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TRENTE ANS DE PLANIFICATION URBAINE 
AU CAIRE's" 

par Galila EL KADI* 

Depuis la chute de la monarchie en Egypte, le pouvoir issu de la révolution de 
juillet 1952, a manifesté une volont6 d'amélioration du fonctionnement de la ville 
du Caire ainsi que d'une organisatioli rationnelle de SOLI développenient spatial. 
L'?cuit& des probl&nies urbains qui se posaient à l'époque rendait inopérants ct 
caducs les anciens outils d'aménagemciit de l'espace. La n6ccssitE d'une plaoificii- 
tion stratégique s'imposa, d'où l'adoption du Schéma Directeur*** comme outil 
de planification 5 long terme. 

Depuis 1953, trois schémas directcurs furent élaborés pour .1~  Caire. QUCI fut 
leur impact réel sur la inaitrise du développenient urbain de la métropole? 

S'interroger sur la nature, le contenu et l'efficacité de cet outil de planification 
urbaine, renvoie néccssairement i l'analyse du contexte d'élaboration des condi- 
tions de mise en CCUVTC et de la signification du choix des options réalistes. 

Nous ne partirons donc pas d'une définition de la planification comme impo- 
sition d'un ordre plus rationnel, mais nous allons plutôt essayer de saisir quand et 
pourquoi, du point de vue de la logique du système social et de son mode de pro- 
duction, s'est a\é& nécessaire une nouvelle forme de contrôle sur les 6lénienls (I I I  

o 

- 
* ORSrohl/lURP ( II lS l i tUtC Or Urhall alld RegiOlldl ~'hllllillg : Le CairC). 
** C e m  Etude est la version largement rcmanifc et coniplbtCc d'une notc presentire cil 1984 

à I'h-pipe de recherche sur (( L'Cvaluation coinparCe dcs ScliCmas Directeurs d'amtnagemeut 
de quatre metropoles de l'aire arabc n. Ccttc rechcrchc fut mente cnlrc 1983 e l  1985. L'Cquipc 
Ctait composirc d'un noyau permanent, L Paris XII, qui comprenait en plus de l'auteur, 
hl. C. Chalinc, respoiisablc scientifiquc, Mich& Jolt maître de conftrencc B I'IUP e l  feo 
M. Tugrul Akchura. Elle donna lieu i la publication d'un rapport final cn dfccmbrc 1985. 

Notre rfflcxion sur les SV rut ensuite enrichie par notre parlicipation au groupe de lr:tva¡l 
sur (c Les documents d'urbanisme en rvv  el la valorisation dcs cxpCriences en coopCration I), 
sous la dircclion de M. Henri Coing, professeur B l'[Ur, au cours de Ia mSme @triode. 

*** Uti SchCma Directcur (SD) Rxc les orientations fondamcntales de I'amhagcmcnt des ter- 
ritoires intCressCs, notamment en ce qui concernc I'cxtension dcs agglomCmtions. Ce docunlcnl 
dtlcrminc cn parliculicr : la dcstination gtnCralc des sols, IC trac& des grands Cquipcmcnts 
d'infrastructure, l'organisation g&nCrnlc des transports, la localisntion des aclivitCs et scrviccs 
Its plus importants, ainsi que les zones prtfCrcnticllcs d'extension et de rtnovation. Ce document 
est Btabli pour trcntc ans et  n'a de v:ileur obligatoire quc pour I'administralion. II doit Clre 
complftb par dcs docunicnts à plus court cernie (cinq ans), lcsqucls sont imposables aux tiers. 

Rcwe  Tiers ,\foornfe, I .  XXXI, n. 121, Janvier-Mars 1990 
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système urbain. En quoi le choix des options et des modalitts de leur mise en O C L I V ~ C  

révèle-t-il la nature de 1’Etat et les alliances de classe ? 
Ccttc analyse nous Ia referons à chaque fois, c’est-$-dire pour chaque ScIiélna 

Dirccteur (1953, 1970, 1981). 
Bilan et rdflcsioii stir l’expérience de planification urbaine au Caire au cours des 

trcntc dcriii6rcs aiintes, tels sont les deux thèmes que iioiis aborderons dans cette 
étudc. 

En guise de 
fication urbainc 

pr6arnbulc. nous 
avant 1952. 

survolcrons rap ida“  t l’tvolution dc Ia plani- 

Eso~itlior~ dc lo phi$cuf  ¡ori rm6uine 

Avant 1885, la planification urbaine en Egypte se liinitait h des projets d’cmhl- 
liscinent ct de rénovation urbaine. Quand bien mEnie elle a pris des dimensions 
importantes dans IC cas du programme d’amé~iagemc~it du Caire initié par le 
Khédive Ismail (1~365)~. elle est resttc avant tout un geste du souverain octroyant 
i ses sujets un nouveau cadic pliysiquc qui témoigne de sa grandeur. Et  si le projet 
d’Ismail procédait d’une volonté de modernisation de la capitale, il fut cependant 
sans rapport direct avec des impératifs sociaux, politiques et écononiiques. 

Entre 1S85 ct IS90, au tout début de l’époque du protectorat, 30 villes tgyp- 
tiennes furent dottcs de plans d‘amtnagement. , Simultantmcnt un mod6le de 
gestion u r b a h ,  ayant prouv6 sa rtussitc en Europe à partir du milieu du siècle 
passé est introduit ci1 Egyptc. 

Dans ce niocltlc Ics liniitcs de l’intervention des pouvoirs publics d’une part, et 
des individus ct cntrcpriscs de l’autre, sont fixb au préalable. 

Par l’intermédiaire d’organismes spécifiques - le service des voiries, Tuiriiilr, 
cri6 en 1864 h i  sein du ministkc des Travaux publics, ainsi que d’autres services 
degestion ct d%r~trcf~eri~-lcs pouvoirs publics gèrent un espace qui correspond au 
m~niniuni indispensable pot~r  fairc fonctionner l’ensemble de la ville : infrastruc- 
Itires et Cqtiipcmeulr publics. Ils kdiclcnt les règlements concernant la largerrr des 
voirics, IC respect des :iligncmcnts et clcs prospccts, la sauvegarde des monulnents 
historiques, Ics cxpropr’iaiions et iissurcnt enfin I’entreticn des espaces publics. La 
proprittt privée gere tout le reste, c’est-i-dire les terrains viabilisés. 

hh is  I’insullismcc des moyem financiers a amené les pouvoirs ptlblics $ 
déléguer une partie de lcurs tâches à des sociétés d‘aménagement étrangèrcs, les- 
qiiclles ont pris en charge la viabilisation et IC lotissement de secteurs importants 
de la ville en l’absence de toute concertation. 

La ville s’est constituée ainsi par la ((juxtaposition de lotissements )) de taille et 
dc conception très différentes, oil les règlernents urbains et constructifs étaient 
quelquefois violfs~. 

I .  Pour cclle pCriode voir M. Volait, N 1850-1950, un sii.clc d’arni.rtagcnlcnts urbains au 

2. Ibid. 
Caire )), in LES Cahicrs de I’IAURIF, no 75, mars 1985. 

3. Ibid, 
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La spéculation foncière qui animait les promoteurs, maitres d ’ o ”  de ces 
OptrdtiOnS, s’est traduitc souvcnt par des dècalages importalits entre la rhlisation 
de la tralllc viaire, le lotissement et la constr’UctiOn. 

Dans cc système les iiit6rêts des classes populaires furent omis. Les conditions 
&Iiabitat dalis les vieux quarlicrs de la ville qui abritaient 112 gros des COUChcS subal- 
ternes et accueillaient les migrants ruraux, ne cessaient de se détériorer. En 1927, 
ICs contradictions de ce systènie conrmencent i se manifester. 

La ville s’était déinesurement étendue (Ia surface balie est passte de 1 218 ha 
e11 1870 j 8 lia c1i 1927), sa population avait dépassé le million a cette date 
(365 000 habitants en 1897). ALIS careiiccs de la gestion sont venues s’ajoutcr la 
saturati011 des équipemcnfs d’infrastructurc Ct la dét&rioralion de l’ancien ilarc de 
logements. 

Ni  Ia réforme de I’appareil administratifJ, ni l’élargissenrent de ses compé- 
tences n’empêcheront la d5gradation de la situation. Car, au lieu d’in,tervcnir en 
faveur des classes démunies, laissées jusqu’i présent i l’tcart, on procède par la 
résorption dc l’habitat insalubre qui débouchera sur une crise du logcement. 

Au leiideniain de la deuxième guerre mondiale, les industries légères qui 
s’é&nt dévcloppfes d’une manière artificielle pour répondrc aux hesoins des 
arm& &angères, entrent en période dc stagnation ct des centaines de milliers de 
travailleurs Sont jetés hors de la production. L’inflation ct le chômage touchent 
aussi la petite bourgeoisie citadine. La crise du logcnicnl s’aggrave. En 1947, 49 % 
des niènages urbains habitaient dans un logerncnt d’une seulc pièce. L’exacerbation 
des tensions en milieu rural va accélércr l’exode vers la capitale, qui double sa 
population en dix ans (I 300 O00 en 1937, 2 800 O00 en 1947). 

En 1947 est promulguée une loi bloquant les loyers~ct interdisant aux proprié- 
taires de chasser les locataires. En 1949 Le Caire est doté tl’unc municipalit6. 

Le 26 jailvier 1952, Le Caile brille. L’incendie du ccntre d‘arCaircs de la capitale 
refitte i la fois I’amplccrr du  malaise social et l’essor du mouvement populaire qui 
est sur le point dc déboucher sur une revolution. La nouvelle classe dirigeante, 
issue du coup d’Etat survenu_ six mois après l‘incendie, doit prendre en compte 
certaines rta\it& sociales fondainentales qui vont conditionner la nature et les 
priorités de son intervention.. 

LE S C H ~ M A  DIRECTEUR DE 1956 

Coriteste d’tla6orutior1 

Le premier SD de la ville du Caire, approuvé en 1956, fut élaboré à partir 
de 1953, au cours d‘une dilficilc période de recherches et de tdtorinelnents : règle- 

4. De nouveaux services viennent s’ajouter i l’administration de la ville : te Town Phrft irfg 
OE=, charge de L’Claboration des nouvcaux projets, le Horrsc ffkpecfion qui s’occupe des 
inventaires des habitations i demolir ou i preserver e l  enfin IC Haut ComilC crCB en 1923 
ci char& de la coordination des difErcntcs aclivitb. Cf. srrprrr, n. 1. , 
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niclits de compte et aKrontements a u  sein du Conseil de commandenient de la rivo- 
lution, réprcssion des masses populaires qui revendiquent le retour de l‘armée dans 
]CS casernes, dificiles ntgociutions avec les Anglais en vue de I’évacuation de la 
zonc du cannl tlc SUCZ, nitsentente puis rupttire avec les partis politiqucs csistünts. 
Dans ce climat d’irlitttbilit& et d‘ ¡ i ; ( !  “11, on improvjsc dc j  projcfs pour la 
société de  demain. 

LCS CvCnclncnts s’acctl&rcnt, le 23 janvier 1953, un parti unique est folldé; IC 
16 février il publie u n  programnie en 1 1  points dont les points 5 et 6 niettent 
l’accent sur les ases prioritaires : 1’éducation et l’industrialisations. 

Les liommcs B qui IC iiouvcau rCgime va confier la mise en ccuvre de son pro- 
grainme de d6veloppcmcnt sont en général des Cconomistes, des ingénicurs ou des 
gestionaaircs tie formation anglaise ou aniéricainc, pour ia plupart docteurs, 
c’est-h-dire des technocrates et non des idéologues. K L’idéal, en un tilot, d’un 
rtgimc ni¡lita¡re dont Ics dirigeants entendent collser\‘er le moilopole cxclusif de 
la penste ct  de Ia dicision politique )P. 

C’est ainsi que tout conseil émanant de tecliniciells non politiciens, suscitera 
un intérêt chez le nouveau pouvoir. I953 correspond au  retour en Egypte d’un 
ccrtain nombre d’enscignants cn urbanisme et en architecture. Parmi ces nou- 
veaux docteurs fraîclicmcnt promus et diplômés des gralldes universités des Etats- 
Unis et dc Grandc-Urctagnc, on trouve les quatre protagoiiistes du SD de 1956’. A 
l‘époque IXéc de planification n:itionale de I’6conomic Faisait son chemin en 
Egyptc. Dds 19S2, pltrsicurs organismcs chargés de définir une politique tcono- 
rniquc sont cri.6, ils vont fusionner en 1956. Les quatre docteurs volit arguer de la 
ntccssité tl’i.laborcr des st? pour toulcs les villes Cgyptienncs afin d’orienter le dtve- 
loppcmciit tconomiquc prévu sur l’cnsctnblc du  tcrriioirc c t  dc dtterrniner la loca- 
lisation dcs ihdustrics. On commcnça, évidcmlnclit par la capitale. 

Procérlrirc rI’éloDarci~ioir 

I1 scinblerait que la dtcision d’élaboralion d’un SD pour Le Caire ait été une 
initiative pcrsonnclle du ministre des Collectivitts locales de l’époque, M. Abd 
El Lltif El Bogdadi. Mais il nous parait évident que le nouveau pouvoir voulait 
approfondir ses connaissances d’une rCalité urbaine qui lui Cchappait, ce qui allait 
lui permettre dc mieux la contrôler. Lc SD se présentait donc comlnc le moyell 
adéquat, son élaborat ion constituant un moment important dans la connaissance 
d’unc ville et tlc ses liabilalits. 

L’équipc chargée de cette tiichc compreliait les quatrc docteurs en question plus 
une vingtaine d‘architectes, d’ingénieurs et de dessinateurs. 

La phase de collec~c des données s’avéra très dinicile. Les membres de I’équipe 

5. Anouar Abdcl Malek, L’Egjpr sociélé mi/lmire, Paris, Seuil, 1965. 
G. Ibid., p. 104. 
7. IJ s’agit de MM. Ibrahim EI Samak, Koshdi Botros et Chafik Et Sadr, diplamOs dc 

I-farvard et dc I<icphacl \Vahba Tadros, tliplBmb en Grn!ldc-Brettlpnc. 
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étaient étroitenient surveillés, ils étaient systéinatiquelnelit fouillés à la sortie des 
bureaus de peur qu’ils n’emportent des documents. LILI mot de passe était utilisé 
pour accéder à la salle des travaux. Ces mesures restrictives, outre qu’elles créaient 

. un climat oppressant, entravaient l’obtentioii de certaines données indispaisables, 
fi.nppCcs d’interdits multiplcs, tclles que la distribution de la force de travail dans 
les diKérents sectcurs d’activitC Cconomique, Ia localisation dcs industries, etc?. 

L‘esquisse du projet arrivant 5 son terme. deux cxpcrts des Nations Unies 
séiournèrent Quatre semaines au Caire sur invitation de l‘Etat égyptien pour 
un Cchangc de points de vue sur le SD. 

Le document fut enfin présenté B M. Bogdadi et B quelques personIles inté- 
reisécs. ~ c s  auteurs en furent remerciis ; IC suivi et la mise en euvre ne semblaiellt 
pas leur appartenir. 

Les options (lu SD 

1 L’induiric COIME nioyeir de diveloppeinciii e[ de redtploienlen f cle lu popr- 
latioil. - Dam ]CS Options de ce plan, o11 peut certes discerner la priori16 doflntc 
par un régime résolunient nationaliste, au  développement industriel. Une 
grande illiportaiice est accordée h I’aménageinent de zones industriellcs autour 
de la capitale. Six cités satellites solit prévues dans un rayon de 30 km autour du 
Caire, ellcs devaiellt SC greffer sur des noyaux industriels dtjjb existants : Qaha, au 
nord, ttait IC centre des industries agro-alimmtaires ; Abou Zaabal au nord-est, 
abritait les ateliers de réparation ct d’entrctien des voitures des chemins de fer; 
nu sud, Helwan ou étaient localisées les industries du cuivre. A SO km au sud, sur 
la rive ouest, Hawamidtyah se présentait coiinne une petite citi développée autou,. des usines du sucre. Enfin, Birkash et El Tebbili respectivenicnt ‘I LI nord et 

au sud. 
Outre leur vocation industrielle, ces six cités satellites devaient absorber l’excé- 

dent de l’accroissement de la population du Caire qu’on estimait à l’époque devoir 
se situer i 1 500 @)o liabitantsen t’an 2000. Le Caire infra-niilros ne devait pas 
abriter plus de 4 O00 o00 d‘habitants. Deux autres centres de moindre impor- 
tance, El Bassatine au  sud des cimetières et Sekkiet Mekki à Guiazh, devaient 
accueillir les petites industries polluantes transférées du vieux centre-ville. 

Dens ce projet rationnel, la qucstion du logclnent nc fut pas omise, une esti- 
Illation du volume de la main-d‘ccuvre industrielle permettait d’évalucr les besoins 
en logements. 

Le lien entre le lieu de rCsidence et IC lieu de travail était souligné avec forcc par 
les auteurs du su. Aucuue alternative n’était envisagCe et ils exprimaient ferme- 
ment et clairemellt leurs propositions : 

u 7i~c.w sir Torvm slioulcl be clerelopped as safelite iiidosirial Toti:ns, sew 
conlnir~rd, with all iheir prtblic focilities. Failiiig tli i.~, ii is feared that clrnos wi4 

8. lnlerview dc bl. 1. EI Samak, Le Caire, juin 1963. 
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spread arid rlrc liopss for crcuiirlg iritlusirirrl ccrtfcrs w¿fI idkht. Uttcot~trolfcd artri 
prcrrtntrired sttbclirisiotrs of tnrrtl will crente rotfa~arabte social arid prerrtntrrrc~l 
ccorrot,iic cotrrlif ions triid ociife trajjic aird trntrsporfntirttr probtelrrs. ))!J 

i<appclons qu’i  I’~poquc Le Caire totalisait 42 % des établissclncnts industri ci^ 
et 27,2 % de Ja  main-d‘ceuvre dans ce secteur, Alexandrie venait en dcuxi6ine posi- 
tion avcc 20.5 % des établissemcnts et 27,7 % de la niain-d‘truvrc. 

La décentralisation industrielle rccomtnaadée dans les villes satellites devait 
s’accompagner de la création de nouveaux centres industriels dans la région du 
canal de Suez et autour des gisements de minerai de fer au sud de I’Egy1,te. 
‘ToutCs ces actions devaient s’inscrire dans le cadre d’une politique d‘aménagc- 
ment du territoire de laqiicll~ découlerait une stratégie de planification rdgiollale i 
dlaborcr de toute urgence, scion les rcconimandations du SD. 

Décentralisation industricllc, amélioration des services et des équipements 
dans les villes secondaires étaient vues comme les seules actioris capables de 
freiner l’exode rural vers la capitale. 

2 / Lri rimcroforrm de la ville. - Si l’industrie est I’tlémcnt structurant de 
l’espace iintioiial c l  de la région mdtropolitaine du Caire, les espaces verts le sont 
tout autant pour l’espace urbain. Débarrassée de ses industries et de sa classe labo-, 
rieuse, la ville projetlie serait contenue dans son périni6trc urbain par un  boulc- 
vrird périphérique doublé d’une ligne de chcniiri de k r  régionale. Elle coniprcrl- 
drait huit. scctcurs, s’articulatlt chacun autour d’uti’cspace vert, IC tout dtaiit 
articulé a u t o y  d’un grand parc central. La créatioti d‘espaces verts régio- 
naux était mentionnée sans en préciser la Iocalisation. Les extensions futures de 
I’agglomCration devraient se situer h l’est en terre dCseriique. Deux zolies subur- 
baines y étaient prévues : l’une sur le plateau du Moqatt:tm et l’autri: a u  sud-est 
de I-léliopolis dans une zone occupée i I’époqite par les baraques de I‘arniée 
(actuelle Madinet Nasr). 

Telles furent les~irincipales options du SD de 1956. D’autres options plus sec- 
torielles coticernaic~it les équipements scolaires et leurs localisations, les densites 
dans les difTérents secteurs composant la ville, etc. 

Soulignons I’absencc de propositions de réhabilitatiori des vieux quartiers 
historiques de la ville, aucune intervention sur le tissu existant n’étant prévue. 

Fortement prfoccupé par la croissance niassive du Caire, ce SD incluait des 
options et des part is pris largement inspirés des expériences cxtérieurzs. II 
atteste sans ambiguïté de I’infiuence des techniques d‘aménagement de l’univers 
anglo-saxon. Le fait d’avoir confié la tiche d’élaboration de ce plan 5 dzs Egyp- 
tiens, répondait certes A une préoccupation nationaliste, mais les concepts, les 
choix techniques étaient bien étrangers et exprimaient la contin~iité des influences 
occidcri taleslo. 

9. Scll~ma Directcur de 195G, p.  SO. 
10. T. Akcliura, Note sur tine mission irli Caire, 24 mtrs 1933 - 3  avril 1983. Not:: prk- 

senli.c dans le cadre dc In rcclicrclic sur I‘tvnltlation, etc. 
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L’agression tripartite survient en 1956. La reconstruction des villes de la région 
du canal de Suez, durement endomniagCes, prit alors IC pas sur les autres actions h 
entreprendre ailleurs. Au Caire i l  fallait parer au plus press6 : le logement et les 
équipements scolaires. 

Mettre en ceuvre les options du SD supposait une stratégie B long terme, une 
programmation des projets retenus dans le temps et dans l’espace, la création 
d‘institutions et d’organismes spécifiques et compétents pour assurer le suivi et la 
réalisation, et enfin des moyens financiers adéquats et des modalités de finan- 
cement. 

Certes le discours de I’Etat, B l’époque, témoignait d’une volonté de planifi- 
cation à long tenne, mais du discours 6 la réalité, il est de sensibles hiatus. 

Les choix opérés par le pouvoir politique témoignèrent du praginatisme IC pllis 
élémentaire qui caractérise la  classe moyenne de laquelle Btait issue la majorit6 des 
Officiers libres. Parer au plus pressé par des interventions ponctuelles et sectorielles 
quelquefois spectaculaires, telle fut la tactique du pouvoir. Mais lorsque cette 
tactique s’érige cii stratégie, comme on le verra par la suite, la crise urbaine ne 
Deut aue se reproduire sans cesse, avec B chaquc fois des dimensions plus impor- . -  
tantes, de tcllc sorte qu’il devient impossible d’y remédier. 

Ai1 lieu d’amorcer la d6concentration des activités productives et la redistribu- 
tion de la population, afin d’endiguer la croissance incontrôlh de la capitale, on 
opka pour des choix qui accentutrcnt davantage le déséquilibre de l’armature 
urbaine. Or l‘occasion était plus propice que jamais pour concrétiser une des 
options priiicipales du plan concernant le développement de la région du canal 
de Suez. Mais on préféra concentrer tout au Caire. Comme si la grandeur de . .  
1’Etat pouvait se niesurer par le gigantisme de sa  capltale. 

finsi, des six citCs satellites prévues dans le SD, on n’en retint qu’une seule : 
Helwan, 6 25 kni au sud. Lk, on installa les industries lourdes et de substitution 
aux importations. Ensyite, et en dehors de toutes les recommandations du SD, on 
crea un autre grand pôlejndustriel au nord, L Choubrah E[ Kheinia, sur les terres 
agricoles les ~ l u s  fertiles, où les industries chiniiques et pCtrolières vinrent côtoyer 
les quelques fabriques de textiles. 
b souci de contrôler la classe ouvrière pourrait expliquer ce choix. Disperser 

les ouvriers dans sixcitts autour du Caire,confornlénielit aux objectifs de déconcen- 
tration formulés par le SD, présentait un risque pour un pouvoir encore impopu- 
laire au sein des masses laborieuses. 

L’encadrement idéologique et le contrôle social d‘un prolétariat noyauté par 
les communistes n’apparaissaient réalisables qu’B l‘intCrieur des limites géogra- 
phiques du siège du pouvoir central. 

La création de Modinat Nasr l’est de la capitale et l‘amorce du peuplement 
du plateau de Moqattam corresponclent cepcndant à une des options du SD. 
Nkanmoins ce choix ne visait pas coiisciemnlent l‘orientation de l’extension urbaine 
dans cette direction afin de prBserver les terres agricoles. 11 avait plutôt comme 
objectif la création d‘une cité administrative, proclie du centre du pou\loir et de la 
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dilrciioii de I‘ttat-major de I’arm6c insfallCe h I-Iéliopolis. Cette nouvelie cité 
Ctait supposée accueillir la plupart des niinistbrcs qui devaient être transfh6s de 
Qasr El Eini. Pourtant un seul niinisttre y l’ut installé, celui de Ia Planification 
nationde, en plus de I’lris(itut d‘C~udcs dit niêriic noin et 1’Ageiicc centrale pour 
la Mobilisation et les Statistiques (CAPMAS), principal organe de recucil cl 
d’analyse des données statistiques. 

Lc tleuxitrnc objectif visé par la creation de cctte cil6 fut d’oniir un cadre Je 
vie incilleur aux classes moyennes, base sociale de I’Etat, qui correspondait i‘ì leur 
souci de  rcpréscntation sociale i travers IC logcmcnt. 

Ni.annioins, cette opération marque les d6buts d’une importante intervention de 
I’Etat dans IC doniaioc de la production roncière et inimobiliPre. La tciche Tut 
confi~e h une sociC(é concessionnaire publique, conçuc sur le modele de la société 
du baron Empain qui avait créé Héliopolis au début du  siPcle. L’armée csEcutive 
de 1’Etat dans IC domaine de la PFI se constitue. 

Sirnultanénient, IC dtvcloppcnient du plateau de Moqattam est confié h une 
sociéf é concessionnaire privée. 

Le démarrage de Madinat Nasr s’avtre diflicile (déplacement des baraques de 
I’arni&, indemnisation du ministère de la Defense, etc,). Or il fallait répondre 
immédiatement aux besoins en Iogcments des classes moyennes montantes. 
C‘est ainsi que I‘Etat intervint pour libérer des terrains waqfs, situés sur la rive 
otrcst du Nil. Des lotisscnicntsy furent affectés aux membres du Conseil de la rtvo- 
lulion d‘ahord, puis aux différents corps des syndicats professionnels, avocats, 
journalistes, professeurs d’universités et ciilin aux ingénieurs qui donnèrent leur 
noin i cetle nouvelle cité, qui fut baptisée Madinat El Mohandessinll. Un quar- 
tier rCsidenticl de standing composé de villas et de petits collectifs fut ainsi créé 
sur les terres agricoles de l’ouest favorisant l’urbanisation dans cette dircction. 
Logements .donc pour classes moyennes mais aussi pour la classe ouvritrz et la 
population i bas revenus. Des HLM lourdenient subventionnés essainitrent dans 
toutes les villes égypticrines. Au Caire, ils furent implantés au voisinage des deux 
grands phles industriels au siid et au nord, mais aussi sur les franges de l’agglonié- 
ration ,:I Zcinhom, i Ein El Sim et dans les banlieues d‘Imbaba et de Amirtryoh. 

liappclons enfin quc l’Ela[ crGa un grand parc urbain h Héliopolis qui rCpoii- 
dait probablement h une des options du SD, mais largement en dessous de scs 
recominaiidatioiis conccriiant les cspaces vcrts. 

Laissant de cô16 IC SD et son cssencc, c‘est-i-dire la planification i long ternie, 
IC pouvoir d’Etat est intcrvcnu au coup par coup raisant de la politique du loge- 
nient la pierre angulaire de sa politique urbaine. 

Mais les eflets d’induction déclenchés par I‘éloignenient des recommandations 
du SD, notaniment en matière de décentralisation industrielle furent lourds pour 
l’avenir de la métropole. La polarisation industrielle au profit du Caire a créé un 

I I .  Selon une idtc tres rtpenduc et non \CrifiCe, les ingtnieurs en auraicnt Ct6 les prcraicrs 
Pionniers cn 1947. Nos informations sc basent sur une intcrview de M. Milad Hanna. ing6- 
nicur et un des prcmicrs habitants et fondatcur dc ia cnoperativc qui s’occupa du fiuanccnicnt 
e l  de la gcation du lotisseincnt du syndicat des ingtnieurs. 
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bassin d’emplok qui draina de nouveaux migants vers la capitale. Les dépenses 
effectutcs dans cette ville le rurcnt bien évideninient au détriment des autres centres 
urbains, sans parler des zones rurales, ce qui encouragea encore davantage 
l’émigration. 

De l’anarchie de la localisation des industries légères sur les terres agricoles 
périurbaines résulta la perte des meilleures terres arables : 84 ha par an, l’équivalent 
du 1/100 de la superficie de Paris, ceci sans compter les 350 ha d@vorfs tous les 
ans par la prolifération de l’habitat spontané, consCqucnce de l‘incapacité de 
I’Etat à répondre aux besoins en logements d’une population grandissante. 

Rappelons enfin que la question des équipcments d’infrastructures ne ben$- 
ficia pas d’une attention particulibre. En 196.5, I’exaccrbation de la crise urbaine 
va nécessiter de nouvelles fornies d’intervention. Un deuxième SD s’imposait. 

LE SCHt?hiA DIRECTEUR DE 1970 

L’e‘tat des choses 

Entre 1956, date de l’approbation du SD de 1953, et 1965 date de la mise en 
place du Haut Comité du Grand Caire, chargé. de 1’6lhborntion du second SD de 
la capitale, la population a doublé. Elle passe de 2 500 000 8.4 220 000 hab¡- 
tants. Celle des deux gouvernorats limitrophes, Guizah et Qalioubkyah, inclus 
partiellement dans les limites administratives du Grand Caire, est p s s k  respccti- 
vement de 574 O00 et 309 O00 à 1 293 o00 et 600 000 habitants. En 1966 la métro- 
pole égyptienne comptait 6 113 O 0 0  habitants. Le seuil des 4 000 O00 d’habitants 
sur lequel avait tablé le SD de 1953 pour l’an 2000 était largement dépassé. 

Au cours de la periode qui s’étënd entre les deux SD, 1’Egypte tout entibre 
avait connu des mutations profondesxz. Le Caire était devenu le plus grand centre 
industriel du pays, métropole régionale du monde arabe et du continent africain. 
Cette nouvclle situation bQuleversait les données de base, la nature et le volunie 
des problèmes qui s’étaient posts aux concepteurs du SD de 1953. Si celui-ci SC 

présentait comme un outil d‘organisation de l’espace urbain, visant à IC maîtriser 
et h pr15venir son Cclatement anarchique, le SD de I966 intervient dans un  contexte 
oh la ville avait éclaté dans tous Ics sens. I1 avait donc la double vocatiorl de 
(( recollcr les morceaux )) et de prévenir une plus grande catastrophe. 

Mais la catastrophe était inkvitable. En 1965, les prémices d’une explosion 
gCn6ralisé.e des infrastructures pointaient h l’horizon. Toutes les canalisations des 
é.gouts éclat&ent, transformant les rues du  Caire en cloaques. L’on mit alors en 
cruvre un plan d‘urgence baptisé Plan des 100 jours D, qui de fait fut exécuté en 
trois mois et aboutit 2 la rénovation dcs coLlecteurs les plus éprouvés. 

12. Cf. G .  EI Kadi, (c Stratdgics de 1’Etat dans la production foncière et imniobilibrc D, lcxlc 
publib in L’6vohrioti des sysr?i,ics de production fonciere et irtuaobiliêrc clans les pays ell w ie  
de dfwloppemcnr, juillct 1981. 

ThI - 1 
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La petite hisloire veut que L‘Cclatenient des égouts soit à la base de l’élabo- 
ration du deuxidnie SD. Par ailleurs on evoque lcs problèmes de la circulation 
conime tin facteur plus d6tcrminant cncore. A l’époque, la capitale souIfrait de la 
saturation dc son rfscau roulicr et de l’absence d ’ a m  de contournement. Mais cc 
serait plutbt, h notrc avis, l‘articulation de la triplc conjoncture locale, interna- 
tionale et arabc sur le cantcxte urbain, iconomique et social, qui a rendu néccs- 
sairc unc intervention d u  pouvoir politique sur une ville qui coiiimençait h lui 
Cchappr. 

Le coniests poliiiqiw, ckorroiiiiqile et social 

Camorcc dc L‘Claboration du SD a lieu dans une conjoncture critique. 
LÆ II‘ Plan quinquennal, 1961-1962,1964-1965, vient des’achever sans atteindre 

Ics objectifs qu’il s‘était Fixés; échrc total pour les uns, partiel pour les autres, une 
cliosc est certaine, IC Plan était trop ambitieux et fut élaboré dans la plus grande 
confusion. 

Nous n’avons nullement l’intention d’analyser ici les causes de l‘écliec du Plan 
quinquennal, rctcnons-en l’essentiel. 

LÆ Plaq reposait sur u n  développement artificiel des forces productives, don- 
nant la piiol-it5 5 l’investissement industrielh basede substitutionaux importations. 
L‘apparcil burcaucratiquc mis en place ap rk  l’ind6pendance s’était sensiblement 
ampliíïk, I’objjectif d‘austériti: administrative inscrit par les planificateurs s’éloi- 
griait h (cl point des fails, qu’on assista vers 1966 5 une croissance inouïe des 
dkpcnscs p+liqucs (de SOO M LE en 1960 h 1 200 M LE en 1966). Simultanément 
le nombre des fonctionnaires fut multipli6 par 2,5 pour la même période, tandis 
quc IC dbficit ptibliC passait de 70 o00 M LEB 350 O00 M LEx3. 

D o u ~ r c  part, la nouvelle bourgeoisie d’Etat s’&tait associ& avec le scctcur privd 
h tmvcrs Ics projcts coinniuns non dfclarfs, dcs transactions ct des accords illi- 
citcs qui  asscrvircnt IC  sectcur public, basc dc I’économie nationale depuis 1961, 
aux inthrets du scctcur privf. 

Ceci se passait au nionient où l’amifc égyptienne subit des revers considfra- 
blcs au Yfrncn, que I’Etat hébreu s’apprctait à lanccr une offensive contre la RAE, 
que dcs tcnsions socialcs sccouaicnt ia campagne en raison des abus des nouveaux 
mitres dc la tcrre et de l’appareil bureaucratique. 

La classe ouvribre enfin était sur le qui-vive, observant les transformations qui 
s’opéraient au sein de la classe dirigeante ct conmegai t  à s’inquiéter. 

13- A b  Sabri, Les cinq unncfes de trunsfamra/ion, Lc Caire, 1970. 
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Deux hypothbes se présentaient : 
1 / L’id& du SD a comme fondement des considérations d’ordre militaire. 

L’acheminement des troupes vers le Sinaï nécessitait la construction d’une route 
de contournement afin d’assurer la stcurité et la discrktion du déplacement des 
forces armées. C’est ainsi qu’on commença dès 1961-1962 la construction des 
autoroutes de Salali Salem et de l’autostrade (respectivement est-ouest et 
nord-sud). Pour améliorer la fluidit6 de la circulation, on réalisa le tunnel de 
Qasr el Nil et on anlénagea la place Ahmed Maher (centre du Caire). Selon toute 
vraisemblance, ces travaux n’ont pas recueilli le consensus des trois gouvernorats 
de la capitale. 

Un SD restructurant, se présentant conime une sorte de compromis entre ces 
intérbts divergents, 

2 / II était question d’aménagement du territoire dans IC Plan quinquennal 1961- 
1965. L’accent y fut également mis sur l’urgence de la mise en place d‘un outil de 
contrôle et d’organisation de l’espace urbain. C‘est probablement là l’origine de la 
création du Haut Comité de Planification du Grand Caire en 1965, mais ccllc-ci 
intervint paradoxalement à la date d’éclibance du Plan. Or un SD, qui est d’abord 
un plan d’urbanisme, est par définition la projection locale et spatiale d‘un systtme 
économique, politique et  juridique existant au moment de son Baboration. Certes 
la mise en cuvre de ces plans aurait pu être perturbée par une nouvelle politique 
d‘aménagement du territoire ou par les changements des oricntations économiques 
ou encore par une crise économique subite. Mais en l’absence préalable d‘une 
liaison entre le SD et un minimum de programmation economique - un plan 
quinquennal ou triennal - c’est la validité même de’ce plan qui est mise en 
question. 

Alors même que l’Acuiti: et l’urgence des problèmes urbains du Caire appe- 
laient un certain nombre d’intervcntions, l’cfficacitk du SD apparaissait par 
avancc douteuse, sinon nul1c:Il va toutefois permettre de dresser un diagnostic de 
la situation, somme toute indispensable. 

La procédure d’daboratiori 

Sur l’initiative du Premier ministre en exercice en 1965, M. Mahmoud Fawzi, 
un dCcret prhidentiel stipule la création du Haut Comité de supervision du 
Grand Caire. Soulignons une nouveauté dans la formation du Comité : il coni- 
prend des techniciens et des technocrates représentant les ministères du Transport, 
des Finances, de Ia Planification, du Logement et de l’Administration locale. 

La création d’une structure dd hoc où siègent des reprkentants de différents 
ministères marque un nouveau départ puisqu’elle repose sur l’idée de concertation 
et de collaboration entre partenaires économiques. Ceci devait permettre les pro- 

14. Interview de M. Taller El Sadeq, un des auteurs du SD de L970, juin 1983, par l’auteur. 
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grammat ions et les financements correspondant’ aux grandes orientations du SD 
ct Cgatcmcnt garantir sa mise en ocuvre. 

La formation de ce Comité a ouvert Ia voie 9 la naissance de l’Organisme dc 
planification du Grand Caire, structurc techniquc ct atlministrativc qui compre- 
nait quatrc scctions : 

- une section dc planification régionale; 
- tine scction de projets opérationnels; 
- une section d’études dcs projcts d’infrastructure; 
- une scction d’études sociales. 

L a  collcctc des donnhs se déroula entre 1966 et 1969 et le rapport préliminaire 
fut publié cn 1970. 

Le contenu dit cleitxiètrre SD 

Un diagnostic alarmant : 

- des densités très élevées, notamment dans certains secteurs de la vieiUe ville oil 
cllcs,ont atteint 4 319 hab./ha à Bab El Charéyah, B titre d‘excmple; 

- Ctat de dClabrement avancé de la ville médiévale et des vicux quartiers tels que 
Boulaq et EI Sahcl. 12 O00 unités d’habitation sont cstiniécs hors d‘usage tous 
Ics ans: Déjà en 1958 la municipalit6 du Caire avait dû évacucr 3 O 0 0  construc- 
tions qui menaçaient de s’icrouler et lancer une campagne de recensement des 
bâtiments vhtustcs. 13 O 0 0  bitinieiits corrcspondant à cette définition Furent 
rcccnsés cn un mois. En 1966,45,75 % des constructions dans cinq secteurs de 
la vicille villc furcnt déclarées vétustcs; 

- surufilibation (lu réseau des égouts, conçu dLs 1907 pour desservir 960 O00 liabi- 
tants avcc une capacité maximum de 48000 m3/j. En 1960 il drainait 
500 o00 m)/j, ?e qui provoqua sa saturation puis les débordements de 1965. 
Si IC Plan des 100 jours pcriuit de renforccr particllement la capacité du 
rfscau cc ne fut  qu’un palliatif temporaire. Dés 1969, des dCbordcnicnts appa- 
rurcnt h nouveau en difErcnts points de la capitale. Le volume des eaux 
d’dgouts drainécs avait attcint 750 O00 m3/j. 

- selon IC rcccnscmcnt de 1966, 20,l % des bátiiiiciits n’étaient pas raccordb h 
un réscau Li’Cgouts, 26,G % étaient sans eau et 41 % sans dlcctricité. Ces don- 
nées excluaicnt les zones d‘habitat spontané où les équipements d‘infrastruc- 
ture faisaient complètcment défaut; 

- cn ce qui concerne le rdseau routicr, la surface des rues et des ponts s’est 
avérée en dessous dcs moyennes internationales (20% de la surface bstie, 
contre 30 % dans d’autres villcs). Lc nombre des véhicules privés Ctait de 70 O00 
(11,G véhicules pour 1 O00 personnes) - ce qui est relativement bas - alors 
m h e  quc le rCscau routier souffrait de dysfonctionnements; 

- entre 1960 et 1986, Lc Caire avait absorbé SO % du total des migants ruraux, 
en 1960, on estimait B 1 270 O00 le nombre dcs Cairotes nés hors du Caire, soit 
plus du tiers de la population. 
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Les probl t“  clés qui se dégagent de ce diagnostic peuvent se résumer de la 
sorte : insuffisance des VRD, détkrioration du parc de logcments, très fortes dcn- 
si tb,  et enfin croissance urbaine accélérée due principalcment 5 l’exode rural. 

La croissance prévisioiimlle de la popttla tion 

Le plan tablait sur un taux de croissance annuel moyen de 2,2 % et prévoyait 
pour le Grand Caire 14,8 à 16 millions d’habitants en 1930. En tcnant compte dcs 
difficiiltés financières de l’Etat, et par conséquent de l’impossibilité de développer 
dans I’iinniCdiat les autres régions urbaines, il fallait trouvcr des solutions sur 
place. 

La superficie urbanisée pouvait abriter 9,s millions d’habitants à condition 
d’augmenter la population dans les secteurs à très faible densité touten rdduisant 
celle des secteurs saturés. Les 5,3 millions d‘habitants excédentaires devaient être 
répartis sur quatre villcs satellites : deux à l’ouest, la première sur la route menant 
àFayoum et la deuxième au nord d‘Abou Rawach, les deux autres àl’est, l’une sur 
la route mcnant à Suez et l’autre un peu plus au nord, h El Khanqah. Un ccrtain 
nombre de facteurs furent pris en compte dans le choix de ces localisations, les plus 
déterminants étant la nècessitC de préserver lcs terres agricoles et l’éliniination des 
zones accidentCcs ou abruptes, d’accès dificile et dont le développement aurait 
exigé d’importantcs dPpeiises. 

La inacroforiiie de la villc 

Puisque les futures extensions de la ville devaicnt se faire sous forme de villcs 
satellites, l’agglomération allait êtrc contenue dans son périmètre urbanisé par un 
boulevard périphérique, doublé par deux voies circulaires internes. Cet ensemble 
devait être complété par ?es voies radialcs existantcs ou en projet, des axes de cir- 
culation transversaux rapides (est-ouest) et parallèles au Nil (nord-sud), plus une 
sfric de poiits cnjambant le‘fleuvc et enfin dcs routes régionalcs menant aux villes 
satellites. Cet imprcssionnant système de voirie Ctait destiné h améliorer la cir- 
culation au sein dc l‘agglomération en reportant IC Lrafic regional sur son pour- 
tour et en favorisant Ics voies en viaduc pour les boulevards transversaux. 

Evulimtion et rniss err íriivre 

Ce schéma s’articule donc sur des options lourdcs et structurantes ou la voirie 
joue un rôle prtdominant. Mais du fait m h i c  qu’il s’agit d’une planification essen- 
ticllcment spatiale axée sur IC zonagc, l’occupation du sol par telle ou telle catégorie 
de fonctions ou d’usagers, la circulation et le transport, i l  traduit de nouvelles tcn- 
dances écononiiques et politiques encore latentes. 

L’espéricnce du dévcloppemcnt (c socialiste 1) s’étant essoumCe, une plus grande 
liberté devait être accordéc au secteur privé, c o m e  en témoignent les nouvelles 
oricntations du Plan triennal post-1966. Ceci explique probablement I’intérGt 
accordé aux réseaux dc voirie porteurs de nouvclles valcurs foncibrcs. 
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Soulignons égalenicnt quc cc document intbgrc des reconimandations tl’ordrc 
émineinnient politiquc. Ainsi, pour ce qui a trait h la périphérie rurale, il soulignc 
la néccssitd de substituer les cultures de rente aux grandes cultures afin de préscivcr 
Ics tcrrcs agricolcs périurbaines conlrc IC milage et d’assurcr tin équilibte fcolo- 
giquc, d‘unc part, ct dc rationaliscr l’approvisionnement de la capitale, dc I’autrc. 

il recornmandc par aillcurs l’encouragement de l’émigration intcrnationalc pour 
allfgcr les effets de la surpopulation. Rappelons enfin que la contradiction princi- 
pale qui sc trouvc au centre dc la question urbaine en Egyptc n’est pas résolue. 
Toutcs les options du plan aboutissent au renforcenient de la primauté dc la capi- 
talc et de sa region métropolitaine et par coiiséqucnt accentuent le déséquilibre de 
l’armature urbaine. 

Si le contcxte d’élaboration de ce plan lui òtait toute chance d’être efiicace, la 
niisc cn placc au préalable d‘un support logistique aurait pu nbannioins rendrc 
crédiblc sa mise en ccuvrc. N’oublions pas qu’il s’inscrit dans un ensemble de 
continuités, en ce sens que les cadres institutionnels, juridiques et les rtglemcnts 
cxistaicnt dfjk, tout cotnnic Ics filibrcs de gestion urbaine et de production de 
l ~ g e m c n t s ~ ~ .  

Elabort au cours de la guerre dcs Six jours en 1967, approuvé en pleine guerre 
d’usure et de reconstruction dc l’armée égyptienne, la mise en cruvre de ce plan 
sera rcportèe. Elle sera perturbée par lcs nouvelles données de la situation 
d’après gucrre B partir dc 1973. 

, 

. \  

Le clrois‘ des optioirs 

A la suite de la signature du traité de paix avec I’Etat hébreu en 1973, et coniine 
si l’histoire se répétait, la priorité sera 8 nouveau donnée h la rcconstruction des 
villes du  ca’nal de Suez et ii la réouverture dc cc canal à Ia navigation internatio- 
nale. Quatrc objcctifs sont ici visés : 
- témoigncr de la volonté dc I’Egyptc dc la non-reprise des hostilités; 
- favoriscr le retour de la’population déplacée dans SCS villes d’origine; 
- amorcer unc politique de décentralisation industrielle et de décongcstion 

- attirer les capitaux Ctrangcts, particulièrenicnt arabcs, pour participcr k la 
rcconstiuction des villes sinistr6cs du tcrritoirc du  (c grand frère )) arabe, qui a 
conscnti de gros sacrifices e l  subi des dotuniagcs importants pour défendre ia 
causc commune. 

Si des capitaux arabes rfpondent aux appels pressants des Egyptiens, ils vont 
surtout s’investir dans quclqucs opérations de logements. Plus tard, ccrtains nou- 

I déniographiquc de la vallée; 

*. 
15. L‘arniPc cxtcutive du minist?rc de I’llabitat comprenait, en 19GG, 34 cnlrcpriscs de 

construction, 1 I unites dc production de matbriaux dc construction et 10 cntrcprises d’am& 
naScment de terrains ainsi que 8 sociBtés de promotion foncibrc et inunobilibre. Un organisme 
d’aide aux cooperatives de construction et d‘habitat, GAIILIC, fut 6galcnient c r S .  En plus 

Ia promulgation des lois et  dfcrcts rtglcmcntant IC lotisscmcnt et la construction. 
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veaux quartiers construits dans les villes du Canal porteront le noni dc souverains 
de l’Arabie et cl’émirs du  solfe Pcrsiquc. 

CCS actions s’inscrivent dans le cadre d’unc nouvclle politiquc dc libtralisation 
économiquc instauréc g partir dc 19711‘, dont l‘objectif declaré était dc stimuler IC 
capital national, public ct privé, par Pappel au soulicn financier et tecliniquc du 
capital étranger. TI fallait donc cr6er dcs slructurcs d‘accucil optimales pour ces 
capitaux. Mais si tous les bureaux d’études publics, y compris l‘ex-organisme de 
planification du Grand Caire élaboraicnt 8 l’époque des st) pour les villes dc la 
rfgion du Canal, Le Caire semblait quant ii Itti, abandontléBso1isort. D’autant plus 
quc la ville venait de pcrdre son agcncc spfcifiquc dc gestion et d’urbanismc trans- 
fornifc % partir de 1973 en un  orgailisnie national de planification régionale et 
urbaine (GOPP) (décret présidentiel 11’ 1093 de 1973). 

Or, aitcune autre villc du pays, 8 l’exception d’Alexandrie, ne pouvait préteiidrc 
devenir IC siège des succursales des firnics et des bureaux d’études étrangers invités 
h s’associer B la gestion de la ville. Dcs intervcntions urgentes s’imposaient. Elles 
prendront d’abord des forrncs sectorielles dans des domaines tres ponctuels, pour 
converger en 1951 dans un nouveau SD i vision plus globalc. 

Rappelons chronologiquement ces intervcntions et voyons dans quclle niesurc 
elks s’inspiraient des options du SD de 1970 et quels en furent les effcts d’induction. 

Le ck“rte des iiljj-nslntclrrres, th i  Wmspor’f et des conmur/ricntio/fs. - En 1973 
la rénovation du réseau dc communication est confiée i une fitme allemande. On 
conmencc par le centrc-ville. Sirnultaiiéiiieiit, le pont du  6 Octobrc est inis en 
chantier. 11 s’agit d‘unc voie en viaduc de G km dc long qui operc la liaison entre 
la rive ouest et la rue Ramsès (voie radiale conduisant h l’est jusqu’à l’aéroport 
international), un ensemble de bretelles et de glissières facilitant l*accts au centre 
d‘affaircs. C’est 18 une des options du SV dc 1970 qui a CU pour ctkt de favoriscr IC 
transfert des activités du tertiairc supérieur vcrs l’ouest ct particuliére~iicnt vcrs 
Mohandessinc - sauf que.tout ccci S’CS~ opéré dans l’anarchie la plus totale. 
- En 1974, un plan de-bansport, élaboré par SOFRETU est approuvé pac les 

autoritb, niais il n’est pas mis en cruvre. Dcux ans plus tard dcs coosul[ants atné- 
ricains et égypliens étudient Ics accts do la villc et en construisent un s c l i f ~ n a ~ ~ .  
Entre 1976 et 1979 trois autrcs schémas de circulation ct dc transporls sont mis au 
point conjointcnicnt par des orpluiismcs locaus et étrangerslB. 
- En 1980, un bureau de consultants anglais élaborc un nouveau schéiiia 

supposé global et cohérent et quc l‘on prévoit de faire financcr par la Banque 
n30ndialc*9. Dans leurs orientations gtiiéralcs les options de cc schénia tic diRé- 
raient pas fondamentalet~~cnt dc celles du SD de 1970. La mise en cuivre dc ccr- 

16. Lois no 65 de 1971. suivie des lois 43 de 1974 et 32 de 1977. 
17. Cf. Grcatcr Cairo Rcgiorr, L w g  Rrrrigc Urban Derclopcntenl Scherrre, Inlcrim Report 

18. Ibid. 
19. Ministry of Transport - Transport I’lnnning Authority, Jamicson Mackay and Par- 

no 1, vol. 2, dkcmbrc 19SI. 

lcncrs, July 1980. 



t 

200 GALILA EL KADI 

taines de scs options s'est traduite par la réalisation d'un impressionnant réseau de 
\,oies en viaduc qui n'a pas épargné la ville médiévale. 

Soulignons enfin que le niétro du Caire est mis en chantier i partir de 1981. 
La premièrc ligne, inaugurée en 1988, correspond parfaitcmcnt au schéma pro- 
posé par IC plan dc 1970. 

Le rkunciirie de lu plnnr~crrlion nrburbre el r&~ioriulc. - Dès 1974, I'idéc de la 
construction rlc villes nouvclles dans IC désert h i t  son chctnin. Elle va se concré- 
tiscr ci1 1979, B la suitc dc la promulgation de la loi 59/1979 qui fixc IC cadre juri- 
dique et institutionnel de cctte politique. 

DCLIX types dc villes nouvelles sont proposés, les villcs satellites, distantes de 
30 km dcs grands ccntrcs urbains, et les villcs nouvelles autonoines, distantes dc 
90 kin .  Quinzc villes de cc type sont ainsi prévues avcc une priorité donnee à neuf 
d'entre c l l c ~ ~ ~ .  

Dans la région du Grand Caire, trois villes satcllites sont programniées, l'cnipla- 
cement de deux d'entre elles, El Obour (nord-est), et 10-du-Ramadan (sud-ouest), 
correspond aux options du SD de 1970. Quant au  site dc la ville du 15-de-Mai, au 
sud du Cairc, i l  rejoint plutôt un des choix du SD de 1956. 

Le choix dcs options et la hiérarchie des priorités traduisent les intérêts du 
nouveau capital privé allié au  capital international. La mise en chantier de la ville 
de lO-du-I~amadaii en 1977, avant mêmc l'amorce de la politique des villes nou- 
vcllcs, corrcsporid à la proniulgatioil de la loi 32 de 1977 relative aux investissc- 
inciits priyh et lcur déploicincnt territorial. Ce seront surtout les zoiics industriellcs 
de ces villes qui sc révéleront attractives. Plus de dis ails après lcur forination, il y 
a dcs dizaincs d'usincs dans ICs villes nouvelles, mais presque pas d'habitants. 

L'cs/ieriise drurigère. - Comme pour les études du réseau dc circulation, 
I'élaboratioq des sr) dcs villcs nouvelles est confiée B des burcaus dc consultants 
Ctrrinpcrs, AinCricains, Allemands ct Anglais qui travaillcnt avcc leurs Iioniologues 
Cgypticns. 

h48mc Ics villes dc la région d u  canal de Suez, qui ont fait l'objet d'études de la 
part ilcs urbanistcs égyptiens, sont de nouvcau répartics entre les Américains et les 
hnglaii. CCS derniers cutrcprcnncnt Cgalcmcnt des dtudcs d'aménagement r6gional 
pour IC sud de la Valléc - IC Wadi Karkar - au sud d'ksouaii et pour la pres- 
qu'île du Sinaï. II y avait cncorc dc la place pour les Hollandais, niais aussi potIr 
Ics Danois, ceux-ci s'intéressent rcspcctivemcnt au  développenient de la cötc Nord 
et du gouvernorat de Guizah. La région de la nier Rouge constitue cnfin le terrain 
d'élcction dc consultants français. 

la consultation CtrangCre dans IC doniaine de la 
planification urbaine ct rtgionalc devicnt une stratégie de l'Etat. Elle touchera éga- 
leinerit lo polilique d'arnénagcmcnt du territoire, dont I'étude scra confiée, en 1981, 

' 

Lc rccours systématique 

BUS 

?O. A cc sujct voir I'csccllcnt dossier du CEDEI, LES villes imisellcs en Egypre, Dossicr 2, 

21. E. Ci. C. I'adco, Sbarif El Hakim, Nafio!ml Urbm Pulicy Sffidy,  janvicr 1981. 
1987. 
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La confusion et I'abscnce de coordination et de concertation deviennent ainsi 
la philosophie caractérisant la planification du territoire. Les schémas de planifi- 
cation régionale s'élaborcnt avant la definition d'une politique d'aménagement 
du territoire, les ttudcs d'aménagenient globales et prospectives ne sont jamais 
suivies de réalisation et sont aussitôt abandonnées au profit d'études sectorielles 
incn&s par d'autres partenaires. Enfin, et au moment même où les études sont en 
cours, des projets sont mis en chantier, de façon quasi illégale, dans les zoncs 
concernées. 

Dans ce contexte, IC chaos est général : d'un côté des études impliquant des 
dépenses considérables et, de l'autre, la nouvelle image de I'Egypte qui se façonne 
au gré'de spéculations et d'initiatives privées incontrôlées. Au Caire, ceci est 
plus spectaculaire qu'aillcurs. 

Le SD de 1981 

L'e corilexte d'éloboratiou. - A partir dc 1973, l'fconomie égyptienne coniiait 
une phase de relative prospérité duc à la rentc pétrolièrc, aux revenus tirés du 
canal de Suez, et surtout aux transrerts des émigrés temporaires. Mais la dilapida- 
tion des moyens et des ressourccs exclut toutes tentativcs de développement des 
moyens de production et des forces productives. La recherche d'un gain rapide a 
h i t  de la spéculation un  des moyens principaux de l'accumulation capitaliste et 
du drainage de l'épargnc des éinigréP. En  optant pour une politique de laisser- 
faire, ]'Etat participe iniplicilement à I'éclatcment des cadres sociaux et urbains23. 
La ville continue à progresser en tache d'huile, en dehors de tout contrôle, transfor- 
mant des centaines d'hcctares des terres les plus fertiles d'Egypte en quartiers 
urbains destinés à loger les classes sociales exclucs désormais du champ d'intcr- 
vention de 1'Etat ct du secteur privé capitaliste. Au centre, les transformations qui 
s'opérent n'en sont pas moins aussi spectaculaircs qu'incontrôlées. La démolition 
des pctits collectifs, des villas, ct leur remplacement par des immeubles de plus 
grande hauteur se conjugueñt avec la surélévation intensive du parc immobilier 
existantz4, participant à la surcharge des divers réseaux d'infrastructure déjja fort 
éprouvés. Lcs classes dominantes qui ont mis B profit le désordre urbain croyaient 
pouvoir nc pas en subir les conséquences. Mais les désavantages de cettc ville 
K lib6raIe n, qui rendent déjk insupportable la vie des classcs populaires, commcn- 
çent i menacer, à partir d'un certain point, l'environnement dans lequel vivent 
toutes les autres classes : coupures fréqucntes d'eau et d'élcctricité, débordc- 
mcnts systématiques dcs égouts, écroulernent d'immeubles neufs menie dans les 

22. CF. G .  EI Kadi, ((L'articulation des deux circuits de gestion foncikrc au Caire n, in Egypplc 

23. Cf. Robert Ilbcrt, ((Implosion D, in rcwc Arrfreinent, Lc Caire, Milk et  une villcs, no 12, 

24. A ce sujet voir G .  Ei Kadi, (( La division sociale de l'cspdcc au Caire, sCgr6gation e t  

Rccompositions, Pcirples midifcrruit&ws, 41-42, oct. 1987 - mars 1988. 

févr. 1985. 

contradiction D, in il~a~~reb-n~~~cl/rclrreli, no 1 IO, oct.-nov. 1965. 
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quartiers les plus nantis,25 coiigcstion du trafic, sans parler de la laideur de I’envi- 
ronncnicnt brit¡ et de l’absence d‘homogénéité qui le caractérise. 

Certes beaucoup dc projets ont été entrepris dans la capitale cntrc 1974 ct 1981, 
mais ils proctdaicnt d’une apliroclic sectoriclle des problènics visant à corrigcr 
s15[1ari.riient et progrcssivcmcnt chaque incoiivénicnt. 

La France s’est rcridu compte qu’il y avait 18 un créneau % exploitcr. Les mul- 
tiples tractations qui ont eu lieu cntrc 1979 ct 1981 ont abouti h confer t‘élabo- 
ration du troisième SU du Cairc’h I’OTUII et % I’IAURIP. 

Cacke iirsiitritiuiiiicl et organisation tecliiiiqiie clrc trai~ail?G. - Le ministérc du 
Dévcloppcmcnt et de la Reconstruction et le GOIT patronnent l’étudc dès le dkbut. 
Un problèmc sc pose d’cmbléc. Les tcchnicicns égyptiens affcctés par le ministère 
sont de jeunes architectes récemment diplômés ou ayant un ou deux ans d’expé- 
rience. Or tin tel projet, qui avait rassemblé dans le passé les meilleures competenccs 
locales dans le domaine de la planification, aurait dii, inCrne dans un contexte 
dirércnt, faire contribuer un personnel technique mieux formé et plus aguerri. 

11 est vraisemblable que des raisons statutaires et financi6res aient empbhé le 
ministère de recruter des cadres dc haut niveau. A cela s’ajoutent, d’une part, 
l’absence dcs mcillcurs cxpcrts égyptiens en matière d’urbanisme qui sont dans les 
pays arabcs producteurs de pétrole et, d’autre part, les avantages salariaux orcrts . 
par IC secteur privé qui dépassent largement ceux des organismes publics égyp- 
ticns, leur ôtant toute velléité de concurrence. 

Maiyious ccs arguments risistcnt mal à l a  réalité des faits. Lc ministère patron- 
nait d’autres projets du  mCmc genre, avec d’autres partenaires étrangers, i qui il 
arecta scs mcillcurs cadresz7. On peut supposer que celui-ci a délibérénient choisi 
de ne pas Yavoriser Ia naissance d’unc apmce d‘urbanisme spfcifque pour IC Grand 
Cairc qui risquait de devcnir un enjeu politique en cscrçant un pouvoir reel sur la 
ville. ‘ . I  

L’inégdlité des comp0tenccs au sein de cette équipe impliquait u n  certain 
nombre d’inconv&iicn(s. Lc plus fondamcntal fut l’absence d’un vkritable partc- 
nariat. Certes, des jeunes tccliniciens furent formés en dehors des pratiques admi- 
nistratives et bureaucratiques classiques, ce qui leur a permis d’kvoluer rapide- 
ment. Mais leur rôle dans les prises de décision et l’élaboration du plan fut mar- 
ginal, pour ne pas dire nul. La division des tkhes  au sein de l’équipe limita leur 
besogne h la collecte des donnécs. 

La phase cPClaborntioir et les principales optims. - L’étude s’est déroulkc en 
trois phascs : 

Au cours de la premiPre phase (neuf mois), sur Ia base du diagnostic de la situa- 
tion prévalant % l’époque, un plan stratégique à l’horizon 2000 fut établi i une 

25. Le dttournenicnt des inatfriaus de construction entrainant l‘abaissement dcs normes 

26. Inb-vcnlion dc M. Longchamps en mai 1984, dans IC cadre du groupc de rechc~chc ..., 
27. L’Cquipc Cgypto-allcniande qui &labora IC SD de la ville nouvcllc d‘E1 Obour, h titrc 

conslructivcs est rcsponsoblc de c e m  situation. 

cf. sriprri, note **, p. 185. 

d’emcmplc, comprenait des cadres &gyptiens de haut niveau. 
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échelle 1/10 000. Ce plan définissait d’une Façon générale les axes routiers inipor- 
tants et les nouvelles zones d’estension. 

La deuxième phase (huit mois) a donné lieu h la production de trois scénarios, 
dont l’un fut adopté par consensus général dans ses grandes lignes aboutissant à la 
réactualisation du SD de 1370. 

La troisième phase (mai 1983 - avril 1984) fut la phase d‘exécution, trois pro- 
jets urgents ayant été retcnus, dont les deux premiers dcvaicnt Ctrc mis en ccuvrc 
irnmédiatenient. 
- II s’agit d’abord du boulcvard périphérique, Ring Road qui  était prévu dans 

le SD de 1970. Mais dans sa version de 1983, avec 73 km de long, i l  tic cernait plus 
l’agglomération que sur les trois quarts de son pourtour. 
- Viciiiient ensuite les New Sctrleiiicnts qui représentent un ilouveau 

concept clé. L’objectif est de mettre en place (( une oKrc foncière de 300 % 500 ha 
par an, adaptée aux moyens financiers des ménages à bas revenus. Ceci devrait 
favoriser la création des conditions d‘un transfert massif des processus d’auto- 
urbanisation, cnt ikment  privés et illégaux, des terres agricoles vers les tcrres 
désertiques, à travers des mécanismes institutionnels, écononiiques et lcchniqucs 
qui restent h inventer )P. 

Dix Neio seftlcnients sont prévus autour de la capitale en terres désertiqucs et h 
des distanccs allant de 2 h 3 km de l’agglomération. 
- Le troisième projet est celui des secteurs homogènes. Ce concept consiste h 

découper la ville cn (( morceaux n, c’est-à-dire crécr des villes dans la ville h partir 
d’espaces susceptibles de s’autogfrcr. Ce qui permettrait une déconcentration 
administrative ct uiie meilleurc gestion. 

Les prévisions de l’accroissement futur de la population du Grand Caire 
situent celle-ci à 7,G millions d’habitants en l‘an 2000 (la région comptait 
9 385 O 0 0  habitants en 1982). Cette croissance devrait se répartir comnie suit : 
2 O00 O00 dans les New Settlcmcnk, 900 O00 dans les villes nouvelles et satellites, 
3 O00 000 dans le périmètre aggloinéré, plus un million sur les terres agricoles. 

Soulignons enfin que ce SD est plus cohérent que les deux précédents. Loin 
d’être un simple plan dezonage et de voirie, il intègre les aspects physiques, eco- 
nomiques et sociaux du développement urbain, comporte une programmation des 
réalisations dans le temps et dans l’espace, avec h chaque fois unc évaluation des 
coûts et des possibilités de fiiancement. Pour la première fois on sait qui  va faire 
quoi et quelle est la population cible. 

La sigri~~catio~r cles chois des optioirs. - Le boulcvard périphérique est immé- 
diatement mis en chantier à partir de 1985. Une première tranche fut inaugurkc :L la 
fin de 1988. Ce choix favorise, encore une fois, la voirie. Rappelons que le 
domainc des infrastructures de base a toujours bénéficié d’une attention parti- 
culière depuis 1965. Le résultat en est spectaculaire et les coûts exhorbitants : 
45 ponts et voies en viaduc et tobogans réalisés en six ans (etitre 1952 et 1988)’o, la 
première ligne nord-sud du métropolitain (45 km de long) et enfin dans le domaine 

28. 100 ans d’am~nagement ..., op .  cit., n. 2. 
29. Di.claration dc rex-gouverneur du Caire, El A h n i  El lklisodi, no 1063, 29 niai 1989. 
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de  I’assainisscmcnt, IC m6gatunncl d’égouts (13 km de long), installé sur la rive est 
t l t ~  Nil, ct inauguré ci1 nienie temps que le métro (1988). 

Ccs projets, financés en partie pat l‘aide américaine et par quclques pays dc 
la CEE, ini$A;iicnt tics iiivc.stisscinents importants au profit d’une seule ville et au 
rlCtritncnt Jc toutes les autres regions urbaines. Pour ne citer qu’un exemple, IC 
coiit globnl du mCgatuncl d’égouts s’est élcvb h deus milliards de dollars, tandis 
quc Ics tlCpcnses cn‘cctu@cs daris 1 I villes nouvelles et satcllitcs au cours de la 
pfriodc 1979/1937. n’ont totalisé qu‘un milliard et dcini d e  livrcs CgyptienncP, 
c’est-i-dirc quatre l’ois moins (IC dollar vaut 2,75 LE). Or uiiedescauscs principales 
de I’i.chcc dcs villcs nouvelles i réaliser IC pcuplenicnt projeté est I’insuRsancc dcs 
moycns financiers". 

La ncttc nmflioration dc I’Ctat dcs tquipciiients d‘infrastructurcs dans la région 
du Grand Caire, comme cn témoigne IC reccnscnient de 198G32, induit dcs effets 
pcrvcrs, ce bond qualitatif ayant augmcnté les capacités d‘accucil de la capitale va 
attircr davantage dc n?igrants. On cntrc de nouvcau dans un cercle vicieux. 

Et si la circulation a connu h son tour de scnsiblcs progrès, les projets réalisés 
n’cn favoriscrit pas moins Ics conductcurs de véhicules privés. Les piétons se trou- 
vent Ctrc les grands laisses-pour-compte dans Ics nouveaux projets dc voirie. Ils 
sont souvc!il obliges d’uscr de niille subterfuges pour traverser une avcnuc, et s’ils 
s’arrëtcnt ou font u n  faux pas, ils risquent de perdre la vie. Par ailleurs la priorité 
cst donnk i la voirie primaire ct sccondairc dans la ville légale, les quarticrs spon- 
tanCs Id~idrbains lie beiiCficiant qu’csccptionncllcnic~it de ces cfforts, ce qui 
acccntuc bicn Cvidcniment les sbgrégations urbaines. 

Dans le doinaine du transport, les usagers ont actuellcment un choix assez 
divcrsiliC, mais lcs prix dcs transports en commun ont été multipliés par 25 au cours 
dcs dix dcrnitrcs annCcs, alors que le rcvcnu minimum n’a augmenté que de 50 %. 

Lc choixfcnfin de mettre en o3uvrc l a  prcmiCre phase du boulevard périphérique 
avant Ics NCW &//Iciiicii/s qui  n’ont pas d6rnarrd h ce jour, nc traduit-il pas une 
logiqric en faveur ctcs classcs dominantes’? Les nouvelles valcurs crCécs grâce h la 
rtalisation de cctte voie pcrrnettciit ci1 cffct la valorisation dcs capitaux promo- 
tionnels cl incluslricls. hlais I’esscnce mêmc de la polarisation en faveur delamftro- 
pole ne rcltvc-t-elle pas clc. logiqucs fmincmmciit élitistcs et antidbmocratiqucs? 

Da iioiivcl1e.s cloirii&~ qui reirieiteiit en rpes/ion Ics optioirs dir  SU rlc 1983. - Les 
~iouvcllcs doiinces dc la situation actucllc, appcllcnt une rdlfexion sur la validité 
cfcs Nerv Se//lcwientu. Nous allons en ci“icnter Ics plus signilicativcs. 

1 / En 1966, la populatibn dcs 5 villes nourellcs et satellitcs Ics plus avancées, 
s’Clcvait h 70 o00 Ixibitaiits, dont S5 dans laseule cité du 15-dc-Mai. En dix ans, 
ICS villes nouvcllcs ont réalise un pcuplcnicnt qui fquivatlt B la croissance de la 

30. Organisme des villcs nouvclfcs. Section de coordination et de suivi leclinique, niai J9SS. 
31. Esnlriafiorr dc l’cxpckicncc des villes rrorri*ellcs. Rcchcrcbc mcnee par I’liislilulc of 

Urban nnd Rcgionnl Planning, Doc. 2. 1987. 
32. Les taux de bltimcnts raccord& aux rdscaux d‘eau et d’6lcclricitd dans l a  region du 

Grand Caire son1 passes rcspcctivemcnt dc 4S,4 % et 61.6 % cn 1976 i 73,l % et 96 % CII 19SG. 
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population du Grand Caire en soixante-dix jours : ce qui signifie que la croissance 
urbaine sur les terres agricoles périurhaines est loin d’être freinée. A la destruction 
de ressources non rcproductibles s’ajoute la sour-exploitation de structures exis- 
tantes et par conséquent le gaspillage d‘autris iessouiics rc.pi~>;cn:ti,i 1331’ I+s 
depcnscs cngagfes dans Ics équipcnients d’infrastructure de ces villcs (55 % du 
total des invcstissenients entièrement supportés par I’Etat). 

2 / Sur les dix NS prévus, aucun n’3 encore ét6 mis en chantier h ce jour. Or le 
programme de mise en auvre prévoyait la construction de cinq d’entre cux :I 

I’échéance 1988. Le rëvc des 2 000 O00 d‘habitants en l’an 2000 scmble Etre dir- 
ficile à rfaliser. 

Le ministère de la Reconstruction, voulant inciter le dtmarrage de ces agglo- 
mérations, a annoncé son intention de construirc 40 O00 unités d’habitations dans 
quatre NS. Mais cette initiative contredit le concept fondamental de ces NS, qui 
s’oppose h cc genre d’intcrvcntion lourde et classique de l’Etat dans le domaine du 
logement social, laquelle s’est traduite par un échec certain. 

3 / Les résultats du recensement de 1986 ont rèvélé I’abaisscment de la crois- 
sance de Ia population du Grand Caire au cours des dix derniCrCs années (elle 
tombe de 2,3 % pour 1960/197G h 1,9 % entre 1976/19S6). En supposant que le 
taux de croissance de stabilise, il est improbable que la population du Grand Caire 
passe dc 10 700 O00 en 198G h 16 O00 O00 d‘habitants cn l’an 2000. A la lumière 
de ces nouvcllcs données, une réévaluation de la croissance prévue de la POPU- 
lation s’impose. D b  lors, les 523 O00 logements vacants que compte la capitale 
pourraient, h cux seuls, absorber la croissance prévue : 

La question principale peut ëtre résuniée de la façpn suivante : 
NOUS avons un certain nombre de villcs nouvelles et satellites mises en chanticr 

5 partir de 1978, mais cllcs sont encore loin d’avoir rcnipli leur capacité tliéoriquc, 
à cause dcs dificultés stratégiques niais surtout financières. Or, pourquoi, au lieu 
d’évalucr l’cxptrience de ces agglomérations afin de déterminer les causes dc Icur 
écliec prématuré et de tenter d’y retnfdicr cn fonction des moyens disponiblcs, SC 
lancc-t-on dans la programmation de dix nouvclles cités? 

Dans le contexte de crise économique que traverse actuellement l‘Egyptc, unc 
des urgences qui s’impose serait d’essayer de rationaliser la mobilisation et I’affcc- 
tation des ressources et des moycns existants. &ci passe nécessairement par I‘adop- 
tion d‘une véritable stratégie d‘aménagement du tcrritoirc, qui pcrmettrait un 
rcdt5ploicnient de la population, des activités ct des investissements. 

Mais une tclle approche des problèmes urbains contredit la philosophie du 
pouvoir axéc depuis trcnte ans sur la réforme sectorielle coninic stratégie de 
dévcloppeincnt, avec tout ce que cela implique en termes de consécration du SOUS- 

développement et de la dtpendancc. 
Peut-être faudra-t-il attendre des générations avant dc voir se concrétiser une 

telle stratégie. 
A une dizaine d‘années de l’an 2000, Cchéance fatidique B laquclle l‘essentiel des 

probl6mes de 1’Egyptc et particulièrement ceux du Caire, devraient Etrc résolus, de 
grandes incertitudes plancnt sur I’aprh 2000. 

Le Caire, 19S9. 
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LISTE DES SIGLES 

SD : Schéma Direckur. 
VRD : 
PVD : 

voirie et r6eaux divers. 
Pays en voic de dévelopmmcnt. - _  

IAURIF : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France. 
GOPP : GBnéral Organisation For Physical planning. 
IUP : Institut d'urbanisme de Paris (Paris XII). 
OTUIi : Ofice technique d'urbanisme et d'habitat. 


