 

Thiérache en 1973, association Avesnois-Uambrésis-Thi érac he-Est- 

Saint-Quentinois en 1983-84), où les présidents des deux ré- 

gions Nord-Pas-de-Calais et Picardie se rencontrent, il serait 

sans doute opportun que les personnes, organismes et collecti- 

vités intéressés par le développement touristique et économi- 

que de l'ouest du Cambrésis, du Vermandois et de l'arrondisse- 

ment de Péronne se rencontrent également pour élaborer et pré- 

senter, ensemble, un projet inter-régional. Sans doute trouve- 

raient-ils ainsi la crédibilité et le soutien qu'ils recher- 

chent. Ainsi par exemple, plutôt que de limiter l'aménagement 

fluvial à une partie de la Somme, ne serait-il pas plus judi- 

cieux de penser l'aménagement de toutes les voies d'eau du 

seuil du Cambrésis puisqu'il s'agit d'une région qui a l'avan- 

tage d'assurer la liaison entre les systèmes hydrographiques 

de la Mer du Nord, de la Manche septentrionale par la Somme et 

de la Seine. Dans ce cas les deux EPR, les trois départements, 

les comités et offices du tourisme, les CCI, les collectivités 

locales directement concernées (ou menacées) par le développe- 

ment du tourisme, seraient inévitablement parties prenantes 

dans de tels projets d'envergure. 

c) Assouplissement des relations inter-départementales. ................................................... 

Toutefois quelques signes, encore très peu nombreux, 

semblent annoncer un début d'évolution des attitudes dans le 

sens d'une plus grande ouverture des esprits ainsi qu'un as- 

souplissement des relations administratives. 

cl) Une vie associative: la Maison de la Broderie. -- 
:Un peu plus à l'Est de la haute vallée de l'Es- 

caut, une structure associative et coopérative inter-départe- 

mentale s'est mise en place à Villers-Outreaux: il s'agit de 

Ca Maihan de l a  B a o d e ~ i e ,  située au coeur d'une région de 
broderie traditionnelle qui regroupe 95% des brodeurs en 

France, et qui se propose de mieux organiser la profession. 

Une coopérative (celle des Brodeurs du Cambrésis et du Ver- 



mandois) fut créée à cet effet en 1960. Elle regroupe en Mars 

1983 quelques 400 brodeurs dont 320 résident dans le Cambré- 

sis, surtout à Villers-Outréaux, mais aussi à Walincourt, Sel- 

vigny, Malincourt, 55 autres dans le Vermandois voisin à Beau- 

revoir, Montbrehain, Bellicourt, une vingtaine encore dans 

d'autres centres de broderie. Son but est de permettre aux 

brodeurs de résister mieux à la concurrence étrangère, de 

constituer des stocks de pièces de rechanges pour les métiers 

à broder qui sont importées de Suisse. 

c2) Modifications récentes du tracé de la limite - 
départementale. 

Enfin ce n'est que récemment que le problème déjà 

ancien dea enclavea t e n n i t o n i a l e a  put être résolu. Ceci 

traduit probablement une tendance  Ù l? 'aa~oup. t iaacmcnt  dea h e -  
l a t i o n a  admin ia tna t i vea  en tne  l e a  dépaktementa v o i a i n a .  On 
peut en premier lieu, aborder le cas dlEscaufourt, enclave du 

département de l'Aisne dans le Nord, qui, depuis les années 

1840 cherchait à être rattachée au Nord, mais dont le souhait 

ne fut satisfait qu'en 1974! Dans une lettre du 22 Juillet 1841 

( 3 1 ,  le maire de Bohain-en-Vermandois s'adressait au maire de 

Busigny et lui proposait un projet d'échange entre Escaufourt, 

et différentes parcelles du département du Nord, réparties dans 

plusieurs communes du Sud du Cambrésis. Selon ce projet de cor- 

rection administrative des limites de communes et de départe- 

ments, une partie de la commune de Busigny dans le canton de 

Clary, en particulier le hameau dit du Petit Cambrésis, aurait 

dû être rattaché à la commune de Becquigny, limitrophe de la 

précédente mais située dans le département de l'Aisne. D1au- 

tres communes, comme l'indiquent les plans du Géomètre Vachier 

de Lille, établis en 1841, auraient dû être concernées par ces 

échanges rectificatifs de limites administratives. Il s'agis- 

sait dans le Nord, de Crèvecoeur-sur-Escaut dont le territoi- 

re communal très particulier s'étire sur plus de 8 km du Nord 

au Sud. Elle aurait perdu à son extrémité méridionale le Bois 

Maillard et la Ferme Lefranc, au profit de la commune limitro- 



phe vermandoise dfAubencheul-au-Bois. De même à proximité de 

ces lieux, la commune de Villers-Outréaux en Cambrésis, céde- 

rait le hameau du Petit-Villers à Aubencheul-au-Bois. En dé- 

finitive, quelques centaines.dlhectares et à peine 700 habi- 

tants étaient directement concernés par ces rectifications. 

Néanmoins le sous-préfet de Cambrai estima ne pas devoir donner 

une suite favorable à cette proposition. Ci-joint la conclu- 

sion de sa lettre de refus: 

Le Conseil d'arrondissement est d'avis que les échan- 

ges proposés par le département de l'Aisne ne peuvent être ac- 

ceptés parce qu'il n'y a pas une juste proportion des terri- 

toires et des habitants et qu'elles soient ajournées jusqu'à 

ce que cette proposition soit établie d'une manière plus équi- 

table". Pour extrait conforme, le sous-préfet FRESNEAU. 

Alors que l a  population dlEscaufourt se chiffrait 

à 467 habitants et que cette enclave couvrait 302 hectares, 

les hameaux du Petit Cambrésis, du Petit Villers, la Ferme Le- 

franc et le Bois Maillart représentaient une superficie de 

352 hectares et une population de 310 habitants environ. A 

chacun de juger la valeur et les fondements d'une telle argu- 

mentation! Mais là n'est point, pour nous, l'essentiel de cet- 

te question. En fait ce refus traduit la puissance des bloca- 

ges administratifs de l'époque, un certain type de rapports 

entre l'administration et les administrés puisqu'en fin de 

compte, nul n'a demandé l'avis des personnes intéressées! 

En 1974, le territoire de l'enclave dlEscauf?urt 

(266 habitants en 1968) fusionne avec la commune de Saint- 

Souplet, dans le canton du Cateau. Depuis cette date, Escau- 

fourt possède une mairie-annexe mais la gestion est commune 

avec celle de Saint-Souplet. Jusqu'alors son chef-lieu admi- 

nistratif se situait à 4 km de Vaux-Andigny et à une dizaine 

de kilomètres du chef-lieu de canton, Bohain-en-Vermandois 

dans l'Aisne. "Enkystée1' dans le Cambrésis, entre les communes 

de Honnechy, Saint-Souplet et Busigny, cette enclave subissait 

quelques gênes que la population désirait supprimer. La fusion 



administrative, et la rectification des limites, fu- 

rent réalisées à la demande de la population et du Conseil 

municipal qui espéraient ainsi simplifier leur gestion. Désor- 

mais, Escaufourt n'a plus aucun contact administratif avec 

l'Aisne. Malgré l'absence de contreparties territoriales, 

l'administration départementale de l'Aisne accepta sans dif- 

ficultés cette cession, selon quelques représentants de la mu- 

nicipalité de Saint-Souplet (19). N'est-ce pas une illustra- 

tion de l'évolution des rapports entre les deux départements 

et leurs administrations, allant dans le sens d'un assouplisse- 

ment souhaitable? 

Cet exemple, bien que très ponctuel, nous semble 

exhaler une réelle signification dans la mesure où une cession 

du même type fut réalisée au début de la décennie 1970, à pro- 

ximité de Bertincourt dans le Sud du département du Pas-de- 

Calais. Jusqu'en 1970, la commune dtYtres (442 habitants en 

1968) appartenait au département de la Somme. Située dans le 

canton de Combles, à son extrémité orientale, Ytres était éloi- 

gnée du chef-lieu de canton par une quinzaine de kilomètres. 

Plus de 20 km la séparaient de Péronne et autant de Roisel, 

autre chef-lieu de canton voisin. Par contre Ytres n'est qu'à 

trois kilomètres de Bertincourt. Par ailleurs Amiens est plus 

difficile à atteindre qu'Arras: Ytres-Arras par Bertincourt et 

Bapaume représente une distance-temps de 30 à moins de 40 minu- 

tes de voiture. Par contre la route Ytres-Amiens par Péronne 

ne peut pas être couverte en moins d'une heure. Ainsi compte- 

tenu de sa position géo-administrative très excentrée et en mê- 

me temps ufrontalière'l, puisque Ytres constituait une poche 

avancée dans le Pas-de-Calais, cette commune subissait les ef- 

fets de l'isolement et de la marginalisation. C'est pourquoi, 

sur proposition du maire de l'époque, un référendum fut soumis 

à la population en 1969. 72% des suffrages exprimés furent fa- 

vorables au rattachement de la commune au département du Pas- 

de-Calais afin de se rapprocher du chef-lieu de canton Bertin- 

court qui assure les services scolaires, la surveillance de 

gendarmerie, et du chef-lieu de département Arras. Cette déci- 

sion prit effet le 01 Janvier 1971. 



Toutefois il convient de rappeler également qu'il 

existe dans ce secteur autrefois frontalier de Bertincourt- 

Combles et du Canal du Nord, une certaine tradition de coopé- 

ration syndicale intercommunale qui a peut-être aidée le rap- 

prochement administratif. Depuis les années 1926-1930, Ytres 

est associée au syndicat intercommunal d'électrification de 

Roisel et continue de l'être depuis 1971. Par ailleurs, elle 

est aussi le siège d'un syndicat intercommunal et interdépar- 

temental d'eau potable, à mi-distance entre Bertincourt et 

Etricourt. E n  effet quand des travaux d'aménagement du Canal 

du Nord, dans son cours souterrain, furent entrepris en 1962, 

toutes les communes riveraines furent menacées d'assèchement. 

Elles s'organisèrent aussitôt en syndicat intercommunal pour 

créer notamment une station de pompage à Etricourt. Dans ce 

cas bien précis, les besoins l'emportèrent sur les traditions 

administratives et ainsi quelques communes du Pas-de-Calais et 

de la Somme durent travailler ensemble. Cet exemple montre 

clairement, comme le confirme le maire dfYtres, qu'aucun obs- 

tacle particulier ou du moins très contraignant, ne s'oppose 

à la création de Sivom "transdépartementaux", sinon l'esprit 

de clocher qui aveugle souvent les équipes municipales en place. 

Si le fait est encore très rare, et mérite donc d'être signa- 

lé quand il existe, c'est aussi à la structure administrative 

française qu'il doit son caractère plutôt exceptionnel. Vivant 

dans le cadre exclusif de leur département, réglant leurs pro- 

blèmes concrets avec les collègues du canton, ce qui d'ailleurs 

n'est pas toujours chose aisée, les maires des communes appar- 

tenant à des départements différents n'ont donc pas l'occasion 

de se rencontrer ; ils ne se connaissent pas et, la routine 

aidant, ils ne cherchent pas à se rapprocher les uns des autres 

pour coordonner leurs efforts, sauf quand une contrainte exo- 

gène très concrète les y pousse, à tel point que le bien-être 

de leurs administrés est en cause. 



En conclusion, on soulignera le caractère encore très 

local et donc ponctuel des quelques modifications administra- 

tives, des manifestations de l'évolution des mentalités et 

aussi de l'action de certaines organisations professionnelles, 

que l'on a pu découvrir dans la région. Cependant il se peut 

qu'en cumulant leurs effets, en suscitant d'autres réactions, 

elles démontreront peu à peu qu'un processus de rapprochement, 

encore très timide, est en marche, et qu'ainsi, ces régions 

rurales situées aux marges de l'espace de la Mer du Nord et 

de l'espace parisien prennent conscience de leur identité et 

de leurs problèmes spécifiques. 

La crise économique qui oriente les phares de lTactua- 

lit6 sur les gros bassins industrialisés en difficultés et 

fortement peuplés va peut-être inciter élus et partenaires 

sociaux à accélérer le processus de rapprochement, de coopéra- 

tion intercommunale dans un premier temps puis ultérieurement 

interdépartementale. En demeurant en structure éclatée, les 

communes formant les espaces ruraux charnières étudiés n'ont 

aucune chance d'attirer vers elle l'intérêt et l'attention. 

En ne profitant guère des possibilités d'aide financière qui 

existent, ces communes non organisées se condamnent sans aucun 

doute à un processus de marginalisation encore plus marqué. 

C'est ce qu'avoulu éviter 1'Avesnois-Thiérache en se dotant 

en 1973 d T u n  syndicat mixte de développement. 
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B ,  L'AMFNAGEMFNT DF l 'FSPACF RURAL EN AVESNOIS-THI~RACHE, 

Inkreduekien: l'originalité du syndicat mixte pour le ----------- 
développement de la Thiérache. 

Par rapport à l'ensemble des espaces ruraux périphéri- 

ques étudiés, c'est en fait dans la partie la plus orientale 

de ceux-ci, c'est-à-dire en Avesnois-Thiérache, que l'évolu- 

tion fut la plus sensible.-le motzun du counafil d g  fiapphoche- 
ment inteh-dkpa4temental,NonddAinne, dut la cnéation du hqn- 
dicat mixte pou4 le développement de la Thiknache en 1973. 

ffohigina.titk de cette ht4uctuhe était, et le demeure 
encore, double lors de sa création: tout d'abord elle asso- 

ciait deux arrondissements (Avesnes-sur-Helpe et Vervins) ap- 

partenant à deux départements (Aisne et Nord) et à deux ré- 

gions différents (Picardie et Nord-Pas-de-Calais), mais en 

outre, elle constituait un 46~1 dédi aux inerties et aux bloca 

ges hérités du passé. Comme l'écrivit Ph. TABARY en 1983 (1): 
"Le syndicat mixte, parce qu'il fallait oser ..." Celui-ci sym- 

bolisait en 1973, la volonté de réagir contre l'acceptation 

de la fatalité économique, ltimmobilisme aussi qui facilite 

le développement d'une situation de marasme. Volonté d'action 

mais aussi d'efficacité, tels étaient les principes qui ani- 

maient une poignée d'hommes dCRvesnois-Thiérache au début des 

années 1970. En lisant attentivement les pages 120 et 131 de 

l'ouvrage de Ph. TABARY (2) qui nous renseigne abondamment sur 
le syndicat mixte, nous y trouvons les termes qui traduisent 

les idées-cadres de la première moitié de la décennie 1970: 

volonté, effort commun, efficacité, programme d'action écono- 

mique et sociale. N'est-ce pas là une terminologie de l'mana- 

ger" ? 



1 - LA GEOGRAPHIE DU PARADOXE. 

a) Les pesanteurs de l'histoire. ............................ 
Cependant eu égand aux hénitagen hintonico-géo- 

gnaphiquen e t  aux conthainten de L'adminintnation contempohai- 

ne, c ' e ~ t  C'idée de aappaochement inten-dépanfemental qui de- 

meuae pnobCématique, hinon pahadoxale. En effet c'est ici que 

la géo-politique fut la plus pesante. De l'Antiquité gallo- 

romaine aux conquêtes de Louis XIV, les pouvoirs politiques 

centraux, en voie d'élaboration puis affirmés, ont séparé les 

gens de Thiérache et de ltAvesnois hennuyer. Enfin depuis 1678 

(tracé issu du traité de Nimègue), ces espaces périphériques et 

frontaliers furent maintenus divisés par l'administration fis- 

cale jusqu'à la Révolution de 1789, puis départementale depuis 

1790. C'est cet aspect que l'on a voulu développer dans un ar- 

ticle publié dans les "Mélanges offerts au Professeur GAY", en 

1983 ( 3 ) ,  sous le titre: un essai d'aménagement rural inter- 

régional: le cas de la Grande Thiérache. "Fait déjà rare en 

lui-même, pour ne pas dire unique en France, cette coopération 

inter-départementale prend valeur d'essai expérimental, d'exem- 

ple, quand on veut bien se rappeler que cet espace fut depuis 

les origines de l'histoire, et sans interruption, en position 

de marge et de frontière (hormis quelques années durant l'épo- 

que révolutionnaire). Séparés depuis toujours par l'histoire, 

une poignée d'hommes a voulu défier les contraintes du passé". 

Marginalisée par la géo-politique et l'histoire, la "région" 

dfAvesnois-Thiérache le fut aussi par l'administration moderne 

très centralisée puis par l'économie, dès lors que ses deux 

tentatives d'intégration dans un champ économique élargi par 

le biais de la production laitière et lainière, laissèrent ap- 

paraître, surtout après 1914, quelques faiblesses inquiétantes. 

b) Les origines du syndicat mixte. .............................. 
Comment peut-on aConn expliquen L'exintence de 

ce couhant de 4app4ochement qui pnend n a i ~ ~ a n c e ,  timidement 



e t  ~ponadiquement  d t  aboad, dana l e n  annéen 1 9 6 0 ,  et qui  mkne- 

na à La c n k a t i o n  du S y n d i c a t  m i x t e ?  

Il est probable que la gravité de la situation 

économique et sociale de l1Avesnols-Thiérache au cours des 

années 1960-65, alors qu'ailleurs encore l'expansion indus- 

trielle et le secteur tertiaire assuraient le plein-emploi, 

servit de révélateur: la prise de conscience de l'identité 

régionale et donc aussi culturelle naquit ainsi dans ce creu- 

set de déclin économique et d'émigration. 

b l )  Les difficultés socio-économiques des 
années 60. 

En effet, la situation économique de cette 

grande Thiérache, composée de cinq cantons de llAvesnois et 

de neuf cantons de l'Aisne, était devenue particulièrement 

inquiétante au cours des années 1960. En ce qui concerne l'a- 

griculture, un fait essentiel doit être immédiatement mention- 

né: le lait représentait alors de 70% à 90% du chiffre d l a f -  

faires des e~~l'oitations. Or qui ne connait pas les problèmes 

laitiers au sein de la CEE? Cette très forte, sinon exclusi- 

ve, dépendance de l'exploitation agricole à l'égard de la pro- 

duction laitière ne pouvait que nuire à la population active, 

d'autant plus que les structures agraires étaient-elles aussi, 

défavorables: beaucoup de petites exploitations de 10 à moins 

de 20 hectares, un parcellaire éclaté, un vieillissement de 

la population des chefs d'exploitations . . .  

Avant la Seconde Guerre mondiale, l'espace 

agricole thiérachien était caractérisé par la prédominance de 

petites exploitations de moins de 15 hectares, souvent gérées 

sous le régime du faire-valoir direct, un habitat rural agri- 

cole dispersé et mal équipé, enfin par une faible productivi- 

té. Selon M. SIVERY, représentant du syndicalisme herbager de 

de ltAvesnois, on élevait environ une vache par hectare qui 

produisait au maximum 3000 litres de lait par an. Toutefois 

dans le secteur de Landrecies et de Maroilles notamment, quel- 



ques productions annexes (pommes à couteau et à cidre, froma- 

ge) permettaient encore de compléter les revenus des herbagers, 

ainsi que la pratique de l'engraissement des porcs en été, 

alors que les bovins étaient en prairies. 

Après 1945, l'évolution économico-structurelle 

de la région fut sensible: la concentration des terres agrico- 

les, les modifications apportées à l'alimentation du bétail 

par l'introduction du maïs fourrager et le développement des 

techniques d'ensilage, favorisèrent l'augmentation des rende- 

ments laitiers passant de 3000 à 5000 litres par an et par va- 

che, et même parfois plus. Cette tentation (ou cette obliga- 

tion financière) de participer à la course à la production 

toujours croissante était vivement encouragée par le maintien 

de prix du lait modérés, par la politique des laiteries coopé- 

ratives ou privées qui incitaient à produire de plus en plus 

de lait d'hiver en majorant alors leurs prix saisonniers. 

Les problèmes de revenus des herbagers étaient 

alors d'autant plus inquiétants, qu'il existait en effet un dé- 

séquilibre saisonnier remarquable dans la production laitière. 

En général, on estimait encore dans les années 

1970, que les collectes d'été étaient plus de deux fois supé- 

rieures à celles d'hiver. Ph. TABARY écrit dans son ouvrage 

(4): "En Thiérache des Ardennes, le groupe de l'Abbaye a Dom- 

pierre enregistre ainsi en Juin 1975, une collecte 2,19 fois 

supérieure à celle de Décembre. Entre Mai et fin Août, la moi- 

tié de la production annuelle aura été traitée ; entre Novem- 

bre et Février, moins de 20% ! Les laiteries travaillent alors 

au quart de leurs capacités . . . "  

Toutes ces impulsions devaient inévitablement 

créer une situation de surproduction. Produire toujours plus 

de lait, le vendre en exclusivité aux laiteries, en abandon- 

nant les productions annexes (fabrication de beurre et engrais- 



sement des porcs), menaient les herbagers à une spécialisa- 

tion et à une dépendance économique de plus en plus poussée. 

Par ailleurs, l a  t a a d i t i a n  i n d u ~ t ~ i c l l e  de 

LfAvednoin-Thiiinache dut  au cou44 de La dkcennie  1 9 6 0 ,  t a i n  

malmenke. Les petits établissements textiles, depuis longtemps 

déjà en proie aux difficultés de débouchés et de trésorerie 

continuaient à décliner, alors que les verreries disparais- 

saient à la suite du mouvement de concentration technique et 

financière de la branche. La "Thiérache du Nord1' occupait en 

1954, 11.870 actifs dans le secteur industriel, puis 11.570 

huit ans plus tard et enfin environ 10.500 en 1968. Un mémoi- 

re de synthèse qui fut publié en 1972 dresse le bilan de 1'6- 

volution de l'emploi de 1954 à 1968, en Avesnois-Thiérache, 

comme le résume le tableau suivant 1. 

Tableau 1 ------- 
Evolution de l ' e m ~ l o i  en Grande Thiérache de 1954 à 1968. --,--------, ,----,-1---,---,----- 

Source: INSEE 
1 secteur 1 s e c t e u ~ s e c t e u r  1 1 

I 
Thiérache-Nord j - 32,435 1 -1 1,198 / + 16,948 1 - 10,2% 1 
Thiérache-Aisne 

Gde Thiérache / - 35,738 / - 1,781 / + 15,24% / - 9,763 1 

Les pertes d'emplois, évaluées à 6500 en 14 

années, furent donc très sensibles, en particulier entre les 

recensements de 1962 et de 1968. La diminution très rapide du 

nombre d'actifs agricoles ne fut pas compensée par une hausse 

suffisante du nombre d'emplois tertiaires, alors que cette 

région souffrait déjà d'une sous-tertiarisation notoire de son 

économie. 

primaire 
- 37,518 

Ainsi, eu égard à cette évolution très négati- 

ve de l'environnement économique, nul ne s'étonnera de consta- 

ter que La populat ion  dann doublen compted a i t  diminu6 & g a l e -  

ment au coutd ded anneeh 1 9 6 0 .  On n'a pas pris en considéra- 

secondaire 
+ 7,52% 

tertiaire 
+ 13,968 

TOTAL 
- 9,361 



tion les effectifs de population cantonale du RGP de 1954 dans 

la mesure où la définition de la population sans doubles comp- 

tes était différente de celle de 1962 ; ainsi il est difficile 

dans de telles conditions, selon le fascicule orange de l'INSEE, 

de comparer et d'utiliser chronologiquement les données des 

deux recensements. Entre 1962 et 1968, alors que le taux de 

variation annuel moyen de la population du département de l'Ais- 

ne était de +0,4%, et celui du Nord de +0,9%, douze cantons sur 

les quatorze qui composent la Grande Thiérache chevauchant la 

limite de séparation départementale, enregistraient une décrois- 

sance de leurs effectifs de population. Le canton de Landrecies 

maintenait ses totaux au niveau du RGP de 1962 ; seul celui de 

Trélon montrait une augmentation de sa population (+0,2$ par 

an), passant de 30F406 unités à 30.744. En revanche les cantons 

de Guise, d1Aubenton, de Rozoy-sur-Serre, dans l'Aisne, subis- 

saient les effets d'une décroissance démographique sensible, 

tout particulièrement en milieu rural, ainsi que le démontrent 

les quelques statistiques suivantes. 

Tableau II --------- 
Evolution de la population dans quelques cantons de W v e s n o i s  ----------- 
et de Thiérache de l'Aisne. 1962 - 68. ------------------ ------- 
Po~ulation sans doubles ~ ~ % t e s .  INSEE. Taux de variation an- -- ---------------- ......................... 
nue1 moxen en W. ----- ----- 

cantons 

Aubenton 

Guise 

Rozoy-sur-Serre 

La Capelle 

Solre-le-Château 

Au cours de cette période intercensitaire, ce 

furent en fait les chefs-lieux de cantons, les petites villes, 

qui limitèrent les effets de l'exode rural, en filtrant par- 

tiellement les flux migratoires, bien qu'eux-mêmes étaient 

souvent incapables de garantir un bilan migratoire positif. 

(Tableau III). 

Pop. 1962 

4.815 hab. 

14.743 hab. 

10.102 hab. 

9.888 hab. 

10.741 hab. 

Pop. 1968 

4.448 hab. 

13.869 hab. 

9.750 hab. 

9.457 hab. 

Taux 

- 1,38 

- 1  % 

- 0,6% 
- 0,7% 

10.369 hab. , - 0,6% 



Tableau III --------- 
Evolution de la ~ o p u l a t i o n  sans doubles comptes dans ~ l q u e s  ----------- 
villes ou chefs-lieux de cantons dfAvesnois-Thiérache. 1 9 6 2 - 6 8 .  ------------------- - -------------- ------- 

b2) La réaction nécessaire: 

C t e a t  donc à tnavena une péniode nornbae, au 

p e u t - t t ~ e  à caune d ' e l l e ,  jalonnée de penten dlempCoia a g n i -  
c o l e n ,  de 6etrnetune.n d l u n i n e n ,  d t i !mighat ion  de jeunen acXi6n,  
que pni t  nainnance ,  peu à peu, C t id i ! e  d ' u n e  n i iac t ion  nitceanai- 
s e ,  Ca c e ~ t i t u d e  q u ' o n  ne pouvai t  pCun ana in ten  à non a g o n i e ,  
nann t e n t e 4  quelque chone.puis  vint le temps où le rapproche- 

ment entre lfAvesnois hennuyer et la Thiérache de l'Aisne ap- 

parut aux yeux de quelques-uns, comme le courant inévitable 

et sauveur. Après des siècles d'ignorance et de séparation de 

part et d'autre de la "frontière", certaines personnes al- 

laient susciter une nouvelle dynamique, un courant de coopéra- 

tion inter-départementale. Les milieux agricoles,et les élus 

tout d'abord allaient prendre l'habitude de se concerter et 

de travailler ensemble. Une nouvelle mentalité allait naître 

progressivement, faisant reculer les inerties et l'esprit de 

méfiance, de clocher. Mais est-elle aujourd'hui partagée par 

l'ensemble des habitants de Thiérache et dfAvesnois? L'appel- 

lation de Grande Thiérache est-elle une réalité perçue, vécue? 

Ou n'est-elle encore qu'un voeu exprimé par quelques élus et 

aménageurs? 

Solde 
migratoire 
- 5 8 5  hab. 

- 5 8 7  hab. 

a 2 3  hab. 

+ 7 1  hab. 

- 3 9  hab. 

- 1 5 8  hab. 

- 9  hab. 

population 
1 9 6 8  ------------------------- 

1 1 . 8 5 8  hab. 

6 . 8 0 5  hab. 

2 . 0 6 5  hab. 

3 . 3 4 3  hab. 

6 . 4 1 4  hab. 

1 5 . 1 1 7  hab. 

4 . 7 2 0  hab. 
1 

/ population 
I 1 9 6 2  

Hirson 1 r 11 .714  hab. 

Guise 1 7 . 2 7 0  hab. 

La Capelle / 2 . 0 1 9  hab. 

Le Nouvion-en-Th. 

Avesnes-sur-Helpe 

Fourmies 

Landrecies 

3. .096 hab. 

6 . 1 5 1  hab. 

1 4 . 5 0 8  hab. 

4 . 3 9 6  hab. 



2 - DE LA SEEARATION A L'UNION. 

a) Le rôle moteur des milieux agricoles de l'Aisne. ............................................... 
al) Divers jalons sont posés durant les années 

60. 

Ainsi au début des années 1960, quelques hom- 

mes, encore isolés et dispersés, prenant conscience des dif- 

ficultés économiques et sociales de leur région, prirent 

la décision de réagir, de tenter une action de sauvegarde et 

d'aménagement. Il s'agissait soit de quelques élus, encore très 

peu nombreux, soit d'anciens universitaires, venant pour cer- 

tains du département du Nord et occupant des postes d'ensei- 

gnants en Thiérache, des emplois dans l'aménagement rural de 

l'Aisne, soit encore de responsables du syndicalisme agricole 

du département de l'Aisne. Leh milieux agnicoleh e t  henbagenh 

6uaent i c i  à l a  tete du cou&ant qui allait se dévèxopper ul- 

térieurement, et profitèrent notamment de la présence de quel- 

ques personnalités dont les responsabilités dans le monde agri- 

cole, leur conféraient une renommée débordant largement le ca- 

dre départemental. Conscient des problèmes spécifiques que 

supportaient les herbagers de Thiérache, le syndicalisme agri- 

cole de L'Aisne fut à l'origine d'un hebdomadaine - La T h i k -  

&ache -, créé en 1964 qui fit prendre aux habitants de la ré- 
gion une conscience un peu plus claire et plus nette de leur 

originalité, mais aussi de leur appartenance à un ensemble 

géographique plus vaste, car on se rendait bien compte que 

dans 1'Avesnois voisin, les problèmes des herbagers étaient 

identiques. Ce fut réellement le point de départ, le moteur 

d'un mouvement qui allait préparer les esprits à un rappro- 

chement interdépartemental. C'est à cette tâche que travailla 

pendant plusieurs années, un homme comme P. ROMAGNY ( 5 ) .  - 

C'est aussi au cours de ces quelques années, 

que plusieurs individus, aux activités professionnelles diver- 

ses, et non engagés dans la vie politique, créèrent une struc- 

ture d'études eL d'actions calquée sur le modèle du CELIB 



(Breton): il d ' a g i t  du C E L Z T ,  né e n  7 9 6 6 ,  ConlitCi d r E t u d e n  e t  
de  liai non^ pou&  le^ i n t e h e t b  t h i é s a c h i e n d ,  qui en fait n'a 

pas survécu, probablement parce qu'il voulait être indépen- 

dant des pouvoirs politiques et administratifs existants. Tou- 

tefois, l'échec de cet essai ne fut pas sans lendemain, puis- 

qu'il montrait la volonté de certaines personnes et provoquait 

l'inertie sclérosante des milieux politiques et administratifs 

d'alors. Il constituait donc un précédent très important qui 

permit de comprendre, quelques années plus tard, les voies em- 

pruntées et les causes de la réussite des hommes qui furent 

à l'origine du Syndicat mixte de la Grande Thiérache. 

Durant les dernières années de la décennie 

1960, les événements devant amener la création de cette struc- 

ture d'aménagement inter-départemental, se succédèrent à une 

cadence plus vive. Ne retenons que les éléments qui nous pa- 

raissent aujourd'hui avoir eu le plus grand effet sur le cours 

de l'histoire de cette région. Tout d'abord en 1 9 6 t i ,  R. BOULIN, 

ministre de l'agriculture donna son accord pour que fut créée 

à Avesnes-sur-Helpe, une commindion q u i  Ae d e v a i t  d ' i t u d i e h  

l e  doAnieh de  l ' é l e v a g e ,  afin de suggérer ensuite quelques 
propositions d'amélioration. Les conclusions de cette étude, 

menée par le Professeur WEBER, suscitèrent l'intérêt des Thié- 

rachiens de l'Aisne, car ils constatèrent que l'orientation 

et la problématique du système de production et d'élevage lai- 

tier de leurs voisins étaient identiques aux leurs. 

Le GILNA à La Capelle. 

La même année, des manifestations agricoles 

rapprochèrent une fois de plus, les exploitants du Nord et de 

l'Aisne. C'est à la suite de ces divers événements que fut 

créé le G Z L N A ,  Gnoupement i n t ehpho6edn ionneL  L a i t i e h  N o h d -  

A idne ,  qu i  c o n n t i t u e ,  chnonoLogiquement,  La pnemièhe b t h u c t u h e  
de coopkna t ion  i n t e f i - d é p a n t e m e n t a l e .  Ce groupement d'intérêt 

économique laitier Nord-Aisne, créé en 1971 et qui commença a 

fonctionner en 1973, réunit les fédérations des producteurs de 

laitdes deux départements, ainsi que les coopératives laitières, 



les fédérations départementales des industriels laitiers et 

de leurs syndicats. Cet organisme fut implanté au coeur mê- 

me de l'actuelle "Grande Thiérache", à mi-chemin entre les 

deux chefs-lieux d'arrondissements, Avesnes-sur-Helpe et Ver- 

vins, soit à La Capelle. 

Ce bourg renouait ainsi avec sa tradition de 

centre de services destinés au monde agricole de la partie 

septentrionale du département de l'Aisne. Ainsi par exemple 

une ordonnance du Roi, datée du 06 Octobre 1819, fit de La 

Capelle, un centre de douanes pour l'importation et l'exporta- 

tion des grains, farines et légumes ; les deux autres bureaux 

étaient situés à Hirson et à Aubenton. Mais ce chef-lieu de 

canton, grâce à sa position de carrefour, fut aussi un grand 

centre de marchés agricoles. Brayer, en 1824 et en 1825, a 

rappelé l'intérêt des routes royales qui convergeaient vers 

La Capelle. Reliant Paris à Bruxelles par La Capelle, la route 

royale n02 facilitait le transport des blés vers le Nord ou 

vers Paris, ou encore le transport des vins du Laonnois vers 

le Nord et l'actuelle Belgique. Arrivait aussi à La Capelle, 

venant de Rouen, la route NO30 assurant notamment le transport 

des ardoises et des marbres de l'Aisne et du Nord. Enfin la 

route royale NO39 (Montreuil-sur-mer, Mézières) permettait le 

commerce des fers et des ardoises de différents départements 

de la France du Nord-Est. Important centre de relais de poste, 

La Capelle était aussi une bourgade animée le Mardi et le Ven- 

dredi par un marché agricole renommé. Celui qui s'y tenait 

le Mardi, sous la Restauration, était l'un des plus importants 

du département de l'Aisne. Il était alimenté par les blatiers 

des arrondissements de Vervins, de Laon et de Saint-duentin, 

parfois aussi, mais de façon irrégulière, par quelques voitu- 

riers venant de la Marne. Les cantons qui fournissaient le 

plus à son approvisionnement étaient ceux de Rozoy-sur-Serre, 

de Marle et de Vervins. Mais de productrice de grains, la ré- 

gion est devenue l'un des deux grands bassins laitiers du Nord 

de la France. Devant s'adapter à ce nouvel environnement agri- 

cole, à la diminution des trafics routiers sur les routes na- 

tionales passant par La Capelle, ce marché tenta de survivre. 
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L'installation de GILNA en 1971 lui confirma sa fonction de 

centre d'économie agricole. 

Mais quelles sont les conditions de fonction- 

nement du GILNA ? Le financement d'origine fut réparti de la 

façon suivante: un tiers par les producteurs, un tiers par les 

coopératives laitières, un autre par les industries laitières. 

Le financement actuel est assuré par les industries et les coo- 

pératives en fonction du ulitrage'l collecté. Le laboratoire 

inter-professionnel du GILNA de La Capelle travaille souvent 

en collaboration avec ceux de Douai, Amiens, Rouen ou encore 

de Charleville-Mézières. Actuellement les limites de sa zone 

de contrôle passent approximativement par Valenciennes, Cam- 

brai, Saint-Quentin, la partie septentrionale des Ardennes 

et la frontière belge. 

Le laboratoire effectue les analyses de con- 

trôle de la qualité des laits produits: évaluation des taux 

de matière grasse, des taux de matière protéique, dénombrement 

microbien . . .  Selon des critères bactériologiques déterminés, 
on distingue après analyse, trois catégories de lait: qualité 

A,bonne, qualité B ,  moyenne et qualité C défectueuse. Depuis 

1974, c'est en fonction de ce classement que furent fixés les 

prix à la production. Au ler Mai 1974, on accordait 1,5 centi-. 

m e  par litre en plus du prix indicatif à la qualité A. Par 

contre, on enlevait un centime par litre au prix indicatif pour 

le lait de qualité C. Il est évident que cette attitude cher- 

chait à inciter les producteurs à améliorer la qualité de leurs 

produits. Depuis cette date, les différences de prix accordés 

aux trois qualités classées sont allées en s'accentuant. En 

1976, le GILNA institua même un système de pénalisation finan- 

cière à l'encontre de tout producteur livrant du lait dans le- 

quel une analyse confirmerait la présence d'une quantité d'an- 

tibiotiques trop importante. Ainsi ce laboratoire inter-dépar- 

temental est une garantie de sérieux et de qualité pour la 

production laitière régionale. 



b )  Les impulsions diverses. ....................... 
C'est aussi durant la même période que quelques 

hommes dont certains travaillent au Service départemental 

d'Aménagement rural de l'Aisne, se mirent à réaliser de façon 

systématique, den monognaphien c a n t a n a l e n ,  permettant de dres- 

ser un tableau très complet des situations vécues en Thiéra- 

che. Comme par ailleurs ces mêmes hommes étaient originaires 

du Nord, en particulier de llAvesnois hennuyer (J. MATHIEU et 

G. BODHUIN), ils eurent à coeur de promouvoir le rapprochement 

entre les deux départements. Ils admettent toutefois qu'à 

cette époque, l'idée n'était pas encore partagée par de nom- 

breuses personnes. Cependant, et par ailleurs, c'est au cours 

de l'année 1968 également que quelques hommes politiques de la 

région se rencontrèrent à l'Assemblée nationale et purent 

constater l'identité de leur point de vue sur la question du 

développement de la Thiérache. 

La décennie 1970 allait être d'une part, celle de 

la concertation pour les élus et les administrations, et d'au- 

tre part celle du renouveau de la vie associative dans la ré- 

gion. 

1 l annke 7 9 7 2  appanaz t  t n e n  c e t t a i n e m e n t  d i i c i n i v e .  

Elle fut marquée tout d'abord par la création d'un nouvel en- 

vironnement politique et administratif, avec l rCLppa4i t i0n  den 
E . P . R . ,  qui allait profondément déterminer l'évolution en ma- 

tière de régionalisation. Par ailleurs, dans le cadre plus 

étroit de llAvesnois-Thiérache, l'année 1972 fut celle des 

réunions tenues successivement à Fourmies, Vervins, Avesnes- 

sur-Helpe, au cours desquelles naquit l'idée de la solidarité 

entre les deux espaces "thiérachiensl', et le principe d'une 

structure d'aménagement inter-départemental. Plusieurs person 

nes contactées partagent à ce sujet le même avis en disant 

que l'idée de la Grande Thiérache est née le 05 Ma4n 7972, au 
counn d ' u n e  f iéunian den  Ancienn de l l l n n t i t u t i o n  S a i n t - P i e n n e  

à Foufimien. Cette journée permit en effet à des gens favora- 



bles à un rapprochement inter-départemental de se rencontrer 

et de proposer publiquement leur point de vue. Cette journée 

prend toute son importance, quand on sait qu'elle s'inscrit 

dans une période où l'idée d'une coopération entre la Thié- 

rache de l'Aisne et lfAvesnois voisin avait fait du chemin 

et commentait à mûrir dans la tête de plus d'un responsable 

de cette région. La phrase-clé, peut-être, de cette réunion 

revient à G. DE CAFFARELLI: " il faudra s'unir pour aller à 

Bruxelles et être bien sûr que la Thiérache est inscrite sur 

la carte de distribution des fonds". L'idée de l'union pour 

l'action est lancée. Le même jour, le Président de la CC1 de 

Saint-Quentin proclamait: "Il est nécessaire de présenter aux 

pouvoirs publics, une Grande Thiérache d'une superficie de 

200.000 hectares, c'est un gros chiffre et les gros chiffres 

suscitent l'intérêtt1. Sans doute avait-il raison, en voulant 

frapper les esprits, en désirant capter l'attention des déci- 

deurs français et européens, mais avec un certain recul, on 

peut aussi se demander si ce n'est pas ce jour là que fut com- 

mise la première erreur, ou plutôt maladresse. N'était-ce pas 

vouloir aller trop vite en besogne, en créant un 'tcolosse aux 

pieds d'argile"? La population, la majorité des élus, habitués 

à ne penser qu'à leur propre commune, pouvaient-elles suivre 

ce brusque mouvement d'ouverture? Ne fallait-il pas d'abord 

développer ou réveiller le sentiment d'appartenance à un pays 

au sein d'un même département, avant de lancer les gens dans 

une telle aventure, originale sans doute, mais à laquelle ils 

n'avaient pas été préparés par l'histoire régionale. Nfétait- 

ce pas déjà condamner l'aménagement de cet espace au seul do- 

maine de la technocratie en le coupant pour longtemps de la 

base et de la culture populaire? Certes il est toujours possi- 

ble, avec le temps, d'émettre des réserves, de formuler des 

critiques, même si elles sont sans doute fondées. lvlais il fal- 

lait,en 1972-1973, agir rapidement étant donné la gravité de 

la situation économique et démographique. Le temps pressait 

et il fallait s'organiser pour prétendre bénéficier des aides 

du FEOGA notamment. O n  pouvait a C o n ~  e d p é R e R  qu'en i m p o d a n X  

l a  G a a n d e  T h i é n a c h e ,  e n  l u i  d o n n a n t  u n e  u n i t e  d ' i n t é ~ t t  et 



d'action, on aunait pu avec le temps, susciten une dynamique 

popuLaine ansez Lange pou4 can6onten C1entit6 n6gionale en 

gestation. 

L'année 1 9 7 3  allait parachever cette évolution, 

avec l'arrivée de J. CHIRAC, alors ministre de l'agriculture, 

qui allait publiquement donner un appui formel au programme 

défini par le Syndicat mixte en formation. Ce fut ensuite lors 

d'une réunion à Vervins en Septembre de la même année, que fut 

créé officiellement le syndicat mixte pour le développement 

de la Thiérache. 



3 - LE SYNDICAT MIXTE ET LA VIE REGIONALE. 

a) Les statuts du syndicat mixte. ............................. 

En tant qu1&ablissement public, il comprend, 

comme le précise l'article premier de ses statuts, les deux 

départements de l'Aisne et du Nord représentés par les Prési- 

dents des Conseils généraux, les conseillers généraux des can- 

tons couvrant la zone d'action, dont la liste est donnée par 

l'article IV: "La zone d'action du Syndicat s'étend dans le 

département de l'Aisne à l'arrondissement administratif de Ver- 

vins et au canton de Rozoy-sur-Serre, dans le département du 

Nord aux cantons dlAvesnes-Nord, Avesnes-Sud, Landrecies, 

Solre-le-Château, Trélon et aux communes de Catillon, Ors, La 

Groise et Rejet-de-Beaulieu du canton de Le Cateau". Le syn- 

dicat comprend en outre les différentes Chambres Consulaires 

des deux départements concernés (Agriculture, Commerce et In- 

dustrie, Métiers), les communes de plus de 2000 habitants (Lis- 

te offerte par l'article premier des statuts), soit six dans 

l'Aisne-et douze dans le Nord en y adjoignant Felleries, ainsi 

qu'un grand nombre de collectivités du type SIVOM ou Syndicats 

intercommunaux à vocation particulière; comme l'alimentation 

en eau potable (Syndicat intercommunal du Nord de l'Aisne, 

d10rigny-en-Thiérache, dlAubenton . . .  ) ,  assainissement (celui 

de Fourmies-Wignehies par exemple), Aménagement et entretien 

des rivières (les Cours d'eaux de la Vallée des deux Helpes 

dans llAvesnois), et le Syndicat intercommunal de développe- 

ment touristique du Sud-Est Avesnois, ou encore celui de Val 

Joly. Au total 70 délégués constituent le Comité syndical qui 

désigne un bureau composé de 16 membres, à raison de huit par 

département, comprenant dix élus politiques et six représen- 

tants des organismes consulaires. 

Ph. TABARY nous livre (op. cité) une bonne dé- 

finition de cette structure d'aménagement et de développement 

trans-départementale: "Le syndicat, qui n'est qu'un moyen, et 

en tous cas pas un but, doit permettre aux élus locaux et or- 



ganisations professionnelles non seulement de se concerter, 

mais de décider et d'agir. C'est de la bonne coordination des 

actions mais aussi de la rapidité des décisions que dépend 

l'avenir des 175.000 habitants de la Thiéracheff. Le schéma 

suivant (figure 2 )  se propose de situer le syndicat mixte par 

rapport aux différentes structures, aux pouvoirs qui existent 

dans l'espace régional ou qui l'englobent. 

b )  L'animation associative. ....................... 

Depuis le début de la décennie 1970, en Avesnois- 

Thiérache, le réveil de la vie associative, aux activités et 

composantes extrêmement variées, fut sensible. Quelle est la 

signification profonde de cette évolution récente? Ce réveil 

est-il en outre directement associé au Syndicat mixte? Quelles 

sont enfin les limites inhérentes à un tel processus? C'est a 

ces différentes questions que l'on essaiera désormais de ré- 

pondre. 

bl) Les types d'associations et la conscience 
régionale. 

Il est possible de repérer tout d'abord 

u n  paemiea t y p e  d t a n a o c i a t i a n ~  p e n m e t t a n t  d e  n a n i m e n  ou d e  

cultive& L e  nentimcznt d t a p p a n t e n a n c e  à u n e  fiégian: l'histoire, 

l'archéologie, le patrimoine immobilier traditionnel servant 

alors de prétexte aux animations. Ce fut en 1970 que naquit 

le groupe archéologique de Thiérache qui mit ses efforts en 

commun avec ceux de la Société historique de Vervins. Selon 

P. DAUSSE, qui en fut le Président pendant plusieurs années, 

il fallait fouiller,creuser dans le passé pour retrouver le 

terroir, le situer géographiquement et politiquement, sensibi- 

liser la population à l'aide de son passé, et réveiller ainsi 

en elle la conscience et l'âme thiérachienne. Cette associa- 

tion entreprit alors un travail de longue haleine pour démon- 

trer que le pays n'était pas un "désert" avant le XIIème si&- 

cle, ou encore une forêt-frontière inhabitée. Les villas gallo- 

romaines ne font pas défaut, de même que de nombreux toponymes 
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semblent confirmer une présence humaine antérieure à l'époque 

mérovingienne: on peut citer à cet effet, dans les deux cantons 

limitrophes de La Capelle et d'Hirson, les toponymes au suffi- 

xe Y: Watigny, Bucilly, Eparcy, Origny, Effry, Wimy, Rocquigny, 

Gergny, Lerzy, Chigny, Crupilly ; ou encore Hannappes dans le 

canton proche de Wassigny. En définitive on peut penser que 

40% des toponymes thiérachiens, environ, sont antérieurs à 

l'époque mérovingienne. C'est pourquoi cette association tente 

depuis 1970 de dresser un inventaire des sites archéologiques 

anciens. Toutefois l'action se limite à l'arrondissement de 

Vervins et très peu de contacts sont pris avec la Société 

dlHistoire et d'Archéologie d'Avesnes-sur-Helpe, implantée a 

30 km au Nord! Entre les deux sociétés, le "courant" semble 

mal passer ; celle dlAvesnes-sus-Helpe rejette sans nuances 

l'idée de "Grande Thiérache1' et ne voit aucun intérêt dans un 

mouvement d'approche de celle de Vervins. Elle tend a pro- 

clamer et à préserver son identité hennuyère, comme le souli- 

gne l'analyse des lieux de résidence des membres inscrits en 

date du 31 Décembre 1975. Une liste, comprenant alors 240 mem- 

bres, laisse apparaître d'emblée une très nette prédominance 

dlAvesnes-Avesnelles. I l  s'agit certes du siège de la Société, 

maii en outre, en tant que chef-lieu d'arrondissement, Avesnes- 

sur-Helpe est une petite ville à fonctions tertiaires, adminis- 

tratives, animée de fonctionnaires, d'enseignants. Ce profil 

urbain explique sans doute partiellement le fait que 30% des 

membres inscrits à cette société résident à Avesnes-sur-Helpe. 

On découvre en outre un ruban de localisation 

bien dessiné le long de la Sambre. Landrecies et Maroilles, pe- 

tites villes implantées en milieu rural, la première à fonc- 

tions militaires anciennes, la seconde, centre historique et 

religieux grâce à l'abbaye médiévale, possèdent certainement 

les atouts qui stimulent la curiosité, sinon la recherche lo- 

cale. De ce fait d'aucuns seront plus tentés de participer aux 

efforts de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arron- 

dissement. C'est dans ce même esprit que l'on peut citer Bavay, 

riche site archéologique gallo-romain qui éveille les passions 

de la recherche. Figurent aussi les villes industrielles du 



bassin de la Sambre grâce sans doute à la masse démographique 

qu'elles représentent, et à la présence de Maubeuge, autrefois 

centre historique très actif, qui fut même chef-lieu d1inten- 

dance après 1720. 

Par contre l'implantation de la Société en 

milieu rural apparaît encore assez faible: on peut dénombrer 

à la date citée, dix membres dans le canton de Solre-le-château, 

dont cinq résident dans la seule commune de Sars-Poteries, an- 

cien centre artisanal très renommé. De même, très peu de mem- 

bres habitent dans les cantons d1Avesnes-Nord (le chef-lieu 

d'arrondissement étant exclu) et du Quesnoy. Par ailleurs, la 

Société d'histoire et d'archéologie semble éveiller peu de pas- 

sion dans le secteur industriel et ouvrier de Fourmies, Anor 

Trélon. Sans doute le profil socio-professionnel et la faible 

qualification de la population active expliquent-ils cette si- 

tuation. 

Enfin on pourra constater, ce qui viendra con- 

firmer une idée précédemment annoncée, que peu de membres ré- 

sident dans le département de l'Aisne pourtant bien proche 

d'Avesnes-sur-Helpe. On peut en effet dénombrer cinq personnes 

réparties dans les centres du Nouvion, La Capelle, Vervins et 

Hirson. Les explications que l'on peut apporter à cette mani- 

festation indirecte de la sont diverses: 

- l'existence d'une société identique à Vervins peut li- 

miter l'écho de celle dlAvesnes en "terre étrangèret'. 

- Comme on l'a déjà fait remarquer, les populations de 

llAvesnois et de Thiérache de l'Aisne, toujours séparées par 

la politique, n'ont guère été habituées à s'intéresser à leurs 

proches voisins "étrangers". 

- Cette situation est peut-être aussi entretenue par l'at- 
titude de quelques  puriste^'^ qui insistent sur le caractère 

sacré et inviolable de la division historique entre la Thiéra- 

che et le Hainaut. En privilégiant cette appartenance au passé, 

on veut donner à la région une délimitation et une significa- 

tion beaucoup plus historique que géographique. 



- Enfin les faibles intensités des flux migratoires al- 
lant de 1'Avesnois vers la Thiérache ont sans doute également 

entretenu la séparation des populations. On peut même souli- 

gner le fait suivant: le nombre de membres inscrits à la So- 

ciété d'Avesnes-sur-Helpe et résidant en Belgique est supérieur 

à celui des individus habitant en Thiérache de l'Aisne. 

La frontière de 843 demeure, dans ce domaine, 

une réalité vivante. Selon Maître MOSSAY, Président de la 

Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Ver- 

vins, Hainaut et Thiérache constituent deux régions fondamen- 

talement différentes qu'il est vain de vouloir unifier, un 

avis qui, il faut le reconnaître, est quand même partagé par 

de nombreux habitants de la région. Il souscrit pleinement au 

paragraphe suivant rédigé par A. DUVAUX en 1927 (i), à propos 

du bourg du Nouvion-en-Thiérache: "Est-elle champenoise ou pi- 

carde, ou encore espagnole, cette petite ville de l'Aisne si- 

tuée tout au Nord du département où la baigne de son filet 

d'eau la vieille Sambre qui va plus loin s'orienter vers Cam- 

brai? De l'autre côté de la borne administrative à Prisches, 

à Beaurepaire, on dit des brises du Sud: "le Vent est en Fran- 

ce" ; c'est que, au-delà, c'est le Hainaut conquis par Louis 

XIV et il reste le souvenir des guerres, des incendies, des 

vieilles rancunes que le temps n'a pas encore tout a fait ef- 

facé. 

Les quelques mots qui suivent reviennent aussi 

à Maître MOSSAY: "Il y a 5 0  ans, les gens de Larouillies qui 

se rendaient à La Capelle disaient: on va en France. llD1aucuns 

diront qu'il s'agit de la position "d'intégristes1', qui refu- 

sent que l'histoire ne se compromette avec des options d'amé- 

nagement et de développement économique. Toutefois cet exemple 

illustre quand même un cas de blocage intellectuel qui s'est 

cristallisé sur l'ancienne frontière politique. 



En 1972, fut créé l'Association des "Amis des 

Chapelles et Sanctuaires de 1'AvesnoisW. Quelques années plus 

tard, vers 1976-78, on tenta à partir de quelques centres, de 

sensibiliser la population autour du problème de la sauvegarde 

des i ig l i6e4  d o h t i 6 i i i e n .  Cependant si ces dernières ne manquent 

pas en Thiérache de l'Aisne (qui possède de superbes exemplai- 

res)- Burelles, La Bouteille, Plornion, Autreppes dans le can- 

ton de Vervins, Etréaupont dans le Sud du canton de La Capelle, 

Jeantes dans le canton d1Aubenton, Brunehamel et Montcornet 

dans le canton de Rozoy-sur-Serre, au total une cinquantaine 

d'unités dont la plupart datent du XVIème siècle, lfAvesnois 

possède très peu de bâtiments identiques. Ainsi ce mouvement 

associatif, si intéressant fut-il, avait peu de chances d f e n -  

gendrer une prise de conscience régionale unique et commune de 

part et d'autre de la limite départementale. Plus importante 

peut-être fut l ' o p i i h a t i o n  F l C  l a n c é e  en  1 9 7 7  qui devait asso- 

cier gens du Hainaut et de Thiérache, et pouvait de ce fait 

servir de catalyseur à un rapprochement culturel transdéparte- 

mental. En 1976, un Fonds d'Intervention culturelle a été al- 

loué à une opération "Artisanat et Habitat traditionnels en 

Thiérache1'. Sur ce thème, diverses actions précises ont été 

proposées et engagées par des associations et organismes lo- 

caux. On peut citer par exemples l'action Diaporama réalisée 

par le collège agricole de Sains du Nord, les publications 

quant à elles, furent assurées par la Société archéologique de 

Vervins. Les maîtres d'oeuvre de l'action "Eveil linguistique 

des élèves des collèges" furent la DDA du Nord et les collèges 

agricoles. Ajoutons encore parmi les nombreux participants, la 

ville de Vervins, le groupe de Recherches archéologiques de la 

Thiérache, le G.E.P. de l'Aisne, le Syndicat mixte, l'Associa- 

tion des Amis des Sanctuaires et Chapelles de lfAvesnois . . .  
Une brochure fut imprimée pour informer le grand public sur 

cette action de développement culturel financée par plusieurs 

ministères (Agriculture, Education Nationale, la Santé, le Se- 

crétariat dfEtat à la Culture, Jeunesse et Sports). On a pu 

dépouiller cette brochure avec attention en pointant sur une 



carte toutes les communes directement concernées par cette 

action afin de montrer que celle-ci ne s'appliquait pas uni- 

quement à llarrondissementdeVervins mais chevauchait la li- 

mite départementale. Cependant, on découvre aussi que les noms 

de communes de Thiérache de l'Aisne y sont beaucoup plus nom- 

breux que ceux de llAvesnois, dans un rapport de 1 a 3. Par 

ailleurs, seul 1'EPR de Picardie a participé financièrement à 

l'opération. Ne peut-on pas, dans ce cas également, émettre 

quelques réserves quant à l'unité régionale de l'action? 

b2) Association et activités traditionnelles. -- 
U n  necond t y p e  dlasnociationn a contaibuk à 

attinen notne attention sun Ces activitks k c o n o m i q u e ~  plus ou 

moins tnaditionnelles de C a  négion. Ainsi en est-il de llAs- 

sociation pour la relance de la vannerie, ou encore plus con- 

nue, l'Association des Amis des Bois Jolis de Felleries créée 

en 1975. Ancien fleuron de l'économie rurale locale, l'indus- 

trie du bois a beaucoup périclité depuis la première guerre 

mondiale. Autrefois, en particulier aux XVIII ème et XIXème 

siècles, les habitants de la clairière de Felleries qui ne pou- 

vaient vivre correctement de la seule culture des champs, de- 

vaient souvent exercer une autre activité complémentaire. 

Alors que dans certains villages voisins, l'extraction des 

pierres, le travail de la poterie, du verre, assuraient le 

complément de ressources et retenaient la population, ici a 

Felleries, l'environnement forestier représentait la matière 

première très recherchée. Les productions anciennes étaient 

multiples: sabots, outils, pelles, louches, cuillers, plats, 

moules à beurre et à fromage, robinets, boules, quilles, bobi- 

nots pour filature. . .  En Mars 1975, ne subsistaient plus dans 
cette ancienne "capitale1' du bois, que quatre artisans. C'est 

pour éviter la disparition totale de cette activité-relique 

qui permet aux habitants de la commune de garder le contact 

avec leur passé et leur terroir, que quelques personnes déci- 

dèrent de fonder une association de type 1901, "les Amis des 

Bois Jolis", qui acheta à Felleries un ancien moulin à eau. 



Une exposition sur le thème des Bois Jolis fut organisée en 

Mars 1975: elle rencontra un succès inespéré et inattendu, 

puisqu'elle accueillit plus de 4000 visiteurs. En fait le 

travail de l'association en son moulin devenu musée, vise 

deux objectifs fondamentaux: d'une part revivifier l'artisa- 

nat traditionnel à qui peut revenir une place dans notre sys- 

tème économique industriel actuel, et d'autre part utiliser 

ces traditions comme élément d'attraction touristique qui à 

son tour, devient facteur de ventes, de promotions, de stimu- 

lations incomparables pour le travail artisanal. C'est dans 

cet esprit qu'il faut rappeler l'existence du Musée du Verre 

à Sars-Poteries, ou encore la création de l'Eco-Musée de 

Fourmies-Trélon qui ont pour but de rappeler à notre mémoire 

les traditions de ce pays. 

b3) Dynamique nouvelle -- 
Enfin depuis quelques années se mettent en 

place certaines atnuctunen d'animation et de vie aaaociative 

qui tenfcznt de cnéczn dana Ca kégion une dynamique nauveLle. 

Vers le milieu des années 1970, fut créé un poste d'animateur 

départemental pour la Thiérache, mais l'équivalent n'existe 

pas dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe voisin. En 1980 

fut créée l'association de pays Thiérache-Aubenton-Hirson ru- 

ral qui couvre les deux cantons dtAubenton et d'Hirson, soit 

25 communes et environ 25.000 habitants. Enfin, dernière en 

date, une tentative d'animation culturelle et populaire autour 

de l'Abbaye de Saint-Michel fut lancée. L'ancienne société des 

"Amis de l'Abbaye de Saint-Michel, de 1'Eglise abbatiale et 

des Grandes orgues de Saint-Michel-en-Thiérache", dédida à la 

fin des années 1970 de promouvoir l'édifice et d'utiliser ce 

site (Illa perle de la Thiérache"!) pour lui attribuer diverses 

activités. Les citations grandioses, les envolées enthousias- 

tes ne manquèrent point à ce sujet. Citons celle du Directeur 

Régional des Affaires culturelles de Picardie, lors de sa vi- 

site le 12/02/1982 à Saint-Michel: "-Je propose que Saint- 



M i c h e l  d e v i e n n e  un p h a r e  c u l t u r e l  p o u r  l a  r é g i o n  e t  p o u r  l a  

T h i é r a c h e ,  q u i  p e r m e t t r a i t  d e  r e g r o u p e r  t r o i s  r é g i o n s  f r a n -  

ç a i s e s  e t  d e u x  P r o v i n c e s  b e l g e s . "  On p e u t  a u s s i  r a p p e l e r  c e s  

q u e l q u e s  m o t s  d e  l ' a n c i e n  P r é s i d e n t  d u  C o n s e i l  r é g i o n a l  d e  

P i c a r d i e :  " - C ' e s t  u n  e n s e m b l e  g r a n d i o s e .  T o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  

s o n t  d é s o r m a i s  r é u n i e s  p o u r  e n  f a i r e  u n g . r a n d  p r o j e t  r é g i o n a l " .  

Ce p r o j e t  d o n t  il e s t  q u e s t i o n ,  c o n s i s t e  a 

c r é e r  un v a s t e  C e n t r e  d l E t u d e s  e t  d ' A n i m a t i o n  d e  l a  v i e  r u r a -  

l e  e n  T h i é r a c h e  ( C E A V R ) ,  c o m p r e n a n t  d i f f é r e n t e s  u n i t é s :  u n  

m u s é e  d e  l a  v i e  r u r a l e ,  un  A t e l i e r  d ' A g r i c u l t u r e  " R e c h e r c h e s -  

A c t i o n f f ,  u n  A t e l i e r  r u r a l - T h i é r a c h e  d ' A r c h i t e c t u r e ,  d ' u r b a n i s -  

me e t  d u  P a y s a g e ,  u n e  m a i s o n  d e s  a s s o c i a t i o n s ,  u n  C e n t r e  d ' a c -  

c u e i l  e t  d e  f o r m a t i o n ,  un  c e n t r e  d ' a n i m a t i o n  e t  d e  r e c h e r c h e  

c u l t u r e l l e .  

D é s o r m a i s  l e s  c h o s e s  v o n t  v i t e .  L a  v i e  a s s o -  

c i a t i v e  e s t  p a s s é e  à u n e  n o u v e l l e  d i m e n s i o n ,  c e l l e  d e s  p r o j e t s  

c o m p l e x e s ,  d i v e r s i f i é s  e t  d e  g r a n d e  e n v e r g u r e ,  p o u v a n t  c o n -  

c e r n e r  d e s  e s p a c e s  e t  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  p l u s  e n  p l u s  l a r g e s .  

I l  n e  s ' a g i t  p l u s  d e  s e  m o b i l i s e r  a u t o u r  d ' u n  é v é n e m e n t ,  d ' u n  

m o n u m e n t ,  d ' u n e  t r a d i t i o n ,  mais d e  c r é e r ,  o u  d e  s u s c i t e r  u n  

n o u v e l  é l a n  r é g i o n a l .  La  s y m b i o s e  c u l t u r e l l e  e t  a s s o c i a t i v e  

e n t r e  l f A v e s n o i s  e t  l a  T h i é r a c h e  d e v i e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  p o s -  

s i b l e .  L e s  t e r m e s  q u e  l ' o n  d é c o u v r e  l e  p l u s  s o u v e n t  d a n s  c e  

p r o j e t  d e  c r é a t i o n  d u  C E A V R  s o n t :  l i e u x  d e  r e n c o n t r e s ,  d ' a c -  

c u e i l ,  d e  r é f l e x i o n s ,  d e  p r o p o s i t i o n s  d ' a c t i o n s .  A i n s i  l f A t e -  

l i e r  r u r a l - T h i é r a c h e ,  d ' A r c h i t e c t u r e ,  d ' U r b a n i s m e  e t  du P a y -  

s a g e  (ARTAUP) d o i t  ê t r e ,  s e l o n  l e  l i v r e  b l a n c  d e  c e  c e n t r e ,  

" u n  l i e u  d e  r e n c o n t r e ,  d e  d é b a t ,  d e  r e c h e r c h e ,  d e  c o n c e p t i o n  

e n  commun".  L ' A t e l i e r  a g r i c u l t u r e ,  r e c h e r c h e - a c t i o n - T h i é r a c h e ,  

s e  p r o p o s e  q u a n t  à l u i ,  d ' ê t r e  " u n e  r é f l e x i o n  s u r  l a  r é a l i t é  

d u  mode d e  d é v e l o p p e m e n t  e n  T h i é r a c h e  . . . "  E t  l ' o n  p o u r r a i t  

a i n s i  m u l t i p l i e r  l e s  e x e m p l e s .  



c) Réflexion sur lléclosion de la vie associative. .............................................. 

En vérité, l'évolution des mentalités , des for- 
mes de vie associative et d'animation est difficile a suivre 

et co.nduit tout naturellement à formuler un certain nombre 

de questions: 

- Cette évolution ne manque-t-elle pas de cohérence? 

- Quelles sont les relations qui existent entre ces as- 
sociations, ces projets d'animation et le syndicat mixte de 

la Thiérache? 

- Enfin ne voit-on pas naître peu à peu une nouvelle 

conception de l'Aménagement micro-régional du territoire? 

cl) La cohérence n'est pas évidente. -- 
Il est en effet étonnant de constater qu'en 

quelques années et à quelques kilomètres de distance de part 

et d'autre de la limite départementale, furent créés à Four- 

mies, l'Eco-Musée, puis à Saint-Michel, le CEAVR. Certes dans 

le livre blanc de ce dernier, il est écrit (en page 8 1 ,  le 

paragraphe suivant: "Ce musée de la vie rurale pourrait être 

le complément de l'Eco-Musée de Fourmies qui offre aux visi- 

teurs un siècle d'histoire de la région de Fourmies par le 

Musée du textile et de la vie sociale1'. Est-ce réellement un 

complément? Nous n'en sommes pas pleinement convaincus, 

d'autant plus qu'à Sars-Poteries et à Felleries existent dé- 

jà, comme on l'a déjà rappelé, des musées de la tradition 

régionale. Faut-il nécessairement que chaque département 

possède ses propres centres d'attraction et d'animation cher- 

chant à mettre en exergue l'image de la Thiérache d'antan, 

alors que depuis 1973 on proclame la volonté de coordonner 

les efforts, de travailler ensemble? N'est-ce encore qu'un 

voeu pieux ou n'est-il partagé que par certains élus? 

D'autres en Avesnois poussent même plus loin 

leur analyse des mentalités et des conceptions relatives a 

"l'unité thiérachienne" en soupçonnant systématiquement toute 



initiative venant de l'Aisne d'être empreinte de visées ex- 

pansionnistes! Du moins est-il difficile de cerner avec pré- 

cision les attributions du Centre de Documentation de Vervins, 

de la Maison de la Thiérache (Etroeungt), de l'Eco-Musée de 

Fourmies, de la maison des stages de Sorbais et désormais du 

Centre de Saint-Michel, pour être en mesure de confirmer la 

complémentarité de ces différentes structures culturelles. 

Peut-être qu'avec les années, les principes d'une meilleure 

coordination seront établis et respectés. 

Par ailleurs, il est également étonnant de 

constater que certaines personnes désirent créer en "Grande 

Thiérache", un lieu de rencontres et de réflexions. En effet, 

n'existe-t-il pas déjà? Notamment depuis la création du syn- 

dicat mixte en 1973? Cette question en appelle immédiatement 

une autre: quelles sont les relations qui permettent aux di- 

verses associations et au syndicat mixte de cohabiter? 

c2) La cohabitation entre le syndicat mixte et -- 
les diverses associations. 

Historiquement, il faut rappeler que très peu 

d'associations ont participé et aidé à la création du syndi- 

cat mixte, au début de la décennie 1970. Des sociétés plus 

ou moins identiques existaient dans chacun des deux arrondis- 

sements sans qu'ellescherchèrent à collaborer, à travailler 

ensemble. Cette situation traduit sans ambiguité l'état d'es- 

prit partagé par la majorité des habitants de 1'Avesnois et de 

Thiérache à cette date. Certains individus ont cautionné plus 

ou moins publiquement le processus de rapprochement inter- 

départemental qui donna naissance au syndicat mixte, mais à 

titre personnel et non au nom de la société à laquelle ils 

appartenaient ou qu'ils représentaient. Il n'y eut que quel- 

ques rares exceptions comme les "Anciens élèves de lfInstitu- 

tion Saint-Pierre de Fourmies". Par ailleurs, parmi toutes 

les personnes contactées dans la région, aucune n'apparaît 



convaincue par le fait que la vie associative aurait pu être 

secouée, réveillée par le syndicat mixte, créant derrière lui, 

dans son sillage, un élan nouveau. Depuis 1973, aucune fédé- 

ration trans-départementale, aucune création associative se 

réclamant haut et fort de la Grande Thiérache, n'a pu être 

recensée. N'est-ce donc pas encore un label de qualité ou une 

référence suffisante? Pour certains, les effets ont été plu- 

tôt contraires: ainsi en est-il des deux sociétés d'histoire 

et d'archéologie d'Avesnes-sur-Helpe et de Vervins, pour qui 

les relations se sont plutôt détériorées. 

Vers la fin des années 1970, quelques person- 

nes aux activités et aux attaches différentes (un animateur 

socio-culturel dans l'Aisne, un enseignant responsable d'as- 

sociation dans le Vervinois, un animateur à Fourmies) déci- 

dent de lancer une grande enquête à travers l1Avesnois-Thié- 

rache afin de dresser l'inventaire des sociétés et des acti- 

vités culturelles, socio-culturelles et sportives qui exis- 

taient. Alors qu'une chambre culturelle de Picardie se met- 

tait en place, il fallait que la Thiérache, intéressée par 

cet effort, se manifeste. Pour ce faire un projet culturel 

relatif à cette région périphérique devait être défini et 

proposé. Ainsi fut rédigé un énorme questionnaire. Toutefois 

l'idée de bâtir un Office culturel pour la Grande Thiérache 

déplut sincèrement et llenquête fut un échec sans appel. Cer- 

tes le questionnaire élaboré dans llenthousiasme de quelques- 

uns, mais trop long, était peu attrayant. Beaucoup d1associa- 

tions appartenant à des fédérations départementales exprimè- 

rent leur méfiance à l'égard de cette enquête en ne répondant 

pas. Mais surtout, signe d'un comportement très révélateur, 

certaines associations refusèrent de participer à cet inven- 

taire en publiant dans la presse les mobiles de leur attitude, 

ce qui prenait une toute autre signification. Ainsi, du fait 

que le Syndicat mixte, par le biais de sa commission de tra- 

vail "Formation des hommes", ait accordé son soutien à cette 

enquête afin de faciliter sa diffusion (l), certaines associa- 
tions, notamment la société d'histoire et d'archéologie de 



l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, refusèrent énergique- 

ment de participer à ce travail. 

Comme l'écrit P. HENRY, "On ne comprendra 

cette réaction que si l'on place la question sur le plan des 

territorialités. En effet, en s'opposant aux propositions du 

syndicat mixte, la société archéologique ne s'oppose pas, 

bien entendu, à la culture . . .  Non, la société dfAvesnes refuse 
tout simplement les prétentions d'un organisme administratif 

ou culturel à "annexer" au bénéfice de la Thiérache ce qu'elle 

considère comme relevant de ltAvesnois, c'est-à-dire du Hai- 

naut. Il lui semble aberrant qu'on puisse englober sous une 

même étiquette, celle de la Thiérache, des sociétés, des pa- 

trimoines, des "pays" n'ayant aucune communauté historique. 

Autrement dit, llAvesnois ne peut en aucun cas se prévaloir 

d'être "la" Thiérache comme celle-ci n'a aucune raison a éten- 

dre son hégémonie sur 1'Ave~noi.s~~. N'est-ce pas, avec évidence, 

un problème de frontière, d'exclusion de "pays", d'affirmation 

des différences par rapport à l'Autre? 

Quand en Avril 1983, conjointement, quelques 

géographes des Universités de Picardie et de Lille 1, organi- 

sèrent et participèrent à un séminaire tenant séance a Etroeungt, 

dans le Sud de lfAvesnois, petite bourgade située à la limite 

des départements de l'Aisne et du Nord, ils adressèrent une 

invitation au Président de cette même association qui la décli- 

na. Avec un peu de recul, on comprend clairement les raisons du 

refus: nous avions alors commis deux l'maladresses", la premiè- 

re en intitulant ce séminaire "Thiérache 1983", la seconde en 

l'organisant en la Maison de la Thiérache qui appartient au 

Syndicat mixte. 

c3) Le bilan. 

En fait on'constate que cette structure de dé- 

veloppement régional, créée en 1973, a certes engendré un ef- 

fet de coordination et de concertation technique, économique 



aussi. Les élus ont pris l'habitude de travailler ensemble, 

en compagnie des chambres consulaires et de certaines adminis- 

trations des deux départements, comme les Directions de l'a- 

griculture.0n peut d'ailleurs se demander si pour le très long 

terme, il ne s'agit pas là de l'acquis le plus important pour 

la région étudiée. Par contre l'évolution est beaucoup plus 

lente et plus difficile semble-t-il dans le domaine de la vie 

associative et culturelle. A cela on peut trouver plusieurs 

causes : 

- Tout d'abord, l a  dance de l l h k n i t a g e  h i a t o n i q u e  qui 

se manifeste par le biais des inerties, des blocages sociolo- 

giques, par l'attachement aux anciennes frontières et aux ca- 

dres spatiaux qui en dérivent. Cette réaction peut prendre 

soit la forme d'un refus de coordination, soit l'aspect d'une 

concurrence dans l'octroi de moyens. 

- Lrenpace  c o u v e n t  pan l a  Gnande T h i k n a c h e ,  e n t i t 6  o d 6 i -  
c i e l l e  q u i  n ' a  qu 'une  d i z a i n e  d r a n n é e n  d ' â g e ,  e a t  gnand ; peut- 

être l'est-il trop, quand on sait que jusqula l'aube de la dé- 

cennie 1970, les deux ensembles de Thiérache et dlAvesnois de- 

vaient s'ignorer plus ou moins totalement. Actuellement la 

Grande Thiérache couvre plus de 280.000 hectares, alors que 

plus de 60 kilomètres séparent, par la route, les deux chefs- 

lieux de cantons que sont Solre-le-Château et Rozoy-sur-Serre ; 

c'est aussi environ 70 kilomètres, uniquement par les routes 

principales, qui séparent Landrecies et Rozoy-sur-Serre. 

- Cet espace ne peut pas encore être vécu communément 
par les 160.000 habitants dlAvesnois et de Thiérache de l'Ais- 

ne, dans la mesure où ces deux entités séparées par l'histoire 

et l'administration, ne disposent d 'aucune  gnande v i l l e  capa-  

b l e  d r u n i d i e n  l ' e a p a c e  en  un a e u l  paya. En réalité llAvesnois 

et la Thiérache ont toujours été divisés en plusieurs pays 

dont certains noms sont encore très vivants: la "région" four- 

misienne, le Vervinois, le Solrésis . . .  D'ailleurs on ne manque- 
ra pas de rappeler que derrière l'uniformité paysagère toute 

relative qu'a créé le bocage et les pâturages clairs ou com- 

plantés, se dessinent des pa.4ticulCLnihmC4 l o c a u x  au micfio- 

n6gionaux aaaez  n o m b n e u ~ ,  les uns encore actuels et percepti- 



b l e s ,  l e s  a u t r e s  v i v a n t s  d a n s  l a  m é m o i r e  d e s  h a b i t a n t s .  On 

p e u t  c i t e r ,  l e  s e c t e u r  l a i n i e r  e t  o u v r i e r  d e  F o u r m i e s ,  W i g n e -  

h i e s ,  S a i n s  d u  N o r d ,  G l a g e o n ,  l ' a n c i e n n e  é c o n o m i e  m a r b r i è r e ,  

e x t r a c t i v e  e t  f o r e s t i è r e  d u  S o l r é z i s ,  d e s  F a g n e s ,  l l A v e s n o i s  

d e s  d e u x  H e l p e s  h e r b a g e r  e t  l a i t i e r ,  l e  V e r v i n o i s  a g r i c o l e ,  

l a  v a l l é e  d e  l ' O i s e  a u t r e f o i s  t o u r n é e  v e r s  l a  v a n n e r i e  . . .  De 

c e  f a i t ,  n o u s  c o m p r e n o n s  m i e u x  l ' a b s e n c e  d e  c o o r d i n a t i o n  s o -  

c i o - c u l t u r e l l e  a c t u e l l e  e t  l e s  d i f f i c u l t é s  p o u r  f a ç o n n e r  u n e  

i d e n t i t é  t h i é r a c h i e n n e f f  . 
- L e  ~ y n d i c a t  m i x t e  a  v o u l u  u g i n  nupidement  e n  1 9 7 3  ; 

il f a l l a i t  o b t e n i r  d e s  r é s u l t a t s ,  ê t r e  e f f i c a c e ,  c o m b l e r  d e s  

l a c u n e s ,  r a t t r a p e r  l e s  r e t a r d s  é n o r m e s  e n  m a t i è r e  d 1 é q u i p e -  

m e n t s .  P o u r  c e  f a i r e ,  s e s  m e m b r e s  a c t i f s  o n t  o p t é  n é c e s s a i r e -  

m e n t  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  économique,technocratique p e u t -  

ê t r e ,  s a n s  p r e n d r e  a p p u i  s u r  l a  s t r u c t u r e  s p a t i a l e  e n  p e t i t s  

p a y s ,  e n c o r e  q u e  l e s  s y n d i c a t s  i n t e r c o m m u n a u x  e t a i e n t  r e p r é -  

s e n t é s .  I l  e s t  c l a i r  q u e  d a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e  d e  f o n c t i o n -  

n e m e n t ,  un  d é c r o c h a g e  e n t r e  l e  m o u v e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  p o l i -  

t i q u e  d ' u n e  p a r t ,  l a  v i e  a s s o c i a t i v e  d ' a u t r e  p a r t ,  d e v e n a i t  

t r è s  p r o b a b l e .  C e t t e  c o n s t a t a t i o n  c o n d u i t  v e r s  d e  n o u v e l l e s  

i n t e r r o g a t i o n s .  



4 - LE SYNDICAT MIXTE ET LA POPULATION DE L'AVESNOIS- 
THIERACHE. 

- Comment le syndicat mixte pour le développement de 
la Thiérache est-il perçu au début des années 1980, après 

plus de dix ans d'efforts et de réalisations? 

- Ce syndicat est-il devenu un lieu de rencontre et 
d'animation pour les "forces vives" de llAvesnois-Thiérache? 

- De par la voie du développement qu'il a empruntée, 
de par ses structures qui ntassocie.nt pas étroitement à ses 

travaux, les catégories socio-professionnelles, les associa- 

tions, le syndicat mixte n'a-t-il pas, indirectement, engen- 

dré une réaction chez certaines personnes qui ont redouté de 

voir la Grande Thiérache dévier vers une inévitable dichoto- 

mie: les "élites" composées des élus, des décideurs, et l'en- 

semble de la population passive et "assistée"? (C'est ainsi 

que de nouvelles "frontières" sociologiques et "comportemen- 

talestt pouvaient être dressées!) Pour résister à cette tendan- 

ce, ils ont recherché une troisième voie, plus ou moins indé- 

pendante du monde politique, étrangère aux structures offici- 

elles déjà en place, auxquelles appartient le syndicat mixte, 

en espérant créer dans leur sillage, un élan populaire plus 

large. 

- En définitive, l'effervescence socio-culturelle et 

associative, qu'a connu llAvesnois-Thiérache depuis quelques 

années, ne tend-elle pas à signifier une nouvelle conception 

de l'aménagement micro-régional? 

a) L'ambassadeur de la région? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le syndicat mixte est devenu, après plus de dix 

ans de fonctionnement, un interlocuteur reconnu par les admi- 

nistrations, les départements, les régions. Ambassadeur de 



la Grande Thiérache à l'extérieur, rouage devenu probablement 

indispensable, chambre de réflexion au sein de laquelle s'é- 

laborent les grands dossiers régionaux, son action est Pecoc- 

nue par tous ceux qui exercent des responsabilités spatiales 

quelconques. Le syndicat mixte possède ainsi ses défenseurs, 

ses partisans, mais aussi ses détracteurs. Ceux-ci suggèrent 

de repenser différemment l'aménagement et le développement de 

la région, avec de nouveaux moyens, hommes et de nouvelles 

structures, étant donné le peu de progrès actuellement réali- 

sés en Avesnois-Thiérache et cela malgré les efforts déployés 

par le Syndicat mixte et les sommes déjà investies. N'est-ce 

pas le sentiment qu'exprime la création de ACTES, une associa- 

tion récente à objectif aménageur, désirant unir dans l'effort, 

lfAvesnois, le Cambrésis, la Thiérache de l'Aisne et l'Est du 

Cambrésis? 

La première lettre cherchant à présenter la nou- 

velle association et qui fut de ce fait diffusée dans le grand 

public, datée du 17 Mai 1984, disposait déjà de l'appui offi- 

ciel des deux régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie et des 

départements de l'Aisne et du Nord. Les premières lignes met- 

tent en évidence la volonté de réagir contre les effets de la 

crise qui frappe durement les quatre arrondissements dTAvesnes, 

de Cambrai, de Saint-Quentin et de Vervins, ainsi que l'objec- 

tif de développement micro-régional. Par rapport au problème 

du chevauchement des compétences du syndicat mixte et de ACTES, 

on peut citer le second paragraphe du texte: "L'objet de l'as- 

sociation est de promouvoir le développement local, en facili- 

tant l'émergence des initiatives locales, et l'harmonisation 

des politiques de développement dans cette zone frontalière 

assise sur deux régions. ACTES ne se substitue donc pas aux 

institutions existantes, ni aux acteurs du développement, elle 

est un soutien à leurs actions, elle veut leur apporter des 

moyens supplémentaires pour pratiquer mieux les méthodes de 

développement local déjà employées". Affirmation qui se veut 

conciliante mais qui reste à démontrer, avec les années. 



b) L'idée de la Grande Thiérache: ............................. 
une donnée diversement partagée. ............................... 

Le syndicat mixte n'est pas devenu le lieu de 

rencontre et d'animation que d'aucuns espéraient, sans doute 

à cause de ses structures qui n'associent qu'occasionnellement 

les "forces vives" de la Grande Thiérache, consultées pour don- 

ner leur avis mais exclues du pouvoir de décision ; sans doute 

également à cause de l'objectif de l'action défini en 1973-74, 

beaucoup plus technique et économique que socio-culturel. Dans 

ce cas, il est possible que le syndicat mixte soit encore assez 

mal connu du grand public et que, par conséquent, l'idée de la 

Grande Thiérache fasse son chemin beaucoup plus lentement que 

prévu. Depuis 1 9 7 3 ,  les hommes politiques de 1'Avesnois-Thié- 

rache ont accru leur pouvoir sur les affaires et le milieu en 

adhérant à cette nouvelle structure de développement. Par l'in- 

formation, la concertation trans-départementale, ils ont élar- 

gi leur champ d'action et d'intervention. Les élus ont dépassé 

le cadre de leur commune, de leur canton, et ont, par la force 

des choses, commencé à travailler à l'échelle des deux arron- 

dissements et des deux départements. Leur espace perçu, vécu, 

construit par la volonté et la réflexion commune, s'est trouvé 

sensiblement élargi. Pour eux, et principalement les représen- 

tants des communes de plus de 2000 habitants (cf le statut du 

syndicat mixte), le concept de Grande Thiérache n'est plus une 

idée abstraite, un modèle ; désormais cet espace est devenu 

une entité régionale vivante qui se confond avec le fonctionne- 

ment du syndicat. 

Par contre il est possible que l'idée de Grande 

Thiérache ne soit pas aussi précise et aussi concrète dans 

l'esprit des élus et des représentants des petites communes 

rurales qui ne sont introduites au sein du comité du syndicat 

mixte que par l'entremise des collectivités intercommunales, 

comme les SIVOM par exemple. Or il faut rappeler que les com- 

munes rurales peu peuplées sont majoritaires en Grande Thié- 



rache. Les statistiques du RGP de 1982 rappellent une fois de 

plus la forte ruralité de la Thiérache de l'Aisne (tableau IV). 

Tableau IV ------- 
Po~ulation rurale en 1982 dans quelques cantons de ~ h i é r a c h e  -- ....................... 
de l'Aisne. -------- 

Quant au grand public, il entend parler de temps 

à autre du syndicat mixte et de Grande Thiérache, par voie de 

presse surtout, mais continue de vivre essentiellement dans 

le cadre de la commune, du petit pays. La première réalité 

supra-communale qui est sans doute vécue par l'individu x ,  

est le canton ou l'espace géré par un syndicat à vocation 

technique et à applications très pratiques, (eau potable, 

électrification, assainissement...), dont le siège se situe 

généralement dans l'un des centres essentiels pour la région: 

Guise, Nouvion, Landrecies, Wassigny . . .  

Cantons 

Aubenton 

La Capelle 

Rozoy-sur-Serre 

Sains-Rich. 

Vervins 

Wassigny 

Ainsi entre une minorité d'élus, que certains 

n'hésitent pas à qualifier d'élite ou de notables, et la majo- 

rité de la population, la région de Grande Thiérache ne corres- 

pond pas à la même réalité. Qui plus est, l'action du dévelop- 

pement entreprise depuis 1973, demeure étrangère à une large 

partie du public. Dans ce cas, on est contraint d'admettre 

l'inexistence mentale de la Grande Thiérache qui demeure en- 

core un objectif à atteindre. Les membres du syndicat mixte 

sont d'ailleurs pleinement conscients de ce problème qui ris- 

que, à terme, de les gêner dans leur action, encore que d'au- 

Population totale 

3666 habitants 

8695 habitants 

8734 habitants 

4753 habitants 

8530 habitants 

7005 habitants 

% de population rurale 

100 % 

75,58 % 

70,58 % 

100 $ 

58,46 % 

73,7'i % 



cuns déclaraient en 1985 que lll'important est que les maires 

et les pouvoirs publics suivent", car ce sont eux qui détien- 

nent la faculté de décider. Dans le bilan des cinq premières 

années de son fonctionnement (1978), publié dans la presse ré- 

gionale (la Thiérache du 02/06/1978), on peut lire, à cet ef- 

fet: "Après cinq années de labeur, pas toujours bien compris 

par les habitants eux-mêmes, le syndicat vient de présenter 

le bilan ...If ( E .  HOFFMANN). 

- Ou encore, un extrait de déclaration de M. BRUGNON: 
"Jusqu'à présent nous avons réussi à servir d'interces- 

seurs entre les grandes administrations. Ce que nous avons pu 

obtenir, nous l'abons obtenu par notre existence. Mais il fau- 

drait nous faire mieux connaître: poursuivre l'action mais ar- 

river à faire participer les communes de Thiérache à nos tra- 

vaux. Nous devons amener la base à notre action et peut-être 

réduire notre image de sommet". Ces quelques mots résument 

très bien la situation présente et expliquent pourquoi certai- 

nes personnes ont cherché à susciter une effervescence asso- 

ciative et socio-culturelle pour tenter de combler le vide qui 

s'esquissait entre "la base1' et "le sommet", pour tenter d'im- 

pulser une dynamique partagée indispensable. Il est évident 

que ces mêmes personnes sont convaincues qu'il ne peut y avoir 

d'aménagement profond et de vie régionale sans participation 

de la population. La vie culturelle doit s'appuyer sur une 

recherche d'identité régionale, où chacun, chaque groupe peut 

exprimer sa personnalité, dans un espace rural qui risque de 

dépendre de plus en plus de l'extérieur. Ainsi selon l'analyse 

des observateurs, la Grande Thiérache peut n'être qu'un assem- 

blage de "bouts du monde1' pour qui les pouvoirs de décision 

sont ailleurs, à Paris, à Bruxelles, ou encore à Lille et a 

Amiens ; pour d'autres, elle représente un corps en construc- 

tion avec un cerveau qui est le syndicat mixte qui servirait 

alors d'élément fédérateur. Mais on peut craindre que sans 

l'adhésion convaincue de la population, ce corps risque de de- 

meurer sans âme. 



c )  L e s  r é s u l t a t s  d ' u n e  e n q u ê t e .  ........................... 

C ' e s t  p o u r  v é r i f i e r  c e s  r é f l e x i o n s  q u e  n o u s  a v o n s  

r é a l i s é  u n e  e n q u ê t e  d a n s  l a  r é g i o n ,  p a r  l ' e n t r e m i s e  d e  q u e l -  

q u e s  e n s e i g n a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s ,  a f i n  d ' é v a l u e r  l a  p r o f o n -  

d e u r  e t  l a  v i v a c i t é  d e  l ' i d é e  d e  G r a n d e  T h i é r a c h e  a u  s e i n  d u  

g r a n d  p u b l i c .  Q u e  r e p r é s e n t e  c e t  e s p a c e ?  Q u ' e s t - c e  q u e  l e  

s y n d i c a t  m i x t e ?  A d h é r e z - v o u s  à s o n  a c t i o n ?  Comment l e  j u g e z -  

v o u s ?  Vous s e n t e z - v o u s  c o n c e r n é s  p a r  l ' a c t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  

e n t r e p r i s e ?  V o i c i  q u e l q u e s - u n s  d e s  t h è m e s  e s s e n t i e l s  q u i  

é t a i e n t  a b o r d é s  p a r  l e s  o n z e  g r o u p e s  d e  q u e s t i o n s  p r o p o s é e s .  

C e r t e s ,  o n  p e u t  d i s c u t e r  d e  l a  v a l e u r  s c i e n t i f i q u e  d ' u n e  t e l -  

l e  e n q u ê t e ,  à p r o p o s  d u  n o m b r e  t r o p  l i m i t é  d e  q u e s t i o n n a i r e s  

e x p l o i t a b l e s , c o n c e r n a n t  t o u s  p a r  a i l l e u r s  d e s  h a b i t a n t s  d e  

T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e ,  a u  t o t a l  u n e  c e n t a i n e ,  o u  e n c o r e  d e  l a  

r e p r é s e n t a t i v i t é  d e  l ' é c h a n t i l l o n  d e  t r a v a i l ,  c o m p o s é  p o u r  

p a r t i e  d ' é l è v e s  d e  l y c é e s .  De même, l e s  p e r s o n n e s  q u i  o n t  b i e n  

v o u l u  a s s u r e r  l a  d i f f u s i o n  d e s  p a p i e r s ,  c o l l e c t e r  e n s u i t e  l e s  

r é p o n s e s ,  s o n t  t o u t e s  m a r q u é e s  p a r  l e u r  p r o f e s s i o n ,  l e u r s  r e -  

l a t i o n s  e t  s o n t  a u s s i  l o c a l i s é e s  d a n s  l ' e s p a c e  t h i é r a c h i e n .  

C ' e s t  p o u r q u o i  il s e r a i t  v a i n  e t  p r é t e n t i e u x  d e  c r o i r e  a l ' o b -  

j e c t i v i t é  d ' u n  t e l  t r a v a i l .  T o u t e f o i s ,  o n  e s p è r e  ê t r e  e n  me- 

s u r e  d e  d é g a g e r ,  n o n  p a s  d e s  c e r t i t u d e s ,  m a i s  q u e l q u e s  p i s t e s  

d e  r é f l e x i o n s  n o u v e l l e s .  En o u t r e  il  e s t  c e r t a i n  q u e  d e  t e l s  

t r a v a u x  s u r  l e  t e r r a i n  d e v r a i e n t  ê t r e  c o n d u i t s  e n  é q u i p e s  

p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .  

c l )  L a  m é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  G r a n d e  T h i é r a c h e .  -- 
Comment p e r ç o i t - o n  l ' e s p a c e  t h i é r a c h i e n ?  

T e l  e s t  l e  s e n s  d e  l a  p r e m i è r e  q u e s t i o n .  Q u ' e s t - c e  q u e  l a  

G r a n d e  T h i é r a c h e ?  Q u e  r e p r é s e n t e - t - e l l e  p o u r  v o u s ?  V e u i l l e z  

d o n n e r  l e s  noms d e  c a n t o n s  q u i  a p p a r t i e n n e n t  à l a  G r a n d e  

T h i é r a c h e ?  

C e r t a i n e s  r é p o n s e s ,  p a r m i  c e l l e s  q u i  n o u s  f u r e n t  

c o m m u n i q u é e s ,  m é r i t e n t  p l e i n e m e n t  n o t r e  a t t e n t i o n .  En p a r t i -  

c u l i e r  l ' o n  d 6 c o u v r . e  q u e  l e s  l y c é e n s  d e  T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e  



(classes de première et de terminale) ayant été interrogés, 

connaissent assez mal dans l'ensemble, cet espace. Hormis 

tous ceux qui laissent un blanc ou déclarent ne pas savoir, 

il faut ajouter ceux pour qui la Grande Thiérache est synony- 

me de région géographique correspondant plus ou moins fidèle- 

ment à la Thiérache de l'Aisne, en distinguant surtout les 

cantons "centraux" qui s'articulent sur le triangle La Capel- 

le, Hirson, Vervins. Par contre les cantons  périphérique^^^ 

(cèci tendrait à prouver que chaque espace, quelque soit sa 

position géographique, possède une zone centrale et une péri- 

phérie) dlAubenton, de Rozoy-sur-Serre, Wassigny et Sains- 

Richaumont reviennent moins fréquemment à la mémoire. Enfin, 

pour d'autres encore moins nombreux, la Grande Thiérache, en 

tant que région agricole herbagère, est bien un espace pluri- 

départemental puisqufil se prolonge vers le Nord (les cantons 

de Landrecies, Avesnes-sur-Helpe, Solre-le-Château sont cités), 

mais aussi vers l'Ardenne (Signy-le-Petit). Encore une fois 

l'espace régional perçu et construit par ces jeunes ne corres- 

pond pas à l'idée de Grande Thiérache que voudrait imposer le 

Syndicat mixte. Ceci pose, à notre avis, un problème fondamen- 

tal: la Grande Thiérache peut-elle exister concrètement, si 

d'une part, la jeunesse qui y réside n'en a pas la conscience 

et d'autre part si l'image projetée de cette région est multi- 

ple, non pas dans son contenu, ce qui apparaitrait inévitable, 

mais dans ses limites spatiales. On constate en outre qu'aucu- 

ne de ces personnes ne mentionne l'Entre-Sambre et Meuse belge 

qui, pourtant, est le prolongement géographique de la Grande 

Thiérache française. Ceci démontre qu'il existe dans le champ 

perçu, plusieurs frontières successives aux effets perturba- 

teurs ou de fermeture, plus ou moins efficaces. On retrouve 

ici l'une des interrogations de A. FREMONT (8) - dans son para- 

graphe consacré aux "régions enracinées" : "Mais cette entité 

supérieure qu'est la région ne disparait-elle pas sous les 

particularismes dans l'émiettement de l'espace vécu?" Il est 

clair que les limites départementales et nationales contrai- 

gnent avec force, les principes fondamentaux de l'organisation 

et de la perception régionales. 



On distinguera ainsi: un noyau central où 

l'on s'y retrouve avec certitude, enveloppé d'une périphérie 

intra-départementale, à appréhension plus floue. Les limites 

départementales avec le Nord et l'Ardenne constituent une 

rupture brutale dans le champ de perception et de connaissan- 

ces. Pour 1'Avesnois et le Nord-Ouest das Ardennes, on pourra 

préférer retenir les termes "d'espaces-étrangers". (figure 3 ) .  

Enfin la frontière franco-belge fait oublier la réalité géo- 

graphique "objective". 

Le dépouillement des questionnaires auxquels 

ont répondu des actifs, c'est-à-dire des agriculteurs, des 

enseignants, journalistes, cadres d'entreprises, commerçants, 

ouvriers qualifiés, laisse sourdre deux remarques essentielles: 

- On relève toujours de grandes incertitudes ou impré- 
cisions quant à la participation de certains cantons du Nord 

à la construction de la Grande Thiérache. On utilise les points 

d'interrogation, on inclut la totalité de l'arrondissement 

dtAvesnes, parfois une partie limitrophe des Ardennes ; a une 

liste détaillée des cantons de Thiérache de l'Aisne, on oppose 

un ou deux exemples empruntés à llAvesnois hennuyer. Certains 

aussi utilisent le terme de Thiérache du Nord qui est une 

appellation qui ne fut jamais reconnue dans l'histoire régiona- 

le et qui est apparue récemment avec la délimitation des ré- 

gions agricoles. Il ressort de ces diverses observations, la 

confirmation d'une connaissance très imparfaite de 1'Avesnois 

hennuyer, alors que depuis 1973 fonctionne une structure de 

développement couvrant la Grande Thiérache. Le problème de la 

diffusion de l'information du syndicat mixte vers la popula- 

tion n'est donc pas encore, semble-t-il, résolu. 

- On a analysé les termes employés pour désigner l'en- 
semble régional de Grande Thiérache, par ceux qui semblent 

définir cet espace dans les limites que lui donne le syndicat 

mixte. On est alors frappé de constater que personne, ou pres- 

que, n'emploie ou n'ose employer, le terme de région. Par con- 

tre l'on définit la Grande Thiérache de la façon suivante: 



Figure 3:Frontières et espaces perçus. 



pour les uns, c'est un "rapprochement utile" pour résoudre 

des problèmes communs ou une "prise en compte de deux mini- 

régions" pour l'efficacité. Langage de techniciens, d'aména- 

geurs, très certainement. Pour d'autres encore, c'est une 

association de deux parties de départements, ou encore un 

groupement d'initiatives, pour certains même c'est presque une 

équation mathématique: Thiérache de l'Aisne + Thiérache du 

Nord! Certaines définitions étaient encore plus significatives 

ou révélatrices d'une certaine forme d'appréhension de ces es- 

paces frontaliers: "C'est une extension de la région de Thié- 

rache vers la région dtAvesnesu, réponse qui, implicitement, 

admet l'existence de deux entités et reconnaît le caractère 

artificiel de l'appellation récente, même si certains faits 

démo-économiques la justifient. Enfin nous terminons en repre- 

nant la réponse lue sur l'un des questionnaires, car elle nous 

parait très intéressante, révélant de la part de son auteur, 

une bonne prise de conscience descontraintes qui s'exercent 

sur un espace frontalier: "La Grande Thiérache est la dénomi- 

nation appliquée à l'unification d'une région, qui est séparée 

administrativement: Avesnois et Thiérache de l'Aisne. Cela de- 

vrait être le reflet d'un pays à identité forte et unique mais 

qui est influencé par les volontés régionales différentes, 

donc soumis à un développement différentiel.'' 

A travers cette définition, on retrouve la re- 

connaissance de plusieurs faits: 

- le processus de rapprochement et d'unification en 
cours depuis le début de la décennie 1970, dont on a déjà pré- 

senté le mécanisme et les limites. 

- L'identité spatiale entre Avesnois et Thiérache de 
l'Aisne, qui devrait être néanmoins nuancée à certains égards: 

forêts, eaux courantes, diversité des matériaux géologiques de 

plus en plus anciens à l'approche de IfArdenne, bocage actuel- 

lement en recul sur les marges de la région, économie laitière 

dominante, tradition industrielle et artisanale en grandes 

difficultés depuis de nombreuses décennies, dépeuplement . . .  



- L'absence d'unité régionale réelle ou de système ré- 
gional (9), puisque Avesnois et Thiérache demeurent soumis à 

des centres de décision extérieurs et différents, multiples. 

Les forces centrifuges continuent à maintenir cet espace dans 

un état d'émiettement relatif. La conscience de la séparation 

historique et administrative est soulignée à plusieurs repri- 

ses. 

c2) Faire connaître le syndicat mixte. 

La seconde question concerce le problème de 

l'information, la "pédagogie" de la connaissance régionale. 

Avez-vous entendu parler du Syndicat mixte de développement de 

la Thiérache? A quelle(s) occasion(s)? Plusieurs éléments de 

réponse étaient alors proposés aux personnes qui acceptaient 

de se prêter au questionnaire: la presse, les relations amica- 

les et familiales ou encore professionnelles, la télévision 

régionale, l'école . . .  

Les principales voies de diffusion de l'infor- 

mation vers le grand public sont, dans un ordre décroissant 

selon les fréquences des réponses accordées: la presse régio- 

nale et locale, puis très loin derrière viennent la télévision 

et la radio, on cite plus particulièrement, l'Observateur, 

l'Union mais surtout la Thiérache avec autrefois, au début 

des années 1970, les billets renommés de P. ROMAGNY. Ce fut 

l'époque où la presse jouait sans réserve le jeu du rapproche- 

ment, animée par l'enthousiasme des débuts, des causes nouvel- 

les, des espoirs non encore écornés. Par contre, même si la 

télévision et la radio sont mentionnées, on ne peut que s'éton- 

ner du peu de suffrages qu'elles recueillent, certains allant 

jusqulà déplorer leur participation pour le moins timorée à 

la "cause thiérachienne". La situation peut-elle évoluer? 

Cette éventualité ne doit pas être écartée 

avec les émissions régionales de "Fréquence-Nord", radio écou- 

tée non seulement dans le Nord-Pas-de-Calais mais qui s'étend 

vers la Somme et la partie septentrionale de l'Aisne. Désor- 



mais, cette radio lilloise nous fait découvrir quotidiennement 

des communes de la région en donnant la parole aux maires, 

aux représentants d'associations diverses. L'émission "C'est 

gentil chez vous", qui nous promène du Marquenterre à la val- 

lée de la Sambre, permet de faire découvrir les particularités 

de chaque secteur géographique du Nord de la France. De même 

pendant les vacances d'été, on nous rappelait les attraits 

touristiques de l1Avesnois-Thiérache avec son paysage fores- 

tier et bocager, le Val Joly, les fêtes locales comme les Féron- 

nades. . .En outre , les premières années de la décennie 1980 fu- 

rent marquées par la multiplication des "radios libres" à dif- 

fusion locale. Peut-être serait-il possible parfois de glisser 

sur leur grille de programmation, quelques informations régio- 

nales, qui, répétées, pourraient elles aussi, susciter une 

identité d'intérêts et le sentiment profond d'appartenance à 

un pays ou à une petite région. Il existe sans doute, par ce 

biais, un moyen de faire connaître un peu mieux la Thiérache. 

Peut-être aussi qu'avec la récente décentra- 

lisation et régionalisation de F R 3 ,  la connaissance du "pays" 

s'entrouvera aidée. Pour la première fois, la société régiona- 

le FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie a émis ses images, le 5 Sep- 

tembre 1 9 8 3 ,  depuis le village de Thièvres, situé entre Doul- 

lens , Arras et Amiens. Le village est en effet, en quelque 
sorte, un symbole, bien choisi en fonction de llévolution de 

la chaîne de télévision. Thièvres résume par sa seule présen- 

ce les héritages historiques de la division imposée puis- 

qu'il existe une commune Thièvres appartenant à la Somme et 

une autre qui dépend de l'Administration du Pas-de-Calais. 

Seule l'antique voie romaine les sépare. Mais cette émission 

du 5/9/1983 traduisait également l'espoir de rapprocher les 

collectivités départementales et régionales, la volonté de 

transgresser les "frontières" établies dans le domaine de 

l'information et de la connaissance. 



Comme le signale la presse (La Voix du Nord 

du 6 Septembre 19831, pour ces deux communes, il n'existe ac- 

tuellement qu'une seule école, une église. Les deux équipes 

municipales organisent une seule fête annuelle commune aux 

deux collectivités locales. Sans doute est-ce un symbôle, une 

réalisation facilitée par la faible masse démographique que 

représentent les deux communes (tableau V), mais ce doit être 

également interprêté comme un exemple à suivre, à une autre 

échelle certes, en Avesnois-Thiérache comme ailleurs. C'est 

ainsi que l'on peut penser qu'en accordant plus de temps d1an- 

tenne aux informations et aux activités régionales diverses 

relatives au Nord-Pas-de-Calais et à la Picardie, les cloison- 

nements hérités et symbolisés par la limite départementale et 

régionale, pourraient aller en s'atténuant. Dans le cadre de 

la Grande Thiérache, même sans remettre en question les enti- 

tés départementales, ce concept deviendrait une réalité vécue, 

concrète, pour des individus de plus en plus nombreux. 

Tableau V ----- 

La population des deux Thièv-es. -- 

Enfin l'école est très rarement mentionnée, 

alors qu'elle fut associée à l'opération FIC en 1977. Pour 

l'enquête sur l'habitat rural. le cadre de vie et l'artisanat 

traditionnel, la classe, souvent les cours moyens, fut l'unité 

de recherches et d'observations. Chaque instituteur pouvait 

organiser le travail selon l'environnement, le contexte géogra- 

phique et la motivation des élèves. 

Le plan de travail a t t r ~ ù u é  à cette vaste en- 

quête ayant pour objectif de dresser un bilan descriptif ré- 

gional et que l'on pouvait considérer comme un véritable ef- 

RGP INSEE 

Thièvres (80) 

Thièvres (62) 

1975 

54 hab. 

106 hab. 

1982 

55  hab. 

95 hab. 

1962 

74 hab. 

125 hab. 

1968 --------------------------------------------------- 
70 hab. 

127 hab. 



fort de sauvegarde de la qualité de l'environnement, compre- 

nait une action collective menée soit dans le cadre de la 

classe, soit sur le terrain, et une rechercne personnelle 

laissée à l'initiative de l'élève. 

Un premier questionnaire concernant la commu- 

ne dans laquelle se situait l'école, permettait de présenter 

la morphologie du village ainsi que son patrimoine bâti. Dans 

une seconde partie, les questions tendaient a inventorier les 

fêtes et activités socio-culturelles, ainsi que les métiers 

traditionnels. Le second questionnaire plus personnalisé s 1 a -  

dressait à l'élève en particulier a qui il était demandé de 

décrire sa maison: plan, matériaux de construction, confort . . .  
Un tel travail non seulement mobilise presque toute la popu- 

lation, mais surtout permet aux enfants de découvrir leur 

"paysf1. Selon A. MOULIN, maire de la commune d1Avesnes-sur- 

Helpe, qui est aussi l'un des membres de première heure du syn- 

dicat mixte, convaincu par l'idée d'une nécessaire Grande 

Thiérache, malgré certaines différences, "il faut être avant 

tout thiérachien". Cependant cette éducation passe d'abord par 

l'information scolaire. L'école communale peut-elle être le 

véhicule permettant de susciter ou de stimuler le réveil (ou 

l'éveil à )  d'une identité régionale et culturelle? Il appar- 

tient aussi au syndicat mixte, peut-être à ses commissions, 

Formation des hommes et Affaires culturelles, en accord avec 

l'Inspection primaire de llEducation nationale, de s'interro- 

ger sur ces questions et de faire preuve d'esprit innovateur. 

Il est certain qu'en impliquant les élèves dans des opéra- 

tions de découverte régionale, en les entraînant sur le ter- 

rain, en leur faisant visiter les "vitrines" de la région, 

comme la Maison de la Thiérache à Etroeungt, l'Eco-Musée de 

Fourmies-Trélon, la Société archéologique de Vervins, les 

différents musées de l'artisanat traditionnel, et aussi fré- 

quenter les manifestations à caractère exceptionnel comme les 

Féronnades (celles-ci se déroulent toutefois pendant les va- 

cances estivales), la Foire aux fromages à La Capelle . . . ,  le 
rapprochement régionaliste et culturel entre la Thiérache et 



llAvesnois s'en trouverait probablement accéléré. 

En ce qui concerne l'information "plus sélec- 

tive", elle semble diffusée par la voie des relations profes- 

sionnelles mais très peu par le biais des relations associati- 

ves ce qui, eu égard à certains développements antérieurs, 

n'étonnera personne. 

Puisqu'avec la seconde question, nous abor- 

dions l e  pnobleme du d ia logue  e n t n e  l a  populat ion  e t  l e  ~ y n d i -  
c a t  m i x t e ,  il était normal de pousser un peu plus cette ré- 
flexion en se demandant si l'action menée concrètement sur le 

terrain depuis 1973 était connue, perçue par l'ensemble de la 

population. C'est à cette problématique que correspondent les 

questions 3 ,  4, 5, 8 et 10. Nous proposons tout d'abord d'as- 

socier les deux questions suivantes: 

- A quels problèmes concrets s'affaire le syndicat mixte? 

Veuillez donner quelques exemples concrets. 

- Quelles sont les principales commissions de travail 
qui composent le syndicat mixte? 

Dans une proportion des 2/5ème, ces questions 

sont restées sans réponse. Ce bilan est donc problématique et 

implique nécessairement la résolution à court terme de la ques- 

tion de la diffusion de l'information dans le grand public. 

Comment faire connaître aux habitants de Thiérache et dlAves- 

nois ce qui est réalisé avec leurs élus, leurs représentants, 

pour leur bien-être? Le syndicat mixte se doit de tenter de 

résoudre ce problème, d'autant plus que depuis 1973, nul ne 

peut nier l'importance des réalisations assurées dans la ré- 

gion, dues à son action, et à l'appui actif de quelques per- 

sonne-~. du SDAR de Laon, très compétentes dans la manière de 

monter puis de défendre un dossier technique. Depuis cette da- 

te, la Grande Thiérache a obtenu des aides substantielles 

après avoir frappé à différentes portes, du département a la 

CEE. Les dossiers ont abouti à des faits concrets permettant 
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d'améliorer l'environnement quotidien des habitants. Le bilan 

chiffré qui fut dressé en 1978, après une première période 

quinquennale, est déjà éloquent. A juste titre, le Président 

du syndicat mixte déclarait à cette occasion: "Vous allez être 

surpris: c'est un bifan surprenant car peu de gens, en Thiéra- 

che, pensent que la région a reçu autant de crédits." On re- 

marquera au passage, que la dénomination est ap- 

pliquée sans distinction aux deux parties de l'Aisne et du 

Nord, ce qui ne doit pas manquer de provoquer la réaction de 

quelques historiens attachés aux frontières traditionnelles. 

De même l'article de presse, déjà cité, (la Thiérache du 2 / 6 /  

1978), montre une carte (figure 4 1 ,  couvrant l'ensemble des 

14 cantons associés au sein du syndicat mixte, et traduisant 

le nombre de logements terminés, après améliorations appor- 

tées dans le cadre d'une OPAH, dont le titre porte a nouveau 

la dénomination, tant discutée par un certain public, de 

Thiérache. 

d) Quelques réalisations assurées depuis 1973. .......................................... 
A propos du bilan de l'action entreprise par le 

syndicat mixte, nous n'allons pas entrer dans le détail des 

opérations dans la mesure où il est facile de trouver une do- 

cumentation rédigée à cet effet. Rappelons en particulier 

l'ouvrage de Ph. TABARY (1976) déjà cité, ou encore le rap- 

port de stage d'Anne BOUCAUX (1981), qui a travaillé pendant 

plusieurs mois au syndicat mixte pour le développement de la 

Thiérache. 

dl) Combler des lacunes. 

En milieu d'année 1978, la Grande Thiérache 

avait déjà obtenu en 5 ans, une enveloppe de près de 63 mil- 

lions de francs destinés à comble& l e ~  lacuneh knosmta tn 
m a t i è ~ e  de n e & v i c e ~  publ icn  nuaaux. Cette somme fut répartie 

de la façon suivante: 42% du total furent affectés à l'électri- 

fication rurale, 33% environ à l'adduction d'eau, à peu près 

24% furent attribués à l'assainissement. Déjà  pour les années 



1973 et 1974, le Fonds d'Aménagement rural avait accordé à 

la région une première enveloppe de subventions très encoura- 

geante, permettant de lancer les premiers travaux cités. De 

même, quelques jours avant Noël 1974, le FEOGA (Fonds europé- 

en d'orientation et de Garantie agricoles, organisme commu- 

nautaire financier chargé du soutien des prix et de distri- 

buer les aides d'orientation), pour un montant de près de 

neuf millions de francs, encourageait à son tour concrètement 

l'action entreprise par le syndicat mixte. C'était en outre, 

une double reconnaissance à l'échelle européenne, et de la 

Grande Thiérache, et de ses multiples difficultés de revenus 

agricoles ainsi que de ses structures de production et de com- 

mercialisation. En cela, les fondateurs du syndicat mixte 

pouvaient se féliciter d'avoir remporté une première grande 

victoire. En outre il ne faudrait pas sous-estimer, pour cet- 

te pértode de lancement 1973-1978, les efforts financiers con- 

sidérables qui furent déployés par les deux départements et 

les deux régions. 

Ph. TABARY nous donne la répartition géogra- 

phique communale des crédits FAR ou FEOGA obtenus par le syn- 

dicat mixte au cours des années 1973-75. Cette information 

chiffrée peut être cartographiée (figure 5). Rien que pour 

l'électrification rurale, des communes comme Aubenton, Bes- 

mont, Jeantes, Lesquielles-Saint-Germain, Mondrepuis, Neuve- 

Maison, Origny-en-Thiérache, dans le département de l'Aisne, 

mais aussi Etroeungt, Saint-Hilaire dans l'Avesnois, avaient 

toutes profité d'un appui financier remarquable, recevant 

chacune plus de 200.000 francs. 

En 1981, A. BOUCAUX chiffre le montant des 

investissements, en matière d'adduction d'eau, d'assainisse- 

ment et d'électrification rurale à environ 100 millions de 

francs. Dans le domaine routier, qui fut aussi l'un des ob- 

jectifs prioritaires du programme de développement défini 

dans le Mémoire de synthèse en 1974, les chiffres sont encore 
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plus importants puisqulils s'élevaient déjà à 96 millions de 

francs en 1978 et à plus de 160 millions en 1981 pour l'en- 

semble des travaux relatifs aux routes départementales et na- 

tionales. Parmi les réalisations les plus importantes ou les 

plus spectaculaires, il faut rappeler l'amélioration des con-" 

ditions de circulation sur la RN2, considérée depuis toujours 

comme la charpente ou la colonne vertébrale de ltAvesnois- 

Thiérache, avec la création de déviations pour éviter les ra- 

lentissements à Etroeungt, Bas-Lieu, les constructions de 

ponts, les aménagements de points d'arrêts équipés de télépho- 

nes... Citons aussi les travaux entrepris dans le secteur de 

Fourmies (CD 2 0 1 ,  sur l'axe transversal déclassé Anor, Aves- 

nes-Landrecies, la mise hors gel de nombreuses petites routes 

qu'empreintent régulièrement les camions de ramassage de lait, 

ou les ouvriers allant travailler en bus dans le bassin de la 

Sambre. 

L'on devrait encore citer les quelques 100 

millions de francs d'investissements (1981) destinés à l'amé- 

lioration des structures d'accueil sanitaires et sociales 

(hôpital, IME, hospice...), 160 millions d'investissements 

pour les télécommunications, ou encore l'action entreprise 

par le syndicat mixte pour piloter une Opération programmée 

d'Amélioration de l'habitat (OPAH). Pour ce faire, c'est en- 

viron 1,5 million de francs de crédits d'études qui ont été 

accordés pour les OPAH de Solre-le-Château, Trélon, Vervins, 

Sains-Richaumont, et de Haute Thiérache c'est-à-dire les can- 

tons de La Capelle, du Nouvion et de Wassigny. 

d2) Une sous-estimation des réalisations. - 
Ainsi eu égard à ces multiples actions finan- 

cées, grâce à la détermination du syndicat mixte, on ne peut 

que s'étonner du nombre important de questions demeurées sans 

réponses. A celles-ci, il faut adjoindre les informations 

trop générales, très floues qui dénotent une connaissance très 

approximative de la réalité, ou encore un manque d'intérêt de 

la part de certains thiérachiens, ce qui serait encore plus 



inquiétant! On peut retenir, pour l'instant, parmi ces résul- 

tats d'enquêtes deux faits majeurs: 

- Une réelle sous-estimation globale de ce qui a été 
entrepris et fait depuis 1973, sous l'impulsion et par la vo- 

lonté du syndicat mixte. L'ignorance semble être souvent res- 

ponsable de cette mauvaise appréciation de l'action. 

- Comment dans ce cas, assurer une meilleure adhésion 
de l'ensemble de la population à l'action de développement 

trans-départemental? 

e) Propositions d'actions pour assurer une meilleure ................................................. 
adhésion de la population à l'action du syndicat. ................................................ 
On peut, pour tenter de répondre à cette problémati- 

que, suggérer plusieurs possibilités. 

- Développer la coordination des travaux de réflexion 
avec les centrales syndicales, représentant les différents 

secteurs économiques de la région. Certains élus se sont émus 

à plusieurs reprises en constatant que d'après les statuts 

du syndicat mixte, les organisations économiques socio-profes- 

sionnelles, les associations étaient exclues du débat et de 

l'action. Deux solutions étaient alors envisageables: soit une 

modification des statuts, soit comme le proposait Ph. TABARY, 

une participation de ces "forces vives" aux travaux des com- 

missions en qualité de conseillers techniques. "Même sans 

droit de vote, ils auront ainsi un moyen de se faire entendre 

et de participer aux délibérations." Si le syndicat mixte 

évoluait dans cette voie, il perdrait sans doute cette image, 

quelque peu péjorative,, de chambre de notables, et pourrait 

certes mieux obtenir l'appui moral de la population, progres- 

sivement acquise à la cause de la Grande Thiérache. Sans doute 

faut-il reconnaître que parfois les centrales ouvrières sont 

invitées à participer aux réflexions des commissions, mais 

dans le domaine de la concertation, bien des progrès peuvent 

être encore enregistrés. Collaborant directement à l'action 

d'aménagement et de développement, de façon permanente, syndi- 



cats et associations, c'est-à-dire les structures les mieux 

à même d'exprimer les souhaits et besoins concrets de la po- 

pulation, deviendraient des relais d'information indispensa- 

bles, des lieux de rencontre, de réflexion populaire que re- 

cherchent les habitants. 

- Reprendre l'idée, abandonnée il y a quelques années, 

de publier régulièrement, à la charge des différentes commis- 

sions de travail, des articles de mise au point sur la région 

et les thèmes de développement retenus. Peut-être même que la 

suggestion d'établir à la suite de ces articles, présentés a 

la manière des lettres du Préfet de Région, une rubrique 

"courrier du lecteur", permettant de recueillir parfois quel- 

ques idées intéressantes, pourrait être étudiée. Certes cette ' 

action supposerait un protocole d'accord avec la presse ré- 

gionale, ce qui n'est pas chose insurmontable, eu égard aux 

multiples obstacles et "frontières invisibles" qui ont déjà 

dû être dépassés depuis 1970, et sans doute également un ren- 

forcement de l'équipe administrative permanente qui,actuelle- 

ment,n1est composée que deux personnes travaillant au syndi- 

cat mixte. 

- Créer un service de diapothèque, de films documentai- 
res permettant de dresser le bilan de dix années de fonction- 

nement, en insistant sur les faits concrets que tout habitant 

peut constater. Ces documents, pour être utiles, devraient 

pouvoir circuler dans la région, à la demande des intéressés 

(écoles, syndicats, associations...), selon les pratiques dé- 

veloppées par les services des CDDP et CRDP. 

- Organiser chaque année à la Villa Pasques à La Ca- 

pelle ou à la Maison de la Thiérache à Etroeungt, une journée 

portes ouvertes afin d'informer le grand public des réalisa- 

tions assurées ou en cours. De telles manifestations devraient 

trouver dans la presse régionale, l'écho amplificateur souhai- 

table. Expositions, projection de films ou de diapositives, 

conférences pourraient animer de telles journées. 



- E n f i n  t o u j o u r s  a v e c  l ' e s p o i r  d e  m i e u x  o b t e n i r  l ' a d h é -  

s i o n  du g r a n d  p u b l i c ,  f a u d r a i t - i l  i n f l é c h i r  o u  c o r r i g e r  q u e l -  

q u e s  t h è m e s  d u  p r o g r a m m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  a f i n  q u e  c e l u i - c i  

p r e n n e  p l u s  e n  c o m p t e  l e  s o u c i  m a j e u r  a c t u e l  d e  l a  p o p u l a -  

t i o n :  l e  c h ô m a g e .  Comment e n  e f f e t ,  comme l e  s o u l i g n e  G .  S A -  

VART d e  l a  C C 1  d e  l ' A i s n e ,  d é v e l o p p e r  c h e z  l e s  j e u n e s  q u i  

s o r t e n t  d e  l ' é c o l e ,  l a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d ' a p p a r t e n a n c e  a 

u n e  e n t i t é  r é g i o n a l e  d t A v e s n o i s - T h i é r a c h e ,  q u a n d ,  p o u r  o b t e -  

n i r  un  e m p l o i  d u r a b l e ,  il f a u t  é m i g r e r .  N ' e s t - c e  p a s  un b i e n  

t r i s t e  é v e i l  à l a  v i e  r é g i o n a l e ?  A i n s i  s e l o n  l u i ,  il n e  f a u t  

p a s  t r o p  i n s i s t e r  s u r  l ' i m p o r t a n c e  q u e  r e v ê t  l e  p r o b l è m e  d e  

l ' i d e n t i t é  t h i é r a c h i e n n e .  P o u r  G .  SAVART, l e s  f a i t s  l ' e m p o r -  

t e n t  s u r  l e s  i n t e n t i o n s  e t  l e s  s e n t i m e n t s .  O r  q u e l s  s o n t  c e s  

f a i t s  m a j e u r s  e n  A v e s n o i s - T h i é r a c h e  q u i  m a r q u e n t  l e s  e s p r i t s  

e t  c r i s t a l l i s e n t  l e s  r é f l e x i o n s :  l e  r e c u l  d e  l ' e m p l o i  q u i  a p -  

p a r a i t  e n d é m i q u e ,  l a  m o n t é e  d u  r i s q u e  d e  c h ô m a g e ,  l e s  d i f f i -  

c u l t é s  d e  r e v e n u s  q u e  c o n n a i s s e n t  l e s  h e r b a g e r s .  A i n s i  p a r  

e x e m p l e  e n t r e  l e  1 / 1 / 1 9 7 5  e t  l e  1 / 1 / 1 9 8 2 ,  l e  n o m b r e  d ' e m p l o i s  

d a n s  l a  s o u s - z o n e  B ( d é f i n i t i o n  d e  l ' I N S E E )  d 1 A v e s n e s - s u r -  

H e l p e  e s t  p a s s é  d e  1 3 . 0 0 0  à 1 2 . 7 0 0 ,  s o i t  un  r e c u l  d e  8 %  ; 

d a n s  l e  s e c t e u r  d e  F o u r m i e s - T r é l o n ,  c e t t e  même d o n n é e  e s t  

p a s s é e  e n  7  a n s  d e  1 0 . 2 0 0  u n i t é s  à 8 . 3 0 0 ,  s o i t  u n e  p e r t e  d e  

p l u s  d e  1 8 % !  P a r  a i l l e u r s ,  F .  FONTAINE a m o n t r é  l a  d é t é r i o r a -  

t i o n  d e s  t a u x  d ' e m p l o i s ,  d a n s  u n  a r t i c l e  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t  

(LOI. 

En m i l i e u  d ' a n n é e  1 9 7 8 ,  l a  G r a n d e  T h i é r a c h e  

c o m p t a i t  p l u s  d e  5 0 0 0  d e m a n d e u r s  d ' e m p l o i s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  

s e c o n d a i r e  e t  t e r t i a i r e .  6 5 %  d 1 e n t r e - e u x  é t a i e n t  e n r e g i s t r é s  

d a n s  l l A v e s n o i s .  R a p p o r t é s  à l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  t o t a l e ,  c e s  

e f f e c t i f s  d o n n e n t  u n  t a u x  d e  c h ô m a g e  d e  8 , 2 % ,  s o i t  un  n i v e a u  

d é j à  s u p é r i e u r  à l a  m o y e n n e  n a t i o n a l e  a l o r s  é v a l u é e  à 5 , 6 % .  

C e r t e s  l a  T h i é r a c h e  d u  Nord  e s t  l a  p l u s  t o u c h é e ,  c a r  l a  c r i s e  

d a n s  l ' i n d u s t r i e  l a i n i è r e  a  é t é  t r è s  v i v e  e t  l e  t a u x  d e  c h ô -  

m a g e ,  p o u r  c e  s e u l  s e c t e u r ,  a t t e i n t  1 4 % !  



En fin d'année 1982, la situation comparée 

de la région ne s'est guère améliorée: la Thiérache de l'Ais- 

ne, sans le canton de Rozoy-sur-Serre, compte désormais plus 

de 1 1 %  de demandeurs d'emplois, alors que son homologue nor- 

diste dépasse le seuil inquiétant des 14%. A travers la dé- 

cennie 70, l'évolution de l'emploi industriel fut particuliè- 

rement dramatique dans la région: -6,5% entre le 1/1/1971 et 

le 1/1/1978 en Thiérache de l'Aisne, mais -25,8% dans les 

cinq cantons de Thiérache du Nord. Ce sont particulièrement 

les cantons de Trélon, Hirson, le Nouvion, Avesnes Nord, Lan- 

drecies et Sains Richaumont qui enregistrèrent les évolutions 

les plus négatives (tableau VI). 

Tableau VI -------- 
Evolution de l'emploi industriel dans quelques cantons de -_---------- ----------- 
Grande Thiérache. 1971-1978. ---------- 

Source: Syndicat mixte ; documents du contrat de ---- 
pays d'accueil. 

Alors que l'emploi industriel diminue, le 

délestage dans l'agriculture se poursuit et il est ainsi iné- 

vitable d'assister au mouvement continu de dépeuplement. Pour 

l'ensemble de la zone d'emplois de Sambre-Avesnois, alors que, 

entre les âges 30 et 50 ans, les arrivées équilibrent a peu 

près les départs, ce qui toutefois n'est guère le cas pour le 

sexe féminin, le déficit migratoire est particulièrement sen- 

sible entre 15 et 25 ans. Dana ce  can paécih ,  l a  v o l o n t é  ou 
Ca conacience d r t t n e  t h i e a a c h i e n ,  d r a p p a n t e n i a  à une e n t i t é  
aegionaLe,  peut -e lLe  a ' épanou ia  dace à l r i m p & a i e u ~ e  n é c e a ~ i t é  

de tAouve4 un emploi? L'émigration vers d'autres horizons 

Cantons 

Hirson 

Le Nouvion 

Sains-Richaumont 

Trélon 

Avesnes Nord 

Landrecies 

Evolution en valeur 
relative 

- 22,2% 
- 25,5$ 

Emplois industriels au 
1/1/1971 1/1/1978 

3561 

1715 

2772 

1278 

421 

61 15 

81 1 

906 

255 1 - 3 9 , 4 %  
I 

4406 
I 

- 28% 
562 - 30,7% 
541 - 40,3% 

L 



plus lointains s'impose. On quitte la Grande Thiérache pour 

la région parisienne, parce qu'elle ne peut offrir, aux jeu- 

nes adultes sortant du circuit scolaire, l'emploi attendu. 

Peut-être redeviendra-t-on thiérachien à l'âge de la retraite? 

Maigre consolation! . . .  

L e  syndicat mixte devrait se faire l'écho fi- 

dèle de cette inquiétude et à cet effet, se lancer résolument 

dans la bataille de l'emploi, même si les espoirs sont parfois 

minimes, alors que les difficultés pour créer des emplois sup- 

plémentaires sont actuellement considérables. En se tournant 

davantage vers les questions de l'emploi industriel, il se 

pourrait qu'il conquière de la sorte une approbation plus 

générale de la part du monde ouvrier et des industriels assez 

partagés quant à l'efficacité du syndicat mixte. Certes une 

partie de la Grande Thiérache fut retenue par décrêt du 

14/4/1976, parmi les zones d'application de la Prime de déve- 

loppement régional. (En particulier, les secteurs de Solre- 

le-Château et de Fourmies-Trélon furent classée en zone 3 )  

(A. CAMES - 11). Ce classement fut obtenu provisoirement jus- 

qu'au 31/12/1978 puis prorogé jusque fin 1980. A ce titre, 

lfAvesnois-Thiérache bénéficie de la prime au taux de 12%. 

Eu égard aux difficultés économiques conjoncturelles depuis 

1973-74 et aux structures affaiblies de l'industrie régionale, 

cette action a permis de créer 1200 emplois, représentant un 

effort d'investissements de l'ordre de 80 millions. Toutefois 

le bilan est assez maigre et certains industriels estiment 

toujours que le syndicat mixte est d'abord une structure d 1 a p -  

pui pour les agriculteurs et herbagers, plus généralement pour 

les ruraux. Certains élus citadins partageaient, il y a quel- 

ques années encore, cet avis. Après avoir assuré un réel rat- 

trapage dans le domaine des équipements et de l'environnement, 

au cours de la première phase quinquennale 1973-78, le syndi- 

cat mixte semble désormais rechercher un second souffle. 



Après avoir pensé vers 1973-75 que la crise 

économique serait de courte durée et qu'il fallait mettre à 

profit cette période en créant les conditions d'accueil pour 

les emplois à venir, les responsables des différentes commis- 

sions de travail se rendent compte que désormais, compte-tenu 

du prolongement de l'état de mauvaise conjocçture, il faudra 

penser différemment et mettre sur pied une stratégie capable 

d'attirer l'emploi. Cette attitude, durant les premières an- 

nées de crise, fut en fait partagée par de nombreux responsa- 

bles économiques et politiques, également dans d'autres ré- 

gions de France. Ainsi, bien que des distorsions importantes 

soient apparues depuis 1975, entre les prévisions du SDAU de 

la région audomaroise (document établi avant la crise de 1973) 

et les réalités économiques et démographiques récentes, on ne 

constate pas de modification majeure dans les orientations du 

plan d'aménagement. A Saint-Omer et dans les communes voisi- 

nes, on pense que le SDAU reste toujours adapté aux besoins 

futurs de la région (12). ''La position du District en coordi- 
nation avec les organismes locaux est de continuer à assurer 

la réalisation des équipements avec l'espoir d'une relance 

future." Il est certain que bien d'autres exemples régionaux 

de cette nature pourraient être cités. 

Désormais, comme le reconnaissent certaines 

personnes qui furent à l'origine du syndicat mixte, les gran- 

des difficultés résident dans le domaine de l'emploi et il 

est difficile de faire preuve d'originalité et d'efficacité. 

Pourtant ce n'est peut-être qu'à ce prix que le syndicat mix- 

te et l'idée de la Grande Thiérache seront mieux connus et 

appréciés du grand public non agricole. En matière d1origina- 

lit6 et peut-être d'exemple, on doit rappeler l'existence 

d'une association nAVEC", en Lorraine, qui veut aider les 

créateurs d'entreprise: "Accompagnement, Valorisation des en- 

treprises en création.'' Le but de cette association est d'as- 

surer aux créateurs potentiels d'entreprises, une aide logis- 

tique intellectuelle et matérielle. Peut-être qu'une collabo- 

ration plus étroite entre la (ou les) Régions(s), les Cham- 



bres de Commerce et les Universités régionales directement 

concernées, permettrait d'apporter, dans le cadre des espa- 

ces en crise de France septentrionale, un soutien recherché. 

- L'image de marque de la région mérite d'être soignée. 

Pour ce faire, rappeler les beautés paysagères certaines de 

llAvesnois-Thiérache ne suffit pas. Il est nécessaire d'inci- 

ter les jeunes à poursuivre leur formation universitaire et 

professionnelle, en fréquentant les établissements existant 

à proximité relative comme l'Université de Valenciennes, les 

Instituts de Saint-Quentin. Il est certain que pour un indi- 

vidu résidant dans les cantons dfAubenton, de Rozoy-sur-Serre 

ou encore d'Hirson, les universités de Lille ou d'Amiens sont 

éloignées, d'autant plus que les communications routières et 

ferroviaires ne sont pas toujours excellentes avec les capita- 
("1 

les régionales. La seule possibilité dans ce cas est de loger 

à proximité des campus, ce qui est toutefois pour de nombreux 

jeunes gens, une solution peu attractive, parfois même fran- 

chement dissuasive. De ce fait, même si cette idée ne plait 

pas toujours aux pôles universitaires régionaux, une relative 

décentralisation des équipements du premier degré, surtout à 

vocation technique, commerciale ou économique et juridique, 

dans des villes comme Valenciennes, Saint-Quentin ou encore 

Maubeuge, nous paraît souhaitable. 

Dans un autre domaine, le syndicat mixte 

n'aurait-il pas dû organiser des tables rondes ou séminaires 

suivis réunissant d'un coup des universitaires dont les re- 

cherches les conduisent à s'intéresser principalement à leur 

région, des Chambres consulaires, des élus, des chefs d1entre- 

prises, des représentants des départements et des Régions 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie? Peut-être pourrait-il jaillir 

de ces rencontres quelques analyses ou idées nouvelles, favo- 

risant à terme les créations d'emplois et l'insertion profes- 

sionnelle des nouveaux diplômés. 

n 1 n p r i s  I c r  h o r a i r c r  d u  ~ r n  eu N o r d - r s c - d c - C a l a i < ,  on conrLaLc g u ' - ~ n  habiranT c i c i d i n t .  dans Ic S.;*-Err I c  l'P~rrnczr 
( * ) os dans Ic ~ o r d - E c t  au diparccmtnt  d c  l ' A i s n e ,  dcranc rc ncndzr i l i l l n ,  p a s c c  e n v i r o n  4 h i z r c r  par  :au; 3anr Ic rrazn cr.rra 
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"L'enfermement" du syndicat mixte dans des 

dossiers techniques à monter puis à défendre, explique sans 

doute lfabondance des non-réponses au questionnaire. De même 

peu de personnes citent les exemples d'aboutissement de dos- 

siers concernant la reconnaissance des Contrats de Pays et 

des Contrats régionalisés d'Aménagement rural qui couvrent 

désormais la totalité ou presque de l'espace dfAvesnois-Thié 

rache. 



5 - LES THEMES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

a) Les Contrats de pays. .................... 

Depuin 7 9 1 6 ,  l e  nyndicat mixte e ~ t  pountant L e  

MaZtne d l o e u v a e  de cinq Contnata d e  payn: ceux dfAvesnes-sur- 

Helpe et du Vervinois furent passés avec ltEtat, alors que 

ceux de Landrecies, de Solre-le-Château-Trélon et de Haute- 

Thiérache dans l'Aisne sont des CRAR. Ces contrats de pays 

ont surtout un objectif socio-économique en recherchant des 

solutions originales et diversifiées, dans le domaine économi- 

que certes, mais aussi socio-culturel, pour lutter contre le 

dépeuplement et la désorganisation de l'espace. Théoriquement, 

ils doivent associer à leur réflexion et à leur action, toutes 

les forces vives locales et de ce fait cimenter l'unité ou 

l'identité socio-culturelle. Cependant, et malgré les 40 mil- 

lions de francs d'investissements que cette politique a englou- 

tis, le fait est encore mal perçu en 1983-84. 

De même qu'il n'est presque jamais question des Con- 

trats de pays dans les enquêtes, celui de paqA d'accueil est 

très rarement mentionné. Certes cette expérience pilote dans 

le domaine de l'aménagement et du développement économique 

est encore très récente puisque c'est le 8 Janvier 1981 que 

le CIDAR (Comité interministériel d'Aménagement rural) a dé- 

cidé d'engager une dizaine d'expériences de contrats de Pays 

d'accueil en Francequisfinscrivent dans le prolongement logi- 

que des Pays d'accueil et des Contrats de Pays antérieurs. 

Toutefois on notera une fois encore que la Thiérache demeure 

un théâtre d'expériences de développement en milieu rural: 

elle fut la première à voir émerger une structure de dévelop- 

pement interdépartemental en 1973, la première encore en 1976 

à bénéficier d'un Contrat de Pays autour d'Avesnes-sur-Helpe, 

l'une des premières toujours en 1981 à se lancer dans l'appli- 

cation des Contrats de Pays d'Accueil. 



Parmi les Maîtres d'oeuvre et à côté du syndicat 

mixte, on découvre le relais départemental des Gîtes de 

France, des organismes consulaires et professionnels, le 

Comité d'organisation de la "Foire aux Fromages" de La Ca- 

pelle, le syndicat des Fabricants de Maroilles, ainsi que la 

société archéologique de Vervins. Désormais, la totalité de 

la Grande Thiérache est incluse dans le même et unique Con- 

trat de développement fondé sur l'essor du tourisme, devant 

induire une dynamique agricole et artisanale. Plusieurs faits 

sont susceptibles d'influencer le développement touristique 

de la région, comme les résidences secondaires, le passage de 

touristes étrangers surtout Belges et Néerlandais, encore que 

dans ce domaine l'on puisse craindre que les autoroutes qui 

encadrent la Thiérache ne lui enlèvent des touristes poten- 

tiels. Peut-être faudrait-il, comme cela se fait dans certains 

secteurs pyrénéens, que des ententes soient scellées entre la 

Thiérache et quelques régions belges et néerlandaises afin 

d'organiser des circuits et séjours à tarifs préférentiels. 

Enfin on peut lire dans le projet de Contrat de Pays 

d'accueil qui fut présenté par le syndicat mixte, les quelques 

lignes suivantes qui résument bien l'objectif de cette politi- 

que récente: "La Thiérache développe'une production artisanale 

et agricole qui a certains aspects originaux (par exemple la 

production de Maroilles ou un secteur artisanal d'art et de 

tradition). Le projet de Contrat de Pays d'Accueil retient 

pour objectifs la recherche de clientèles régionales nouvelles 

ainsi que la valorisation, liée à la fréquentation touristi- 

que de passage, de courtes périodes ou de séjour, de produc- 

tions agricoles et artisanalesv. 

b )  Mais que retient la population? .............................. 
En fait quels sont donc les exemples de réalisations 

assurées sous la conduite ou avec l'impulsion du syndicat mix- 

te, qui soient le plus souvent cités et probablement les plus 

connus? 



La restauration des églises fortifiées a retenu 

l'attention des gens de Thiérache de l'Aisne, en particulier, 

pour des raisons qui furent déjà exposées. Ce programme a 

obtenu une subvention de 1.500.000 francs par an, renouvela- 

ble pendant une décennie: les principaux bailleurs étant dans 

le cas présent, le Conseil général de l'Aisne, 1'EPR de Picar- 

die, l'Association pour'la sauvegarde de l'Art français. Tou- 

tefois le programme, si intéressant puisse-t-il être, en ne 

concernant que la Thiérache de l'Aisne, n'est pas susceptible 

de ce fait, d'affermir l'unité des deux morceaux de départe- 

ments. 

Sont souvent cités également, l'opération FIC, l'ef- 

fort de sauvegarde et d'amélioration de l'habitat rural tra- 

ditionnel ainsi que les politiques promotionnelles du touris- 

me et des productions traditionnelles. Mais en fait, seul le 

fromage de Maroilles capte l'attention. Une politique de re- 

lance du Maroilles est actuellement menée grâce à l1Etat, à 

la Région Nord-Pas-de-Calais, au département du Nord et aux 

producteurs qui ont ouvert un crédit de plus de 6 millions 

de francs (13) .  Le Syndicat mixte participe également à 

cette tâche en incitant les herbagers à produire du fromage 

fermier de qualité et en les aidant à commercialiser leurs 

productions. Mais il semble qu'après deux années d'efforts, 

bien des inerties ne soient pas encore surmontées. 

Il semble donc que ce soient surtout des opérations 

très spécifiques qui aient retenu l'attention du grand pu- 

blic alors que les mesures traduisant un effort de politique 

d'aménagement et de développement plus global, et de fond, 

mais peut-être moins spectaculaires que les précédentes, 

échappent à l'intérêt, sinon à la mémoire des habitants. 

Compte-tenu des problèmes de diffusion de l'informa- 

tion qui viennent d'être soulevés, nul ne sera étonné d'ap- 

prendre que l'organisation interne du syndicat mixte et que 

l'équipe de personnes qui l'animent, soient assez mal connues. 



Quelques noms toutefois se détachent très nettement de l'en- 

semble ; il s'agit dans tous les cas d'hommes politiques (con- 

seillers généraux ou députés-maires), dont certains dirigent 

quelques commissions au sein du syndicat mixte. 

c) Les thèmes centraux de la politique d'aménagement ................................................. 
et du développement régional retenus par la popu- ................................................ 
lation. ------ 
A la question, - Quelles sont les principales 

commissions de travail qui composent le syndicat mixte? - ,  
on constate beaucoup d'absences de réponses ou d'apports par- 

tiels souvent erronés. Ce n'est que dans une proportion de 1/4 

à 1/5 que l'on peut évaluer l'importance des réponses exactes. 

En outre, trois commissions parmi les cinq, semblent mieux 

connues ; il s'agit dans un ordre décroissant, encore que les 

scores soient assez comparables, de la commission llTourisme 

et Environnement", puis de celle dont la tâche est Illa forma- 

tion des hommes et les affaires culturellesf1, et aussi de 

celle des "affaires agricoles". Ne retrouve-t-on pas, à tra- 

vers ces trois commissions, trois thèmes centraux de la poli- 

tique d'aménagement et de développement engagée depuis plus 

de dix ans? 

- L1amiiLioaat ion dea conditions de v i e  e t  de t ~ a v a i l  

dea heabageaa qui furent, il faut le souligner une fois de 

plus, à l'origine du courant qui provoqua en 1973, la créa- 

tion du syndicat mixte. D'autre part, la production laitière 

n'est-elle pas devenue, progressivement, au XXème siècle, 

l'une des rares "richesses" économiques de l1Avesnois-Thié- 

rache? Dans son mémoire de synthèse de 1972 (La Thiérache. 

Aujourd'hui . . .  Demain...), le groupe de travail sur la ré- 

gion, annonçait déjà clairement l'intérêt qu'il portait à 

l'agriculture. Loin de la reléguer au second plan, dans le 

cadre d'un processus de relance économique régionale, les 

auteurs de ce mémoire la situaient toujours en tête de leurs 

préoccupations, (cf p.23 dans les "Contraintes et Remèdes"), 



ou encore en analysant les implications du parti d'aménage- 

ment retenu, ils commencent par rappeler l'importance du sec- 

teur agricole à dynamiser: "En matière dpexploitation agri- 

cole, les actions à entreprendre visent donc a les rénover 

et à les dynamiser pour les rendre compétitives" ; par ail- 

leurs, "pour améliorer les conditions de vie des ruraux et 

faciliter la modernisation des exploitations agricoles", 

plusieurs actions furent définies et pour partie menées à 

bien depuis 1973, comme l'amélioration de l'habitat rural, 

la rénovation des bâtiments agricoles. Ceci démontre une fois 

encore que les problèmes du monde agricole demeurent au cen- 

tre des préoccupations du syndicat mixte et que cette ori- 

entation politique est assez bien perçue par la population, 

peut-être même parfois, de façon exagérée. 

- D k v e L o p p e n  l e  t o u 4 i h m e  e t  X 1 u t i L i n e 4  c o m m e  i?Li?ment 
d 1 e n t 4 a î n e m e n t  &conamique p o u 4  l l A v e h n o i h - T h i k a a c h e .  Cepen- 

dant l'intérêt porté à cette activité lors de la rédaction 

du mémoire de synthèse, semblait être assez limité, voire 

même secondaire. Les seules références que nous ayons trou- 

vées se situent à la page 38 de cet ouvrage qui sera "le 

guide" du syndicat mixte. Cependant elles traduisent quand 

même une volonté de transformation: "11 faut bien dire en 

effet que jusqulà présent, en Thiérache, on a connu un tou- 

risme de cueillette. Par définition, cette activité a donc 

été considérée comme minime et à faibles retombées économi- 

ques. C'est une tendance qu'il convient de renverser." 

Depuis 1973, cette préoccupation a gagné de 

l'importance à tel point que l'on envisage désormais le tou- 

risme comme l'un des pivots essentiels de l'économie de la 

Grande Thiérache (cf le Contrat de Pays d'Accueil). Cette 

évolution se comprend d'autant mieux que les espoirs de déve- 

loppement industriel anéantis après de longues années de cri- 

se, se sont reportés sur cette branche économique relative- 

ment nouvelle et qui, eu égard aux potentialités régionales 

et à l'environnement géographique international de 1'Avesnois- 



Thiérache, promettait des résultats plus satisfaisants. Il 

est vrai que le syndicat mixte fut, dès le milieu de la dé- 

cennie 1970, encouragé dans cette voie. En effet, dès 1975, 

le secrétariat dfEtat au Tourisme promettait au Président 

de la commission ''Tourisme et environnement", un animateur 

permanent pour la Thiérache. 

Il faut constater également que la Grande Thié- 

rache, espace frontalier par tradition et par essence his- 

torique, a ,  dans le domaine de l'équipement touristique, réa- 

gi en tant que tel. Elle a voulu s'affirmer par opposition, 

plus que par complémentarité, à l'espace thiérachien belge 

voisin. L'effet-frontière n'est donc pas étranger à la volon- 

té d'axer le développement touristique sur les deux pôles du 

Val Joly et de Saint-Michel-en-Thiérache pour contrer ffllat- 

tractivité de Virelles et la future retenue de l'Eau d'Heuref' 

(texte de 19721, en Belgique. 

- Endin avec La 6oamation des  hommen e t  Les addaif ies  
cuLtufieLLes, on abofide une au tne  q u e s t i o n  dondamentale du 
d lve loppement  de l a  f i lg ion .  pius que jamais, un enseignement 

technique approprié et une formation professionnelLe impor- 

tante demeurent des clés indispensables pour espérer créer 

des emplois et donc retenir la population active jeune. Il 

faut d'ailleurs reconnaître que depuis les origines de la 

crise de 1973, on a , à tous les échelons décisionnels, mis 

l'accent sur la formation des individus, devenue réellement 

prioritaire. Là encore la politique du syndicat mixte est en- 

couragée par cette évolution générale des mentalités. Récem- 

ment, en 1985, J-P. CHEVENEMENT, Ministre de llEducation na- 

tionale, en publiant un ouvrage consacré aux programmes de 

l'enseignement élémentaire, soulignait l'importance énorme 

que revêt la formation des individus dans notre société ac- 

tuelle et de demain. "La France doit élever le niveau général 

de formation de ses jeunes. Les plus larges possibilités de 

réussite comme d'accès au savoir et à la culture doivent être 



données à chaque élève. Sans une solide formation de base 

donnée à l'école, il ne peut y avoir ni études générales 

poussées, ni égalité des chances, ni formation professionnel- 

le efficace." (e). 

Endin pou4 conclune aun ce p4obl6rne d ' image de 
manque du Ayndicat  m i x t e  e t  au4 Ca n é a l i t k  vkcue que auppone 
l ' i d é e  de la Gnande Thiénache ,  on a  pnopodt Ca q u e d t i o n  ~ u i -  

v a n t e :  - Que pendez-VOUA de l ' a c t i o n  rnenke pa4 l e  ~ y n d i c a t  
m i x t e ,  globalement? ... - Il convient tout d'abord d'isoler 

tous ceux qui ne connaissent pas cette structure de dévelop- 

pement et qui, de ce fait, ne se sentent pas du tout concer- 

nés par l'action menée depuis 1 9 7 3 ,  qu'ils ignorent en outre; 

pour qui enfin, et la relation de causalité est entièrement 

logique, l'idée de la Grande Thiérache leur échappe, ou de- 

meure très floue, en tout cas abstraite et non vécue. 

Cependant comment réagissent les personnes qui 

connaissent plus ou moins de façon précise, les événements 

en cours dans leur région? D'après les réponses obtenues que 

l'on tente de "psychanalyser", on c ~ o i t  dev ineh  l1ern6a4naa 
de nomb~euaes  peknonnea qui sont convaincues du rôle positif 

qu'a exercé le syndicat mixte depuis sa création, mais qui, 

en même temps, expriment des réserves et des regrets quant au 

bilan qu'il faut dresser. Il apparaît évident, qu'aux yeux de 

nombreux thiérachiens, les résultats du travail acquis au- 

raient pu être plus positifs qu'ils ne le sont en réalité. 

Les réticences et les retenues transparaissent plus claire- 

ment à la lecture des réponses correspondantes à la question 

suivante: - "Etes-vous convaincus de l'efficacité de l'action 
du Syndicat mixte?" - 

D'aucuns, en particulier quelques maires de pe- 

tites communes, estiment que les petites collectivités loca- 

les sont plutôt oubliées, marginalisées. Le syndicat mixte 

apparaît comme une administration supplémentaire à laquelle 



on reproche la lenteur de l'action. D'autres encore sont plus 

durs dans leur jugement et reprochent au syndicat mixte 40n 

ca&ac.t&&e élifique, qui le coupe de la population et limite 

ainsi l'efficacité de l'action. On regrette aussi le 

peu de moyens utilisés ou disponibles face à l'énormité de 

la tâche à réaliser, en particulier le manque de techniciens 

permanents, ce qui explique peut-être la lenteur des réalisa- 

tions que certains soulignent. Enfin d'autres encore, après 

avoir adhéré pleinement à l'action entreprise au début des 

années 1970, émettent désormais beaucoup plus de réserves 

quant à l'efficacité de cette structure. 

En définitive, on pourra retenir de cette en- 

quête, certes trop limitée, il faut le répéter, quelques re- 

marques générales. 

- Trop nombreuses sont encore les personnes de la région 
à méconnaître plus ou moins totalement les changements socio- 

économiques en cours depuis 1973 et qui, indirectement, les 

concernent. 

- De cette méconnaissance, il s'ensuit une ignorance de 

l'idée de Grande Thiérache qui n'est donc pas pour tous, loin 

s!en faut, une entité régionale vécue. 

- Il semblerait en fait que le syndicat mixte et la 
Grande Thiérache qu'il sous-tend, existent désormais pour di- 

vers organismes et institutions extérieurs (département, ré- 

gion, Etat, CEE...), mais il s'agirait dans une certaine me- 

sure, de l'ambaaaadeun d'une unit6 spatiale qui &este à bai- 

ne, un rêve pour certains, un fait encore ignoré pour d'au- 

tres, ou refusé dans certains cas. A cet égard, on a pu cons- 

tater que 1'Avesnoi.s et la Thiérache de l'Aisne étaient enco- 

re séparés par plus d'une "frontière": départementale et ré- 

gionale, donc administrative et politique, mais aussi sépara- 

tion culturelle, informative, donc vécue par la population. 



- Il est Qnc souhaitable que, pour atténuer les effets 

d'inertie et de blocages, le syndicat mixte réfléchisse sur 

la nature des relations qui l'associent à la population ré- 

gionale et définisse, d'après cette réflexion préalable, une 

pédagogie de Ltin60hmation, seule condition pour que son ob- 
jectif de construction régionale puisse devenir une réalité 

partagée, à moins que les pesanteurs de l'histoire demeurent 

les plus tenaces, comme le crient bien haut certains habitants 

dlAvesnois. 

- Grâce aux efforts du syndicat mixte, bien des réali- 
sations furent assurées en une dizaine d'années, tant dans le 

domaine des équipements divers que dans celui de la transfor- 

mation du cadre de vie et de travail en milieu rural et agri- 

cole. On a oeuvré patiemment mais avec obstination pour modi- 

fier avantageusement l'image de llAvesnois herbager et de la 

Thiérache de l'Aisne. Les apports iconographiques, les déno- 

minations passe-partout du type de "Petite Suisse du Nord", 

les efforts de publicité réalisée au profit du fromage de Ma- 

roilles, le développement du tourisme vert, ont quelque peu 

accru la connaissance de cet espace régional. Cependant le 

tourisme demeure sans aucun doute, l'élément récupérateur 

essentiel de ce "bout du monde1', celui qui a le mieux contri- 

bué à intégrer davantage cet espace périphérique et frontalier 

dans les constructions régionales officielles de France sep- 

tentrionale. 

- Cependant l'amélioration de l'image de marque de l'A- 
vesnois-Thiérache passe aussi inévitablement par une modifi- 

cation profonde du fonctionnement de son système économique. 

Comme il est sain de ne pas tout attendre des instances supé- 

rieures (Région, Etat,), il serait souhaitable que le syndi- 

cat mixte s'attaque de front au problème du travail, de llern- 

ploi. Pour sortir des sentiers maintes fois parcourus, mais 

peu efficaces en fait, il lui faudrait sans doute modifier sa 



façon de faire. Le syndicat mixte se définit comme une cham- 

bre de réflexion. A lui d'inviter toutes les personnes et 

institutions concernées par la dynamique régionale, et donc 

d'élargir le cercle des débats, comme on l'a suggéré. A moins 

qu'il n'ait consciemment décidé d'abandonner ce rôle à ACTES? 

(Avesnes - Cambrésis - Thiérache - Est du St Quentinois). 
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7 : La Voix du Nord. 1 / 2 / 1 9 8 1 .  "Une fois de plus, la Société - 
archéologique et historique .de l'arrondissement dlAvesnes 
dit NON A LA THIERACHE". 

" . . . . ,  il (projet d'un Office culturel thiérachien) a 
reçu l'assentiment et l'appui du syndicat mixte pour le 
développement de la Thiérache, comme le souligne l1opi- 
nion du docteur Hennebelle, maire de La Capelle, prési- 
dent de la commission Formation des hommes. Ce dernier 
a ,  en effet, encouragé les associations du secteur géo- 
graphique concerné à répondre au questionnaire préalable 
à la création de l'office culturel pour permettre à ses 
initiateurs de mieux saisir la réalité culturelle du mo- 
ment (réalisations, projets, besoins, etc...). Et c'est 
sous le timbre du syndicat mixte que le questionnaire a 
été largement diffusé." 

La délibération de la Sociét6 
archéologique et historique 1 

i 
de I'arrondissernent d'A vesnes i 

A la suite de l'article paru dans notre édition 
du 20 janvier 1981, le conseil d'administration ds 
la: Sociétk archéologique d9Avesnes, réuni le 25 
janvier dans le grand salon de l'hôtel de vil&, es- 1 time dmoir faire une mise au point et n u s  pir 1 
d'insérer Za délibération suivante i 

s Considkrant que 1 'Aves- 
* L c conseil d'admi3is::a- nois en gbnéral et les cantons ' tion de la Soci&té .d&logi- dkignks ci-darus en panicu- 1 

et historique de l ' m n -  lier ne se trouvent ni dans la 
méme aire ~ ~ a ~ h i a u e .  ni 1 

-+ysn: rd,l.ld j S a r a  dans ;la meme aire nlstorlque i 
de la suggestion faite par le que la Thiérache, 
syndicat mixte pour le dtve- 
lop ment de la 7'hihche de . Cc cs idhn t  que le fait de 
t& un office culturel dont dmnnu 59n approbation nd la 
le champ d'activitk s'étendrait ,J.7estio , du Syndicat mixte 

la '4  pour qui p u r  le dkvcloppernent de la 

Photocopie 

d'article d e  
e. 

concerne l'A vesnols, aux can- / mns dxvesna nord, A~~~~ ThiSra-he équivaudrait 4 tra- 1 
i sud, Trkl~n,  Solre-le-ChJ- hir, non seulement Ics inten- I 

teau et Landmies' cions des lofi.!ateurs de la So- , 
arc;léo,.ugique et ses cent 

cinquante ans dJactivit6s mais 
surtout une rkalit& historique 
qui doit i t n  respectée, 

1 
Après en avoir dtlibtrd, 

s Décide 4 l'unanimité de ! 
repousser les propositions de 
ce syndicat tendant à ;a crka- 
tion d'un office culturel dont 

( la zone d'intluencx englok- 
rait une partie de 1'Ava-, 
nois 8. 
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LA SITUATIO ERACHE 
EMPLOI: une famille sur trois es 
TOURISME : un animateur permanent 

QSr 
_Arfricle..de-pr-esse 

La  V O I X  DU NOR-D__- 
. - . .. - - - - - . . . - - - . . - - . - - - 

27/11/1975. 
. . . ---. - -. . . - . . - - . . .. - - - - .- - --  

(Ph. « La Voix du Nord .j. 

Si. la situation sociale de la est d:avis qu'il faut 'créer. un. 'ou dans un C.H:U; ? lié à I'info~mation, on ne peut 
Thiérache ne pretait pas à la gra- grand secteur hospitalier en M.. Dufourg signala enfin que faire progresser celles-ci sans 
vité. M.' Charles Naveau, député, Thiérache. laquelle dispose - d e  des travaux allaient être menés avantager celle-là. 
maire de Sains-du-Nord, prèsi- six petits hdpitalint trois dans à I'hdpital d'Hirson (le finance- M. Moulin ne manqua pas de , dent de la commission Economie chaque département. ment est prêt) et que la moder- soulever les problémes liés à 1 
du syndicat mixte pour le déve; II fait des propositions pour. nisation de I'h6pital de Vervins 17établissement des zooes pitto- j loppement de la Thiérache, aurait une école d'infirmières et d'aides. devait être -suivie d'une humani- resques, au patrimoine immobi- ! fait franchement rire. RBpondant saignantes à Hirson. Recruter les sation. 
en esprit à la manifestation d'op- gens sur place après les avoir lier, au traitement des ordures ; 

timisme affichée en début de réu- formés lui semble une bonne so- , Un animateur permanent ménagères. 11 revint sur le projet i 
nion à La CapeHe par le prési- lution. en ' Thiérache de la Maison de la Thiérache à 

dent du syndicat, il déclara tout La .Thiérache verra-t-elle se . Etrœungt, dont on connaît le ! 

de go : . Est-ce le fait que la constituer un jour alentour de- Président de la commission du principe général (voir ; 

guerre m'a pr is  un oeil, mais je Vervins une ,unité de soins inten- tourisme et de l'environnement, le 'Ontrat de pays d'Avesnes). ' 

ne vois pas encore le bout du sifs et de premidre intervention? h4. Arthur Moulin annonça qu'A la film sur la ' 

tunnel m. On reconnaît que le croisement suite des contacts noués avec le Thiérache sera monté à partir 
Le tunnel; pour M. Naveau, des R.N. 2, 30 et 39 forme une secrétariat d'Etat au Tourisme, d'extraits non romancés du feuil- 

c'est le déficit important cons- zone de haut risque. celui-ci allait déléguer en Thié- leton Les peupliers de la Pré- 

taté en matière d'emplois entre On est ici à 110 km de Reims: rache un animateur permanent au *. 

octobre 1973 et octobre 1975 par à. 120 km de Lille, à 130 km tourisme. Faut-il s'en réjouir face On a dit que l'adoption du 
un solde négatif de 2000 postes d'Amiens. tI l'inégalité-des initiatives en ce budget du syndicat avait é t i  
(1). On prévoit même 250 iicen- Comment ne pas mourir loin domaine et devant l'épuisement faite sans problème, mis à part 
ciements nouveaux. Cette situa- des C.H.U. quand on est victime du bénévolat ? Faut-il au contrai- les discussions nées de la mixité 
tion aboutit à créer un pourcen- d'un accident ? Cetta unité per- re s'étonner des pouvoirs qui de ce document tenu à I'antici- 
tage de chdmage égal. selon M. , .mettrait de sauver de nombreuses .mont d ~ n n é s  à un homme pation entre l'implantation du se- 
Naveau, à 14.3 % de la popula- vies humaines, car les premiers , étranger au Pays et ne ressentant crétariat tI La Capelle ou à 
tion active. Autrement dit, en gestes médicaux leraient plus ra- donc Pas forcément ses aspira- Etrœungt (on sait comment cette 
Thiérache, une famille sur trois pides et les séquelles moins im- tions intimes avec tout le risque alternative a été résolue). C'est 
est touchée par ce fléau. portantes. dgplacardage qui pourrait en dé- un budget relativement modeste. 

C'est pourquoi il apparait indis- couler ? Certains le craignent. ' s'équilibrant à environ 480 000 F. 
pensable aux responsables thié- 

Le Hennebelle* maire L'expérience sera, en tous cas. hormis le supplement du budget 
rachiens d'obtenir de I'Etat ' le de La plaide..pour observée avec attention par tous additionnel.; Quand on le com- 

appuye d'billeurs par Ceux qui accordent à l'animation. pare aux trois milliards deux ciassement de la Thie=he en M.. Fabry, maire du Nodvion, qu i   culture,^ une gr<ihd8. .imw,L.. 
'One primable avec attire l'attention siir fa nécessité. tance. 

cshts .minions ' d'anciens francs 
l'aide maximum pour les cantons de conserver tout en .les obtenus pour la Thiérache grâce ' 

de Trélon, Solre-le-Château, Hir-, . . nisant les petits, hôpitaui, La L'intérêt de mettre.'.à. . i ~ ~ . f .  .et.. . a .  50n intervention. on a des rai- 
son et Guise. même de développer les circuits sons de trouver au syndicat une 

médecine s'y paie 'd'ai'ieurs pédestres ~vec..  leur signalement rentabilité.. satisfaisante. 
Une unité de soins intensifs ::" $'p'~nspa,!'ee.&,"pr "1. ‘ . Pierre HENRY. 

A Vervins Peut varier du simple au double formation pour un inventaire pré- 
et même au triple selon qu'elle cis. Les maires recevront. u n ,  . . . (  t) Le 5 novembre dernier. à 

président de la commission est traitbe dans un hbpital du questionnaire à ce sujet. l'Assemblée nationale. M. : Na- 
des Affaires sociales, M. Dufourg Nord de la Thiérache, au centre, 0, même, un projet existe pour veau avait parlé de la de 

-. . , . _ _  <. . . ' établir un calendrier des. festi- 1 150 emplois entre avril 1973 et 
vités destiné à éviter les courts- avril 1975 (Il '10) de la perte de ! 

circuits involontaires. Le succès 358 emplois entre avril et sep- 
des initiatives tourist,iques etant . - tempre 1975 (14.41 %). l 

. , .  , 
..>- ...si 



MATIERE GRISE 
l 

i POUR L'ÉCONOMIE LORRAINE / e AVEC B, UNE ASSOCLATION QUI VEUTAIDER LES CHiXTEURS D'ENTREPRISE 1 
De notre ca~wpondpnte qui manque chez les~créateurs poten- épimi% &) et une vingtaine de dos- 
per in- 1 ti& maia il faut leur rns lme aide d. sim ont été traitk POUT la formation 

L 
a région larraine padidht+ 
ment touchée par le chômage 
ne manque p de ressources 
et d'initiatives en matière de 
création d'emploi Les nom- 

breux d d a t a  peuvent trouver au- 
prés d'Avec ( h - t ,  valoii- 
sation da entmpim en création) (1) 
aseistanceetconseiia 

Dephsixmais, datedeaacréation, 
Avec a pu guider un certain nombre de 
eandidrts B la ldatioa d'entfeprk 
Son pt$sdent, G% Rebitq-eut 
convaincu : e Il faudrait 1000 Q 1500 
emplois wuveaux suri'agglomération 
de Nency, sait une &m de &étB 
par jour. Ce n'eat pae le dynamisme 

l& in- et matédie  
ce& la rabon d'être d'Am qui 

étudie la faisabiiité dee projeîa pen- 
dant six B neuf mois piécédant ie 
diamage de l'activibi Elle o h  ainsi 
un parrainage moyennant une c&h- 
tion mensuelle de 500 F Wt le 
créateur maître d'œwre de son projet. 
Les candidata B la création bénéf ih t  
du soutien d'Avec, a@ étude de leur 
do&er pei. b ihn&4 d'ohntah; 
1 e a c n ~ d e c b ; o l l s o n t d é ~  

dup?ojet&Irm&i- 
vatim du candidat.. 

Huitenlnpksont puvoirie jm, 
grâce B l ' h œ  d'Avec (un atelier 
de fabrication de daveCma, une entre- 
prisedeswriœde2ûpenionnes,une 

A r t i c l e  de p r e s s e  
t L a  CROIX-L'évén-. 

20/08/1985 

et l'iiormation sur la création d'en- 
împb, Avec a déjB oqpid des 
atelim de deux jounr et en liaison avec 
la ceilde d'information et d'9rienta- 
tim de Puniversith, un stage d'initia- 
tion Q la création pour une Quinzaihe 
d'étudiants a déj Q eu lieu. 

Cette d t i o n  qui veut pnwou- 
Mil des vocations de cré9teurs tra- 
vaiüe ea daboration avec des orga- 
nisrnesou autreaaosociati0ns~t 
d e e ~ ) d e ~ - e e a t h ~ n e  
c l m m  p3 q u ' h W  de8 enarts - 

NL-Ra. 

(1) Avec, 8, rue Baron-Louis, 5412, 
Npncy cedex BP m. 



Un espace 

annexe.  

L'effet d'axe. 

Avesnois-Thiihe, 

ancimm fronthu de 843 

et limita - + fronti6re de 171 3 

et régionab 

L'effet de frontière : 

C 
multiplication des marges. 1 

limite départemantale et régionale -/ 

. , 4 . a r g e s  et f r s n ~ i è ~ e s .  
Evanescence  des  a c c t l r s .  
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Introduction: la notion d'image de marque. 
Contraintes méthodologiques. 
L'étude de la région perque et 
construite ; son application dans 
le domaine de l'aménagement . . . . .  .p.Io42 
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3 - SECONDE PRE-SUPPOSITION:  L'IMPORTANCZ D E  LA 
D E N O M I N A T I O N  REGIONALE C O M M E  ELCPIZNT D Z  L Z 3 -  
TURBATION D U  FONCTIONNEMENT D E  L A  R E G L E  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRECEDENTE p . 1 0 5 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a )  L e  p l a t e a u  p i c a r d  n o r d  p . 1 0 5 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a l )  C o n c e p t  r é g i o n a l  a m b i g u  . . . . . . . . . . . . .  p . 7 0 5 0  

. . . . . . . .  a 2 )  A b s e n c e  d e  t o n a l i t é  h i s t o r i q u e  p . 1 0 5 0  

. . . . . . . .  a 3 )  I m a g e  d e  m a r q u e  p e u  f l a t t e u s e  p . 1 0 5 1  

b l )  L ' a i d e  d e s  t o p o n y m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  p . 1 0 5 2  

b 2 )  La  p e r c e p t i o n  i n a c h e v é e  d u  S a n t e r r e . .  p . 1 0 5 3  

. . . . . . . . . . . .  b 3 )  C o n s é q u e n c e  p o u r  l ' a c t i o n  p . 1 0 5 4  

c )  A n a l y s e  c o m p a r é e  d u  V e r m a n d o i s  e t  d u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t - Q u e n t i n o i s  p . 1 0 5 5  ------------- 
c l )  " L e  V e r m a n d o i s  n ' e s t  p l u s  q u ' u n e  

e x p r e s s i o n  h i s t o r i q u e .  T o u t  l e  mon-  
d e  a u j o u r d ' h u i  l ' i g n o r e  d a n s  l e  p a y s "  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A .  DEMANGEON p . 1 0 5 5  

c 2 )  R e c h e r c h e  d ' u n  c e n t r e  d e  g r a v i t é  p e r ç u  
p o u r  l e  V e r m a n d o i s .  T r a n s f e r t  d ' a p p e l -  
l a t i o n  g é o g r a p h i q u e  d a n s  l e  l a n g a g e  
c o u r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p .  1 3 5 6  

c 3 )  P e r c e p t i o n  d e  l a  v i e  é c o n o m i q u e  e t  
s o c i a l e  d u  V e r m a n d o i s  e t  d u  S a i n t -  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q u e n t i n o i s  p . 1 0 5 8  

c 4 )  I l  e s t  d o n c  n é c e s s a i r e  d e  c h e r c h e r  a 
c o r r i g e r  l ' i m a g e  p e r ç u e  d e  c e s  m a r -  
g e s  r é g i o n a l e s  e n  f a i s a n t  r e c o n n a î -  
t r e  t o u t e  l e u r  d i v e r s i t é  é c o n o m i q u e  

. . . .  e t  l ' e x i s t e n c e  d e  q u e l q u e s  a t o u t s  p .  1 0 6 1  

d )  L' é t u d e  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  n é r i -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  d i o n a u x  d u  N o r d - P a s - d e - c a l a i s  p . 1 0 6 8  

d l )  L o c a l i s a t i o n  e t  i d e n t i f i c a t i o n  d e s  
e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  p .  1 0 6 8  

d 2 )  A q u e l l e  r é a l i t é  t e r r i t o r i a l e  c o r -  
r e s p o n d  l e  T e r n o i s ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p .  1 0 7 2  



d 3 )  L ' a s p e c t  u t i l i t a i r e  p e r y u  . . . . . . . . . . .  p . 1 0 7 6  

d 4 )  D i s p a r i t é s  l i t t o r a l /  i n t é r i e u r :  t o u -  
. risme b a l n é a i r e  e t  t o u r i s m e  l ' v e r t f f . .  p  .IO82 

4 - TROISIEME PRINCIPE D E  PERCEPTION D E  L ' S S -  
PACE REGIONAL: L'ATTRAIT PARTICULIER QUE 
PEUT EXERCER QUELQUE ELEMENT GEOGRAPHIQUE 
SUR UNE POPULATION DOIT ETRE EGALEMENT CONSI-  
DERE COMME U N  FACTEUR D E  DEBEGLEMENT D U  
FONCTIONNEMENT D E  L A  PREMIERE PRE-SUPPOSITION p . 1 0 9 0  

a )  V é r i f i c a t i o n  d e  c e t t e  h y p o t h è s e  à l ' a i d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d e s  e x e m p l e s  d u  M a r q u e n t e r r e  e t  d u  P o n -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t h i e u  ( S o m m e )  ----- P .  l o g o  

a l )  Q u ' e s t - c e  q u e  l e  P o n t h i e u ?  . . . . . . . . . . .  p .  1 0 9 1  

a 2 )  L a  p e r c e p t i o n  d u  M a r q u e n t e r r e :  e l l e  
a p p a r a î t  p l u s  c o r r e c t e  q u e  c e l l e  c o r -  
r e s p o n d a n t  a u x  a u t r e s  p a y s  p é r i p h é r i -  

. . . . . . . . . . . .  q u e s  d e  P i c a r d i e  é t u d i é s  p .  1 0 9 6  

a 3 )  P e r c e p t i o n  u t i l i t a i r e  e t  p a y s a g è r e  
d u  P o n t h i e u  e t  d u  M a r q u e n t e r r e  . . . . . . .  P .  1 0 9 9  

b )  L e  b i l a n :  é l é m e n t s  d e  f i x a t i o n  d e s  i n t é -  -------- 
r ê t s .  P r o g r è s  i n c o n t e s t a b l e s  d a n s  
l e  d o m a i n e  d e  l a  s o l i d a r i t é  i n t e r -  
c o m m u n a l e  e n  m i l i e u  r u r a l  . . . . . .  p .  1 1 0 6  

C e p e n d a n t  l a  l i m i t e  d é p a r t e m e n t a -  
l e  v a - t - e l l e  t o u j o u r s  d e m e u r e r  
u n e  ' l i g n e  d e  p a r t a g e s 1 '  d e s  e f -  
f o r t s ,  r é f l e x i o n s  e t  a u s s i  d e s  

i n v e s t i s s e m e n t s ?  

L a  n é c e s s i t é  d ' u n e  " p é d a g o g i e  
d u  M a r k e t i n g  s p a t i a l  I f . . . . . . . . . .  p .  1 1 0 7  

5 - QUATRIEME PRE-SUPPOSITION: L E  ROLE DES " F R O N -  
TIERESI 'TERRITORIALES DANS LA PERCEPTION DES 
ESPACES EST IMPORTANT. I L  PEUT EGALEMENT M O -  
D I F I E R  LES CONDITIONS D U  FONCTIONNEMENT D U  
P R E M I E R  P R I N C I P E  G E N E R A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0 8  

a )  A c c e n t u a t i o n  d e s  d i f f é r e n c e s  v é c u e s  . . . . . .  p .  1 1 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



b )  R e p è r e s  d e  l o c a l i s a t i o n  p a r  r e j e t  d a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ' e s p a c e  t e r r i t o r i a l i s é  p .  1 1 2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NOTES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES,,,,,,a,,,,,,,,,,, p . 1 1 1 0  

LISTES DES TABLEAUX ET F I G U R E S , , , , , , , , , , , , I I I I I , I I I I I I  p . 1 1 1 '  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ N C I  USIObI DE I A TROISIFME PARTIE, P. I l  I ' l  

Comment  t i r e r  p r o f i t  d e  l e u r  s i t u a t i o n  p é r i -  

p h é r i q u e  e t  ( o u )  f r o n t a l i è r e ,  f a i t  q u i  f u t  p e n d a n t  

d e s  s i è c l e s ,  u n  f a c t e u r  d e  d i f f i c u l t é s ?  

a )  L 1 A v e s n o i s - T h i é r a c h e :  " v e n d r e "  à l ' é t r a n -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
g e r  un  p r o d u i t  t o u r i s t i q u e  r é g i o n a l  d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
q u a l i t é ,  a u x  r i c h e s s e s  d i v e r s i f i é e s  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b )  L t A v e s n o i s - T h i é r a c h e :  d é v e l o p p e r  i e  p r o -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f i l  d ' u n e  t e r r e  d ' e x p é r i e n c e s  e t  d e  r é -  ------------__------------------------  
f l e x i o n s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' a m é n a g e -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m e n t  r u r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ----------  

c )  L e  C a m b r é s i s  o c c i d e n t a l  e t  l e  S e u i l  d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ' A r t o i s :  u n  l i e u  d e  c o n v e r g e n c e  t r a d i -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t i o n n e l  d e s  f l u x  é c o n o m i q u e s :  u n e  i d é e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
à e x p l o i t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - m m - - - - - - -  

d )  L ' e x p l o i t a t i o n  d e . s  h é r i t a g e s  f r o n t a l i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e t  d e s  t r a c e s  t a n g i b l e s  l a i s s é e s  d a n s  l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BIBLIOGRAPHIE 



C ,  IMADE DE M A R Q U E  FT P E R C F P T I O N  DES F S P A C F S  P É R I P H É R I Q U E S ,  

Introduction ------------ 

On a pu constater à plusieurs reprises que l'image de 

marque d'une région est une donnée importante dans la nesure 

où elle décide, même partiellement, du dynamisme ou de la ca- 

pacité d'attraction de l'espace considéré. Le géographe se 

doit donc d'inclure ce concept complexe dans son analyse. 

Cette notion embrasse en effet, d'une part, un ensemble de 

faits objectifs et concrets qui peuvent être naturels, soci- 

aux ou économiques notamment, et d'autre part, l'image da 

marque est aussi la résultante d'une relation établie entre 

le milieu et l'observateur, c'est-à-dire l'interprêtation 

subjective des faits perçus. 

On ne peut donc pas séparer l'analyse du concept d ' i z a -  

ge de marque d'un espace régional de celle de la perception 

du même espace. Ce sujet d'étude implique d'emblée l'existen- 

ce d'un observateur et d'une relation entre différents lieux. 

C'est délibérément que l'on a choisi d'analyser la perception 

et l'image de marque des espaces périphériques, depuis les 

''lieux centraux", à savoir dans ce cas, depuis la zone :?étro- 

politaine lilloise et la capitale picarde arfiiénoise. 

La région, le "pays" sont certes des faits géographi- 

ques que par souci de simplification, on qualifiera a'objar- 

tifs, réels, plus ou moins concrets, dans la mesure ok ils 

existent pour tout individu quel qu'il soit, avec leurs pro- 

pres mécanismes, une structure spécifique, des liens de caj- 



salité et d'interdépendance entre les faits et lieux. ;biais 

ils existent aussi grâce à la perception intéressée ae l'ob- 

servateur qui se construit,à l'aide de quelques rexarques ou 

connaissances, une réalité régionale particulière, un rcodèle 

simplificateur, généralement, de l'environnement. La percep- 

tion de l'espace conduit nécessairement à une modélisation 

plus ou moins réussie afin de comprendre les faits observés. 

C f e n t  c e t t e  f i i g i o n  peaçue e t  c o n ~ t 4 u i t e  que l ' o n  6 Q  p / t u p u ~ e  
d ' a p p a é h ~ n d e 4 .  

On est en effet convaincu de la nécessité pour lfaniéna- 

geur ou pour le décideur, de tenir compte de ces deux aspects 

de l'espace - objectif et pensé - ,  ainsi que des deux volets 
très différents mais complémentaires du concept d'image de 

marque: il ne suffit pas d'agir sur ce qui existe (équipements, 

infrastructures, logements . . .  ) mais aussi sur ce qui est per- 

çu consciemment par la population, pour améliorer l'image de 

marque d'un espace régional. 



1 - REFLEXIONS THEORIQUES LIMINAIRES 

a) La relation observateur-environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

al) Les moyens de la perception 

Mais qui est observateur et concepteur des 

modèles spatiaux? Ce peut-être selon les cas, quelque adni- 

nistration, les pouvoirs publics, l'individu X ,  le géographe . . .  
Il est clair que selon la personne qui perçoit, les moyens de 

l'analyse et de la construction mentale de l'espace vont va- 

rier. On peut en effet distinguer d'une part des moyens "en- 

dogènes", comme la culture acquise, la mobilité de l'individu, 

sa recherche professionnelle, divers mobiles familiaux, soci- 

aux, la sensibilité à la notion de qualité de la vie, la re- 

cherche de lieux de détente, en un mot la personnalité de l'in- 

dividu, et d'autre part des moyens "exogènes" comme la radio, 

les journaux régionaux (Fréquence Nord, La Voix du Nord, le 

Courrier Picard . . .  ) qui permettent de découvrir, avec une cer- 

taine sélection, le littoral de la côte d'opale, la vallée de 

la Ternoise, la Baie de Somme ou lfAvesnois-Thiérache. Les 

cartes constituent bien évidemment un autre moyen de percep- 

tion et donc de connaissance de l'espace régional. De ce fait 

la perception n'apparaît plus uniquement comme une projection 

ou un acte spatial, mais aussi temporel. Comment pou vait-on 

en effet, percevoir autrefois les espaces qualifiés aujour- 

d'hui de périphériques ou marginalisés, avec des outils difîé- 

rents? En outre un espace "central" peut, en fonction des 

aléas politiques ou économiques, devenir "périphériques", ou 

inversement, tout au moins en théorie. 

a2) La notion de masse interne d'un espace. 

Tant que la " m a a a e " i n t e n n e ,  c'est-à-dire le 
contenu, les potentialités, d'un espace périphérique n'est 

pas perçue par un centre, il demeure marginal. Dès l'instant 

où certains besoins spécifiques suscitent une perception spa- 

tiale, cette même masse peut être découverte, éventuellement 

exploitée. L'espace périphérique peut être alors récupéré 



p u i s  i n t é g r é  d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  r é g i o n a l e  ( f i g u r e  1 ) .  D â n s  

c e  c a s ,  l a  n o u v e l l e  r e l a t i o n  é t a b l i e  p e r m e t  d e  m o d i f i e r  l a  

s t r u c t u r e  ma i s  a u s s i  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l ' é à i f i c e  r é g i o n a i  

L ' e s p a c e  p é r i p h é r i q u e  a a i n s i  a c q u i s  u n e  c e r t a i n e  i n a g e  d e  

m a r q u e  a u  s e i n  d e  l a  r é g i o n :  ( f i g u r e  2 ) .  ( * )  

b )  P r o b l è m e s  m é t h o d o l o g i q u e s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b l )  L e  r e c o u r s  i n d i s p e n s a b l e  a u x  e n q u ê t e s  s u r  l e  
t e r r a i n .  

S i  i n t é r e s s a n t e  q u e  p u i s s e  ê t r e  u n e  t e l l e  â n a l y s e ,  

e l l e  s o u l è v e  t o u t e f o i s  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  q u e s t i o n s  n é t h o d o -  

l o g i q u e s  t r è s  d é l i c a t e s  e t  e n  v é r i t é  d i f f i c i l e s  à r é s o u d r e  à e  

f a ç o n  p l e i n e m e n t  s a t i s f a i s a n t e .  I l  e s t  e n  e f f e t  p r e s q u e  i s l p o s -  

s i b l e  d ' u t i l i s e r  d a n s  c e  c a s ,  l e s  i n f o r m a t i o n s  s t a t i s t i q u e s  

o f f i c i e l l e s .  On d o i t  d o n c  c r é e r  s a  p r o p r e  m a t i è r e  p r e m i è r e :  

L f e n q u i ? t e  e s t  s a n s  d o u t e ,  d a n s  u n e  t e l l e  p e r s p e c t i v e  d e  t r a -  

v a i l ,  l e  s e u l  o u t i l  a u q u e l  o n  p u i s s e  r e c o u r i r .  T o u t e f o i s  o n  

s e  h e u r t e  d ' e m b l é e  à c e r t a i n e s  c o n t r a i n t e s  m a t é r i e l l e s ,  d i f -  

f i c i l e s  à s u r m o n t e r ,  t e l l e s  q u e :  l e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  e n q u ê -  

t é e s  q u i  d e v r a i t  ê t r e  é l e v é ;  l e  " r e c r u t e m e n t "  d e s  e n q u ê t e u r s  

q u i  a c c e p t e r a i e n t  d e  t r a v a i l l e r  b é n é v o l e m e n t  ; c o m m e n t  e n  o u -  

t r e  t r o u v e r  l e  t e m p s  n é c e s s a i r e  p o u r  p r o c é d e r  à u n e  e n q u ê ~ e  

d o n t  l ' e s s e n t i e l  s e  f a i t  p a r  e n t r e t i e n  o r a l ?  . . .  E t a n t  d a n s  

l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  s o l u t i o n n e r  t o u t e s  c e s  d i f f i c u l t é s ,  o n  

a d o n c  d û  s e  c o n t e n t e r  d ' é c h a n t i l l o n s  d e  t a i l l e  r é d u i t e ,  2 

p a r t i r  d e s q u e l s  on  t e n t e r a  d e  d é g a g e r  q u e l q u e s  p i s t e s  d e  r é -  

f l e x i o n s .  U n e  t e l l e  p r o c é d u r e  f u t  r e t e n u e  p o u r  l ' a n a l y s e  d e  

l ' i m a g e  d e  m a r q u e  p e r ç u e  d e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  d u  N o r d -  

P a s - d e - C a l a i s .  En o u t r e  o n  e s t  p l e i n e m e n t  c o n s c i e n t  q u ' u n e  

t e l l e  e n q u ê t e ,  s i  p a r t i c u l i è r e ,  d e v r a i t  ê t r e  c o n ç u e  p o u r  

o f f r i r  p l u s  d e  g a r a n t i e s  s c i e n t i f i q u e s ,  n o n  p a s  p a r  u n  s e u l  

g é o g r a p h e ,  ma is  p l u t ô t  p a r  u n e  é q u i p e  p l u r i - d i s c i p l i n a i r e  

a s s o c i a n t  a u  g é o g r a p h e ,  d e s  s o c i o l o g u e s ,  p s y c h o l o g u e s  e t  

i n f o r m a t i c i e n s .  

b 2 )  La c o n t r i b u t i o n  d e s  é t u d i a n t s .  -- 
D a n s  l e  c a d r e  d e s  m a r g e s  s e p t e n t r i o n a l e s  d e  P i -  



masse interne potssrtielb 

t 
espace pénphénque marginaiiSe 

masse perçue et exploitée 

espace penph6nque récupéré et intégré 

F i g u r e  1 : S c h é r n a  t h é o r i q u e  d e  l t i n t é g r a t i o n  d ' u n  e s p a c e  p é r i p h é r i q u e  
d a n s  u n e  c o n s t r u c t i o n  r é g i o n a l e .  



F i g u r e  2 :  ; S c h é m a  d e  l a  r e l a t i o n  
o b s e r v a t e u r - e n v i r o n n e m e n t .  

O b j e c t i f  s e c o n d :  
M o d i f i c a t i o n  du 
f o n c t i o n n e m e n t  
e t  d e  l a  s t r u c t u r e  
d e  l ' e s p a c e  
r é g i o n a l .  R. 

S é l e c t i o n  d e  
c r i t è r e s  
d é f  i n i s s a n t  
un  e s p a c e  
i d é a l . ~ o d è l e  P r i s e  d e  
d e  r é f é r e n c e .  
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A c t i o n s ,  
Aménagement .  

C o n f r o n t a t i o n  

C o n s t r u c t i o n  O b j e c t i f s :  
d ' u n  e s p a c e  M o d i f i c a t i o n  
c o n ç u .  d e  l t e s p a c e , P ,  

E n v i r o n n e m e n t .  

I1Cen t re1 l  
O b s e r v a t e u r  X. 

p e r s o n n a l i s é e .  +-- 

E s p a c e ,  P .  

I E n v i r o n n e m e n t  
P e r c e p t i o n  

/ \ I n t é g r a t i o n  
s p a t i a l e  
P(  R 

t . i 

L ' e s p a c e  r é g i o n a l  R .  f 
- 



cardie, afin d'obtenir beaucoup de matière première à exploi- 

ter, on a proposé les enquêtes, plus détaillées que les pré- 

cédentes, aux étudiants d'histoire et de géographie de lère 

année de Deug, le jour de leur entrée à l'université de Pi- 

cardie, et ceci durant quatre années consécutives. De ce fait 

on a pu travailler avec plus de 500 questionnaires. 

Certes, il est vrai que cette procédure offre 

également quelques risques: tout d'abord celui de s'adresser 

à un public d'origine géographique assez diversifié encore 

que l'appartenance à la région Picardie, soit nettement domi- 

nante. On a pu évaluer à environ 5% la part des étudiants qui 

durant les vacances d'été précédant leur entrée à lfUniversi- 

té, résidaient à l'extérieur de la région Picardke, la plu- 

part d'entre-eux provenant d'ailleurs du Boulonnais et du Sud 

de l'Artois. En outre on peut légitimement s'interroger sur 

la représentativité régionale des étudiants. Il est évident 

qu'ils ne représentent guère, avec leur baccalauréat, le "pi- 

card moyen", même si on a pu le constater, leurs connaissan- 

ces géographiques sur la région, sont dans l'ensemble très li- 

mitées. 

A dire vrai, l'on conçoit aisément que pour un 

artisan de la recherche, une telle enquête qui se voudrait 

très représentative de l'opinion moyenne de la région, est à 

peu près impossible à mener, faute de moyens colossaux. Ce- 

pendant au lieu d'abandonner cette piste, on a pensé qu'il 

valait quand même mieux tenter un essai d'analyse et de tra- 

vail sur le "terrain", si modeste fut-il. 

Avant de constituer les questionnaires, il fal- 

lait définir une ou plusieurs pré-suppositions qui devaient 

servir de guide pour le travail, et que l'on aurait à véri- 

fier par la signification des réponses obtenues. 



2 - PREMIERE PRE-SUPPOSITION GENERALE. ................................. 

La pencept ion  e t  l a  c o n n a i n ~ a n c e  den enpacen négionaux 
d o n t  de plun en  plun appnoximat iven ,  v a i n e  même dédosrnéen, 
quand l a  d i a t a n c e  q u i  aépane l f o b n e n v a t e u n  du l i e u  à a n a l q ~ e n  
augmente. On admet donc comme hypothèse générale, qu'en la 

matière, les espaces périphériques sont moins bien perçus et 

connus que les régions péri-centrales et a fortiori centrales. 

Ainsi les enquêtes menées en Picardie, sur le S a n t e ~ n ~  
e t  Ea Thiénache ,  régions situées par rapport à l'Amiénois et 

à l'Oise, d'où provient la majorité des personnes questionnées, 

confirment assez bien cette hypothèse de base. Alors qu'envi- 

ron 60% des individus semblent assez bien localiser le San- 

terre, plus de 70% des mêmes personnes ne livrent aucune ré- 

ponse (ou alors celle-ci est totalement erronée) à la ques- 

tion suivante: "Qu'appelle-t-on la Thiérache? Où se situe-t- 

elle?" Il est vrai que le Santerre est moins éloigné de la ré- 

gion d'Amiens que ne l'est l a  Thiénache q u i  en outne occupe 
une poni t ion  t o t a l e m e n t  excentnée  main aunni  6nontaLiène ne 
pnénentant aucun anniene-paya immédiat économiquement a t t n a c -  
t i b .  Cloisonnée par de multiples haies vives et corsetée de 
forêts, la Thiérache n'attire pas le regard et l'intérêt. En 

outre Le Santenne e n t  a i t u é  nun La gnande v o i e  rnénidienne h i n -  
t o n i q u e ,  t 4 9 n  dnéquentée ,  alCant  de l a  Men du Nond à La Région 
paninienne e t  donc au coeun de l a  Fnance. En revanche la Thié- 

rache semble de moins en moins intégrée au système des grandes 

relations internationales: les autoroutes passant par la Wal- 

lonie au Nord, l ' A 2  traversant le Cambrésis et le Valencien- 

nois à l'Ouest, bientôt l'A 26 au Sud, permettent de l'éviter 

pour gagner du temps. 



3 - SECONDE PRE-SUPPOSITION. 

Cependant l ' a p p e l l a t i o n  couaamment u t i l i a é e  de l a  a i -  
gion ou du paya, penmet de pektuaben Le ~ o n c t i o n n e i n e n t  de l a  
n è g l e  pn2cédemment 6nonc2e. 

a) Le plateau picard Nord. ...................... 
Ainsi, alors que l'Amiénois éveille d'emblée quel- 

ques connaissances et intérêts, le Plateau picard Nord sem- 

ble méconnu par les deux tiers des personnes interrogées. En- 

core beaucoup plus rares sont celles qui se hasardent à pro- 

poser une présentation de la dite région agricole. Ceci peut 

s'expliquer notamment par le fait que l e  concept  a t g i o n a l  de 
Pla teau Picaad e a t  a a ~ e z  ambigu . 

al) Concept régional ambigu -- 
Pour certains il peut s'agir du type de paysage na- 

turel le plus fréquemment rencontré en Picardie, c'est-à-dire 

dans la partie septentrionale du Bassin sédimentaire parisien. 

Le Plateau picard Nord appartient à l'ensemble des horizons 

crayeux crétacés, assez calmes mais nettement mordus et entail- 

lés par les vallées alluviales. En outre le qualificatif "pi- 

card" n'aide pas à localiser la région, d'autant moins q u ' i l  
e x i ~ t e  deux plateaux picanda a e l o n  l a  t eamina lag ie   de^ - 3 ~ 4 ~ 4 -  

Ce4 a g n i c o l c a :  Nord, dans le département de la Somme, et Sud, 

dans celui de l'Oise. 

Il s'agit en fait de la même région naturelle mais 

divisée par la limite départementale, comme le montrent les 

planches suivantes de l'Atlas de Picardie: B 3 (géologie), 

B 4 (formes de relief), ou encore B 6 (tectonique et néo-tec- 

tonique). (1). 

a2) Absence de tonalité historique. -- 
Alors que certaines régions agricoles font claire- 

ment référence à un ancien "pays", à une entité territoriale 



historique, même si les limites offrent quelques discordances, 

(on peut citer les exemples du Valois, du Vexin, du Soisson- 

nais, du Ponthieu), ou d'autres encore à une ville importante 

que l'on situe assez aisément, comme le Saint-Quentinois, le 

Laonnois ou le Noyonnais, le Plateau picard Nord demeure anonyme 

alors qu'il s'étend de part et d'autre d'Amiens et représente 

ainsi une partie de l'antique Ambianie. 

a3) Image de marque peu flatteuse -- 

C'est sans doute à cause de cette absence de "to- 

nalitéT1 historique et urbaine que le Plateau picard Nord sem- 

ble moins bien perçu que le Santerre par exemple, et est ainsi 

présenté comme une région naturelle. Mai4 ta64 peu nombneux 
h o n t  ceux q u i  l u i  a t t n i b u e n t  une image 6 l a t t e u a e  (l'plateau de 

bonnes terres agricoles", ou encore "région riche1',...). Dans 

la majorité des cas, la perception de cet espace régional est 

défavorable: pour les uns, il s'agit d'une région plate et hu- 

mide, pour d'autres au contraire, le Plateau picard Nord est 

un "haut paysfr, ce qui est acceptable dans la mesure où ils 

le situent au Nord d'Amiens, entre la capitale régionale et 

Doullens. Il faut d'ailleurs à ce sujet, souligner la fréquen- 

ce des localisationsproposées qui situent le Plateau picard 

Nord dans la partie septentrionale de la Somme, dans une pro- 

portion de 50%. Il est vrai que les paysages des Hautes Terres 

artésiennes s'étendent en direction de la Picardie jusqulaux 

environs de la vallée de la Nièvre et de Villers-Bocage. De 

ce fait il n'est pas étonnant de constater que certaines per- 

sonnes attribuent à cette région, une ambiance climatique peu 

attractive (humidité et vents fréquents), comme le confirment 

certains travaux (E. DESIRE, J-P. RENARD, - 2). 

Enfin les quelques remarques obtenues à propos des 

sols, ne sont guère plus flatteuses. On parle de sols pauvres, 

de faible couche limoneuse, de silex.. . Même si certains de 
ces aspects sont exagérés, voire même quelque peu erronés, 

l'essentiel à notre avis, réside dans la connaissance subjec- 



tive de l'objet géographique. Dans ce cas, il faut bien recon- 

naître que l'image de marque du Plateau picard Nord n'est guè- 

re soignée, et qu'en outre, la majorité des personnes s'étant 

prêtées à l'enquête, semblent le méconnaître totalement. 

b) Le Santerre. ----------- 

b l )  LLaide des toponymes. - 
La &EpantLtion deh toponymch " e n  Santennett est 

par contre assez dense dans certains secteurs de ce "pays", 

en particulier entre Rosières, Moreuil et Roye. On peut a cet 

effet, citer les exemples suivants: Outre le chef-lieu de can- 

ton de Rosières-en-Santerre, on rencontre également Cayeux- 

en-Santerre, Beaucourt-en-Santerre, Mézières-en-Santerre, Han- 

gest-en-Santerre, Beaufort-en-Santerre, Rouvroy-en-Santerre. 

On le retrouve ensuite entre Péronne et Rosières, plus au 

Nord, avec F o u c a u c o u r t - e n - S a n t e r e e ,  Berny-en-Santerre et Bel- 

loy-en-Santerre. Par contre, le même toponyme est absent à 

l'Est d'une ligne Péronne-Nesle, dans un secteur qui apparte- 

nait autrefois au Comté du Vermandois. D'ailleurs cette ancien- 

ne appartenance politique et administrative est rappelée par 
ois 

les toponymes suivants: Bouvincourt-en-V - , au Sud de Roisel. 
Au Nord de Péronne, le long de l'ancienne frontière d'Artois, 

on retrouve le nom de l'ancienne région naturelle forestière 

qui, selon DION (1947) et d'autres auteurs anciens, assurait 

la fonction de marche forestière entre les cités des Atréba- 

tes, des Viromandui et des Ambiens. Dans le Sud du Pas-de-Ca- 

lais, le terme de "Santerrel' n'est évidemment jamais employé 

(on lui préfère celui d'Artois), alors que dans le Nord-Est 

de l'Oise, on ne fait référence qu'au Noyonnais, avec par 

exemples, Pontoise-les-Noyon ou Beaurains-les-Noyon. 

Cette distribution toponymique explique sans 

doute que la partie Sud-Ouest du Santerre, en tant que région 

agricole dans ses limites actuelles ( 2 ) ,  soit mieux perçue 
que le Nord-Est, autour de Péronne par exemple: les centres 

de Roye, de Rosières ou encore de Montdidier sont plus souvent 



c i t é s  q u e  P é r o n n e .  O r  e n  t o u t e  l o g i q u e ,  l ' o r d r e  d e s  c i t a t i o n s  

a u r a i t  dû ê t r e  b o u l e v e r s é ,  é t a n t  d o n n é  p a r  e x e m p l e ,  l a  m a s s e  

d é m o g r a p h i q u e  d e s  d i v e r s e s  v i l l e s  c i t é e s :  P é r o n n e ,  9 1 2 9  h a b i -  

t a n t s  e n  1 9 8 2 ,  c o n t r e  6 6 5 0  p o u r  R o y e ,  6 1 9 4  p o u r  M o n t d i d i e r  e t  

m o i n s  d e  3 0 0 0  p o u r  R o s i è r e s .  

A l a  q u e s t i o n  s u i v a n t e :  " V e u i l l e z  nommer l a  r é g i o n  

d a n s  l a q u e l l e  s e  s i t u e  l a  v i l l e  d e  P é r o n n e ? "  -, à p e i n e  1 2 %  

d e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  a p p o r t e n t  u n e  r é p o n s e  s a t i s f a i s a n t e  

( S a n t e r r e  o u  é v e n t u e l l e m e n t  l e  V e r m a n d o i s  h i s t o r i q u e ) .  Ce f a i t  

e s t  a s s e z  s u r p r e n a n t  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  P é r o n n e  e s t  n o n  s e u l e -  

m e n t  un  c h e f - l i e u  d ' a r r o n d i s s e m e n t ,  mais r e p r é s e n t e  p a r  a i l -  

l e u r s  l e  c e n t r e  d e  p l u s i e u r s  c i r c o n s c r i p t i o n s  é c o n o m i q u e s  e t  

a d m i n i s t r a t i v e s .  C e t t e  p e t i t e  v i l l e  d ' e n v i r o n  9 0 0 0  h a b i t a n t s  

e s t  a u s s i  un  p ô l e  d ' e m p l o i s  i m p o r t a n t  p o u r  l a  p a r t i e  N o r d - E s t  

d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  Somme. Avec  9 3 6 0  e m p l o i s  e n  1 9 7 5 ,  d o n t  

p r è s  d e  5 3 0 0  d a n s  l e  s e c t e u r  s e c o n d a i r e ,  l e  c a n t o n  d e  P é r o n n e  

c o n c e n t r e  3 0 %  d e  l ' e m p l o i  t o t a l  d e  s o n  a r r o n d i s s e m e n t ,  c o n t r e  

2 0 %  e n  1 9 6 2 .  

b 2 )  L a  p e r c e p t i o n  i n a c h e v é e  d u  S a n t e r r e .  -- 
Le Santetrhe e a t  pe4çu.  comme une hkgi0n  tcunale 

aux payaagea peu a c c i d e n t g a ,  ( o n  d é c o u v r e  u n e  r é e l l e  h é s i t a  

t i o n  e n t r e  p l a i n e  e t  p l a t e a u ) ,  t0ukn6e  e d ~ e n t i ~ l l e m e n t  veh.4 
l tagtcicuCtu4e i n t e n a i v e ,  pcn6onmante, dana Le cadne de gnandea 
c x p l o i t a t i o n a .  L e s  p a y s a g e s  a g r a i r e s  s e m b l e n t  a s s e z  b i e n  c o n -  

n u s  p u i s q u e  l ' o n  r e t r o u v e  s o u v e n t  l e s  é l é m e n t s  d e s c r i p t i f s  

s u i v a n t s :  c h a m p s  o u v e r t s ,  h a b i t a t  g r o u p é ,  e s p a c e  p e u  b o i s é ,  

g r a n d e s  p a r c e l l e s .  

T o u t e f o i s  o n  r e l è v e  yuetquea O ~ ~ A A ~ O ~ A  aahez i m -  

p0htanted q u i  m o n t r e n t  c o m b i e n  l e  m o d è l e  r é g i o n a l  c o n s t r u i t  

e s t  s i m p l i f i é .  A i n s i  p e u  d e  r é p o n s e s  m e n t i o n n e n t  l ' e x i s t e n c e  

d ' a c t i v i t é s  i n d u s t r i e l l e s  e n  l a  r é g i o n ,  d e  même q u e  l 1 a s s o c i a -  

t i o n  é t r o i t e  q u i  u n i t  l ' a g r i c u l t u r e  à l ' i n d u s t r i e .  O r  o n  s a i t  

t r è s  b i e n  q u e ,  o u t r e  l ' a n c i e n n e  i n d u s t r i e  b a d e s t a m i è r e ,  l e  



Santerre possède encore actuellement des établissements in- 

dustriels textiles, agro-alimentaires et métallurgiques no- 

tamment. Ainsi différentes planches de l'Atlas de Picardie 

traduisent-elles clairement le potentiel industriel de cette 

région. 

- La planche E2 de Ph. MUSARD et de P. OSTERTAG, montre 
que le Santerre possède une puissante industrie du sucre et 

de ses dérivés. Plusieurs établissements, ceux de Eppeville, 

de Roye, de Villers-Faucon et de Dompierre-Becquincourt, ap- 

partiennent à des groupes sucriers comme la Sté vermandoise 

des sucreries ou la Générale sucrière. 

- La planche E3, des mêmes auteurs, montre quant à elle 

que les conserveries de légumes et les industries de transfor- 

mation de la pomme de terre, complètent la gamme des indus- 

tries agro-alimentaires du Santerre. 

- Enfin les planches F3, F4 et F6 (4), - complètent notre 

information. 

Il est en outre exceptionnel de voir mentionner 

les faits de guerre, durant le premier conflit mondial, dans 

la région, qui pourtant ont façonné les paysages et l'habi- 

tat, en particulier entre Albert, Péronne et Roisel. ( * )  

b3)Conséquence pour l'action. -- 
Ainsi, bien que correctement située dans l1espa- 

ce de Picardie, t a  neg ion  du Santenne e h t ,  danh ha pnéhenta- 
t i o n ,  appauunie e t  n é d u i t e  gknéna-tement à ha heu-te donct ion  
a g s i c o k k .  On peut s'interroger sur les incidences d'une telle 

modélisation de l'espace régional. Cette sirnplifrcation de la 

vie économique ne ternit-elle pas l'image de marque du San- 

terre? Ne nuit-elle pas à sa capacité d'attraction? N'est-ce 

pas en fait, une autre forme, certes très subtile mais impor- 

tante, de marginalisation cognitive de cette région péri- 

picarde? 

Cette constatation induit plusieurs conséquences: 

- Elle démontre Ltimpontance d t u n e  bonne piidagogie de 
t ' i n ~ o a m a t i o n .  L'EPR, les collectivités locales en structure 

( * ) Le nombre de cimetières militaires datant dc 1. ?ère guerre mondiale cat en effet impresrlonnant dans I c s  environs 
d'ALbcrc. Tcrrc-ncuvisns, Au~tral~~nr., Indicnc, Sud-Aizicainr sont tous vcnlir moïrir nn nombre dans cc coin rlc 
Picardic =cptcnr.rionilc. 



associative, les associations de pays et de développement 

micro-régional, les CCI, et aussi les géographes consultés, 

ont dans ce domaine, un rôle essentiel à jouer, et peuvent en 

particulier, avec un soutien iconographique approprié, ou en- 

core par voie de presse et d'affichage, améliorer l'image de 

la région. 

- ~ l i e  souligne une fois encore, L a  donce d'inentie 

dea connaiaaancea acquinea, même (ou surtout) si elles sont 

partiellement erronées. En fait, il semble que seules la ri- 

chesse de son agriculture et la densité des voies de communi- 

cation inter-régionales permettent au Santerre d'échapper à 

l'oubli et à la méconnaissance. C'est donc aux responsables 

et aux acteurs politiques et économiques de la région, d'impo- 

ser au grand public, une autre image du Santerre en soubi- 

gnant en fait la diversité de ses productions ainsi que celle 

de ses potentialités. 

c) Analyse comparée du Vermandois et du St-Quentinois. .................................................. 

C'est aussi à l'aide des exemples du Vermandois et 

du Saint-Quentinois, que l'on peut chercher encore une fois 

à démontrer l'importance des appellations régionales qui en- 

gendrent souvent des disparités trés nettement dessinées, 

dans la connaissance de l'espace régional. 

cl) L1a66inmation de A .  D E M A N G E O N :  "Le Venmandoia -- 
n'ent pCua qu'une e x p a e s ~ i o a  hiatoaique. T o u t  Le monde aujoua- 

d ' h u i  L'ignoae dana L e  payn . . . I f ,  eat-elle vknidiée? cette dé- 

nomination est-elle réellement tombée dans l'oubli? C'est pour 

tenter d'y répondre que quelques questions furent rédigées 

dans ce sens. 

- "Par rapport à la capitale régionale de Picardie, 

veuillez situer le Vermandois, à l'aide notamment de points 

cardinaux et de quelques noms de communes1'. On constate tout 

d'abord que près de 60% des questionnaires sont demeurés dé- 



munis de réponses. Parmi les 40% restants, on dégage les 616- 

ments d'informations suivantes: 

- La direction de l'Est l'emporte très nettement, devant 
le Sud-Est et le Nord-Est. Ces trois orientations sont receva- 

bles si l'on veut bien considérer que les meilleures limites 

du Vermandois sont celles qui correspondent à l'antique cité 

politico-culturelle gauloise des Viromandui, ou encore celles 

de l'ancien diocèse de Noyon durant le Moyen-Age. Cité de fai- 

ble superficie couvrant environ 850 km2 selon FOSSIER, elle 

formait un trapèze entre Vendeuil (près de La Fère dans l'Ais- 

ne, sur la route qui conduit de Saint-Quentin à Laon), Péronne 

et Roye situées dans la partie orientale de la Somme et enfin 

les sources de la Somme. Le Santerre dans la partie occidenta- 

le de la llcité" et le plateau de Guise vers l'Est, constituant 

tous deux les marges de cet ancien "paysu, auraient été, tou- 

jours selon Fossier, occupés plus tardivement. Enfin les fo- 

rêts dlArrouaise au Nord et de Beine (au Nord de Chauny), pour 

la partie méridionale, ont limité autrefois le Vermandois po- 

litique. Grosso modo donc, cette ancienne région historique 

correspond à l'actuel arrondissement de Saint-Quentin dans 

l'Aisne et à la partie orientale du département de la Somme, 

c'est-à-dire aux cantons de Roisel, Péronne, Ham, Nesle, Roye 

et Chaulnes. 

c2) Parmi les communes les plus fréquemment mention- -- 
nées comme appartenant au Vermandois, on relève dans un ordre 

décroissant: Vermand, Saint-Quentin, Bohain, Péronne, mais 

aussi Hirson ou encore Montdidier! En fonction de la position 

de chaque commune dans l'espace picard et du nombre de leurs 

citations respectives, on peut t e n t e 4  de c a l c u l e n  Lea cookdon 

neen du cen tne  du V e ~ m a n d o i ~  p ~ ç u .  Pour ce faire, on trace 
un système d'axes passant par Vermand qui en est l'origine 

(0,O). L'axe des abcisses passe par Eterpigny, Estrées-Mons, 

Vermand et Fayet. Celui des ordonnées passe par Lempire (au 

Nord), Vermand, Dury, Ollezy vers le Sud (figure 3). Selon ce 

système, chaque commune se voit attribuer un couple de coor- 

données (x,y), dont voici quelques exemples: 





Saint-Quentin (3,8 ; - 1 , l )  - Bohain-en-Vermandois ( + 8 , 1  ; 
+ 5 , 6  

Péronne (-6,8 ; + 1,8) - Ham (-1,g ; - 5 , 9 ) . . .  

Ainai ent-il p o ~ n i b C e  d e  calculen Ce4 coondonnéen 

du point moyen Ix,y), en pondenant Cen dintancen au centne du 

gnaphique pan C e  nombne de citation4 obtenue4 pan chaque conl- 

mune. En fait les valeurs obtenues (x = 2,15 et y = -0,18) 

correspondent aux limites de Fayet et de Francilly-Selency, 

c'est-à-dire deux communes limitrophes de Saint-Quentin. Il 

est possible que l'on puisse voir dans ce résultat plus qu'une 

coïncidence, et que désormais le centre du Vermandois, jadis 

Vermand en tant que "Head Link", soit clairement devenu Saint- 

Quentin. Certes en 1982, Vermand n'est plus qu'un gros villa- 

ge de 1163 habitants qui lutte d'une part pour maintenir sa 

population et d'autre part pour ne pas devenir un simple et 

banal village dortoir du Saint-Quentinois. En revanche Saint- 

Quentin est la seconde ville de Picardie avec plus de 60.000 

habitants et les trois cantons jouxtant ce centre urbain cumu- 

laient près de 39.000 emplois en 1975, soit plus de 70% de 

l'emploi total de l'arrondissement ou encore 6 , 2 %  de celui de 

Picardie. 

Dann C e  Langage counant, on a anai4té à u n  tnanh- 

dent d'appellation géognaphique dann cette pantie nituée  dan^ 

Ce Yond-Ouest de C'diane. D t u n e  entité historique et politi- 

que chevauchant à l'origine les deux départements actuels de 

la Somme et de l'Aisne, on est passé à une entité géographi- 

que et socio-économique correspondant dans l'ensemble au bas- 

sin d'emplois de Saint-Quentin situé exclusivement dans le dé- 

partement de l'Aisne. D'autres administrations ont également 

préféré le "Saint-Quentinois" au "Vermandois", comme les ser- 

vices de l'agriculture. 

c3) Une seconde question permettait de demander quel- 

ques renseignements à propos des activités économiques du Ver- 

mandois et du Saint-Quentinois, A ce propos, on dénombre deux 



fois moins de silences pour le Saint-Quentinois que pour 

l'ancienne circonscription historique. Ainsi comme on le sup- 

posait, les jeunes étudiants sont nettement plus à l'aise 

quand il s'agit de localiser et de présenter le Saint-Quenti- 

nois qu'ils associent bien évidemment à la ville de Saint- 

Quentin. Comme l'a écrit A. DEMANGEON, le Vermandois est bien 

un "payso qui s'oublie chez les habitants de Picardie et qui 

a cédé la place à l'actualité économique qui a créé le bassin 

d'emplois du Saint-Quentinois. 

En outre il est clair qu'on attribue au Verman- 

dois, une personnalité rurale, agricole mais peu industriali- 

sée. Par contre l'image retenue pour le Saint-Quentinois est 

toute différente puisquton identifie cet espace régional par 

rapport à la ville de Saint-Quentin. Ainsi il est donc nor- 

mal que les termes qui reviennent le plus souvent dans la pré- 

sentation de la région soient: "industrie", certains ajoutent 

même les notions de dense tissu industriel et d'autres, de 

centre économique du département de l'Aisne. Viennent ensuite 

les termes économiques suivants: "textile, industries lourdes 

ou de biens d'équipement, agriculture, céréales et mécanique". 

ll e a t  clain que l'image i n d u a t ~ i e l l e  attnibuiie pan l a  ville 

de Saint-Quentin à h a  niigian, damine toute authe c o n ~ i d é h a t i o n  

devenue aubaltenne. 

En revanche, en ce qui concerne le Vermandois, les 

termes descriptifs qui apparaissent le plus souvent sont, 

dans un ordre de fréquence décroissante: "champs ouverts et 

agriculture1' qui se détachent nettement devant un petit groupe 

assez serré, d'informations complémentaires: "habitat groupé, 

cultures céréalières, betteraves, habitat disperséff pour d f a u -  

tres. Il est possible qu'à ce propos une certaine confusion se 

soit installée entre les paysages du Vermandois et ceux de la 

Thiérache voisine car ceux qui notent un habitat dispersé l 1 a s -  

socient parfois à l'élevage et au bocage. Par contre les acti- 

vités industrielles font défaut parmi toutes les références re- 

censées. Dans certains questionnaires on va même jusqulà pré- 



c i s e r  q u e  l e  V e r m a n d o i s  e s t  " p e u  i n d u s t r i a l i s é n .  En f a i t  l ' i -  

mage d o m i n a n t e  d u  V e r m a n d o i s  p e u t - ê t r e  r é s u m é e  p a r  l e  s c h é m a  

s u i v a n t .  

l ~ s p a c e a m ~  )peu  i n d u s t r i a l i s é .  

c a n t o n  d e  V e r m a n d :  b l é + o r g e =  5 2 , 6 %  d e  ------------ 
l a  SAU 

b e t t e r .  = 1 9 , 1 %  

S y s t è m e  d e  p r o d u c t i o n  
d o m i n é  p a r  l e s  c é r é a -  
l e s  e t  l a  b e t t e r a v e  

V é r i f i c a t i o n s  d ' a p r è s  
l e  R G A  d e  1 9 7 0 .  

c a n t o n  d u  C a t e l e t :  b l é + o r g e =  5 1 , 8 %  d e  ---------- 
l a  SAU. 

b e t t e r .  = 2 1 %  

c a n t o n  d e  R o i s e l  : b l é + o r g e =  4 9 %  d e  ----------- 
l a  SAU 

b e t t e r .  = 2 0 , 9 %  

1 1 

I E x e m ~ l e s :  c a n t o n  d u  C a t e l e t ,  R G P  1 9 7 5 :  - -  --- --- ------------- 
1 0 0 5  d e  p o p u l a t i o n  r u r a l e .  

, 

I d e m  l e  c a n t o n d e  V e r -  / ------------- 
mand.  ---- 1 

I 

P a y s a g e s  a z a i r e s :  ---- --- ----- 
c h a m p s  o u v e r t s ,  n u s ,  
p e u  d e  f o r ê t s ,  h a b i -  
t a t  g r o u p é .  

V é r i f i c a t i o n s  d ' a p r è s  
l a  c a r t e  d e  B o h a i n - e n -  
V e r m a n d o i s  a u  

1 / 5 0 . 0 0 0  I G N .  

c a n t o n  d e  S a i n t - S i m o n :  7 2 %  ..................... 1 
d e  p o p u l a t i o n  r u r a l e .  1 

R o i s e l :  1 0 0 %  ------ 1 
I 

N e s l e :  ----- 

C e t t e  c h a î n e  d e  r e l a t i o n s  c o n c e p t u e l l e s  m o n t r e  

u n e  f o i s  d e  p l u s  q u e  l ' o n  a  ~ g a t é m a t i q u e m e n t  tendance  Ù aaao- 
c i e a  edpace nuaa l  e t  a g a i c u l t u a e ,  v i l l e  e t  i n d u ~ t a i e .  T o u t e -  

f o i s ,  c ' e s t  d a n s  l e  c a s  p r é s e n t ,  m é c o n n a î t r e  p a r t i e l l e m e n t  l a  

r é a l i t é  r é g i o n a l e .  C a r  comme l ' o n t  d é j à  d é m o n t r é  d i v e r s  a u -  

t e u r s ,  comme A .  DEMANGEON, l e s  a c t i v i t é s  i n d u s t r i e l l e s  d i f -  



f u s e s  e n  m i l i e u  r u r a l  c o n s t i t u e n t  l ' u n e  d e s  t r a d i t i o n s  g é o g r a -  

p h i q u e s  f o n d a m e n t a l e s  d e  c e s  c a m p a g n e s  p é r i - p i c a r d e s .  P a r  a i l -  

l e u r s ,  même s i  a u  c o u r s  d e s  d e r n i è r e s  d é c e n n i e s , o n  a  pu c o n s -  

t a t e r  q u e  l e s  c a n t o n s  d e  R o i s e l ,  d e  C h a u l n e s ,  d u  C a t e l e t  o u  

e n c o r e  d e  R i b é m o n t  p o s s é d a i e n t  un  n o m b r e  l i m i t é  d ' e m p l o i s  i n -  

d u s t r i e l s ,  o b l i g a t i o n  n o u s  é t a i t  f a i t e  e n  r e v a n c h e ,  d e  n o t e r  

q u e  l e s  c a n t o n s  d e  B o h a i n - e n - V e r m a n d o i s ,  d e  P é r o n n e  o u  d e  Ham, 

c o n s t i t u a i e n t  d e s  c e n t r e s  d e  t r a v a i l  i n d u s t r i e l  d ' u n e  r é e l l e  

i m p o r t a n c e  a u  s e i n  d e  l ' a n c i e n  V e r m a n d o i s  h i s t o r i q u e  ( t a b l e a u  1). 

c 4 )  7 1  e s t  donc nécessa ine  une d o i s  de plus de chea-  
chen à connigen C'image pençue de ces  manges nég iona les  en  
da i san t  neconnui tne  t o u t e  Leun d i v e n s i t é  économique. A U  s e c -  

t e u r  i n d u s t r i e l  du  S a i n t - Q u e n t i n o i s ,  o n  a s s o c i e  v o l o n t i e r s  

d a n s  l e s  r é p o n s e s  o b t e n u e s ,  u n e  m a u v a i s e  i m a g e  d e  m a r q u e  v é -  

h i c u l a n t  l e s  t e r m e s  d e  c r i s e ,  c h ô m a g e ,  d i f f i c u l t é s  é c o n o m i q u e s ,  

d e  s t r u c t u r e s  d é p a s s é e s ,  p e u  c o m p é t i t i v e s ,  d e  c o n c u r r e n c e  

é t r a n g è r e .  I l  e s t  é v i d e n t  q u e  l e s  g r a n d s  p r o b l è m e s  r e n c o n t r é s  

d u r a n t  l e s  a n n é e s  80  d a n s  l e  S a i n t - Q u e n t i n o i s ,  à p r o p o s  d e s  

i n d u s t r i e s  t e x t i l e s  e t  d e  M o t o b é c a n e ,  o n t  f o r t e m e n t  i n f l u e n c é  

l e s  r é p o n s e s .  Pan con tne  C'image de manque de l ' a g n i c u l t u n e  
e t  deh i n d u ~ t n i e a  agso-a l imen ta ineh  appana2t ne t t emen t  p lus  
p u d i t i v e .  On a i m e  r é p é t e r  q u e  l e s  e x p l o i t a t i o n s  s o n t  d e  g r a n -  

d e  t a i l l e ,  q u ' e l l e s  o f f r e n t  d e  h a u t s  r e n d e m e n t s  . . .  A i n s i  l ' o p -  

p o s i t i o n  e n t r e  l e  s e c t e u r  p r i m a i r e  e t  l e  s e c t e u r  s e c o n d a i r e  

e s t  i n t é r e s s a n t e  à s o u l i g n e r .  A l o r s  q u ' o n  e s t  s e n s i b l e  a u x  l i-  

c e n c i e m e n t s  m a s s i f s  d e  q u e l q u e s  p a n s  i n d u s t r i e l s ,  o n  n e  p e r -  

ç o i t  p a s  l ' é r o s i o n  s o u r n o i s e  mais c o m b i e n  t o u j o u r s  i m p o r t a n t e ,  

d e s  a c t i f s  a g r i c o l e s .  D a n s  c e  d o m a i n e ,  l e s  r e c o r d s  d e  p r o d u c -  

t i o n  s e m b l e n t  a t t r i b u e r  à l ' a g r i c u l t u r e  r é g i o n a l e ,  u n e  p e a u  

d e  b o n n e  s a n t é .  

En v é r i t é  i l  s u b s i s t e  d a n s  l a  r é g i o n  d u  S e u i l  d e  

l ' A r t o i s  o r i e n t a l ,  p r o l o n g é  e n  P i c a r d i e  e n t r e  P é r o n n e  e t  

S a i n t - Q u e n t i n ,  un c e r t a i n  n o m b r e  d e  p o i n t s  p o s i t i f s  ou d ' a t o u t s  

é c o n o m i q u e s  q u ' i l  f a u t  d é g a g e r  d e  l a  m a s s e  d ' i n f o r m a t i o n s  e t  

f a i r e  c o n n a î t r e  a u  g r a n d  p u b l i c  a f i n  d ' a m é l i o r e r  l ' i m a g e  d e  



marque de cette région péri-picarde. Derrière les difficultés 

du textile ou encore de Motobécane à Saint-Quentin, au-delà 

de l'insuffisante tertiarisation qui affectent le Santerre et 

le Vermandois-Saint-Quentinois, vivent aussi des entreprises 

performantes et d'autres qui ne souhaitent qu'un peu moins 

d'inertie et de lenteur dans les comportements des instances 

locales, pour affirmer leur capacité. Dans ce domaine égale- 

ment, la collaboration entre communes, administrations, Cham- 

bres consulaires, apparaît plus que souhaitable pour créer 

notamment, dans les espaces périphériques étudiés, une dynami- 

que économique nouvelle. Le temps n'est plus à l'esprit de 

clocher, au chacun pour soi, où chaque comrn-me pratiquait une 

politique d'attirance des employeurs quitte à exercer une 

surenchère stérile pour concurrencer victorieusement les voi- 

sins. Déao&maia, une u n i t 6  dea p 0 C i t i q u e ~  l o c a l e h  doiX Et&e 
ahdukée: c'est sans aucun doute, une voie nécessaire pour sau- 

ver les espaces périphériques de Picardie septentrionale d'une 

asphyxie économique totale. Dans la mesure où les problèmes 

sont comparables à ceux des marges méridionales du Nord-Pas- 

de-Calais, en particulier en Cambrésis, pourquoi dans ce cas, 

ne pas souhaiter une collaboration transdépartementale, qui 

pourrait surmonter les divisions territoriales imposées par 

les aléas de l'histoire et de la politique ancienne. 

Tableau 1 -------- 
1975. Les emglois industriels dans quelques cantons d u  Santerre 
--I ---- ----------------- -- ------------a---------- 

Cantons 

Le Catelet 
Vermand 
Saint-Simon 
Bohain-en-Vois - 

Chaulnes 
Combles 
Roisel 
Péronne 

et du Nord-Saint-Quentinois. ....................... 
Nombre d'emploisl Emplois ] en % 1 

totaux [industriels ( 1 
1860 775 1 41,656 



Tableau II ------ 
Evolution de l'activité agricole RGP INSEE. 

dans quelques cantons du Santerre et du Nord-Saint-Quentinois. 
Cantons l~ombre d'emplois agricoles 1 Evolution 1 

Tableau III 

en % 1 
- 45,2% I 

1 * 1 9 6 2  1975 

Chaulnes 
Combles 
Roisel 
Péronne 

L 

Nombre d'ex~loitations a$ricoles RGA 1970 et 1979-80. -----___- -------- -----_----------_-- 

Le Catelet 
Bohain-en-Vois 

986 
1119 
1330 
1229 

P a ~ m i   le^ a t o u t 4  de La ~ i i g i o n ,  on peut retenir 

tout d'abord, les structures des exploitations agricoles ainsi 

que leur capacité d'investissements. 

485 - 
867 

,/ 
Tableau IV -------- 

- 50,7% 985 
475 

645 
550 
785 
650 

r 
Cantons 

Chaulnes 
Combles 
~ o i s e l  
Péronne 

Le Catelat 
Bohain 
Saint-Simon 
Vermand 

Taille maenne des exeloitations agricoles dans quelques ------ --------- ---------- 
cantons du Santerre et du Saint-Quentinois. RGA 1979-80. 

- 34,6% 
- 50,8% 
- 41% 
- 47,1% 1 

1979-80 
239 
289 
328 
285 

158 
216 
145 
190 

- 
1970 
265 
324 
430 
290 

308 
283 
158 
181 

Vermand : 76,2 hectares. 
Saint -Simon : 81,7 hectares. 
Le Catelet : 82,l hectares. 
Bohain-en-Vermandois: 55,4 hectares. 
Chaulnes : 52,2 hectares. 
Combles : 37,6 hectares. 
Péronne : 48,5 hectares. 
Roisel : 43,5 hectares. 

Vermand 
Saint-Simon 

-. 
Evolution % 

- 9,8% 
-10 ,8% 
-23,7% 
- 1,7% 

-24% 
-23,7% 
- 8,2% 
+ 5% 

1020 580 - 43,1% 
9 17 535 1 - 41,6% 



(Tableau IV suite) ----------- 
On peut rappeler qu'à la même date, la taille moyenne des 

exploitations agricoles du département du Nord était de 

22,2 hectares, de 25 hectares dans le Pas-de-Calais (avec 

un maximum de 41 hectares dans le canton dtEtaples), 40 

hectares dans la Somme et enfin 54,4 hectares dans l'Aisne. 

Grâce à la taille moyenne élevée des exploitations 

du Vermandois-Saint-Quentinois, le RBE (nevenu bnut d r e x p l o i -  

t a f i o n ]  par exploitation est très supérieur aux moyennes ré- 

gionales picardes. Or il est évident que plus le R B E  par ex- 

ploitation est élevé, plus l'exploitation considérée sera en 

mesure d'évoluer, de se moderniser et de développer son po- 

tentiel de production. A ce titre i l  n'agit d'un indicateun 

de pkemiine impontance qui nevkXe L a  pLun ou moinn gnande 

capaciti d'inveatiaaement de Xtentnepniae. 

Le Santerre, avec des exploitations de taille 

plus moyenne, sans doute à cause d'une plus forte implanta- 

tion de l'industrie en milieu rural, installée avant 1914, 

ou durant l'Entre-deux-guerres, attire néanmoins l'attention 

avec l'importance du RBE par hectare. L'existence de limons 

fertiles et de productions végétales qui assuraient de bonnes 

rentrées d'argent (pommes de terre, petits pois), expliquent 

sans doute les résultats obtenus. (2). D'autres critères (6 )  
permettent également de souligner le caractère performant et 

dynamique des exploitations agricoles de la région. 

En outre elles ont la chance de travailler dans 

une nkgion dontement akrnke d'induntniea agno-alimentai ne^, 

pouvant assurer au-delà de la production, des débouchés cer- 

tains. Ceci constitue à notre avis, un second atout pour le 

Vermandois et le Santerre. Il faut rappeler également que 

les industries agro-alimentaires représentent une composante 

importante de l'activité industrielle. Cette importance peut 

être corrélée avec: 



- La consommation des ménages qui capte les deux tiers 
des débouchés de cette branche industrielle et qui a en outre 

progressé de 2% par an en volume durant les années 1970-80. 

- Les habitudes alimentaires ont fortement évolué de- 
puis la fin des années 60. La mobilité accrue de la popula- 

tion active, l'éloignement du lieu de travail par rapport a 

la résidence, l'activité féminine professionnelle en forte 

progression entre 25 et 50 ans, le désir de se libérer de 

quelques tâches ménagères qui réduisent les temps libres, ont 

fait que de plus en plus de personnes recourent aux plats pré- 

parés, aux conserves, aux légumes congelés, en déjeunant soit 

dans des restaurants d'entreprises, soit dans de grandes sur- 

faces, soit encore chez eux, alors que le congélateur devient 

un outil ménager indispensable. L'évolution du mode vie ali- 

mentaire associé à la modification des rythmes de vie quoti- 

dienne, représente un créneau commercial très intéressant pour 

les industries agro-alimentaires ainsi que pour les exploita- 

tions agricoles travaillant parfois sous contrat industriel. 

Dans le cadre de l'arrondissement de Péronne, 

l'exemple de l'entreprise Bonduelle est intéressant à citer. 

Le transformateur industriel choisit les variétés de semences 

et planifie les dates de récoltes. Le producteur quant a lui, 

reçoit donc les semences, les cultive et les récolte dès qu'il 

a reçu l'accord de l'entreprise industrielle. L'agriculteur 

est alors payé en fonction de la qualité du produit et possède 

la garantie d'écouler ses productions. De même si le contrat 

stipulait une superficie de 10 hectares de petits pois mais 

que Bonduelle, en fonction de ses stocks, n'en désire que 7, 

le producteur sera quand même payé sur la base prévue initia- 

lement. Notons enfin que ce système crée aussi quelques con- 

traintes pour l'agriculteur: celui-ci est bien souvent chargé 

du transport de ses produits du lieu de culture à l'industrie ; 

en outre il perd toute liberté et devient pratiquement un sa- 

larié contractuel de l'entreprise agro-alimentaire. 



- La montée des préoccupations nutritionnelles, l'élé- 
vation du niveau de vie, le désir de se maintenir en bonne 

forme physique, et de contrôler son poids, ont aussi modifié 

les comportements alimentaires des individus. Les industries 

agro-alimentaires peuvent également exploiter ce créneau en 

misant sur la production d'aliments et de boissons ne conte- 

nant ni colorants, ni graisses animales, ni sucre ajouté, ou 

encore en produisant sans ou avec peu de matière grasse (fro- 

mage, biscuits laitiers...). 

De c e  ( a i t ,  à taaveaa Les annees 1 9 6 0  e t  7 9 7 0 ,  

Les I A A  o n t - e l l e s  cas& un gaand nombae d ' e m p l o i s :  dans l'ar- 
rondissement de Péronne, on est passé de 2400 emplois en 1962 

à près de 4500 en 1975, alors que dans celui de Saint-Quentin, 

les effectifs passèrent de 1442 à 1575, lors des mêmes recen- 

sements. Depuis 1974, l'industrie alimentaire fut créatrice 

d'emplois dans le Nord-Ouest de l'Aisne, en particulier dans 

les entreprises de plus de 10 salariés. Ces bons résultats 

provinrent surtout de l'installation de la SOPAD à Itancourt 

dans le canton de Moy. 

Globalement, la région étudiée dispose d'une bon- 

ne capacité de stockage et de séchage des céréales avec les 

centres de Moislains, Combles, Etricourt-Manancourt, Péronne, 

Vendhuile et Ribemont. Les exploitations agricoles vivent 

aussi entourées de centres industriels sucriers comme Boiry- 

Ste-Rictrude et Bihucourt dans l'Artois arrageois (Pas-de- 

Calais) Villers-Faucon-Ste-Emilie, Dompierre-Becquincourt 

dans la Somme, Origny-Ste-Benoite à l'Est de Saint-Quentin. 

Il est clair que cette liste n'est guère exhaustive. Pour ce- 

la on pourra se reporter à l'Atlas régional de Picardie (1). 

Le Santerre, plus que le Nord du Saint-Quentinois, 

se distingue par l'importance de son industrie de la conserve- 

rie de légumes de plein champ (Roisel, Estrées-Mons, Etricourt- 

Manancourt, Flaucourt), et de la transformation de la pomme de 

terre de consommation. 



Ce maillage d'industries agro-alimentaires est 

en outre bien drainé par un dense réseau de voies de commu- 

nications, avec les autoroutes A l ,  A2 et A26, les voies navi- 

gables comme le Canal d u  Nord, le canal de St-Quentin et de 

la Sambre à l'Oise. Ces trois voies méridiennes permettent de 

relier l'Escaut, la Sambre et les principaux cours d'eau du 

Nord-Pas-de-Calais, y compris le canal à grand gabarit Dunker- 

que-Valenciennes, à ceux du Bassin parisien: Somme, Oise et 

Seine. Enfin les voies ferrées Lille-Paris qui passent à l'Ou- 

est de la région, par Albert, et celle qui relie la Ruhr à 

Bruxelles et à Paris, passant par Saint-Quentin, complètent 

cette infrastructure régionale. 

Le développement de l'industrie agro-alimentaire 

a en outre engendré dans les campagnes du Santerre et du Ver- 

mandois, une accentuation de l'activité féminine. Dans cer- 

tains cas même, ce sont les entreprises qui sont venues recru- 

ter la population féminine alors que celle-ci n'était pas a 

la recherche d'un emploi. Cette embauche eut un effet de Boo- 

merang, car par incitation et imitation, de plus en plus de 

femmes rurales cherchèrent alors à se faire embaucher. Ainsi 

l'installation des industries en milieu rural a également con- 

tribué à modifier les comportements des individus, et par 

l'emploi créé, a sans doute atténué l'intensité de l'exode. 

Cependant il faut aussi constater que la grande majorité des 

emplois proposés sont peu qualifiants et qu'ainsi l'image de 

marque de la région n'est pas très améliorée. Enfin il est a 

craindre dans un avenir proche, que les industries agro-ali- 

mentaires ne créeront plus autant d'emplois que par le passé. 

Ces entreprises, comme toutes les autres, doivent aussi ac- 

croître leur productivité et dans ce cas, l'automatisation 

de certains conditionnements et productions, peut nuire à l'é- 

volution de l'emploi alors que l'entreprise demeure dynamique. 

Enfin malgré les nombreuses difficultés qu'ont 

rencontrées les industries de la région depuis quelques années, 



il subsiste un tissu de petites entreprises, notamment celles 

des biens d'équipement et du travail des métaux, qui, bien 

aidées par les pouvoirs locaux et régionaux, pourraient re- 

trouver un second souffle. C'est dans ce sens que fut rédigée 

la conclusion relative au travail des métaux dans l'étude de 

M. MICHEAU ( 8 ,  p.41). 

" . . .  Il semble que ce tissu de petites entrepri- 
ses se caractérise au cours des années par un dynamisme im- 

portant et une faculté d'adaptation parfois remarquable. Ain- 

si, certaines d'entre-elles, touchées par la crise, ont réus- 

si à sortir de l'ornière, au prix d'investissements en nouvel- 

les machines extrêmement performantes ou par la prospection 

sur une aire géographique plus large. Or, au dire de ces en- 

treprises, elles-mêmes, elles se heurtent à une inertie des 

organismes locaux qui pourraient les aider dans ces périodes 

difficiles: c'est en particulier le cas des banques . . . "  

d) L'étude des espaces périphériques méridionaux du ................................................ 
Nord-Pas-de-Calais. ------------------ 
Dana Le cadae d e ~  enpaceA p k a i p h k a i y u e ~  appaatenant  

à La né.gion Naad-PUA-de-Calain I l lAveano ih  nuaaL au S u d - € n t  
de La vaCL6e de La Sambae, l e  Cambaknia, L I A a t o i n  o a i e n t a l ,  

C C  Teanoin e t  Le Paya de MontheuiL) ,  c'est sans hésitation 

possible, le Ternois qui est le moins bien perçu par les per- 

sonnes interrogées résidant dans la conurbation de Lille- 

Roubaix et Tourcoing. 

dl) Localisation et identification des espaces 
périphériques. 

Peut-on situer correctement les espaces périphé- 

riques régionaux par rapport à l'arrondissement de Lille? 

Peut-on apprécier et évaluer avec justesse les distances? 

Connaît-on les noms de ces "pays périphériquesv, ou alors ne 

seraient-ils perçus qu'en tant que "bouts de régionH, sans 

dénomination particulière? Ces différents thèmes furent suc- 

cessivement appliqués aux cas du Cambrésis, de lfAvesnois, du 



Pays de Montreuil-sur-mer et du Ternois. 

En ce qui concerne tout d'abord, leur localisa- 

tion par rapport à l'arrondissement de Lille, précisée à 

l'aide de points cardinaux, on constate que les erreurs sont 

nombreuses: dans l'ensemble, on découvre une certaine capaci- 

té à mieux situer le Cambrésis et llAvesnois que le Pays de 

Montreuil et surtout le Ternois, pour lequel les llblancs'f 

(non-réponses) sont assez fréquents, traduisant une certaine 

ignorance de ce pays rural. Toutefois le Cambrésis est situé 

selon le cas, avec une fréquence presque régulière, au Sud, 

Sud-Est ou à l'Est de l'arrondissement lillois. Pour lfAves- 

nois, on hésite principalement entre le Sud-Est et l'Est. Par 

contre pour le Pays de Montreuil et le Ternois, le choix se 

porte nettement vers l'ouest au détriment du Sud-Ouest. Que 

signifient ces modifications spatiales, au-delà évidemment 

d'une certaine méconnaissance des réalités régionales? S1agit- 

il d'une construction mentale qui modifierait le vaste trian- 

gle ouvert vers la mer et pointé verslfArdenne que dessine la 

région Nord-Pas-de-Calais, en une forme plus trapue, plus ré- 

gulière? N'est-ce pas aussi inconsciemment l'expression du 

désir de "centrer" Lille par rapport à sa région? A la cen- 

tralité politique et économique, on voudrait que corresponde 

une centralité géographique et géométrique. 

Comme pour la localisation, l'appréciation des 

distances est très variable et approximative. Ainsi pour 

lfAvesnois, le nombre de kilomètres le séparant de l'arron- 

dissement lillois, varie de 80 à 180 km ; pour le Pays de 

Montreuil la variation se situe entre 80 et 200 km. Une ana- 

lyse statistique descriptive des différentes données chiffrées 

obtenues fut réalisée puis résumée dans le tableau suivant V. 



T a b l e a u  V -------- 
A n a l y s e  s t a t i s t i q u e  d e s c r i p t i v e  d e s  d i s t a n c e s  k i l o m é t r i q u e s  --- 
d é c l a r é e s .  E s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  d u  N o r d - P a s - d e - C a l a i s .  ------- 

P o u r  a s s u r e r  c e s  d i f f é r e n t s  c a l c u l s ,  o n  a  s u p p r i -  

mé t o u t e  d o n n é e  s u p é r i e u r e  à 200  km, c a r  j u g é e  t r o p  a b e r r a n t e .  

En o u t r e  p o u r  l e  T e r n o i s ,  u n e  f o i s  e n c o r e ,  l e s  c a s  d e  n o n -  

r é p o n s e s  l i m i t e n t  d a v a n t a g e  l a  f i a b i l i t é  d e s  r é s u l t a t s .  On 

c o n s t a t e  a u s s i  d ' a p r è s  c e  t a b l e a u  q u e  l ' é c a r t - t y p e  e s t  g é n é -  

r a l e m e n t  é l e v é  p a r  r a p p o r t  à l a  v a l e u r  m o y e n n e ,  c e  q u i  c o n f i r -  

me l a  g r a n d e  h é t é r o g é n é i t é  d e s  r é p o n s e s .  T o u t e f o i s ,  a l o r s  q u e  

l 1 A v e s n o i s ,  l e  C a m b r é s i s  e t  l e  P a y s  d e  M o n t r e u i l  p r é s e n t e n t  

d e s  i n d i c e s  d ' é c l a t e m e n t  d e s  s é r i e s  ( i n d i c e  i .  d a n s  l e  t a b l e a u  

p r é c é d e n t :  é c a r t - t y p e / m o y e n n e )  s e n s i b l e m e n t  v o i s i n s ,  l e  c a s  d u  

T e r n o i s  p o s e  e n c o r e  un  p r o b l è m e .  L ' i n d i c e  p l u s  é l e v é  ( 0 , 4 5 )  

t r a d u i t  e n  f a i t  b e a u c o u p  p l u s  d ' i n d é c i s i o n s ,  d e  m é c o n n a i s s a n c e s  

d e s  r é a l i t é s ,  q u e  p o u r  l e s  t r o i s  a u t r e s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s .  

De même, l e  T e r n o i s  s e  d i f f é r e n c i e  d e s  a u t r e s  e s p a c e s  é t u d i é s  

p a r  l e  f a i t  q u e  l e s  v a l e u r s  m é d i a n e  e t  m o d a l e  d e  l a  s é r i e  s t a -  

t i s t i q u e  s ' é l o i g n e n t  a s s e z  s e n s i b l e m e n t  d e  l a  m o y e n n e  a r i t h m é -  

t i q u e  s i m p l e .  On a  d o n c  v o u l u  c o m p a r e r  l e s  d i s t a n c e s  k i l o m é -  

t r i q u e s  a p p r o c h é e s  e t  v r a i e s  a u x  m o y e n n e s  o b t e n u e s  p a r  e n q u ê -  

t e s .  L e  t a b l e a u  V I  l i v r e  l e s  r é s u l t a t s  d e  e e t t e  i n v e s t i g a t i o n .  

' e s p a c e  p é r i p h é r i q u e  

A v e s n o i s  

C a m b r é s i s  

P a y s  d e  M o n t r e u i l  

T e r n o i s  

b A i = -  a 
Moyenne  d e s  V a l e u r  

- 
~ é d i a n e l é c a r t -  _ I v a l e u r s  km a m o d a l e  , j t y p e  b 

0 . 3 1  1 

0 . 2 9 1  

1 1 5  

8 0  

1 3 0  

8 5  

0 . 3 0  

0 . 4 5  . 

3 3  

2 3  

39 

3 8  

O0 

6 0  à 75 

1 5 0  

6 0  

1 0 0  

7 5  

1 3 0  

70  



T a b l e a u  V I  -------- 
D i s t a n c e s  k i l o m é t r i q u e s  a p p r o x i m a t i v e s  c o n f r o n t é e s  a u x  m o y e n -  ----- ----- -- 
n e s  o b t e n u e s .  

L i l l e - C a m b r a i  70  km B o n n e  e s t i m a t i o n  m o y e n n e  d e s  d i s -  
t a n c e s .  Le p o i n t  d e  r e p è r e  e s s e n -  
t i e l  s e m b l e  ê t r e  C a m b r a i .  

L i l l e - L e  C a t e a u  9 0  km 

L i l l e - A v e s n e s  1 1 0  km T e n d a n c e  à s o u s - e s t i m e r  l e s  d i s -  
t a n c e s  r é e l l e s  é v a l u é e s  p r o b a b l e -  

L i l l e - F o u r m i e s  1 3 0  km m e n t  d ' a p r è s  l a  f o r ê t  d e  Mormal  e t  
l a  v a l l é e  d e  l a  S a m b r e .  

L i l l e - S t - P o l / T .  70  km V a l e u r  m o y e n n e  c o r r e c t e ,  m a i s  v a -  
l e u r s  m o d a l e s  e t  m é d i a n e s  t r o p  f a i -  

L i l l e - A u x i - l e -  9 5  km b l e s .  P e u t - ê t r e  s o n t - e l l e s  e s t i m é e s  
C h â t e a u  d ' a p r è s  l a  v a l l é e  d e  l a  T e r n o i s e .  

, L i l l e - H e s d i n  9 0  km S u r e s t i m a t i o n  d e s  d i s t a n c e s ,  p r o -  
b a b l e m e n t  é v a l u é e s  d ' a p r è s  l e  l i t -  

L i l l e - L e  T o u q u e t l 3 0  km t o r a l .  

Q u e l l e s  s o n t  l e s  v i l l e s  e t  communes  q u i  r a p p e l -  

l e n t  a u  m i e u x  l e s  d i f f é r e n t s  e s p a c e s  p é r i p h é r i q u e s  é t u d i é s ?  

L a  p e r c e p t i o n  du C a m b r é s i s  p a s s e  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  l a  v i l l e  

d e  C a m b r a i  q u i  e s t  à l a  f o i s  c h e f - l i e u  d ' a r r o n d i s s e m e n t ,  v i e u x  

c e n t r e  h i s t o r i q u e  d i s p o s a n t  e n c o r e  d e  f o n c t i o n  r e l i g i e u s e  

( s i è g e  d ' u n  a r c h e v ê c h é  e t  d ' u n  a r c h i d i a c o n é )  e t  c e n t r e  é c o n o -  

m i q u e  a s s e z  d i v e r s i f i é  (9). S e c o n d a i r e m e n t  q u e l q u e s  p e t i t s  

c e n t r e s  s o n t  é g a l e m e n t  c i t é s  comme C a u d r y  e t  V i l l e r s - O u t r é a u x  

d o n t  l a  r e n o m m é e  e s t  é t r o i t e m e n t  a s s o c i é e  a u x  t r a d i t i o n s  t e x -  

t i l e s .  Comme l ' a  m o n t r é  M .  B a t t i a u  (E), C a u d r y  e s t  a u  s e i n  

d u  C a m b r é s i s  o r i e n t a l ,  u n e  p e t i t e  c a p i t a l e  p o u r  l a  m u l t i t u d e  d e  

c e n t r e s  d e  t r a v a i l  t e x t i l e  s i t u é s  a u x  e n v i r o n s .  V i l l e r s - O u -  

t r é a u x  p a r  c o n t r e  e s t  s a n s  d o u t e  c i t é e  g r â c e  à l a  b r o d e r i e  ; 

r é c e m m e n t  s a  renommée  a c q u i s e  a u  s e i n  d u  p r e m i e r  b a s s i n  d e  

b r o d e r i e  f r a n ç a i s e ,  f u t  c o n f i r m é e  p a r  l ' i n s t a l l a t i o n  d e  l a  

M a i s o n  d e s  b r o d e u r s  d u  C a m b r é s i s  e t  d u  V e r m a n d o i s  v o i s i n  (11). 



De même llAvesnois s'identifie surtout à son 

chef-lieu d'arrondissement, Avesnes-sur-Helpe, qui est fré- 

quemment cité, bien que cette ville, dans le cadre de la ré- 

gion Nord-Pas-de-Calais, ne constitue qu'un centre de toute 

petite taille avec ses 6000 habitants en 1982. Cependant sa 

position sur la RN2, au coeur d'une grande région rurale, ver- 

doyante, entre le Massif forestier de Mormal et les forêts de 

Haute-Thiérache et des Fagnes péri-ardennaises, ses restaurants 

ceinturant une place pavée, pittoresque, en font un lieu de 

passage assez fréquenté. Les autres centres de llAvesnois qui 

sont mentionnés à plusieurs reprises sont Liessies, Solre-le- 

Château, Locquignol et évidemment la forêt de Mormal, ainsi 

que Maroilles. Il est clair que dans ce cas, le tourisme, la 

gastronomie et les productions traditionnelles constituent les 

meilleurs facteurs de l'intégration et de la perception de cet 

espace périphérique. 

Dans le cas du Pays de Montreuil, hormis le chef- 

lieu d'arrondissement connu pour sa ville ancienne encore 

ceinturée de remparts, les centres les plus fréquemment cités 

sont les stations balnéaires de la Côte d'opale comme Stella 

Plage, Le Touquet, Merlimont, Berck et le port de pêche d1Eta- 

ples. Par contre peu de centres de l'intérieur sont mentionnés 

par les personnes enquêtées, hormis Hesdin et Campagne-les- 

Hesdin. Cette disproportion nous permet de poser d'emblée un 

problème d'aménagement pour cette région: le tourisme "vert" 

que le Comité d'Aménagement rural du Val de Canche et d'Authie 

essaie de développer comme activité complémentaire au tourisme 

balnéaire, n'en serait-il encore qu'au stade des intentions et 

des possibilités? On aura l'occasion ultérieurement de répon- 

dre à cette question. ( * )  

d2) A quelle réalité territoriale correspond le 
Ternois? 

Enfin pour l e  T e a n o i ~ ,  une fois de plus, on déplo- 
re un grand nombre de "silences" (des non-réponses). Ce "paysf' 

( * )  DEWAILLY J.M. Thèse Tome 1 ,  pp.624-625. 



fut redécouvert par les aménageurs à partir du début des an- 

nées 1 9 7 0  quand fut défini le cadre d'intervention du CART 

(Comité d'aménagement rural du Ternois). D'une part il ne 

s'appuie guère sur une division administrative de l'espace 

puisque le Ternois dans sa situation territoriale à aménager, 

correspond à la partie occidentale de l'arrondissement d'Arras, 

comprenant les cantons dTAuxi-le-Château, du Parcq, dtAvesnes- 

le-Comte, de Saint-Pol-sur-Ternoise, drAubigny-en-Artois mais 

aussi dtHeuchin. D'autre part son nom ne s'accroche pas à la 

présence d'une ville comme c'est le cas dans les trois autres 

espaces périphériques étudiés. Saint-Pol-sur-Ternoise qui de- 

meure toutefois la ville la plus fréquemment citée a perdu sa 

fonction de chef-lieu d'arrondissement dès 1926. Tous ces 616- 

ments expliquent sans doute la grande méconnaissance de ce 

pays rural, dont la situation géographique intermédiaire entre 

Arras et la Côte d'opale ne la favorise guère. C'est hana dou- 

te panmi len quatne exemplea abondés, l'espace péniphiaique 
( qui demeune le plu* rnanginaliaé.*)~our d'aucuns, la dénomina- 

tion de "Ternois" est associée soit au nom de la ville de 

Saint-Pol-sur-Ternoise (s'agirait-il d'une réminiscence de 

l'ancien Comté de St-Pol?), soit au nom de la rivière qui 

traverse le pays, c'est-à-dire la Ternoise, qui est un af- 

fluent de rive droite de la Canche. Dans les cas présents, il 

s'agit de "faux amis1' car en réalité l'origine de ce nom de 

pays est très ancienne mais semble tombée dans l'oubli général. 

Le Tennoin eat aaaocié à lronigine au diocèae de 
Thénouanne. Ce dernier fut dans les premiers temps de l'ère 

chrétienne, distinct du diocèse de Boulogne et comprit du 

VIIème au milieu du XVIème siècle, toute l'ancienne civitas 

Morinum, c'est-à-dire à la fois le Pagus Taruanensis (qui don- 

nera ultérieurement le nom au Ternois) et le pagus Bononien- 

sis. Le diocèse de Thérouanne était alors divisé en deux ar- 

chidiaconés: celui d'Artois ou grand archidiaconé et celui de 

Flandre. Saint-Pol était l'un des quinze doyennés compris dans 

le premier. (Voir la liste des paroisses en annexe). Cependant 

la prise et la destruction de Thérouanne par Charles-Quint en 

( * ) Et pourtant: une active pol i t ique  de diveloppement dx tourisne v e r t  rnenéa.dcpvln l e s  annees 1970-75 ' . f a i t o l ;  l ' ? r . s e ~ > l e  
du ~e~~~~~ conue ses qices r.arsÿx. sa oeche sa randonnee peaestre e t  cq.iest.re. Le C . A  .... .. fü t  1 LP. 
des premiers dans Ie  Nord-Pas-de-Calals a mener une p o l i i i g u e ' d e  orornotion dri tourisire riiral daqs l e  cadre d'an PAR. 

" 

DEWAILLY J . Y .  p .  6 2 5 .  



A- DIOCESE DE THEROUANNE ( V I I è m e  s i è c l e . - -  m i l i e u  d u  ~ ~ I è m e  ) 
s i è c l e .  ) 

c o m p r e n a i t  t o u t e  l ' a n c i e n n e  CIVITAS M O R I N U M ,  c ' e s t - à - d i r e  

l e  p a g u s  t a r u a n e n s i s  p r i m i t i f  e t  l e  P a g u s  B o n o n i e n s i s .  

D o y e n n é  d e  - ---- ---- 
S t  P o l  ----- 

I l é t a i t d i v i s é  e n  d e u x  v a s t e s  a r c h i d i a c o n é s :  c e l u i  d r f i r t o i s  

o u  g r a n d  a r c h i d i a c o n é  e t  c e l u i  d e  F l a n d r e .  Le p r e m i e r  com- 

p r e n a i t  1 5  d o y e n n é s  d o n t  c e l u i  d e  S t  P o l .  

L e s  d o y e n n é s  d e  S t  P o l  e t  d ' H e s d i n  é t a i e n t  a l o r s  t r è s  

i m p o r t a n t s  d a n s  c e s  e s p a c e s  m é r i d i o n a u x .  

- Agnez-Grand-Camp e t  O s t r e v i l l e ,  A n v i n  e t  M a z i n g h e m ,  

B e r g u e n e u s e  e t  E q u i r e ,  B e r l e n c o u r t  e t  S a r s - l e - B o i s ,  

B o y a v a l ,  B r y a s  e t  H u c l i e r ,  C r o i s e t t e s  e t  H é r i c o u r t ,  

C r o i x  e t  S i r a c o u r t ,  E p s  e t  H e s t r u s ,  E s t r é e - s u r - C a n c h e  

e t  Wamin,  F i e f s ,  F r é v e n t  e t  B o u r e t - s u r - C a n c h e ,  Gouy- 

e n - T e r n o i s ,  G ~ o u c ~ ~ A ,  H a u t e c l o c q u e  e t  B u n e v i l l e ,  H e r -  

l i n - l e - S e c  e t  H e r l i n c o u r t .  H e r n i c o u r t  e t  S a i n t - M a r t i n -  

G l i s e ,  H e u c h i n  e t  F o n t a i n e - l e s - a o u l a n ,  H o u v i n  e t  Hou- 

v i g n e u l ,  L i g n y - S a i n t - F l o c h e 1  e t  M a r q u a y ,  M a i s n i l ,  K a i -  

z i è r e s  e t  M a g n i c o u r t - s u r - C a n c h e ,  M o n c h y - C a y e u x ,  M o n t s -  

e n - T e r n o i s  e t  M o n c h e a u x ,  Nuncq e t  S é r i c o u r t ,  P i e r r e m o n t ,  

R e b r e u v e - s u r - C a n c h e ,  R e b r e u v i e t t e  e t  B r o u i l l y ,  R i c a m e t z  

e t  T e r n a s ,  R o ë l l e c o u r t ,  S a i n s - l e z - P e r n e s ,  S a i n t - P o l  

( d e u x  c u r e s )  e t  V e r l o i n g t  a v e c  R a m e c o u r t  ( a n n . ) ,  S i b i -  

v i l l e  e t  C a n e t t e m o n t ,  T r o i s v a u x  e t  B e l v a l ,  V a l h u o n ,  

W a v r a n s  e t  C o n t e v i l l e .  
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D o y e n n é  d e  -- ---- 
S t  P o l  ----- 

D o x e n n é  d e  - ----- 
F r é v e n t  --- 

D o y e n n é s  d e  F r é v e n t  e t  d e  S t P o l  a p ~ a r t e n a n t  à l l a r c h i -  -- ---------_-_------ ----------- 
d i a c o n é  d e  F l a n d r e .  ------------ 

- B e r g u e n e u s e  e t  E q u i r e ,  B o y a v a l ,  B r y a s  e t  H u c l i e r .  E p s  

e t  H e s t r u s ,  F i e f s ,  H e r n i c o u r t  e t  S a i n t - M a r t i n - G l i s e ,  

H e u c h i n  e t  F o n t a i n e - l e s - B o u l a n ,  L i g n y - S a i n t - F l o c h e 1  

e t  M a r q u a y ,  M a i s i è r e s  e t  M a g n i c o u r t - s u r - C a n c h e ,  idon- 

c h y - C a y e u x ,  O s t r e v i l l e  e t  S a i n t - M i c h e l ,  R a m e c o u r t  e t  

V e r l o i n g t ,  R i c a m e t z ,  T e r n a s ,  R o ë l l e c o u r t ,  S a i n s - l e z -  

P e r n e s ,  S a i n t - P o l ,  T r o i s v a u x  e t  B e l v a l ,  V a l h u o n ,  

W a v r a n s  e t  C o n t e v i l l e .  

- A n v i n  e t  M a z i n g h e m ,  B e r l e n c o u r t  e t  S a r s - l e - B o i s ,  C r o i -  

s e t t e s  e t  H é r i c o u r t ,  C r o i x  e t  S i r a c o u r t ,  E s t r é e  e t  

Wamin,  F l e u r y ,  F r é v e n t  e t  B o u r e t - s u r - C a n c h e ,  Gouy-en-  

T e r n o i s ,  G n o u c h e ~ ,  H a u t e l o c q u e  e t  B u n e v i l l e ,  H e r l i n -  

l e - S e c  e t  H e r l i n c o u r t ,  H o u v i n  e t  H o u v i g n e u l ,  M a i s n i l ,  

M o n t s - e n - T e r n o i s  e t  M o n c h e a u x ,  Nuncq  e t  S é r i c o u r t ,  

P i e r r e m o n t ,  R e b r e u v e - s u r - C a n c h e ,  R e t s r e u v i e t t e  e t  

B r o u i l l y ,  S i b i v i l l e  e t  C a n e t t e m o n t .  



1553 eut pour conséquences le partage de l'ancien diocèse de 

Thérouanne quelques années plus tard. Désormais le doyenné de 

Saint-Pol fut rattaché au diocèse de Boulogne et à l1archidia- 

con6 de Flandre, mais en grande partie démantelé pour créer 

le doyenné voisin de Frévent. (Annexe: liste des paroisses). 

Déjà les conflits politiques qui secouèrent l'Ar- 

tois et les pays voisins durant l'époque moderne notamment, en 

apportant des modifications territoriales consécutives, susci- 

tèrent les premières formes de marginalisation spatiale dans 

la mesure où ils firent tomber dans l'oubli, le nom de Tarua- 

nensis (Ternois). 

d3) L'aspect utilitaire perçu. 

Dans un deuxième temps de l'enquête-entretien, on 

a voulu aborder la question de la perception utilitaire des 

espaces périphériques appartenant au Nord-Pas-de-Calais, en 

demandant aux personnes interrogées de s'exprimer assez li- 

brement à propos du Cambrésis, du Ternois, du Pays de Mon- 

treuil et de llAvesnois. "Quel intérêt, quelle signification 

quelle fonction économique essentielle attribuez-vous au...?" 

La première idée que l'on peut dégager sans aucune 

hésitation est que, vus de la Métropole régionale, dans un en- 

vironnement très industrialisé et urbanisé, là où les densités 

de population sont très élevées, les espaces périphériques ap- 

paraissent très ruraux et relativement homogènes. Les termes 

qui reviennent très souvent dans les descriptions orales sont: 

- "régions vallonnéesn- par opposition sans doute au plat 

pays, ce qui confirmerait bien la réelle conscience chez les 

habitants du Nord, d'une dualité topographique et paysagère 

dans leur région, entre bas et haut pays. 

- "Espaces verts, avec prairies" . . . -  confirmant la fonction 
agricole dominante de ces espaces. Ici encore l'opposition 

avec la zone métropolitaine "centrale" apparaît évidente. 



La d é n o m i n a t i o n  d e  " p e t i t e  S u i s s e  d u  N o r d n  p o u r  1 ' A v e s n o i s  

e s t  r a p p e l é e  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s ' ' . '  I l  e s t  c l a i r  d ' a p r è s  l e s  

i n f o r m a t i o n s  r e c u e i l l i e s  q u e  l f A v e s n o i s  e t  l e  T e r n o i s  s o n t  

p e r ç u s  e s s e n t i e l l e m e n t  comme d e s  c a m p a g n e s  a g r i c o l e s  p e u  i n -  

d u s t r i a l i s é e s .  

- " E s p a c e s  r u r a u x  p r o f o n d s ' '  - P a r m i  l e s  e x p r e s s i o n s  r e v e n a n t  

à p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  on  p e u t  c i t e r :  " b e a u c o u p  d e  p e t i t s  v i l -  

l a g e s  i s o l é s ,  p e u  d e  v i l l e s . . . " .  Q u e l l e  i n t e r p r ê t a t i o n  p e u t -  

o n  a c c o r d e r  à c e s  d é f i n i t i o n s ?  S u ?  l e s  " h a u t s "  p a y s  d u  N o r d  

e n  e f f e t ,  comme l e s  H a u t e s  T e r r e s  a r t é s i e n n e s ,  l e  S a s  A r t o i s  

o r i e n t a l ,  l e  P a y s  d e  M o n t r e u i l ,  il e s t  p o s s i b l e  d e  d é c o u v r i r  

d e s  e s p a c e s  n o n  h a b i t é s  s u r  p l u s i e u r s  k i l o m è t r e s  e t  s e u l e m e n t  

v o u é s  à l ' e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e ' ? '  Ce f a i t  g é o g r a p h i q u e  q u i  

p e u t  p a r a î t r e  b i e n  b a n a l  d a n s  p l u s  d ' u n e  r é g i o n  f r a n ç a i s e ,  e t  

q u e  l ' o n  p e u t  r e n c o n t r e r  é g a l e m e n t  e n  P i c a r d i e  v o i s i n e ,  e s t  

q u a s i m e n t  i n c o n n u  d a n s  l e s  " B a s "  p a y s  d u  N o r d ,  comme e n  F l a n -  

d r e ,  l a  P l a i n e  d e  l a  L y s .  L e s  f o r t e s  d e n s i t é s  d e  p o p u l a t i o n ,  

même d a n s  d e s  c a n t o n s  o ù  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  l ' e m p o r t e  s u r  l a  

p o p u l a t i o n  u r b a i n e  ( t a b l e a u  V I I ) ,  u n e  t e n d a n c e  p l u s  o r i e n t é e  

v e r s  l a  d i s p e r s i o n  d e  l ' h a b i t a t  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  c i v i l i s a -  

t i o n  a g r a i r e  d e  l a  Mer d u  Nord  s e l o n  l ' e x p r e s s i o n  d e  P .  FLA- 

TRES, p e r m e t t e n t  d e  l e s  o p p o s e r  à l a  c i v i l i s a t i o n  a g r a i r e  

m é d i o - e u r o p é e n n e  à l a q u e l l e  a p p a r t i e n n e n t  l e s  e s p a c e s  r u r a u x  

p é r i p h é r i q u e s ,  h o r m i s  l e s  B a s - C h a m p s - M a r q u e n t e r r e .  D a n s  l e s  

B a s  p a y s  d u  N o r d ,  il n ' e s t  g u è r e  p o s s i b l e  d e  t r a v e r s e r  e t  d e  

p e r c e v o i r  d e  l a r g e s  h o r i z o n s  s a n s  c o n s t r u c t i o n s ,  m a i s o n s  o u  

f e r m e s .  P a r  a i l l e u r s ,  s u r  l e s  " h a u t s t '  p a y s  p é r i p h é r i q u e s  d e  

n o m b r e u s e s  communes  a p p a r a i s s e n t  p e u  p e u p l é e s ,  d a n s  l e  T e r n o i s  

o u  l e  M o n t r e u i l l o i s  p a r  e x e m p l e ,  a y a n t  m o i n s  d e  5 0 0  v o i r e  mê- 

me m o i n s  d e  2 0 0  h a b i t a n t s ,  comme c e l a  f u t  d é j à  m o n t r é  d a n s  l e  

c a d r e  d e s  H a u t e s  T e r r e s  a r t é s i e n n e s  (12). 

D a n s  c e s  e s p a c e s  r u r a u x  p r o f o n d s ,  l e s  p r o b l è m e s  

d e  d é p e u p l e m e n t ,  d e  v i e i l l i s s e m e n t ,  s o n t  v é c u s  d e p u i s  l o n g -  

t e m p s  d é j à .  A c e u x - c i  i l  f a u t  a j o u t e r  l e s  q u e s t i o n s  d e s  é q u i -  

p e m e n t s  e t  s e r v i c e s  m e n a c é s  d e  d i s p a r a î t r e ,  a c c e n t u a n t  d e  f a i t  

I I I  Pour d'autres, il s'aglt du Jardin du Noed 

1 2 )  C e  payaaqc est  auss i  rencgntré,dnns ?'onclenne zone frontirre &parant l'brînis de la Plcardi?,  e.it:r 2ciïlieF.s- 
Lucheu et A ~ e s n e s - l c  -Covfe-Frcvr.it. 



le sentiment d'isolement. C'est dans ce cadre géographique 

spécifique, que l'on se doit d'attirer l'attention de tous, 

sur l'intérêt fondamental, vital même, que représentent les 

chefs-lieux de cantons ainsi que les centres communaux de 

plus de 500 à plus de 800 habitants. Il semblerait en fait 

que, surtout, l'association des deux conditions (poids démo- 

graphique suffisant, soit plus de 800 habitants, et fonctions 

administratives de chefs-lieux de cantons) puisse généralement 

engendrer une croissance de population, même dans un environ- 

nement rural en déclin. Ces bourgades modestes mais combien 

importantes pour l'organisation de l'espace rural profond, 

comme le soulignent les analyses des flux de population et de 

consommateurs (a), s'imposent d'autant mieux à notre atten- 

tion que ces espaces périphériques souffrent de l'absence d'un 

réseau urbain organisé et fortement hiérarchisé. Du pays de 

Montreuil à llAvesnois, hormis certains centres de la Côte 

d'opale comme Berck avec 14.000 habitants en 1982, Arras et 

Cambrai qui contrôlent l'historique Seuil de Bapaume, ce sont 

de petits centres urbains de moins de 10.000 habitants qui 

émaillent les campagnes: tableau VIII. 

Tableau VI1 ------- 
P22iilaLL1-1975. Cantons de Flandre française. 

Tableau VI11 ---------- 

--- 
Cantons 

Steenvoorde 
Wormhout 
Hondschoote 

villes appartenant aux Hauts Po~ulation-enl282-bequelques-'--- ---------------- 
Pays du Nord - Pas-de-Calais. E s ~ a c e s  périphériques. ........................... ---- -----  -- 
Montreuil-sur-mer: 2753 hab. Avesnes-sur-Helpe: 4031 hab. 
Hesdin : 2977 hab. Landrecies : 4146 hab. 
Auxi-le-Château : 3187 hab. Le Cateau : 8256 hab. 
Frévent : 4217 hab. . 
Bapaume : 3524 hab. 

% pop. r u r a l e / ~ ~ ~ .  totale 

66,6% 
65,5% 
70,2% 

densité population / 
96 hab/km2 
88 hab/km2 
77 hab/km2 

b 



Deux seules exceptions échappent à cette règle, 

encore s'agit-il de centres industriels textiles dont la 

croissance démographique passée, durant le XIXème siècle, fut 

le fruit de l'expansion du travail de la laine et des dentel- 

les: Caudry en Cambrésis avec 14.000 habitants et Fourmies, 

15.000 habitants en 1982. Nombreux étaient encore les can- 

tons qui, à cette date, possédaient une population résidant 

à plus de 50% dans une commune rurale. On peut citer les exem- 

ples suivants: 

Campagne-les-Hesdin et Avesnes-le-Comte: 100%. 

Le Quesnoy-Ouest: 93% Avesnes-sur-Helpe: 84,4% 

Marcoing : 59,9% Solre-le-Château : 54,2% 

Bapaume: : 5 3 , 8 %  

Toutefois après une étude attentive des réponses 

livrées lors de l'entretien, on constate que quelques diffé- 

rences de perceptions apparaissent. Ainsi par exemple, les 

termes de "forêts, espace boisé, rivières" reviennent plusieurs 

fois pour llAvesnois. Ceci est d'autant plus heureux que les 

eaux et forêts constituent réellement les éléments permanents 

de la trilogie paysagère péri-ardennaise: eaux courantes des 

vallées encaissées , étangs des Fagnes et forêts nombreuses 
dont certaines, portant le nom de Haies, ont joué un rôle po- 

litique et militaire certain (fi). On regrettera seulement que 
ces indications ne s'imposent pas plus souvent à la perception 

de 1 'Avesnois. 

Par contre le Cambrésis présente l'image d'un re- 

lief plus calme, plus plat, une topographie peut-être plus 

proche de celle des "bas" pays du Nord, ce qui est en partie 

vrai pour le Cambrésis occidental tout au moins. De même cet- 

te région est présentée comme un terrain dénudé, moins boisé 

que les autres, encore que le Ternois et le Pays de Montreuil 

ne possèdent plus que quelques ilôts forestiers comme la fo- 

rêt dfHesdin-Cavron-Saint-Martin. 



Dans le domaine des activités économiques, les 

personnes interrogées attribuent au Ternois, au Cambrésis 

mais aussi au Pays de Montreuil et à lfAvesnois, des orien- 

tations particulières, des spécificités qui, bien que non 

erronées, n'échappent guère au risque de la simplification 

abusive. Ainsi ltAvesnois apparaît clairement, après analyse 

des informations, comme un espace essentiellement agricole 

vivant de produits laitiers, de son fromage de Maroilles, et 

secondairement de sa gastronomie renommée, alors que l'on 

fait peu de cas de ses activités industrielles. Certains men- 

tionnent certes le textile, d'autres quelques carrières . . .  
mais c'est oublier totalement la tradition industrielle diver- 

sifiée de cette région qui, bien sûr, comme on l'a démontré, 

a connu une forte régression durant le XXème siècle. 

Le Cambrésis, par contre, apparaît dans le "cons- 

truit" des personnes contactées, plus industrialisé et l'on 

ne manque pas de citer le textile, les dentelles, la broderie 

secondairement la confiserie (les célèbres bêtises de Cambrai). 

En revanche, les productions agricoles apparaissent ici quel- 

que peu minimisées, alors que, rappelons-le, cette région est 

un "grenier à blé" dans le Nord, ainsi qu'une région de grosse 

production de betterave à sucre. Par ailleurs, beaucoup d'ac- 

tivités industrielles, autres que le textile, sont nées de 

l'agriculture et ont longtemps vécu par elle: on peut citer 

les brasseries, chaudronneries, sucreries et râperies . . .  

Le Ternois apparaît essentiellement comme une ré- 

gion agricole possédant peu d'industries et tournée plutôt 

vers la polyculture. Cette image construite est confirmée 

par la réalité géo-économique, surtout si l'on compare le sys- 

tème agricole du Ternois à celui du Cambrésis occidental, com- 

me le soulignent les quelques statistiques empruntées au RGA 

de 1979-80 (tableau IX). 



Figure 4:Silhouettes agricoles 
du Ternois et du 
Cambrésis. 
R G A  1979-60 



Tableau IX ------- 
Occupation aaicole du sol dans le Ternois et le Cambrésis. ---- - -  --------------------_--_ 
RGA 1979-80. Fascicules Prosper. Nord-Pas-de-Calais. --------------- 

En % de la SAU. ---------- 

Ainsi pour le Ternois, deux directions agricoles 

s'imposent à notre analyse, comme le montre la figure 4. 

D'une part les céréales et betteraves occupent 30,5% de la 

SAU, mais d'autre part l'orientation élevage cumule près 

de 40% de la SAU. Encore n'est-il pas tenu compte de la cul- 

ture de l'orge et de l'escourgeon qui, en bonae partie, est 

valorisée par le gros bétail. Par contre dans le Cambrésis, 

la silhouette agricole est nettement plus dissymétrique et ex- 

prime ainsi clairement la relative spécialisation du système 

régional. 

blé tendre orge et esc. prairies ~ e r m .  

Cependant les images agricoles correspondant au 

Ternois et qui privilégient le système de polyculture, ne 

s'expliqueraient-elles pas aussi, au-delà de la réalité du 

terrain, par le fait que ce pays rural semble moins bien per- 

çu et connu que les précédents, et qu'ainsi par prudence ou 

ignorance, on opterait de fait pour la diversité des produc- 

tions? 

betteraves~ 

d4) Disparité littoral/intérieur 

Endin Le Paya de MontneuiL phghente une image 
c o n d t h u i t e  plud nuanciie. A son endroit, on mentionne diffé- 

Ternois 23,1% 20,3% 29,1% 

Cambrésis 31,8% 24,9% 12,1% 

10% l 
1 7 , 4 %  / 

orientations 

Ternois 
- -  - -  

Cambrésis: légumes frais de plein champ: 3,3% cumul:89,5% 
L 



férentes activités, comme la pêche étaploise, mais aussi l 1 a -  

griculture et quelques activités artisanales traditionnelles. 

Il est possible que les efforts déployés par l a  b i a i ~ 0 n  de 
L f A & t  e t  de L ' A n t i ~ a n a t  de Bui&e-Le-Sec,  afin de promouvoir 

les productions régionales, commencent à porter leurs fruits. 

L'association des artistes et artisans d'art du Nord-Pas-de- 

Calais-Somme a ouvert les portes de ses locaux d'exposition 

à Buire-le-Sec, en Juillet 1980. D'emblée cette ancienne fer- 

me accueillait les travaux de 37 artisans d'art représentant 

17 professions différentes. Mais déjà des projets d1agrandis- 

sement prenaient vie. En outre ce centre prévoyait dès 1981, 

l'organisation de stages d'artisanat. Certes plus d'une région 

rurale désormais s'oriente vers cette formule d'animation, 

mais on soulignera dans le cas précis, L t e 6 6 0 n t  de n o l i d a ~ i t é  
qui a amené les artisans à promouvoir eux-mêmes leurs produc- 

tions et a contribué, par la même occasion,à mieux faire con- 

naître la région rurale du Montreuillois. En outre on mettra 

en exergue. l'originalité de cette association professionnel- 

le dans la mesure où elle regroupe des artistes et artisans 

d'art résidant et travaillant dans les trois départements du 

Nord, Pas-de-Calais et de la Somme. Outre ce qui résidaient 

dans le Montreuillois, on découvrait aussi d'autres personnes 

venant de Montdidier, de Corbie, de Doullens, de Vauchelle- 

les-Quesnoy ou encore de Feuquières-en-Vimeu dans le départe- 

ment de la Somme. Cette association démontre qu'il est donc 

possible de travailler ensemble même si l'on appartient a des 

départements et régions différents et que le choix d1implan- 

tation de la maison d'exposition des travaux put être fait en 

dehors de tout esprit de clocher mais uniquement en fonction 

des intérêts communs, partagés par tous. Le choix de l1arrière- 

pays de Montreuil, à Buire-le-Sec, entre Canche et Authie, 

fut semble-t-il, d'après la fréquentation des lieux, une réus- 

site. Pourquoi, de telles expressions de solidarité et de col- 

laboration dans le travail, ne pourraient-elles pas se multi- 

plier au niveau des élus et de tous ceux qui disposent de pou- 

voirs d'aménagement des milieux micro-régionaux? 



Main c'est tou jouan  l e  touaiame balniiaine qui, 
au taavena dea e n t a e t i e n ~ ,  a ' i m p o a ~  comme a c t i v i t é  e t  &&dé- 

Rente e n n e n t i e l l e ,  à tel point que l'arrière-pays rural immé- 

diat est toujours moins bien perçu que la Côte d'opale. 

Cette prise de conscience doit inciter les dé- 

cideurs et aménageurs à oeuvrer dans le sens d'un rééquili- 

brage entre la côte et l'arrière-pays. Autrefois les campa- 

gnes du Pays de Montreuil et du Ternois n'étaient que des 

lieux de passage, les fins de semaines ou durant les vacances 

d'été, empruntés par des citadins pressés venant du bassin 

minier ou de la métropole lilloise et qui désiraient le plus 

vite possible, s'allonger sur le sable de Merlimont, Berck, 

Stella-Plage, si le temps le permettait! . . .  Ainsi vécus, les 
pays ruraux de l'intérieur ne subissaient que les retombées 

négatives de tels déplacements, comme les traditionnels bou- 

chons routiers du Dimanche soir qui "animaient" des villes 

comme Hesdin ou Saint-Pol-sur-Ternoise. Tout au plus, ces 

pays de transit pouvaient-ils espérer que la soif ou la faim 

inciteraient les touristes à s'arrêter dans quelque café ou 

restaurant! 

Depuis la fin des années 70, surtout, les menta- 

lités et attitudes ont bien changé. Désormais on "ose" présen- 

ter des plaquettes ou des textes destinés à attirer le touris- 

te potentiel. Ceci démontre clairement deux faits: 

- On ne conçoit plus exclusivement l'espace rural comme 

un espace agricole. 

- L'idée du tourisme vert a fait beaucoup de chemin et 

passer quelques vacances ou un week-end ailleurs que sur la 

côte ne fait plus sourire. 

Ainsi l e  C.A.R. du Teanoia a-t-il imaginé les mo- 

yens de tirer profit des activités économiques existantes dans 

la région pour développer une certaine forme de tourisme "ins- 

tructif". Ainsi propose-t-il des excursions guidées d'une demi- 



j o u r n é e  a x é e s  s u r  l a  d é c o u v e r t e  d e  l ' a r t i s a n a t  l o c a l  ( s c i e r i e ,  

p o t e r i e . . . ) ,  d e s  a c t i v i t é s  a g r i c o l e s  e t  p a r a - a g r i c o l e s  ( p é p i -  

n i è r e s ,  p i s c i c u l t u r e s  . . .  ) ou i n d u s t r i e l l e s .  C e r t e s  à c ô t é  d e  

c e t t e  a n i m a t i o n  o r i g i n a l e ,  i l  e x i s t e  d e s  f o r m e s  d ' a c t i v i t é s  

t o u r i s t i q u e s  p l u s  t r a d i t i o n n e l l e s  comme l a  v i s i t e  d e  v i l l a g e s  

f l e u r i s ,  d e  c h â t e a u x  e t  é g l i s e s  f o r t i f i é e s ,  e t  a u s s i  l a  p ê c k e  

b i e n  e n t e n d u .  

D é s o r m a i s  o n  f a i t  é t a t  d e s  é q u i p e m e n t s  d ' a c c u e i l  

p o u r  d é m o n t r e r  q u e  l e  T e r n o i s ,  h i e r  r é g i o n  d e  p a s s a g e ,  e s t  

d e v e n u  un p a y s  d ' a c c u e i l  t o u r i s t i q u e .  C e r t e s  l e s  l i t s  e n  h ô -  

t e l s  s o n t  e n c o r e  p e u  n o m b r e u x  ; c e p e n d a n t  d e s  p r o g r è s  f u r e n t  

r é a l i s é s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  g î t e s  r u r a u x  ( 1 6  e n  1 9 8 2  é t a i e n t  

a f f i l i é s  à l ' A s s o c i a t i o n  d é p a r t e m e n t a l e  d e s  G î t e s  d e  F r a n c e ) ,  

d e s  c a m p i n g s  ( 1 0 7 2  e m p l a c e m e n t s )  e t  a u s s i  d e  l ' h é b e r g e m e n t  d e  

g r o u p e  d a n s  c e r t a i n s  é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s ,  d u r a n t  l e s  v a -  

c a n c e s .  En d é f i n i t i v e  l e s  r a t i o s  o u  t a u x  d e  f o n c t i o n  t o u r i s -  

t i q u e  m o n t r e n t ,  à l a  f i n  d e s  a n n é e s  7 0 ,  l a  n o u v e l l e  o r i e n t a -  

t i o n  q u e  s ' e s t  a t t r i b u é  l e  T e r n o i s  r u r a l  ( t a b l e a u  1 0 ) .  

T a b l e a u  X -------- 

Dèn 7 9 8 0 ,  C e  C.A.R. deb VaCLéeb d e  Canche-Authie 

s e  l a n ç a i t  d a n s  u n e  r é f l e x i o n  s u r  l e s  r e t o m b é e s  d u  d é v e l o p p e -  

m e n t  t o u r i s t i q u e  e n  m i l i e u  r u r a l .  P o u r  c e  f a i r e ,  u n e  e n q u ê t e  

f u t  c o n d u i t e  d e  J u i l l e t  à S e p t e m b r e  1 9 8 0  a u p r è s  d e  250  à 3 0 0  

p e r s o n n e s .  Dès N o v e m b r e  d e  l a  même a n n é e ,  l e s  p r e m i e r s  r é s u l -  

T a u x  de  f o n c t i o n  t o u r i s t i q u e  d a n s  l e  T e r n o i s  à l a  f i n  d e s  ------------------ ......................... 
a n n é e s  1 9 7 0 .  

R E G I O N  ' 
5 %  

2 , 6 %  

PAS-DE-CALAIS 

7 , 4 %  

4 , 6 %  

1 
h o m b r e  de  l i t s  t o u r i s t i -  
q u e s / N b r e  d e  l i t s  e n  r é -  
s i d e n c e s  p r i n c i p a l e s .  

Nombre d e  l i t s  r é s i d e n -  
c e s  s e c o n d a i r e s / n b r e  d e  
l i t s  e n  r é s i d e n c e s  p r i n -  
c i p a l e s .  

------- 
TERNOIS 

9 , 7 %  

5 , 8 %  
1 
I 

f 



1 Quel est le poids économique du tourisme ? 
1 Le CaAa Ra essaie de répondre à cette question ! 
l 

Les Vallées de la Canche et 
de l'Authie bénéficient de nom- 
breux attraits touristiques. II 
est remarquable de constater 
que. pendant l'été. environ 
8 000 touristes - soit le quart 
de la population permanente - 
séjournent DIUS ou moins lon- 
guement dans les vallées de la 
Canche et de l'Authie ; on y 
dénombre 14 campings (1 000 
places homologuées). 200 
chambres d'hôtels. 35 restau- 
rants. 6 gîtes ruraux. une dou- 
zaine de campings à la ferme. 
1 000 résidences secondaires 
et de nombreux meublés. II est 
vrai que ces vallées et celles 
qui leur sont affluentes. sont 
reconnues de tous comme d'u- 
ne trés grande qualité. Les ha- 
bitants de l'agglomération Lil- 
le-Roubaix-Tourcoing et ceux 
du bassin minier notamment y 
apprécient les Promenades 
champêtres et les activités de 
pêche. 

Alors une question se pose : 
le tourisme n'aurait-il pas une 
influence suffisante mur  aider 
le monde rural à vivre ? pour 
réoondre. il est nécessaire de 
demander l'avis des commer- 
çants. artisans et agriculteurs. 

Le C.A.R. CancheIAuthie a 
donc décidé d'engager une 
stagiaire Mlle Elisabeth Ka- 
narski pendant 5 mois. m u r  ai- 
der M. Hubert Delobel; assis- 
tant technique économique. à 
mener ce travail. 

Le ministre du Commerce et 
de l'Artisanat. dont la mission 
Dermanente en milieu rural in- 
tervient u n  peu partout en 
France mur  soutenir les initia- 

. tives en faveur du commerce 
local a décidé d'apporter sa 
participation à ce travail. sous 
forme de subventions. 

ci~alement la clientele touristi- 
que ftouristes de passage. rési- 
dence secondaires. étrangers. 
campeurs). En effet il est inté- 
ressant Dour le C.A.R. de sa- 
voir si le tourpme est. ou pour- 
r a .  d e v e n i r  u n  é l é m e n t  
économique immrtant dans la 
région. 'En outre une bonne 
connaissance de la clientèle 
permet de mieux répondre à 
ses attentes. des élus et res- 
ponsables communaux sont 
aussi consultés lors de cette 
enquête. 

Une première approche Der- 
met déjà de dégager certains 
traits de tourisme dans la ré- 
gion. 

- les épiceries rurales. sou- 
vent café-épiceries. vivent 
Deu d u  tourisme. Cette 
clientéle ne fait générale- 
ment pas plus de 10 % du 
chiffre d'affaires : 

- les hôtels-restaurants. par 
contre. font entre 60 à 90 % 
de leur chiffre d'affaires 
avec les touristes. en sai- 
son. Ainsi on peut estimer 
que les hôtels-restaurants 
font en moyenne 30 à 40 % 
de leur chiffre d'affaires an- 
nuel avec le tourisme. 

Ceci concerne notamment 
les villes d'Hesdin et de 
Montreuil. et la Vallée de la 
Course : 

- quant aux artisans du bati- - ment. les résultats varient 
beaucoup suivant la com- 
mune où ils habitent et aus- 
si suivant les coros de mé- 
tier. Une analyse plus fine 
des données recueillies Der- 
mettra de conclure plus 
précisement dans ce do- 
maine. 

Les campings peuvent avoir une grande importance dans le 
maintien de certaines 6piceries. 

Dans l'ensemble. il semble. 
que le commerce rural puisse 
t irer du tourisme un apport 
non négligeable : mais cet inté- 
rêt  économique est souvent 
mal connu ou mal perçu. D'au- 
tre part. le dévelop~ement tou- 
ristique. malgré ses incidences 
économiques n'a pas aue des 
avantages. 

Néanmoins on peut 
remarquer aue. là où des cam- 1 
pings .se créent - campings 
municipaux. privés ou à la fer- 
me - ie village s'anime, le I 
commerce a tendance à se dé- f 
velopcter. les agriculteurs peu- 1 
vent vendre leurs produits et I 
donc la vente directe s'accroit. , 

Le développement touristique 
s'il est bien mené afin d'éviter 
toute expansion désordonnèe. 
ne p e u t  que con t r i bue r  à 
l'expansion économique des 
villages. Mais il est a noter que 
cette réussite touristique Dour- 
ra se faire non pas par actions 
ponctuelles mais par des ac- 
tions globales. 

Du mois de iuillet et ce jus- 
que fin septembre, 250 à 300 
personnes choisies de façon h 
constituer un échantillon le 
DIUS exact Dossible. sont con- 
tactes. Depuis le début du  
mois de juillet. Mlle Kanarski 
qui mène les enquêtes. a dé]& 
rencontré bon nombre de Der- 
sonnes qui ont eu la gentilles- 
se de bien vouloir rémndre au 
questionnaire concernant Drin- 

E C H O S  DES V A L L E E S  D E  C A N C H E  ET O'AUTHIE N ' 1 2 / , p a l  



tats furent publiés dans les "Echos des vallées de Canche et 

d'Authieu, dans son douzième numéro, comme le rappelle l'ex- 

trait de texte placé en annexe. 

C'est pourquoi nul n'est étonné de nos jours de 

rencontrer de telles annonces, à propos des vallées de Can- 

che et d'Authie: 

- "On recherche des guides: "Saveur du Terroir", asso- 
ciation de promotion touristique recouvrant notamment le sec- 

teur du C.A.R. de Canche-Authie recherche des personnes dis- 

ponibles pour accueillir et guider des groupes dans notre ré- 

gion. . .". 
- "Professionnels du tourisme, sachez que le C.A.R. met 

en place actuellement des forfaits (de la journée ou du week 

end) qui seront commercialisés auprès d'une large clientèle 

potentielle. A l'étude: forfait chasse, pêche, randonnées, 

équitation . . . "  

Dorénavant, le tourisme vert est une activité 

prise très au sérieux dans le Pays de Montreuil et le Ternois 

et constitue très certainement une possibilité d'innovation 

ou de dynamisme économique non négligeable. E n  4e d é v e l o p p a n t ,  

Ce t o u n i ~ m e  penmettna de mieux da ike  connaZZse cen paya n u -  

&aux p é n i p h k n i y u e ~  e t  Ceun modèlena une image de maxque plun 

davonabl t .  Dans ce cas, on peut se mettre à espérer des jours 

meilleurs. 

Cependant on constate une fois encore, que de 

telles initiatives sont nées d'un mouvement de solidarité 

intercommunale qui fut à l'origine de la mise en place de 

P.A.R. et de C.A.R. On peut de ce fait s'interroger sur 

l'existence éventuelle- d'initiatives et de créations équiva- 

lentes en Picardie septentrionale voisine, notamment dans le 

Ponthieu. 



Cette région rurale, aux marges de l'Amiénois et 

de la Picardie, présente actuellement une structure communa- 

le éclatée. Beaucoup de communes peu peuplées, bien que clas 

siquement et correctement gérées par leurs équipes municipa- 

les, ne sont guère préparées à vivre une période de profondes 

mutations qu'implique la mise en marche d'une politique con- 

crète de décentralisation. D'une part, une fusion intercommu- 

nale selon le modèle autoritaire belge est unanimement reje- 

tée. D'autre part les SIVOM, pour raisons financières, sem- 

blent disposer désormais d'une assez mauvaise presse auprès 

des élus. Or non associées, les communes rurales demeurent 

très mal informées sur les possibilités de développement éco- 

nomique qui existent. Par absence de "matière grise1' (émigra- 

tion des plus qualifiés), par vieillissement de la population 

locale, la gestion communale devient de plus en plus prudente 

et attentiste. Ainsi progressivement ces espaces ruraux "char- 

nière" se marginalisent-ils. Il semblerait en outre que la 

plupart des personnes actives compétentes ne soient pas atti- 

rées par la "chose publique", ce qui d'ailleurs pourrait ap- 

paraître contradictoire avec le courant d'émergence des "pays1', 

le développement des associations de développement local. 

C'est dans ce contexte socio-politique que l'amé- 

nagement rural du Ponthieu eut bien des difficultés à émerger. 

Elaboré en trois années, approuvé à la fin de la décennie 70, 

le PAR du Ponthieu, parce que ne possédant ni structure ni lo- 

comotive, demeura lettre morte pendant trois années complètes. 

Divisée politiquement et par l'intérêt immédiat (littoral/ 

intérieur rural et agricole), la région dut attendre l'arrivée 

d'un nouvel élu au Conseil général. dans le canton de Crécy- 

en-Ponthieu, qui, n'étant pas maire, eut peut-être les mains 

plus libres pour agir. Cette nouvelle "locomotivef1 put pren- 

dre la direction des affaires et assez rapidement reçut la 

confiance de nombreuses équipes communales. En Novembre 1984, 

un syndicat inter-communal de développement et d'aménagement 

naquit, associant 56 communes sur les 75 du PAR, dans les 



quatre cantons de Rue, du Nouvion, de Crécy-en-Ponthieu et 

d1Ailly-le-Haut-Clocher. Toutefois il faut bien constater que 

la dynamique slessoufle du littoral vers l'intérieur: alors 

que toutes les communes du canton de Rue ont rapidement adhé- 

ré au syndicat intercommunal, seules 7 ou 8 unités dans le 

canton d'Ailly-le-Haut-Clocher ont apporté leur appui à cette 

organisation. Ainsi à un cloisonnement Nord-Sud induit par 

l'histoire et l'administration contemporaine, vient s'ajouter 

une division vécue dans le sens Est-Ouest. 

L'année 1984 fut réellement celle des espoirs et 

de l'émergence dans le Ponthieu car en effet, en six mois, 

deux promesses financières importantes lui furent apportées: 

en J u i n  1 9 8 4 ,  La candidatune  du Ponthieu à un P D 1  dut ne tenue  

par la Région qui lui offrit une aide de 300.000 francs et la 

création d v u n  poste d'animateur en Novembre 1984. Enfin l'un 

des premiers dossiers qui fut monté et destiné à préparer un 

Payn d ' A c c u e i l ,  n e ç u t  un a v i n  davonable de La Region. Plus 

récemment, un projet dlOPAH, afin de motiver le secteur local 

de l'artisanat et des travaux publics, permit d'obtenir l'a- 

dhésion de 52 communes sur les 56 du Syndicat. 

Il faut sans doute souligner la souplesse de la 

formule syndicale qui fut retenue dans le Ponthieu et qui ex- 

plique certainement l'adhésion rapide d'une majorité de commu- 

nes pourtant méfiantes jusqu'alors aux structures intercommu- 

nales. En effet, le syndicat de développement, apparaissant 

surtout comme un rouage indispensable pour transmettre les in- 

formations en matière de développement, propose des thèmes 

d'action mais ne décide pas: les communes conservent ainsi 

leur autonomie de gestion et de décision. Certes les opéra- 

tions sont ainsi beaucoup plus lourdes à mener, mais a long 

terme, il est possible que l'action soit plus positive parce 

que moins contraignante pour les collectivités locales. Quoi- 

qu'il en soit, cet essai est sans doute à suivre avec intérêt 

dans la perspective de l'émergence des pays ruraux de charnière. 



4 - TROISIEME PRINCIPE D E  PERCEPTION DE L'ESPACE REGIONAL 

L e s  q u e l q u e s  r é f l e x i o n s  q u i  p r é c è d e n t  à p r o p o s  d e  l a  

p e r c e p t i o n  c o m p a r é e  d u  l i t t o r a l  e t  d e  s o n  a r r i è r e - p a y s  r u r a l  

d a n s  l e  S u d - O u e s t  d u  P a s - d e - C a l a i s  m e t t e n t  e n  é v i d e n c e  l e  r ô -  

l e  d e  l a  mer e t  d o n c  d u  t o u r i s m e  comme p u i s s a n t  f a c t e u r  d e  

l o c a l i s a t i o n  d e s  e s p a c e s  mais a u s s i  comme é l é m e n t  d ' i n t é g r a -  

t i o n  d e  t e r r i t o i r e s  p é r i p h é r i q u e s  d a n s  l e s  c o n s t r u c t i o n s  r é -  

g i o n a l e s  p e r ç u e s  e t  v é c u e s .  Ainni  l ' a t t n a i t  que peut  exthce4 
un klkment  giiognaphique nun une populat ion  ( t o u h i n m e ,  men, 
aenommke d ' u n e  a g ~ i c u l t u n e  ... ) d o i t  ê t a e  connidiihk domme un 
daczeufi de d ineglement  du aonctionnement de l a  phemièae pnii- 
auppon i t ion  &mide. I l  n o u s  r e s t e  d é s o r m a i s  à v é r i f i e r  c e t t e  

r e m a r q u e  e n  d é p o u i l l a n t  l e s  q u e s t i o n n a i r e s  r e l a t i f s  a u  Mar- 

q u e n t e r r e  e t  a u  P o n t h i e u  v o i s i n s .  

a )  V é r i f i c a t i o n  d e  c e t t e  h y p o t h è s e  à l ' a i d e  d e s  exem- ................................................. 
p l e s  d u  M a r q u e n t e r r e  e t  d u  P o n t h i e u .  ................................... 
La p r e m i è r e  r e m a r q u e  q u e  l ' o n  p e u t  é m e t t r e  e s t  q u e  

l e  n o m b r e  d e  q u e s t i o n n a i r e s  d e m e u r é s  s a n s  r é p o n s e s  à p r o p o s  

d e  l a  l o c a l i s a t i o n  d u  P o n t h i e u  e t  d u  M a r q u e n t e r r e  e s t  t r è s  i n -  

f é r i e u r  à c e l u i  q u i  d o i t  ê t r e  a t t r i b u é  a u  V e r m a n d o i s  o u  e n c o -  

r e  à l a  T h i é r a c h e .  L ' O u e s t  d e  l a  P i c a r d i e  s e r a i t - i l  m i e u x  p e r -  

ç u  q u e  l a  p a r t i e  o r i e n t a l e ?  E t  s i  c e l a  é t a i t  v é r i f i é ,  q u e l l e s  

e n  s e r a i e n t  a l o r s  l e s  p r i n c i p a l e s  r a i s o n s ?  L a  p o s i t i o n  e x c e n -  

t r é e  d ' A m i e n s  p o u r r a i t - e l l e  e x p l i q u e r  e n  p a r t i e  c e  d é s é q u i l i -  

b r e ?  En e f f e t ,  d e p u i s  l a  c a p i t a l e  r é g i o n a l e  p i c a r d e ,  e n  d i r e c -  

t i o n  d u  N o r d - O u e s t i l  s u f f i t  d ' u n e  t r e n t a i n e  d e  k i l o m è t r e s  p o u r  

e n t r e r  d a n s  l e  P o n t h i e u  ( l e  c a n t o n  d e  D o m a r t - e n - P o n t h i e u ) .  

M a i s  l a  m e r  s e m b l e  ê t r e  a u s s i  un  p u i s s a n t  f a c t e u r  d ' a t t r a c t i o n  

à t e l  p o i n t  q u e  l a  f r é q u e n c e  d e  n o n - r é p o n s e s r e l a t i v e s  à l a  l o -  

c a l i s a t i o n  d u  M a r q u e n t e r r e  ( e n v i r o n  1 8 % )  e s t  i n f é r i e u r e  à c e l -  

l e  q u i  c o n c e r n e  l e  P o n t h i e u  ( à  p e u  p r è s  4 0 % ) ,  b i e n  q u e  c e  d e r -  

n i e r  s o i t  p l u s  p r o c h e  d ' A m i e n s .  On a v a i t  c o n s t a t é  l a  même a p -  

p r o c h e  s u b j e c t i v e  d e  l ' e s p a c e  a u  s e i n  du d é p a r t e m e n t  d u  P a s -  

d e - C a l a i s  à p r o p o s  d u  P a y s  d e  M o n t r e u i l  e t  d u  T e r n o i s .  



al ) Qu'est-ce que le Ponthieu? 

Le Ponthieu, ancienne région historique couvrant 

encore au Haut-Moyen-Age carolingien toute la Picardie occi- 

dentale, à l'ouest de lfAmbianie antique puis de l'Amiénois, 

mordant aussi sur la partie située au Sud-Ouest du département 

du Pas-de-Calais, entre Can,che et Authie, semble désormais dé- 

coupée en plusieurs sous-régions géographiques bien distinctes. 

Ainsi, aucun nom de commune située dans le Pas-de-Calais ne 

rappelle l'ancienne entité du Ponthieu. La limite départemen- 

tale est donc retenue pour arrêter l'extension septentrionale 

de cet espace, au-delà duquel commencerait une autre région, 

que l'on tente d'appeler dorénavant, le Pays de Montreuil ou 

le Montreuillois. Certes le cadre administratif de 1790 est 

en partie responsable de ce démantèlement du Pontivus histori- 

que d'Ancien Régime ; mais les géographes le sont aussi dans 

la mesure où leurs études "régionales1' épousent généralement 

et fidèlement les cadres administratifs, départementaux et ré- 

gionaux officiels, (ce qui leur permet de rendre plus aisée la 

recherche de documentation statistique notamment), en tloublianttt 

de regarder de l'autre côté de l'Authie. 

Désormais au sein de la partie occidentale de la 

Somme, on reconnaît l'existence de trois régions: le Marquen- 

terre et les Bas-Champs littoraux que sépare la basse Somme, 

définis par leur ouverture maritime, leur fonction balnéaire 

et les paysages de plaine conquise sur la mer ; le Vimeu si- 

tué au Sud du fleuve, auquel on associe l'existence de la ser- 

rurerie et du travail traditionnel des métaux ; et enfin le 

Ponthieu géographique qui est maintenant réduit au bas plateau 

d'interfluves d'entre Somme et Authie à lfOuest de Doullens. 

On peut également noter que certains services administratifs 

comme le DDA contribuent à accentuer ces subdivisions en dé- 

finissant en effet trois régions agricoles différentes: le 

Vimeu, le Ponthieu et le Marquenterre. Cette dernière comprend 

les douze communes suivantes: Brutelles, Cayeux-sur-mer, le 

Crotoy, Favières, Fort-Mahon-Plage, Lanchères, Noyelles-sur- 



mer, Ponthoile, Quend, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Villers- 

sur-Authie. 

De même les Z.E:D.E. de l'INSEE sont cindé l'an- 

cien Ponthieu (de la Somme) en trois parties: la partie orien- 

tale (canton de Bernaville et de Domart-en-Ponthieu) est rat- 

tachée à la zone d'Amiens ; la partie méridionale correspon- 

dant partiellement au Vimeu constitue la ZEDE de la Bresle. 

Enfin la zone d'Abbeville regroupe la partie essentielle. 

Par ailleurs, on a pu constater qu'à plusieurs 

reprises, certains étudiants utilisaient la dénomination de 

"Baie de Somme". Désormais également, à Lille comme à Amiens, 

on organise des stages de formation en "Baie de Somme'' . . .  
Cette dénomination correspond non seulement à un étroit sec- 

teur géographique bien localisé, mais de plus en plus tend à 

s'imposer comme une nouvelle entité géographique micro-régio- 

nale perçue, centrée sur Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy, 

quelque peu différente du reste du littoral picard. 

En fait, on constate tant pour le Ponthieu, que 

pour le Vermandois et même l'Artois, toutes trois ayant cons- 

titué autrefois des entités politiques et sociales plus ou 

moins fermes et durables, qu'au cours des siècles, l'histoire, 

l'administration, la population ont découpé ces pays périphé- 

riques, accentuant le processus de marginalisation alors que 

les pouvoirs de décision et de gestion de l'espace se concen- 

traient de plus en plus sur Amiens, Lille et Paris. En guise 

d'illustration, le schéma théorique suivant résume ces idées 

(figure 5 ) .  

La situation du Ponthieu dans l'espace picard 

laisse apparaître la prédominance de la direction du Nord- 

Ouest par rapport à Amiens: celle-ci est citée dans un ques- 

tionnaire sur deux. Toutefois bien des confusions subsistent 

puisque le secteur nord-est est encore retenu un cas sur six. 



D i v i s i o n  d e  l ' e s p a c e  e n  t e r r i t o i r e s  
( p a v a g e ) , p o s s é d a n t  c h a c u n  un c e n t r e  
e t  u n e  p ' é r i p h é r i e  ' I f r o n t a l i è r e " .  

-- - 
E r n e r g e n c e  d ' u n  c e n t r e  q u i  d e v i e n t  p l u s  i m p o r t a n t  q u e  l e s  a u t r e s .  

- 

( c a u s e s  economiques,comrnerciale~rnilitaires...),Arnorce d ' u n e  
o r g a n i s a t i o n  p l u s  f i n e  e t  h i é r a r c h i s é e  d e  l ' e s p a c e  t e r r i t o r i a -  

subdivis'ins administrativS, 

politiques et écomiques 

- - 

R e n f o r c e m e n t  d e  L t i m p o r t a n c e  d ' u n  t e r r i t o i r e  a u  d é t r i m e n t  d e s  
a u t r e s  q u i  se  v o i e n t  f?!tre,en outre,parcellisés.Accentuation 
d e s  l i e n s  d e  d é p e n d a n c e  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t s  t e r r i t o i r e s  e t  
c e n t r e s . F o r m a t i o n  d ' u n e  o r g a n i s a t i o n  s p a t i a l e  f o r t e m e n t  
h i é r a r c h i s é e .  

F i g u r e  5: S c h é m a  t h é o r i q u e  s u r  l a  m a r g i n a l i s a i i o n  
a d m i n i s t r a t i v e  d e  q u e l q u e s  t e r r i t o i r e s .  



Par ailleurs l'appréciation des distances séparant le Ponthieu 

de la capitale régionale de Picardie donne des résultats très 

variables, s'échelonnant entre 20 et 100 km, alors que par la 

route, le centre du Nouvion situé au Sud de la forêt de Cré- 

cy, est à 57 km d'Amiens, et Rue à moins de 70 km. En cher- 

chant à calculer une moyenne de toutes les distances évaluées, 

on obtient pres de 50 km, soit à peu près la distance qui sé- 

pare Amiens et Abbeville. On peut remarquer également que la 

moyenne arithmétique est proche de la valeur médiane de la sé- 

rie. Enfin les deux valeurs modales sont d'une part 50 km 

(soit Abbeville ou Saint-Riquier par exemples) et d'autre part 

30 km, ce qui doit correspondre aux marges orientales du Pon- 

thieu, au-delà de la vallée de la Nièvre, vers Domart et Ber- 

naville. 

A l'aide des noms de communes citées, on peut es- 

sayer de mieux situer le Ponthieu tel qu'il est perçu et aus- 

si tenter de déterminer son "centre" de gravité. Pour ce fai- 

re, on élimine d'emblée les cas traduisant quelques erreurs 

monumentales, certes peu nombreuses, mais qui peuvent néan- 

moins perturber profondément le résultat de l'analyse: il 

s'agit de Beauvais, Noyon, Compiègne ou encore Breteuil, tou- 

tes citées une fois et Montdidier qui apparaît a deux repri- 

ses sur Les fiches exploitables. On utilise la méthode qui 

fut déjà expérimentée pour d'autres lieux. On llpavell en quel- 

que sorte l'espace étudié en faisant passer l'axe des abcis- 

ses par Saigneville, Grand-Laviers, Saint-Riquier,Maison-Ro- 

lant, et l'axe des ordonnées par Brailly-Cornehotte, Saint- 

Riquier et Francières. Ainsi chaque commune citée se voit si- 

tuée par rapport à Saint-Riquiér dont les coordonnées sont 

donc (0,O). Citons les exempies suivants: Abbeville (-3,3 ; 

-1,2) - Forest-L'Abbaye ( - 3 , 5  ; +3,3) - Crécy-en-Ponthieu 
(-2,3 ; + 5 , 5 )  - Domart-en-Ponthieu (+5,5 ; -2,6) - Canaples 
(+8,2 ; - 3 )  - Nouvion ( - 5 , 4  ; +3,4) - Flixecourt ( + 4 , 5  ; -5,3) - 
etc.. . (figure 6). Après pondération, on obtient les coordon- - - 
nées du point moyen et central: c:(x,y), avec X = +0,08 et 
- 
y = +2,24. 



F i g u r e  6 : F o n d  d e  c a r t e  d e  r e p é r a g e :  
M a r q u e n t e r r e  e t  P o n t h i e u .  



Ces coordonnées correspondent en fait à la commu- 

ne de Maison-Roland, située dans le Nord-Est du canton d'Ail- 

ly-le-Haut-Clocher, à environ 50 km d'Amiens. Cette valeur 

correspond assez bien à la distance modale et moyenne calcu- 

lée précédemment. On remarque aussi qu'aucune commune du Vi- 

meu ne fut citée. Ceci démontre peut-être que dans l'esprit 

de beaucoup de Picards, Vimeu et Ponthieu correspondent bien 

désormais à deux entités géographiques différentes. 

a2) La perception du Marquenterre. -- 

Pour le Marquenterre, la direction du Nord-Ouest 

l'emporte aussi nettement devant l'ouest. On a soin même par- 

fois de préciser que le Marquenterre se situe avec exactitude 

entre les baies de Somme et d'Authie. L'appréciation des dis- 

tances le séparant d'Amiens varie, selon les personnes enquê- 

tées, entre 30 et 110 km, alors que la valeur modale est 80 km, 

citée dans 30% des cas, et la valeur moyenne est de l'ordre 

de 70 km, ce qui correspond approximativement à la distance 

séparant la Baie de Somme et Amiens. La courbe des distances 

kilométriques déclarées tend à se rapprocher d'une distribu- 

tion normale, ce qui l'oppose très nettement à celle du Ver- 

mandois. Dans le cas du Marquenterre, plus de 50% des éléments 

de réponses se situent entre 60 et 80 km, bornes comprises, ce 

qui en fait traduit une bonne app&i i c ia t i on  den d i n t a n c e n .  ~e 
Marquenterre serait-il mieux perçu que les autres espaces pé- 

riphériques étudiés? Quels seraient dans ce cas, les points 

de repérage? Quelles sont enfin les communes les plus fréquem- 

ment citées? 

On peut tout d'abord constater que les énormes 

erreurs sont plus rares que dans le cas de la perception du 

Ponthieu ou de la Thiérache ou encore du Vermandois. Par ail- 

leurs, ce sont souvent les mêmes noms de communes qui revien- 

nent dans les réponses, à savoir Rue, puis Le Crotoy, Quend, 

Fort-Mahon, Saint-Valery-sur-Somme, qui cumulent à elles cinq, 



près de 90% des citations. Hormis, Saint-Valery, les quatre 

autres sont localisées au Nord de la Baie de la Somme où s'é- 

tire réellement la plaine humide du Marquenterre. Au Sud de 

la Somme, la plaine littorale porte le nom des Bas-Champs, 

comme dans le département du Pas-de-Calais entre Berck et Le 

Touquet. T o u t  c e c i  expnime n e m b l e - t - i l ,  une banne pencept ion  
de c e t t e  ngg ion  l i t t o n a l e  picande.  A l'exception de Rue, chef- 

lieu de canton, installé sur une petite proéminence sableuse, 

à proximité de l'ancienne falaise maintenant morte, les autres 

communes citées ont toutes une ouverture directe sur la mer: 

les petits ports de pêche du Crotoy et de Saint-Valery-sur- 

Somme. Quend, dont le vieux noyau villageois se situe a l'in- 

térieur des terres mais dont le prolongement du finage lui 

permet d'absorber une partie des massifs dunaires côtiers, 

très profonds dans ce secteur, touche au-delà le littoral où 

elle a créé Pa station balnéaire de Quend-Plage. De même le 

Vieux Fort Mahon, signalé encore vers 1836-40 comme apparte- 

nant à la commune de Quend, se situe en arrière des dunes, 

alors queFort-Mahon Plage qui est actuellement le centre le 

plus important dans la commune, s'est développé en direction 

du front de mer. 1 1  donc c e n t a i n  que l e  touninme ba ln6a i -  
ne c o n ~ t i t u e ,  avec t e  panc a n n i t h a l a g i q u e ,  l e  ducteun d e  pen- 
c e p t i o n  l e   plu^ a t t ~ a c t i d ,  aux yeux den Picandn, comme l'in- 

dique d'ailleurs la suite du questionnaire. 

a3) A p n o p o ~  den q u e ~ t i o n n  n e l a t i v e a  à l a  pencep- 
t i a n  u t i l i t a i 4 e  e t  puynagène du Ponthieu e t  du Manquentenne, 
On dénombre nettement moins de non-réponses pour la seconde 

région que pour la première. Cette première donnée confirme 

une fois de plus la m e i l l e u n e  penception e x  connainnance g l o -  

ba le  du Manquentenne. Pour celui-ci les termes qui sont le 

plus souvent utilisés pour approcher le problème des aetivi- 

tés économiques et des facteurs qui suscitent l'intérêt sont: 

- Le Panc o n n i t h o l o g i q u e ,  ia réserve pour oiseaux rni- 
grateurs, qui semblent connus par l'immense majorité des per- 



sonnes enquêtées. Il est vrai que les médias ont copieusement 

aidé à véhiculer cette information. 

- Le touhinme balni?aihe,  grâce aux plages de sables 
fins et aux dunes, représente le second élément essentiel. 

En plus des visites du parc, des week-end en bordure de mer, 

il faut aussi ajouter, comme le soulignent de nombreuses per- 

sonnes, l'attraction qu'exercent désormais les sports de voi- 

les, la pêche mais aussi la chasse à la hutte. 

- Autre activité mentionnée, mais avec moins de fréquen- 
ce, ~ ' a g h i c u ~ Z u h C L ,  pour laquelle d'ailleurs on donne générale- 

ment peu de détails. Ainsi peut-on se demander si le tourisme, 

en tant que facteur d'intégration spatiale, est aussi réelle- 

ment un facteur de découverte et de perception cognitive des 

paysages traversés. ConnaZt-on en  d u i t  l e n  ph inc ipa leh  compo- 
san ten  pay~agèneh  e t  i?conomique~ de c e t t e  hég ion  d&&quent6e 

i 

pahce que t o u h i n t i q u e ?  

Dans le domaine de l'agriculture, c'est l'élevage 

qui retient principalement l'attention, avec assez rarement 

la précision "élevage ovin ou prés-salés", c'est-à-dire que 

cela correspond aux Mollières et aux parcelles endiguées ga- 

gnées sur la mer et vouées aux prairies permanentes. Pour 

l'ensemble de la région agricole du Marquenterre, d'après la 

RGA de 1979-1980, les prairies permanentes occupaient 3 4 , 2 %  

de la SAU, les cultures fourragères 10,9%, chiffres qui tra- 

duisent l'exigence d'un système agricole tourné essentielle- 

ment vers l'élevage des bovins (109 têtes pour 100 ha de SAU) 

et des ovins (34 têtes par exploitation en ayant). Viennent 

ensuite, dans l'ordre de fréquence décroissante des réponses, 

les cultures délicates (fruitières, légumières, maraîchères 

et florales). On peut s'étonner de rencontrer cette donnée, 

aussi bien dégagée, surestimant peut-être la réalité puisque 

les vergers et le maraîchage ne couvrent qu'environ trois hec- 

tares dans cette région. Toutefois on peut comprendre l'atten- 



tion accordée à cette catégorie de cultures dans la mesure où 

p l a n t a t i o n s  6lonaLea occupent 4 4  hectares de SAU, cultures 

réalisées dans une dizaine d'exploitations, alors que dans les 

autres régions agricoles de la.Somme, cette orientation écono- 

mique est moins marquée, comme le souligne le tableau suivant 

XI. 

Tableau XI -------- 
Importance des cultures florales dans quelques r b i o n s  agri- -- --- ---- ----- -- 
coles de Picardie. RGA 1979/80. -------- - 
Marquenterre: 44 hectares Ponthieu: 6 hectares 

Plateau picard: 9 hectares Santerre:lO hectares 

Vimeu: 2 hectares. Total: 71 hectares dont 
62% dans le 
Marquenterre. 

Enfin on mentionne les cultures céréalières qui, 

comparativement à d'autres régions agricoles de la Aomme, 

occupent moins de SAU: 3 7 , 3 %  en Marquenterre, contre 4 0 , 8 %  en 

Vimeu et 43,9% en Ponthieu, autres régions de Picardie occi- 

dentale. Par contre vers l'Est, les céréales vont jusqulà oc- 

cuper plus de 50% de la SAU. 

En ce qui concerne les composantes paysagères les 

termes qui reviennent le plus souvent sont: ffma&écageA,  étang^, 
pnoblèmes de dhainage,  d i 6 6 i c i l e  kcoulement de4 eaux" .  En Ef- 

fet pour les Bas-Champs, plaine située à quelques mètres au- 

dessus du niveau de la mer, dans le meilleur des cas, égale- 

ment barrée par un épais cordon dunaire, le problème de 1'6- 

vacuation des eaux est primordial dans la région et pour l'a- 

griculture en particulier. Depuis le Moyen-Age, comme l'a mon- 

tré R. REGRAIN ( 1 5 1 ,  les hommes ont constamnent tenté de lut- 

ter contre la mer et de la repousser par la construction de 

"renclÔturest' (cf les figures des endiguements présentées dans 

le même article de R. REGRAIN). Ainsi la présence de ces di- 



gues-routes, que l'on perçoit clairement sur la carte de 3ue 

(15), celle des multiples canaux collecteurs des eaux, décou- 
pant un parcellaire en damier, assez géométrique, au Nord de 

Quend essentiellement, en direction de la basse Authie, frap- 

pent sans doute l'attention des touristes traversant les plai- 

nes et plateaux septentrionaux du Bassin Parisien. L'eau est 

ici partout présente: tantôt domptée et contrôlée, tantôt sau- 

vage et formant alors des marais (secteur de Favières par ' 

exemple). Hormis ce critère paysager fondamental, on peut ne- 

anmoinh addihmes que l a  peanonnalit i i  gtogaaphique du Ma~quen- 
t e h n e  e h t  encohe ahhez mal h a i ~ i e .  

Ainsi les avis sont-ils partagés entre un habitat 

groupé et un habitat dispersé, ou encore entre les champs ou- 

verts et les enclos. De même, on peut dire que globalement les 

superficies boisées sont surestimées dans les questionnaires. 

Il s'agit peut-être dans ce cas précis, d'une confusion avec 

la forêt de Crécy qui est assez proche du Marquenterre mais 

qui appartient au Ponthieu voisin. Le canton de Saint-Valery- 

sur-Somme présente en 1980 une surface cadastrée couverte de 

forêts, bois et taillis de 549 hectares, soit à peine plus 

de 3% de la superficie cadastrée totale. Dans le canton de 

Rue, qui mord quelque peu sur la lisière de la forêt de C r é -  

cy, les statistiques donnent 6%. 

ZL hemble pan a i l l e u n h  que Leh o b ~ e n v a t e u h ~  de -  
meunent p a i ~ o n n i e h ~  d ' imageh a t i i~ i io typ i i ea ,  d ' u n  langage gko- 
gnaphique c lanhique  qui s'applique parfaitement à la plupart 

des espaces de France septentrionale, mais qui ne peuvent pas 

traduire finement la spécificité paysagère du Marquenterre. 

Cette description est d'autant plus délicate que tout ceci est 

variétés, nuances, en un mot complexité. En recourant aux 

images classiques de l'habitat groupé-champs ouverts, et de 

l'habitat dispersé-champs enclos, chacun peut prétendre avoir 

raison et être simultanément dans l'erreur. A regarder en ef- 

fet les cartes topographiques de Rue et de Saint-Valery-sur- 

Somme (LI), on peut soit parler d'habitat groupé prédominant, 



soit d'habitat surtout dispersé. Ceci n'est pas contradictoi- 

re comme on va s'efforcer de le démontrer maintenant. 

Aux noyaux villageois parfois compacts de Rue ou 

de Quend, dont l'origine est probablement très ancienne puis- 

que Quend est citée dans des textes datant de 998 ou encore 

de 1210, alors que Rue l'est vers 1042 et 1060, par ailleurs 

accrochés à d'anciennes flèches littorales dominant de deux 

à cinq mètres le plancher des das-Champs, aux petits villages 

accrochés aux premières pentes de la falaise morte comme 

Villers-sur-Authie, Vercourt ou encore Arry dont l'origine an- 

cienne ne fait aucun doute (Lg), enfin aux cellules d'habitat 
ihstallées sur quelques dunes et possédant une extension lit- 

torale plus récente datant de l'époque contemporaine, s'oppo- 

sent nettement les innombrables fermes ou écarts dispersés, 

isolés au coeur même des Bas-Champs. Ce peuplement très spé- 

cifique a accompagné les phases de renclôture principales, a 

savoir le XVIème siècle , les XVIIIème-XIXème siècles, enfin 
le XXème. Ainsi s'opposent deux formes de répartition de l'ha- 

bitat rural, correspondant à des sites et à des phases de peu- 

plement différents. C e t t e  dynamique p a n t i c u l i è n e  du peup&ement 
ne c o n n t i t u e - t - e 1 L e  pah L'une den cakact i in in t iquen dondamenta- 
l e n  d t h  aiigionn de poldean e t  de manain L i t tonaux?  

De même, on rencontre des parcelles ouvertes et 

d'autres encloses ou partiellement fermées, parfois avec des 

haies vives ou quelques arbustes. Mais en fait, les éléments 

qui, en permanence, délimitent le parcellaire ou les quartiers 

de cultures, sont les canaux et fossés de drainage, ce que en 

pays flamand on appelle les watergangs. I c i  enco4e l e  concep t  
de poldenn e n t  mal a a i n i .  Ainsi, s'il est fréquent que l'on 

dépeigne le Marquenterre comme une basse plaine humide, bru- 

meuse, sableuse, trouée d'étangs et de marécages dans les 

différents questionnaires analysés, il est par contre très 



rare que l'on utilise les termes de polders, de conquêtes de 

terres sur la mer, ou encore de renclôtures, qui est un terme 

spécifiquement régional. 

Dana L 1  enaembLe donc, Le bianyuenteane nemble j a u -  

i n  d 'une  bonne image de manque. Rares sont les personnes qui 

mentionnent la forte humidité des terres comme une condition 

défavorable à l'agriculture locale. Par rapport aux plateaux 

crayeux et calcaires qui dessinent l'armature géologique et 

sous-tend toute l'organisation paysagère de Picardie, cette 

basse plaine maritime, par sa forte humidité, constitue un 

"pays naturel" très original, pour lequel on ne retient que 

les bons côtés: possibilité de détente, de loisirs sur l'eau, 

de chasse, de lieu de passage privilégié pour les oiseaux mi- 

grateurs . . .  Toutefois, pendant très longtemps, les stations 
balnéaires voisines de Berck, du Touquet, ont porté ombrage 

au tourisme du Marquenterre. En fait, ce fut plus au Sud, 

entre Le Crotoy et Ault que le tourisme balnéaire put rapide- 

ment se développer grâce à la clientèle parisienne (19). En 
définitive, le littoral du Marquenterre entre Somme et Authie 

servait autrefois de zone de partage de clientèles: au Nord 

de la Somme (fleuve), l'attraction auprès d'une clientèle 

nordiste était essentielle. Au Sud, par contre, c'était vers 

l'espace parisien que l'on tournait les regards. C'était en 

quelque sorte un bref résumé de l'écartèlement ancien et tra- 

ditionnel que dut supporter la région Picardie dans son en- 

semble. 

Dann Le cadne du Ponthieu v o i a i n ,  quatne c a n c e p t ~  
d o i v e n t  Etne dkgagkn de L1ennembRe den tenmen d e ~ c n i p t i d n  
u t i f i ~ k - 4 .  Tout d'abord, La d o n t t ,  qui est la réalité géogra- 
phique citée le plus souvent. Il s'agit sans aucun doute de 

la masse forestière de Crécy-en-Ponthieu qui s'étire sur en- 

viron 12 km, selon un axe naturel, mais aussi politique ou 

historique, pour la région, du Sud-Est vers le Nord-Ouest et 

qui forme pour l'ensemble de la partie septentrionale de la 



P i c a r d i e ,  h o r m i s  l a  T h i é r a c h e ,  m a i s  a u s s i  p o u r  l ' A r t o i s  e t  l e  

C a m b r é s i s  v o i s i n s ,  l a  p l u s  g r a n d e  t â c h e  b o i s é e .  E n t r e  l a  f o -  

r ê t - f r o n t i è r e  d ' E u  a u  S u d  d e  l a  B r e s l e  e t  l e s  f o r ê t s  du B a s -  

B o u l o n n a i s ,  c ' e s t  l a  s e u l e  g r a n d e  m a s s e  b o i s é e .  De même e n t r e  

Eu e t  M o r m a l ,  il n ' e x i s t e  p a s  d ' a u t r e s  g r a n d e s  f o r ê t s .  A i n s i  

c e  d o m a i n e ,  a u  s e i n  d e  v a s t e s  é t e n d u e s  p r e s q u e  i n t é g r a l e m e n t  

d é f r i c h é e s  e t  c u l t i v é e s ,  p r e n d - i l  d a v a n t a g e  d ' i m p o r t a n c e  e t  

r e t i e n t  l ' a t t e n t i o n  d u  p r o m e n e u r .  D a n s  l e  c a n t o n  d e  C r é c y -  

e n - P o n t h i e u ,  l a  s u r f a c e  c a d a s t r é e  e n  f o r ê t ,  b o i s  o u  t a i l l i s  

r e p r é s e n t e  2 0 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  c a d a s t r é e  t o t a l e .  P a r  c o n t r e ,  

p l u s  à l ' E s t ,  d a n s  l e s  c a n t o n s  d e  D o m a r t - e n - P o n t h i e u  e t  d ' A i l -  

l y - l e - H a u t - C l o c h e r ,  l e s  p r o p o r t i o n s  t o m b e n t  r e s p e c t i v e m e n t  a 

1 1 %  e t  à 6 %  ; d a n s  c e  c a s  il s ' a g i t  d ' a i l l e u r s  d e  p e t i t s  m a s -  

s i f s  b o i s é s  d i s s é m i n é s .  C e r t a i n e s  p e r s o n n e s  s o n t  e n  o u t r e  

t r è s  s e n s i b l e s  à c e  f a i t  g é o g r a p h i q u e  e t  e l l e s  l u i  a s s o c i e n t  

q u e l q u e s  f o n c t i o n s  r é c r é a t i v e s ,  u n  t o u r i s m e  " v e r t " ,  d e  p r o m e -  

n a d e ,  de  d é t e n t e ,  o u  e n c o r e  q u e l q u e s  p e t i t e s  a c t i v i t é s  i n d u s -  

t r i e l l e s  d u  b o i s  (scierie à D o m a r t - e n - P o n t h i e u ,  f a b r i c a t i o n  d e  

m e u b l e s  à C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  D o m a r t  o u  à V i g n a c o u r t  . . .  ) ; il 

a1agit Là de  quelque^ canactékiatiques don dam enta le^, apkci- 

biques aux ''pay~ aux baial'. 

Len champs auvents et C'habitat gkoupk s o n t  e n -  

s u i t e ,  l e s  c r i t è r e s  d e  d e s c r i p t i o n  d u  P o n t h i e u  l e s  p l u s  f r é -  

quemment  u t i l i s é s .  C e r t e s  c e s  d o n n é e s  p a r a i s s e n t  e x a c t e s  m a i s  

e n  même t e m p s ,  e l l e s  n e  s u f f i s e n t  p a s  p o u r  t r a d u i r e  f i d è l e -  

m e n t  l a  p e r s o n n a l i t é  g é o g r a p h i q u e  d e  c e  p a y s  d e  P i c a r d i e  o c -  

c i d e n t a l e ,  p a r  r a p p o r t  a u x  p a y s a g e s  p l u s  o r i e n t a u x  du S a n t e r -  

r e  o u  du V e r m a n d o i s .  En P o n t h i e u ,  l e s  v i l l a g e s  s o n t  s o u v e n t  

a s s e z  é t i r é s ,  l â c h e s  comme s u r  l e s  H a u t e s  T e r r e s  a r t é s i e n n e s  

v o i s i n e s ,  a v e c  u n e  a u r é o l e  i m p o r t a n t e  d e  p r a i r i e s  e n c l o s e s  

p a r f o i s  c o m p l a n t é e s  d ' a r b r e s  f r u i t i e r s .  En o u t r e  a u - d e l à  d u  

v i l l a g e ,  l e s  c a s  d e  f e r m e s  i s o l é e s  n e  m a n q u e n t  p a s .  C e l l e s - c i  

s o n t  é g a l e m e n t  p a r f o i s  c e i n t u r é e s  d e  p r a i r i e s  c o m p l a n t é e s .  



Le Ponthieu apparaît à juste titre, après dépouil- 

lement des enquêtes, comme une &kgion ehhentiek?k?~ment  aga ico-  
Ce,  peu ou non i n d u h t n i a l i h k e .  En effet à l'inverse du San- 

terre, du Vermandois, du Cambrésis et de llAvesnois-Thiérache, 

où la tradition industrielle fut, au moins jusqulau XIXème 

siècle, solide à défaut d'être toujours diversifiée, le Pon- 

thieu apparaît au sein des espaces périphériques étudiés, 

comme l'une des régions rurales dans laquelle le fait indus- 

triel ne prit jamais une importance capitale. Région a u a u l e ,  
où C ~ A  communeh peu peutken abondent de nOh jouns ,  e x l e  v i t  

e n a e n t i e l l e m e n t  de hon a g n i c u l t u n e .  cultures céréalières et 

élevage se départagent équitablement, d'après les réponses li- 

vrées. D'après le RGA de 1 9 7 9 - 8 0 ,  la superficie toujours en 

herbe et les cultures fourragères occupent 35,4% de la S A U ,  

alors que les céréales et betteraves industrielles atteignent 

le score de 54%. Toutefois il est vrai que par rapport au Pla- 

teau picard septentrional voisin et au Santerre, le Ponthieu 

apparaît nettement moins céréalier, mais plus herbager. Ici, 

84% des exploitations agricoles font de l'élevage bovin et 31% 

pratiquent l'élevage porcin. Sur le Plateau Picard voisin, si- 

tué plus à l'Est, ce ne sont que deux exploitations sur trois 

qui se livrent à l'élevage des bovins et une sur six,à celui 

des porcins. La figure 7 permet de mettre en exergue les dif- 

férences agricoles entre le Ponthieu, le Plateau picard Nord 

et le Santerre. 



Figure 7:Silhouettes agricoles de quelques 
régions agricoles de la Somme. 
Source:RGA 1979-60. 



En concLunion, le Marquenterre est principalement défini 
comme étant un pays d'eau, de tourisme et de séjour balnéaire. 

En revanche, le Ponthieu voisin apparaît essentiellement com- 

me un pays au bois, rural, vivant de polyculture, un pays aus- 

si que l'on traverse sans toujours s'y arrêter. Ainsi peut-on 

comprendre pourquoi le Ponthieu et le Ternois sont moins bien 

perçus et intégrés dans l'espace régional construit, tant en 

Picardie que dans le Nord-Pas-de-Calais, que ne le sont le 

Marquenterre et une partie du Pays de Montreuil. Le L i t t a s a l ,  
Le touniame balnéaihe  demeunent d l e x c e L l e n t a  élémenta de o i x a -  
t i o n  dea i n t é n ê t a .  

Toutefois, comme dans l'arrière pays rural du Pays de 

Montreuil et dans le Ternois, mais avec un certain retard, 

Le touniame v e h t  aemble devenin  diaonmaia un cen tne  d l i n t é n E t  
P O U 4  ceux q u i  chenchent  à développe4 Le Ponthieu.  Après de lon- 

gues hésitations qui rendirent difficile l'éclosion de struc- 

tures intercommunales de développement jusqu'au début des an- 

nées 1980, les esprits semblent dorénavant être en mesure de 

surmonter les divisions et cloisonnements traditionnels. La h o -  

C i d a n i t é  intencommunaLe avance à gnanda pan et l'on parie dé- 

sormais d'un pnoje t  de Paya d ' a c c u e i l  qui, en s'appuyant sur 
le cadre spatial d'un Pays de Ponthieu, stimulerait le dévelop- 

pement du tourisme rural. Cependant une fois de plus, peu de 

personnes semblent intéresser par la confrontation de leurs ré- 

flexions avec les réalisations déjà assurées ou en cours dans 

le Pas-de-Calais rural voisin. Faudna- t - i l  que La l i m i t e  depas-  
t e m e n t a l e  demeune toujouna inév i tabLement  une "L igne  de panta- 
gean dea eddontn ,  dea né6Cexionn maia aunai  dea i n v e a t i a a e a e n t n ?  
L'évolution de notre pays vers une départementalisation renfor- 

cée ne risque-t-elle pas, si aucun correcteur éventuel ne s'af- 

firme, dlaccroitre les différentiels mais aussi les rivalités 

de développement? Ce n'est certes pas la meilleure voie pour 

que les pays ruraux périphériques atténuent les disparités so- 

ciales, économiques et démographiques qui les opposent aux deux 

puissantes masses régionales voisines des bas pays de la lqer du 

Nord et de l'espace parisien. 



On a vu ainsi que le Santerre, peut-être grâce à sa 

proximité relative d'Amiens, est mieux perçu et situé qu'une 

région comme celle de Thiérache de l'Aisne. Mais le dépouille- 

ment attentif des réponses aux questionnaires montre que le pu- 

blic picard est très sensible à la richesse agricole de cette 

région. Sans doute peut-on penser que les aptitudes des sols 

et les performances agricoles du Santerre contribuent assuré- 

ment à diffuser une bonne image de marque, à tel point que c e r ,  

taines personnes n'hésitent guère à le qualifier de grenier à 

blé ou à céréales de la Picardie. 

Dans le cadre du Pays de Montreuil, on a également cons- 

taté que le littoral, avec toutes les activités de loisirs et 

de détente qu'il représente, était mieux perçu que l'arrière- 

pays rural qui demeurait encore plus ou moins à l'état d'es- 

Pace de transit, encore que les esprits évoluent assez rapide- 

ment à ce sujet. Dans le cadre de la Picardie occidentale voi- 

sine, on retrouve la même dichotomie entre le Ponthieu et le 

littoral des Bas-Champs-Marquenterre. Ce dernier, parce qu'ou- 

vert sur la ~ancfie, fréquenté le week-end ou durant les vacan- 

ces d'été parade nombreux Picards, possédant en outre un Parc 

ornithologique, présente une meilleure image de marque. Ces 

quelques exemples démontrent avec force, d'une part combien la 

connaissance d'un espace peut dépendre d'un seul fait parfois 

(la renommée de l'agriculture, le tourisme . . .  ) et d'autre part 

la nécessité de mettre en place, dans ces espaces ruraux péri- 

phériques disposant de quelque atout, une ttp6dagagie du ma&- 

hei t . : ingM bien réfléchie. Cependant une fois encore nous vou- 
drions souligner à ce sujet, l'absolue nécessité de la solida- 

rité intercommunale au niveau du pays, sans laquelle l'action 

peut rapidement devenir anarchique et confuse. 



5 - QUATRIEME PRE-SUPPOSITION: LE ROLE DES "FRONTIERES" 
TERRITORIALES DANS LA PERCEPTION DES ESPACES EST IM- 
PORTANT. IL PEUT EGALEMENT MODIFIER LES CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT DU PREMIER PRINCIPE, selon lequel, on 

peut le rappeler, la qualité de la représentation mentale de 

l'espace diminue en fonction de la distance. 

a) Accentuation des différences vécues. ................................... 
Il a déjà été dit que la présence d'une ligne de 

discontinuité spatiale surtout quand elle fut pérennisée à 

travers l'histoire, modifiait la perception de l'espace situé 

au-delà de la cloison territoriale. On découvre ainsi la ten- 

tation très affirmée d'accentuer les différences entre les so- 

ciétés qui se cotoyent et les mentalités, phénomène intuitif 

qui peut exagérer les réalités du terrain, ce qui revient à 

affirmer clairement son appartenance à un groupe territoria- 

lisé. Ainsi on s'est entendu dire, maintes fois que !'le Picard 

est différent de l'Artésien", ou inversement, mais jamais on a 

pu obtenir de preuves vraiment tangibles. 

On a souvent tendance également à accroître les dis- 

tances qui séparent les voisins appartenant à deux territoires 

mitoyens, par rapport à celles que l'on évalue au sein de l'es- 

pace de vie dans lequel on évolue. 

b) Repère de localisation par rejet, dans l'espace 

territorialisé. -------------- 
Lorsqulil fut demandé à une centaine de personnes 

de placer sur un fond de carte régional un minimum de quinze 

villes de Picardie, on a certes constaté un grand nombre de 

maladresses ou d'erreurs caractéristiques - ainsi Abbeville 
glissait à l'Est de Doullens, Péronne descendait vers le Sud, 

Saint-Quentin passait même quelques rares fois dans la Somme.. 

mais à peine plus de 5% des documents réalisés de façon im- 

promptue, situaient en Picardie quelques villes du Nord-Pas- 

de-Calais (Berck, Le Touquet, Bapaume...). Certes il serait 



préférable de recommencer cette expérience avec divers publics, 

mais on croît déjà pouvoir affirmer que si l'on n'est pas tou- 

jours en mesure de situer correctement un fait géographique 

dans l'espace régional, par contre, on sait généralement ce 

qui appartient à "A~trui'~. Ceci démontre combien les limites 

départementales surtout quand elles héritèrent des divisions 

historiques anciennes, constituent d'excellents repères de lo- 

calisation dans l'espace territorialisé. 

En dépouillant les enquêtes, on a pu constater également 

que la présence d'une ligne-frontière, au sens large, pouvait 

modifier la perception des marges territoriales de la région 

à laquelle on apparti~ent. Revenons un instant à l'enquête me- 

née à propos de la localisation du Vermandois, au sein de la 

Picardie, par rapport à Amiens. Parmi les directions erronées 

qui sont proposées, figurent à plusieurs reprises, le Sud et 

l'ouest. En revanche, la direction septentrionale n'est jamais 

citée. Il est probable que cela traduise un effet psychologi- 

que cognitif de frontière. Sachant qu'à une trentaine de kilo- 

mètres au Nord d'Amiens, commence le Nord-Pas-de-Calais, et 

que le Vermandois appartient effectivement à la Picardie, les 

étudiants interrogés prennent appui contre cette limite admi- 

nistrative pour percevoir leur propre région et donc inévita- 

blement rejettent la direction du Nord. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE ..................................... 
----------------------------A------- 

Au-delà des difficultés économiques et démographiques 

qu'enregistrent les espaces ruraux périphériques étudiés, 

résultant à la fois de leur ruralité souvent profonde, de leur 

position intermédiaire entre les espaces "forts" de la Mer du 

Nord et de la Région parisienne, mais aussi des cloisonnements 

et déchirements imposés par l'histoire et l'administration con- 

temporaine, on a pu découvrir à plusieurs reprises que, même 

si leur image de marque n'était que rarement favorable, ils 

possédaient parfois quelque atout qu'une bonne pédagogie in- 

formative permettrait de mettre en valeur. Négligeons les po- 

tentialités que possèdent en commun de nombreux espaces ruraux, 

comme de petites entreprises souples et rapidement adaptables 

à de nouveaux marchés, le tourisme rural, la branche agro- 

alimentaire . . . ,  pour ne dégager que leur propriété "frontaliè- 
re" ou périphérique. Refusons aussi l'idée du déclin irréver- 

sible et fataliste. Après avoir subi pendant des siècles les 

effets négatifs de leur position géo-politique et administra- 

tive, les espaces étudiés pourront-ils enfin tirer parti de 

leur situation et l'utiliser comme facteur d'expansion? Quels 

sont donc leurs atouts spécifiques? Comment les exploiter? 

N'attendons toutefois pas du géographe des recettes mi- 

raculeuses qu'il serait seul à pouvoir sortir de son chapeau 

magique! Il est évident qu'une recherche longue, patiente et 

obstinée, de nature et de dimension pluridisciplinaire et plu- 

riinstitutionnelle serait indispensable. Néanmoins sa connais- 

sance du terrain, les observations nombreuses qu'il a condui- 



tes, les propos qu'il a pu recueillir lors de ses multiples 

contacts et enquêtes, lui permettent de proposer quelques pis- 

tes nouvelles de réflexion, qui, venant slajo,uter aux efforts 

d aménagement en cours de réalisation et menés dans le cadre 

d'associations, de comités, de syndicats intercommunaux, pour- 

ront peut-être nous faire espérer des jours meilleurs pour les 

espaces ruraux étudiés. 

Chacun reconnaît que lfAvesnois-Thiérache avec ses fo- 

rêts, cours d'eau, étangs, son bocage encore parfois complan- 

té, ses traditions artisanales et industrielles disséminées 

et diversifiées, ses superbes églises fortifiées, sa gastrono- 

mie et ses fromages, possède un gisement touristique qui ne 

demande qu'à être exploité davantage. Plutôt que de se limi- 

ter à une clientèle régionale, certes déjà nombreuse puisque 

le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie cumulent quelques 5,5 

millions d'habitants en 1982, les responsables du développe- 

ment économique et touristique de la région pourraient se 

tourner vers l'étranger, c'est-à-dire vers la Belgique et les 

Pays-Bas, et leur proposer des circuits touristiques qui pour- 

raient compléter, plutôt que concurrencer, les possibilités 

d'animation qui existent par exemple en Thudinie et dans le 

Pays de Chimay en Belgique. Dans ce cas, un rapprochement po- 

litique et économique entre le Nord-Pas-de-Calais et la Wallo- 

nie serait sans doute intéressant à développer ( 2 2 ) .  

Il resterait alors à investir et à convaincre les agen- 

ces de voyages, les clubs et associations ludiques et cultu- 

relles, nombreux dans le Bénélux, puis à leur "vendre" une 

bonne image de marque régionale. A terme, un tel développement 

touristique de 1'Avesnois-Thiérache aiderait sans aucun doute 

sa restauration mais aussi l'artisanat local. Il faut dfail- 

leurs rappeler que depuis de nombreuses années déjà, certains 

artisans travaillant la poterie ou le bois, installés en Aves- 

nois, écoulent une bonne partie de leurs productions aux tou- 

ristes qui s'arrêtent quelques instants à Felleries ou a Sars- 



Poteries par exemple. Sans doute faudrait-il aussi assurer les 

efforts nécessaires pour bien accueillir les touristes étran- 

gers en améliorant la qualité de l'hôtellerie, même si la ré- 

gion possède quelques établissements de bonne renommée, et en 

n'hésitant guère à flécher les routes secondaires permettant 

de traverser le bocage afin d'arriver avec certitude aux cen- 

tres d'intérêts touristiques essentiels. Cependant, dans ce 

domaine comme dans tant d'autres, la réussite de l'entreprise 

suppose inévitablement que chacun dans la région se sente 

concerné par l'effort à assurer, depuis l'agriculteur qui 

cherchera à présenter des bâtiments propres et correctement 

entretenus, jusqu'aux élus et décideurs qui ne rechigneront 

pas sur la somme des investissements à engager. 

Dans un autre domaine, avec la création du syndicat mix- 

te transdépartemental créé en Septembre 1973, lfAvesnois-Thié- 

rache fit déjà preuve d'initiatives et d'innovations dans la 

réflexion appliquée à l'aménagement régional. Terre d'expé- 

riences dans cette voie, osant imposer aux pouvoirs publics 

une nouvelle circonscription regroupant deux parties de régions 

et de départements différents, 1'Avesnois-Thiérache devrait 

poursuivre cet effort et tenter d'apparaître comme une référen- 

ce, une vitrine, donc en un mot, un lieu de rencontres, en or- 

ganisant des séances de travail d'envergure nationale et peut- 

être même internationale en profitant notamment de sa position 

frontalière, sur le thème de l'aménagement régional en espace 

rural. A coup sûr cela pourrait intéresser de nombreux univer- 

sitaires, élus, administrateurs, DDA et autres délégations du 

Ministère de l'Agriculture. 

Le Touquet a su s'imposer comme centre de Congrès. Pour- 

quoi lfAvesnois-Thiérache, forte de ses expériences d'aména- 

gement antérieures, ne pourrait-elle pas s'exercer dans cette 

voie? Il est très probable dans ce cas que les effets induits 

suivraient: obtention de crédits spécifiques pour la recher- 

che, pour l'équipement de locaux d'accueil et de réunion ; 



effets positifs également pour l'hôtellerie et la restauration 

régionale. Mais globalement, l1Avesnois-Thiérache chercherait 

ainsi à montrer, dans le cadre de la France et peut-être même 

de la CEE, l'image flatteuse d'un lieu de recherches, d'expé- 

riences socio-économiques, donc de services profitant en outre 

des charmes d'un environnement rural et forestier de qualité, 

et non pas seulement celle beaucoup plus banale et terne d'un 

centre d'exécution, de sous-traitance industrielle actuelle- 

ment en difficultés. Il est probable alors, qu'a long terme, 

l'appellation péjorative de marge frontalière oubliée ou de 

bout du monde, disparaîtrait. 

Plus à l'ouest, le Cambrésis occidental pourraît..lui 

aussi mettre en évidence, d'une part sa proximité du Bénélux, 

d'autre part sa position par rapport aux voies de communica- 

tion internationales rapides et modernes qui font désormais 

de cette région un carrefour autoroutier de permier ordre 

(A l ,  A2 et bientôt A 26). 

Désormais bien relié à Lille et donc ainsi branché sur 

les réseaux autoroutiers flamands (vers Gand et vers Bruges) 

et néerlandais par les axes A 26 et A 1 ,  également accroché 

à l'axe autoroutier qui traverse la Wallonie ( E l 0  et E 4 1 )  

avant de joindre la RFA, bientôt branché à l'A26 qui permettra 

aux Britanniques, Belges et Néerlandais passant par le Nord- 

Pas-de-Calais d'éviter Paris pour se diriger vers Lyon et 

l'axe rhodanien, le Cambrésis occidental et plus généralement 

le Seuil de l'Artois est devenu à la fois un noeud important 

d'envergure internationale, au même titre que Lille, et un 

centre de confluence des trafics se dirigeant vers l'espace 

parisien. 

Il reste désormais à capter ces flux pour engendrer des 

créations économiques et ne pas demeurer un lieu de transit. 

C'est certes l'affaire des élus, des Chambres de commerce et 

d'industrie qui peuvent équiper dans un environnement encore 



rural où les grands espaces ne manquent pas, des zones d1ac- 

tivités attrayantes. Mais surtout en période de crise écono- 

mique, l'effort incombe aussi aux pouvoirs publics départe- 

mentaux et régionaux qui se doivent de reconnaître la gravi- 

té de la situation économique et sociale du Cambrésks au sein 

du Nord-Pas-de-Calais, et donc consentir à une action de sou- 

tien particulière. Enfin si l'état français veut poursuivre 

sa politique de décentralisation effective, il pourrait trou- 

ver désormais dans le Cambrésis occidental un lieu d1expérien- 

ces intéressant. 

Le Cambrésis et plus généralement le Seuil de l'Artois, 

avec son équipement routier récent a confirmé sa vocation 

traditionnelle de zone de trafic, d'échanges et de flux, spé- 

cifique aux seuils. Outre cette qualité prisée par l1entrepre- 

neur, la présence de villes agréables, hissées au rang de 

grandes villes de région, aux activités et services diversi- 

fiés (les centres d'Arras, de Cambrai,de Douai...), les canaux 

sur lesquels le tourisme fluvial peut être pratiqué, la campa- 

gne aux portes d'une des régions les plus urbanisées et indus- 

trialisées d'Europe, une position intermédiaire entre deux ca- 

pitales (Bruxelles et Paris), pourraient éventuellement inté- 

resser certains investisseurs étrangers désirant installer un 

avant-poste de leur entreprise sur le sol français. Toutefois 

il faudrait ne pas hésiter sur les moyens de l'action promo- 

tionnelle et publicitaire à déployer. 

Divisées hier par des intérêts politiques divergents, 

meurtries par d'innombrables guerres, les régions Picardie et 

Nord-Pas-de-Calais pourraient aujourd'hui collaborer et met- 

tre en oeuvre pratique les volontés déclarées par leurs deux 

présidents, notamment lors de la réunion dlEtroeungt de 1983. 

Afin de faire découvrir et connaître les marges régionales mi- 

toyennes par le grand public, ne pourrait-on pas utiliser les 

multiples traces laissées dans le paysage par l'histoire et 



s o n  c o r t è g e  d e  c o n f l i t s ?  En r e l a t i o n  a v e c  c e r t a i n s  c o u r s  d 1 h i s -  

t o i r e - g é o g r a p h i e  à l ' é c o l e  é l é m e n t a i r e  - ( c o u r s  m o y e n s )  e t  s e -  

c o n d a i r e ,  l e s  I n s p e c t i o n s  a c a d é m i q u e s  d ' A m i e n s  e t  d e  L i l l e ,  

l e s  c e n t r e s  r é g i o n a u x  e t  d é p a r t e m e n t a u x  d e  d o c u m e n t a t i o n  p é -  

d a g o g i q u e  r e l a y é s  p a r  l e s  é c o l e s  e t  l e s  a s s o c i a t i o n s  d e  p a -  

r e n t s  d ' é l è v e s ,  n e  p o u r r a i e n t - i l s  p a s  o r g a n i s e r  d e s  e n q u ê t e s  

e t  d e s  c o n c o u r s  d o n t  l a  f o r m e  s e  r a p p r o c h e r a i t  d e  c e l l e  p r i s e  

p a r  l ' e n q u ê t e  F I C  m e n é e  e n  T h i é r a c h e  v e r s  1 9 7 7 ?  L e s  p i s t e s  d e  

r é f l e x i o n s  e t  d e  r e c h e r c h e s  t e n d r a i e n t  à m e t t r e  e n  é v i d e n c e  

l e  p a s s é  f r o n t a l i e r  d e s  m a r g e s  r é g i o n a l e s  d u  N o r d - P a s - d e - C a -  

l a i s  e t  d e  P i c a r d i e  e n  o b s e r v a n t  l e s  t r a c e s  t a n g i b l e s .  

De même d e s  v o y a g e s  s c o l a i r e s  o r g a n i s é s  p e r m e t t r a i e n t  

a u x  e n f a n t s  d e  d é c o u v r i r  c e r t a i n s  a s p e c t s  p e u  c o n n u s  d e  l e u r  

r é g i o n .  

C e p e n d a n t  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  c e s  h é r i t a g e s  h i s t o r i q u e s  

a s s o c i é s  à c e r t a i n s  f a i t s  p a y s a g e r s  p e u t - ê t r e  a u s s i  é c o n o m i -  

q u e .  Ne p o u r r a i t - o n  p a s  é l a b o r e r  d e s  c i r c u i t s  t o u r i s t i q u e s  d e  

p l u s i e u r s  j o u r n é e s  e n t r e  l e  l i t t o r a l  d e  l a  Manche  e t  l ' A r d e n n e ,  

p u i s  c h e r c h e r  à e x p l o i t e r  c e s  f l p r o d u i t s f l  d a n s  l e s  p a y s  v o i s i n s ,  

o ù  d e  n o m b r e u x  r e s s o r t i s s a n t s  t r a v e r s e n t  l e  Nord  d e  l a  F r a n c e  

p r e s q u e  c h a q u e  a n n é e  a u  moment d e s  g r a n d e s  m i g r a t i o n s  e s t i v a -  

l e s ?  S a n s  v o u l o i r  p r é s e n t e r  u n e  l i s t e  e x h a u s t i v e  d e s  r i c h e s s e s  

e x i s t a n t e s  d a n s  c e s  e s p a c e s  r u r a u x ,  o n  p e u t  t o u t e f o i s  r a p p e l e r  

l a  p r é s e n c e  d u  l i t t o r a l  à l a r g e s  e s t r a n s  e t  à d u n e s  d e  l a  B a s s e  

Somme à l a  B a s s e  C a n c h e ,  d e  c u l t u r e s  f l o r a l e s  d a n s  l e  M a r q u e n -  

t e r r e ,  d ' u n  p a y s a g e  d e  " p o l d e r s  p i c a r d s t ' ,  d e  m a i s o n s  e t  d e  mu- 

s é e s  d ' e x p o s i t i o n  d e  t r a v a u x  d ' a r t  e t  d ' a r t i s a n a t ,  d e  c i t a d e l -  

l e s  m i l i t a i r e s  ( D o u l l e n s ,  A m i e n s ,  A r r a s . . . ) ,  d e  c h â t e a u x ,  d e  

f e r m e s  e t  d ' é g l i s e s  f o r t i f i é e s ,  n o t a m m e n t  l e  l o n g  d e  l ' A u t h i e  

e t  s u r t o u t  e n  T h i é r a c h e  d e  l ' A i s n e ,  d e  s i t e s  h i s t o r i q u e s  a a n i -  

m e r  ( A z i n c o u r t ,  1 4 1 5  ; C r é c y - e n - P o n t h i e u ,  1 3 4 6  ; l e s  c h a m p s  e t  

c i m e t i è r e s  m i l i t a i r e s  d e  1 9 1 4 - 1 8  d u  S a n t e r r e .  V i e n n e n t  s 1 a j o u -  

t e r  à c e  p r o g r a m m e  d é j à  t r è s  c h a r g é ,  l e s  f o r ê t s  e t  é t a n g s ,  l e  

d é v e l o p p e m e n t  d u  t o u r i s m e  f l u v i a l ,  l ' e x p l o i t a t i o n  c o m m e r c i a l e  



des contacts de civilisations différentes qui s'expriment à 

travers les paysages agraires (polders du Marquenterre, boca- 

ge thiérachien, champs ouverts avec villages groupés de l'Ar- 

tois, du Santerre et du Vermandois), mais aussi à travers les 

paysages urbains: ainsi Arras, ville ayant fortement ressenti 

l'influence flamande avec ses deux places marchandes, s'oppose 

à Laon qui annonce clairement la civilisation urbaine dfIle 

de France. 

De même en insérant dans un programme ambitieux de dé- 

veloppement touristique et culturel des marges mitoyennes du 

Nord-Pas-de-Calais et de Picardie les diverses associations 

historiques et archéologiques qui existent dans les deux ré- 

gions, il serait possible de compléter le tableau présenté 

par la visite des champs de fouilles et d'expositions sur des 

thèmes bien précis comme la présence romaine dans la région ou 

la fraude au XVIIIème siècle . . .  

Ce travail de longue haleine exigerait le concours des 

régions et départements, des Offices du tourisme, des Acadé- 

mies et Centres pédagogiques, mais aussi des associations 

qui existent sur le terrain (CAR, SIVOM, Associations de Pays, 

Syndicats...). En exploitant tous ensemble, ce qui hier nous 

divisait, nous ferions sans doute une oeuvre originale qui, 

non seulement attribuerait aux espaces ruraux périphériques 

une nouvelle image de marque plus créative, mais en même temps 

serait une victoire indéniable sur le déterminisme et la fata- 

lité du déclin et de l'oubli. 

On pense avoir également démontré que l'aménagement et 

le développement des espaces ruraux périphériques passait 

certes par l'action et l'émergence locale s'appuyant sur une 

dynamique endogène dans le cadre des "pays1' et des structures 

intercommunales, mais qu'en outre il était nécessaire de si- 

tuer ces problèmes socio-économiques et culturels, à une tou- 

te autre échelle, c'est-à-dire européenne ou du moins inter- 



r é g i o n a l e .  E v i t o n s  d ' o u b l i e r  l a  n é c e s s a i r e  c o m p l é m e n t a r i t é  

d e s  d e u x  é c h e l l e s  d e  r é f l e x i o n s  q u i  s u p p o s e n t  l e  s u r p a s s e m e n t  

d e s  f r o n t i è r e s  c o m m u n a l e s  e t  c a n t o n a l e s ,  a i n s i  q u e  c e l l e s  d e s  

d é p a r t e m e n t s .  

L e s  " p a y s u  r u r a u x  p e u v e n t  s a n s  d o u t e  p e r m e t t r e  à d e  

n o u v e l l e s  n o t a b i l i t é s  d e  s o r t i r  d u  r a n g ,  d ' a p p o r t e r  a i n s i  

d e s  i d é e s  n o u v e l l e s ,  d e  s e c o u e r  c e r t a i n e s  i n e r t i e s  e t  t r a d i -  

t i o n s  l o c a l e s ,  d e  d é p a s s e r  c e r t a i n s  b l o c a g e s .  De même d o i v e n t -  

i l s  s u s c i t e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  a c t i v e  d e s  c i t o y e n s ,  l e s  a m e n e r  

à c o m b a t t r e  l a  p a s s i v i t é  e t  l ' e s p r i t  d ' a s s i s t a n a t ,  p r o v o q u e r  

u n e  r é a c t i o n  a u  c o n t a c t  d e  l a  c r i s e ,  l e s  m e n e r  a l a  p r i s e  d e  

c o n s c i e n c e  s u i v a n t e  e t  p o u r t a n t  b a n a l e :  u n e  a i d e  e x t é r i e u r e  

n e  v i e n t  p a s  s e u l e  e t  n e  p e u t  p a s  t o u t  s o l u t i o n n e r .  C e p e n d a n t  

o n  a  v u ,  a v e c  l ' e x e m p l e  d e  l f A v e s n o i s - T h i é r a c h e ,  o u  e n c o r e  d u  

P o n t h i e u ,  q u e  c e t t e  a m b i t i o n  é t a i t  d i f f i c i l e m e n t  r é a l i s a b l e ,  

d u  m o i n s  e n c o r e  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 8 0 .  

L e s  " p a y s n  d o i v e n t  a u s s i  r a p p r o c h e r  l e s  c i t o y e n s ,  l e u r s  

é l u s  e t  l e s  d i v e r s e s  a d m i n i s t r a t i o n s  q u i  s o n t  s o u v e n t  a u  c o n -  

t a c t  du t e r r a i n  comme l e s  D D E  o u  D D A .  A i n s i  d e v r a i e n t - i l s  c o n -  

d u i r e  au  d é c l o i s o n n e m e n t  d e s  e s p r i t s ,  à l ' a c q u i s i t i o n  d e  n o u -  

v e l l e s  h a b i t u d e s  d e  t r a v a i l  e n  commun, e n  é q u i p e s  p l u r i d i s c i -  

p l i n a i r e s  a u  s e i n  d e s q u e l l e s  c h a q u e  p a r t e n a i r e  p o u r r a i t  e x -  

p r i m e r  s e s  s o u h a i t s ,  s e s  s o l u t i o n s  . . .  En c e l a  c e t t e  p o l i t i q u e  

d e  d é v e l o p p e m e n t  l o c a l  d e v r a i t  ê t r e  à l o n g  t e r m e ,  u n e  s o u r c e  

i n d é n i a b l e  d e  p r o g r è s ,  d ' o u v e r t u r e  e t  s a n s  d o u t e  d e  r e s t r u c -  

t u r a t i o n  s p a t i a l e .  

C e p e n d a n t  l e s  " p a y s "  n e  p e u v e n t  ê t r e  u n e  f i n  d e  p o l i t i -  

q u e  d ' a m é n a g e m e n t .  L e s  g r a n d s  e n j e u x  é c o n o m i q u e s  e t  s o c i a u x  

s e  p o s e n t  d é s o r m a i s  à u n e  a u t r e  é c h e l l e .  Il e s t  un  p r o c e s s u s  

h i s t o r i q u e  s a n s  d o u t e  i r r é v e r s i b l e ,  e n  f o n c t i o n  d u q u e l  i l  f a u t  

p o s e r  l e s  p r o b l è m e s  d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  à d i f f é -  

r e n t s  n i v e a u x  d e  r e s p o n s a b i l i t é s :  L a  v i e  e t  l e  d e v e n i r  d e  t o u t  



individu ne peuvent être conçus uniquement à l'échelle locale. 

C'est pourquoi nous pensons que les problèmes et efforts 

déployés pour apporter quelques solutions, ne doivent surtout 

pas négliger la dimension européenne. Le "pays" doit être le 

tremplin menant à la conscience européenne et non pas un cadre 

imposant de nouvelles frontières ou perennisant d'anciennes 

limites. 
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Rural. 

ARF: Association de Ruralistes Français. -- 
BAGF: Bulletin de l'Association de Géographes Français. --- 
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damment  q u e l q u e s  i n t e r r o g a t i o n s  s p é c i f i q u e s  à l a  géo- 
g r a p h i e  s o c i a l e  d e s  d i s c o n t i n u i t é s  s p a t i a l e s .  




