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Titre de la thèse : Les acteurs et le développement local : outils et représentations.  
Cas des territoires ruraux au Maghreb 
 
Résumé en français 
Les stratégies de développement agricole et rural destinées aux territoires longtemps 
marginalisés, dans les trois pays du Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie), ont, peu à 
peu, connues une convergence notamme�Q�W�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O����
�&�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �R�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �R�S�W�p���� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�D��
politique européenne de développement rural, pour les approches participatives puis pour 
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�Lale.  Les acteurs publics de développement local sont ainsi appelés à 
�D�G�R�S�W�H�U�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �H�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H��
�F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �D�W�W�H�Q�G�X�H�� �H�V�W�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �F�L�Y�L�O�V���� �/�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H��
de territoire devrait alors être possible. 
�$�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V��
�M�H�X�Q�H�V���� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�¶�H�V�W�� �D�W�W�H�O�p�H�� �j�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�H�� ���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �D�G�R�S�W�p�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�V��
territoires marginalisés, fait face aux représentations divergentes entre les acteurs de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�X�E�O�L�F�V�� �R�X�� �F�L�Y�L�O�V�� �H�W�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�����T�X�L�� �D�X-delà des conflits de 
génération, traduisent des ancrages territoriaux et des pratiques influencés par les 
représentations territoriales. �&�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �P�D�O�J�U�p�� �X�Q�H�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�V���� �� �Q�H�� �I�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V��
�G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �&�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H�� �P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �� �F�H�V��
représentations, leurs origines, leurs influences et les possibilités de leurs changements.  
 
Titre en anglais: Actors and local development: tools and representations. Case of rural areas 
in the Maghreb. 
Résumé en anglais 
Strategies for agricultural and rural development designed for the too long excluded territories 
in the three central Maghreb countries (Algeria, Morocco and Tunisia), have gradually 
converged specialy during the adption of the structural adjustment programmes. These three 
countries have then opted, under the influence of international organizations and the European 
rural development policy, for the participatory approaches and later on for the territorial 
approach.  
Public actors of local development are expected to adopt new approaches and new methods of 
intervention, whose main expected result, is the emergence of new civil actors. In such a case, 
a collective construction of territories should be possible. 
In the light of the case of development actors responsible of the economic integration of 
young people, this research has sought to prove that the territorial approach adopted in these 
marginalized areas, faces the divergent representations of public and private development 
actors and the young people which, beyond generational conflicts, reflect territorial anchors 
and practices influenced by territorial representations. That explains why, currently, despite 
particular attention, these too long excluded territories are not subject to real collective 
construction territory projects. This thesis focuses particularly on these representations, their 
origins, influences and possibilities of changes. 
Mots-clés en français 

 
 
      
 
 

Mots-clés en Anglais 

1- Acteurs de développement 
2- Représentations territoriales 
3- Développement local 
4- Rural 

1- Development actors 
2- Territorial Représentations  
3- Local development  
4- Rural 

5- Integration of young people 
6- Excluded Areas 
7- Territorial Approach 
8- Maghreb 

5 Insertion des jeunes 
6- Territoires marginalisés 
7- Approche territoriales 
8- Maghreb 
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Introduction  
 

Les zones rurales au Maghreb central : Maroc, Algérie, Tunisie ne sont pas homogènes et 
même si globalement des inégalités existent entre le milieu urbain et le milieu rural, les 
difficultés de développement rencontrées dans certaines zones rurales dites « difficiles » sont 
�D�V�V�H�]�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �G�H�� �]�R�Q�H�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�V�H�V���� �V�W�H�S�S�L�T�X�H�V�� �R�X�� �V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H�V����
Les difficultés concernent les différents volets du développement que ce soit le volet 
économique, social, infrastructurel, ou environnemental.  
 
Après avoir été marginalisées, pendant les temps qui ont suivi les indépendances respectives 
des trois pays1, en raison de la concentration des actions sur les territoires ruraux « utiles » : 
zones présentant des potentialités agricoles, ces zones ont connu des dispositions spécifiques, 
notamment, à partir des années 90, �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W 
local. Ces derniers sont les résultats de nouvelles stratégies de développement nationales et/ou 
les résultats de coopération avec les organisations internationales. En effet, à ce moment,  les 
territoires ruraux en difficulté ont connu des mutations qui ont été accompagnées de 
�U�H�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W, de plus en plus 
difficile, et aux nouvelles stratégies de développement. Les mutations les plus importantes 
�V�R�Q�W�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O : une population jeune importante, le bouleversement 
des mécanismes de gestion collective des ressources et de la vie sociale, le bouleversement 
des hiérarchies sociales etc. mais, elles sont également économiques ���� �O�H�� �U�H�F�X�O�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
�D�J�U�L�F�R�O�H���� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �O�H�� �U�H�F�X�O�� �G�H�V�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �G�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H��
revenus indispensable pour ces territoires et environnementales : la dégradation des 
ressources communes, la sécheresse, �O�¶érosion etc. Tandis que les recompositions concernent 
la mise en place des conditions nécessaires pour conduire à la décentralisation et aux 
�W�U�D�Q�V�I�H�U�W�V�� �G�H�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �Y�H�U�V�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �O�R�F�D�O�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�V�D�Wion des populations. 
�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H��
stratégies de  développement local.   
 
Si la quasi-totalité des territoires ruraux difficiles connaissent ces mutations, les changements 
organisationnels et institutionnels préconisés rencontrent des fortunes  différentes  en fonction 
du degré de complexité de certains éléments. En effet, parfois ces territoires subissent des 
�F�R�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�V�W�� �O�L�p�H���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �F�D�V���� �j�� �O�H�X�U���K�L�V�W�R�L�U�H���� �O�Hur identité ou leur 
environnement naturel particulièrement spécifiques. Ce sont ces territoires-là qui 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �F�D�U�� �Q�R�X�V�� �H�V�W�L�P�R�Q�V���T�X�H���� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V����malgré les 
spécificités constatées, �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �D�G�R�S�W�p�H�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�D�� �P�r�P�H, largement inspirée des 
organisations internationales. �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �D�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �H�V�V�D�\�p�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �T�X�L��ont 
�G�¶�D�E�R�U�G�� �Y�L�V�p��le développement agricole puis le rattrapage des inégalités, les zones rurales 
dites difficiles sont, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, considérées �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �L�G�p�D�O�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q��
�G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �&�H�F�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W��de territoire renvoie 
�V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �,�O�� �H�V�W�� �F�R�P�P�X�Q�p�P�H�Q�W�� �D�G�P�L�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
�G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�Lres spécifiques telles que la langue, les valeurs familiales, les 
organisations traditionnelles etc. font de ces espaces des territoires, négligeant, de ce fait, le 
fait que ce sont justement ces éléments qui expliquent, en partie, la marginalisation et même 
�O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �j�� �L�Q�W�p�J�U�H�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �P�R�G�H�V��
�G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�O�X�V�� �V�R�X�S�O�H�V�� �H�W�� �S�O�X�V�� �D�G�D�S�W�p�V�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�V��
acteurs de développement.  
 

                                                 
1 1956 pour le Maroc et la Tuni�V�L�H���H�W������������ �S�R�X�U���O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� 
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Les mutations subies par les territoires ruraux difficiles et nous ajouterons complexes, au 
Maghreb, ont pour principale conséquence, pour les jeunes, le blocage du schéma de 
reproduction socioéconomique qui était fondé �V�X�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �O�D�� �V�R�O�L�G�D�U�L�W�p�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H et 
la migration2 (Figure n° 1). De ce fait, de plus en plus diplômés, les jeunes,  se retrouvent 
�D�Y�H�F�� �S�H�X�� �G�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �V�¶�L�O�V�� �Q�H�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �R�X�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �T�X�L�W�W�H�U�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V������
�0�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �V�D�O�D�U�L�p�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �X�Q�� �D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H��
�O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�Wion relative des services (éducation, santé, communication etc.), le chômage est 
particulièrement important et la création de son propre �H�P�S�O�R�L�� �U�H�V�W�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �O�D�� �S�O�X�V��
probable pour les jeunes.  
 

Figure 1: Schéma socioéconomique durant la colonisation et les deux premières 
décennies après l'indépendance dans les territoires ruraux difficiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Présence de lien entre deux éléments 
 
 
De plus, ils sont soumis à des pressions ex�W�H�U�Q�H�V�� �Y�L�D�� �O�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �� �H�W�� �Q�¶�R�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �V�H�X�O�V��
exemples de réussite que deux catégories sociales : les émigrés et ceux qui pratiquent des 
activités informelles voire illégales. Ils se retrouvent coincés entre trois choix : quitter le 
territoire, exercer une activité informelle ou exercer des activités illégales (par exemple 
contrebande dans les zones frontalières, exploitation illégale des ressources naturelles etc.) 
(Figure n° 2).  
 
 
                                                 
2 �&�¶�H�V�W���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���U�H�I�X�V�p���G�H���3�D�W�U�L�F�N�� �&�K�D�P�S�D�J�Q�H������������������ �P�D�L�V���Q�R�X�V���G�L�U�R�Q�V���S�O�X�W�{�W���O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �H�Q�W�U�D�Y�p���F�D�U��
�P�r�P�H�� �V�L���O�H�V���M�H�X�Q�H�V���H�W���L�O�V���V�R�Q�W���Q�R�P�E�U�H�X�[�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W���U�H�S�U�R�G�X�L�U�H���O�H���V�F�K�p�P�D�����L�O�V���Q�¶�\���S�D�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���S�D�V���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�D��
complexité des situations.  

Ressources 
naturelles 

Organisations 
sociales 
traditionnelles 

Etat 

Population 

Activités agricoles 
�H�W���R�X���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H 

Migration 
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Le climat organisationnel connaît une diversification ou doit-on plutôt parler de complication 
�H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�R�L�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �p�W�p�� �G�R�P�S�W�ps par 
des populations sur lesquels, le moins que l�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �G�L�U�H, �H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �G�H�V��
mécanismes ingénieux pour survivre dans des conditions difficiles et qui ont, grâce aux 
ressources naturelles et à une organisation sociale pertinente, survécu à de multiples 
agressions externes, dont les conflits tribaux, le colonialisme et la marginalisation après 
l�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �Ges trois pays���� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�V�� �j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V��
nouveaux et/ou qui semblent insurmontables : 
 

- La dégradation des ressources et leur rareté. 
- �/�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V, ce qui est 

vécu comme une interférence ou comme une entrave par la population. 
- Leur sollicitation, pour leur « participation » au processus de développement, par les 

organisations publiques et les collectivités locales.  
- Une population jeune importante et de moins en moins absorbée par le schéma de 

reproduction socio-économique ce qui crée de véritables tensions sociales. 
- �/�¶�L�Q�Wrusion des organisations publiques et des collectivités locales pour régulariser les 

activités informelles qui, pour certaines,  ont toujours existé et qui sont considérées 
comme des moyens de survie par les populations notamment les jeunes et dont la 
régularisation conduit à une perte considérable de revenus.  

 
 
 
 

Ressources naturelles plus 
rares et en d égradation 

Population 

Activit és diverses 
surtout informelles 
et aussi ill égales 

Migration 
entrav ée 

Organisations sociales 
traditionnelles moins 
influentes 

Organisations publiques 
adoptent de nouvelles 
méthodes d �¶intervention Collectivit és locales 

adoptent de nouvelles 
méthodes de gouvernance  

Figure 2: Schéma socioéconomique actuel dans les territoires ruraux difficiles 
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Pourtant, �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�Xe nous pouvons qualifier de deux mondes parallèles, entre 
�O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W����
qu�¶�H�V�W�� �V�H�Q�V�p��se créer une dynamique de construction collective du territoire. Les stratégies de 
développement �P�L�V�H�V�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �F�H��type de zones rurales dans les trois pays du Maghreb 
sont orientées vers cette démarche3 qui fait de la participation des populations à la 
construction de leur territoire, une priorité.  
 
�/�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �V�R�Q�W�� �D�S�S�H�O�p�V�� �j�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �6�H�Xlement, les 
facteurs de complexité que nous avons abordés précédemment ne sont pas toujours pris en 
compte, pourtant ils viennent en amont de représentations ancrées qui rendent tout 
changement difficile à se mettre en place. Les représentations du territoire, des institutions, 
des différents acteurs, des potentialités et contraintes de développement doivent converger 
pour aboutir à des pratiques favorisant la construction collective du territoire.  
 
�6�L�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �P�L�V�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�L�Y�H�U�J�H�Q�F�H�V�� �p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�Hs entre les organisations de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V���� �L�O�� �Q�R�X�V�� �V�H�P�E�O�H�� �T�X�¶�D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H��
ces populations, les jeunes représentent une catégorie dont les représentations doivent être 
particulièrement prises en compte, dans la mesure où, elle se retrouve dans un contexte où 
�F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W, elle, qui fait face à ce qui est interprété comme une ingérence des organisations 
publiques dans ses « affaires » et à la difficulté de se faire une place dans la hiérarchie sociale 
établie. Cela suppose des représentations spécifiques de cette catégorie qui sont forcément 
différentes de celles des organisations externes et de celles des autres catégories de la 
population.  En effet, tous ces bouleversements influencent les jeunes et les conduisent à 
adopter des représentations qui sont radicalement différentes de celles de leurs aînés et surtout 
�G�H�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �6�X�L�Y�U�H�� �O�H�� �V�F�K�p�P�D�� �G�p�M�j�� �W�U�D�F�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�L�Q�p�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V��
�S�R�V�V�L�E�O�H���� �/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�¶�R�I�I�U�H�� �S�O�X�V�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�Ltés (terre, climat, solidarité etc.) et les 
�V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�H�� �V�X�U�Y�L�H�� �D�G�R�S�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�L�Q�p�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�V�V�L�� �V�L�P�S�O�H�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �Q�R�Q��
�S�O�X�V�� ���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O���� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �L�Q�I�R�U�P�H�O������ �/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �G�¶�H�X�[-mêmes 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �P�r�P�H�� �Q�R�Q�� �S�O�X�V���� �/�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�H�[�H�U�F�H�U�� �G�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �G�L�W�V�� �G�p�J�U�D�G�D�Q�W�V��
�F�R�P�P�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �F�H�X�[�� �G�H�� �E�H�U�J�H�U�V�� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �P�r�P�H�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U���� Cependant, les jeunes, 
chez qui la déperdition scolaire est importante, sont souvent diplômés de la formation 
professionnelle���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �F�H�V�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�V�W�L�Q�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�H�� �S�R�X�U�U�R�Q�W�� �S�D�V��
exercer dans le milieu rural. Ils sont donc, « poussés » à quitter leur  territoire �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H.  
 
�/�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �T�X�L�� �O�H�V�� �F�L�E�O�H�Q�W, particulièrement, sont pourtant légions. Deux types 
de programmes existent, dans les trois pays���� �&�H�X�[�� �T�X�L�� �Y�L�V�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V��
�M�H�X�Q�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�� �H�W�� �F�H�X�[�� �T�X�L�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�H�Q�W�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �j�� �F�U�p�H�U�� �O�H�X�U�V�� �P�L�F�U�R-
entreprises. Cependant, ces organisations appliquent des stratégies et des démarches qui 
aboutissent à des résultats mitigés. Les jeunes, dans les territoires ruraux au Maghreb, ne font 
�S�D�V�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �W�L�H�Q�Q�H�Q�W��
�F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V���� �,�O�� �Q�¶existe pas une réelle réflexion à de nouveaux modes de 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �G�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�L�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�H�V��
organisations sociales traditionnelles, qui au demeurant ne sont plus les seules détentrices de 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �V�X�U��les jeunes, ni de la part des gestionnaires publics locaux qui ne semblent pas 
�P�H�V�X�U�H�U�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �Q�L�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�H�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �S�R�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�H�U�� �O�H�X�U�V��
�D�S�S�U�R�F�K�H�V���� �/�D�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�H�� �U�D�P�H�Q�H�U�� �F�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �j�� �X�Q�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H sociale et 
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �O�R�F�D�O�H�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H���� �P�D�L�V�� �E�L�H�Q�� �G�H�� �O�H�V�� �D�P�H�Q�H�U���j�� �H�Q�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �X�Q�H���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H��
les englober dans un projet de construction collective du territoire en tenant compte de leurs 
                                                 
3 Stratégie  du renouveau rural en Algérie, le pilier II du plan Maroc vert au Maroc et la stratégie de 
développement intégré en Tunisie.  
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besoins spécifiques en tant que jeunes de leur génération, mais qui paradoxalement, se 
référent, souvent,  à un système de valeurs, de normes et de représentations qui sont parfois 
plus conservatrices que celles de leurs ainés.  
�/�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�V�� �D�X�� �0aghreb sont, 
souvent,  imprégnés de forts éléments identitaires �T�X�L�� �D�V�V�X�U�H�Q�W�� �O�D�� �F�R�K�p�V�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W��
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V : linguistiques, religieux, rituels, organisationnels etc. �/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
au territoire  par ces jeunes est liée à ces éléments identitaires, mais cela ne suffit pas pour 
�T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �H�W�� �S�U�p�M�X�J�H�U�� �G�H�� �O�H�X�U�� �D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���� �3�R�X�U�� �F�H�O�D�� �L�O�� �I�D�X�W�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�V��
représentations de leur appartenance à ces territoires mais surtout aux possibilités qui leur 
sont offertes pour leur appropriation de ces territoires notamment sur le plan économique. Ces 
�D�V�S�H�F�W�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �G�¶appartenance et �G�¶appropriation du territoire concernent également 
les acteurs de développement notamment les acteurs locaux. En effet, les représentations de 
�F�H�V�� �W�U�R�L�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �H�Q��
�O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �H�W���F�H�O�O�H�V�� �G�H�V���D�F�W�H�X�U�V�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� 
 
Les territoires ruraux difficiles et marginalisés ont, tout de même, fait �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �V�W�U�D�W�pgies et 
�G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �V�X�F�F�p�G�p�� �G�H�S�X�L�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �G�X��
�0�D�J�K�U�H�E���� �)�R�U�F�H�� �H�V�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �V�R�Q�W��en dessous des espérances. 
Des diagnostics sont établis, à chaque fois, pour déterminer les lacunes qui expliqueraient le 
maintien de ces territoires dans des états de sous-développement par rapport au reste du pays. 
�/�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�R�U�G�U�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V : dégradation des ressources, 
sécheresse, incendies etc., organisationnels : gouvernance non adaptée, adoption timide de la 
décentralisation, approches de développement proposées déficitaires, économiques : faiblesse 
�G�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �U�H�F�X�O�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V����
démographiques : fort taux démographique, baisse de la migration etc. De ce fait, nous avons 
�I�D�L�W�� �O�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�H�� �V�R�Q�W��
�J�U�H�I�I�p�V�� �j�� �F�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �G�H�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �V�R�F�L�D�O���� �'�D�Q�V ce cadre, les 
�S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�X�[�� �T�X�L�� �D�G�R�S�W�H�Q�W�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H, �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�H��
projets de coopération avec des organisations internationales ou le fait de stratégies 
nationales, partent tous du même diagnostic de la faiblesse de la prise en compte des 
spécificités territoriales : les organisations locales, les ressources spécifiques, les éléments 
�L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�V�� �H�W�F���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �I�R�U�F�H�� �H�V�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�H�� �F�H�V�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�� �Q�¶�D�E�R�U�G�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V��
représentations sociales des différentes catégories sociales identifiés dans les territoires. �&�¶�H�V�W��
tout juste si des focus groups permettent de recueillir leurs besoins pour les transformer en 
activités. Les représentations sociales notamment territoriales, leurs origines, leurs influences 
et les �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�Y�R�T�X�p�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V, à travers ces 
études de cas, �G�¶�R�U�L�H�Q�W�H�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q, car nous pensons que dans des 
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �D�X�V�V�L�� �P�D�U�T�X�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �O�R�F�D�O�H�� �D�Q�F�H�V�W�U�D�O�H�� �H�W�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�H�Q�W�Dtives de mise en place 
�G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V, �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �L�Q�W�H�U�Q�H�V�� �R�X��
externes, des divergences des représentations, qui peuvent faire obstacle au développement de 
ces territoires, sont inévitables.  
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1) Problématique et hypothèses 
 
�7�R�X�V�� �F�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �D�E�R�U�G�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �Q�R�X�V�� �R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H��positionner nos 
questionnements de recherche (Figure n° 3) �T�X�L�� �S�D�U�W�H�Q�W�� �G�X�� �S�R�V�W�X�O�D�W�� �T�X�¶en amont les 
représentations sont différenciées entre les diverses catégories sociales notamment entre les 
jeunes et les représentants des organisations sociales traditionnelles et entre les populations et 
les organisations externes ce qui aboutit en aval à un impact de ces représentations sur les 
pratiques de ces différents protagonistes qui interviennent ou peuvent potentiellement 
�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V. Notre question 
de recherche est alors : quel impact de représentations différenciées des acteurs sur la 
construction collecti�Y�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �F�R�P�S�O�H�[�H�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[��
�D�F�W�H�X�U�V���� �� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �V�R�F�L�R-économiques des 
populations, surtout les jeunes, dans les territoires ruraux au Maghreb? Cette question peut 
être scindée en  trois questions secondaires qui sont �D�X�W�D�Q�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V�� �G�H�� �O�D��
question globale :  
 

1- �4�X�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �V�X�U�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �S�D�U��
les jeunes, des territoires ruraux marginalisés,  des schémas de reproduction 
socioéconomiques et sur le rapport au territoire des acteurs de développement local. 
 

2- �4�X�H�O�� �� �H�V�W�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V���� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�V�� �H�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �K�p�U�L�W�p�H�V�� �H�W����
actuelles sur les représentations des différents acteurs de développement des territoires 
ruraux difficiles et complexes ? 
 

3- Quelle est la place des représentations dans le changement institutionnel et la 
décentralisation des décisions, pour la construction collective de territoire,  dans les 
territoires ruraux ?  

 
Cette reche�U�F�K�H�� �D�� �S�R�X�U�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �O�H�X�U��
influence sur les outils mobilisés par les acteurs de développement local face  aux pratiques 
des jeunes « poussés » à créer leur propre activité dans les territoires  ruraux difficiles et 
complexes  au Maghreb. Les particularités de ces territoires sont une dimension importante 
dans notre recherche. Les représentations qui prévalent et qui expliquent souvent une 
inscription au territoire, encore présente chez les populations, et chez leurs organisations 
traditionnelles, encore fonctionnelles, �H�W�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �S�D�V�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H��
développement publics qui prennent une dimension, de plus en plus, importante en raison du 
rôle prééminent  �T�X�¶�L�O�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �M�R�X�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�pdiation, est le point focal de notre travail 
�G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �'�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �F�{�W�p���� �V�L�� �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���Q�H�� �I�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�R�X�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V����
les jeunes sont plus facilement attirés par les sirènes qui les poussent vers le départ sans le 
moindre remord. Leurs représentations de ce type de territoire et leur inscription en berne 
�Q�R�X�V�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �G�H�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �3�H�X�Y�H�Q�W-ils encore avoir une 
fonction économique ou finiront-ils par connaître le sort de certains territoires ruraux 
européens dont la fonction résidentielle et paysagère est plus importante que leur fonction 
économique ?  
 
La question de la construction collective du territoire est posée. Des représentations 
convergentes sont certes indispensables mais sont-elles suffisantes ? Ces territoires ne sont-ils 
�S�D�V�� �G�p�M�j�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�H�Q�W�L�H�U�V�� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�X�U�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�W�� �O�H�X�U�� �S�D�V�V�p�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
économiques soutenues par des organisations sociales efficaces ou bien ont-ils atteint leurs 
limites du fait des différentes complexités survenues ?  
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Notre intérêt va porter plus précisément sur ces jeunes qui ont fait le choix ou bien celui-ci 
leur a été imposé  de rester sur ces territoires. Les schémas socioéconomiques existants dans 
�F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �Q�¶�p�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �U�H�S�U�R�G�X�F�Wibles, pour plusieurs raisons, ils sont donc appelés à 
�V�¶�L�Q�V�p�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�����'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �L�O�V�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �j��
créer des activités surtout dans le secteur informel ou bien à chercher le soutien des 
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�Xi pour réaliser des projets de création de micro-entreprises. Notre intérêt 
va également porter sur ces acteurs de développement. Les nouvelles recompositions connues 
�S�D�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�Dux 
acteurs et/ou de nouvelles missions de développement et de nouveaux modes de gouvernance 
�H�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �/�H�� �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�W�L�R�Q�� �H�[�H�U�F�p�� �S�D�U�� �F�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �S�U�L�P�R�U�G�L�D�O, que 
ce soit à travers des projets de développement intégrés et portés par des organisations locales 
ou des organisations externes ou bien par des organisations dont la mission permanente 
�V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �D�S�S�H�O�p�H�V�� �j�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�H�V�� �G�H��
�J�R�X�Y�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O��semble être une nouvelle 
préoccupation de ces acteurs.   
 
�/�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�H�U�D�� �I�R�F�D�O�L�V�p�� �V�X�U�� �F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
territoires ruraux et sur les jeunes ruraux. Tous ces changements survenus ont-ils eu une 
influence sur leurs représentations �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �T�X�¶�H�Q�� �H�V�W-�L�O�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H��
�S�D�U�W���H�W���G�¶�D�X�W�U�H ? 
 
Face à ces questionnements nous proposons les hypothèses suivantes que nous souhaitons 
valider par notre recherche : 
 

1) Les initiatives des populations r�X�U�D�O�H�V�� �E�D�V�p�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �O�R�F�D�O�H�V����
�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�V�� �V�R�Q�W���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �O�D��
résignation des jeunes vis-à-vis des diverses tentatives échouées de rattrapage des 
inégalités et même des approches territoriales appliquées actuellement.  

Jamais, depuis les indépendances respectives des trois pays du Maghreb étudiés, les territoires 
�U�X�U�D�X�[�� �G�L�W�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶une aussi grande attention. Pourtant, jamais le 
sentiment de marginalisation �Q�¶�D�� �p�W�p�� �D�X�V�V�L�� �I�R�U�W�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V, dans ces territoires bâtis sur 
des identités fortes et des systèmes de survie imbriqués dans les ressources naturelles, ce qui 
�I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �X�Q�H�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �F�K�H�]��cette catégorie, souvent la plus 
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �H�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �H�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �D�S�S�H�O�p�H�� �j�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W�� �V�X�U�Y�H�Q�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �F�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H, en grande partie, 
par la diversité de leurs trajectoires professionnelles et le rapport, de plus en plus, complexe 
avec le territoire et ses ressources. La raison essentielle est �T�X�¶�L�O��ne leur est plus possible de 
reproduire le même schéma socioéconomique sur lequel ont été fondés ces territoires. Notre 
�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �H�V�W�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H�� �G�Dns les trois pays, des territoires ruraux ont été 
�P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�V�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W��eu, de ce fait, malgré des politiques de rattrapages des inégalités et 
aussi des politiques globales de développement différentes,  des trajectoires proches sur le 
plan socioéconomique et que les réactions des populations notamment celles des jeunes sont 
quasi identiques sur le plan des trajectoires professionnelles et des rapports aux territoires.  
 

2) Les représentations du territoire de la part des acteurs de développement sont le 
résultat de croyances et idéologies héritées et pratiques actuelles  uniformisées qui 
déterminent le rapport au territoire. 
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Les représentations sociales sont en amont et en aval de toute action. Ceci est plus vrai dans 
des territoires encore imprégnés des aspects identitaires et où le rapport au territoire est encore 
�O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�V�� �D�Q�F�H�V�W�U�D�X�[���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �V�L�� �F�H�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�U�L�V�H�V�� �H�Q��
compte par les populations dans les zones rurales, elles sont de plus en plus écartées par les 
organisations de développement externes même si elles ne sont pas étrangères et aussi par les 
�M�H�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�X�U�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�L�W�H�� �j�� �G�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �O�R�F�D�O�H�V����
mais aussi à des influences nationales voire internationales. Pourtant les changements 
souhaités sur le plan méthodologique, organisationnel et relationnel entre les différentes 
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �Q�¶�D�E�R�X�W�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�����M�X�V�W�H�P�H�Q�W���� �G�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �j�� �I�D�L�U�H��
converger les représentations.   
 

3) Les acteurs publics et les groupes sociaux dominants  sont engagés dans un processus 
de maintien des positionnements  classiques dans le système existant et non pas dans 
un processus de changement institutionnel. 

Les changements sont effectivement en cours dans les territoires ruraux, mais ils ne sont pas 
dus aux stratégies de développement engagées. Ce ne sont pas les institutions qui sont visées 
�S�D�U�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���� �P�r�P�H�� �V�L�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �S�U�{�Q�p���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W��
de garder les mêmes niveaux hiérarchiques dans ces territoires���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�H�� �� �P�r�P�H�� �O�H�V��
organisations représentatives des populations sont suscitées, remaniées voire manipulées pour 
�U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �U�p�H�O�� �G�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �T�X�L���J�D�U�D�Q�W�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �S�O�D�F�H�V�� �D�X�[��
différents acteurs, sauf que, dans ce jeu de pouvoir, les exclus créent leur propre sphère 
�G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�H, �G�D�Q�V�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �G�H�X�[�� �V�S�K�q�U�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�X�[�� �S�U�R�M�H�W�V��
�O�¶�X�Q�� �R�I�I�L�F�L�H�O�� �P�R�E�L�O�L�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �H�W�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �R�I�Iicieux qui 
mobilise des acteurs, des moyens et des ressources également.  
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Figure 3 : Schéma du cadre conceptuel et cadre d'analyse de la thèse 
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2) Méthodologie  
 
2���������8�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V���O�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V  
 
Nous inscrivons notre recherche essentiellement dans la géographie sociale, mais pas 
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �H�O�O�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �U�X�U�D�O�H�� �H�W��
�P�r�P�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �/�H�� �V�X�M�H�W�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H : les représentations et le rapport au territoire et 
le contexte : les territoires ruraux dit difficiles et marginalisés au Maghreb nous a quasiment 
�L�P�S�R�V�p�� �G�¶�D�G�R�S�W�H�U�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �Q�R�X�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�R�Q�V��
essentiellement à comprendre des processus qui conduisent à des représentations et des 
�U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q���� �/�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �H�W�� �O�H�V��
acteurs de développement, rendent le travail plus complexe. Effectivement, « En plus de 
�Y�p�U�L�I�L�H�U�� �V�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V���� �O�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�� �Y�H�X�W�� �V�D�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �H�W��
pourquoi ces relations existent » (Eisenhardt, 1989, Mintzberg, 1979) cités par (Gagnon Y.C, 
2012). Seulement, selon Huberrman M et Miles M (2003) �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V��
�K�X�P�D�L�Q�H�V���� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�Fhe réalistes à visée compréhensive est 
�F�R�P�S�O�H�[�H���� �P�D�L�V�� �F�H�V���P�r�P�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �S�H�Q�V�H�Q�W�� �T�X�H���F�H���Q�¶�H�V�W�� �S�D�V���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���� 
 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�Y�H�� �H�Q�� �R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�D�S�Sroche explicative vise, selon H. Desmet et al 
(2012)4, à rechercher le sens des phénomènes et non l�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�D�U�� �F�H�O�O�H-ci en cacherait le 
sens. Selon ces auteurs cette approche se base sur « �O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�� �S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�I�I�R�U�F�H��
�G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�H�U�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�V�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �D�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H������
Il cherche donc à appréhender les phénomènes de conscience vécus qui sont, chaque fois, des 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�Y�H�� �F�R�Q�V�L�V�W�H, dès lors, en des constructions 
(objectives) de constructions (subjectives) faites par les acteurs ». La représentation sociale 
selon D.Jodelet (1989) étant une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, 
�D�\�D�Q�W�� �X�Q�H�� �Y�L�V�p�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �F�R�Q�F�R�X�U�D�Q�W�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �j�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H��
�V�R�F�L�D�O���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�Y�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�� �F�D�U�� �Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V�� �j�� �I�D�L�Ue à des acteurs et 
nous souhaitons comprendre leurs représentations et leurs pratiques pour comprendre leur 
attitude par rapport à la construction collective du territoire. Au fait, nous partons des effets 
pour aller vers les causes. Notre approche est compréhensive, �P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H����
�L�Q�G�X�F�W�L�Y�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �V�H�O�R�Q��M. Huberman et al (2003) de rendre compte des 
événements et non de se limiter à décrire leur déroulement.  
 
2.2) Méthodes adoptées 
 
Que ce soit pour Yin Robert. K (2003, 2009) ou pour  J. Hamel (1997) la nécessité de varier 
�O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �D�� �p�W�p�� �E�L�H�Q�� �V�L�J�Q�D�O�p�H���� �(�O�O�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���� �V�H�O�R�Q��J. Hamel dans le 
�E�X�W�� �G�H�� �F�U�R�L�V�H�U�� �O�H�V�� �D�Q�J�O�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �/�D�� �Y�D�U�L�p�W�p�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �H�V�W�� �G�L�W�H��
« triangulation »���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �Y�D�U�L�H�U�� �O�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�H�� �U�H�F�R�X�S�H�U�� �H�W�� �G�¶�p�F�O�D�L�U�F�L�U�� �O�H�V��
données.  
 
Dans notre cas, nous avons effectivement varié les sources, non seulement, en ce qui concerne 
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� ���F�R�P�P�X�Q�H���� �V�H�F�W�H�X�U���� �G�D�w�U�D���G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q���� �:�L�O�D�\�D���*�R�X�Y�H�U�Q�R�U�D�W��, mais aussi, en ce qui 
�F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�D�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
des jeunes (publics, civils et collectivités locales) et les jeunes. Les outils également ont été 
                                                 
4 J.P. Pourtois, H. Desmet et W. Lahaye, Faculté de Psychologie �H�W���G�H�V���6�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�(�G�X�F�D�Wion, Université de 
Mons-Hainaut. http://www.renforse.net/mardif/Methodo/Methodologie_M2r.pdf 
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diversifiés ���� �O�¶�Rbservation,  les documents de recherches ou administratifs, les entretiens semi-
structurés,  les focus groups et les questionnaires. Les données collectées sont aussi bien 
�T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V�� �T�X�H���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H�V���� �1�R�X�V���S�U�R�F�p�G�H�U�R�Q�V�� �j���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V���G�H�X�[�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�H���G�R�Q�Q�p�H�V���� 
 

2.2.1) Une observation multiscalaire  
 

Nous avons choisi de procéder à une observation multiscalaire : chacun des trois pays du 
Maghreb central, un niveau intermédiaire de prise de décision puis �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �F�D�V�� �G�¶un 
territoire local dans chacun des trois pays. De même que nous avons travaillé sur les 
trajectoires de développement des trois territoires choisis, après avoir étudié les typologies des 
territoires ruraux des trois pays. Le territoire local est �G�R�Q�F�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �D�[�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
dirigée vers les acteurs de développement (organisations publiques, organisations civiles, 
�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V���� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �H�W�F������ �H�W�� �O�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F�� �F�L�E�O�H���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�H�V��
�M�H�X�Q�H�V���� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �H�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�[�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�R-économiques et aux 
recompositions des territoires sont observées. Nous nous sommes intéressés, aussi bien, aux 
�M�H�X�Q�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�� �O�H�� �S�X�E�O�L�F�� �F�L�E�O�H�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �T�X�¶�D�X�[�� �M�H�X�Q�H�V��
�Q�¶�D�\�D�Q�W�� �S�D�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�L�Y�L�O�H�V���� �� �P�D�L�V�� �T�X�L��
ont créé leurs propres activités que ce soit de manière formelle ou informelle.  
 
Au premier niveau,  c'est-à-dire le niveau national, les stratégies de développement rural 
�G�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�H�V�� �G�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �P�R�G�H�V��
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� ���O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O���� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �O�H�V��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�V�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�p�V�� �H�W�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �F�L�Y�L�O�V��
�H�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �O�L�E�U�H�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���� �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V, grâ�F�H�� �j�� �O�¶�D�S�S�R�U�W��
théorique, analysé les approches du rural et de la ruralité dans les pays du Maghreb et la 
dimension accordée �j���O�D���Q�R�W�L�R�Q�� �G�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W���G�¶�D�F�W�H�X�U�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� 
 
Le deuxième niveau est représenté par les niveaux intermédiaires des terri�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H : 
wilaya en Algérie, Région au Maroc et Gouvernorat en Tunisie. Ce sont là des niveaux de 
décision importants pour les territoires de nos études de cas,  dans la mesure où, les acteurs de 
développement les plus importants sont souvent concentrés à ce niveau. De même que les 
�F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �F�K�D�U�J�p�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�H�V�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�D�S�S�X�L���S�D�U�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �V�R�Q�W��
également concentrés à ce niveau. De plus, les données statistiques sont plus disponibles à 
cette échelle, �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �S�Oanification et de gestion des projets et des 
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �P�L�V�� �H�Q���°�X�Y�U�H���� 
 
Au troisième niveau, nous avons les territoires des études de cas, nous analyserons les outils 
utilisés dans le cadre de ces stratégies, dites de développement local, dans des zones rurales 
que nous avons identifiées  grâce à des critères liés à des mutations et des recompositions 
territoriales vécues ces deux dernières décennies, que ce soit des dispositifs publics ou des 
�S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���� �� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�H�� �I�H�U�D�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�Vation des théories 
multidisciplinaires en géographie sociale (Guy. Di Méo, Hervé. Gumuchian, Claude.Raffestin 
etc.) et de sociologie (Denise Jodelet, Pierre Mannoni, Pierre Bourdieu etc.) pour ce qui est 
des aspects de territoires, de représentations et de �U�H�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �H�W�� �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X��
développement (Douglass. C. North, Amartya Sen, Bernard Pecqueur etc.) pour les aspects 
�G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W���G�¶�p�T�X�L�W�p�� �H�W���G�H���S�U�R�[�L�P�L�W�p���� 
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2�������������/�D���P�p�W�K�R�G�H�� �G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�D�V  
 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�Y�H �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �G�H�� �F�D�V����En ce qui nous concerne, 
nous avons réalisé trois études de cas : une  par territoire dans chacun des trois pays du 
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Cette méthode nous semble tout à fait pertinente dans la 
mesure où elle permet selon Y.C Gagnon (2005) �G�H�� �G�R�Q�Q�H�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q��
profonde des phénomènes, des processus qui les composent et des acteurs qui en sont les 
parties prenantes. Cela est confirmé par  A.G Woodside (2003), �S�R�X�U�� �T�X�L�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V��
comm�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���� �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �S�U�p�G�L�F�W�L�R�Q�� �H�W��
le contrôle de processus inhérents à divers phénomènes, que ces derniers soient individuels, 
�G�H���J�U�R�X�S�H�� �R�X���G�¶�X�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���� 
 
�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V�� �Q�R�X�V�� �V�H�P�E�O�H�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H, également, car notre objectif est la compréhension de 
processus et non la généralisation des résultats. L. Bardin (1996) cité par Y.C Gagnon (2005), 
�D�E�R�U�G�D�Q�W�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V����assure que « �/�H�� �G�H�V�L�J�Q�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �P�H�W�� �D�O�R�U�V�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q��
de la compr�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �S�O�X�W�{�W�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�D�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V ». De plus, 
le contexte ayant comme nous le verrons (D. Jodelet, 1989, P. Mannoni 2008), une influence 
certaine sur les représentations et les pratiques, la généralisation serait de toute façon 
impossible. En effet, Jacques Hamel (1997) confirme �T�X�H�� �� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �© l'étude de cas 
consiste donc à rapporter un événement à son contexte et à le considérer sous cet aspect pour 
voir comment il s'y manifeste et s'y développe. En d'autres mots, il s'agit, par son moyen, de 
saisir comment un contexte donne acte à l'événement que l'on veut aborder ». 
 
Robert. K. �<�L�Q�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �W�U�R�L�V���W�\�S�H�V�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H : 
exploratoire, descriptive ou explicative. Une étude de cas exploratoire (qu'elle soit fondée 
sur un seul cas ou des cas multiples) est destinée à définir les questions et 
les hypothèses d'une étude ultérieure (pas nécessairement une étude de cas) ou à la 
détermination de la faisabilité des procédures de recherche à adopter. Une étude de 
cas descriptive consiste en une description complète d'un phénomène dans son contexte. Une 
étude explicative consiste en la présentation des données portant sur la relation cause-
effet expliquant comment les événements se sont produits. Nous nous situons dans le 
troisième type, c'est-à-dire, que nous avons réalisé des études de cas explicatives notre 
�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�V�� �F�D�X�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�R�Q��collective de construction de 
territoire dans des territoires ruraux maghrébins en nous basant sur les représentations des 
�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�O�L�T�X�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �H�W�� �G�H�� �F�H�V�� �M�H�X�Q�H�V����
ainsi que les relations entre les acteurs et entre les acteurs et les jeunes.  Nous expliquerons, 
également, la part du contexte rural maghrébin dans les résultats mitigés obtenus par des 
projets, basés sur des approches dites participatives et de proximité, proposées surtout par des 
organisations internationales.  
 
�/�¶�(�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V�� �S�H�X�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�H�O�R�Q��R.K Yin (2009) être une méthode, aussi bien, qualitative 
que quantitative de recherche. De même que les données recueillies peuvent être, aussi bien, 
qualitatives que quantitatives. Dans notre cas, nous avons adopté des outils de recueil de 
�G�R�Q�Q�p�H�V�� �F�O�D�V�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �V�H�P�L-
directs et les focus groups et des outils qualitatifs tels que le questionnaire (Figure n°4). Par 
contre nos données sont surtout qualitatives. Nous y reviendrons plus loin.  
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Figure 4: Schéma des étapes de déroulement des études de cas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.3) Appui sur les typologies 
 
�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�K�R�L�V�L�� �Q�R�V�� �W�U�R�L�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �V�D�Q�V�� �S�U�R�F�p�Ger à notre propre typologie des 
territoires ruraux, mais en nous appuyant sur des typologies existantes  et cela pour les raisons 
suivantes : 

 
- �1�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �S�U�R�S�R�V�R�Q�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �p�W�D�E�O�L�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V��

�H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�¶�plaborer les stratégies de développement. Ces typologies sont celles qui 
déterminent les approches de développement adoptées  concrètement par ces 
organisations. 

 
- Notre choix des territoires des études de cas, dans les trois pays, est basé sur des 

critères sociaux, économiques et environnementaux, mais aussi, sur des critères liés à 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�L�� �D�X�U�D�L�H�Q�W�� �p�W�p�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �I�D�o�R�Q�� �G�L�I�I�L�F�L�O�Hs à 
�T�X�D�Q�W�L�I�L�H�U�� �S�D�U���O�H���E�L�D�L�V�� �G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���� 

 
- Il nous aurait été difficile, également, de réaliser des typologies des zones rurales des 

trois pays du Maghreb, du fait que la disponibilité de données homogènes est 
�T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���� �'�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H��
�D�J�U�p�J�p�H�V�� �S�D�U�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�H�� �F�D�V�� �F�R�P�Pe, par exemple, pour 
le chômage.  
 

2.2.4) Le travail de terrain dans les trois territoires  
 
�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �Q�R�X�V�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �S�U�R�F�p�G�H�U�� �D�X�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �Q�R�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V��
�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q���� �1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �H�Q�� �H�[trême difficulté 
économique, ce qui a guidé notre choix a été, surtout, la possibilité de qualifier �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q��
�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�X�� �p�J�D�U�G�� �j�� �V�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�Q�I�L�U�P�p�H�� �H�W�� �D�X�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H��
exprimé par ses populations. Les critères qui ont ainsi guidé notre choix sont les suivants: 

Interprétations 

Etude des typologies des zones 
rurales 

Choix des cas à étudier 

Outils : observation, entretiens semi-
structurés, focus groups, questionnaires. 

Traitement des données : Analyse du discours, 
analyse statistique (AFC).  
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- Une dimension identitaire bien présente et visible (langue, culture, histoire). 
- des ressources naturelles spécifiques (montagnes, espace forestier, parcours 

steppiques) et qui présentaient un caractère déterminant du schéma de reproduction 
socioéconomique. 

- Un taux élevé des jeunes de moins de 30 ans. 
- Une tradition �G�H���P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�W���G�¶�H�[�R�G�H���U�X�U�D�O. 
- Des institutions traditionnelles préservées. 
- Des territoires marginalisés par les politiques de développement rural avant les plans 

�G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�V. 
-  Des territoires objets de projets de développement local au cours de ces dix dernières 

années.  
 
Selon ces critères que nous avons fixés et les moyens dont nous disposons pour la réalisation 
du travail de terrain, nous avons �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�� �W�U�R�L�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �j�� �R�E�V�H�U�Y�H�U���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�O�O�p�H��
�G�¶�$�V�Q�L�� �V�L�W�X�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶�$�O-Haouz dans le haut Atlas au Maroc, du massif forestier de 
Béni Ghobri (Yakourene) situé à la wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie et du territoire constitué 
par les délégations de Tataouine Nord et de Tataouine Sud au gouvernorat de Tataouine en 
Tunisie.  
 
�$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H��
terrain, nous présenterons de façon générale les trois territoires���� �&�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �I�H�U�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W��
�G�¶�X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�� �O�R�U�V�T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V�� �O�H�V���W�U�R�L�V�� �p�W�X�G�H�V�� �G�H���F�D�V���� 
 
Le travail de terrain �V�¶�H�V�W��déroulé dans des conditions différentes dans les trois territoires. Au 
Maroc, �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�X�� �D�F�F�p�G�H�U�� �D�X�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �G�¶�H�Q�T�X�r�W�H : la �Y�D�O�O�p�H�� �G�¶�$�V�Q�L���� �P�D�O�J�U�p�� �Q�R�W�U�H��
présence à Marrakech, capitale de la région Marrakech-Tensift- El-Haouz,  durant la période 
de (Février et Mars 2010)5. Ceci nous a poussés à exploiter, uniquement, les entretiens auprès 
des acteurs de développement que nous avons rencontrés à Marrakech ou à �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶El-
Haouz �H�W�� �O�D�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �D�E�R�Q�G�D�Q�W�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H��
développement local financé par le Fonds International pour le Développement Agricole 
(FIDA). En Tunisie, nou�V�� �D�Y�R�Q�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �G�H�V�� �5�p�J�L�R�Q�V�� �$�U�L�G�H�V�� �S�R�X�U��
mener à bien les enquêtes auprès des jeunes et les entretiens auprès des acteurs de 
développement, malgré le déroulement de notre travail durant la période prérévolutionnaire 
(Novembre et Décembre 2010). Pour ce qui est du massif forestier de Béni Ghobri 
(Yakourene), nous avons bénéficié de toutes les facilités nécessaires et la rencontre avec les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�H�X�U�V�� �Q�¶�D�� �S�R�V�p�� �D�X�F�X�Q�� �S�U�R�E�O�q�P�H, même si nous les avons approchés à titre 
individuel �H�W�� �F�H�O�D�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �0�D�L�� �j�� �-�X�L�O�O�H�W�� ���������� �H�W�� �G�¶Avril 2011, des compléments 
�G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �p�W�p��nécessaires.   
 

2.2.4.1) Les outils qualitatifs et quantitatifs  
 
�3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�R�X�W�L�O�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �D�G�R�S�W�p�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �H�W�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�Wigation sur le 
terrain et cela selon le principe de la triangulation qui conditionne la fiabilité des données 
�S�R�X�U�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �G�R�Q�F���� �U�p�D�O�L�V�p�� �G�H�V�� �H�Q�T�X�r�W�H�V�� �S�D�U��
questionnaire avec les jeunes, des entretiens semi-direct avec les représentants des différentes 
organisations (publiques, collectivités locales, civiles). De plus, �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �D�� �p�W�p�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �j��
part entière dans notre travail.  
                                                 
5 �/�D�� �U�D�L�V�R�Q���H�V�W���T�X�H���G�H���O�H���P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �Q�H���Q�R�X�V���D�V���S�D�V���G�p�O�L�Y�U�p���X�Q�H autorisation spéciale qui 
�Q�R�X�V���D���p�W�p���U�p�F�O�D�P�p�H�� �X�Q�H���I�R�L�V���V�X�U���S�O�D�F�H���S�D�U���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�H���G�¶�(�O�� �+�D�R�X�]�����P�r�P�H�� �V�L���Q�R�X�V���G�L�V�S�R�V�L�R�Q�V���G�¶�X�Q�H���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q��
�G�X���P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�H���O�D���S�r�F�K�H���P�D�U�L�W�L�P�H�� 
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�¾ Les enquêtes auprès des jeunes  
 
�1�R�W�U�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �O�H�V��enquêtes par questionnaire réalisés avec 60 
individus à Yakourene et 56 à Tataouine,  �U�p�S�D�U�W�L�V�� �V�X�U�� �O�D�� �� �W�U�D�Q�F�K�H�� �G�¶�k�J�H�� �G�H�� ������ �j�� ������ �D�Q�V : la 
génération actuelle de jeunes actifs porteurs de projets,  quel que soit leur genre, qui ont créé 
leur activité ou qui est en cours de création �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�¶une organisation 
�G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �R�X�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �H�W�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �O�p�J�D�O�� �R�X�� �G�D�Q�V��
le cadre informel. �/�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� �D���p�W�p���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �V�X�L�Y�D�Q�W�V : 
 

- Habiter sur le territoire; 
- Être  âgé entre 20 et 39 ans; 
- �Ç�W�U�H�� �S�R�U�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W���� �U�p�D�O�L�V�p�� �R�X���Q�R�Q���� �G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� 
- �Ç�W�U�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �T�X�H�O�� �T�X�¶�H�Q�� �V�R�L�W�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H : financier, suivi, 

accompagnement, formation, local etc. de la part des organisations de développement   
 
Ainsi,  deux catégories de jeunes sont approchées : 

- Ceux qui ont eu  accès à un appui, notamment financier 
- �&�H�X�[�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�¶�X�Q�� �D�S�S�X�L�� �T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V impliquées 

dans l�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H des jeunes.   
 

- �/�¶�p�F�K�D�Qtillonnage  
 

Nous avons opté pour un échantillonnage des jeunes par quota. En effet, il est difficile de 
�S�U�R�F�p�G�H�U�� �j�� �X�Q�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �D�O�p�D�W�R�L�U�H���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �U�H�S�U�R�G�X�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� �O�D��
�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �V�H�O�R�Q�� �G�H�X�[�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� ���K�Rmmes-femmes) puis selon 
�O�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q�� �R�X�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�S�S�X�L���T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �R�X��
associative. Nous aurons donc dans �O�¶échantillon : les jeunes qui ont bénéficié de 
�I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Qt, les jeunes femmes qui ont 
bénéficié ou non de financement.  Dans les deux territoires ou se sont déroulées les enquêtes, 
�Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �V�X�L�Y�L�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�U�R�F�p�G�p�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q et nous avons gardé, 
évidemment, les mêmes distributions selon le gen�U�H�� �H�W�� �O�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q�� �R�X�� �Q�R�Q�� �G�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���� �$�X��
niveau du massif forestier de Béni Ghobri, dont la principale commune est Yakourene, les 
jeunes que nous avons interrogés sont répartis dans les différents douars de Yakourene et nous 
avons bénéficié de �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �O�R�F�D�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �F�L�Y�L�O�H�V��
(Djemaa) ou publiques (notamment le conseiller agricole) pour constituer notre échantillon. 
L�H�� �F�R�Q�V�H�L�O�O�H�U�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�X�O�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q��technique au niveau de la 
commune.  
 
�7�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�j�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �1�R�U�G�� �H�W�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �6�X�G���� �S�R�X�U�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �G�H�� �F�U�p�G�L�W�V����
�Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �H�X�� �U�H�F�R�X�U�V�� �D�X�[�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�X�L���T�X�L�� �Q�R�X�V�� �R�Q�W�� �I�R�X�U�Q�L�� �G�H�V�� �O�L�V�W�H�V�� �G�H��
jeunes ayant obtenus des crédits, à partir desquelles nous avons constitué notre premier quota. 
Alors que pour les non bénéficiaires de financement, nous avons ciblé les jeunes commerçants 
�G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �D�S�S�U�R�F�K�p�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �R�P�G�D�V�� �R�X�� �O�H�V�� �S�U�p�V�L�G�H�Q�W�V��
des groupements de développement agricole. Concernant les jeunes filles, nous avons procédé 
de la même manière.  
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�/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q : �/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�U�H�F�K�H�U�F�K�p�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �S�R�U�W�H�X�U�V�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W���� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �L�P�S�R�V�Vible à 
chiffrer. Les jeunes hommes et femmes qui nous intéressent sont ceux qui ont une idée de 
�S�U�R�M�H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�H�Q�W�� �F�R�Q�F�U�p�W�L�V�H�U, mais qui ne disposent pas de financement pour cela. Ils 
�V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �R�X�� �F�L�Y�L�O�H�V�� �S�R�X�U�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�¶�X�Q�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W��
ou bien ils ne le font pas car ils ne remplissent pas les conditions ou bien ils sont découragés 
par les conditions exigées pour des raisons personnelles (manque de confiance en soit, peur 
�G�X�� �F�U�p�G�L�W���� �P�p�I�L�D�Q�F�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�X�� �W�D�X�[�� �G�¶intérêt). Nous avons donc choisi de constituer des 
quotas pour différentes situations, sans rechercher la représentativité et cela pour couvrir 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V���W�\�S�H�V���G�H���M�H�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �S�R�U�W�H�X�U�V�� �G�H���S�U�R�M�H�W�V���� 

 
�¾ Les focus groups : 

 
En plus des entretiens individuels, nous avons regroupé des jeunes, pour des focus groups à 
�<�D�N�R�X�U�H�Q�H�� �H�W�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H���� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�[�H�U�F�p�H : les éleveurs, les apiculteurs, les 
vendeurs de poterie, les extracteurs de pierre et les travailleurs au sud du pays, pour 
Yakourene,  �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �G�¶�X�Q�� �D�S�S�X�L��
�S�R�X�U�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �D�W�H�O�L�H�U�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H�V���� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �H�[�H�U�o�D�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�H�O�O�H�V�� �H�W�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �S�X�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�X�� �V�R�X�W�L�Hn des 
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �j���O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� 
 

�¾ Les entretiens semi-structurés auprès des acteurs : 
 
Les acteurs abordés sont ceux qui interviennent, de quelque manière que ce soit, ou qui sont 
sensés intervenir, �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �j�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p, dans 
le milieu rural, que leurs programmes soient destinés exclusivement aux jeunes ou pas, �T�X�¶�L�O�V��
soient publics, civils ou collectivités locales.   
 
�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�p�S�D�U�p�� �G�H�V�� �J�X�L�G�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V : les 
acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs civils, les acteurs exogènes et les collectivités 
locales.  
 
Du point de vue quantitatif  40  entretiens ont été réalisés dans les 03 territoires, auprès de 
représentants des  acteurs de développement,  dont 18 à Tataouine et  14 à Yakourene et 08 à 
Asni. (Annexe n° 1: Listes des représentants des organisations de développement rencontrés 
dans les trois territoires).  
 
2.2.4.2�����3�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���G�¶�p�W�X�G�H et déroulement du travail  

 
�¾ �$�X���Q�L�Y�H�D�X�� �G�H���O�D���Y�D�O�O�p�H���G�¶�$�V�Q�L au Maroc  

 
�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�L�E�O�p�� �O�D�� �Y�D�O�O�p�H�� �G�¶�$�V�Q�L��(Figure n° 5) �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�H�U�F�O�H�� �G�¶�$�V�Q�L��qui est  rattaché à 
�O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶�$�O�� �+�D�R�X�]���� �/�D�� �Y�D�O�O�p�H�� �G�¶�$�V�Q�L�� �H�V�W�� �V�L�W�X�p�H��dans le Haut Atlas : haute vallée 1200 m 
d�¶�D�O�W�L�W�X�G�H�� �H�W�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �Y�D�O�O�p�H�� �H�Q�W�U�H�� �������� �H�W�� ���������� �P�� �G�¶�D�O�W�L�W�X�G�H���� �/�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q��y est surtout de type 
�L�Q�W�H�U�Q�H�� �H�W�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�H��
revenus.  
 
La population d�X�� �F�H�U�F�O�H�� �G�¶�$�V�Q�L��totalise  55697 habitants, selon le dernier recensement de 
2004 dont 70% de jeunes de moins de 35 ans.  
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Figure 5: La première zone d'étude : la vallée d'Asni 
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Le travail de terrain a commencé en Février 2010. Après un recueil de données et des 
entretiens réalisés notamment auprès de représentants de la direction provinciale de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �0�D�U�U�D�N�H�F�K�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���V�R�F�L�D�O (ADS), nous avons passé 
plusieurs entretiens avec le �F�K�H�I�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q du projet (UCP) financé par le 
FIDA ���� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�¶�$�O-Haouz 
(PDRZM) et des cadres intervenant dans le projet, notamment des sociologues et des 
responsables techniques (Figure n° 6). Cependant, nou�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�X�� �D�S�S�U�R�F�K�H�U�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V����
�G�H�� �O�D�� �Y�D�O�O�p�H�� �G�¶�$�V�Q�L���� �1�R�W�U�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �F�D�V�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W���D�X�� �F�D�V�� �D�O�J�p�U�L�H�Q�� �H�W�� �D�X�� �F�D�V��
�W�X�Q�L�V�L�H�Q�� �V�H�U�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D, dans ce cas, �G�H�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�X�\�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V��
globales et de leur application par les acteurs locaux au niveau du territoire rural de la vallée 
�G�¶�$�V�Q�L�� 
 

Figure 6: Schéma global de l'intervention des acteurs dans l'insertion économique des 
jeunes: vallée d'Asni 

 
Les échelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
�¾ Au niveau du massif forestier de Béni Ghobri (Yakourene) : 

 
�1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �U�p�D�O�L�V�p�� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�X�� �P�D�V�V�L�I�� �I�R�U�H�V�W�L�H�U�� �G�H�� �%�p�Q�L��
Ghobri, dit aussi, massif forestier de Yakourene (Figure n° 7). Nous avons choisi de focaliser 
sur la commune de Yakourene �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �V�D�� �V�X�U�I�D�F�H�� �I�R�U�H�V�W�L�q�U�H : plus de 
50% de sa superficie. Yakourene compte 12203 habitants dont 52 % ont moins de 30 ans, au 
dernier recensement de 2008.  
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Figure 7: la deuxième zone d'étude: le massif forestier de Béni Ghobri (Yakourene) 
         

 
Source : Direction Génarale des forêts, 2012 

                        

 �/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�U�R�X�O�p�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V���P�R�L�V�� �G�H�� �0�D�L��à  Juillet 2010 
�F�R�P�S�O�p�W�p�� �D�X�� �P�R�L�V�� �G�¶�$�Y�U�L�O�� ������������ �V�D�Q�V�� �D�X�F�X�Q�H�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �H�Q�� �F�H���T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�D�� �]�R�Q�H��
�G�¶�p�W�X�G�H���� �D�X�[�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �D�X�[�� �M�H�X�Q�H�V�� �F�U�p�D�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �H�W�� �G�H��
micro entreprises. Le seul problème se pose au niveau de la faiblesse de la capitalisation de 
�O�¶�L�Q�I�R�U�Pation au niveau local (administrations et collectivités locales) il a été nécessaire de 
recourir aux administrations centrales (Daïra, wilaya, services agricoles, conservation des 
�I�R�U�r�W�V���� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �Z�L�O�D�\�D�� �H�W�F������ �S�R�X�U�� �O�H���U�H�F�X�H�L�O�� �G�¶�L�Q�I�Rrmations nécessaires à 
la détermination de la trajectoire de développement de la commune.  

Massif forestier de Béni Ghobri 

Commune de Yakourene                                 
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Dans le cas de ce territoire nous avons procédé avec une méthodologie Bottom-up dans notre 
recherche, puisque nous avons commencé au niveau local et avec les acteurs locaux pour 
ensuite remonter vers les acteurs des paliers supérieurs de la hiérarchie territoriale. Cela nous 
�D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U, au niveau local, les acteurs les plus décentralisés et qui ont une 
intervention réelle sur le développement local du territoire notamment le volet insertion 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V���M�H�X�Q�H�V�� �S�D�U���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W���� 
 
Nous nous sommes, là aussi, intéressés aux projets de développement local sensés concrétiser 
la stratégie de développement dans les zones rurales à savoir les projets de proximité de 
développement rural intégrés (PPDRI) qui, normalement, doivent mobiliser les différents 
acteurs de différentes catégories (publics, civils et collectivités locales), mais aussi, aux 
interventions sectorielles des organisations publiques, ainsi qu�¶�D�X�[�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�� �G�H�V��
collectivités locales et des organisations civiles.   
 
La première phase a, quand même, �F�R�Q�V�L�V�W�p�� �H�Q�� �O�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�V�V�L�I�� �I�R�U�H�V�W�L�H�U��
de Yakourene et la principale commune de ce massif, à savoir, la commune de Yakourene. 
Les données démographiques sont disponibles grâce au dernier RGPH de 2008, mais, les 
données économiques sont pratiquement dispersées au niveau des différents secteurs 
(agriculture, tourisme, commerce etc.). De même que pour les données concernant les 
infrastructures. La direction de la planification au niveau wilaya nous a fourni des données, 
mais, celles-ci ne sont pas exhaustives et, souvent, en contradiction avec les données 
sectorielles. Des contradictions existent également entre les données fourn�L�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H��
locale par les organisations et les collectivités locales et celles recueillies au niveau de la 
wilaya ou au niveau national (ministères).  
 
La deuxième phase a consisté en la réalisation des enquêtes et des focus groups, ainsi que les 
entretiens, selon la démarche que nous avons expliquée précédemment (Figure n° 8). 
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Figure 8: Schéma global de l'intervention des acteurs dans l'insertion économique des 
jeunes à Yakourene 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�¾ En Tunisie : Délégation de Tataouine Nord et délégation de Tataouine Sud au 
gouvernorat de Tataouine   

 
Les deux délégations de Tataouine (Figure n° 9) comptent 88000 habitants dont, la population 
de moins de 30 ans représente 62%. La principale activité économiq�X�H�� �H�V�W�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �P�D�L�V�� �O�D�� �V�p�F�K�H�U�H�V�V�H�� �H�W�� �O�D�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �O�L�P�L�W�H�Q�W�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �V�D��
�S�R�U�W�p�H���V�X�U�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V���M�H�X�Q�H�V���� 
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Figure 9: Troisième zone d'étude: délégations de Tataouine Nord et Tataouine Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�U�R�X�O�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �V�L�J�Q�p�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �G�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V��
arides de Médenine (IRA) qui �G�L�V�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �H�W�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �$�J�U�R�Q�R�P�L�T�X�H��
Méditerranéen de Montpellier (IAMM)���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�� �O�D�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�,�5�$�� �j�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�W�� �D�X�[�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V��
�G�¶�D�S�S�X�L���� �1�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �O�R�J�L�V�W�L�T�X�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H��
transport.  

 
�/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�H�Vt déroulé en trois phases : une première phase ou nous avons pris connaissance 
de la documentation de recherche ou administrative disponible sur le territoire et les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �H�W�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Qt de la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�,�5�$���� �� �G�H�� �O�¶�,�1�5�$�7�� �H�W�� �� �G�H�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�X Commissariat Régional de 
Développement Agricole (CRDA). Nous avons également consulté des travaux universitaires 
(thèses, mémoires etc.). Ce travail avait déjà commencé avant notre déplacement à Tataouine, 
�G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �D�V�V�H�]�� �U�L�F�K�H�� �j���O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�,�$�0�0�� �T�X�L��
�F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�,�5�$, en collaboration ou non avec les chercheurs de 
�O�¶�,�$�0�0, sur les régions arides tunisiennes dont fait partie Tataouine. La deuxième partie du 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �D�� �F�R�Q�V�L�V�W�p�� �H�Q�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �S�O�D�Q�Q�L�Q�J�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �j�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��
�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �V�H�P�L�� �G�L�U�H�F�W�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V��
ou cadres des organisations de développement. 
 

Ta
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Délégations de Tataouine 
Nord et Tataouine Sud Tataouine 
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La troisième phase a consisté en la réalisation des enquêtes avec les jeunes porteurs de 
projets. 
 
Nous avons également établi la liste des organisations publiques et civiles qui interviennent 
dans le développement local, dans le milieu rural, et qui intègrent les jeunes avec ou sans des 
programmes spécifiques. Nous les avons divisées en trois catégories : les organisations 
�S�X�E�O�L�T�X�H�V���� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �F�L�Y�L�O�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���O�R�F�D�O�H�V�� ���D�X�W�R�U�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V������ �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�R�X�U��
les organis�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �G�X�� �&�5�'�$���� �G�H�� �O�¶�2ffice de Développement du Sud (ODS), de la 
Banque Tunisienne de Solidarité (BTS)���� �G�H�� �O�¶�2�I�I�L�F�H�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �O�¶�$�U�W�L�V�D�Q�W�� ���2NA), et de 
�O�¶�$�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �3�U�R�P�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�,�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �$�J�U�L�F�R�O�H�� ��APIA) et de la cellule du Programme de 
Développement Agropastoral et Promotion des Initiatives Locales du Sud-Est (PRODESUD), 
�S�R�X�U�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �F�L�Y�L�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�8�7�$�3���� �G�H�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H���� �G�H��
�O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �1�R�U�G���� �G�H�� �O�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�Hment de 
Tataouine sud, et des groupements de développement agricole (GDA), pour ce qui est de 
�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �O�R�F�D�O�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �G�p�O�p�J�X�p�V�� �H�W�� �G�H�V�� �R�P�G�D�V�� ���)�L�J�X�U�H n° 10). Pour ce qui est des 
acteurs agissants localement (GDA et Omda), nous sommes intervenus dans deux localités : 
Maztouria à Tataouine sud et El Galaa à Tataouine nord. Alors que nous avons élargi notre 
�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �W�R�X�F�K�H�U���O�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�X�U�V��
de projets qui concernent les organisations de d�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �j��
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H���O�D�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�� �R�X���G�X���J�R�X�Y�H�U�Q�R�U�D�W���� 
 

Figure 10: Schéma global des acteurs intervenant dans l'insertion économique des 
jeunes : Tataouine 

 
 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les échelles Les acteurs de développement 

Secteur (Imada) 

Délégation 

Gouvernorat 

Les jeunes 
porteurs de 

projets 

Imada, GDA, CG, 
cellule CRDA 

Délégation, association 
de développement de  
Tataouine Nord et 
association de 
développement  
Tataouine Sud 

BTS, APIA, association 
de  développement de 
Tataouine 

CRDA, ONA, ODS, 
UTAP Source : réalisé par nous-mêmes 
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3�����/�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H  
 

3.1) La trajectoire des territoires des études de cas  
 
�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H��a porté sur les trajectoires de développement des territoires par le biais 
�G�¶�L�Q�Gicateurs �H�W�� �G�¶�D�V�S�H�F�W�V�� �F�L�W�p�V��ci-�G�H�V�V�R�X�V�� �T�X�L�� �I�H�U�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�V�� �H�W��
�G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �T�X�L�� �R�Q�W���F�R�Q�F�H�U�Q�p�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W���O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� (Tableau n° 1) 
 
Les trajectoires de développement ont été réalisées en mobilisant des indicateurs sur les 10 
aux 20 dernières années.   
 
3.2) La représentation des jeunes et des acteurs de développement  
 
Nous avons voulu dégager les croyances et les représentations des jeunes concernant les 
acteurs de développement et  le territoire : 
 
Pour ce qui est des acteurs de développement les aspects suivants ont été questionnés:  
 

- �/�¶�D�S�S�X�L�� �S�U�R�S�R�V�p���S�D�U���O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V ; 
- �/�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q �G�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�S�S�X�L : participation des jeunes;  
- �/�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �Ge nouveaux acteurs civils 
 

�3�R�X�U�� �F�H���T�X�L���H�V�W���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�V���D�V�S�H�F�W�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V : 
 

- Les spécificités du territoire c'est-à-dire ce qui selon eux distingue leur territoire par 
rapport aux autres territoires du pays ; 

- Les mutations connues par le territoire au cours des 20 dernières années ; 
- Leur ancrage territorial et de leur activités ; 
- Leur perception sur la trajectoire de développement du territoire. 
- �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H ; 

 
Les acteurs de développement sont également concernés par la représentation du territoire en 
fonction de ces mêmes aspects. 
 
�3�D�U���F�R�Q�W�U�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�X�U�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���M�H�X�Q�H�V�� �G�H���<�D�N�R�X�U�H�Q�H�� �T�X�H�����Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �Y�R�X�O�X��
comprendre notamment : 
 

- �/�H�X�U�� �U�p�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�Rn économique 
- �/�H�X�U�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �H�W���G�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q 
- Leur dynamisme ou absence de dynamisme 
- Leur rapport au territoire 

 
4) Les limites de cette recherche  
 
�/�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �O�L�P�L�W�H�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O����Afin de réaliser les trajectoires, 
nous avons eu des difficultés pour rassembler des données homogènes pour les trois territoires 
�H�W�� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V���� �S�D�U�I�R�L�V���� �S�D�V�� �S�X�� �F�R�O�O�H�F�W�H�U�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��au niveau de territoire qui nous 
intéresse (délégation, cercle, commune).  
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Par ailleurs, notre approche théorique est essentiellement bâti sur les travaux de chercheurs 
francophones occidentaux �H�W�� �F�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �W�U�D�L�W�ps 
dans notre corpus théorique (rural, ruralité, territoire, développement local, représentations) 
sont �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�p�I�L�Q�Ls dans les pays francophones voire surtout en France. Ce sont ces 
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �D�G�R�S�W�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �1�R�X�V�� �Q�¶avons pas pu aborder les 
adaptations de ces concepts au contexte maghrébin. Les travaux des chercheurs locaux 
�D�E�R�U�G�H�Q�W�� �U�D�U�H�P�H�Q�W�� �F�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H�� �V�H�Q�V���� �(�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �F�H�O�D�� �Y�D��
de soi et  �O�¶�X�V�D�J�H��de ces concepts ne semble pas poser de questionnements. Les 
administrations maghrébines de leurs côtés notamment les organisations de statistiques et les 
�P�L�Q�L�V�W�q�U�H�V�� �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H adoptent souvent des définitions en usage en France.  
 
 
Le tableau n° 1 présente une récapitulation de la méthodologie adoptée dans le cadre de ce 
travail de thèse.  

 



 34 

 
�&�D�G�U�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H 

 
Mutations sociales et 

économiques et changements 
institutionnels au niveau des 

territoires ruraux au Maghreb 
 

 
Représentations et rapport au 

territoire des acteurs de 
développement et des jeunes 

 

 
Impact au niveau local des stratégies et 

�R�X�W�L�O�V���G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V��
jeunes face aux représentations sociales 

Objectifs - Mettre en relief les trajectoires des 
territoires et identifier des territoires 
difficiles, complexes et marginalisés 
dont la portée est socio-économique.  
 
- Représentation administrative et 
académique  du territoire, du rural et 
de la ruralité au Maghreb   

Description et analyse des représentations et 
des rapports  aux territoires ruraux des 
�S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�W�H�V���G�H���O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
(proximité, participation, implication, 
inscription dans le territoire, immersion, 
ancrage territorial)  
 
 

-�'�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�H���G�H�J�U�p���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V���M�H�X�Q�H�V��
dans les stratégies de développement local.   
- �,�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���W�R�X�V���O�H�V���W�\�S�H�V���G�¶�D�F�W�H�X�U�V���O�R�F�D�X�[��
�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W���S�X�E�O�L�F�V���� �D�V�V�R�F�L�D�W�L�I�V���R�X���S�U�L�Y�p�V��
intervenant dans le domaine et leur évolution 
en fonction des changements survenus dans 
les territoires ruraux. 
-Déterminer  �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
sociales sur le processus de développement 
local. 

Méthodes �(�[�D�P�H�Q���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V���W�\�S�R�O�R�J�L�H�V��
au gré des stratégies de 
développement rural dans les trois 
pays du Maghreb.  

Diagnostic des représentations et des 
rapports aux territoires des différents acteurs 
�G�H���O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���G�H�V���M�H�X�Q�H�V��
porteurs de projet et détermination du lien 
entre le type de r�D�S�S�R�U�W���H�W���O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H���F�H�V��
acteurs et des micro-entreprises sur le 
�S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O���G�¶�X�Q��
territoire rural dans chacun des trois pays. 

- Diagnostic et comparaison des dispositifs 
�G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �S�D�U���O�H���E�L�D�L�V�� �G�H��
�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W���G�D�Q�V���Ges territoires ruraux et 
leur intégration dans les stratégies de 
développement local.  
- �&�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�H�U�D���I�D�L�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H���F�K�D�T�X�H��
�S�D�\�V���H�W���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V��
dans chacun des pays. (Etude de cas) 

Outils Documentations administratives,  
universitaires et de recherche sur le 
sujet.  

- Entretiens auprès des responsables des 
différentes organisations  intervenant dans 
�O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H�V���M�H�X�Q�H�V�����G�D�Q�V���O�H�V��
territoires ruraux identifiés. 
- Enquête par questionnaire auprès des 
jeunes porteurs de projet. 
- Focus groups 

- Recueil de tous types de données sur les 
stratégies, approches, dispositifs, acteurs 
concernant le domaine abordé. 
- Collecte de données  
- Entretiens  
- Enquêtes 
- Focus groups 
 

Tableau 1: Méthodologie adoptée 
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Quelques indicateurs 

repères  

 
Dynamique démographique 
Dynamique des activités agricoles 
Evolution du foncier agricole 
Dynamique des activités non 
agricoles (diversification, 
croissance) 
Evolution de la pauvreté 
Evolution du chômage notamment 
des jeunes 
�(�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O 
Evolution de la migration 
notamment des jeunes. 
 

 
Pour les acteurs de développement 

- �/�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V 
- Représentations des territoires ruraux  
- Prise en compte des institutions notamment 

informelles 
- Modes de gouvernance 
- Les réseaux de partenaires 
- Les liens entre acteurs et avec les jeunes 

porteurs de projet. 
- Perception et participation dans les projets 

de développement territorial 
- Participation aux actions collectives 
- Perception de la circulation de 

�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� 
 
Pour les jeunes porteurs de projet 

- Représentation  par rapport aux acteurs 
- Représentation par rapport au territoire 

comme espace de vie et de travail 
(potentialités, limites, ressources etc.) 

- Représentation des actions de 
développement territorial 

- �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q 
- Réseaux mobilisés 
- Partenaires locaux 
- �0�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W 
- Participation dans les actions de 

développement territorial 
- Participation dans des actions collectives. 

 

 
- Evolution des stratégies en 

�P�D�W�L�q�U�H���G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V��
(proximité, prise en compte du 
territoire, actions collectives 
etc.) 

- Prise en compte de 
�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W���L�Q�I�R�U�P�H�O 

- Participation des organisations 
civiles 

- Rôle des collectivités locales 
- Rôle des organisations 

publiques 
- Réglementation et aspects 

juridiques 
- Résultats obtenus par les 

�S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���� 

Tableau 1 (suite) Méthodologie adoptée 
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Structure de la thèse : 
 
Nous avons structuré ce document en deux parties de trois chapitre chacune. Ces deux parties 
que nous voulons complémentaires pour comprendre notre raisonnement �F�R�Q�V�L�V�W�H�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G, 
pour la première partie, à expliquer le chemin parcouru en matière de développement rural et 
les différentes étapes, dans chacun des trois pays, pour arriver au même point qui est 
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �H�W�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �1�R�X�V�� �D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V���S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W�� �O�D��
genèse de cette approche que nous situons en Europe plus exactement en France, �F�D�U�� �F�¶�H�V�W�� �O�j��
que nous situons les principales inspirations aussi bien théoriques que pratiques des 
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��déterminerons les origines 
conceptuelles et institutionnelles et que nous aborderons les interprétations qui en découlent 
au Maghreb aussi bien dans le milieu administratif que dans le milieu universitaire.   
 
�'�¶�D�E�R�U�G���� �Gans un premier chapitre nous aborderons les concepts et les principes qui tournent 
autour de la notion de développement rural, depuis les indépendances respectives des trois 
pays, en focalisant sur celles en cours, ces dernières années, depuis �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W��
appelé le développement local. Nous aborderons surtout le fait que les approches en cours au 
Maghreb sont inspirées voire copiées de celles apparues et mises en place en Europe dans le 
cadre de la politique européenne de développement rural. La France est le pays qui a le plus 
inspiré ces politiques.  
 
Dans un deuxième chapitre, nous nous sommes étalés sur la question des facteurs locaux qui 
déterminent et/ou influencent les stratégies mises en place et qui influencent donc les 
stratégies importées.  Les représentations de concepts tels que le rural, la ruralité et le 
territoire, dans les trois pays du Maghreb,  sont analysés dans ce chapitre.  
 
Dans le troisième chapitre, nous verrons que les approches de développement local appliquées 
�S�D�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �U�H�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�X�� �F�H�Q�W�U�D�O�L�V�P�H�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�Lonale. 
�/�H�� �G�p�V�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �D�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V, dans chacun des trois pays 
du Maghreb, mais les résultats pour les publics cibles des politiques économiques locales sont 
similaires.  
 
La deuxième partie est une illustration de notre raisonnement dans trois territoires ruraux 
situés au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les études de cas que nous avons réalisées dans ces 
�W�U�R�L�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �Y�L�V�H�Q�W�� �j�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�H�� �S�H�X�� �G�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H��
développement local, appliquées actuellement dans ces territoires, malgré des adaptations 
quelque peu différentes. Nous ferons le lien entre ces résultats mitigés et les représentations 
locales et les pratiques héritées, aussi bien par les acteurs locaux dits de développement que 
par les jeunes de ces territoires.  
 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� �Q�R�X�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�R�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
paysage du développement au Maghreb. A quelques différences près, nous avons le même 
�W�\�S�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �H�W�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V��
civils. Seulement, �O�H�X�U�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W���T�X�H�O�T�X�H�� �S�H�X���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���� 
 
Dans le deuxième chapitre, nous introduirons trois études de cas, une par pays et à travers ces 
études de cas qui concernent des territoires difficiles et longtemps marginalisés, nous 
aborderons les trajectoires de ces territoires, sous le prisme des différentes stratégies et 
approches de développement engagées dans ces pays, à travers le temps, nous focaliserons 
surtout sur les �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �L�P�S�R�V�p�H�V�� �F�R�P�P�H��
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solution au chômage des jeunes récurent dans le milieu rural maghrébin. Nous aborderons 
également dans ce chapitre les représentations et les pratiques des acteurs de développement 
actuels et des jeunes. Ces représentations concerneront, aussi bien, le territoire que les acteurs 
entre eux.  
 
Dans le dernier chapitre, nous ferons une analyse des résultats obtenus par ces différentes 
approches et stratégies de développement rural local n�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q��
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �&�H�W�W�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �Y�D�� �S�R�U�W�H�U�� �V�X�U��
�O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���� 
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Première partie : Acquisition par le Maghreb du pack 
« développement rural » ���� �G�H�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�G�H��
�G�¶�H�P�S�O�R�L���� 
 

Introduction 
   
�/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�Q�W�L�W�p�� �D�E�V�W�U�D�L�W�H�� �j�� �S�D�U�W, pendant très 
longtemps, �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �V�L�P�S�O�Hment de développement national,  
même si chacun des trois pays a choisi une voie différente pour son développement global. La 
�S�U�L�V�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �G�H�� �O�D�� �W�k�F�K�H�� �p�W�D�L�W�� �p�Y�L�G�H�Q�W�H���� �0�L�V�H�� �j�� �S�D�U�W�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �T�X�L�� �D�Y�H�F��
ses hydrocarbures a plongé directement dans une stratégie axé sur le développement 
�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V���� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �D�G�R�S�W�p�� �F�H�� �F�K�H�P�L�Q�����G�X�� �P�R�L�Q�V�� �S�D�V�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W����
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �U�H�V�W�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �X�Q�� �V�H�F�W�H�X�U�� �j�� �H�Q�M�H�X�[�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���� �Q�H�� �V�H�U�D�L��
ce que pour la réduction de la facture alimentaire. De ce fait, nous avons jugé utile de nous 
intéresser au développement comme notion globale et nationale avant de focaliser sur les 
�U�D�L�V�R�Q�V�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W�� �G�L�U�L�J�p�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �O�R�F�D�O����Sur le plan disciplinaire, du moment que ce sont des pays 
« en développement �ª���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�� �D�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�H��
�V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �T�X�L�� �\�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�V���� �P�D�L�V���� �S�D�U�� �H�I�I�H�W�� �E�R�R�P�H�U�D�Q�J���� �F�¶�H�V�W��dans ces théories que ces 
pays ont puisé pour choisir leurs politiques de développement. 
 
�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �P�D�U�T�X�D�Q�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H��
�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W, dans les trois pays du Maghreb, nous nous devons de faire le 
point sur la notion de développement elle-�P�r�P�H�� �H�W�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �V�¶�H�Q�� �I�R�Q�W�� �Oes chercheurs 
de différentes disciplines, mais aussi les organisations, notamment internationales, qui sont en 
charge du développement. Par ailleurs, �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�D�� �G�p�O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� ���S�D�\�V����
territoire),  dans le temps ou dans les secteurs,   le développement est dit  local, territorial,   
durable ou intégré. De même que les approches adoptées élargissent sa qualification à des 
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� �S�U�p�F�L�V�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �V�R�F�L�D�O���� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�W��
même plus englobant et on parle alors, simplement, de développement humain. En fonction 
de tout cela les définitions que nous avons pu trouver sont un panorama de ces représentations 
variées de la notion de développement. Seulement, notre intérêt porte surtout sur le 
développement rural au niveau local et plus précisément dans les territoires ruraux. A ce 
niveau, les acteurs sont des éléments indispensables du développement, en raison de la 
proximité des actions et de la prise de conscience de l�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H de la décentralisation de la 
décision et donc du renforcement du pouvoir des acteurs locaux.  
 
L�¶�D�F�W�H�X�U��concept multidisciplinaire nous renvoie vers les représentations sociales. En effet, 
�O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �G�D�Q�V la 
�S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p�����W�H�O�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�I�L�Q�L�V�� �S�D�U�� �O�H�V��
différentes disciplines et par les différentes organisations de développement en Europe, puis, 
nous avons abordé le cas Maghrébin. Les inspirations sont, en effet, puisées du nord et le rural 
est de plus en plus décrit par le biais du prisme �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�O�H�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H�� �j��
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �O�R�F�D�O�H���� �,�O�� �H�Q�� �G�p�F�R�X�O�H�� �G�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �T�X�L�� �D�V�S�L�U�H�Q�W�� �j�� �X�Q�� �L�G�p�D�O�� �K�R�U�V�� �G�H��
portée. Ces typologies sont le reflet des différentes stratégies de développement adoptées et le 
�U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�L�W�X�p�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �H�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�O�H���� �'�R�Q�F�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��
première partie, nous évoluerons �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�S�K�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H��des concepts et de 
�O�¶�D�S�S�Uoche opérationnelle dans les organisations internationales et les pays européens qui ont 
influencés les pays du Maghreb. De ce fait, nous nous intéresseront aux origines des concepts 
et à leur portée empirique sur les pays du Maghreb.  
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Chapitre 1.  Evolution des approches de développement rural au Maghreb : 
les inspirations théoriques et leur mise en pratique.  
 
1.1) Différentes approches de la notion de développement : du développement pour la 
croissance �D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H et la nature. 
 
Traditionnellement, on désigne par le terme développement, avec François Perroux, 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�V�� �T�X�L�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W���O�D�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H : la transformation 
des structures démographiques, économiques et sociales (Maric. M, 2001).  La conception 
économique voit le développement comme un processus de production. Selon G. Rist, par 
�H�[�H�P�S�O�H���� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V, parfois contradictoires 
en apparence, qui, pour assurer la reproduction sociale oblige à transformer et à détruire de 
�I�D�o�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�p�H�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �Q�D�W�X�U�H�O�� �H�W�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H��
�G�H�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�L�V�H�V���� �E�L�H�Q�V�� �H�W�� �V�H�U�Y�L�F�H�V���� �G�H�V�W�L�Q�p�V���� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���� �j�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �V�R�O�Y�D�E�O�H���� �$�O�R�U�V��
qu�¶�X�Q�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �U�p�F�H�Q�W�H défendue par les organisations internationales dont le PNUD, 
�p�Q�R�Q�F�H�� �T�X�¶il est nécessaire de « lier éthique et développement » (Assidon.E, 2002)���� �G�¶�R�•��
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �+�R�P�P�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �3�1�8�'��
dans ses rapports mondiaux sur le développement humain donne cette définition : « Le 
principal o�E�M�H�F�W�L�I�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q�� �H�V�W�� �G�¶�p�O�D�U�J�L�U�� �O�D�� �J�D�P�P�H�� �G�H�V���F�K�R�L�[�� �R�I�I�H�U�W�V�� �j�� �O�D��
population, qui permettent de rendre le développement plus démocratique et plus participatif. 
�&�H�V�� �F�K�R�L�[�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �G�H�V�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �D�X�[�� �U�H�Y�H�Q�Xs �H�W�� �j�� �O�¶�H�P�S�O�R�L���� �j 
�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �D�X�[�� �V�R�L�Q�V�� �G�H�� �V�D�Q�W�p�� �H�W�� �j�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�U�R�S�U�H�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�D�Q�J�H�U����
�/�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�R�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�Y�R�L�U�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D��
communauté et de jouir des libertés humaines, économiques et politiques ». Donc, le 
développement ne doit pas avoir pour objectif, seulement, la production mais aussi améliorer 
les conditions de vie des Hommes. C'est-à-dire de leurs conditions matérielles. Une autre 
�Y�L�V�L�R�Q�� �Y�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �S�Uoduction ou de satisfaction des 
besoins matériels mais surtout un processus de développement culturel qui va au-delà de la 
satisfaction des besoins non matériels, comme le développement des connaissances, des 
�Y�D�O�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�V�� �D�S�W�L�W�X�G�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�p�S�D�Q�Ruissement des individus et de leurs capacités 
créatrices. 
 
Par rapport au lieu, le territoire ou le local sont des réceptacles du développement privilégié, 
notamment depuis la « propagation » de la mondialisation qui a, paradoxalement, produit un 
repli sur soi des politiques et des stratégies de développement.  
 
Quant à la conception locale du développement, elle est lié au territoire avec tout ce que ce 
concept a soulevé de complexité par rapport à la diversité de sa perception par les différents 
acteurs locaux et par les experts et chercheurs des différentes organisations et de différentes 
disciplines.  Le développement local souffre des mêmes difficultés à être cerné que le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H nationale, il est, aussi bien, perçu comme étant économique, social, 
�K�X�P�D�L�Q�� �H�W�F���� �/�D�� �V�H�X�O�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �O�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�� �H�V�W�� �T�X�¶�L�O�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H��
proximité inter-�D�F�W�H�X�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �S�D�U�� �%ernard Pecqueur comme étant « une 
�G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�� �O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �Q�R�Q�� �H�[�F�O�X�Vivement marchandes entre les 
hommes pour valoriser les richesses dont ils disposent » (Pecqueur. B, 2000). 
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Enfin le développement est déterminé par le temps et cela par le biais du développement 
« durable » qui est défini comme étant  " un développement qui répond au besoin du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs "6.  

La notion de développement est donc triturée par les acteurs de différents domaines et le 
�U�p�V�X�O�W�D�W�� �H�Q�� �H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�Q�Y�R�Le à des représentations spécifiques selon le domaine dans lequel 
on se situe. Mais, toujours est-il que les multiples approches de développement existantes, 
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�X�U�H�P�H�Q�W�� �© économiques » ou « développementalistes », ont toutes pour 
�R�E�M�H�F�W�L�I�� �X�Q�� �L�G�p�D�O�� �R�X�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�U�U�L�Y�H�� �j�� �F�R�X�Y�U�L�U�� �V�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V���� �/�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H��ces approches se 
�V�L�W�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H���F�H�V���E�H�V�R�L�Q�V�� �H�W��du processus pour permettre leur couverture. 
 
Nous ne souhait�R�Q�V�� �S�D�V�� �D�E�R�U�G�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �Whéories et approches de développement 
existantes, mais essentiellement celles qui ont influencé les approches adoptées pour 
permettre aux pays dit « sous-développés �ª�� �G�H�� �V�X�U�P�R�Q�W�H�U�� �O�H�X�U�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �E�O�R�F�D�J�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��
�T�X�¶�H�Q�� �V�R�L�H�Q�W�� �O�H�V���U�D�L�V�R�Q�V, spécialement les trois pays du Maghreb : Algérie, Maroc et Tunisie.  
 
1.2) Les adaptations des théories et des approches de développement venue�V���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��
aux contextes Maghrébins.  
 
« �/�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �V�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �V�°�X�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �D�� �F�U�X�� �T�X�¶�H�O�O�H��
�S�R�X�Y�D�L�W�� �F�K�D�Q�J�H�U�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �S�D�\�V�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H�� �P�R�G�q�O�H�V�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�V�� �F�H�Q�W�U�p�V�� �V�X�U�� �G�H�V��
hypothèses et des concepts réducteurs ». (Zaoual. H, 2005).  
 
En effet, les objectifs recherchés par les pays sous-développés, souvent colonisés,   après leurs 
indépendances résiden�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�(�W�D�W�V�� �I�R�U�W�V�� �T�X�L�� �S�X�L�V�V�H�Q�W��les conduire au 
développement���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �F�K�R�L�V�L�V�� �Y�L�V�D�L�H�Q�W�� �j��
�F�R�Q�W�U�{�O�H�U�� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� �S�R�X�U�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �)�U�\���� ���������� �F�L�W�p�� �S�D�U��
Joumady. O, (1999) �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �© �/�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�p�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
décideurs (E�W�D�W�V�� �H�W�� �R�U�J�D�Q�L�V�P�H�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �S�R�V�W�p�U�L�H�X�U�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H��
des �S�D�\�V�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �L�Q�V�L�V�W�D�L�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �G�Dns le processus de 
croissance économique : le secteur privé, considéré comme embryonnaire, et le marché qui 
�p�W�D�L�W�� �V�X�S�S�R�V�p�� �Q�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �T�X�¶�j�� �F�R�X�U�W�� �W�H�U�P�H���� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���� �V�H�X�O�V���� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �O�H��
développement, à long terme, �G�H�� �F�H�V�� �S�D�\�V���� �,�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �j�� �O�¶�(�W�Dt des moyens financiers appropriés 
�S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�� �S�X�L�V�V�H�� �M�R�X�H�U�� �V�R�Q�� �U�{�O�H���� �$�� �F�H�W�� �H�I�I�H�W���� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �U�H�V�W�U�L�F�W�L�Y�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p��
mises en place : ainsi, le système bancaire était encouragé contrairement au marché boursier, 
car les réserves obligatoires et la détention de bons du trésor pouvaient facilement être 
imposées aux banques ���� �G�H�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �W�D�X�[�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �S�O�D�I�R�Q�Q�p�V���� �F�H�� �T�X�L�� �M�X�J�X�O�D�L�W�� �O�D��
concurrence entre public et privé dans la recherche de financements, enfin, les taux de change 
étaient administ�U�p�V�� �H�W�� �O�H�V�� �I�O�X�[�� �G�H�� �F�D�S�L�W�D�X�[�� �F�R�Q�W�U�{�O�p�V���� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�D�L�W�� �j�� �O�¶�(�W�D�W�� �G�H�� �S�U�R�I�L�W�H�U��
�G�¶�X�Q�H�� �U�H�Q�W�H���� �3�R�X�U�� �S�D�O�O�L�H�U�� �O�H�V�� �G�p�I�L�F�L�H�Q�F�H�V�� �V�X�S�S�R�V�p�H�V�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p���� �O�¶�(�W�D�W�� �D�Y�D�L�W�� �O�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H��
définir une politique industrielle et de financer les secteurs jugés prioritaires ou stratégiques, 
�F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q���� �O�¶�L�P�P�R�E�L�O�L�H�U���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. Ces politiques sélectives de crédit 
nécessitaient une segmentation et un contrôle du système financier. Ces nombreuses mesures 
visaient à augmenter le flux de ressources domestiques pour le secteur public, sans fortes 
�W�D�[�H�V���� �L�Q�I�O�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �W�D�X�[�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W ». (Joumady. O, 1999). Ce sont ce type de politiques de 
développement qui ont été adoptées par les pays du Maghreb. Ceux-ci ont été influencés 
surtout par des économistes français dont le plus important fut Perroux : « Une des 
�S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V�� �G�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��

                                                 
6 Rapport Brundtland, sommet de la terre de Rio, 1992. 
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�F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �H�W�� �G�X�� �0�D�U�R�F���� �I�X�W�� �O�D�� �I�R�U�W�H�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �)�U�D�Q�o�R�L�V��
Perroux, pionnier du développement à renommée internationale pour son modèle du 
développement à partir de pôles de croissance sectoriels et du développement centrifuge 
(1950)». Koop. K et al (2010) Cependant���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �F�H modèle qui a influencé 
les approches de développement de ces pays. Après une période de recherche de la meilleure 
approche en appliquant quelques-unes : industrialisation,  amélioration des forces productives, 
couverture des besoins essentiels etc., ce �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �V�R�O�G�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �p�F�K�H�F�V�� �H�W�� �G�H�� �I�R�U�W�V��
endettements qui ont p�U�R�Y�R�T�X�p�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �O�H�V��
trois pays ont dû se soumettre aux organisations internationales, notamment, le FMI, mais 
aussi le FIDA, le PNUD, la FAO etc.  et, de là, appliquer des approches de développement 
plus libérales (néolibérales) pour ajuster les équilibres macroéconomiques, mais aussi, plus 
centrés �V�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H�� ���H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�L�E�H�U�W�p�V���� �� �S�R�X�U�� �D�M�X�V�W�H�U�� �O�H�V�� �p�T�X�L�O�L�E�U�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� ���L�Q�p�J�D�O�L�W�p�V����
�S�D�X�Y�U�H�W�p�� �H�W�F�������� �'�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H��cerner les approches appliquées et 
leurs objectifs.  
 
Nous nous sommes tout de même risqués, dans ce qui suit, �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��les approches de 
développement �P�L�V�H�V�� �H�Q���°�X�Y�U�H, dans les pays du Maghreb, et leurs fondements théoriques. 
 
1.2.1) Le développement : maîtrise des modes de production et des forces productives.  
 
�&�¶�H�V�W�� �O�j���� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �P�D�U�[�L�V�W�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H��le mode de 
production est constitué à la base de forces productives et de rapports de production. Ces 
�G�H�U�Q�L�H�U�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�Kistoire une évolution qui aboutit, forcément, à une entrée en 
contradiction entre les forces productives et les  rapports de production. Celle-ci aboutit à une 
�U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �T�X�L�� �Y�L�V�H�� �j�� �p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �V�D�Q�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �&�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V��
p�D�V�� �S�X�� �r�W�U�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �W�H�O�� �T�X�H�O�� �H�W�� �O�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �T�X�L�� �H�Q�� �I�R�Q�W�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �R�Q�W�� �G�€�� �I�D�L�U�H�� �G�H�V��
�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �T�X�D�Q�G�� �P�r�P�H�� �S�D�V�� �H�P�S�r�F�K�p�� �F�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �U�D�W�W�U�D�S�p�H��
�S�D�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �F�p�G�H�U�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �O�L�E�p�U�D�O�H�� �T�X�L�� �D�� �U�p�X�V�V�L�� �j�� �G�R�P�L�Q�H�U�� �O�H�� �Ponde depuis la fin 
�G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �P�R�G�p�U�p�H�� ���O�H�� �V�R�F�L�D�O�L�V�P�H����
cette conception a donné lieu aux nationalisations et aux économies planifiées qui ont connu 
et connaissent encore une remise en cause. 
 
Ce qui est intéressant, tout de même, �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�¶�H�V�W�� �V�D�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�X�V-
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �S�O�X�V�� �H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X��
�F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H���� �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�p�I�H�Q�V�H�X�U�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �W�K�p�R�U�L�H���� �O�D��
pauvreté est le résultat de ce mode de développement basé sur le capitalisme. Selon G. 
Azoulay (2002), les défenseurs de ce courant dans sa version néo-marxiste dont Bettelheim, 
1961 ne parlent pas de pays sous-développés mais plutôt de « pays dominés, exploités, à 
économie déformée ». 
 
�/�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �H�W�� �O�D�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �R�Q�W�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �F�K�R�L�V�L�� �F�H�W�W�H�� �Y�R�L�H�� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U��
�O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �H�W�� �F�H���� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �H�W�� �O�D�� �7�X�Q�L�V�L�H���� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H��fortement remise en 
cause.   
 
Cependant���� �G�q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H�V, �V�¶�H�V�W��
�H�Q�J�D�J�p�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �O�R�X�U�G�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �H�W�� �P�r�P�H�� �O�H��
Maroc, à la même période, �R�Q�W���F�K�R�L�V�L�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �G�H���O�¶�L�P�S�R�U�W-substitution.  
 
 



 42 
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�/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�V�W, dans le cadre de cette approche, « la clé » du développement. 
Seulement, les marchés sont considérés comme impa�U�I�D�L�W�V�� �H�W�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �V�D�� �S�O�D�F�H��
comme secteur de croissance, mais plutôt, �F�R�P�P�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Y�U�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �H�Q��
raison des surplus générés (A. Le�Z�L�V���� ������������ �R�X�� �S�R�X�U�� �D�E�V�R�U�E�H�U�� �O�H�V�� �E�L�H�Q�V�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H��« �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Q�W�H » (P.C. Mahalanobis, F. 
Perroux, G.D. De Bernis). Les productions peuvent être destinées à se substituer aux 
importations, comme dans le cas  des « industries industrialisantes », ou destinées à se 
substituer aux  exportations traditionnelles par des exportations non traditionnelles, comme 
�G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X�� �%�U�p�V�L�O�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�D�I�p�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �G�H�V��
équipements �H�W�� �G�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�R�M�D���� �&�H�� �T�X�L�� �D��fait gagner au Brésil sa position de pays 
émergent.  
 
�/�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�D�Q�V�� �V�D�� �Y�H�U�V�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�Q�W�H�� �D�� �p�W�p�� �D�S�S�O�L�T�X�p�H�� �H�Q�� �$�O�J�p�U�L�H����
�F�R�P�P�H�� �L�O�� �H�V�W�� �G�H�� �Q�R�W�R�U�L�p�W�p���� �/�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �D�X�V�V�L�� �S�U�R�E�D�Q�W�V �T�X�¶�R�Q�� �O�¶�H�V�S�p�U�D�L�W dans la 
�P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �D�� �P�L�V�p�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �O�R�X�U�G�H�� �D�Y�H�F���F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�D�L�W : les usines « clé en 
main ».  
 
���������������/�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���I�R�U�F�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H�V  

 
La Tunisie et le Maroc se sont également engagés dans l�D�� �Y�R�L�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �P�D�L�V�� �O�H��
�F�K�R�L�[�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �S�D�\�V�� �V�¶�H�V�W�� �S�R�U�W�p�� �S�O�X�W�{�W�� �� �V�X�U�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W-substitution : 
développement des industries de transformation en direction du marché intérieur c'est-à-dire 
que le développement est, dans ce cas, c�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
forces productives.  
 
Dans cette approche, le développement passe par les forces productives locales plus 
précisément  agricoles et industrielles. Le développement est dit autocentré. Les activités 
déployées sont destinées au marché local et sont constituées essentiellement par les  
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �Y�L�Y�U�L�q�U�H�V���� �O�H�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �E�L�H�Q�V�� �P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�p�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �G�H�� �E�L�H�Q�V��
�G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���� �'�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�p�H�V���S�R�X�U�� �O�H�V�� �� �p�F�R�Q�R�P�L�H�V�� �D�P�R�U�o�D�Q�W��
leu�U�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �F�H�O�D�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���� �&�H�W�W�H���W�K�q�V�H�� �D���p�W�p���O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �G�p�I�H�Q�G�X�H���S�D�U��Friedrich List. 
 
1.2.4) Le développement processus de modernisation �����O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �O�L�E�p�U�D�O�H 
 
Pour les porteurs �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �O�L�E�p�U�D�O�H���� �O�H�� �V�R�X�V-développement est une étape normale du 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W���L�O�� �H�V�W���G�€���D�X�[�� �L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�F�H�V�� �G�H���O�¶�(�W�D�W (G. Azoulay, 2002).  
 
�(�Q�� �S�O�X�V�� �G�H�V�� �L�Q�L�W�L�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �O�L�E�p�U�D�O�H�� ���O�H�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V���� ���� �$���� �6�P�L�W�K���� �-���6�� �0�L�O�O���� �'�D�Y�L�G��
Ricardo, se sont surtout les économistes de la théorie néolibérale tels que M. Friedman, F. 
�+�D�\�H�N�� �T�X�L�� �H�Q�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �L�Q�V�S�L�U�D�W�H�X�U�V���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �O�L�E�p�U�D�O�H�� �H�V�W���E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�D�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�W�� �O�H�V��
facteurs de développement (capital et travail). Même si, en ce moment, une crise financière 
pousse les Etats à prendre des mesures pour éviter un effondrement économique, 
théoriquement les économies libérales qui sont les modèles et le but ultime du processus de 
modernisation réduisent le �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W��à la cré�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�O�L�P�D�W�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H�� �j�� �O�¶activité 
économique des agents (entreprises, ménages, individus). Ce schéma est considéré comme 
�D�S�S�O�L�F�D�E�O�H�� �j�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �D�V�S�L�U�D�Q�W�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�U�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �S�R�X�U��
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les pays sous-développés. Par ailleurs,  pour mesurer le niveau de développement,  la 
�F�U�R�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �U�L�F�K�H�V�V�H�V�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�X�O�� �P�R�\�H�Q�� �U�H�F�R�Q�Q�X���� �/�H�� �3�1�%�� �p�W�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �G�H�� �S�U�p�G�L�O�H�F�W�L�R�Q�� 
Cependant, face à ces théories  et approches se voulant applicables pour tout espace et tout 
temps, est apparue la vision « développementaliste » qui prend en compte les divers 
�V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �L�Q�p�J�D�O�L�W�p�V���� �O�H�V�� �D�V�\�P�p�W�U�L�H�V���� �O�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�W�p�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H��
production et des produits (Assidon. E, 2002) �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�H�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �j��
�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�p�V�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q��
�D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H du développement. La logique keynésienne joue un rôle important dans 
�F�H�W�W�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�H�Q�V�p�H���� �&�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V��
relations de pouvoir dans les sociétés sous développées (Azoulay. G, 2002).  
 
Pourtant, dans son livre intitulé  « �O�¶économie du XXème siècle », Perroux (1961), déjà,  
distingue la croissance du développement. La croissance est définie comme étant 
« �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�X�W�H�Q�X�H�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �G�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q ; pour la nation : le produit global 
brut ou net en termes réels » et le développement comme étant « la combinaison des 
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �P�H�Q�W�D�X�[�� �H�W�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�¶�X�Q�H��population qui la rendent apte à faire croître 
durablement, son produit réel global ». La croissance du PNB ne signifie nullement le 
développement, explique Perroux, pour qui, les changements structurels indispensables 
doivent se traduire par des améliorat�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �'�¶�R�•��
�O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q�� ���,�'�+���� �T�X�L�� �D�� �D�G�M�R�L�Q�W�� �D�X�� �3�1�%����
�O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�p�U�D�Q�F�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q��Dans les pays en développement, 
cette approche connaît tout de même à la fin du siècle dernier et début du nouveau siècle un 
�U�H�J�D�L�Q�� �G�€���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �j�� �O�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �E�O�R�F�� �V�R�F�L�D�O�L�V�W�H���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L���� �j�� �O�D�� �F�U�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �G�H�W�W�H�� �F�R�Q�Q�X�H��
par de nombreux pays dont les trois pays du Maghreb qui nous intéressent (Algérie, Maroc, 
Tunisie) ce qui les a obligés �j�� �D�F�F�H�S�W�H�U�� �O�H�V�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�� �Tui leur ont été 
imposés par le Fonds Monétaire International. De ce fait, en plus de la libéralisation de 
�O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H���� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �S�D�\�V���� �S�R�X�U�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �p�T�X�L�O�L�E�U�H�V�� �P�D�F�U�R-économiques, progressivement, 
�R�Q�� �D�V�V�L�V�W�H�� �j�� �X�Q�H�� �K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �P�R�Q�G�L�D�O�� �X�Q�L�T�X�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�2�0�&���� �V�X�U��
la base des avantages comparatifs de Ricardo. 
 
���������������/�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V���H�W���G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q��
des libertés. 
 
Les besoins essentiels ou fondamentaux sont regroupés, selon E. Assidon (2002), en deux 
catégories : le minimum de biens pour  assurer la reproduction physiologique (alimentation, 
logement, habillement, petit nécessaire ménager) et les  services de base (santé, eau potable, 
assainissement, transport, éducation). La défaillance en matière de couverture de ces besoins 
est plus répandue dans les pays sous-développés, pour qui on parle de blocage de croissance 
et non de retard de développement. Ce blocage de croissa�Q�F�H�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W�� �S�D�U�� �G�H�V��
distorsions du marché et de la redistribution inégalitaire des richesses et des revenus. 
 
Cette conception du développement est complétée par  celle préconisée par Amartya Sen, prix 
�1�R�E�H�O�� �G�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�Q�� ������������ �3�R�X�U�� �F�H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�� �Lndien, le développement a comme 
fondement la liberté et la justice et non le revenu qui est plutôt considéré comme une 
�F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �/�H�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �H�V�W�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p��
�G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �/�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �� �O�L�E�H�U�W�ps chez Sen, selon M. Maric (2001), constitue à la fois la 
fin première et le moyen principal du développement. Ainsi, la liberté a, à la fois, un « rôle 
constitutif » et un « rôle instrumental » dans le développement. La liberté est, pour Sen, un 
ensemble �G�H�� �F�D�S�D�E�L�O�L�W�p�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �E�L�H�Q�V�� �H�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �U�H�Y�H�Q�X���� �G�R�Q�F���� �O�D��
pauvreté est un manque de libertés réelles.  
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Selon G. Azoulay (2002) et E. Assidon (2002), ce sont les organisations internationales 
(Banque Mondiale, OCDE, FIDA, FAO, BIT etc.) qui seront porteuses de stratégies ayant 
comme base ces principes de couverture des besoins fondamentaux et de lutte contre la 
�S�D�X�Y�U�H�W�p�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�p�J�D�O�L�W�p�V���� �3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �D�X�F�X�Q�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H��
philosophie qui a été mise en �°�X�Y�U�H����G. Azoulay (2002), souligne que les politiques 
proposées dans ce cadre vont comporter trois aspects essentiels ���� �O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�H�P�S�O�R�L���� �G�H�V��
politiques de redistribution et une politique de satisfaction des besoins fondamentaux. Ces 
politiques part�H�Q�W�� �G�X�� �S�R�V�W�X�O�D�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �U�H�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �S�D�X�Y�U�H�V�� ���p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �V�D�Q�W�p���� �D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q����
provoque une augmentation de la productivité du travail qui pourra soutenir la croissance, 
mê�P�H�� �V�L�� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�p�S�D�U�J�Q�H�� �H�V�W�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�� �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W����
�G�p�I�H�Q�G�X�H�� �S�D�U�� �6�H�Q���� �T�X�L�� �H�V�W�� �F�H�Q�W�U�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �G�p�I�D�Y�R�U�L�V�p�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W��
�S�D�V�� �O�H�V�� �F�D�S�D�E�L�O�L�W�p�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �j�� �O�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �O�L�E�H�U�W�p�V, elle ne se retrouve dans les pays 
sous-développés que sous forme de mesures dans les stratégies de développement rural qui 
visent �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�p�I�D�Y�R�U�L�V�p�H�V��pour les sortir de la pauvreté et des 
inégalités qui font leur quotidiens en améliorant leur auto habilitation.  
 
Par contre, les organisations internationales ont également introduit, dans leurs stratégies 
�G�¶�D�S�S�X�L�� �D�X�[�� �S�D�\�V�� �V�R�X�V-développés, cette approche de développement. En effet, les projets 
financés par ces organisations, notamment la banque mondiale, ont introduit des approches 
�T�X�L�� �V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�Hs libertés et du renforcement des capabilités. Il en est 
�D�L�Q�V�L�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �j�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �H�W�� �j�� �O�H�X�U�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H����
De même que « �O�¶�H�P�S�R�Z�Hrment » que la banque mondiale7 définit comme étant « le 
�S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �R�X�� �G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H�� �j�� �I�D�L�U�H�� �G�H�V�� �F�K�R�L�[�� �H�W�� �j��
transformer ces choix en actions, ainsi que �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �D�F�F�p�G�H�U�� �D�X�[��
ressources y compris à acquérir un pouvoir décisionnel » est assimilé au renforcement des 
capabilités. 
 
Toutefois, ces approches développementalistes, défendues par les organisations 
internationales, ne remettent  pas en cause le libéralisme. Elles vont, seulement, dans le sens 
�G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�U�U�H�F�W�L�I�V�� �T�X�L�� �U�H�P�H�W�W�H�Q�W�� �H�Q�� �F�D�X�V�H�� �V�H�V�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V, jugés trop abstraits, pour 
tenir compte des réalités constatées et des conséquences du fonctionnement aveugle des 
économies, basées sur la course vers la croissance, �T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �G�Rnné les résultats escomptés, 
dans la majorité des  pays dit « sous-développés », et qui a engendré, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, des 
conséquences néfastes sur les économies des pays dit « développés » dues à une application 
extrême des préceptes  du capitalisme. �&�¶�H�V�W�� �D�L�Qsi que l�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�V�� �F�D�S�D�E�L�O�L�W�p�V�� �G�¶�$�P�D�U�W�\�D��
Sen que nous avons abordée, précédemment, va dans c�H�� �P�r�P�H�� �V�H�Q�V���� �3�R�X�U�� �O�X�L���� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W��
est important dans le développement. Tout en se situant dans le courant néo-classique, Sen, 
selon M. Maric (2001)���� �� �Q�¶�H�Vt pas un opposant au marché (il en défend même la « nécessité 
vitale » non du point de vue des revenus ou des biens, mais de la liberté elle-�P�r�P�H������ �L�O�� �Q�¶�H�Q��
considère pas moins, dans « la nécessité de créer un équilibre entre le rôle du gouvernement et 
le f�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�D�U�F�K�p�V�� �ª���� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �U�{�O�H�� �G�X�� �O�¶Etat. Celui-ci doit donc 
nécessairement intervenir pour promouvoir le bien-�r�W�U�H�� �V�R�F�L�D�O�� �F�D�U�� �©�� �Q�R�W�U�H�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�V�W��
nécessairement déterminée et contrainte par les possibilités sociales, politiques et 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�R�I�I�U�H�Q�W�� �j�� �Q�R�X�V�� �ª���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�L�E�H�U�W�p�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�V�� �H�W�� �O�L�E�H�U�W�p�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V��
sont intimement liées et « hautement complémentaires ». 
 

                                                 
7 Site de la banque mondiale : http://www.go.worldbank.org/VEN7OUW280 
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�&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�p�T�X�L�W�p�� �D�� �I�D�L�W�� �V�R�Q�� �H�Q�W�U�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �H�W�� �O�H�V��
approches de développement. L�¶�(�W�D�W�� �G�R�L�W�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �X�Q�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �T�X�L�� �J�D�U�D�Q�W�L�W��
�F�H�W�W�H�� �p�T�X�L�W�p�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�D�I�I�H�F�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �R�S�W�L�P�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �© la 
meilleure possible » mais aussi éviter à tous de se retrouver dans la misère, rien ne justifiant 
cela, même pas la « nécessaire » inégalité de la répartition des revenus pour la croissance (G. 
Azoulay, 2002). D�¶�R�•�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�D�U�D�Q�W�L�H�� �G�H�V�� �O�L�E�H�U�W�p�V�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V�� �H�W��
�O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�W�� �D�X�[�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p��
�G�R�Q�Q�p�H���� �/�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �H�V�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�� �F�H�V�� �O�L�E�H�U�W�p�V���T�X�H�� �G�H�Y�U�D�L�W�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �O�¶�(�W�D�W�� �H�W�� �O�¶�D�F�F�q�V��
�G�H���P�D�Q�L�q�U�H�� �p�T�X�L�W�D�E�O�H�� �D�X�[�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �U�{�O�H���G�H���O�¶�(�W�D�W���� 
 
Paradoxalement cette approche a démarré �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W��
structurels dans les trois pays du Maghreb, à travers des microprojets de développement dans 
�O�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�H�V���� �� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V���� �O�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�p�H�� �G�D�Q�V��
les territoires jusque-là �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�V�� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� comme en 
Algérie, ou des associations « indépendantes �ª���� �Q�H�W�W�H�P�H�Q�W�� �G�L�U�L�J�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�(�W�D�W��comme en 
Tunisie, notamment, avant la révolution de Décembre 2010, et plus ou moins libres au Maroc, 
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Qt souvent financées, en partie, par des deniers publics et, en partie, par des 
organisations internationales, �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �R�Q�X�V�L�H�Q�Q�H�V�� �R�X���Q�R�Q�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���� �� 
 
1.2.6) Le local et le territorial pour un meilleur développement ?  
 
1.2.6.1) Le développem�H�Q�W�� �O�R�F�D�O���V�L�P�S�O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�p�F�K�H�O�O�H ?  
 
�/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�p�F�K�H�O�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H��
réaction à la prise de conscience de la complexité de la réalité. Ce qui a poussé selon Frédéric 
Landy, 2002 tout un courant des sciences sociales à proclamer la nécessité de la micro-échelle 
par rapport à la macro-�p�F�K�H�O�O�H���� �$�O�O�H�U�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �O�R�F�D�O�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �H�W�� �Q�R�Q��
�X�Q�H�� �V�L�P�S�O�H�� �P�R�G�H�� �R�X�� �X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �S�D�U�P�L�� �G�¶�D�X�W�U�H���� �&�H�W�W�H�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �T�X�L�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �V�X�L�W�H�� �j��
�O�¶�Dvènement « du tandem mondialisation-mouvement identitaires » (Landy. F, 2002) �V�¶�H�V�W��
imposée, aussi bien, �D�X�[�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V�� �T�X�¶�D�X�[�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���D�P�p�Q�D�J�Hurs.  
 
Dans le milieu rural maghrébin���� �O�H�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �O�R�F�D�O�H�� �D��
�L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V���j�� �T�X�L�� �O�D�� �G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�� �R�F�W�U�R�\�p�� �G�H��
�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �P�L�V�V�L�R�Q�V���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �F�L�Y�L�O�V, parfois des ONG étrangères, qui introduisent 
de nouvelles méthodes dans la perspective de rendre la population autonome. Le 
développement local cherche donc, lorsque cela est nécessaire, à provoquer le changement 
institutionnel. Le plus souvent, ce sont les organisations traditionnelles locales dont 
�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �H�W�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �H�W��
�Q�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�D�V�� �R�X�� �S�H�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H, �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�D��
gestion collective des ressources, qui sont appelées à adopter de nouvelles missions et à se 
transformer en organisations porteuses de projets de développement local.  
 
Pour les chercheurs, �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X�� �O�R�F�D�O�� �S�R�V�H�� �D�O�R�U�V�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �O�D�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q����
Celle-�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �S�X�L�Vque chaque cas est spécifique, mais comme le précise F. 
�/�D�Q�G�\���� ������������ �F�K�D�T�X�H�� �F�D�V�� �P�p�U�L�W�H�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �p�W�X�G�L�p�� �U�L�H�Q�� �T�X�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �H�W��
�T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H���� 
 
L. Tourjansky-Cabart (1996) propose trois définitions du développement local, de la plus 
ancienne à la plus récente :  
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« �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �H�V�W�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�R�O�L�G�D�U�L�W�p�� �O�R�F�D�O�H�� �F�U�p�D�W�U�L�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V��
�U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�¶�X�Q�H�� �P�L�F�U�R-région de valoriser les 
richesses locales, ce qui est créateur de développement économique. » (J.L Guigou, 1983). 
« �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la coordination de ses 
ressources et de ses énergies » (X. Greffe, 1984). 
 « Ni mode, ni modèle, le développement local est une dynamique qui met en évidence 
�O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �Q�R�Q�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�R�X�U�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�U�� �O�H�V��
richesses dont ils disposent » (B. Pecqueur, 1989).  
 
Nous constatons que, progressivement, le développement local qui était perçu, surtout, en tant 
que développement économique (J.L. Guigou) a, peu à peu, adopté une dimension sociale, 
voire par la suite, culturelle et environnementale �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�j�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �D�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j��
prendre plus de dimension. En effet, la définition du local pose les mêmes problèmes que la 
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �� �&�H�F�L�� �� �S�H�X�W�� �V�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X�� �O�R�F�D�O�� �H�W�� �O�D��
perception du territoire �V�R�Q�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�¶�X�Q�H��
catégorie sociale à une autre. Nous traiterons cette question plus loin dans ce document.  
 
1.2.6.2) Des spécificités maghrébines pour le développement local  
 
En France, par exemple,  le développement local est perçu comme de « �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�L�V�P�H��
économique local ». Il est assimilé aux différentes politiques publiques : les politiques 
�X�U�E�D�L�Q�H�V���� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �O�D�� �G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V���� �Y�R�L�U�H�� �O�H�V��
po�O�L�W�L�T�X�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �/�¶�D�L�G�H�� �D�X�[�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �H�V�W�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �G�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
local en France, que la décentralisation a consacré en octroyant plus de prérogatives aux 
collectivités locales que ce soit les communes, les départements ou les régions.  
 
Au Maghreb, dans les trois pays que nous avons étudié : Maroc, Algérie, Tunisie, le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �D�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �V�X�L�W�H�� �D�X�[�� �S�O�D�Q�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O����Ce sont les zones 
rurales,  notamment celles qui sont marginalisées qui sont le plus concernées par cette 
approche locale voire territoriale8���� �� �/�D�� �G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O���T�X�¶�H�O�O�H��
implique sont les démarches adoptées pour concrétiser le processus de développement local.  
 
Seulement, �V�L�� �D�X�� �0�D�U�R�F�� �F�H�O�D�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �F�L�Y�L�O�H�V�� �O�R�F�D�O�H�V�� �H�W�� �G�¶�2�1�*��
internationales, en Algérie et en Tunisie se sont les organisations publiques qui ont été 
�U�H�Q�I�R�U�F�p�H�V���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �F�H�O�D�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�P�S�r�F�K�p�� �T�X�¶�H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
local, les stratégies adoptées par les organisations officielles, même civiles, restent parfois en 
�P�D�U�J�H�� �G�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �D�G�R�S�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �/�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �V�X�U�W�R�X�W���� �T�X�L�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �j��
�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�� �R�I�I�L�F�L�H�O���� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�R�L�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O����Dans 
le milieu rural, c�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�U�D�W�L�T�X�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�V���V�R�X�U�F�H�V�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �G�H��
nombreux ménages. Ces activités permettent de valoriser les ressources locales grâce aux 
relations sociales �H�W�� �j�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �J�p�Q�prations précédentes.  De ce 
fait le diagnostic local, qui souvent ne tient pas compte de cette dimension, est faussé et les 
�V�R�O�X�W�L�R�Q�V�� �S�U�R�S�R�V�p�H�V�� �L�Q�D�G�D�S�W�p�H�V���� �/�j�� �R�•�� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �U�p�X�V�V�L�W�H�� �V�R�Q�W�� �L�Q�G�p�Q�L�D�E�O�H���� �O�H�V��
diagnostiqueurs voient une dégradation des ressources et un refus de se conformer aux règles 
du marché.  
 

                                                 
8 Approche territoriale dans les pays du Maghreb que nous détaillerons plus loin.  
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�$�X�� �0�D�J�K�U�H�E�� �U�X�U�D�O�� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �O�R�F�D�O�� �H�W�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �O�D��
�V�X�U�Y�L�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �(�W�D�W�V�� �F�¶�H�V�W�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �F�H�� �W�\�S�H��
�G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�� �S�D�V�� �j�� �H�Q�J�H�Q�G�U�H�U�� �F�H�W�W�H�� �P�r�P�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H����
Souvent, soit les organisations publiques ne proposent rien soit elles proposent des procédés 
complètement déconnectés de la réalité et qui ne sont pas efficaces car rejetés par la 
population ou bien ne fonctionnent pas dans les localités visées et qui se traduisent par des 
�p�F�K�H�F�V�� �H�W���O�¶�D�J�J�U�D�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H���F�H�X�[�� �T�X�L�� �V�H���V�R�Q�W�� �H�Q�J�D�J�p�V�� �G�D�Q�V���F�H�V���S�U�R�F�p�G�p�V���� 
Pourtant, la décentralisation à laquelle se sont conformés les trois pays signifie selon Louizi 
Khalid que : « �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �V�H�� �Y�H�X�W�� �W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•���H�O�O�H�� �D�V�V�R�F�L�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
�D�F�W�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�� �F�K�{�P�D�J�H���� �3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V��
sont visés ���� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �O�¶�p�T�X�L�W�p���� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �H�W�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �O�R�F�D�O » 
(Louizi. K, 1998). 
 
Louizi Khalid (1998) �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �T�X�L�� �Y�L�V�H�� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q��
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V���� �G�H�Y�U�D�L�W�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�W�W�H�Q�W�H�V�� �T�X�D�Q�W�� �j��
la manière dont chaque acteur participe au projet, mais aussi, quant à la manière dont se fait la 
répartition des fruits du projet. Si non, celui-ci échoue. Louizi ajoute que �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q��
�V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �O�R�J�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �V�R�F�L�R-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �G�H�V�� �D�O�O�X�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H��
réalisation coopérative. Il met en liaison différents acteurs qui se trouvent réciproquement 
impliqués. Il met les paramètres techniques au service des paramètres sociaux. La conception 
�G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�L�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
comprend selon Louizi Khalid trois aspects liés : 
 

- �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �T�X�L�� �L�Q�W�q�J�U�H�� �H�Q�� �V�R�Q�� �V�H�L�Q�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H��
�Y�D�O�R�U�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �U�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �H�V�W�� �G�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �W�H�F�K�Q�R�F�U�D�W�L�T�X�H�� �H�W��
techno-économique ; 

- �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �V�R�F�L�D�O�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W��de valorisation des acteurs. Il met en avant la 
dimension participative tant sur le plan de la conception que sur le plan de la 
réalisation, les acteurs étant eux-mêmes les destinataires. 

- �/�¶�D�V�S�H�F�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �D�W�W�H�Q�G�X�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �E�L�H�Q-être des bénéficiaires. 
�'�D�Q�V�� �F�H�� �V�H�Q�V���� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �D�M�R�X�W�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �V�R�X�V�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�V����
�G�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �Y�L�H�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�H�S�D�U�W�L�H�� �G�H��
�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���� 

 
Les projets développés dans les localités rurales au Maghreb sont loin de tenir compte de ces 
trois dimensions, bien au contraire. Les actions, et non le projet de développement, qui visent 
�O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �G�L�V�S�H�U�V�p�H�V�� �H�W�� �O�H�X�U�� �D�S�S�R�U�W�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �H�Q�� �O�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�H�� �F�U�p�G�L�W�� �R�X�� �G�H��
subventions pour développer des activités à titre individuel souvent sans la moindre étude de 
�O�¶�L�P�S�D�F�W�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �V�X�U�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �R�X���V�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H��
secteur informel, de son côté, se base sur le relationnel et sur la valorisation des ressources 
locales et même des valeurs locales. Ce qui fait dire à Hassan Zaoual (2005) « Les univers 
�G�L�W�V�� �L�Q�I�R�U�P�H�O�V�� �G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �H�W�� �G�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�H�V�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�V�P�R�J�R�Q�L�H�V�� �T�X�L��
imprègnent fortement les pratiques économiques locales. Ce qui les rend rebelles aux 
catégories générales du traitement prodigué par les docteurs en développement. Ces derniers, 
�P�D�O�J�U�p�� �O�H�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�V�� �H�P�S�L�U�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�Q�W���� �H�Q�� �J�U�D�Q�G�H�X�U���Q�D�W�X�U�H���� �O�¶�L�Q�H�U�W�L�H�� �G�X�� �I�R�U�P�H�O��
�W�U�D�Q�V�S�R�V�p�� �P�p�F�D�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D�� �Y�L�W�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O�� �L�V�V�X�� �G�X�� �G�H�G�D�Q�V�� �G�H�V�� �P�L�O�Leux considérés, 
�F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �G�H�� �V�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�� �©�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O�� �ª�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�H�� �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H��
formelle » (Zaoual. H, 2005).  
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Ceci renvoie à la notion de représentation et à ses corolaires les croyances et les idéologies 
locales. Selon Hassan Zaoual « �/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �T�X�¶�H�Q��
dernière instance les échecs pratiques des projets du développement renvoient à des conflits 
de sens entre les développeurs et les acteurs ». (Zaoual. H, 2005). Le sens donné au territoire 
�G�p�W�H�U�P�L�Q�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X�� �O�R�F�D�O�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V�� �D�G�R�S�W�p�V�� �S�R�X�U�� �F�U�p�H�U�� �X�Q�H��
�G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �O�R�F�D�O�H�V���� �&�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �V�R�Q�W��
rarement pris en compte, aussi bien, par les chercheurs que par les développeurs pourtant ça 
aurait pu permettre de se mettre en phase avec les populations locales.  
 
�'�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�P�r�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �H�W�� �F�R�X�W�X�P�L�q�U�H�V���� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�p�V��
économiques développés p�D�U�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V���R�X�� �F�L�Y�L�O�H�V��
�H�W�� �T�X�L�� �S�U�r�W�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�L�D�W�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H���� �V�D�Q�V�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�H�V��
représentations déjà en place, explique les résultats mitigés malgré des approches de 
développement dites locales et territoriales. Ces procédés sont associés à des modes de 
gouvernance tout aussi éloignés des réalités locales.   
 
Le tableau n° 2 permet une récapitulation des approches de développement adoptées par les 
pays du Maghreb après leurs indépend�D�Q�F�H�V�� �U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �Q�R�V���M�R�X�U�V���� 
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Période Pays Approches théoriques de développement Approches empiriques et quelques 
conséquences 

Années 
1960-
1970 

Algérie - Industrie industrialisante : approche énoncée 
notamment par  P.C. Mahalanobis , F.Perroux 
et G.D. De Bernis, inspirée selon H. Zaoual 
du constructivisme au sens de Hayek : tout 
est maitrisable. 

Industrie industrialisante ; formule des usines 
clés en main (hydrocarbures, chimie lourde, 
�V�L�G�p�U�X�U�J�L�H���� �P�p�W�D�O�O�X�U�J�L�H�� �H�W�F���������O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���O�H�V��
industries légères ont été sacrifiées. Modèle 
�P�D�L�Q�W�H�Q�X���M�X�V�T�X�¶�D�X���P�L�O�L�H�X�� �G�H�V���D�Q�Q�p�H�V������������ 

Maroc �/�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �Q�D�L�V�V�D�Q�W�H���G�H���)���/�L�V�W��
théoricien du protectionnisme. Le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���Y�L�V�H���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���I�R�U�F�H�V��
productives locales.   

Le choix de ces pays �V�¶�H�V�W���S�R�U�W�p���V�X�U���O�H���P�R�G�q�O�H���G�H��
�O�¶�L�P�S�R�U�W-substitution : développement des 
industries de transformation en direction du 
marché intérieur.  
Après son indépendance,  la Tunisie est passée 
par une courte période, de collectivisation 
complètement remise en cause par la suite.  

Tunisie 

Années 
1980 

Algérie Intégration du social dans le développement �)�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������� �G�p�E�X�W���G�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �P�L�W�L�J�p�H��
�G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���P�D�U�F�K�p 

Maroc Intégration du social dans le développement  Intégration de la notion de participation dans les 
projets de développement notamment rural 

Tunisie Intégration du social dans le développement Projets régionaux de développement intégré 

Années 
1990 

Algérie « Adoption �ª���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���Q�p�R-libérale à 
travers le FMI 
 

Ajustement structurel (processus de 
Washington). Déstructuration et/ou privatisation 
des entreprises publiques.  

Maroc « Adoption �ª���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���Q�p�R-libérale à 
travers le FMI 
 

Ajustement structurel : priorité à une économie 
�G�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q���� �p�F�R�Q�R�P�L�H���G�H���O�¶�R�I�I�U�H�����0�D�L�V���U�L�J�L�G�L�W�p��
�G�H���O�¶économie formelle et conséquences socio-
économiques négatives du PAS sur les 
populations des deux pays.  

Tunisie « Adoption �ª���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���Q�p�R-libérale à 
travers le FMI 

Années 
2000 

Algérie Intégration des notions de pauvreté, 
�G�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���� �G�¶�H�P�S�R�Z�H�U�P�H�Qt, dans les 
approches de développement. 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O���� 

�)�R�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �L�Q�I�R�U�P�H�O�O�H����
�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �G�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H����
politique de développement rural basée sur la 
�O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �U�X�U�D�O�Hs 
défavorisées. 

Maroc Intégration des notions de pauvreté, 
�G�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���� �G�¶�H�P�S�R�Z�H�U�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V��
approches de développement (A. Sen) 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O�� 

Emergence du tiers secteur. Décentralisation, 
�p�F�R�Q�R�P�L�H���F�H�Q�W�U�p�H���V�X�U���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���O�H���Wourisme 

Tunisie Intégration des notions de pauvreté, 
�G�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���� �G�¶�H�P�S�R�Z�H�U�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V��
approches de développement. 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O��  

Le programme 26-26, microcrédit à travers la 
BTS et les associations de développement 

Tableau 2: Approches de développement adoptées dans les trois pays du Maghreb en général 
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1.3) Territoire, acteurs de développement et représentations : des concepts transférés de 
de France vers le Maghreb.   

 
        1.3.1) Le territoire : un concept passe partout ? 
 
�1�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�K�q�V�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �H�I�I�H�F�W�X�Rns 
�X�Q�H�� �W�K�q�V�H�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �E�H�O�� �H�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �T�X�L��est adopté par les politico-
administrateurs dans les trois pays du Maghreb avec souvent des définitions dans des 
documents traçant les stratégies de développement rural9. Seulement, �F�¶�H�V�W�� �Xn concept défini 
et adopté ailleurs qui a été « importé » par les pays maghrébins avec le fort appui des 
organisations internationales et des experts internationaux qui se sont souvent «  fait la main » 
�H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�[�S�H�U�W�V�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�Dys occidentaux avant de mettre leur 
�H�[�S�H�U�W�L�V�H�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�V���� �$�� �F�H�O�D�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �O�D�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�[�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V��
occidentales même lorsque les experts sont nationaux. Il nous a semblé approprié de nous 
intéresser à ce concept pour déterminer par la suite la  pertinence de son adoption par les 
administrations nationales et par conséquent par les administrations locales. Comment ce 
�F�R�Q�F�H�S�W�� �V�¶�H�V�W-il retrouvé dans les documents de stratégies de développement rural des trois 
pays maghrébins ? Question à laquelle nous répondrons dans le chapitre 1 de la deuxième 
partie.  
 
Pourquoi est-�R�Q�� �S�D�V�V�p�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �j�� �]�R�Q�H�� �H�W�� �G�H�� �]�R�Q�H�� �j�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �/�H�V��espaces ruraux maghrébins 
répondent-ils aux critères qui définissent le territoire ? Alors posons-nous simplement la 
question ���� �T�X�¶est-ce �T�X�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H ? Cette question sera suivie par deux  questions qui en 
découlent : �T�X�¶est-ce �T�X�H���O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W���G�R�Q�F���T�X�¶est-ce que la ruralité ? 
 
�0�D�L�V�� �G�¶�D�E�R�U�G���� �L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V-nous au concept de territoire, son apparition surtout en France, 
�S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �I�U�D�Q�F�R-français, et son adoption par les 
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H�Q�W, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L����
Nous nous intéresserons également à sa contextualisation���� �$�X�� �I�D�L�W���� �T�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q��
territoire et  existe-il différents types de territoires ? Quelles sont les interactions entre la 
recherche et le monde opérationnel concernant ce concept  �G�¶�D�E�R�U�G�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �S�X�L�V�� �D�X��
Maghreb?  
 
1.3.1.1) Le territoire : un concept  avantageux et adaptable. 
 
Le territoire est défini à travers ses occupants. Cela sous-entend, ceux pour qui le territoire est 
une composante identitaire���� �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�[�L�V�W�H�� �H�W���U�H�Q�Y�R�Le à 
�O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �X�Q�� �O�L�Hu donné. Cette approche du territoire rappelle que ce concept était au 
�G�p�S�D�U�W�� �H�P�S�O�R�\�p�� �S�R�X�U�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�¶�X�Q�� �D�Q�L�P�D�O���� �/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �D�� �D�W�W�H�L�Q�W, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, un 
niveau beaucoup plus abstrait, aussi bien, chez les auteurs des différentes disciplines que chez 
les experts opératoires qui définissent les stratégies de développement notamment au niveau 
des zones rurales.  
 
�/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�p�I�L�Q�L�� �H�W�� �p�W�X�G�L�p�� �S�R�X�U�� �U�L�H�Q���� �&�¶�H�V�W���F�R�P�P�H�� �V�L�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �R�Q��
�H�V�V�D�\�D�L�W�� �G�H�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �T�X�H�O�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�Rient. On les étudie ou on élabore des projets de 
développement parce que ce sont des espaces qui en valent la peine car ils sont porteurs de 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O�� �T�X�L�� �V�H�� �O�¶�H�V�W�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p���� �6�L�� �Q�R�Q�� �T�X�H�O�� �V�H�U�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �V�¶�\��
�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�"�� �&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H��si parfois la question était de savoir pourquoi des humains ont-ils 
choisi de vivre dans certains territoires ? Les réponses sont alors différentes selon le niveau de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W�� �O�¶�D�X�W�H�X�U qui 
                                                 
9 Chapitre 3 du présent document.  
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�D�E�R�U�G�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q���� �3�R�X�U�� �X�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H���� �O�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�W�� �O�H�� �P�R�G�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
entrepreneurs tels que les SPL montrent que la dimension territoriale complexe aboutie à 
�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�D�� �F�R�P�S�p�W�L�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H ce type de 
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �V�H�P�E�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V��
caractéristiques du sous-développement, dans ce cas, ce �V�R�Q�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
qui vont en faire un territoire et donc �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �F�R�P�S�ptitivité, mais, plutôt de mettre 
�H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �S�O�X�V�� �D�E�V�W�U�D�L�W�V�� �H�W�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �O�H��savoir-
faire traditionnel, voire la langue etc. C'est-à-�G�L�U�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
territoriale « peut être amplifiée par des contrastes marqués avec les populations voisines, tels 
que la langue ou la religion, ou même éventuellement par des contrastes économiques » 
(Guermond. Y, 2008). 
  
�$�X�� �I�D�L�W���� �F�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �D�� �S�R�X�U�� �Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �© le sauveur » pas 
seulement des espaces en mal de population, de développement et de compétitivité,  mais 
�F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �© sauveur �ª�� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H : la g�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�Q�� �P�D�O�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V��
phénoménologiques �D�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�X�U�H�P�H�Q�W�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H��
« sauveur �ª�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �P�D�O�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�V��en zones difficiles et des 
administrateurs en mal de justification de leurs dépenses dans des zones quasi désertes et qui 
restent répulsives malgré tous les efforts consentis. Seulement,  si en occident plus 
exactement en France,  le territoire est un concept « aubaine �ª�� �S�R�X�U�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �H�W�� �G�p�F�U�L�U�H�� �G�H�V��
territoires non compétitifs, au Maghreb, il semblerait que ce  soit, au contraire, un concept 
« alibi » pour la marginalisation des territoires les plus en difficulté.  
 
1.3.1.2) �3�R�X�U�T�X�R�L�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q��du concept Territoire par les différentes disciplines �"���4�X�¶�H�Q��
est-il au Maghreb ?  
 
Alexandre Moine (2006) explique qu�¶�H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�Lre 
�H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �P�r�P�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V���� �p�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�W��
�V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���� �� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ��������-������������ �F�¶�p�W�D�L�W�� �O�H�� �W�R�X�W��E�W�D�W���� �F�¶�H�V�W��
�O�¶�p�F�K�H�O�R�Q�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �T�X�L�� �V�H�U�Y�D�L�W�� �G�H�� �E�D�V�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W10. Le territoire comme espace de 
projet et de dynamique institutionnelle date des débuts des années 1990 avec la loi 
« Voynet ». Durant les années 1980 qui ont vu arriver la décentralisation, il était encore 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�D�U�� �O�¶E�W�D�W���� �� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �Gonc, là, �G�¶�X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �S�R�O�L�W�L�F�R-
administratif propre à la France. �'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, �O�¶�X�V�D�J�H�� �G�X�� �W�H�U�P�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�Q�V�� �S�R�O�L�W�L�F�R-
administratif a débuté au XVII ème siècle déjà. Ce processus est suivi par les chercheurs de 
différentes disciplines qui metten�W�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �S�R�X�U�� �V�X�F�F�p�G�H�U�� �j�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q��
�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �V�D�� �V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q�� au 
concept d�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �F�H�O�D�� �H�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p����
les conflits, la mobilité etc. (H.Gumuchian 1991, G.Di Méo, 1998, P. Mélé, 2004, H. 
Velascot-Graciet, 2009). �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�Xe une analyse des systèmes 
�G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���F�H�� �T�X�L�� �H�Q�� �I�D�L�W�� �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �$�X��
fait, il �D�� �W�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �I�D�O�O�X�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �D�X�[�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�V�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�V�� �H�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�V�� �T�X�H�� �O�D��
�Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�� �G�¶�X�Q�� �D�G�M�H�F�W�L�I : territoire réticulaire, territoire 
vécu, territoire fonctionnel, territoire politique etc. ; ou est associé à un autre concept : identité 
territoriale, mobilité territoriale, gouvernance territoriale, développement territorial etc.  

                                                 
10 Le caractère interventionniste de la puissance publique se retrouve dans les opérations et le fonctionnement 
�G�H���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����$���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���H�Q�������������G�·�X�Q�����&�R�P�L�W�p���G�H���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�X��
territoire" puis de la DATAR en 1963, les gouvernants successifs ont tenté de remodeler, rééquilibrer, ou 
�P�R�G�H�U�Q�L�V�H�U���O�·�K�H�[�D�J�R�Q�H�����H�Q���D�V�V�R�F�L�D�Q�W���O�·�D�F�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���H�W���O�·�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���S�U�L�Y�p�H�����+�<�3�(�5�*�(�2��
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article337 
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Alexandre Moine affirme que le fait que le territoire soit un concept flou et vague est un fait 
exprès qui arrange tout le monde �F�D�U�� �V�H�O�R�Q�� �F�H�W�� �D�X�W�H�X�U�� �©�&�H�O�D�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �X�W�L�O�H�� �F�D�U�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �U�L�H�Q�� �j��
gagner à survaloriser �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �j�� �T�X�L�� �O�¶�R�Q�W��
�G�H�P�D�Q�G�H�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�H�� �F�K�R�V�H�� �G�H�� �E�L�H�Q�� �J�p�U�H�U�� �O�H�V�� �D�I�I�D�L�U�H�V�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �O�D�� �F�K�D�U�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Tui 
correspond à leurs prérogatives » (Moine. A, 2006)���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�U�H�� �0�R�L�Q�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�X��
champ administrativo-politique au champ disciplinaire. Il explique que le concept de territoire 
a envahi la discipline de la géographie car « Ce positionnement montre un glissement de 
�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V��
mécanismes qui induisent ces phénomènes, et surtout un glissement vers la compréhension du 
�U�{�O�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�p�F�K�H�O�O�H�V »���� �,�O�� �V�¶�D�Y�q�U�H��
que les géographes français font face à des difficultés à comprendre et définir le territoire et 
�P�r�P�H�� �j�� �O�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�R�Q�W�� �L�O�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �H�W�� �V�X�F�F�H�V�V�H�X�U���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D��
que lorsque nous voyons la facilité avec laquelle ce concept est galvaudé dans les documents 
�H�W�� �O�H�V�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �G�H�P�D�Q�G�R�Q�V�� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�Lmitation.  
 
Nous ne pourrons tout de même pas échapper à la définition du territoire et nous avons choisi 
de reprendre les définitions des précurseurs, dans le domaine, telle que Maryvonne Le Berre, 
�T�X�L�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�H�P�S�U�X�Q�W�H�� �j�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�G�R�S�W�H�� �G�H��
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� ��qui relie celui-ci à �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�R�X�W�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O : « [�« ] Tout 
groupe social  (au sens le plus large qui soit, y compris un groupe économique ou politique) a 
�F�R�P�P�H�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �G�¶�D�V�V�X�U�H�U sa reproduction au cours des temps. Pour ce faire, il 
�V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�� �H�W�� �I�D�o�R�Q�Q�H�� �X�Q�H�� �S�R�U�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �p�W�H�Q�G�X�H�� �G�H�� �O�D�� �V�X�U�I�D�F�H�� �W�H�U�U�H�V�W�U�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�H��
territoire serait  peut être défini comme la portion de la surface terrestre, appropriée par un 
groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. Tout 
groupe aménage et gère cette étendue de terre qui possède alors une unité de fonctionnement, 
�F�H�O�O�H�� �T�X�H�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �O�X�L�� �D�V�V�L�J�Q�H���� �/�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �H�V�W�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�R�W�p�� �G�Dns le temps 
�G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �V�W�D�E�L�O�L�W�p » (Le Berre. M, 1992). Le territoire est donc défini par rapport à son 
appropriation pour sa reproduction par un groupe social.  Guy Di méo (1998) reprend à son 
�F�R�P�S�W�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �L�Q�W�U�R�G�Xit la notion de représentation :  
�©�>�«�@ �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�� �G�¶�X�Q�H appropriation à la fois économique, idéologique et politique 
���V�R�F�L�D�O�H�� �G�R�Q�F���� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H��
�G�¶�H�X�[-mêmes, de leur histoire, de leur singularité » (Di Méo. G, 1998). Ce sont ces trois 
éléments que nous retiendrons pour notre approche du territoire y compris dans notre grille 
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�p�W�X�G�H �����O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W���O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� 
 
Dans les trois pays du Maghreb qui nous intéressent « le territoire » est un concept politico-
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �H�W�� �H�V�W�� �H�Q�� �T�X�H�O�T�X�H�� �V�R�U�W�H�� �O�¶�D�E�R�X�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��du processus qui a commencé en France 
�F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �U�H�O�D�W�p�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W���� �/�H�� �V�R�U�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�� �j�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V�� �H�W��
par les chercheurs est presque identique dans les trois pays. Par contre, �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �V�R�Q��
adoption est différente en fonction des organisations internationales et des experts auxquels il 
est fait appel que ce soit pour tracer une stratégie globale de développement ou bien pour des 
projets régionaux ou locaux. Il en est de même pour les chercheurs locaux qui adoptent ce 
concept, souvent de façon opérationnelle, �H�Q�� �V�H�� �U�p�I�p�U�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�V���� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V��
sont abordés11,  aux travaux des chercheurs français.  
 
 

                                                 
11 Les travaux des chercheurs maghrébins sur des territoires abordent souvent des problématiques empiriques qui 
�Q�H���V�¶�H�Q�F�R�P�E�U�H�Q�W���S�D�V���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���� 
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�/�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W��de territoire en géographie en France est donc récente, ce qui 
explique son introduction, encore plus tardive, dans les travaux des géographes maghrébins. 
Pour la Tunisie par exemple, selon Verdeil. E (2010) le manquement des géographes tunisiens 
�j�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �D�� �H�Q�J�H�Q�G�U�p�� �G�H�V�� �O�D�F�X�Q�H�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�I�O�L�W�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�D�X�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �L�Q�W�H�U�Q�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V��
�O�L�W�W�R�U�D�O�H�V�� �H�W�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �W�U�L�E�D�O�H���H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V��
�Y�L�V�L�E�O�H�P�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �O�H�� �F�U�R�L�U�H���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V, ce « retard �ª�� �G�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
�Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �W�X�Q�L�V�L�H�Q�V�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
territoriale par les administrations12.  
 
Au Maroc, la dimension territoriale est bien présente dans les écrits des géographes (M. 
Beriane et J.F Troin 2002,  M. Kerbout et A. Hajouj, 2009, A. Bellaoui, 2009, E. Hassani, 
2009 etc.). Seulement leurs travaux abordent souvent les aspects de recomposition territoriale 
en raison de la dimension importance accordée à cet aspect par les politiques. Les travaux 
portent plus sur l�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �U�H�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V, à travers la régionalisation et la 
décentralisation, et les facteurs qui les déterminent ainsi que les conséquences qui en 
découlent sur les acteurs et les modes de gouvernance, que sur �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H ���� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W���O�H�V��
représentations.  
 
�(�Q�� �$�O�J�p�U�L�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �P�r�P�H�� �F�R�Q�V�W�D�W���� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �T�X�L��
abondent dans une approche territoriale soient surtout des géographes français (Marc Côte est 
une référence dans le domaine). Pourtant, il y aurait de la part des administrateurs une prise de 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �F�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� ���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O����
gouvernance) dans la formation et la recherche universitaire. Le fossé entre les programmes 
de formation et de recherche et les approches et stratégies adoptées par les pouvoirs publics 
�p�W�D�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G���� �&�H�O�D�� �H�V�W�� �G�€�� �j�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�p�F�D�Q�L�V�P�H�� �T�X�L�� �Sermettrait de créer 
�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�H�� �V�R�U�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �S�X�L�V�V�H�� �E�k�W�L�U�� �X�Q�H�� �H�[�S�H�U�W�L�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�V�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �G�X��
�W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�U�� �H�Q�� �F�D�G�U�H�V�� �H�W��en matière de cadre conceptuel 
�G�H���O�D�� �S�D�U�W���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���� 
 
�/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�H�V�S�Dces à forte identité territoriale, comme par exemple la Kabylie en Algérie, 
le haut atlas au Maroc et le sud en Tunisie avec même une langue minoritaire (le berbère) 
dans les trois régions citées �H�W�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �V�R�X�P�L�V�� �D�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�X�� �Q�R�P�D�G�L�V�P�H�� �F�R�P�P�H��
les Steppes algériennes et marocaine et le Sud tunisien, rend  pourtant le concept de territoire 
�S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H��
�L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���� �G�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Pportante dans ces zones 
pose, �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, �D�Y�H�F�� �D�F�X�L�W�p�� �O�D�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �G�H�� �F�H�V��
territoires pourtant à identité territoriale incontestable.   
 
1.3.1.3) �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H��prônée par les agroéconomistes pour le milieu rural  
 
Quand le concept de territoire est traité par les économistes ou par les agroéconomistes���� �F�¶�H�V�W��
�H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p���� �G�¶�H�Q�F�D�V�W�U�H�P�H�Q�W�� �V�R�F�L�D�O���� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���� �G�H���G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H��
ressources voire de capital �j�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H��Bernard Pecqueur et Claude Courlet. Leurs travaux, 
�V�¶�L�Q�V�S�L�U�D�Q�W�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �*�L�D�F�R�P�R�� �%�H�F�F�D�W�W�L�Q�L�� �� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�L�V�W�U�L�F�W�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V����sont axés sur 
�O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q��et la proximité (Cluster, Districts industriels, SPL, SYAL etc.)���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U��
                                                 
12 Toutefois de façon localisée et dans le contexte de projets financés par  des organisations internatio nales. Nous 
�Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���U�H�W�U�R�X�Y�p���F�H���W�H�U�P�H���G�D�Q�V���O�H�V���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �G�H���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H��
cas en Algérie et au Maroc.  
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de là que le territoire prend une dimension importante dans le processus de développement 
spécialement le développement local. Ainsi, selon B. Pecqueur et J.B Zimmermann « Il y 
aurait un « moment territoire » dans la régulation globale du système économique (production 
et consommation) permett�D�Q�W�� �G�H�� �J�p�U�H�U�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�W�H�� �L�Q�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�� �D�X�� �F�R�Q�W�H�[�W�H��
géographico-�F�X�O�W�X�U�H�O���� �H�W�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �V�X�U�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H�V�� �U�p�J�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�V�� �G�H��
�O�D�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p 
géographique qui guidera le raisonnement » (Pecqueur. B et J.B. Zimmermann, 2004).  
 
« L�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �K�p�U�L�W�p�� �S�D�U�� �O�H�V��
�D�F�W�H�X�U�V���� �H�W�� �L�Q�W�H�U�Q�H���� �S�U�R�G�X�L�W�� �S�D�U�� �F�H�V�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�p�V���� �/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V��
concret, à la fois spécifique et générique, stable et en transformation, local et extra-local, 
agissant sur les acteurs et agi par eux » (Crevoisier. O, 2010). Ainsi, l�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�V�W��
c�H�Q�V�p�H�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�U�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �G�p�P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�p�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q (Prager J.C et al., 
2009) et a conduit à �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �G�X�� �W�H�P�S�V��(Guigou J.L, 1995)  ce qui peut se 
traduire en un seul concept : le territoire ���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �I�D�o�R�Q�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�¶�H�I�I�Lcacité et/ou la 
pertinence de résister à la mobilité du capital et du travail qui devient de plus en plus la 
�Q�R�U�P�H���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V�� �V�¶�D�W�W�D�F�K�H�U�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �T�X�L���U�H�V�W�H�� �L�P�P�R�E�L�O�H�� �T�X�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �V�R�L�H�Q�W�� �O�H�V��
conditions socio-économiques. En effet, selon Bernard Pecqueur (2006), s�L�� �O�¶�R�Q��ne tient 
compte que du temps sans analyser �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W���� �© En 
�U�H�G�p�F�R�X�Y�U�D�Q�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�F�L�W�p�� �H�W�� �H�Q�� �O�D�� �F�R�P�E�L�Q�D�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �F�R�J�Q�L�W�L�I�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[��
stratégiques des agents économiques, la science économique admet bien un fondement 
�F�X�O�W�X�U�H�O�� �j�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W, cette découverte ne rapproche pas pour 
�D�X�W�D�Q�W�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�D�� �J�H�Q�q�V�H�� �G�H���O�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �T�X�L�� �P�D�U�T�X�H��
�O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�[�S�O�L�F�L�W�p�H���� �H�W�� �G�R�Q�F�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �U�H�V�W�H�� �R�E�V�F�X�U �ª���� �&�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�j��
�T�X�¶�H�V�W�� �Q�p�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W, Pecqueur lui-même considère 
que « L�D�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �U�H�V�W�D�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�V�V�H�]�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �j�� �I�D�L�U�H » 
(Pecqueur. B, 2006). Il explique que « Le passage du système productif national au territoire 
comme entité de raisonnement sur les stratégies de développement constitue une nouveauté 
�P�D�M�H�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���� �H�W�� �L�P�S�O�L�T�X�H��
�G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�H�U�� �V�X�F�F�L�Q�F�W�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �Oa fabrique de territoires à la base du modèle 
�p�P�H�U�J�H�Q�W���� �(�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �O�L�H�X���� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �G�R�Q�Q�p�� �S�R�V�W�X�O�p�� �H�W��
prédécoupé sur lequel se déroulent des dynamiques spécifiques sous �O�¶�p�J�L�G�H�� �G�H�V�� �D�X�W�R�U�L�W�p�V��
locales [�« ] il est aussi et peut �r�W�U�H�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��
délimitation par les acteurs. Un tel processus est éminemment géographique. Pecqueur parle 
même de « modèle de la production territorialisée ».  
 
Olivier Crevoisier (2010) également abonde dans le sens de l�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O��
�D�E�R�U�G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �T�X�L�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H��
la dynamique territoriale. Pour lui, les territoires présentent des offres concurrentielles 
�G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�V�� �J�p�Q�p�U�L�T�X�H�V�� On est alors confronté à une concurrence classique (mais féroce) de 
territoires sur un « marché des sites ». Les territoires visent alors à valoriser des avantages 
triviaux (gratuité du foncier, niveau général des salaires bas, exemptions de taxes, etc.). 
�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�H�[�D�F�H�U�E�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �D�M�R�X�W�p�H�� �D�X�[�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q��
territorialisée par différents types de clusters ou par les villes [�« ] �L�P�S�O�L�T�X�H�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q��
�G�¶�X�Q�H�� �R�I�I�U�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �G�H�� �V�L�W�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �H�W�� �Y�L�V�D�Q�W�� �j�� �p�F�K�D�Sper aux effets pervers 
de la concurrence des sites (Pecqueur. B, 2006).  
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�/�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W�� �O�¶économie est mise en exergue, selon B. Pecqueur, par 
�O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q. Celle-ci « est un construit social reposant sur des processus et des interrelations 
sociales et territoriales qui interviennent à tous les niveaux ». De là, il serait possible pour un 
territoire de faire preuve de spécificité et de se distinguer par rapport aux autres territoires par 
des produits non reproductibles ailleurs, ce qui fait du territoire une véritable ressource. Ceci 
signifie, selon Pecqueur, �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, �j�� �O�¶�q�U�H�� �G�H�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �V�H��
différentier, mais de se spécifier. De là au lieu de parler �G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �F�R�P�S�D�U�D�W�L�I�� �T�X�L�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �j��
des coups de production avantageux, on parle « �G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�L�I�I�p�Uenciatif »  qui se réfère à des 
produits spécifiques et de qualité. La notion de « territoire-système » succède à celle de 
« région-système » et de « espace-système » ; le glissement est sémantique, mais il est surtout 
�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �U�D�G�L�F�D�O��dans la nature des problématiques auxquelles chacun de 
�F�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �U�p�I�q�U�H�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�¶�L�O�� �U�p�Y�q�O�H�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �S�O�D�V�W�L�F�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
systémique elle-même. (Pecqueur. B et al., 2010).  
 
�/�D�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�V�W�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�L�V�W�U�L�F�W�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V, 
�F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X���� �E�L�H�Q�� �O�R�L�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[���� �3�R�X�U�W�D�Q�W, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
territoriale a tendance à se généraliser pour, aussi bien, �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H scientifique du milieu rural 
que pour la mise en place de stratégies de développement. Ceci est observé aussi bien en 
Europe avec le pilier 2 de la PAC depuis 1999, que dans les pays du sud comme le Maghreb 
où nous verrons que cette « mode » est arrivée un peu plus tard.    Bernard Pecqueur (2006) 
écrit ainsi « Le fait territorial, insoupçonné en période fordiste, apparaît, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, sous de 
multiples formes, en fonction des contextes productifs où il se manifeste. On en trouve, en 
effet, des émergences tant dans les économies industrielles que dans celles du sud et tant dans 
les villes que dans le milieu rural » et ajoute quelques années plus tard «[ �« ] �4�X�R�L�� �T�X�¶�L�O�� �H�Q��
�V�R�L�W���� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U�� �O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�Lnnovation 
���F�O�X�V�W�H�U�V�� �H�W�� �O�H�V�� �Y�D�O�O�H�\�V������ �G�H�� �O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�H�V�� �U�H�F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V�� �H�W��
�G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�p�� �j�� �U�H�G�\�Q�D�P�L�V�H�U�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�H��
développement au sud. » (Pecqueur. B et al., 2010). 
 
Les agroéconomistes, comme Philippe Perrier-Cornet par exemple, se le sont approprié avec, 
comme particularité, que le territoire est, toujours, situé �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �R�X, à 
défaut, �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V���� �� �&�H�F�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H, dans ce cas, par le fait que 
selon Philippe Perrier-Cornet (2005), en matière de développement rural en France « Du côté 
des stratégies économiques de développement territorial, les opérateurs et acteurs locaux du 
développement ont, �M�X�V�T�X�¶�j�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W, �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
endogène comme levier pour le développement rural. Cela va en partie de pair avec la 
�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�Ue étant un secteur économique 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �D�G�D�S�W�p�� �j�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H���� �/�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V�� �G�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V��
agroalimentaires, qui reposent sur la valorisation de ressources spécifiques territoriales  en 
sont un exemple emblématique. Par extension, elles inspirent des stratégies de développement 
territorial multisectorielles, comme celle de « panier de biens » dans laquelle on attend que 
�O�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �O�R�F�D�X�[�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�� �F�R�Q�M�R�L�Q�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �G�H��
réputation con�V�W�U�X�L�W�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �X�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �(�Q�� �F�U�H�X�[�� �G�H�� �F�H�� �F�H�Q�W�U�D�J�H�� �V�X�U�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p��
des territoires, les politiques de développement local ont un peu activé, en France, les autres 
leviers possibles de développement économique. » (Perrier-Cornet. P, 2005). 
 
Toujours, selon Philippe Perrier-Cornet (2005), la politique de développement rural française 
�P�H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� �G�H�S�X�L�V�� ������������ �&�H�O�O�H-c�L�� �V�¶�H�V�W�� �H�[�S�U�L�P�p�H�� �S�D�U�� �G�H�X�[��
dispositifs ���� �/�H�D�G�H�U�� ������ �H�W�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �O�H�� �&�R�Q�W�U�D�W�� �7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���G�¶�(�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� ���&�7�(������ �T�X�H��
�O�¶�R�Q�� �D�� �L�Q�W�p�J�U�p�� �D�X�� �S�L�O�L�H�U�� ���� �G�H�� �O�D�� �3�$�&�� �H�Q�� �P�R�E�L�O�L�V�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�R�Q���F�R-financement plusieurs mesures 
du Règlement de Développement Rural (RDR). Perrier-cornet estime que les CTE ont bien 
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�U�H�P�S�O�L�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V���O�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V����
�P�D�L�V�� �S�D�V�� �G�H�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �H�W�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �6�K�R�U�W�K�D�O�O���� ������������ �L�O�� �H�V�W�L�P�H��
que les projets Le�D�G�H�U�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �X�Q�� �E�R�Q�� �U�p�Y�p�O�D�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O���� �8�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�G�R�J�q�Q�H�� �I�R�Q�G�p�� �V�X�U�� �O�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �H�W�� �F�H�O�D�� �H�Q�� �S�U�R�P�R�X�Y�D�Q�W��
le partenariat et en produisant du capital social. Globalement, Perrier-Cornet estime que la 
pol�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �V�H�� �G�H�V�W�L�Q�H�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �D�X�[�� �D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �H�Q��
priorité. Ce qui est en contradiction avec la tendance actuelle du milieu rural français qui se 
dirige de plus en plus vers la fonction résidentielle.  
 
�/�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H au milieu rural en France est donc plus destinée aux 
territoires qui possèdent ce que Pecqueur appelle un «avantage différenciatif» et s�¶�H�V�W��
concrétisée �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�p�H, par exemple. Par contre pour les territoires 
�H�Q�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���� �F�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �/�H�D�G�H�U�� �T�X�L�� �V�R�Q�W��sollicités pour une approche territoriale 
�T�X�L�� �P�R�E�L�O�L�V�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �T�X�L�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�D�U�� �O�H�V��
acteurs. Ce sont alors des territoires de projet.   
 
Si en Géographie le concept semble un peu délaissé, par la discipline au Maghreb, les 
économistes, plus exactement, les agroéconomistes �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �V�¶�r�W�U�H�� �D�S�S�U�R�S�U�L�p�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �H�Q��
raison de leur intéressement aux stratégies de développement rural. Les agroéconomistes qui 
�V�R�Q�W�� �O�H�V�� �Y�U�D�L�H�V�� �U�X�U�D�O�L�V�W�H�V�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�p�J�U�p�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�[�S�H�U�W�V�� �H�W�� �V�R�O�O�L�F�L�W�p�V��
�S�R�X�U�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �H�[�S�H�U�W�L�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �O�H��
cas surtout des chercheurs qui sont domiciliés au niveau des organisations de recherche, telles 
�T�X�H�� �O�¶�,�1�5�$�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �R�X�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�V�� �U�p�J�L�R�Q�D�X�[�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �D�X�[��
�S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �� �O�¶�,�5�$���G�H�� �0�p�G�H�Q�L�Q�H�� �H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �T�X�L��focalise 
sur les problématiques du Sud tunisien et le HCDS en Algérie qui focalise sur les 
problématiques de la steppe en Algérie.  �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V��
tels que Najib Akesbi et Mohamed Mahdi au Maroc, Zoubir Sahli, et Slimane Bedrani en 
Algérie et Mohamed Elloumi13 et Ali Abaab14  en Tunisie.  
 
�3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �)�U�D�Q�o�D�L�V�� �T�X�L�� �R�S�W�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�V��
�F�R�P�P�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�V��analysent �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� ���3�L�H�U�U�H�� �&�D�P�S�D�J�Q�H et  Bernard 
Pecqueur15������ �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�H ou maghrébins 
affiliés à des centres universitaires ou organismes de recherche en France (Nadir Boumaza, 
Omar Bessaoud etc.) ou de doctorants maghrébins qui effectuent leurs études en France et qui 
�F�K�R�L�V�L�V�V�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �G�¶�ptude des zones rurales au Maghreb.  
 
Le centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) joue 
dans ce domaine un rôle considérable dans la mesure où les chercheurs de cette institution 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �F�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �D�J�U�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �Péditerranéen de Montpellier (IAMM) optent 
�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �P�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q�V�� �F�R�P�P�H���W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �P�D�L�V�� �D�V�V�R�F�L�H�Q�W��
également les agroéconomistes maghrébins dans les publications collectives du CIHEAM16 et 
dans les projets de développement local expertisés par le CIHEAM17.  

                                                 
13 Elloumi M, 2012, Développement territorial et ressources patrimoniales  : Le Sud-Est tunisien comme 
exemple.  
14 Abaab Ali et al, 2006, dynamique des populations, disponibilités des terres et adaptation des régimes fonciers. 
Etudes régionales tunisiennes. CICRED 
15 �'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�Q�W�U�H���O�¶�8�0�5�� �3�$�&�7�(�� �G�H���*�U�H�Q�R�E�O�H�� �H�W���O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W���$�J�U�R�Q�R�P�L�T�X�H 
Méditerranéen de Montpellier sur les processus de territorialisations Méditerranéen et qui a impliqué des 
chercheurs Maghrébins.  
16 Options méditerranéennes  
17 Réseau RAFAC : Réseau Agricultures Familiales Comparées, projet de Beni khedach etc.  
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Sur le plan administratif, selon K. Koop et al (2010), depuis le milieu des années 2000, la 
�'�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�O�H�� �j�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H 

(DATAR) a développé des actions de coopérat�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �D�X��
Maroc, puis en Tunisie, et enfin en Algérie, pour accompagner une profonde mutation des 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V���� �U�H�S�R�V�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �©�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�� �ª�� �F�R�P�P�H�� �H�V�S�D�F�H�� �H�W��
mode pertinent du développement. Toutefois, �O�D�� �'�$�7�$�5�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �V�H�X�O�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �j��
intervenir dans la mise en action de cette démarche, notamment pour le milieu rural. Les 
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�H�� �)�,�'�$���� �)�$�2���� �3�1�8�'�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �Q�R�Q��
gouvernementales internationales adoptent au Maghreb une approche territoriale et 
participative.  
 
1.3.1.4) �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �D�G�D�S�W�p�H���D�X�[���]�R�Q�H�V���U�X�U�D�O�H�V���P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�H�V ?  
 
�/�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �O�D�� �G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �S�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H��
la mondia�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �D�� �G�R�Q�F�� �D�P�H�Q�p�� �O�H�V�� �G�p�F�L�G�H�X�U�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �j�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�U�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �O�¶�r�W�U�H��
dans les territoires. Cela se justifie également par la tendance au repeuplement des territoires 
ruraux.  Ce nouveau dynamisme des espaces ruraux concerne, selon une étude de la 
�G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�O�H�� �j�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �j�� �O�D�� �F�R�P�S�p�W�L�W�L�Y�L�W�p�� ���'�,�$�&�7��18, aussi bien, les 
espaces périphériques aux métropoles que les zones rurales les plus isolées. Les 
fonctionnalités des territoires ont subi des mutations en grande partie dues au lourd déclin de 
la population agricole qui a été divisée par cinq entre 1965 et 2004 (CIHEAM, 2008). Ceci a 
�F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� ���O�H�V�� �Q�p�R-ruraux) dont les préoccupations sont plus 
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �T�X�¶�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O���� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�H��
territoire a une dimension très importante et les agents présents sur place (collectivités locales, 
administrations, services techniques et associations)  ont été élevés �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �G�H��
développement porteurs de projets, qui souvent sont engagés dans une réflexion  et une mise 
�H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �G�pveloppement du territoire. Cette stratégie est illustrée par la 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���� �/�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �/�(�$�'�(�5��
�V�R�Q�W�� �G�H�V�W�L�Q�p�V�� �D�X�[�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �K�X�L�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �G�H��
la « philosophie » LEADER (Measson. L, 2004)���� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �p�W�D�Q�W�� �O�¶�Dpproche ascendante, le 
�J�U�R�X�S�H�� �O�R�F�D�O���� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �P�X�O�W�L�V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H���� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �U�p�V�H�D�X���� �O�D�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q��
transnationale, la gestion décentralisée du financement. Ces principes doivent être pris en 
compte par les GAL (G�U�R�X�S�H�� �G�¶Action Local) constitués par les acteurs locaux qui sont 
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O���� �,�O�V��
sont responsables depuis LEADER + de la gestion financière de ces projets.  
 
Dans ces territoires dits difficiles, la fonction résidentielle et le tourisme rural ont donné une 
�D�X�W�U�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �F�H�O�D�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �O�D��
revalorisation de certaines ressources et certaines dimensions. Le territoire rural ne se 
caractérise pas forcéme�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�� �D�Y�D�Q�W���� �P�D�L�V���� �S�R�V�V�q�G�H�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �G�H�V��
caractéristiques spécifiques qui peuvent  être valorisées19.  
 
Donc selon que le territoire soit économiuement compétitif ou pas, les concepts qui servent à 
le décrire et à décrire ses « potentialités » sont différents. Pour les territoires en difficultés, on 
�S�D�U�O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �L�Q�W�p�J�U�p�H���� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �V�R�F�L�D�O���� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �H�W�F����
F. Moulaert et J. Nussbaumer (2008), résument la situation de ces territoires �©�� �>�«] certaines 
des localités désintégrées socio-économiquement ont un fort potentiel local de culture, de 

                                                 
18 CIHEAM, Mediterra, 2008 
19 �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���P�r�P�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H���D�G�R�S�W�p�H���H�Q���(�X�U�R�S�H���G�H�V���������� �P�D�L�V���D�X�V�V�L���D�X���4�X�p�E�H�F���H�W���F�H�W�W�H���D�S�S�U�R�F�K�H���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V��
difficiles a été étendue aux territoires marginalisés maghrébins.  
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�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �G�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �H�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���� �(�W�� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
dans ces champs sont en elles-mêmes insuffisantes pour résoudre les problèmes sévères du 
chômage, elles doivent être mobilisées et incluses dans une approche de développement 
territorial intégré où le potentiel local devrait jouer un rôle majeur ; et où la mobilisation des 
ressources locales  et « extra » locales, soutenue par un modèle de prise de décision enraciné 
�G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �H�V�W�� �X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �F�O�p�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�R�F�D�O�� �E�D�V�p�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H » 
(Moulaert. F et al., 2008)���� �4�X�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �F�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �S�R�U�W�p�H�V��
collectivement. « Il faut bien, en effet, des valeurs, des choses, un je ne sais quoi de 
�S�D�U�W�D�J�H�D�E�O�H�� �S�R�X�U���T�X�H���V�¶�D�F�F�R�P�S�O�L�V�V�H�� �O�D�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� » (Sénécal. G, 1992). 
 
�&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �S�U�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���� �&�H�O�O�H-ci « peut être 
amplifiée par des contrastes marqués avec les populations voisines, tels que la langue ou la 
religion, ou même éventuellement par des contrastes économiques » (Guermond. Y, 2008) et 
�T�X�H�� �O�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �V�R�Q�W�� �j�� �I�D�L�U�H�� �p�P�H�U�J�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��
territoire. Romain Lajarge et Emmanuel Roux parlent de  cercle vertueux « Le projet, parce 
�T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �D�P�E�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �Y�D�O�H�X�U�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �Y�L�W�H�� �F�R�P�P�H��
territorial parce que ce « quelque chose », approprié, prend tout son sens en étant « quelque 
part ». Le territoire devient alors un « réceptacle » pratique pour condenser les volontés 
�H�[�S�U�L�P�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W���� �S�R�X�U�� �L�Q�V�F�U�L�U�H�� �F�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�F�H�� �H�W�� �V�¶�D�I�I�L�F�K�H�U��
�I�D�F�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �p�P�H�U�J�H���� �D�S�S�X�\�p�� �V�X�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �P�R�E�L�O�L�V�p�H�V�� �R�X seulement 
prétextées. Et pour que ce territoire puisse exister et perdurer, la quête de nouvelles ressources 
apparaît obligatoire. Commence alors un nouveau cycle de projet etc. » (Lajarge. R et al., 
2007). 
 
En Tunisie, comme en Algérie et au Maroc, ce sont les administrateurs des services agricoles 
�Y�R�L�U�H�� �I�R�U�H�V�W�L�H�U�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �P�D�Q�L�S�X�O�p��
par les administrateurs des espaces ruraux notamment au niveau central en raison, comme 
�Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �V�L�J�Q�D�O�p, �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�¶�H�[�S�H�U�W�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �'�R�Q�F���� �V�L�� �O�H��
�F�R�Q�F�H�S�W�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�¶�H�V�W�� �L�P�S�R�V�p�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �D�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U��
entamé « une carrière » dans �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E�� �F�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �T�X�L��
�H�[�H�U�F�H�Q�W�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�[�S�H�U�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V�� ���'�$�7�$�5���� �H�W��
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� ���)�,�'�$���� �)�$�2�����3�1�8�'�����T�X�L�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�H�Q�W.  
 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�V�W�� �S�U�p�F�Rnisée dans les trois pays surtout pour 
les zones marginalisées exactement comme en France20.  
 
1.3.1.5) �3�R�X�U�W�D�Q�W�� �W�R�X�W���H�V�S�D�F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H 
 
�%�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �G�H�S�X�L�V���T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �D�� �p�W�p�� �D�E�R�U�G�p�H�� �S�R�X�U�� �O�D��
première fois par Bertrand Badie (1995). Sans aller jusque-là, nous pensons comme Julien 
Aldhuy que  « Le chercheur doit se souvenir que tout ne saurait faire territoire, que 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �F�D�U�� �F�H�O�X�L-�F�L�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �S�R�V�V�L�E�L�O�Lté 
parmi le champ du possible de la dimension spatiale de la société. On ne saurait la réduire 
entière à ce seul concept » (Aldhuy. J, 2008). Nous pensons notamment à ces zones dont la 
dimension identitaire est absente et dont la représentation chez la population même est 
�P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �S�U�R�Y�L�V�R�L�U�H�� �H�W�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �\�� �H�V�W��démesurée. Quitter le 
territoire devient le seul projet commun des habitants : villages socialistes créés en Algérie 

                                                 
20 Nous avons détaillé cet aspect dans le chapitre 3 de cette première partie de la thèse.  



 59 

durant les années 1970 dans le cadre de la révolution agraire21, zonage étatique (pôle de 
�F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���� �S�X�L�V�� �S�R�O�H�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �F�U�p�p�V�� �Hn France pour les zones en déclin industriel 
dans le cadre européen22. Ces deux expériences ont été un échec en raison du caractère 
�D�U�W�L�I�L�F�L�H�O�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�R-économiques qui peuvent conduire à la création de 
dynamiques socio-�V�S�D�W�L�D�O�H�V�� ���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �H�W���O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q������ �� 
 
En effet, comme le souligne Julien Aldhuy (2008) « Le territoire se construit à partir de 
�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Y�p�F�X�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �O�R�J�L�T�X�H�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� ���M�H�� �V�X�L�V�� �G�H�� �O�j���Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �G�H��
�O�j������ �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H ���F�¶�H�V�W�� �F�K�H�]�� �P�R�L���&�K�H�]�� �Q�R�X�V���� �H�W�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� ���F�¶�H�V�W�� �j�� �P�R�L���j�� �Q�R�X�V������[�«��] 
�6�L�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �S�H�Q�V�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�D�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�H�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �V�R�F�L�R-�V�S�D�W�L�D�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H��
�Y�p�F�X�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U���� �R�Q�� �V�H�� �U�H�Q�G�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �Q�¶�D�S�S�H�O�O�H�Q�W�� �S�D�V��
systé�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �O�R�J�L�T�X�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���� �/�R�U�V�� �G�H��
�F�H�V�� �W�U�R�L�V�� �p�W�D�S�H�V���� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �G�H�� �© �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H �ª�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �L�Q�I�L�U�P�p�H���� �H�W�� �L�O��
�F�R�Q�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U les deux 
dernières étapes, ou, très classiquement pour la dernière seulement » (Aldhuy. J, 2008). Les 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�R�P�S�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�R�Q�W�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�W�R�Q�Q�D�Q�W�� �T�X�H�� �W�R�X�W��
espace ne soit pas territoire et que les influences externes de toutes sortes produisent des 
mutations socio-économiques qui peuvent faire en s�R�U�W�H�� �T�X�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �U�p�S�R�Q�G�� �D�X�[�� �F�U�L�W�q�U�H�V��
�G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� �O�H�V�� �S�H�U�G�H�� �R�X�� �T�X�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�\�� �U�p�S�R�Q�G�D�L�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �D�F�T�X�L�H�U�W���� �/�¶�H�V�S�D�F�H�� �Q�H��
devient pas forcément territoire et le territoire ne reste pas territoire définitivement.  
 
Dans le monde rural, au Mag�K�U�H�E���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �S�H�Q�V�H�U��les tentatives de 
modernisation de la population par le biais des  systèmes éducatifs,  des organisations 
politiques et de �O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �P�p�G�L�D�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �H�W�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �R�Q�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V��
valeurs souvent contradictoires chez les populations des mêmes territoires. La déstructuration 
familiale en est le résultat le plus visible. Dans les zones marginalisées, cela a donné lieu à 
une hiérarchisation de la société et à des élites. La situation est exacerbée �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H��
cette élite dans la centralisation de la prise de décision ce qui ne permet pas à des ressources 
ou à des valeurs spécifiques sensées �r�W�U�H�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H�� �V�H��
�F�R�Q�F�U�p�W�L�V�H�U���� �&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �V�L, bien que tous les éléments nécessaires à la naissance de 
territoires (identification, appartenance, appropriation) étaient  réunis leur articulation reste, 
pour le moment, impossible. Le cas algérien est intéressant dans la mesure où après 
�O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H, �O�¶�R�S�W�L�R�Q��socialiste choisie �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�X�\�pe sur �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H pour 
créer �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �R�X�� �U�q�J�Q�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p���� �3�R�X�U�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O, les 1000 villages socialistes 
�R�Q�W�� �p�W�p�� �O�¶�R�S�W�L�R�Q�� �F�K�R�L�V�L�H. Cependant, cette démarche, au-delà de son caractère dirigiste et 
déstructurant des familles rurales concernées, �Q�¶�D�� �S�D�V�� �W�R�X�F�K�p�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�H�V��
telles que les zones montagneuses et steppiques. Au fait, les différentes politiques adoptées, 
jusque-là, dans les pays du Maghreb ont parfois conduit à la transformation de certains 
territoires en espaces sans âme de sorte, �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �V�¶�D�S�S�X�\�H�U�� �V�X�U�� �O�H�V��
ressources locales notamment organisationnelles ou sur les valeurs (hétéroclites) pour la 
construction de nouveaux territoires.  

                                                 
21 �/�¶�p�F�K�H�F�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �V�R�F�L�D�O�L�V�W�H�� �H�V�W�� �G�€�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �D�U�W�L�I�L�F�L�H�O�O�H���G�¶�X�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���V�D�Q�V���D�V�V�L�V�H���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�����F�H�O�D��
�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �D�� �W�H�Q�W�p�� �G�H�� �E�U�L�V�H�U�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�V (Safar-
Zitoun, 1976) cité par Redjimi Mounir. (2001). Logique économique et spatiales des réseaux sociaux locaux face 
aux stratégies étatiques: le cas de la 'aïla en Algérie Networks and communication studies, vol. 15, n. 12, p. 155-
163.  
22 �$���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�X���S�{�O�H���G�H���F�R�Q�Y�Hrsion qui englobe Le Creusot, Montceau-les-mines et Chalon-sur-Saône institué 
�H�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���S�D�U���O�¶�(�W�D�W���H�W���T�X�L���V�¶�H�V�W���D�Y�p�U�p���L�Q�D�S�S�U�R�S�U�L�p���H�Q���U�D�L�V�R�Q���V�H�O�R�Q���$�Q�Q�H-France Taiclet, 2007, « �>�«�@���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W��
dans la très médiocre appropriation du dispositif par les acte�X�U�V�����G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���G�D�Q�V���O�D���I�D�L�E�O�H���© territorialité » des 
actions décidées.  
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Pourtant, si les territoires nationaux ont été créés par le système colonial français, les 
territoires locaux ont souvent une existence ancienne et ses occupants ont un enracinement et 
une histoire souvent jalonnée de combats pour la survie puisque le Maghreb a, de tout temps, 
connu des invasions.  
 
1.3.2) Les acteurs de développement territorial : de la théorie au cas pratique du 
Maghreb rural 
 
Le rattachement des acteurs au territoire est une spécificité qui marque les travaux des 
géographes, notamment dans le cadre de la géographie sociale et de certains économistes23 et 
agroéconomistes���� �'�¶�R�•�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�V���� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �X�Q�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q��
centrale  du développement aussi importante que le territoire.  
 
�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �F�H�� �O�L�H�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�Hs acteurs et le territoire et son développement, nous nous 
�V�R�P�P�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V�� �D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O��
et à leurs attitudes et comportements. Nous avons examiné, dans ce cadre, le cas spécifique du 
Maghreb rural���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H, �G�H�� �O�D�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �H�W�� �G�X�� �0�D�U�R�F���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V��
acteurs, selon les éclairages des diverses disciplines,  font face aux institutions (économie 
institutionnaliste), ont besoin de capabilités et de liberté (nouveau modèle écono�P�L�T�X�H�� �G�¶�$����
Sen) font face aux systèmes sociaux (constructivisme de pierre Bourdieu), sont capables de 
réflexivité (Structuration de Anthony �*�L�G�G�H�Q�V���� �H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� ���V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �H�Q���J�p�Q�p�U�D�O������ �� 
 
En plus de ces aspects expliqués par des théories classiques structurées. Les acteurs de 
développement territorial sont appelés pratiquement à évoluer dans un cadre ou émergent de 
�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �L�Q�W�p�J�U�H�U, comme par exemple, la gouvernance, la 
décentralisation, la participation, la proximité, les réseaux etc.  
 
Les questions traitées à propos des acteurs de développement sont donc au nombre de 
quatre24 : 
 

- Quels sont les influences subies par les acteurs et quelles sont leurs réactions 
réflexives et pratiques?  

- �4�X�H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�Ut au  territoire et au développement 
territorial ?  

- Quels sont les acteurs que font émerger les stratégies de développement territorial au 
Maghreb ?  

- Comment se comportent les acteurs de développement vis-à-vis des valeurs nouvelles 
intégrées dans les stratégies de développement territorial rural? 

 
1.3.2.1) Les institutions et les  capabilités des acteurs: de nouvelles préoccupations pour 
le développement ou de simples réflexions des économistes du développement? 
 
Nous ne reviendrons pas sur le débat entre les économistes néoclassiques et les adeptes de la 
�U�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p�� �O�L�P�L�W�p�� �F�K�H�]�� �O�¶�K�R�P�P�H�� ��J.G March et H. A �6�L�P�R�Q������ �/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �D��
bien été démontrée et la primauté du marché pour équilibrer les transactions remise en cause 
�S�D�U�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�¶agence (M.C Jensen et W.H Meckling), la théorie des transactions 
(R.Coase, O.Williamson), la théorie de la firme (S.J Grossman et O. Hart) en somme les 
                                                 
23 Comme par exemple Bernard Pecqueur ou Hassan Zaoual.  
24 Le chapitre 1 de la deuxième partie est consacré aux acteurs de développement rural au Maghreb et complètera 
les réponses à ces questions.  



 61 

différentes théories des sciences des organisations et des institutions. Ces théories trouvent 
une appli�F�D�W�L�R�Q�� �P�r�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���R�X�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V��
organisations de différents secteurs tentent de créer une dynamique économique tout en 
�O�X�W�W�D�Q�W�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�D�X�Y�U�H�W�p�� �H�W�� �O�H�� �F�K�{�P�D�J�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �V�R�O�L�G�D�L�U�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�U�L�Pe  à 
travers des ONG ou des organisations qui accordent des crédits à des taux très bonifiés 
(microcrédit).  
 
�1�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V���� �S�O�X�W�{�W���� �D�X�[�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �T�X�L��
tiennent compte des spécificités des pays en développement et �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q��
compte des acteurs, que ce soit de manière individuelle ou collective, dans les aspects 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V��
analysée par Douglas North. Pour cet éco�Q�R�P�L�V�W�H���� �T�X�L�� �D�� �R�E�W�H�Q�X�� �O�H�� �S�U�L�[�� �1�R�E�H�O�� �G�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�Q��
1993, les institutions25 �V�R�Q�W�� �� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �H�O�O�H�V���Q�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W�� �S�D�V��
forcément pour améliorer les relations transactionnelles entre les acteurs, notamment dans les 
pays en développement, au contraire, elles sont souvent socialement inefficaces et  ont été 
�F�U�p�p�H�V�� �� �S�D�U�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �V�D�X�Y�H�J�D�U�G�H�U�� �V�H�V���L�Q�W�p�U�r�W�V���� �3�R�X�U��D.C. North, le 
changement pour le développement commence par le changement des institutions. Seulement, 
le fait que, dans une société donnée,  les acteurs dépendent de leurs croyances actuelles, donc, 
�G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V�� �T�X�L�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �S�U�p�F�L�V�H��
�G�¶�D�F�W�H�X�U�V���� �L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�U�� �G�H�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �S�R�X�U�� �F�K�D�Q�J�H�U�� �O�H�V��institutions et provoquer le 
changement qui va dans le sens du développement.  
 
Un schéma de dépendance institutionnel se met en place puisque la perception des agents 
dépend en partie des croyances actuelles cristallisées dans les institutions existantes. En 
�U�H�W�R�X�U���� �F�H�W�W�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �Y�D�� �r�W�U�H�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �T�X�L��
pourront conduire à modifier les institutions existantes et la place accordée aux différents 
acteurs. Pour D.C.  North,  « �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �P�Lse en place qui détermine 
quels sont les acteurs stratégiques et la manière dont ils peuvent effectuer leurs choix ���«����les 
règles de décision choisies par la société joueront un rôle critique en déterminant quels sont 
les choix qui comptent et la manière dont ils comptent » (North D.C, 2005). Donc, selon 
Douglass. C.  North, les acteurs, qui sont, pour lui, aussi bien les organisations que les 
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �V�R�Q�W�� �S�U�L�V�R�Q�Q�L�H�U�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �Q�H��
peux  pas ignorer, en raison du poids de la société qui en fait sienne, et qui ne permet pas 
�G�¶�p�F�D�U�W���� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V institutions en question sont inefficaces pour assurer le bien global de la 
société.  Alors que,  le changement nécessite de nouvelles représentations qui, pour être 
possibles, doivent transcender les croyances et les idéologies actuelles, donc les institutions 
mises en place par la société.  
 
�6�L�� �S�R�X�U�� �'�R�X�J�O�D�V�V�� �1�R�U�W�K�� �O�¶�L�Q�H�U�W�L�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �H�V�W�� �G�X�H�� �j�� �O�¶�L�Q�H�U�W�L�H�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V, ce qui conduit 
�j�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �S�R�X�U�� �$�P�D�U�W�\�D�� �6�H�Q���� ��cette économiste qui a influencé 
les approches de développement proposées aux pays en développement par les organisations 
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W����la qualité de la vie et la liberté des 
individus sont déterminants. �/�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �� �O�L�E�H�U�W�p�V�� �F�K�H�]��A. Sen, selon Michel  Maric, 
constitue à la fois la fin première et le moyen principal du développement. Ainsi, la liberté a, 
à la fois, un « rôle constitutif » et un «rôle instrumental» dans le développement. 
 

                                                 
25 �/�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �V�H�� �F�R�P�S�R�V�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�D�� �I�D�o�R�Q�� �G�R�Q�W�� �Q�R�X�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�R�Q�V�� �H�W��
�D�J�U�p�J�H�R�Q�V�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �G�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �T�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�W���O�H�V���L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V��
�I�R�U�P�H�O�O�H�V���� �G�¶�X�Q�H�� �V�W�U�X�F�Wure sociale �± les normes et les conventions �± qui définit les incitations informelles dans 
�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �ª��D.C North, 2005.  
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La liberté est, pour Amartya �6�H�Q���� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �F�D�S�D�E�L�O�L�W�p�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j��
différents biens et pas seulement le revenu. �&�H�O�D�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���� �V�H�O�R�Q��P. Ansay, 2010 de faire 
des acteurs des agissants et non des destinataires passifs. Seulement, pour que les acteurs 
agissent, Amartya Sen, dans son ouvrage « un nouveau modèle économique » paru en 2000, 
�H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�D�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�H�� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �/�D�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �V�D�� �G�p�V�D�S�S�U�R�E�D�W�L�R�Q�� �� �H�W�� �G�H��
sanctionner les dirigeants par le biais des élections et aussi de proposer des solutions et de 
�S�U�H�Q�G�U�H�� �G�H�V�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V���� �G�p�S�H�Q�G�V�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�Le réelle.  Celle-ci permet une organisation 
sociale adaptée à la diversité des acteurs et leur synergie. « �/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H��
doit être fait en fonction de sa capacité à promouvoir les « capabilités » humaines [�« ]. Le fait 
�G�¶�D�F�F�U�R�v�W�U�H�� �O�H�V��« capabilités » humaines doit jouer un rôle essentiel dans la promotion de la 
liberté individuelle » (Sen. A, 2000). Amartya Sen, analyse surtout les acteurs publics et leur 
rôle dans la distribution des ressources. Celle-ci serait plus équitable avec la possibilité offerte 
�D�X�[�� �F�L�W�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �O�H�X�U�V�� �E�H�V�R�L�Q�V���� �6�D�Q�V�� �W�R�X�Wes ces libertés et capabilités, 
il est donc impossible de lutter contre la pauvreté et le sous-développement. A contrario, il est 
�S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �O�H�X�U��
fournissant véritablement les moyens de peser sur les décisions et de jouir de leurs libertés. 
�1�R�X�V�� �Q�R�W�R�Q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �3�L�H�U�U�H�� �$�Q�V�D�\����
appelle un cercle vertueux « instauré par le jeu démocratique, entre les libertés négatives dans 
leur capacité de critiquer le pouvoir et les institutions publiques qui organisent la vie en 
�V�R�F�L�p�W�p�� �H�W�� �T�X�L�� �P�H�W�W�U�R�Q�W�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �X�Q�H�� �J�D�P�P�H�� �G�H�� �O�L�E�H�U�W�p�V�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �D�I�L�Q�� �G�¶�D�F�F�U�R�v�W�Ue la 
capabilité des individus » (Ansay. P, 2010). 
   
Donc, entre les institutions qui, selon Douglass. C. North, régissent la société et qui sont 
�V�R�X�Y�H�Q�W�� �� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�p�H�V�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���S�R�X�U�� �V�H�U�Y�L�U�� �V�H�V�� �L�Q�W�p�U�r�W�V���� �� �H�W�� �O�H�� �G�p�I�L�F�L�W�� �H�Q��
liberté et en  capabilités, qui  selon Amartya Sen ne peuvent exister que dans un système 
démocratique,  de quelle  ma�U�J�H�� �G�H�� �P�D�Q�°�X�Y�U�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �M�R�X�L�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W���S�X�E�O�L�F�V����
privés ou civils dans les sociétés en développement ?  
 
1.3.2.2�����/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V���V�R�F�L�D�X�[���V�X�U���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���H�Q�W�U�H���V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�P�H�� �H�W��
structuration.  
 
Douglass North et Amartya Sen, tout en étant des économistes notoires ont intégré dans leurs 
travaux et leurs théorisations du développement des éléments liés aux systèmes sociaux, 
notamment les croyances partagés,  les idéologies (les institutions) et les  inégalités. Notre 
objet est de sit�X�H�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �� �V�\�V�W�q�P�H�V��
�V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U���� �L�O�� �H�V�W�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �G�H�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V��
�G�D�Q�V�� �F�H�� �G�R�P�D�L�Q�H���� �1�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V�� �D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �G�H�X�[�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �F�R�Q�Q�X�V�� �S�R�X�U��
le�X�U�� �S�U�D�J�P�D�W�L�V�P�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶Anthony Giddens et pierre Bourdieu qui ont, à travers leurs 
théories (constructivisme et structuralisme pour P. Bourdieu et Structuration pour A. Giddens) 
�D�E�R�U�G�p���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H���O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V�� �S�D�U���O�H�V acteurs.  
 
Pour Pierre Bourdieu, il existe dans le monde social lui-même, et pas seulement dans les 
systèmes symboliques, langage, mythe, etc., des structures objectives, indépendantes de la 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�V�� �D�J�H�Q�W�V���� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�¶�R�U�L�Hnter et de contraindre leurs 
�S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �R�X�� �O�H�X�U�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �&�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�P�H�� �H�W�� �L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �J�H�Q�q�V�H��
�V�R�F�L�D�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �G�H�V�� �V�F�K�q�P�H�V�� �G�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���� �G�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �H�W�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�V�� �G�H�� �F�H��
�T�X�¶�L�O�� �D�S�S�H�O�O�H�� �G�H�V�� �F�K�D�P�S�V�� �H�W�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�R�P�P�H�� �G�¶�R�U�G�L�Q�D�L�U�H�� �O�H�V��
�F�O�D�V�V�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�P�H26. Les acteurs sont, de ce fait, pour 

                                                 
26 Pierre Bourdieu, 1980, Le sens pratique, Ed Minuit.  
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Bourdieu, soumis à la pression des groupes sociaux auxquels ils ne peuvent pas se soustraire 
�I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�S�S�H�O�O�H �O�¶�K�D�E�L�W�X�V���� �3�R�X�U�� �O�X�L�� �© �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �U�p�S�R�Q�V�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �F�O�p��
serait tout entière dans le stimulus déclencheur et elle a pour principe un système de 
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �K�D�E�L�W�X�V���� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H »  
(Bourdieu. P, 1980).  
 
Pour A. �*�L�G�G�H�Q�V���� �S�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�H�� �U�H�P�H�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �F�D�X�V�H�� �F�H�W�W�H�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��
�V�X�U�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �D�J�H�Qts ou les acteurs deux formes de conscience : la 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�H�S�U�R�G�X�L�U�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �I�R�Q�W�� �K�D�E�L�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �V�R�X�V��
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�L�V�F�X�U�V�L�Y�H�� �T�X�L�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H��
�M�X�J�H�U�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�R�Q�W�� �Y�R�L�U�H�� �G�H�� �O�H�� �U�H�P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �F�D�X�V�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �&�H�W�W�H��
dernière constitue selon H. Gumuchian et al (2003)  un des supports principaux du 
changement, c'est-à-dire de la déstabilisation relative de la structure sociale. Si les acteurs 
déci�G�H�Q�W�� �G�H�� �U�H�S�U�R�G�X�L�U�H�� �O�H�X�U�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �O�H�V�� �M�X�J�H�Q�W�� �L�Q�H�I�I�L�F�D�F�H�V���� �F�R�P�P�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H��
�D�J�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �L�Q�H�I�I�L�F�D�F�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �O�H�� �Y�H�X�O�H�Q�W���� �F�D�U�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�H�� �O�H�V��
juger. Ce qui se rapproche de la théorie institutionnaliste de Douglass North. Cependant les 
acteurs peuvent, selon A. Gidddens,  commettre des actions qui ont des conséquences non 
voulues « �/�D�� �G�X�U�p�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �M�R�X�U�V�� �V�H�� �W�U�D�G�X�L�W�� �S�D�U�� �X�Q�� �I�O�R�W�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V��
qui ont cependant des conséquences non intentionnelles ». (Giddens A, 2005). De même que 
�O�H�� �I�D�L�W�� �G�H�� �G�p�F�U�L�U�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�H���S�D�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �H�V�W�� �F�D�S�D�E�O�H de les faire. 
A.Giddens citant Paul Willis affirme que « �/�¶�D�F�W�L�R�Q�� �Q�H�� �U�H�Q�Y�R�L�H�� �S�D�V�� �D�X�[�� �L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�X�[�� �R�X��
celles qui font des choses mais à leur capacité de les faire ».  
 
�&�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �V�R�Q�W�� �D�F�F�H�Q�W�X�p�H�V�� �V�H�O�R�Q��Michel Crozier et Erhard Friedberg par le 
�V�\�V�W�q�P�H�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �O�¶�D�F�W�H�X�U���� �&�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �H�V�W��
continuellement en position de négociation de « sa marge de liberté » dans le système. De ce 
fait, M. Crozier et E. Friedberg affirment que « La connaissance du système de relations et 
�G�¶�D�F�W�L�R�Q�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�V�� �L�Q�G�X�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �G�H�V��
changements » (Crozier. M et al., 1981).  
 
Que ce soit pour P. Bourdieu, A. Giddens ou M. Crozier et E. �)�U�L�H�G�E�H�U�J���� �O�¶�D�J�H�Q�W�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p��
comme un agissant donc un acteur et son interaction avec la société (A. Giddens), les groupes 
sociaux (P. �%�R�X�U�G�L�H�X���� �R�X�� �D�Y�H�F�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� ��M. Crozier et E. Friedberg) limite sa liberté 
�G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �P�H�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �V�H�� �I�D�L�U�H�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H����
Toutefois, si pour P. Bourdieu il est difficile de ne pas se soumettre au collectif (groupes 
sociaux, système de relations), pour A. Giddens,  �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �H�V�W�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O��
peut juger ses actes.  
 
1.3.2.3) Le lien entre les acteurs et le territoire 
 
Dans le domaine de la géographie sociale, discipline où nous inscrivons notre travail de 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�R�F�W�R�U�D�O�H���� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�V�W�� �D�V�V�R�F�L�p�� �D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V���� �*���� �'�L�� �0�p�R�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���� �3�R�X�U�� �O�X�L���� �© La 
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� ���F�R�P�P�H�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �T�X�H�� �S�D�U�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �j leur 
action » (Di Méo. G, 1998). Il précise même que « Le territoire, �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q����
�H�V�S�D�F�H�� �W�L�V�V�p�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�W�U�H�O�D�F�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�D�F�W�L�R�Q�V���� �G�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���� �G�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p�V���� �G�H�� �G�p�E�D�W�V����
�G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �L�Q�Q�R�P�E�U�D�E�O�H�V�� �H�V�W���E�L�H�Q���� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �X�Q�H�� �D�I�I�D�L�U�H�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V ».  
 
« �6�X�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�R�L�W���D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�D�U�� �O�H�V��
�D�F�W�H�X�U�V���� �V�X�U�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �V�H�� �U�H�F�H�Q�W�U�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �V�X�S�S�R�V�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �G�L�V�V�R�F�L�H�U��
�G�¶�X�Q�� �F�{�W�p�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �p�W�D�Q�W�� �V�X�S�S�R�V�p�V�� �D�X�W�R�Q�R�P�H�V�� �S�D�U��
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rapport au contexte, d�R�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �U�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p���� �I�R�U�Pent chacun une entité cohérente. Une 
véritable posture méso-économique suppose de relativiser les effets « descendant » des 
�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L���G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �W�R�P�E�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�F�q�V��
inverse, �j�� �V�D�Y�R�L�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �S�H�X�W�� �V�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V��
comportements individuels étant ontologiquement séparés du contexte doté par conséquent 
�G�¶�X�Q�H�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �S�U�R�S�U�H���� �(�Q�� �F�H�O�D���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �H�V�W�� �j�� �Q�R�W�U�H�� �D�Y�L�V��souvent mal 
�F�R�P�S�U�L�V�H�� �H�W�� �P�D�O�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p�H���� �/�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�¶�D�F�W�H�X�U���� �P�D�L�V�� �E�L�H�Q��la relation 
�T�X�H�� �O�¶on �D�S�S�H�O�O�H�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���� �S�U�R�[�L�P�L�W�p���� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �R�X�«�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �'�H�� �F�H�� �S�R�L�Q�W��
de vue, les acteurs ne sont plus autonomes, suffisants, �G�R�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �G�X��
contexte, ce sont des acteurs institués » (Crevoisier. O, 2010). 
 
Si les visions disciplinaires (Economie, sociologie) que nous avons développées 
�S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�� �Q�R�X�V�� �R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �I�R�F�D�O�L�V�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�W�� �O�H�X�U��
environnement social qu�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�Q�H�O���� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�� �R�X�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���� �O�D���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H��
�D�S�S�R�U�W�H�� �X�Q�� �U�H�J�D�U�G�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �H�W�� �O�H�X�U��
�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�W�� �V�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �I�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
et de recherche mais plutôt la relation des acteurs avec le territoire. Cet intérêt pour cette 
interaction permet, tout de même, selon, Gumuchian et al, de réparer un oubli de la part des 
�J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O : les acteurs. Dans un 
ouvrage27 qui leur est consacré, les auteurs affirment que « Ce sont les acteurs qui constituent 
les vecteurs premiers des idéologies socio-�V�S�D�W�L�D�O�H�V���� �/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �U�H�Q�G�D�Q�W��
possible la compréhension de la distribution et de la dynamique des formes spatiales réside 
dans la prise en compte des acteurs, via leurs comportements et leurs pratiques, via leurs 
�G�L�V�F�R�X�U�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �P�R�E�L�O�L�V�H�Q�W ».  (Gumuchian. H et al., 2003). Cependant, 
si les sociologues et les économistes étudient le comportement et les attitudes des individus et 
des groupes par rapport à une société, une organisation ou un système et traitent les 
aménagements sociaux qui permettent de réguler les interactions au sein de ces ensembles, les 
�J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �V�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�V�� �H�W�� �G�H 
territorialisation, concept dérivés du territoire, pour souligner son influence sur ces mêmes 
comportements et attitudes.  
 
Selon H. �*�X�P�X�F�K�L�D�Q�� �H�W�� �D�O���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������ �T�X�H�� �O�¶�+�R�P�P�H�� �D�� �S�U�L�V�� �X�Q�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q��
importante en géographie, �P�D�L�V�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�� �T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �P�D�L�V��
plutôt une diversité de concepts. « Une terminologie faisant référence au collectif et non à 
�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O : le groupe social, le groupe socio-géographique, la catégorie sociale, la couche 
sociale, voire la classe sociale �ª���� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V���� �O�H�� �W�H�U�P�H��
�G�¶�D�F�W�H�X�U�� �V�H�P�E�O�H�� �D�O�O�H�U�� �G�H�� �V�R�L ���� �O�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �S�U�p�F�L�V�H�� �H�W�� �G�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V��
�Q�¶�D�S�S�D�U�D�v�W�� �J�X�q�U�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�H���� �1�H�� �S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �P�p�U�L�W�H�U�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V��groupes 
« visibles », immédiatement reconnaissables et présents sur tous les types de territoires28.  
 
�$�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �I�D�L�W�� �V�R�Q�� �D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�� �D évolué, tout naturellement,  
�Y�H�U�V�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p���� �&�H�O�X�L-ci est défini par Gumuchian et al comme étant : 
« tout homme ou toute femme qui participe de façon intentionnelle à un processus ayant des 
implications territoriales ». Nous sommes donc en plein dans le domaine du développement 
territorial. « Ces acteurs contribuent à la constitution de territoires, et ce, quels que soient les 
�Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �H�W���R�X�� �O�H�X�U�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�H�� �G�p�F�L�V�L�R�Q���� �&�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �S�H�X�W��
�L�Q�G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�� �V�¶�R�S�p�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �G�p�I�H�Q�V�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�� �H�W���R�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�V���� �&�H��
positionnement invite à opérer un « renversement  du regard » quant à la manière de procéder 
                                                 
27 Gumuchian. H et al, 2003, les acteurs ces oubliés du territoire, Ed Anthropos.  
28 ibid 
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dans cet exercice de lecture des processus de construction des territoires ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��
�S�X�L�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�V�� �O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V���� �&�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �S�O�X�V��
�I�L�Q�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�L�� �V�H�� �S�D�V�V�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H ». Nous sommes 
tentés de dire que le rattachement du mot acteur à celui de territoire vise à donner un éclairage 
�S�O�X�V�� �K�X�P�D�L�Q�� �j���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�Ltoire donné.  
 
�(�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�j�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Y�L�V�L�R�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V�� �V�H�� �U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�D�F�W�H�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�� �V�H��
retrouve  en interaction avec les systèmes et groupes sociaux. « �/�¶�D�F�W�H�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�� �R�S�q�U�H�� �D�X��
�V�H�L�Q�� �G�H�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �F�R�Q�F�U�H�W�V�� �T�X�L�� �V�R�Qt évolutifs et perméables les uns aux autres, qui 
permettent de construire la décision et de transformer collectivement des objets spatiaux ». Le 
caractère négocié des positions des acteurs et des relations entre eux est également évoqué par 
Gumuchian et al « �/�¶�D�F�W�H�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�� �Q�p�J�R�F�L�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�� �S�O�D�F�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �M�H�X�[�� �G�H��
pouvoir : ceux-ci provoquent des interactions efficientes car situées spatialement et 
temporellement » (Gumuchian. H et al., 2003) 
 
  
 
 
La figure n°11 récapitule la place des acteurs dans les différentes disciplines. 
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Figure 11: les acteurs comme élément central de la problématique du développement territorial  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : réalisé par nous-mêmes 

�$�S�S�R�U�W�� �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V : 
Relation des acteurs entre  eux 

- Acteurs et Institutions (D. C. North) 
- Acteurs gagnants et acteurs perdants (D. C. North) 
- Capabilités et liberté (A. Sen) 

Apport de la sociologie : 
Le lien entre  les acteurs et la société. 

- Systèmes sociaux (Crozier-Freiberg) 
- Contraintes sociales (P.Bourdieu) 
- Conséquences des actes (reflexivité)(A.Giddens) 
 

Acteurs 

Territoire 

Développement territorial 

Apport de la géographie sociale : 
Le lien entre les acteurs et le territoire 

- Représentations (H.Gumuchian et al) 
- Ancrage territorial (divers auteurs) 
- classification basée sur le territoire (G.Di Méo) 
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1.3.2.4) Les acteurs et les valeurs nouvelles : la gouvernance, la décentralisation, la 
proximité, la participation, les réseaux,  etc.  
 
A partir du moment où le développement est devenu local, voire territorial, le partage du 
pouvoir entre les acteurs locaux  est devenu central. Pour cela, de nouvelles valeurs ont fait 
leur apparition véhiculées par les organisations internationales et introduites progressivement 
dans les pays en développement. Ainsi, dans un registre qui renverrait au « mode de faire du 
développement », H.Gumuchian et al (2003) affirment que les acteurs investissent des valeurs 
telles que la participation, la médiation, la gouvernance, la concertation, la coopération et la 
co-construction. A cela nous ajoutons les réseaux, la décentralisation, la déconcentration et la 
�S�U�R�[�L�P�L�W�p���� �'�H�� �F�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �R�X�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �F�H�U�W�D�L�Q�V���V�R�Q�W�� �S�O�X�W�{�W�� �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�p�V�� �H�W��
mobilisés par les acteurs publics telles que la médiation, la décentralisation, la 
déconcentration,  la proximité et �O�D�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�p�V�� �H�W�� �H�[�S�O�R�L�W�p�V��
par les acteurs civils tels que la gouvernance, la participation, la co-production et les réseaux. 
�6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �O�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �j�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �H�W, dans un 
même pays, �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �j���X�Q�� �D�X�W�U�H���� �� 
 
�6�L�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �J�U�k�F�H�� �D�X�[�� �S�U�R�M�H�W�V�� �/EADER,  ces valeurs, notamment, 
la participation,  la coopération et la co-production de territoire, sont appropriés et permettent 
aux acteurs de se positionner dans des projets de développement territorial, au Maghreb, leur 
�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �G�L�U�H�F�W�L�Y�H�V�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �R�X�� �G�H�� �Eailleurs 
de fonds. De ce fait, leur introduction par les acteurs dans les discours et les documents de 
projet est un moyen pour  « profiter » de ressources qui sont mises à disposition par des 
�E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H�� �I�R�Q�G�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �D�X�� �0�D�U�R�F�� �R�X�� �G�H�� �S�H�Wites associations locales, 
�V�R�X�Y�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X�� �G�R�X�D�U29���� �P�D�L�W�U�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�R�X�D�J�H�V�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�¶�2�1�*��
internationales. Seulement, cela se fait dans un esprit de « saisir des opportunités de 
financement » et non de coopération réelle avec les acteurs publics et internationaux. Ce que 
P. Ansay, (2010), qualifie de "chercher sa place", surtout dans un contexte où une régulation 
minimale par des règles est nécessaire, et la question du "comment" construire la 
"coordination" entre les acteurs devient essentielle, la simple régulation par le marché ou par 
�O�¶�(�W�D�W�� �D�\�D�Q�W�� �P�R�Q�W�U�p�� �W�R�X�W�H�V�� �V�H�V���O�L�P�L�W�H�V���� 
 
Globalement, au Maghreb, les valeurs « rurales » au sein des populations sont des valeurs 
classiques, même si elles ne sont plus aussi déterminantes���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H��: la famille, la 
solidarité, le travail, la dignité, le respect, une relation étroite avec la nature, alors que les 
valeurs et autres motivation des administrateurs (organisations publiques et collectivités 
locales) �V�R�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �R�U�G�U�H: la stabilité, la gestion des affaires courantes, la distribution des 
transferts de sorte à maintenir la stabilité sociale. Même si, parfois, peuvent se retrouver dans 
ces organisations des valeurs individuelles proches de celles des populations, mais, les 
responsables sont souvent les plus éloignés de ces valeurs. Les nouvelles valeurs introduites 
sont adaptées aux contextes locaux. Une certaine efficacité est recherchée, �P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �T�X�L��
conduit au maintien du système et non celle qui doit �D�V�V�X�U�H�U�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �H�W��permettre de bien 
�V�H�U�Y�L�U�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�V, des représentations 
sociales en général.  
 

                                                 
29 �&�H���T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�X���R�E�V�H�U�Y�H�U���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���F�H�U�F�O�H���G�¶�$�V�Q�L���G�D�Q�V���O�H���+�D�X�W���$�W�O�D�V���R�X���G�H�V���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�H���G�R�X�D�U���R�Q�W��
�S�D�U�W�L�F�L�S�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W���)�,�'�$���j���O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���3�'�' : projets de développement du Douar et à leur 
exécution. Les présidents �G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���F�H�V���]�R�Q�H�V���R�Q�W���L�Q�W�p�J�U�p���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���G�L�V�F�R�X�U�V�����G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���W�H�O�O�H�V���T�X�H���O�D����
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���� �O�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D�� �Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V���� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�X�U�� �Q�L�Y�H�D�X��
scolaire souvent faible.  
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1.4) Les représentations sociales et territoriales appliquées au territoire et aux acteurs 
de développement rural 
 

1.4���������4�X�¶�H�V�W-ce que la représentation sociale et territoriale ? 
 
La théorie des représentations sociales a émergé en tant que science du sens commun, tentant 
�G�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�H�U�� �F�H�W�W�H�� �D�W�W�L�W�X�G�H�� �S�O�X�W�{�W�� �S�p�M�R�U�D�W�L�Y�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H�V�� ���0�R�V�F�R�Y�L�F�L����
1984 ; Farr, 1987) cités par Van Bavel.R et al (2002). J.C Abric (1999) propose de vouer une 
valeur heuristique �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �© indispensables dans la 
compréhension de la dynamique sociale ». Ce  même auteur clarifie sa vision de la 
représentation sociale, pour lui : « Une représentation sociale est un ensemble organisé 
�G�¶informations���� �G�¶opinions���� �G�¶attitudes et de croyances �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�¶�X�Q�� �R�E�M�H�W�� �G�R�Q�Q�p����
Socialement produite, elle est fortement marquée par des valeurs correspondant au système 
socio-idéolo�J�L�T�X�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �T�X�L�� �O�D�� �Y�p�K�L�F�X�O�H��pour lequel elle constitue un 
élément essentiel de sa vision du monde. « Ensemble organisé », toute représentation a donc 
deux composantes : un contenu et une structure. »  (Abric. J.C, 2003). 
 
Une représentation sociale possède un noyau central : théorie du noyau central de  S. 
Moscovici, 1961 et des schèmes périphériques  ou système périphérique (J.C Abric et C. 
Flament, 1994 et C. Flament, 1989) cités par  (Mannoni. P, 2010).  
 
Selon P. Moliner (2005) le noyau centr�D�O�� �H�V�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �R�S�L�Q�L�R�Q�V���� �O�H�V��
croyances, les informations etc. Ce noyau central a deux fonctions. Une fonction génératrice : 
détermine les représentations périphériques et une fonction organisatrice : détermine la nature 
des liens qui unissent entre eux les éléments de la représentation (Moliner. P, 2005). 
 Le caractère collectif de la représentation sociale est signalé également par D, Jodelet, 1989, 
pour elle « La notion de représentation sociale peut se décrire comme étant une forme de 
connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �j�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�R�F�L�D�O » (Jodelet. D, 1989). Elle précise ce 
qui est représenté : « Représenter ou se représenter correspond à un acte de pensée par lequel 
un sujet se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien une personne, une chose, un 
événement matériel, psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. ». 
 
Évidemment���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V�� �H�W�� �P�r�P�H�� �O�H�V�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�X�H�V�� �T�X�L��se sont intéressés aux 
représentations sociales, dans un premier temps. Seulement, dès 1977, Antoine S. Bailly 
�F�R�Q�V�W�D�W�H�� �T�X�¶�H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H : « �O�¶�H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �D�W�W�L�W�X�G�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V��
des individus a été négligée ». La différence entre la perception et la représentation a été 
expliquée, c�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�V�W décrite comme étant la fonction par laquelle 
�O�¶�H�V�S�U�L�W�� �V�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �H�Q�� �O�H�X�U�� �S�U�p�V�H�Q�F�H���� �$�O�R�U�V���T�X�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q est le terme qui 
�S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�Y�R�T�X�H�U�� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�X�[-ci ne sont pas directement perceptibles.  (Bailly. A 
et al., 1992). Toutefois, comme le précise Jean Pierre Paulet, le géographe à la différence du 
�S�V�\�F�K�R�O�R�J�X�H���� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �j�� �p�W�X�G�L�H�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�K�\�V�L�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�X�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W����
des notions élémentaire�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �D�V�V�L�P�L�O�p�H�V�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �R�S�S�R�V�H�U�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H��
�H�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �F�D�V���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �U�{�O�H�� �G�H�V�� �U�p�F�H�S�W�H�X�U�V��
comme les yeux, les oreilles ou le nez car cette perception est déjà un processus perceptif à un 
schéma stimuli-interprétation-action, il faut bien entendu tenir compte des structures de 
�O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O�� �V�H�Q�V�R�U�L�H�O�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�D�V�W�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �O�H�V�� �G�p�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��
�G�D�Q�V�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V���� �$�L�Q�V�L���� �O�D�� �Y�X�H�� �G�¶�X�Q�� �V�H�J�P�H�Q�W�� �G�H���G�U�R�L�W�H�� �S�O�D�F�p�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�D�[�H�� �I�U�R�Q�W�D�O��
est perçu plus grand. (J. P. Paulet, 2002).  
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Plus tard, les chercheurs de la géographie, après « �X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H » (Bonardi. 
C et al, 2001) ont commencé à introduire les représentations sociales dans leurs cadres 
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �H�W�� �F�H�O�D�� �F�D�U�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �H�W�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �Q�H�� �V�X�I�I�L�W�� �S�D�V�� �V�H�O�R�Q�� �H�X�[�� �j�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�D��
complexité des attitudes et des comportement des acteurs : « En tant que science sociale, 
sensible au postulat selon lequel les actions individuelles et collectives sont motivées par un 
�F�H�U�W�D�L�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W�V���� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �S�H�X�W��
légitimement chercher à identifier les représentations spatiales ou territoriales des individus et 
�G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �p�W�X�G�L�H�� ���)�U�p�P�R�Q�W���� �������� ���� �'�H�E�D�U�E�L�H�X�[���� �������������� �(�O�O�H�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U��
�D�X�[�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H���� �G�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�V�W�D�W�L�R�Q��
de ces représentations (Mitchell, 1999) »30 (Debarbieux. B, 2004). 
 
Dans le courant de la géographie sociale ou nous nous inscrivons et qui vient suite au courant 
�G�H�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H���� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�V�¶�H�V�W�� �U�p�Dlisé selon B. Debarbieux (2004)���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �&�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �V�¶�H�V�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��
axé sur « �/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �V�R�X�O�L�J�Q�H�Q�W�� �O�H�V��
particularités des espaces de vie et des espaces vécus de diverses classes et catégories 
sociales ». Rappelons que c�¶�H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �T�X�L�� �D�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�H�V���D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q��
�W�D�Q�W�� �T�X�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �S�D�U�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W�� �O�H�X�U�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V����Abordant les 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �W�Hrritoires urbains, (Dormois. R, 
2007), souligne que « �/�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�H�V�� �F�R�D�O�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V��
démarches de planification urbaine construisent et diffusent des représentations territoriales 
pour prévenir les oppositions quant au choix des modalités locales de planification urbaine et 
�S�R�X�U���P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �D�I�L�Q�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���X�Q�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �p�O�D�U�J�L�H ». 
 
La définition de la représentation admise au sein de la discipline géographique a été  
formulée par J-P. Guerin en 1989 et rapportée par Hervé Gumuchian en 1991: « Une 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W���R�X�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �V�F�K�p�P�D�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�� �G�X�� �U�p�H�O��
spatial » (Gumuchian. H, 1991). Cet auteur souligne, également, la dualité des 
représentations. Elles ont un aspect informatif et un aspect opératoire. Elles constituent un 
filtre l�R�F�D�O�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�R�Q�Q�p���� �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �j��
�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �D�W�W�L�W�X�G�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���� �/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H��
�D�� �G�R�Q�F�� �� �p�W�p�� �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �/�¶�H�V�S�D�F�H��
devient un lieu et plus tard on parlera de territoire car ses habitants ou des chercheurs lui 
donnent un sens. Ce sens se base  selon Antoine Bailly �V�X�U�� �O�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j��
des airs correspondant à la fois à des pratiques et à des aspirations. Toutes les relations des 
�K�R�P�P�H�V�� �D�X�[�� �O�L�H�X�[�� �V�R�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �F�R�G�L�I�L�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �V�L�J�Q�H�V�� �T�X�L�� �O�H�X�U�V�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �X�Q�� �V�H�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L��
que « Le territoire résulte des systèmes de représentations » (Raffestin. C, 1986) ce 
�T�X�¶�D�I�I�L�U�P�H�Qt également B. Pecqueur et J.B. Zimmermann « Le territoire est un résultat des 
pratiques et des représentations des agents » (Pecqueur. B et al., 2004). Alors que  H. 
Gumuchian, 1991 établi le lien entre les représentations et le développement local. Pour lui 
« le développement local ne se décrète pas, il naît progressivement de cette dialectique entre 
représentations et pratiques spatiales ». Pierre Mannoni propose de considérer représentations 
�H�W�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�Q�J�O�H�� �G�H�� �O�D�� �V�L�P�L�O�L�W�X�G�H�� �G�H�� �Q�D�W�X�U�H���� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �Q�¶�p�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X��
�W�R�X�W�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��à laquelle il appartient » Pour lui, une idéologie 
est constituée « [�« ] �G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� ���U�p�V�H�D�X���� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q���� �/�H�V��
différentes représentations qui constituent cet ensemble sont réunies par une trame commune 
et ordonnées entre elles par les divers motifs (principaux ou secondaires) qui sont porteurs du 
sens » (Mannoni. P, 2010).  

                                                 
30 Bernard Debarbieux : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article141 
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�&�¶�H�V�W�� �O�j�� �T�X�H�� �V�H�� �U�H�M�R�L�J�Q�H�Q�W�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�X�\�p�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �O�H�� �S�U�L�[�� �1�R�E�H�O���'�R�X�J�O�D�V�V�� �1�R�U�W�K���� �V�X�U�� �O�H�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�V��
pour expliquer certains comportements économiques irrationnels et qui expliqueraient la 
�U�D�W�L�R�Q�D�O�L�W�p�� �O�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�+�R�P�P�H���� �� �� �3�R�X�U�� �Q�R�W�U�H�� �S�D�U�W���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V���D�G�R�S�W�p�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V��
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �V�F�U�X�W�D�Q�W�� �O�H�X�U�� �� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�J�H�Q�W�V�� �� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V��
représentations sur les actions de développement du territoire (Tableau n° 3).  
 
Tableau 3: Parallèle entre les concepts théoriques mobilisés en géographie sociale et en 

économie institutionnelle northienne 

 
�(�Q�� �H�I�I�H�W���� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �H�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �Q�R�U�W�K�L�H�Q�Q�H���� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
(C. Raffestin 1986, H. Gumuchian 1991, G. Di Méo 2008) ou les croyances qui engendrent 
�G�H�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�V�� �� �F�K�H�]�� �1�R�U�W�K�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �3�R�X�U��D.C. North également 
la représentation des agents dépend en partie des croyances actuelles cristallisées dans les 
institutions existantes. En retour, cette représentation �Y�D�� �r�W�U�H�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H��
nouvelles croyances qui pourront conduire à modifier les institutions existantes et la place 
accordée aux différents acteurs. Pour D.C. North,  « �&�¶�H�V�W la structure institutionnelle mise en 
place qui détermine quels sont les acteurs stratégiques et la manière dont ils peuvent effectuer 
leurs choix [�« ] les règles de décision choisies par la société joueront un rôle critique en 
déterminant quels sont les choix qui comptent et la manière dont ils comptent » ( D.C. North, 
2005). 
 
Dans notre cas, �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H��nous intéresser à la représentation du territoire par des acteurs de 
développement et une catégorie sociale précise : �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �F�U�p�p�� �O�H�X�U��
propre activité ou qui cherchent à la créer, et à leurs représentations les uns des autres. Nous 
avons donc eu besoin, aussi bien, �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H��
�V�R�F�L�D�O�H�� �T�X�H�� �G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �Q�R�U�W�K�L�H�Q�Q�H�� �G�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �H�W���G�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���� 
 

1.4.2) Comment se construisent les représentations sociales ?   
 
Moscovici qui est le père fondateur de la théorie des représentations sociales,  en 1961, décrit 
�O�H�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �V�¶�p�O�D�E�R�U�H�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H����
Ces processus sont au nombre de deux principaux : �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q, comportant trois phases 
(construction sélective, schématisation structurante, naturalisation), qui met en forme les 
�Q�R�W�L�R�Q�V�� �D�E�V�W�U�D�L�W�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �P�H�Q�W�D�O�H�� �H�W�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �L�G�p�H�V�� �H�Q�� �O�H�X�U�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�D�Q�W��
un « contour » (image ou figure). Le second processus est �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H���� �,�O�� �D�V�V�X�U�H�� �O�¶�H�Q�U�D�F�L�Q�H�P�H�Q�W��
�V�R�F�L�D�O�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �F�R�J�Q�L�W�L�Y�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�Y�r�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�J�U�R�X�S�H�� �G�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V���� �/�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �R�S�q�U�H�� �H�Q�� �D�P�R�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�Q�� �U�H�Q�Y�R�\�D�Q�W�� �j��
des univers de sens et �G�H�� �V�D�Y�R�L�U���� �(�Q�� �D�Y�D�O���� �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H�� �F�R�Q�I�q�U�H�� �X�Q�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �D�X��
contenu représentationnel, le rendant ainsi disponible pour son usage dans le groupe. On 
�G�H�Y�L�Q�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�j�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �G�H�� �V�H�Q�V�� �F�R�P�P�X�Q�� �T�X�L��
permettent �j�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�� �© parler le même langage », c'est-à-dire de 
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« recourir au même capital cognitif (et lexicographique) favorisant les échanges entre les 
acteurs sociaux et régulant leurs rapports ». (Mannoni. P, 2010). 
Dans nos études de cas deux éléments sont saillants : Une catégorie sociale précise, en 
�O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V, et  le caractère rural des territoires. Nous devons nous intéresser aux 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �E�L�H�Q�� �G�p�I�L�Q�L�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �V�H�O�R�Q�� �&���� �%�R�Q�D�U�G�L�� �H�W��
N .Roussiau, les représentations sociales sont différentes entre les catégories de personnes et 
cela a été prouvé par les travaux de Hewstone, Jaspars et Lalljee (1982). Seulement, les 
représentations ont, de toute façon, un caractère collectif en raison de leur ancrage dans la 
société par le biais de la mémoire collective. Les territoires ruraux notamment au Maghreb ont 
gardé des héritages véhiculés par la mémoire collective. Du fait que  « �/�¶�L�Q�V�H�U�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H���� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H��
social lui-même, procurerait trois occasions de rapprochement avec la mémoire » (Bonardi. C 
et al, 2001)���� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �D�E�R�U�G�p�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�Q�J�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W��
de sa transmission entre générations, car « Côté système social, la « mémoire des 
institutions » agirait de façon à ce que les représentations se trouvent en harmonie avec la 
�V�W�U�X�F�W�X�U�H���� �V�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�U�H�V�F�U�L�W�� �R�X�� �I�D�Y�R�U�L�V�H�� » (Bonardi. C et al, 
2001)���� �7�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �P�p�P�R�U�L�V�p�� �Q�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �S�D�V�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��
filtré par les institutions et qui détermine « une culture et des systèmes représentationnels 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�V�� �S�R�X�U�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �G�X�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �V�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�� �D�O�R�U�V�� �G�D�Q�V�� �V�H�V��
rapports au système social ». (Bonardi. C et al, 2001).  
 
Globalement la mémoire collective est déterminante pour le contexte. Selon  J.C. Abric,  1989 
«  �O�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �Q�¶�D�E�R�U�G�H�Q�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �Qeutre et unique. Les éléments du 
contexte [�« ] �Y�p�K�L�F�X�O�H�Q�W�� �X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �X�Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �(�W�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H��
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�X�M�H�W���� �V�D�� �P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W��
�O�¶�D�P�q�Q�H�� �j�� �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V et de manière différente ses capacités cognitives » cité par 
(Mannoni. P, 2010). 
 
Dans le milieu rural maghrébin, par exemple, si les populations ont encore des valeurs de 
solidarité, de famille, de dignité etc., l�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� ���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�W��
collectivités locales) ont des valeurs motivées par le modèle politique empirique, souvent 
éloigné du modèle théorique qui prône participation et l�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V��de 
�V�R�U�W�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �V�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�U�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q, �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �\��
sont issus. 
 
Les représentations se construisent donc collectivement en suivant un processus en deux 
étapes ���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�D�Q�F�U�D�J�H���� �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �P�p�P�R�L�U�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �O�H��
contexte et elles sont différentes selon les catégories sociales et, selon certains auteurs, les 
classes.   
 

1.4���������4�X�¶�H�V�W���F�H���T�X�L�� �H�V�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p���H�W���S�D�U�� �T�X�L ? 
 
Dans le cadre du développement local dans le monde rural, deux aspects sont intéressants à 
�W�U�D�L�W�H�U�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�X�U�V�� �G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �H�W���O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H���O�H�X�U�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� 
 
Dans le monde rural, plus précisément dans le rural maghrébin, les représentations 
intéressantes sont celles de la population, bien sûr, mais la population elle-même est divisée 
en plusieurs catégories : les jeunes, les femmes, les différentes générations, les notables etc. 
En p�D�U�D�O�O�q�O�H���� �L�O�� �H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�V�� �� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��
celles des organisations publiques, des collectivités locales, des ONG et des associations, qui 
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sont en général issus du même système social que la population, mais qui appartiennent à des 
catégories relativement proches. Le degré de division de ces acteurs en catégories aux 
représentations différentes, informe sur le niveau de participation de la population dans la 
�J�R�X�Y�H�U�Q�D�Q�F�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �K�p�U�L�W�Dges représentationnels. Van Bavel et al 
(2002)  parlent de système et de monde vécu « �6�L�� �O�¶�R�Q�� �G�p�V�L�U�H�� �I�D�L�U�H�� �S�U�R�J�U�H�V�V�H�U�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�X�U��
�O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���� �L�O�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�Y�p�U�H�U�� �E�p�Q�p�I�L�T�X�H�� �G�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �O�D��
�S�R�U�W�p�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�Y�H�� �T�X�¶�R�I�Ire le cadre conceptuel basé sur cette dichotomie entre système et le 
monde vécu. Ne reposant pas sur une opposition entre science et sens commun, il confère le 
�V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �V�D�Y�R�L�U�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�[�S�H�U�W���� �,�O�� �S�H�U�P�H�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �G�H�V��
problématiqu�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�H�V�� �H�Q�� �O�H�V�� �V�L�W�X�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-�I�R�Q�G�� �G�¶�X�Q�H�� �L�P�D�J�H��
révélatrice de la société contemporaine » (Van Bavel. R et al., 2002). Ces auteurs ont utilisé 
�F�H�W�W�H�� �G�L�F�K�R�W�R�P�L�H�� �S�R�X�U�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�D�U�� �O�H�V��
scientifiques �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �H�[�S�H�U�W�V�� �H�Q�� �(�F�R�Q�R�P�L�H�� ���O�H�� �V�\�V�W�q�P�H���� �H�W���G�H�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �Q�R�Q��
experts en Economie et des non universitaires issus de différents milieux (le monde vécu). 
Tandis que les experts se réfèrent à la théorie économique pour expliquer les phénomènes 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�I�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �F�K�{�P�D�J�H���� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �j�� �V�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W��
�V�R�Q�� �Y�p�F�X���� �� �&�H�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H���� �V�H�� �� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O����
Tandis que les populations pensent travail, logement, nourriture, etc. (les besoins essentiels), 
les organisations publiques pensent fourniture, et non accès, aux routes, à la santé, à 
�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �H�W�� �P�r�P�H�� �S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���� �&�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �V�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H��
développement, le territoire et le rôle des acteurs de développement différemment.  
 
�/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �Q�R�X�V��
souhaitons focaliser. En abordant les représentations de territoires urbains (Dormois. R, 2007) 
note que « Ces représentations territoriales ont plusieurs objets articulés entre eux au sein de 
récits explicatifs des modalités locales de planification urbaine ». Ces représentations 
territoriales portent, selon cet auteur, �G�¶�D�E�R�U�G�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�Rire du développement urbain de la 
ville (acteurs économiques ou acteurs publics locaux), une  identité de la ville et de 
�O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �X�Q�H�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �D�� �W�U�D�L�W��aux caractéristiques socio-économiques 
et les valeurs de la société locale. Aut�D�Q�W�� �G�¶�D�V�S�H�F�W�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �Y�D�O�D�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X��
milieu rural.  
 
Le territoire est représenté à travers son rôle dans la vie voire la survie de la population, il est 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �D�X�V�V�L�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �\�� �D�F�W�L�Y�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�X�U�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q���� �&�H�O�O�H�V-ci 
dépendent de leur hiérarchisation qui détermine leur rôle (porteurs de projet, simple relais 
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �O�R�F�D�X�[���� �R�E�V�W�D�F�O�H�V�� �j���O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�� �O�R�F�D�O�H���� �H�W�F����. 
 
 

1.4���������4�X�¶�H�V�W���F�H���T�X�L�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V et provoque leur changement?  
 
Dans les territoires ruraux maghrébins et les éléments sur lesquels nous avons focalisé nos 
observations notamment les représentations sociales et les pratiques qui en découlent par une 
catégorie spécifique : les jeunes et par les acteurs de développement, les transformations des 
représentations sont une condition sine qua non pour le développement territorial puisque 
celui-�F�L�� �U�H�V�W�H�� �X�Q�� �R�E�M�H�F�W�L�I���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V��
transformations restent donc importantes pour déterminer les pratiques qui en découlent et qui 
sont soit des obstacles pour le développement (souvent de la part des acteurs publics) soit des 
stratégies de survie (souvent de la part de la population notamment les jeunes).   
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La théorie du noyau central nous appr�H�Q�G�� �T�X�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�� �G�¶�X�Q��
noyau central et de schèmes périphériques (Figure n° 12). Les transformations et changements 
atteignent facilement les schèmes périphériques. Le noyau central difficilement transformable  
peut être concerné sous certaines conditions. Selon P. Mannoni, 2010 citant C. Flament, 1989, 
ces transformations radicales surviennent notamment « [�« ] �V�R�X�V�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�H�� �G�H�� �F�U�L�V�H�V�� �V�R�F�L�R�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���� �G�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �R�X�� �G�¶�D�F�Fidents 
�F�R�Q�M�R�Q�F�W�X�U�H�O�V�� ���I�D�P�L�Q�H���� �p�S�L�G�p�P�L�H���� �J�X�H�U�U�H������ �8�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V��
à forte valeur pour la personne ou le groupe, par conséquent centraux dans sa vision de 
�O�¶�R�E�M�H�W���� �H�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �P�R�L�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���� �G�L�W�V�� �S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�V�� �T�X�L���V�Hrvent en quelque sorte 
�G�¶�L�Q�W�H�U�I�D�F�H��pour �O�H�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �/�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�V�H��
�D�X�V�V�L�� �S�O�X�V�� �D�L�V�p�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�V���� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�O�X�V�� �I�U�D�J�L�O�H�V����
�L�Q�V�W�D�E�O�H�V�� �H�W�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�V�� �T�X�H�� �O�H�� �Q�R�\�D�X���� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��ne se modifiait de manière significative 
�T�X�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �D�� �P�X�W�p�� �R�X�� �V�¶�H�V�W���G�L�O�X�p�� �H�W�� �T�X�H�� �O�H�� �Q�R�\�D�X�� �O�X�L-même 
�V�¶�H�V�W���G�p�V�D�J�U�p�J�p ». 
 
 

Figure 12: Transformation des représentations 
 
                                 
     
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�� �p�W�p��
signalée par C. �)�O�D�P�H�Q�W�� �©�8�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �P�R�G�L�I�L�p�H�� �V�R�X�V�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H��
sociale. Ma�L�V�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �D�X�V�V�L�� �H�V�W�� �Y�U�D�L�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�H�� �U�H�V�V�H�Q�W�L�U�� �G�X��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �T�X�L�� �D�I�I�H�F�W�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �R�X���G�H���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V ».  
Pareira de Sà (2004),  pousse le raisonnement plus loin en suggérant que la représentation 
sociale ne peut pas être dissociée de la pratique sociale et toute pensée transformée en 
�G�L�V�F�R�X�U�V�� �L�Q�W�H�U�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �Q�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �/�D��
représentation sociale doit forcément se traduire en pratiques sociales, si no�Q���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�U�D�L�W�� �M�X�V�W�H��
de « �G�L�V�F�R�X�U�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �V�W�L�P�X�O�L�� �H�W���R�X���G�¶�p�W�D�W�V�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V��
momentanés » (Sà. P.C, 1994).  
 

Une représentation par C. Flament, 1989  

Changements   
difficiles et rares.   

Schèmes périphériques 

Noyau central 

Changements faciles et 
fréquents 
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Dans le contexte étudié, �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �I�L�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H��
�H�W�� �D�X�V�V�L�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �'�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �U�H�F�R�Q�Q�X�� �T�X�H�� �F�H�V��
dernières sont déterminantes dans la réorganisation de celles-ci. Pierre Mannoni (2010) 
suggère que « �$�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I���� �O�¶�L�G�p�R�Oogie politique (ou religieuse) [�« ], réorganise, elle 
�D�X�V�V�L���� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�X�� �U�p�H�O���� �S�R�V�p�H�V�� �H�W�� �F�R�P�S�U�L�V�H�V�� �H�W�� �G�¶�H�P�E�O�p�H�� �j���W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�I��
�G�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �H�Q���T�X�H�Vtion ». 
 
Finalement, �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �H�Q�J�H�Q�G�U�H�Q�W��
des pratiques sociales, sans lesquelles elles ne seraient pas qualifiées comme telles.  Nous 
savons que les pratiques sociales changent, donc, les représentations changent forcément. Ces 
dernières, tout en étant réparties sous formes de noyau central et de schèmes périphériques 
�V�R�Q�W�� �� �I�D�L�W�H�V�� �G�H�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�V��qui changent selon un processus complexe. D. C. 
North en propose un qui est assez explicite dans le domaine des croyances qui touchent au 
changement économique. En effet, les représentations sociales sont entre autre des croyances. 
De la même façon que les représentations doivent changer et se rapprocher entre les acteurs 
�S�R�X�U�� �T�X�¶�X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V de développement soit engagé dans un territoire, pour D. C. North, 
également le changement pour le développement commence par le changement de croyances 
partagées. Ces changements de croyances conduiront vers un changement des institutions.  
 
Douglass North31 propose une séquence en 5 étapes pour expliquer comment devrait se passer 
�O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���� �� �3�R�X�U�� �X�Q�H�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�D��
modification des croyances partagées, Douglass. C.  North propose avec C. Mantzavinos et 
Shariq une séquence en cinq étapes : « « réalité »> croyances> institutions> politiques 
spécifiques > résultats > « réalité » modifiée ». D. Chabeau et al, (2005) soulignent les 
�G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�H�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�O�O�H�� �V�p�T�X�H�Q�F�H���� �&�H�O�O�H-ci nous permet de comprendre la 
�G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �H�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�D�V�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �j�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H���� �� �F�H�� �T�X�L��
entraine forcément un changement des institutions et aussi des rôles attribués aux différents 
acteurs. Cela revient à dire que la construction collective de territoire nécessite un 
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V���� 
 
Si pour les institutions, une intervention par le biais de stratégies peut modifier la teneur des 
représentations, pour le territoire, les choses sont tout autre et en ce qui concerne les territoires 
ruraux maghrébins, il est évident que des transformations politico-socio-économiques et 
même naturelles ont eu une influence considérable.  
 

                                                 
31 C. Mantzavinos ,  D.C North  et S. Shariq,  2004, cités par D. Chabeau. et al  
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Conclusion 
 
Les représentations sont influencées par les pratiques et inversement. Nous avons dans ce 
premier chapitre posé les différents éléments qui peuvent influencer les trajectoires des 
territoires ruraux maghrébins. Sans doute les différentes approches de développement 
nationales adoptées qui ont été inspirées des sphères occidentales diverses : universitaires, 
politiques publiques nationales (France), politiques de développement de zones spécifiques 
dans des entités nationales ou transnationales (Europe), organisationnelles (FMI, Banque 
mondiale, FAO, FIDA, PNUD etc.) etc., pendant  plusieurs décennies après les indépendances 
respectives de ces pays, ont influencés aussi bien les représentations que les pratiques au 
niveau des zones rurales. Au gré �G�H�� �F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �X�Q�� �S�D�\�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H, par 
exemple, �H�V�W�� �S�D�V�V�p�� �G�X�� �W�R�X�W�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �D�� �P�D�U�J�L�Q�D�O�L�V�p�� �O�H�V��
territoires ruraux, à une approche dite locale et territoriale et qui cible clairement les zones 
difficiles. Le Maroc et la Tunisie ont également abouti au même point, même si le départ 
�Q�¶�p�W�D�Lt pas le même : approches plus libérales���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �I�D�L�W�� �V�R�Q�� �H�Q�W�U�p�H�� �G�D�Q�V��
ces pays dans les bagages des experts de différentes organisations internationales, au début du 
21ème siècle et se retrouve dans les documents de stratégies dites de développement rural. Ce 
�F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�� �V�L�P�S�O�H�� �F�R�Q�W�U�D�V�W�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �S�O�D�F�H��surdimensionnée �T�X�¶�R�F�F�X�S�H�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W, 
en France par exemple, dans les différentes disciplines des sciences sociales, avec une place 
quasi hégémonique pour la géographie sociale, �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �V�R�Q�� �D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H��
par les acteurs locaux dans les territoires ruraux des pays européens dans le cadre de la 
politique de développement rural adoptée par ces pays. La rencontre entre ces deux mondes 
�H�V�W���E�L�H�Q�� �L�Q�F�D�U�Q�p�H�� �S�D�U���O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�V�p�V�� �Q�p�� �H�Q���J�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� 
 
 Dans les chapitres suivants nous verrons comment ont été adaptés ces différents concepts et 
ces différentes stratégies de développement et nous mettrons en exergue les facteurs qui ont 
fait que la complexité des concepts, tels que ceux de territoire, �G�¶acteur et de développement, 
a vite rattrapé les développeurs et que les représentations sont effectivement influencées par 
ces différentes stratégies mises en place, mais, elles sont aussi le résultat de croyances et 
�G�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�V�� �K�p�U�L�W�p�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �H�Q�� �S�K�D�V�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V et peuvent 
expliquer les deux mondes parallèles dans lesquels évoluent les administrateurs et les 
populations.  
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Chapitre 2 : Les Facteurs locaux qui influencent  les approches actuelles de 
développement rural au Maghreb 
 
2.1) Les  représentations de la ruralité : facteur déterminant des approches de 
développement rural adoptées au Maghreb 
 
  2.1.1) Rural et ruralité �����/�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V���F�R�Qcepts, leurs définitions.  
 
Pour des raisons évidentes de linguistique, mais aussi pour des raisons historiques et même 
�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H���� �� �Q�R�X�V��
�G�H�Y�R�Q�V�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W de la ruralité dans les travaux de 
géographes ou �G�¶�D�X�W�H�X�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V, français. Nous avons, toutefois, dans les travaux 
du, probablement, premier géographe maghrébin : Ibn khaldûn, considéré, surtout comme 
sociologue, mais fortement adopté par �O�H�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�U�p�F�X�U�V�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D��
discipline32���� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �Q�R�X�V�� �p�F�O�D�L�U�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H, le plus loin possible, de la 
�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �L�E�Q�� �N�K�D�O�G�€�Q�� �V�¶�H�V�W��
beaucoup intéressé à la dialectique ville/campagne, plus exactement la dialectique société 
rurale et société urbaine, à son époque déjà : XIV ème siècle,  et il en a fait état dans son 
célèbre ouvrage la Moukadima.  
 
Ibn Khaldûn distingue deux types de civilisation dans une même société : « société rurale et 
�V�R�F�L�p�W�p�� �X�U�E�D�L�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�Q�W���� �V�H�O�R�Q�� �,�E�Q�� �.�K�D�O�G�€�Q���� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �R�•�� �O�¶�X�Q�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �Y�L�Y�U�H��
�V�D�Q�V�� �O�¶�D�X�W�U�H » (Cherradi. A, 2006)���� �,�O�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�¶�D�P�S�O�H�X�U�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �H�Q�W�U�H�� umrân al-
badawî  ou civilisation rurale et  umrân al-hadharî ou civilisation urbaine, à cette époque 
dans le monde musulman, dont le Maghreb. Selon Ibn Khaldûn les ruraux sont plus 
courageux et plus enclins au bien que les citadins. La civilisation urbaine est la fin de la 
�F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �,�E�Q�� �N�K�D�O�G�€�Q�� �P�H�W�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�� �F�R�U�S�V�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H, selon lui, 
pour permettre à des communautés de vivre à la campagne. Toutefois, il prône que la 
civilisation de la campagne est inférieure à celle des villes et cela se justifie, selon lui, par le 
fait que �O�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�H�X�O�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �T�X�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �R�Q�� �Q�¶�\�� �U�H�Q�F�R�Q�Wre pas 
des artisans tels que les menuisiers, les tailleurs et  les forgerons qui pourraient leur fournir les 
�R�E�M�H�W�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �j�� �O�H�X�U�� �V�X�E�V�L�V�W�D�Q�F�H���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �R�X�� �S�R�X�U�� �D�X�W�U�H�� �F�K�R�V�H���� �3�R�X�U��
Ibn khaldûn les habitants des campagnes sont soumis aux habitants des villes. Donc, 
�O�¶�L�Q�I�p�U�L�R�U�L�W�p�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �F�L�W�D�G�L�Q�� �Y�L�H�Q�W�� �G�X�� �U�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�H��
toute activité.  Ibn khaldûn évoque aussi le fait que  �O�H�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�L�Q���� �P�D�L�V��
ces deux entités coexistent e�W�� �V�R�Q�W�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �8�Q�H�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�F�K�H�� �G�H��
�F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H  �)�U�L�H�G�U�L�F�K�� �/�L�V�W�� �T�X�L�� �D�� �G�L�Y�L�V�p�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�Q�� �p�W�D�S�H�V : état 
sauvage, état pastoral, état agricole, état agricole-manufacturier, état agricole-manufacturier-
commercial. Cette approche du rural est toujours de mise dans les pays du Maghreb, du moins 
dans les sphères administratives, médiatiques et sociales. Le rural est toujours considéré 
�F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�� �j�� �O�¶�X�U�E�D�L�Q���� �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�V�W mesuré selon 
�G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� ���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���� �G�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �O�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� la 
�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �W�H�U�W�L�D�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �H�W�F�������� �&�H�W�W�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �S�H�X�W�� �V�H��
justifier du fait que la masse démographique des populations rurales est encore importante et 
�T�X�H�� �F�H�O�D�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �G�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W���� �G�H�� �P�R�E�L�O�L�W�p���� �G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W��
�G�¶�H�P�S�O�R�L���� �H�Q�F�R�U�H�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���� �/�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H, quant à elle, a évolué différemment 
�G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �U�X�U�D�O�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H, gardant toutefois une importance liée, plus, à une représentation 
�G�H���V�R�Q���U�{�O�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �T�X�¶�j�� �V�R�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �U�{�O�H���� 

                                                 
32 HyperGéo : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article466 
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�/�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �H�V�W�� �T�X�H�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �F�D�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���G�¶�R�•�� �V�R�Q�W�� �L�Q�V�S�L�U�p�H�V�� �O�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H��
développement actuelles du monde rural (approche territoriale) la situation est différente. 
�3�X�L�V�T�X�¶�H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O tel qu�¶Henri Mendras 
dans les années 1950 déjà33. Selon Bernard Kayser, « A notre époque, la vielle problématique 
des rapports ville-campagne �Q�¶�D�� �p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �F�R�X�U�V���� �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�U�� �O�H�V��
�p�F�K�D�Q�J�H�V���� �Q�L�� �O�H�V�� �I�O�X�[�� �H�W�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �X�U�E�D�L�Q�H�����P�D�L�V�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �D�Y�H�F�� �T�X�H�O�O�H�V��
�V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O�� �V�¶�L�Q�V�q�U�H�� �G�D�Q�V���X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �L�Q�W�p�J�U�p ». (Kayser. B et al, 1994).  
 
Même le terme rural défini dans la discipline géographique par « qui relève de la campagne » 
(Chapuis. R, 2005)���� �T�X�L�� �H�Q�� �V�L�W�X�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q��au 14 ème siècle et le début de son emploi au 
19ème �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �V�X�V�S�L�F�L�H�X�[���� �V�R�Q�� �V�H�Q�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �D�X�V�V�L�� �S�U�R�I�R�Q�G�� �H�W���S�R�U�W�H�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�R�E�M�H�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H. Selon Robert Chapuis (2005),   Henri Mendras 
(1981) �G�D�Q�V�� �O�¶�(�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�H��Universalis, jette le doute sur sa pertinence « Le terme rural est 
�F�R�X�U�D�P�P�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p���� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�D�L�W�� �D�X�F�X�Q�� �V�H�Q�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�U�p�F�L�V���� �V�D�X�I�� �F�H�O�X�L���� �S�X�U�H�P�H�Q�W��
conventionnel des statisticiens : en France est considérée comme rurale toute commune qui 
compte moins de 2000 habitants agglomérés »34.  
 
�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V�� �U�H�Q�V�H�L�J�Q�H�� �V�X�U�� �V�R�Q�� �G�p�F�O�L�Q���� �/�D��
remise en cause a été assez brutale, que ce soit par les sociologues ou par les géographes. Il a 
�I�D�O�O�X�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �O�D�� �E�D�L�V�V�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�I�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �j�� �O�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�P�S�O�R�L�V, à la baisse de 
�O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H�� �H�W�� �j�� �X�Q�H�� �I�R�U�W�H�� �P�R�E�L�O�L�W�p���� �3�X�L�V�� �L�O�� �D�� �I�D�O�O�X�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �j�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q��
de nouvelles pro�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �J�H�Q�U�H�� �G�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H : 
les néo ruraux���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�D�Q�F�L�H�Q�V�� �F�L�W�D�G�L�Q�V���� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[���� �G�H��
nouvelles entités territoriales tels que les pays, la question environnemental : paysages 
« naturels �ª���� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �� �H�W�F���� �,�O�� �H�V�W���T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �© renaissance 
rurale »  (Kayser. B, 1990). 
  
�$�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �F�H�� �U�H�Y�L�U�H�P�H�Q�W�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�X�� �O�L�H�X�� �R�X�� �E�L�H�Q�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �D�X�V�V�L�� �U�D�G�L�F�D�O���� �&�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��
�G�¶�D�E�R�U�G�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�Y�R�O�X�p�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �I�D�o�R�Q�� �T�X�¶�H�Q�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�� �H�W��
notamment en Fra�Q�F�H�� �H�W�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �H�V�W�� �X�Q�H��
�S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�J�U�R�Q�R�P�H�V�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�H�V�� �R�X�� �G�H�� �V�R�F�L�R�O�R�J�X�H�V��  Nous 
�U�H�W�U�R�X�Y�R�Q�V�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�p�F�U�L�W�V�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �H�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �P�R�L�Q�V���� �� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V 
disciplines sur le sujet���� �&�H�F�L�� �E�D�Q�Q�L�� �� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �U�H�W�U�D�F�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�H�� �U�X�U�D�O�� �R�X��
�P�r�P�H�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �S�D�\�V���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�� �G�H�� �F�H�� �G�p�E�D�W�� �F�K�H�]�� �O�H�V��
représentants de ces disciplines au Maghreb est justifiée, dans la mesure où, même en France 
�H�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �T�X�H�O�� �T�X�¶�H�Q soit 
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �F�R�P�P�H�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H���� �U�H�V�W�H��
subjective. Toutefois, encore une fois comme en France, trois critères se retrouvent toujours 
dans les tentatives maghrébines de caractériser le rural : la densité de la population et des 
infrastructures, le paysage par le biais du taux de « naturalité » et surtout la place des activités 
agricoles. 
 
                                                 
33 En 1959 H Mendras affirme : « pas de solution de continuité entre la métropole, la grande ville, la petite ville, 
le bourg et le village �ª�����G�R�Q�F���S�D�V���G�¶�H�V�S�D�F�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O���«���'�D�Q�V���F�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���R�Q���S�H�X�W���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�L���O�D��
�Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �D�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�� �V�H�Q�V���� �2�X�L���� �j�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �V�R�L�W�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�����V�R�L�W��
quantitative mais relative. Robert Chapuis site HyperGéo http://www.hypergeo.eu/spip.php?article481# 
34 �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H�� �U�X�U�D�O�H���S�D�U���O�¶�,�1�6�(�( : sont considérées comme rurales les communes qui ne 
rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, 
et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu.  
(http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm). Ce critère défini est différent 
�p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q���S�D�\�V���j���O�¶�D�X�W�U�H���V�X�U�W�R�X�W���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�������� 000 au japon et 200 en Scandinavie) 
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2.1.2) Rural et ruralité des concepts très contextualisés : Evolution en France et 
�L�P�S�D�F�W�� �V�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �D�X���0�D�J�K�U�H�E���� 
 
En France, certains auteurs parlent de « déruralisation » des sociétés rurales (Y. Jean et al., 
2009). Selon ces auteurs, « le processus de déruralisation des sociétés rurales est lié à deux 
phénomènes concomitants : le développement de la catégorie socioprofessionnelle des 
ouvriers-�S�D�\�V�D�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �H�W�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �T�X�L�� �R�Q�W�� �W�X�p�� �O�D��
notion de communautarisme rural. On peut dire que ces deux phénomènes ont concouru à 
désacraliser cette ruralité héritée de la révolution française. Avec la déruralisation, le paysan 
est devenu un agriculteur, puis un entrepreneur ». Ces changements sont qualifiés de « crise » 
par Kayser. B (1994) qui a provoqué une décroissance dans le milieu rural et qui sous 
influence de la mondialisation économique, technologique et culturelle ne pourra que 
�V�¶�D�J�J�U�D�Y�H�U���� 
 
�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �D�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�p�� �V�R�Q�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V��
humaines. Le rural français a perdu sa dimension agricole et sa dimension paysanne ce qui a 
conduit selon P. Alphandéry et J.P Billaud (2009) à �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �T�X�L��
sont  le local au lieu de « société » et « communauté » et le concept de « sociétés rurales » au 
lieu de « collectivités rurales ». Ces auteurs décrivent la recherche qui �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q��
�U�p�Y�p�O�D�Q�W�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �© [�« ] cette génération de 
chercheurs, en posant la question du rapport entre une organisation sociale et son territoire, a 
�U�p�L�Q�W�U�R�G�X�L�W���� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �U�X�Uaux, une variable spatiale peu présente dans la 
phase précédente, plus  préoccupée de structures ». Ces chercheurs ont introduit la notion 
�G�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �D�� �p�Y�R�O�X�p�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H : appartenance, 
appropriation et représentations. Le rural est étudié par le paradigme nouveau de local mais 
�D�X�V�V�L�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �V�H�O�R�Q��(P. Alphandéry et al., 
2004) aboutit à la production de territoire. Toutefois, Bertrand Hervieu (2008)  �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �T�X�¶�H�Q��
ce qui concerne la France rurale, « N�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �D�I�I�D�L�U�H�� �j�� �X�Q�H�� �U�H�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V��
comme cela avait été annoncé par Bernard Kayser » et ajoute que « Cela veut dire que la 
France doit faire son deuil de ces sociétés rurales traditionnelles pour construire un projet tout 
�D�X�V�V�L�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �H�W�� �H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�P�D�Q�W�ª���� �3�R�X�U�� �F�H�W�� �D�X�W�H�X�U���F�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �T�X�L�� �H�V�W��
déterminante dans des territoires devenus essentiellement résidentiels.  
 
Il semblerait donc que le rural a connu des mutations  socio-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V��
pas abouti à la disparition complète de ses spécificités. Celles-ci de la paysannerie avec toutes 
�O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �T�X�L�� �O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �F�R�P�P�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �H�W�� �T�X�L��
symbolisent une certaine inertie, se sont transformées en un ensemble de dynamismes. Ces 
derniers sont diversifiés car les ruraux, �O�H�X�U�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �H�W�� �O�H�X�U�V�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �O�H�� �V�R�Q�W��
également. Ces diversités se traduisent par des actions collectives qui visent une construction 
�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �P�X�O�W�L�W�X�G�H�� �G�¶�X�V�D�J�H�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �H�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�X�V�D�J�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H����
Comme le souligne Mormont M (2009), il est nécessaire de dépasser le risque de faire de 
�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �© une réalité transhistoriques possédant des attributs invariables et ajoute que 
« Considérer les campagnes, dans leur diversité, comme des territorialités -espaces de 
territorialisation et de déterritorialisation- p�H�U�P�H�W�� �G�H�� �G�p�S�D�V�V�H�U�� �F�H�� �U�L�V�T�X�H�� �V�L�� �R�Q�� �P�H�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U��
les usages et les représentations, sur les pratiques et les savoirs qui organisent un espace 
physique pour en faire un territoire ». 
 
Les recherches dans les sciences humaines, les administrations avec les projets de 
développement rural et de création de pays, semblent donc, avoir dépassé cette perception 
�X�Q�L�I�R�U�P�H�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �H�V�W�� �I�R�F�D�O�L�V�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�L�Y�H�U�V���� �O�H�X�U�V��
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pratiques et leurs représentations dans des territoires à chaque fois spécifiques et il est 
largement admis que tous ces éléments sont en mouvement perpétuel. selon Alphandéry et 
Billaud : «  Il faut plus que jamais multiplier les études de terrain pour restituer la diversité 
des configurations locales et analyser les formes de recomposition sociales et territoriales qui 
�p�P�H�U�J�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p » (Alphandéry. P et al., 2009). 
 
�'�R�Q�F�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �R�Q�� �S�D�V�V�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�R�O�H�� �D�X�[�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �j des dimensions 
diverses ���� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���� �U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�O�H�V���� �U�p�F�U�p�D�W�L�Y�H�V���� �$�X�� �0�D�J�K�U�H�E���� �O�¶�D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H��
�G�R�P�L�Q�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q�� �U�p�D�O�L�W�p�� �O�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O�O�H�V�� �H�W��
environnementales sont parfois dominantes. Des territoires d�R�Q�W�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H��
dans le PIB ont pour seul encadrement les services agricoles et pour seul projet de 
développement des micro-activités agricoles au détriment des activités diverses développées 
�S�D�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O���� �'�H�� �V�R�U�W�H��que ces projets sont de véritables 
saupoudrages35.  
 
�/�H�� �S�H�X�S�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �O�H�X�U�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�Y�R�F�D�W�L�R�Q���� �E�L�H�Q�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�D�W�L�F�D�E�O�H�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�D�U�H�W�p�� �G�H�V��
ressources ou bien �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q���� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�W�H�S�S�H�V�� �D�O�J�p�U�L�H�Q�Q�H�V�� �H�W��
tunisiennes, de leurs dégradations. Des systèmes de production possibles, il y a une trentaine 
�G�¶�D�Q�Q�p�H�V, ne le sont plus en raison de la question démographique ou environnementale. 
�'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �V�L�� �O�D�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�V�W�� �P�D�L�Q�W�H�Q�Xe �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H, comme en France, 
du brassage entre citadins néo-�U�X�U�D�X�[�� �H�W�� �U�X�U�D�X�[�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H��
catégories sociales émergent dont la plus importante est �G�¶�R�U�G�U�H��intergénérationnelle, mais 
peut être aussi �G�¶�R�U�G�U�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �Y�L�V�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�V�� �G�H��
�O�¶�(�W�D�W�� �H�W���O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H���O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[ sur les projets à développer.  
 
L�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V 1950-1970 dans le monde occidental dont la France 
�H�[�S�O�L�T�X�H�� �O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O�� �T�X�H�� �F�H�� �S�D�\�V�� �D�� �F�R�Q�Q�X���� �&ette industrialisation en France, durant les 30 
glorieuses, a touché le monde rural maghrébin puisque, à cette période-là, la migration vers la 
France était banalisée.  
 
�6�L�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�W�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�H�V�� �H�V�W�� �V�H�U�Y�L�� �S�D�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�F�W�H�X�U�V����
�V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�[�W�H�U�Q�H, mais qui se sont appropriés les territoires ruraux et qui  tentent de 
converger vers la construction de territoires en adhérant à un processus de territorialisation 
�F�R�P�P�X�Q���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �P�D�J�K�U�p�E�L�Q�H�V���� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�H�J�D�U�G�H�Q�W��
souvent vers des directions différentes et provoquent peu à peu des processus de 
déterritorialisation qui maintiennent les territoires dans des situations pour le moins 
�L�Q�W�R�O�p�U�D�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V���� �'�H�� �S�O�X�V�� �V�L�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �R�Q�� �H�V�W�� �S�D�V�V�p�� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�H��
�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �j�� �O�D�� �G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �W�H�U�W�L�D�L�U�H�V�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V��
�j�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�V�� �V�D�Y�R�L�U�V, au Maghreb dans les zones rurales, on continue à vouloir réanimer 
�R�X�� �P�D�L�Q�W�H�Q�L�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H, coûte que coûte, �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �H�W�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��
informelle, qui consiste souvent en une exploitation anarchique des ressources, a explosé.  
 
 
 
 
 

                                                 
35 �&�¶�H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H���F�D�V���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V���S�D�U���O�H�V���2�1�*�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�Oes ou les organisations internationales 
telles que le FIDA et la FAO.  



 80 

2.1.3) Rural et ruralité des constructions sociales : rural et ruralité représentés.  
 
Aussi bien que le concept de territoire, le rural et la ruralité sont des réalités sociales soumises 
à la subjectivité et à des représentations différentes, selon les s�L�W�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V��
sociales contextualisées. Selon Dionne et Jean « �>�«]   cette ruralité plurielle, repérable dans 
�O�¶�H�V�S�D�F�H���� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �L�G�p�H�O�O�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
représentative et discursive » (Dionne. S et Jean. B, 2009). Les auteurs ajoutent que « La 
�U�X�U�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���D�O�R�U�V�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �F�H�W�W�H��
réalité est produite socialement ».  
 
Cette approche constructiviste est défendue également par Michel Blanc qui, lui, considère 
�T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �W�U�R�L�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�X�� �U�X�U�D�O : �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�L�W�H�� �V�S�D�W�L�D�O�H�� �T�X�L�� �D�E�R�U�G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O��
�F�R�P�P�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�R�W�p�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�V�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �L�O�� �S�H�X�W�� �H�[�L�V�W�H�U�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�p�W�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �V�R�Q��
�X�V�D�J�H���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�H�Q�W�L�W�p�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W��
une forte structuration interne et la troisième approche dite « constructiviste �ª�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �D�X�[��
représentations et à leur construction sociale.  Michel Blanc considère que « C�¶�H�V�W�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q��
de leurs représentati�R�Q�V�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W��
comme ruraux » (Blanc M, 1997).  
 
�6�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �D�X�[�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�K�R�V�H�� �I�D�F�L�O�H��
dans la mesure où ce sujet est très peu traité. Si Ibn Khaldûn a été un peu un précurseur dans 
�O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�p�F�U�L�W�V�� �V�X�U�� �O�H��sujet du rural en tant que tel qui 
�S�R�X�U�U�D�L�W�� �Q�R�X�V�� �U�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �G�H�V��
trois pays par �O�D�� �)�U�D�Q�F�H���� �/�H�V�� �p�F�U�L�W�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�V�� �H�W�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �0�D�J�K�U�p�E�L�Q�V��
en général, mais plus souvent aux citadins sont écrits par des occidentaux et sont souvent 
�S�p�M�R�U�D�W�L�I�V�� �H�W�� �E�L�D�L�V�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�[���� �3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �L�O�� �H�V�W��« [�« ] quasiment impossible de 
retrouver des écrits de Maghrébins et leur vision sur leur propre monde rural » (Valensi. L, 
1969). Par la suite, durant la période coloniale, les représentations ont été étudiées par des 
sociologues français notamment Pierre �%�R�X�U�G�L�H�X�� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �&�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �D�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�� �O�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�� �P�r�P�H�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Qdépendance du pays. P. Bourdieu a rapporté, par exemple, la vision 
�S�p�M�R�U�D�W�L�Y�H�� �G�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �P�R�G�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V���� �&�H�W�W�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �H�V�W��
illustrée surtout dans le cas de �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �S�D�U�� �G�H�V�� �F�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �I�L�O�V�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �G�p�Q�L�Jrent 
�O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�V�� �H�W�� �T�X�L�� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �R�E�O�L�J�p�V�� �G�H�� �S�U�p�V�H�U�Y�H�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H��
et de ce fait de se sentir prisonnier du rural. �/�H�� �W�p�P�R�L�J�Q�D�J�H�� �G�¶�X�Q�� �M�H�X�Q�H�� �G�H�� ������ �D�Q�V�� �H�Q�� �N�D�E�\�O�L�H����
est ainsi fort significatif « �>�«�@��que disparaissent ces misérables lopins (�W�K�L�K�¶�X�]�U�D�W�K�L�Q, mot 
�S�p�M�R�U�D�W�L�I�� �p�Y�R�T�X�D�Q�W�� �G�H�V�� �O�D�P�E�H�D�X�[�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �U�X�L�Q�p���� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �F�O�R�X�H�Q�W�� �L�F�L�� �H�W�� �T�X�H�� �F�K�D�F�X�Q��
reprenne sa liberté. Sans ce malk maudit, chacun pourra voler de ses propres ailes  et aller 
gagner sa vie autrement. Le salaire m�H�Q�V�X�H�O�� ���F�K�D�K�U�L�\�D���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �G�H�� �V�€�U ! Nos pères 
nous ont gâché notre existence en nous laissant cet héritage ». (Bourdieu. P et al., 1964) 
 
�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�P�H�Q�W��par les chercheurs maghrébins aux représentations dans le 
�P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �Q�¶�H�V�W toujours  pas �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� parce que le monde rural est, le plus souvent, 
comme no�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �V�L�J�Q�D�O�p�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W���� �p�W�X�G�L�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�J�U�R�Q�R�P�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�F�F�R�U�G�H�Q�W��
�p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�D�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �D�X�[�� �D�V�S�H�F�W�V�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H��
�S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �W�R�X�W�� �M�X�V�W�H�� �V�L�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���V�R�Q�W�� �p�Y�R�T�X�p�V�� �S�R�X�U�� �V�¶�D�S�S�X�\er sur 
�O�H�� �S�H�X�S�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �j�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�H�[�R�G�H��
�U�X�U�D�O�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �D�G�R�S�W�p�H���� �/�¶�D�V�S�H�F�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �U�H�V�W�H�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W�� �H�W�� �L�O�� �H�V�W��
�D�E�R�U�G�p���S�D�U���O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� 
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Les représentations scientifiques du rural et de la ruralité sont donc biaisées par un prisme 
disciplinaire celui des  agroéconomistes���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V��
relayées par les administrations notamment les administrations agricoles sont, elles aussi, 
influencées par une vision de missionnaires chargés du développement agricole, même si ces 
dernières années, la préoccupation est sensée englober toutes les dimensions de la ruralité et 
non pas seulement �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H. Il reste que les territoires ruraux sont approchés et classés par 
rapport à leur apport économique dans le domaine agricole, ce qui transparaît dans les 
différentes typologies des territoires ruraux, dans les trois pays, que nous présenterons dans ce 
travail.   
 
Quelles sont les représentations contemporaines de la ruralité au Maghreb ? Quelle est la 
nature du discours existant ?  
 
Ce qui est observé, étudié et exploité par les différents observateurs scientifiques (agronomes 
notamment) et politiques (administrations agricoles notamment), ce sont les territoires, leur 
potentiel, leurs ressources et non les ruraux, leurs représentations et leurs pratiques. Si en 
Europe occidentale les ruraux, eux-mêmes, ne se représentent plus le rural comme étant 
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���� �S�D�\�V�D�Q�� �H�W�� �Y�p�K�L�F�X�O�D�Q�W�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�H�Q�W�U�D�Lde et de solidarité, au Maghreb, les 
représentations contemporaines dans le monde rural sont beaucoup plus complexes car  le 
poids des valeurs culturelles et religieuses connaît actuellement une résurgence encouragée, 
aussi bien, par les situations politiques de ces pays que par les conditions de vie de plus en 
plus difficiles. Toutefois, les représentations ne sont pas celles du passé ou les valeurs 
paysannes de: solidarité, honneur, identité, entraide, travail de la terre, dignité, organisation 
locale, gestion commune des ressources etc., sont de mises, même si elles sont toujours plus 
fortes que dans les villes. Les représentations par les différentes catégories sociales des 
territoires ruraux et de leurs ressources ne suivent pas une logique économique axée sur 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H, non pas, comme en occident, en raison de la diminution drastique des actifs 
�D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �P�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �G�X�H�� �j�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �R�X�� �j�� �O�D�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p agricole difficile à 
pratiquer ou dont les revenus ne suffisent pas à faire vivre les ménages ruraux qui pratiquent 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V, le plus souvent, �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
zones rurales, mais sa représentati�R�Q�� �Q�¶est pas pour autant péjorative. M�r�P�H�� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V, 
forcément, �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�U�p�I�p�U�pe des jeunes dans le milieu rural,  il reste que ceux qui souhaitent 
la pratiquer sont souvent empêchés par divers obstacles notamment la rareté des ressources et 
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�U���� �/�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�p�W�D�W��
déficitaire et dégradé des ressources naturelles qui ne permettent plus aux ruraux de vivre 
décemment et qui en plus font face, le plus souvent, à des disparités par rapport aux citadins. 
La représentation dominante est que le rural connaît des disparités socio-économiques et une 
insuffisance des ressources.  
 
Au Maghreb, les communautés rurales sont encore existantes, le « tout urbain �ª�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q��
�S�U�R�M�H�W�� �V�R�F�L�D�O�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p����La société reste globalement traditionnelle et attachée aux valeurs 
rurales, l�¶�X�Q�H�� �G�H�V��preuves �H�V�W�� �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���� �T�X�L�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�R�V�H�� �G�H�V��
�S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �W�H�O���T�X�¶�H�Q��Kabylie.   Par contre, les 
�V�R�F�L�p�W�p�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �J�O�L�V�V�p, non plus, vers les préoccupations 
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���� �(�O�O�H�V�� �H�Q�� �V�R�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �j�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �D�Y�H�F�� �F�R�P�P�H�� �S�U�L�R�U�L�W�p��
leur survie ceci peut créer des tensions avec les administrations qui elles, sous la pression 
�G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �R�Q�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�V��
programmes, sans toutefois, en mesurer les conséquences sur les populations.  
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Cependant, même les administrations ont pour objectif de lutter contre les disparités entre le 
�U�X�U�D�O�� �H�W�� �O�¶�X�U�E�D�L�Q���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �I�R�X�U�Q�L�W�X�U�H�� �G�H�V�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V��
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V�� �H�W�� �Q�R�Q�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O���� �/�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �D�X�� �0�D�J�K�U�H�E��
�Q�H�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �H�Q�� �$�Périque du nord, par exemple, ou même 
�H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �$�X�� �0�D�J�K�U�H�E�� �O�H�� �U�X�U�D�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�W�X�G�L�p�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �R�X��
pour le caractériser, mais plutôt, pour résoudre les problèmes socio-économiques accentué 
dans le monde rural par rapport au monde urbain. Son étude vise aussi au maintien de la 
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H�� �S�R�X�U�� �p�Y�L�W�H�U�� �O�H�� �V�X�U�S�H�X�S�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O���� �&�H�W�W�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �Q�¶�D��
pas changé depuis les indépendances respectives de ces pays.  
 
Cependant, la vision environnementale du développement de ces zones commence à 
s�¶�L�P�S�R�V�H�U et �S�D�U�I�R�L�V�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �Y�X�� �O�¶�ptat de dégradation naturelle de certaines régions. 
Cette vision est défendue par des associations et parfois même par des services publics tels 
que les services forestiers, où de nombreux ingénieurs ne voient pas la valeur économique des 
�I�R�U�r�W�V�� �P�D�L�V�� �O�H�X�U�� �Y�D�O�H�X�U�� �L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H���� �&�H�W�W�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �I�R�U�r�W�� �H�V�W�� �G�X�H�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��
reçu par les forestiers, enseignement axé sur la préservation de la forêt, sans la moindre 
allusion à la symbiose qui devrait exister entre la nature et ses habitants.  
 
Les représentations sociales, ont certes évolué mais la marge entre les représentations des 
générations qui ont vécu le colonialisme et pour qui la terre autant que les valeurs et traditions 
s�R�Q�W�� �V�D�F�U�p�H�V�� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �S�R�V�W�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �T�X�L�� �D�� �Y�p�F�X�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�(�W�D�W�� �S�U�R�Y�L�G�H�Q�F�H�� �H�W��
�F�H�O�O�H�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�L�� �D�� �Y�p�F�X�� �O�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O���H�W�� �O�H�� �U�H�W�R�X�U�� �H�Q�� �I�R�U�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
religieuse, tout cela a provoqué une complication des représentations. Auj�R�X�U�G�¶�K�X�L, le monde 
�U�X�U�D�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �U�H�S�O�L�p�� �V�X�U�� �O�X�L-même, au contraire les influences sont diverses et peuvent 
encore être plus accentuées que dans certaines zones urbaines du faite de la migration et de 
�O�¶�H�[�R�G�H�� �T�X�L�� �F�U�p�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �P�R�E�L�O�L�W�p�� �Vur les autochtones et sur le territoire. Sans 
�Q�p�J�O�L�J�H�U�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �H�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �F�D�V����
�F�¶�H�V�W�� �O�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[�� �F�R�P�P�H�� �H�Q��Kabylie en Algérie ou orientaux comme nous avons 
�S�X���O�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �j���7�D�W�D�R�X�L�Q�H�� �Hn Tunisie.  
 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �H�Q�� �$�O�J�p�U�L�H���� �F�R�P�P�H��
�H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�H�X�U�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �Q�R�P�P�p�� �© le fellah » qui veut dire agriculteur mais qui 
veut dire aussi paysan.  
 
Les définitions officielles du rural dans les trois pays du Maghreb qui nous intéressent 
���$�O�J�p�U�L�H���� �0�D�U�R�F���� �7�X�Q�L�V�L�H���� �p�P�D�Q�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�¶�X�Q�� �S�D�\�V�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H. C�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L��
�T�X�¶�H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �H�W�� �D�X�� �0�D�U�R�F�� �O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�H�X�[�� �D�G�R�S�W�p�V���S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �I�D�L�W��
que le �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�� �W�L�H�Q�V�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �X�U�E�D�L�Q�H�� �R�X�� �U�X�U�D�O�� �G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �G�R�Q�Q�p�H����
�3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H, �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V mais plutôt par 
le biais de �O�¶�2�I�I�L�F�H�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�V�� �6�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� ���2�1�6������Nous les exposons et analysons en tant 
�T�X�¶�R�X�W�L�O�� �S�R�X�U���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X���U�X�U�D�O�� �S�D�U���O�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�V���� 
 
2.1.4) Les approches officielles du rural : reflet des représentations administratives  
 
2.1.4.1) La définition du rural en Algérie : la désignation officieuse et vague d�¶�H�Q�W�L�W�p�V��
�U�X�U�D�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6.   
 
En Algérie, les entités issues du découpage administratif et juridiquement reconnues : Wilaya, 
Daira et Commune ne sont pas officiellement classées en zones rurales et zones urbaines. 
�/�R�U�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �V�W�U�D�W�H�V���� �O�¶Office National des Statistiques (ONS) 
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�S�U�R�F�q�G�H�� �j�� �X�Q�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W���� �D�S�U�q�V�� �F�K�D�T�X�H�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W��
�J�p�Q�p�U�D�O�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� ���5�*�3�+������ �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V��
(agglomérations et zones éparses)  vers  la strate urbaine36. �/�¶�2�1�6�� �G�p�I�H�Q�G�� �O�D�� �W�K�q�V�H�� �G�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�L�W�p�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H : «Par ailleurs, si 
�O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�D�� �E�D�V�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �H�O�O�H�V �Q�¶�H�Q��
constituent pas la base historique sur la totalité du territoire national, ce qui est expliqué par 
les fréquents redécoupages. C'est une des raisons pour lesquelles les statisticiens se sont de 
plus en plus attachés à décrire le phénomène urbain à partir des "agglomérations"���� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W��
�W�H�Q�W�p�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�� �S�O�X�V�� �U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �E�L�H�Q�� �T�X�
�H�O�O�H�V�� �Q�¶�D�L�H�Q�W��pas de statut juridique au 
�V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�H�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �H�Q�� �$�O�J�p�U�L�H » (Office National des 
Statistiques, 2011)���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �R�U�L�H�Q�W�p�H��
�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�¶�2�1�6�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �U�H�Y�L�H�Q�G�U�D�L�� �j�� �Q�p�J�O�L�J�H�U�� �O�H�V��
zones rurales qui connaissent également une évo�O�X�W�L�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W�� �j���O�¶�D�X�W�U�H���� 
 
Des agglomérations semi- rurales sont bien identifiées, selon des critères précis, mais les 
zones entièrement rurales sont déterminées par défaut et sont dénommées : zones  éparses. 
Ceci est précisé dans la d�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �G�H�� �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q : « Une fois toutes les 
agglomérations délimitées, le reste de la commune constitue le territoire épars ou Zone 
Éparse (ZE) ». �'�H�� �I�D�L�W�H���� �O�¶�2�1�6�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �j�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W��
�G�¶�X�U�E�D�L�Q���� �&�H�S�Hndant, le choix qui a été fait est de se baser sur des critères quantitatifs (Seuil 
�P�L�Q�L�P�X�P�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���� �H�W�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�V�� ���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V etc.). 
�$�L�Q�V�L���� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �R�Q�W�� �E�L�H�Q�� �p�W�p�� �I�L�[�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �S�R�X�U�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �D�J�J�O�R�Pérations urbaines 
et les agglomérations semi-rurales. Ces critères ont évolué au gré des recensements de la 
population de 1977,  1987, 1998 et 2008. Les populations rurales seraient réparties, selon 
�O�¶�2�1�6���� dans les zones éparses, de moins en moins �G�¶�D�L�O�O�Hurs, mais aussi dans les 
agglomérations semi-rurales. Suite au recensement de 2008, une autre entité a été rajoutée il 
�V�¶�D�J�L�W�� �G�X��« rural aggloméré » auquel se rajoutent les zones éparses.   
 
Les critères retenus pour le recensement de 199837 et reprises en 2008 permettent de définir 
les agglomérations urbaines, classées en quatre strates : �V�W�U�D�W�H�� �G�H�� �O�¶�8�U�E�D�L�Q�� �6�X�S�p�U�L�H�X�U���� �V�W�U�D�W�H�� �G�H��
�O�¶�8�U�E�D�L�Q���� �V�W�U�D�W�H��Suburbaine et strate Semi-Urbaine qui est différente de �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q��semi-
rurale puisqu�¶il est énoncé dans le document que les services offerts par les agglomérations 
�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �V�W�U�D�W�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� �� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �I�R�X�U�Q�L�U�� �O�H�V��unités rurales 
proches : agglomérations semi rurales et rurales. Ce sont ces mêmes critères qui ont été repris 
au cours du recensement de 2008. Toutefois, a été rajoutée une nouvelle unité : la Métropole 
urbaine qui est définie comme suit : « Une Agglomération urbaine dont la population totalise 
au moins 300 000 habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à 
développer des fonctions internationales » (Office National des Statistiques, 2011). 
 
Les critères pour une agglomération urbaine �D�G�R�S�W�p�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�X��
recensement de 1998 sont les suivants :  

- �8�Q�� �V�H�X�L�O�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �I�L�[�p�� �j�� ������������ �&�H�� �V�H�X�L�O�� �H�V�W�� �I�L�[�p�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�2�1�6�� �S�D�U�F�H�� �T�X�H��
« [�« ] une réalité proprement urbaine peut difficilement apparaître en Algérie au-
dessous de ce chiffre. » (Office National des Statistiques, 2000),  tout en reconnaissant 
�G�D�Q�V�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�D�U�D�J�U�D�S�K�H�� �T�X�H�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�O�X�V�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W��
prouver le contraire ! 

                                                 
36 Un document intitulé « �O�¶�D�U�P�D�W�X�U�H�� �X�U�E�D�L�Q�H » est publié à chaque recensement. Le document est paru en 2000 
pour ce qui est du recensement de 1998 et en 2011 pour ce qui est du recensement de 2008. 
37 �2�1�6���� ������������ �$�U�P�D�W�X�U�H���X�U�E�D�L�Q�H�����U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O���G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�������������� �&�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V��
statistiques n°97.   
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- �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H ���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �T�X�L�� �V�H�U�W�� �G�H�� �U�H�S�q�U�H���� �3�R�X�U�� �O�¶�2�1�6�� �F�H�O�O�H-ci 
doit concerner moins de 25% du total de la population occupée. Seulement, il 
semblerait que de plus en plus de personnes vivent dans les agglomérations, 
notamment celles qui sont classées semi-�X�U�E�D�L�Q�H�V���� �H�W�� �H�[�H�U�F�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �G�D�Q�V��
des zones rurales à proximité (Guillermo. Y, 1999). 

- �/�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �� �S�U�p�F�L�V�H�V : des services publics (hôpitaux ou 
�S�R�O�\�F�O�L�Q�L�T�X�H�V���� �p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�V�� �W�U�L�E�X�Q�D�X�[������ �� �G�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �G�H�� �O�R�L�V�L�U�V��
(cinéma, théâtre etc.) et aussi de raccordements aux différents réseaux  (AEP, 
Assainissement et électricité). 

 
Suite au recensement de 2008, sans annuler les critères cités précédemment, la définition de 
�O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �D�S�S�R�U�W�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �H�V�W�� �O�D�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H���� �O�
agglomération est un groupe de 100 
constructions et plus distantes les unes des autres de moins de 200 mètres. Une commune 
peut comporter une ou plusieurs agglomérations. L'agglomération où se trouve le 
siège de l'APC est appelée Agglomération Chef-Lieu (ACL). Les autres agglomérations de 
la même commune sont appelées Agglomération Secondaire (AS).  
 
�/�H�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�U�E�D�L�Q���� �&�¶�H�V�W�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�V�V�X�P�p�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �T�X�L, voulant 
m�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �H�[�H�U�J�X�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V��semi-rurales appelées « agglomérations semi-rurales, 
aborde la question comme suit « �/�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �U�X�U�D�O�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�H�� �O�D�� �G�p�O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
unités urbaines demeure hétérogène. Entre le milieu foncièrement rural et le milieu urbain se 
trouve des zones intermédiaires dont la p�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �Q�H�� �Y�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����
travaille en partie dans une unité urbaine voisine et occupe des logements qui se distinguent 
plus ou moins de ceux des ruraux ». Les critères pour déterminer les agglomérations semi-
rurales sont : un seuil minimum de 3000 habitants, le �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�p�V�� �H�V�W�� �G�H�� �������� �G�R�Q�W�� �D�X��
�P�R�L�Q�V�� ���������� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[���� �H�[�H�U�F�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �Q�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �O�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �D�X�[��
trois réseaux (AEP, électricité, assainissement). Selon le recensement de 1998, 20% de la 
popu�O�D�W�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H�� �Y�L�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �H�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���D�J�U�L�F�R�O�H�� �j�� ���������� �P�D�L�V���� �P�L�V�� �j�� �S�D�U�W�� �O�H��
�Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �S�D�V�� �S�O�X�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �F�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�V����
Le reste de la population rurale vit dans  ce qui est appelé le rural aggloméré et les zones 
éparses. En 2008, les habitants des zones éparses ne représentent que 41,9 % de la population 
rurale. Ceux des unités  semi-rurales et unités rurales sont passés à respectivement 24,5 % et 
33,6%38.  
 
Selon les résultats du recensement de 1998, il existait 478 agglomérations semi-rurales. 
Celles-ci sont passées à 649 et les agglomérations dites  « rurale agglomérée » sont au nombre 
de 3063 en 2���������� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�X�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� ������������ �O�¶�2�1�6�� �D�� �F�O�D�V�V�p�� �O�H�V��
wilayas selon �O�H�X�U�� �W�D�X�[�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p���� �,�O�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �T�X�H�� ������ �Z�L�O�D�\�D�V39 sur 48 avaient un taux de 
ruralité supérieur à la moyenne nationale (41,7%). Parmi les wilayas à prédominance rurale, 
�V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�D�� �Z�L�O�D�\�D�� �G�¶�$�G�U�D�U���� �G�H�� �%�R�X�L�U�D���� �G�H�� �0�R�V�W�D�J�D�Q�H�P�� �H�W�� �G�H�� �7�L�]�L-Ouzou40 avec les taux 
respectifs de 75,90%, 71,09%, 64,99% et 64,55%. Les wilayas qui présentent de faibles taux 
de ruralité sont Alger, Tindouf, Oran, Ghardaïa, et Constantine avec respectivement 9,33%, 
�������������� ���������������� ������������ �H�W�� ���������������� �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�2�1�6�� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p a perdu 11 
�S�R�L�Q�W�V�� �H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ������������ �/�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �F�K�D�Q�J�p�� �H�Q�� �����������H�Q�� �F�H�� �T�X�L��
concerne les wilayas à prédominance rurale et le taux de ruralité qui sont en baisse. Ainsi, il 
�V�¶�D�J�L�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�H�V�� �Z�L�O�D�\�D�V�� �G�¶�$�G�U�D�U���� �0�R�V�W�D�J�D�Q�H�P����Bouira et Tizi-Ouzou avec respectivement 

                                                 
38 �/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���U�X�U�D�O�H���H�V�W���W�U�D�L�W�p�H���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�S�L�W�U�H 1 de la deuxième partie.  
39 Equivalente du département en France 
40 La wilaya où se trouve le massif forestier de Béni Ghobri, où se situe la commune de Yakourene qui nous a 
�V�H�U�Y�L���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�D�V���S�R�X�U���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H���� 
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63,51%, 61,89%, 58,95%, 54,94%. Vingt-six wilayas ont un taux supérieur à la moyenne 
nationale qui a également baissé pour atteindre 34,06%. La figure n° 13 montre que le taux 
�G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�� �D�X�J�P�H�Q�W�p et donc le taux de ruralité a baissé  dans pratiquement toutes les 
wilayas du pays entre 1987 et 2008.  
 
�/�¶�2�1�6�� �D�� �E�L�H�Q�� �S�U�R�F�p�G�p�� �H�Q�� ���������� �j�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �S�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �F�H�O�O�H�V��
qui sont rurales de celles qui sont urbaines, toutefois, �V�D�Q�V�� �J�U�D�Q�G�H�� �F�R�Q�Y�L�F�W�L�R�Q���� �S�X�L�V�T�X�¶il est 
bien expliqué dans le document, qui rend compte de cette classification, que ce travail a été 
réalisé suite à des demandes extérieure�V�� ���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V���� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�V������ �/�¶�2�1�6��
�S�U�H�Q�D�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�L�W�p�� �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �Q�R�Q�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H41. Ce travail a révélé, selon 
�O�¶�2�1�6�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �������� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� ���������� �T�X�H�� �F�R�P�S�W�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �6�R�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V��
�F�R�P�P�H�� �U�X�U�D�O�H�V���� �� �W�R�X�W�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �Q�H�� �S�R�V�V�p�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �P�D�L�V�� �T�X�L��
renferment des agglomérations semi-rurales et de la population éparse. Après le recensement 
�G�H�� ������������ �O�H�� �P�r�P�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �H�W�� �S�X�E�O�L�p�� �H�Q�� ���������� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�H�U�� �X�Q�H�� �G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q��
du nombre des communes rurales. Ce chiffre est passé à 778 communes déclarées entièrement 
rurales. Toutefois en 2008 a été instaurée une classification qui tiens compte du taux 
�G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �T�X�L�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �j���S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �U�X�U�D�O�H�� �H�W�� �T�X�L�� �V�R�Q�W��
définies comme étant les communes dont la part de population vivant dans les zones urbaines 
est inférieure à 45%. 78 communes sont dans cette situation.  
 
�/�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�2�1�6�� �S�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�R�L�Q�V�� �Y�D�J�X�H�V�� �H�W�� �R�Q�W��
un caractère très général :  
 

- �8�Q�� �W�D�X�[�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �����j���������� 
- Une densité humaine < à la moyenne de la densité de la région ou elle se trouve (Nord, 

Haut plateaux, Sud). 
 
�(�Q�� ������������ �D�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6�� �O�D�� �G�p�Q�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �© territoire épars » qui est, toutefois, 
�D�V�V�L�P�L�O�p�H�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �]�R�Q�H�� �p�S�D�U�V�H���� �$�X�F�X�Q�H�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �I�R�X�U�Q�L�H�� �V�X�U�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �H�Q�W�H�Q�G�X�� �S�D�U��
« territoire ». Seulement, cette notion est visiblement associée exclusivement au monde rural. 

                                                 
41 �/�R�U�V���G�¶�X�Q���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q �T�X�H���Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���U�p�D�O�L�V�p���D�Y�H�F���O�X�L���� �O�¶�X�Q���G�H�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H���O�¶�2�1�6���� nous a affirmé que pour 
�O�¶�2�1�6,  la classification des agglomérations est la seule véritablement fiable.  
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Figure 13: Evolution du taux d'urbanisation au cours des trois dernières décennies 

 
 

 
Source : office national des statistiques, Armature urbaine, Algérie, 2011.  
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�/�H�� �P�R�L�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �G�L�U�H�� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H��le rural reste vaguement défini. En effet, tout en 
priorisant les agglomérations urbaines, une volonté de répondre aux usagers des statistiques a 
�S�R�X�V�V�p�� �O�¶�2�1�6�� �j�� �U�p�D�O�L�V�H�U���� �V�D�Q�V�� �J�U�D�Q�G�H�� �F�R�Q�Y�L�F�W�L�R�Q���� un �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�D�U��
communes, de sorte que, si parfois le rural est assimilé dans les commentaires aux zones 
éparses, il est par la suite défini entre les agglomérations semi-�U�X�U�D�O�H�V�� �G�¶�D�X�� �P�R�L�Q�V�� ����������
habitants et de moins de 50% de la population qui exerce une activité agricole et la commune 
�U�X�U�D�O�H�� �G�p�I�L�Q�L�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �W�D�X�[�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�� �j�� ������ et une densité humaine inférieur à la 
�P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �G�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �R�X�� �H�O�O�H�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �Q�¶�D�\�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q��
urbaine. �$�X�F�X�Q�H�� �G�H�� �F�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �Q�¶�D�� �X�Q�H�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �R�I�I�L�F�L�H�O�O�H���� �Q�L�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �U�X�U�D�O�H���� �Q�L��
�O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�H�P�L-rurale, ni le rural aggloméré, ni les zones éparses. De ce fait, si les 
�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V�� �W�H�O�O�H�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �� �O�¶�$�Jriculture  semblent 
avoir opté pour une perception nouvelle du monde rural : �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �S�H�U�o�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �W�R�X�W��
�K�R�P�R�J�q�Q�H�� �V�R�X�I�I�U�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �U�H�W�D�U�G�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �� �O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �R�I�I�L�F�L�H�O�V�� �V�X�J�J�p�U�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6��
pour sa délimitation semblent focaliser sur les aspects signalant ses insuffisances par rapport 
aux villes faisant de celles-ci un idéal à atteindre, et de ce fait, de la vie dans les zones rurales 
une option inférieure.     
 
�(�Q�I�L�Q���� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �F�R�Q�V�X�O�W�p�V���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �F�H�X�[�� �G�¶�D�J�U�R�Q�R�P�H�V, 
�F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �G�R�Q�Q�p�H���� �/�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �W�U�D�L�W�p�V�� �V�R�Q�W�� �U�H�O�D�W�L�I�V�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V��
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �H�W�� �G�H�S�X�L�V�� �X�Q�H�� �G�L�]�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O����
�0�r�P�H�� �V�L�� �F�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�D�� �G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �O�¶�Dctivité agricole dans le 
milieu rural, cela reste leur entrée pour étudier les mutations et les évolutions ainsi que les 
trajectoires des espaces ruraux. Cette lacune conceptuelle pourrait, à notre avis être comblée 
par les travaux des géographes. 
 
2.1.4.2�����/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q���7�X�Q�L�V�L�H �����W�R�X�W���F�H���T�X�L�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�P�P�X�Q�D�O�� �H�V�W���U�X�U�D�O 
 
En Tunisie, �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �L�Q�Y�H�U�V�H���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I��
qui sert de base pour le classement des données selon les strates « urbaine » et « rural » par 
�O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �1ational des Statistiques (INS)���� �&�H�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �D�X��
niveau du secteur, la plus petite unité administrative42. Les secteurs sont dits ruraux ou 
urbains43���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �T�X�L�� �V�H�U�W�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �S�R�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
�V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���� �/�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W��National des Statistiques tunisien, procède à une dispersion des 
données selon le milieu communal et non communal (Annexe n° 2 : Evolution du découpage 
administratif en territoire communal et non communal en Tunisie). Il est clair alors que les 
�O�R�F�D�O�L�W�p�V�� �T�X�L�� �D�F�F�q�G�H�Q�W�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�� �V�R�Q�W�� �X�U�E�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�\�� �D�F�F�q�G�H�Q�W�� �S�D�V�� �V�R�Q�W��
�U�X�U�D�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H��est �G�p�I�L�Q�L�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�� �W�X�Q�L�V�L�H�Q�� �G�H�V�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �F�R�P�P�H��
suit : « C'est une partie ou territoire bien délimitée érigée en tant que telle, par un décret qui la 
soumet à la loi municipale et est formée d'un ou plusieurs secteurs urbains.»44 et le milieu non 
communal est quant à lui « �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �K�R�U�V�� �G�H�V�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�[ », il 
concerne là « la population vivant dans des agglomérations non érigées en communes et la 
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �p�S�D�U�V�H�� �Y�L�Y�D�Q�W�� �j�� �O�¶�p�W�D�W�� �L�V�R�O�p ». Du fait que le statut urbain est accordé seulement aux 
communes et les communes étant créées par un acte administratif que Jean- Marie Miossec 
décrit comme suit : « La promotion urbaine où la création de communes ex nihilo était 

                                                 
42 Le décret du 21 juin 1956 et la loi n° 71 du 27 mars 1969 représentent le cadre légal portant création du  
découpage administratif du territoire de la république. Il y est inscrit que  le territoire tunisien est découpé en 
gouvernorats, chaque gouvernorat est découpé en délégations, chaque délégation est découpée en secteurs.  
43 �&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���� �S�R�X�U���O�H���J�R�X�Y�H�U�Q�R�U�D�W���G�H���7�D�W�D�R�X�L�Q�H���T�X�L���F�R�P�S�W�H�������� �V�H�F�W�H�X�U�V��ruraux et 20 secteurs 
urbains.  
44 �6�H�O�R�Q���O�¶�,�1�6���� �D�X�������� �G�p�F�H�P�E�U�H�������������� �L�O�� �\���D���������� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� 
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particulièrement forte dans les sahels bizertin du cap Bon de Sousse-Monastir-Mahdia et en 
Tunisie médiane Tell et Haut Tell central steppes et hautes steppes et méridionale » (Miossec 
J.M, 1985), cela crée, selon M. A. Masri, un décalage entre la classification administrative et 
les catégories résultant des dynamiques de développement économique et démographique.  En 
effet, normalement, le seuil de 2000 habitants a été choisi pour faire bénéficier un lieu du 
statut de commune. Dans la réalité, aucun critère de densité ou de taille de population ne 
semble être un seuil pour ériger une agglomération  en commune et donc lui accorder un 
�V�W�D�W�X�W�� �X�U�E�D�L�Q���� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �T�X�H���� �V�H�O�R�Q��M.A. Masri, des  
�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� ���������� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �X�U�E�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �G�H�� �S�H�W�L�W�V��
centres de 700 habitants étaient considérés comme des zones communales. Même le critère de 
�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�R�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V, �T�X�R�L�� �T�X�¶�H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �F�R�P�P�H��
�H�Q���$�O�J�p�U�L�H���� ���R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �j���S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�V�����Y�L�O�O�H�V�� 
 
Selon les données du dernier recensement effectué en Tunisie, les taux de ruralité les plus 
élevés sont ceux des gouvernorats du Nord et du Nord-Ouest du pays : Bizerte, Beja, 
Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Zaghouan et Mahdia (Figure n° 14).  
 
En somme, en Tunisie, également les zones rurales sont définies comme étant le négatif des 
communes urbaines ou des villes, �P�D�L�V�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �H�V�W�� �T�X�H�� �O�j���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H��
décision administrative subjective qui donne le statut de zone urbaine ou zone rurale. Il 
�Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V de critères objectifs.  
 
Dans le milieu universitaire, ce sont les agroéconomistes, là encore,  qui abordent les 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �P�D�L�V�� �F�H�O�D�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �D�� �p�W�p�� �W�U�D�L�W�p�H�� �S�D�U�� �G�H�� �Q�R�Pbreux chercheurs : Ali Abaab, Mohamed 
Elloumi et Chokri Mezghani. Ceux-�O�j�� �S�R�V�H�Q�W�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X��
rural : « �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O���� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �U�H�V�W�H�� �P�D�O�� �G�p�I�L�Q�L���H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H���� �,�O�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H��
�W�R�X�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �V�L�W�X�p�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� ���������� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �D�\�D�Q�W��
�X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �F�R�P�P�X�Q�D�O���� �&�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �H�V�W�� �D�W�W�U�L�E�X�p�� �V�X�U�� �G�p�F�L�V�L�R�Q���S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �T�X�L�� �F�U�p�H�� �H�W��
�G�p�O�L�P�L�W�H�� �O�H�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�� �S�D�U�� �X�Q�� �G�p�F�U�H�W���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �S�R�V�H�U�� �G�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V����
Ainsi, certains périmètres communaux, du fait de leur non-�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �G�¶�L�J�Q�R�U�H�U��
des secteurs entiers de villes qui se sont développées à la périphérie du périmètre communal » 
(Abaab. A et al., 2000)���� �0�D�L�V���� �F�¶est surtout Amor Belhedi, un géographe qui a abordé cette 
incohérence dans le découpage administratif tunisien45.  
 

 
 

                                                 
45 �$�P�R�U�� �%�H�O�K�H�G�L���� ������������ �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H���H�Q���7�X�Q�L�V�L�H �����S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����H�W���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H 
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Figure 14: Taux de ruralité en Tunisie selon le recensement de 2004 
 

 

 
 
 
2.1.4.3�����/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �D�X���0�D�U�R�F : apparition timide �G�¶�X�Q�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��
administrative fonctionnelle 
 
Le découpage des communes en deux catégories distinctes,  rurales et urbaines est officiel et 
�I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�� �G�D�K�L�U46 �V�X�U�� �V�X�J�J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �H�Q�� �G�D�W�H�� �H�V�W�� �F�H�O�Xi 
de 1958 et le dernier en date est celui de 200947, promulgué �j�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�O�H�F�W�L�R�Q�V��
communales qui ont engendré une révision de la charte communale. Le nouveau découpage a 
été réalisé suivant une démarche qui se veut participative et qui implique les élus et les acteurs 
�O�R�F�D�X�[���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W���� �Q�R�X�V�� �Q�¶�D�Y�R�Q�V�� �W�U�R�X�Y�p�� �D�X�F�X�Q�H�� �W�U�D�F�H�� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �O�H�� �F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W��
des communes en communes urbaines ou communes rurales.  
                                                 
46 Dahir : décret royal au Maroc 
47 Decret n° 2-09-320 du 11 juin 2009 modifiant et complétant le décret n° 2-08-520 fixant la liste des cercles, 
des caîdats et des communes urbaines et rurales du royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans 
chaque commune.  
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Ce nouveau découpage a été  rendu nécessaire pour : « adapter le cadre territorial à 
l�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �V�S�D�W�L�D�X�[���� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V »48. Il est 
�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�D��
démocratie locale et la proximité. Il a abouti à 1503 communes dont 1282 sont rurales. 
Seulement, �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �D�� �G�L�P�L�Q�X�p���� �,�O��
�p�W�D�L�W�� �G�H�� ������������ �/�¶�D�F�F�q�V�� �G�H�� ��6 communes rurales au statut de communes urbaines est considéré 
comme une évolution positive de celles-ci.   
 
La recomposition �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �H�Q�J�D�J�p�� �O�H�� �0�D�U�R�F�� �Q�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �S�D�V��
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �F�R�P�P�X�Q�D�O���� �8�Q�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�� �D�� �H�X���O�L�H�X�� �H�Q�� ������������ �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �U�H�V�W�H��
celui de la promotion des territoires et de la multiplication des efforts de décentralisation pour 
�O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�H�� �O�R�F�D�O�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �(�Q�� �S�O�X�V�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p���H�W�� �G�¶�D�V�V�R�X�S�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��
�G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �F�H�V�� �W�H�U�U�L�W�Rires 
notamment communaux et cela est observé à travers la dénomination des nouvelles 
communes dont certaines mettent en avant leur caractère touristique ce qui est selon  
Boujrouf. S et al (2008) �X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�V�� �S�X�E�O�L�F�V�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V��locaux dans 
la mondialisation, la concurrence, et la compétitivité, �H�Q�� �Y�X�H�� �G�¶�D�W�W�L�U�H�U�� �S�O�X�V�� �G�H�� �W�R�X�U�L�V�W�H�V���� �G�H��
�F�D�S�L�W�D�X�[�� �H�W���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�V�� 
 
Donc, la démarche au Maroc est la même que celle de la Tunisie. Les territoires ruraux sont 
désignés par un acte politico-administratif et les données statistiques suivent cet état de fait. Il 
�Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O. Seulement, la détermination des communes 
rurales adopte, de plus en plus, une démarche fonctionnelle et vise, du moins théoriquement, à 
promouvoir les territorialités. Toutefois, contrairement au cas algérien où le ministère de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �D�� �D�G�R�S�W�p�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H���F�R�P�P�H�� �X�Q�L�W�p�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q��
�G�¶�X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �Ges territoires ruraux, �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��marocain a élaboré un 
Atlas où le territoire national a été divisé en unités de plusieurs échelles, mais qui ont, tout de 
même, �F�R�P�P�H�� �E�D�V�H�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �U�X�U�D�O�H���� �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�j�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �R�Q�W��
�p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�� �H�W�� �G�p�I�L�Q�L�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �8�Q�L�W�p�V�� �7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� ���8�7�$��49 et des 
�S�H�W�L�W�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �� �,�O�� �H�V�W�� �S�U�p�F�L�V�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �H�Q����
Unités Territoriales de l'Agriculture  a été le fruit d'un consensus d'experts, d'agronomes, de 
géographes et  de chercheurs de différentes disciplines dans le cadre d'un groupe de travail du 
Conseil Général du Développement Agricole (CGDA) (Juin, Juillet 2000) (Figure n° 15). 
�/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �V�D�� �Q�D�W�X�U�H�� ���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �P�R�G�H�U�Q�H���� �R�X�� �V�H�V�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V�� ���P�D�U�F�K�D�Q�G�H�� �Ru de 
subsistance) sont les critères essentiels de ce découpage. Plus concrètement, il est précisé dans 
�O�¶�$�W�O�D�V�� �T�X�H�� �© Les critères du découpage en UTA tiennent compte principalement du relief, des 
données pluviométriques, de la profondeur des sols, des aptitudes agro-pastorales et du degré 
�G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �/�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �H�W�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H ». Ceci 
�P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �8�7�$�� �V�R�Q�W�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H approche purement agricole, délimités pour asseoir 
�X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�D�S�W�H�� �D�X�[�� �S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V��
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �/�¶�8�7�$�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �F�R�P�P�H�� �V�X�L�W : « �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �G�H�V��
potentialités, des sys�W�q�P�H�V�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V���� �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H��
�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H ». Afin de justifier la notion de « territoire » qui figure dans la 

                                                 
48 Gouvernement du royaume du Maroc, Portail du Maroc 
http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/Actualites/L+%C3%A9laboration+du+projet+d+ad%C3%A9quation+du+d
%C3%A9coupage+communal+se+fait+sur+la+base+d+un+diagnostic+de+la.htm 
49 �/�H�V���O�L�P�L�W�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V���G�H�V���8�7�$���V�R�Q�W���F�H�O�O�H�V���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V�����P�D�L�V�� �F�¶�H�V�W���X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H communes qui 
constitue une UTA.   
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dénomination de ces unités, une carte des tribus a été positionnée sur des entités 
�J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�Q�X�H�V���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �F�D�O�T�X�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �H�W��
géographique des espaces qui sont déterminés, essentiellement, par leurs caractéristiques 
agricoles.  
 
�3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H���� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�Q�W�L�W�p�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�Oture marocaine est la « petite 
région agricole». Ce « concept » a été identifié dans le cadre de la stratégie 2020 de 
développement rural, donc avant le plan Maroc vert. La définition qui est donnée de la 
« petite région agricole �ª�� �P�R�Q�W�U�H�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�Oe est inspiré de la notion de « pays » en 
France « On définit cette échelle comme un espace de mise en cohérence territoriale intégrant 
une ville centre, des communes rurales et le maillage des petits "bourgs ruraux". La petite 
région se présente comme un "bassin de vie", un bassin de services, mais aussi, le plus 
souvent, comme un espace d'appartenance auquel se réfèrent ses habitants. La petite région 
est importante dans les approches de développement parce qu'elle constitue le niveau 
préférentiel d'un projet de territoire �ª���� �/�D�� �S�H�W�L�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W��
�G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �W�R�X�W�� �H�Q�� �S�U�p�F�L�V�D�Q�W�� �T�X�H��
« la petite région �ª�� �Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �S�D�V�� �X�Q�� �p�F�K�H�O�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���� �L�O�� �H�V�W��mentionné dans 
�O�¶�$�W�O�D�V�� �T�X�H�� �© �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �F�D�V���� �O�D�� �S�H�W�L�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�R�Q��
du « cercle ».  
 
A�X�� �I�D�L�W���� �P�D�O�J�U�p�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �G�¶�H�Q�W�L�W�p�V�� �U�X�U�D�O�H�V��
�G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�G�U�H�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�� ���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�Ue), ces définitions dont les critères ne sont pas 
�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V���� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W���D�X�[�� �F�H�U�F�O�H�V�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�p�P�D�U�U�H�Q�W��
�I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�W�L�W�H�� �Y�L�O�O�H���� �� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V�� �F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W��
que cette échelle puisse concrétiser les stratégies et programmes « C'est, en effet, à ce niveau 
que l'on peut réinsérer l'agriculture dans son tissu économique primaire, dans son réseau de 
relations avec les services de la ville, les structures de commercialisation, l'agro-industrie » 
(Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, 2009a). Toutefois, contrairement à ce qui 
�V�¶�H�V�W�� �S�D�V�V�p�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �R�X�� �F�H�� �J�H�Q�U�H�� �G�¶�H�Q�W�L�W�p�V�� �D�S�Selées à être des territoires de projets de 
développement ont été appropriés par les acteurs locaux qui ont créé des organisations et des 
institutions  locales de gestion telles que les conseils de développement et le contrat de pays,  
les UTA et les PRA au Maroc sont encore, depuis, 2009 et le lancement du plan Maroc vert 
des entités théoriques sans aucune fonctionnalité réelle.  
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Figure 15: La répartition croisée des Régions et des UTA 
 

 
 
 

 
Source ���� �$�W�O�D�V���G�H���O�¶�D�J�Uiculture marocaine, 2009. 
http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/atlaspartie1.pdf  
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Conclusion 
 
Les définitions  du rural dans les trois pays du Maghreb partent du postulat que tout ce qui 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�U�E�D�L�Q�� �H�V�W�� �U�X�U�D�O�� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q�� �V�R�L�W�� �� �V�H�O�R�Q�� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �S�U�p�F�L�V��
�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �Y�U�D�L�� �H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �R�X�� �Q�¶�D�F�F�q�G�H�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�H��
�T�X�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �M�X�J�p�� �U�p�S�R�Q�G�D�Q�W�� �D�X�[�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����/�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �W�R�X�W�H�V��
urbaines. Les zones qui ne répondent pas, �V�H�O�R�Q�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q, �D�X�[�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
�V�R�Q�W�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W���Q�¶�D�F�F�q�G�H�Q�W�� �S�D�V���D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H���F�R�P�P�X�Q�H�� 
 
En Algérie, �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�Ds de découpage administratif officiel des 
�F�R�P�P�X�Q�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �P�D�L�V�� �O�¶Office National des Statistiques qui a procédé à ce 
�W�\�S�H�� �G�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�� �p�W�D�E�O�L�H�� �V�X�L�W�H�� �j�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �H�W�� �G�H��
quelques administrations tell�H�� �T�X�H�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O����
Celui-ci a réalisé, en 2004, dans le cadre de la mise en place de la stratégie de développement 
rural, une  typologie des communes rurales. Toutefois,  �S�R�X�U�� �O�¶�2�1�6���� �O�D�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
d�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H���� �V�H�� �E�D�V�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �D�J�J�O�R�P�prations et non sur les communes���� �(�Q�� �U�p�D�O�L�W�p���� �O�¶�2�1�6��
procède, comme en Tunisie, à la détermination des espaces urbains plus exactement les 
agglomérations urbaines en se basant sur des critères préétablis, des agglomérations semi-
rurales sont même définies, les zones rurales sont, de ce fait, déterminées par élimination et 
sont constituées soit par les zones éparses soit par les communes entièrement rurales, selon le 
�G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �T�X�¶�R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H. 
 
Pour ce qui est du Maroc, les communes sont clairement et officiellement classées en deux 
catégories : urbaines et rurales et les données statistiques, notamment sur les ménages, sont 
�D�J�U�p�J�p�H�V�� �S�D�U�� �W�\�S�H�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� ���U�X�U�D�O�H�� �R�X�� �X�U�E�D�L�Q�H���� �F�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H��
comme unité statistique. La liste des communes urbaines et rurales est fixée par décret portant 
�V�X�U�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O���� �/�j�� �H�Q�F�R�U�H�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �D�� �S�U�R�F�p�G�p�� �j�� �V�R�Q�� �S�U�R�S�U�H��
�G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Pent 
�D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �U�X�U�D�O���� �/�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �T�X�L�� �G�p�F�R�X�O�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �V�R�Q�W�� �F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
�D�J�U�L�F�R�O�H���� �P�D�L�V���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �F�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H���� �O�¶�R�Q�W�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �G�H��
décentralisation et de participation des acteurs locaux. Seulement, tout en définissant ces 
entités par des critères physiques, économiques et sociaux, la volonté de les confondre avec 
�O�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �D�V�V�X�U�H�Q�W�� �O�H�X�U��
fonctionnement en tant que territoires de projet limite leur existence réelle.  
 
2.2) Les facteurs « pragmatiques » déterminant le découpage territorial rural  
 
Le découpage territorial dans les trois pays du Maghreb est soumis aux mêmes facteurs et, de 
ce fait, les résultats sont quasi-similaires. Dans �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �F�D�V���� �O�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �X�Q�L�T�X�H���� �H�V�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�q�V�� �D�S�U�q�V�� �O�H�X�U�V���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�V�� �U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���� �O�H�V�� �W�U�R�L�V��
�S�D�\�V�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �O�D�Q�F�p�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H : les premiers découpages 
ont eu lieu en 1956 en Tunisie, en 1958 au Maroc et �H�Q�� ���������� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �&�H�X�[-ci ont 
connu, par la suite, des réaménagements et des ajustements qui permettent, surtout au Maroc 
et en Tunisie, de faire passer des zones rurales en communes en Tunisie et en communes 
urbaines au Maroc ou bien de créer de nouvelles entités macro-régionales comme de 
nouvelles wilayas en 1985 en Algérie ou carrément de nouvelles entités comme les régions 
en 1976 au Maroc.    
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Les facteurs qui ont influencé ces découpages sont de plusieurs natures. �6�L�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O����
�I�U�D�Q�o�D�L�V�� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �V�R�F�L�D�O���� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
viennent également contribuer aux différents découpages et réformes que ces trois pays ont 
connus au cours de leur courte histoire de pays indépendants.  

 
 ���������������/�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �S�U�p�F�R�O�R�Q�L�D�O�� �H�W���F�R�O�R�Q�L�D�O 

 
Avant les colonisations respectives des trois pays, le découpage territorial ou, plus 
exactement, la répartition de la population sur le territoire et sa gestion dépendaient de 
�O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q des territoires par les tribus. Les quelques villes existantes étaient soumises à 
la dominance turc en Algérie et en Tunisie et au féodalisme local au Maroc. Les zones rurales 
�p�W�D�L�H�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �V�R�X�P�L�V�H�V�� �j�� �O�¶�L�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V���G�H�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�� �G�H�� �O�D��part des 
différentes tribus. Il y a celles qui se soumettaient au pouvoir central ���� �7�X�U�F�� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �H�W��
la Tunisie et alaouite pour le Maroc et celles qui ne se soumettaient pas. Ce découpage avait 
une signification particulière au Maroc, dans la mesure où, le territoire se divisait clairement 
�H�Q�� �G�H�X�[�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �W�U�L�E�X�V���� �&�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �V�R�X�P�H�W�W�D�L�H�Q�W�� �D�X�� �0�D�N�K�]�H�Q�� �H�W�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�\��
soumettaient pas. Tarik Zaïr (2007) parle de « Bled Makhzen » et de « Bled Siba ». Entre ces 
deux territoires, les fr�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �L�P�P�X�D�E�O�H�V���� �&�H�� �T�X�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �V�H�O�R�Q��Tarik �=�D�L�U�� �T�X�¶�L�O��
�Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �© moderne ». Le découpage territorial avec des 
�I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �I�L�[�H�V�� �D�� �p�W�p�� �L�Q�V�W�D�X�U�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �G�X���S�U�R�W�H�F�W�R�U�D�W�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V��
militaires. Ce qui a tout de même constitué la base du découpage régional, après 
�O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X���0�D�U�R�F, pour les autorités marocaines.  
 
En Tunisie �X�Q�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �S�U�p�F�R�O�R�Q�L�D�O�� �V�H�P�E�O�H�� �D�Y�R�L�U�� �H�[�L�V�W�p�� �H�W�� �D�S�S�O�L�T�X�p�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X��
territoire tunisien. Celui-ci est basé sur les entités tribales et devait répondre, là aussi,  à 
�O�¶�L�P�S�p�U�D�W�L�I�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �L�P�S�{�W�V���� �'�X�U�D�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �O�H�� �S�D�\�V�� �p�W�D�L�W�� �G�L�Y�L�V�p�� �H�Q�� ������caïdats. 
�/�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�p�H�� �p�W�D�L�W�� �O�D��macheikha. Le caïd et le Cheïkh sont chargés de 
�V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�� �O�D�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�V�� �L�P�S�{�W�V�� �H�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �O�R�F�D�O50. 
�/�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �D�� �U�H�S�U�R�G�X�L�W�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�H�V�� �W�U�L�E�X�V : les 
caïdats, notamment dans les zones où il y a absence de colons. Tandi�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �F�U�p�p�� �X�Q�H��
nouvelle institution ���� �O�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �F�L�Y�L�O�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�K�D�U�J�p�� �G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�H�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V��
�V�W�U�L�F�W�H�P�H�Q�W�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �D�X�� �Q�R�U�G���� �/�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���p�W�D�L�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �G�¶�R�U�G�U�H��
militaire au sud. Le même sort a été réservé au niveau le plus décentralisé. Les communes 
sont réservées aux zones coloniales et les macheikhat aux zones où vivent les autochtones. 
�$�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �T�X�L�� �H�V�W�� �D�G�R�S�W�p�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �S�U�p�F�R�O�R�Q�L�D�O����
Les caïdats ont été supprimés pour laisser place aux délégations et les contrôles civils ont été 
rebaptisés pour devenir des gouvernorats.  
 
En Algérie, �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �J�X�q�U�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H. L�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �D�� �J�D�U�G�p�� �O�H��
�G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �K�p�U�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �W�X�U�F qui avait divisé le territoire en trois Beylick 
(Belhedi. A, 2004). Ces trois Beylick deviendront des départements (Alger, Oran et 
Constantine), alors que le reste du pays était organisé sous forme tribale comme au Maroc et 
en Tunisie. Les régents turcs se préoccupaient uniquement des prélèvements fiscaux et 
�V�¶�D�G�D�S�W�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �P�R�E�L�O�H�� �G�H�V�� �W�U�L�E�X�V�� �T�X�L�� �O�H�X�U�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �D�V�V�X�M�H�W�W�L�H�V���� �� �,�O�V�� �Q�H�� �V�H�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�L�H�Q�W��
�S�D�V�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �/�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �Y�D�� �V�X�E�G�L�Y�L�V�H�U�� �F�H�V�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �H�Q�� �V�R�X�V-
préfe�F�W�X�U�H�V���� �$�S�U�q�V�� �O�H�� �G�p�F�O�H�Q�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �J�X�H�U�U�H�� �G�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�����G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V��
�R�Q�W�� �p�W�p�� �F�U�p�p�V�� �H�Q�� ������������ �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�L�W, selon (Cabot. J, 1983) de mettre fin à la prédominance 
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �G�H�V���Y�L�O�O�H�V�� �W�H�O�O�L�H�Q�Q�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays.  

                                                 
50 Belhedi Amor, 2004, le découpage administratif en Tunisie 
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�$�X�� �I�L�Q�D�O���� �j�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H, �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �p�W�D�L�W�� �G�L�Y�L�V�p�H�� �H�Q ������ �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U��de là que 
�O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �G�H���O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�� �D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p���� 

 
2.2.2) Les facteurs politiques : le contrôle du territoire national 

 
�$�X�� �0�D�U�R�F���� �O�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �R�Q�W�� �S�U�L�V�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X��
pays et les remaniements qui touchent à la recomposition du territoiren �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �F�H�V�V�p�� �D�X��
point où, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�¶�R�U�J�Dnisation administrative est particulièrement complexe51. Au 
découpage hérité du protectorat français : région, territoire, cercle, circonscription et annexe, 
�V�H�� �V�R�Q�W�� �U�D�M�R�X�W�p�H�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V : préfecture ou province et commune, et des 
échelons déconcentrés ���� �Z�L�O�D�\�D���� �S�U�p�I�H�F�W�X�U�H�� �R�X�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H���� �F�H�U�F�O�H���� �F�D�w�G�D�W���� �$�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H����
les motivations du découpage territorial sont foncièrement politiques. Le découpage actuel 
�F�R�Q�V�D�F�U�H�� �O�H�V�� �F�K�R�L�[�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �F�H�Q�W�U�D�O�L�V�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �P�D�U�R�F�D�L�Q���� �,�O�� �S�U�R�F�q�G�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q��
sécuritaire tendant au contrôle du territoire et des institutions locales décentralisées. Certaines 
entités : le cheikh et le Moqadem, par exemple, ont un rôle très ambigu au niveau local 
notamment dans le milieu rural.  Au fait, leur principale mission est le renseignement de 
proximité sur tous les aspects qui concernent la vie de la population dont ils doivent prévenir 
toute volonté de revendications ou de révolte. Taghbaloute Aziz (1994) décrit le rôle des 
�0�R�T�D�G�H�P���� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �D�J�H�Q�W�V�� �G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�X�� �G�R�X�D�U���� �V�H�O�R�Q�� �X�Q�H�� �Q�R�W�H�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H��
�G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �p�W�D�E�O�L�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�V, de la manière suivante: « Ils (les 
moqadems) ndlr �V�R�Q�W�� �F�H�Q�V�p�V�� �U�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �O�H�� �F�K�H�L�N�K�� �R�X�� �O�H�� �F�D�w�G�� �V�X�U�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
du douar ayant une incidence administrative, économique et même politique ». (Taghbaloute. 
A, 1994) 
 
Selon T. Zaïr, si au départ la différence entre les communes rurales et les communes urbaines 
a été prises en compte, dès les années 1970, �O�¶�X�Q�L�F�L�W�p�� �D�� �U�H�S�U�L�V�� �O�H�� �G�H�V�V�X�V. Pourtant les inégalités 
�H�Q�W�U�H�� �F�H�V���G�H�X�[�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V���F�H�V�V�p���G�H���V�H���F�U�H�X�V�H�U���� 
 
La régionalisation est également influencée par des facteurs politiques due en premier lieu à la 
question du Sahara occidental et à la volonté du Maroc de régler la question de ce territoire 
dont le front Polisario �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �S�D�U���X�Q�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�L�H.  
 
En Tunisie également des facteurs politiques   ont déterminé le découpage administratif après 
�O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X�� �S�D�\�V���� �6�H�O�R�Q��A. Belhedi���� ������������ �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� �F�R�X�S�H�U �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�H�� �O�D��
tribu et, de ce fait, faire disparaître la tribu avec le temps. Les tribus pouvant constituer un 
contre-�S�R�X�Y�R�L�U�� �S�R�X�U�� �O�¶�(�W�D�W���� �� �$�� �F�H�� �P�R�P�H�Q�W-�O�j���� �O�¶�p�F�K�H�O�R�Q�� �O�R�F�D�O�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �H�W, �M�X�V�T�X�¶�j��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V�� �O�R�F�D�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� ���G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V����
�R�P�G�D���� �V�R�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �F�H�Q�W�U�D�O���� �/�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �J�p�U�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V��
�D�V�V�H�P�E�O�p�H�V�� �p�O�X�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V���G�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �G�H���G�p�F�L�V�L�R�Q52.  
 
 En Algérie également, le découpage territorial notamment celui de 1975 qui a vu 
�O�¶�L�Q�V�W�D�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� ������ �Z�L�O�D�\�D�V�� �G�H�Y�D�L�W�� �V�H�O�R�Q A. Bendjelid (2004)  se baser sur des facteurs 
géographiques et économiques objectifs. Seulement, une fois le travail de découpage réalisé 
par des spécialistes (Direction Générale du Plan, le Commissariat National au Recensement 
�G�H�� �O�D�� �3�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �G�H�� �*�p�R�J�U�D�S�K�L�H�� �G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�¶�$�O�J�H�U������ �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �I�L�Q�D�O�� �D�� �p�W�p��
�G�p�F�L�G�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �L�Q�V�W�D�Q�F�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �U�D�L�V�R�Q���T�X�H�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�H�V�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�H��

                                                 
51 �=�D�L�U�� �7�D�U�L�N���� ������������ �O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�p�F�H�Q�W�U�D�O�L�V�p�H���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���D�X���0�D�U�R�F���p�G�L�W�L�R�Q�V�����O�¶�+�D�U�P�D�W�W�D�Q 
52 �&�H�F�L�� �p�W�D�L�W���Y�U�D�L���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���G�X���S�U�p�V�L�G�H�Q�W���=�L�Q�H���(�O�� �D�E�L�G�L�Q�H Ben Ali. Des réformes sont en cours, actuellement, 
après la révolution, qui a vu la destitution de Ben Ali. .  
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retrouvent propulsées au rang de wilaya, uniquement, selon Bendjelid, 2004, en raison du 
�S�U�H�V�W�L�J�H�� �T�X�H���F�H�O�D�� �S�H�X�W���D�S�S�R�U�W�H�U���j���F�H�V���O�R�F�D�O�L�W�p�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�W�V�� 

 
          2.2.3) Les facteurs sociaux : territoires identitaires 
 
�$�X�� �0�D�U�R�F���� �O�D�� �W�U�L�E�X�� �U�H�V�W�H�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�� �G�H�� �O�D�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �H�Q�W�L�W�p�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�H��
�E�D�V�H�� �T�X�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H���� �&�H�F�L�� �V�H�U�D�L�W, selon T. Zair,  �j�� �O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �G�H�� �O�D��
collectivité communale un groupement économique ayant des impératifs de développement. 
Les dimensions, géog�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �S�U�L�P�p�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�X�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H��
territorial. Ceci remet en cause la viabilité économiques des entités créées, notamment dans le 
�P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �H�W���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�� �O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O���� 
 
Contrairement au Maroc, en Tunisie���� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�Gance la tribu, donc, les facteurs 
�L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�V���� �� �Q�H�� �G�H�Y�D�L�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�¶�p�O�p�P�H�Q�W�� �G�H�� �E�D�V�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V��
territoriales bien au contraire « �L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�H�� �F�R�X�S�H�U�� �F�R�X�U�W�� �j�� �O�¶�D�V�V�L�V�H�� �W�U�L�E�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q��
�G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �H�W���j���O�¶�R�U�J�Dnisation territoriale ». (Belhedi. A, 2004) 
 
En Algérie Jean-Claude Brûlé (2004) a proposé une carte des espaces de référence identitaire 
�R�X�� �H�V�S�D�F�H�V�� �Y�p�F�X�V���� �L�O�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�L�W�V�� �G�H�� �© strate 3 » par 
�O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �D�X�[�� �© pays ».  Seulement, le découpage officiel a moins tenu 
compte des facteurs identitaires, même si, au niveau communal il est possible de trouver des 
communes qui se confondent avec le territoire des tribus locales.  

 
2.2.4) Les facteurs économiques : des inégalités accentuées par le découpage territorial 

 
Au Maroc, du fait que, malgré une identification officielle des communes rurales et des 
communes urbaines,  les spécificités du monde rural ne sont pas prises en compte depuis le 
découpage de 1976,  celui de 2002 et celui de ������������ �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �S�U�L�V�H�V�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H���H�Q��
1960, les disparités entre le monde rural et les villes se sont accentuées de plus en plus. 
« �/�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�W�p�� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �O�R�F�D�Oes occulte mal la diversité sociologique, 
géographique et économique » (Zaïr. T, 2007). Le besoin en encadrement de proximité  et de 
�P�H�V�X�U�H�V�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�D�X�Y�U�H�W�p���� �S�O�X�V�� �D�F�F�U�X�H���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�U�L�V�� �H�Q��
compte.  

 
En Tunisie �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �H�Q�W�L�W�p�� �X�U�E�D�L�Q�H���� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�Vte pas de communes rurales. Comme 
détaillé précédemment, le statut de commune est accordé par décision administrative. 
Cependant, les zones rurales sont rarement pourvues de communes. Certains gouvernorats, 
�S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �Q�¶�H�Q�� �S�R�V�V�q�G�H�Q�W�� �S�U�H�V�T�X�H�� �S�D�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W �O�H�V�� �J�R�X�Y�H�U�Q�R�U�D�W�V�� �G�X�� �V�X�G���� �/�¶�p�F�K�H�O�R�Q�� �G�H�� �O�D��
commune a été institué en 1956, cette année-là, 75 communes ont été instituées. Le nombre a 
�W�U�q�V�� �Y�L�W�H�� �D�X�J�P�H�Q�W�p�� �S�R�X�U�� �S�D�V�V�H�U�� �j�� �������� �H�Q�� ������������ �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �R�Q�� �F�R�P�S�W�H 264 communes en 
Tunisie. Les communes ont été créées �G�D�Q�V�� �X�Q�� �E�X�W�� �G�¶�D�W�W�p�Q�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�V�S�D�U�L�W�p�V�� �H�Q�W�U�H�� �U�p�J�L�R�Q�V����
Seulement, leurs prérogatives et les moyens dont elles disposent limitent leur contribution à la 
modernisation de la Tunisie.  

 
�$�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �D�� �J�D�U�G�p�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�Dge réalisé par 
�O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �P�D�L�V�� �V�¶�H�V�W�� �U�p�V�R�O�X�H�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �j�� �D�S�S�R�U�W�H�U�� �G�H�V�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �F�H��
découpage pour, entre autre, �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�(�F�R�Q�R�P�L�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�D�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q��
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Qt. La politique industrielle était, à ce 
moment-�O�j���� �X�Q�� �F�K�R�L�[�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �S�U�L�P�R�U�G�L�D�O���� �/�¶�X�Q�� �G�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �G�X�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �G�H�� ���������� �D�� �p�W�p��
de faire émerger de nouvelles villes et de les faire évoluer en leur fournissant les 
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�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �ptait de faire bénéficier des populations, qui ont souffert 
des affres de la colonisation et qui étaient déshéritées, �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[��
différents services modernes. Seulement, force est de constater que les campagnes ont 
toujours eu un temps de retard par rapport aux villes et que des villes créées à partir de rien, 
telles que Oum El Bouaghi53���� �F�U�p�p�H�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �Q�¶�R�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �S�X�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W��
accéder au statut de wilaya et même de ville.  
 
�/�D�� �F�R�O�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �Y�U�D�L�P�Hnt homogénéisé le découpage territorial aux trois 
pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). La situation du Maroc se distingue du fait que le 
�S�U�R�W�H�F�W�R�U�D�W�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �F�K�D�Q�J�p�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �G�p�M�j�� �H�[�L�V�W�D�Q�W���� �P�D�L�V�� �F�H�O�X�L-ci a connu des 
changements dus à la volonté affichée par le royaume du Maroc de régler la question du 
Sahara occidental en attribuant une autonomie spéciale à ce territoire. La régionalisation est 
�O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �p�W�D�S�H�V�� �Y�H�U�V�� �F�H�W�� �R�E�M�H�F�W�L�I���� �3�D�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���H�W�� �O�D�� �7�X�Q�L�V�L�H�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �K�p�U�L�W�p��du 
découpag�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �R�Q�W�� �J�D�U�G�p�� �S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�r�P�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�H�Q�W�L�W�p�V, �V�X�U�W�R�X�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H, et 
ont procédé progressivement à un maillage de plus en plus fin motivé en premier lieu par des 
�I�D�F�W�H�X�U�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���� �$�X�� �I�D�L�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V���� �O�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �F�H�Q�W�U�Dl sur le reste du 
territoire est le principal facteur qui a motivé ces découpages.  
 
�/�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �U�p�V�L�G�X�V�� �G�H�� �O�¶�X�U�E�D�L�Q�� �D�� �p�W�p�� �L�O�O�X�V�W�U�pe par ces découpages 
territoriaux dans les trois pays.  
 
2.3) Les typologies des territoires ruraux au Maghreb  
 
Aurait-il été nécessaire ou utile de faire notre propre typologie des zones rurales de chacun 
des trois pays du Maghreb que nous étudions? Est-�F�H�� �T�X�¶�X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V��
statistiques est intéressante à faire alors que ce que nous traitons ce sont les représentations 
territoriales ?  
 
�/�H�� �U�H�F�R�X�U�V�� �D�X�[�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H���� �,�O�� �H�V�W��
possible de choisir un type de territoire pour constituer notre étude de cas. Cette manière de 
faire est une p�U�D�W�L�T�X�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V, par exemple, de 
(Kayser. B et al, 1994) pour qui : « [�« ] L�H�� �U�H�F�R�X�U�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�� �j�� �X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���� �,�O�� �V�X�I�I�L�U�D�L�W�� �G�H�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �O�R�U�V�T�X�H�� �F�¶�p�W�D�L�W�� �O�H���F�D�V���� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �W�H�O�O�H��
�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �W�L�U�D�L�W�� �V�H�V�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �W�H�O�� �W�\�S�H���G�¶�H�V�S�D�F�H���� ���(�[�H�P�S�O�H�� �H�V�S�D�F�H�V��périurbains 
�D�V�V�L�P�L�O�D�E�O�H�� �j�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �E�D�Q�O�L�H�X�H�� �H�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �G�H�� �T�X�D�V�L-exclusivité touristique, en montagne 
ou littoral.) ».  Notre choix a été de travailler sur des études de cas car, justement, il ne nous 
aurait pas été possible de réaliser des typologies des représentations dans les trois pays. En 
quelque sorte des typologies des territoires vécus. Quant aux typologies basées sur les 
statistiques, celles-ci ont été réalisées dans les trois pays par différentes organisations 
administratives ou universitaires ou de recherche. Seulement, ces typologies sont souvent 
�F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �G�R�Q�F�� �S�D�V�� �G�H��
typologies des territoires ruraux centrées sur les  représentations des différentes catégories 
sociales et sur les différents acteurs. Pourtant, celles-�F�L�� �V�R�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�V�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H��
�O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �F�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�¶�D�I�I�L�U�P�H�Q�W Dionne et al (2009) : « �/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H��
�G�L�D�O�H�F�W�L�T�X�H�� �D�Q�Q�R�Q�F�p���� �H�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �j�� �I�D�L�U�H�� �V�H�O�R�Q�� �Q�R�X�V���� �V�¶�D�U�U�r�W�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �j la juxtaposition de deux 
réflexions distinctes : les appréciations statistiques permettant de saisir les visages nombreux 
�H�W�� �V�L�Q�J�X�O�L�H�U�V�� �G�H�� �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�� �G�¶�X�Q�� �F�{�W�p���� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�V��
�P�r�P�H�V�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �L�G�p�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H [�« ]. �6�L�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �D�F�W�X�D�O�L�V�p�H�� �G�H�V��
                                                 
53 �/�D�� �Z�L�O�D�\�D�� �G�¶�2�X�P�� �(�O�� �%�R�X�D�J�K�L���D���p�W�p���F�U�p�p�H���j���S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�H���S�H�W�L�W�H���F�R�P�P�X�Q�H�� �G�X���&�R�Q�V�W�D�Q�W�L�Q�R�L�V���H�W���D���p�W�p���S�U�R�S�X�O�V�p�H��
chef-lieu de wilaya.  
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ruralités doit répondre à un besoin de connaissance de la diversité de la réalité rurale, cet 
exercice doit aussi intégrer la caractérisation des grands types de représentations qui la 
définissent, sur la base des discours qui structurent le champ de ces représentations, à savoir 
le discours social, le discours politique et le discours savant » 
 
�,�O�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�� �T�X�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�D�\�V�� �G�X���0�D�J�K�U�H�E�� �R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �W�K�q�V�H�� �Q�¶�H�V�W��
pas réalisable dan�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�K�q�V�H���� �&�H�O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �D�X�� �S�O�X�V��
�S�U�q�V�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V���� �1�R�W�U�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �D�� �G�R�Q�F�� �p�W�p�� �G�¶�H�[�D�P�L�Q�H�U�� �O�H�V��
typologies existantes pour les trois pays et de noter les approches des territoires ruraux selon 
la source de ces typologies. Nous avons pu accéder au moins à deux types de typologies : 
celles qui sont administratives et donc « politiques » et celles qui sont universitaires et donc 
« savantes ». Nous avons même pu trouver une typologie de �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �Y�p�F�X�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �P�D�L�V����
�H�O�O�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �H�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[���� 
 
Les typologies permettent, en tout cas, de montrer la diversité des territoires ruraux dans les 
trois pays et les similitudes économiques et sociologiques dans leurs  territoires ruraux. En 
effet, progressivement les aspects sociologiques ont été introduits dans la description du 
�0�D�J�K�U�H�E�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[�� �R�X�� �D�X�W�R�F�K�W�R�Q�H�V�� ���O�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �W�U�D�Y�D�X�[��
disponibles se concentraient sur les aspects physiques), et quel que soit leur discipline : 
économie���� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�H���� �D�J�U�R�Q�R�P�L�H���� �H�W�F���� �*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �V�R�Q�W�� �� �G�p�I�L�Q�L�V���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �j��
travers des critères pluridisciplinaires,  physiques,  bien sûr, mais aussi sociologiques, 
économiques, historiques et culturels. Par contre, les travaux sont souvent limités à une seule 
région géographique : hauts plateaux, zones arides, zones de montagneuses, plaines etc. ou à 
des zones ayant des spécificités socio-économiques : zones difficiles, zones défavorisées, 
zones intermédiaires, zones périurbaines, etc.  Rares sont les travaux qui dressent une 
�F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V���G�X�� �S�D�\�V�� �H�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �P�R�L�Q�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H��
du Maghreb.   

Nous nous sommes appuyés parfois sur des travaux parcellaires (une seule zone géographique 
�R�X�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�L�U�H������ �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �V�X�U�� �O�H�V�� �U�D�U�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �T�X�L�� �W�U�D�L�W�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V��
zones rurales par pays avec, toutefois, des éclairages qui penchent vers les disciplines des 
chercheurs/auteurs de ces travaux : les géographes J.F Troin et M. Berriane (2002) et les agro-
économistes  Firdawsy. L et Lomri A (2000) pour le Maroc, les agro-économistes  Abaab. B, 
Elloumi. M et Mezghani. C (2000) pour la Tunisie, les agronomes et statisticiens,   Ministère 
�G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O��(2004) et Office National des Statistiques (1998) et 
(2008) �S�R�X�U���O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� 

Comme nous le constatons, ce sont surtout des agro-économistes qui ont réalisé des 
typologies des zones rurales de leurs pays. De ce fait, même si les dimensions socio-
culturelles sont abordées, ces typologies s�R�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W��
donc certainement biaisées. Ce que confirme Florence Pintus dans le Méditerra (2008) à 
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �P�p�G�L�W�H�U�U�D�Qéenne donc y compris les pays du Maghreb « De façon générale, les 
�W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�V�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�V�� �P�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q�Q�H�V�� �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �Q�H�� �V�X�I�I�L�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �j��
�G�p�F�U�L�U�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�X�U�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�V���� �Q�L�� �j�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V��
réalité�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�\�� �M�R�X�H�Q�W���� �,�O�� �I�D�X�W�� �D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q » 

Seule exception, peut-�r�W�U�H���� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X��
développement rural, en Algérie, �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �D�S�S�X�\�p�H�� �V�X�U�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �W�U�q�V�� �Y�D�U�L�p�H�V�� �G�R�Q�W��
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�R�L�W�� �U�H�Qdre compte du degré de développement durable des communes rurales. 
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2.3.1) En Algérie, des typologies des zones rurales aux typologies des territoires ruraux : 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� 
 
�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�Dles, nous nous sommes intéressés à celle réalisée 
par Jean-�&�O�D�X�G�H�� �%�U�€�O�p�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �H�W�� �T�X�L�� �Y�L�V�D�L�W�� �j���p�O�D�E�R�U�H�U�� �X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�H�V��
espaces vécus. Cette typologie est la seule, à notre connaissance, qui est basée sur les 
représentations. La méthodologie choisie et qui consiste à interroger différents interlocuteurs, 
essentiellement des agents administrateurs, mais aussi des membres de la population sur leur 
représentation géographique de leur espace vécu est inédite et unique et a abouti à la 
réalisation de cartes des espaces vécus (Figures n° 16 et n° 17) Source : (Brûlé J-C, 2004) 
 
 
 

  
 
Toutefois, les critères de choix de ces espaces ne nous renseignent pas sur les représentations 
de ces territoires par les différentes catégories sociales. Les espaces vécus identifiés  sont le 
�U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �O�H�V��
mêmes représentations, justement, mais cette différence ne transparaît pas dans les résultats 
exposés. Par ailleurs, cette typologie ne tient pas compte de la dimension rural/urbain qui 
nous intéresse.  
                   
�3�R�X�U�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[���� �F�¶�H�V�W�� �V�X�L�W�H�� �D�X�� �U�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� ���������� �T�X�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W��
�G�H�Y�H�Q�X�� �X�Q�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H, à part, �H�W�� �G�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �W�\�S�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�S�S�D�U�X�H�V���� �/�¶�R�I�I�L�F�H��
national des statistiques a introduit les agglomérations semi-rurales et a procédé à 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V54. Des chercheurs agroéconomistes se sont emparés de 
ces résultats pour établir une typologie analytique des zones rurales en fonction de leur degré 
�G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �p�W�D�E�O�L�H�� �S�D�U�� �W�U�R�L�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V : Slimane Bedrani, Riad 
Bensouiah et Abdel Madjid Djenane dans le cadre du Réseau Agricultures familiales 
comparées (RAFAC) (Bedrani S et al., 2000) et celle qui se veut opérationnelle du ministère 
�G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �Gu développement rural en 2004, suite à la promulgation de la première 
stratégie de développement rural, en Algérie, en 2002. Les objectifs de ces classifications sont 

                                                 
54 Nous avons ab�R�U�G�p���O�D���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���O�¶�2�1�6�� �V�X�L�W�H���D�X���5�*�3�+�� �G�H������������ �G�D�Q�V���F�H���T�X�L���S�U�p�F�q�G�H���� 

Figure 17: Les espaces de référence 
identitaire dans l'Algérie du Nord 

Figure 16: Les espaces de référence 
identitaire dans l'Algérie Saharienne 
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�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���� �3�R�X�U�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �D�J�U�R�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�H�� �U�X�U�Dlité des 
�H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �G�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�V�S�D�U�L�W�p�V��entre les zones rurales et les zones 
urbaines �H�W�� �G�H�� �O�H�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U���� �3�R�X�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O����
�O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�H�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�H�V�W�L�P�H�U���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�L�Q�G�L�F�H�V�� �S�U�p�D�O�Dblement établis, le niveau de 
développement des communes rurales et de mettre en exergue leurs insuffisances et leurs 
potentialités, notamment économiques, pour la proposition de stratégies de développement 
local adaptées par le biais des projets de proximité de développement rural (PPDR) devenus 
par la suite projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI). 
 
�/�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �D procédé, par la suite, à une typologie 
des territoires plus récente et plus centrée sur les potentialités agricoles et qui est revenu vers 
le découpage des zones rurales en territoires géographiquement homogènes. Seulement, celle-
ci est présentée dans les documents de travail sans explication sur les indicateurs de 
classification chois�L�V���� �1�R�X�V�� �O�¶�D�E�R�U�G�H�U�R�Q�V, tout de même, suite aux deux typologies que nous 
avons décrites précédemment. Ces deux dernières se caractérisent par le fait, �T�X�¶�H�Q�� �S�O�X�V�� �G�H��
leur description détaillée, �T�X�¶�H�O�O�H�V��ont été �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���� �'�H�� �S�O�X�V�� �F�¶�H�V�W�� �H�Q�W�U�H�� �Oa 
�U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �T�X�¶�D�� �p�W�p�� �L�Q�W�p�J�U�p�H �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D��
stratégie de développement rural de 2002.  
 
2.3.1.1) Une typologie analytique : le « degré de ruralité » comme indicateur de 
classification.  

 
Pour démontrer que des disparités existent même au sein des espaces ruraux entre eux, les 
trois chercheurs : Slimane Bedrani, Riad Bensouiah et Abdel Madjid Djenane55 ont procédé à 
une classification des  zones rurales �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �Ge ce 
dernier qui montre la simplicité avec laquelle a été mené le raisonnement par rapport à la 
�W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �H�W��aussi son 
�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�� �T�X�L�� �Durait pu différencier les 
territoires. Cependant, cette typologie réalisée par des agroéconomistes, aborde des aspects de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �L�Q�W�p�J�U�p�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q et à la santé et aussi des aspects 
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H���O�¶�H�P�S�O�R�L�� �H�W���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Pent dans les espaces ruraux.   
 
« Le degré de ruralité »  qui est déterminé en fonction du pourcentage de la population éparse 
dans 48 wilayas du pays56 a permis pour ces chercheurs de classer les espaces ruraux ainsi 
déterminés en trois catégories : les espaces à degré de ruralité profonde (plus de 25% de 
population éparse dans la population totale), les espaces à degré de ruralité moyenne (plus de 
10% à 25% de population éparse dans la population totale) et les espaces à degré de ruralité 
faible (10% ou moins de population éparse dans la population totale). La carte qui suit montre 
que le découpage des espaces suit le découpage des wilayas (Figure n° 18).  

 
 

 
 
 
 

                                                 
55 Bedrani Slimane, Bensouiah Riad, Madjid D.A. (2000). Algérie. In: Agricultures familiales et développement 
rural en Méditerrannée. . KARTHALA et CIHEAM 
p. 69-125.  
56 �&�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���R�Q�W���Y�D�O�L�G�p���O�D���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���O�¶�2�1�6�� �T�X�L���F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X���S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�� �D���F�R�Q�Iondu en 
���������� �O�H�V���]�R�Q�H�V���U�X�U�D�O�H�V���D�Y�H�F���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���p�S�D�U�V���G�L�W�H�V���© zones éparses ».  
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Figure 18: Typologie des wilayas en fonction du degré de ruralité 
 

 

 
 
 

 
 
 
�&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�H�� �V�¶�r�W�U�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�p�H�� �D�X�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H��
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �S�D�U�� �Z�L�O�D�\�D�� �S�H�U�P�H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�H�� �V�X�L�Y�U�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Z�L�O�D�\�D�V�� �V�H�O�R�Q�� �F�H�V�� �W�U�R�L�V�� �V�W�U�D�W�H�V��
en fonction des dates des RGPH réalisés en Algérie (1966, 1977, 1987 et 1998). La simplicité 
�G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �F�K�R�L�V�L�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�H�Q�G�� �F�H�F�L��
�S�D�U�I�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �U�p�D�O�L�V�D�E�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�H�� ���������� �j�� ������������ �O�D�� �G�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �U�X�U�D�O�L�W�p��
�S�U�R�I�R�Q�G�H�� �D�� �F�R�Q�Q�X�� �O�¶�D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�Oe que celle des zones de ruralité moyenne et 
�I�D�L�E�O�H���� �&�H�F�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�� �S�D�U���O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O, selon S. Bedrani et al.  

 
�&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �O�H�V�� �G�L�V�S�D�U�L�W�p�V�� �H�Q�W�U�H���F�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �V�W�U�D�W�H�V�� �H�W�� �G�H�� �P�R�Q�W�U�H�U��
que les zones du rural profond sont désava�Q�W�D�J�p�H�V�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �V�D�Q�W�p���� �O�H��
�O�R�J�H�P�H�Q�W���� �O�¶�p�O�H�F�W�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�F���� �� �&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�H�Q�V�H�L�J�Q�H, surtout,  sur deux éléments 
essentiels qui concernent �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �D�G�R�S�W�p�� �S�D�U�� �F�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V ���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�D�� �Y�L�V�L�R�Q��
�J�O�R�E�D�O�H���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�Urence par wilaya, qui efface des disparités souvent importantes entre  
wilayas, en fonction de leurs situations dans les différentes zones géographiques homogènes 
(zones montagneuses, zones steppiques etc.���� �H�W�� �O�¶�L�Q�D�G�p�T�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �F�U�L�W�q�U�H�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�Wure 
�J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V��dites éparses sont naturellement plus 
�I�D�L�E�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Z�L�O�D�\�D�V�� �G�X�� �V�X�G�� �W�H�O�� �T�X�¶�R�Q�� �O�H�� �Y�R�L�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�D�U�W�H���� �R�•�� �L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �S�R�X�U�� �G�H�V��
habitants isolés de survivre. De plus, selon plusieurs auteurs, tels que  (Côte. M, 1996) et    
(Naît Djoudi. O, 1999) la répartition de la population algérienne sur le territoire présente des 
incohérences, notamment le surpeuplement de certaines montagnes comme les montagnes de 
Kabylie, par exemple, alors que des plaines plus riches en ressources sont beaucoup moins 
peuplées. La simplicité de cet indicateur montre que le rural, à cette période, était abordé en 
�W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�Q�� �U�H�W�D�U�G�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�� �F�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W�� �V�R�Q�� �D�Eandon par 
�O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�H�� �E�L�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�R�G�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �T�X�H�� �O�D�� �Q�R�Q�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �S�D�U�� �O�D��

Source : S. Bedrani et al, 2000, Agriculture 
familiales et développement rural en Méditerranée. 

Source : élaboré par nous-mêmes avec les 
données du RGPH, 2008, ONS 
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�S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �V�H�U�D�L�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �P�D�M�H�X�U�H�V���� �&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �Q�H�� �I�D�L�W��
aucunement cas des territorialités et des spécificités locales.  
 
La deuxième typologie réalisée après 2002 �S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X��
développement rural et qui exploite également les données du recensement de 1998, diffère de 
celle de 2000 par le fait que, �V�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�Dle prônée par la stratégie de 
développement rural, le local est poussé au plus fin possible. La typologie est une typologie 
des communes rurales et les indicateurs sont multiples.  

 
2.3.1.2) Une typologie opérationnelle : des indices multiples et une échelle communale 
�F�R�P�P�H�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�� �j���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q�H��approche de développement locale et intégrée  
 
�&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�p�V�X�O�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H���� �H�Q�� ������������ �� �S�D�U�� �G�H�V���H�[�S�H�U�W�V���� �R�•, là encore, on 
�U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�H�V�� �D�J�U�R�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V�� �D�O�J�p�U�L�H�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�X�� �3�1�8�'���� �S�R�Xr le  ministère de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� �/�¶�p�W�X�G�H�� �L�Q�W�L�W�X�O�p�H : typologie des communes rurales, a 
été réalisée plus spécialement pour le ministère délégué au développement rural et intervient  
comme outil de base dans la réflexion sur la problématique de développement dans le monde 
�U�X�U�D�O���� �H�O�O�H�� �D�� �p�W�p�� �L�Q�V�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�X�L�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�H��
développement rural durable.  
 
�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H�� �H�W�� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �p�W�D�E�O�L�H���� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H��
�G�U�H�V�V�H�Q�W�� �X�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �V�X�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�Q�� �$�O�J�p�U�L�H�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U : « Les 
différentes études qui se sont penchées, le plus souvent indirectement, sur la question du 
développement rural ». Celles-ci confirment, selon les auteurs : « la prégnance chronique de 
�O�D�� �S�D�X�Y�U�H�W�p���� �O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q���� �O�¶�D�E�D�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X��
�G�H�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �O�D�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �Q�R�Q�R�E�V�W�D�Q�W�� �O�H�V��
�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X�� �P�L�O�Leu agricole et rural. Les 
�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �U�p�Y�q�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �V�R�L�Q�V���G�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �X�Q�H�� �P�D�O�Q�X�W�U�L�W�L�R�Q��
�S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�H�� �T�X�¶�H�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �X�U�E�D�L�Q�� �H�W�� �L�O�V�� �P�H�W�W�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �W�D�X�[�� �G�H�� �F�K�{�P�D�J�H��
élevés et la détérioration du cadre de vie de ces populations rurales ». Cependant, les auteurs 
reconnaissent que : «la connaissance actualisée du monde rural, reste toutefois insuffisante. 
�/�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �V�X�E�L�H�V�� �W�D�Q�W�� �D�X�� �S�O�D�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �T�X�¶�D�X�� �S�O�D�Q�� �V�R�F�L�D�O�� �Q�H�� �V�R�Q�W��
pas encore totalement ni tout à fait connus » (Ministère délégué chargé du développement 
rural, 2004a). 
 
La prise en compte de la dimension rurale des espaces agricoles, en Algérie, est récente. 
�'�H�S�X�L�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H, �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �S�O�X�V�� �H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
�S�U�R�G�X�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�L�O�L�q�U�H�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� ���F�p�U�p�D�O�H�V���� �P�D�U�D�L�F�K�D�J�H���� �R�X�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� ���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
�O�D�L�W�L�q�U�H���� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Y�L�D�Q�G�H�� �H�W�� �G�¶�°�X�I�V���� �D�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �H�X�� �O�D�� �S�U�L�R�U�L�W�p�� �H�W�� �F�H�O�D�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H��
�U�p�G�X�L�U�H�� �O�D�� �I�D�F�W�X�U�H�� �D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �H�X�� �G�H�� �F�H�V�V�H�� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���� �� �/�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �D�J�U�D�U�L�H�Q�� �H�V�W�� �G�R�Q�F��
celui qui dominait parmi les planificateurs et le développement agricole concentrait les 
financements dirigés vers le monde rural.  
 
�&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �T�X�¶�X�Q�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �T�X�L�� �V�H�� �Y�R�X�O�D�L�W�� �L�Q�W�p�J�U�p�H��
«développement harmonieux entre des espaces agricoles et des territoires ruraux »57 a vu le 
jour avec comme particularité la prise en compte des zones rurales les plus défavorisées, �G�¶�R�•��
�O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �V�X�L�W�H�� �j�� �O�D��
conférence sur la pauvreté qui a également classé toutes les communes du pays selon le critère 
                                                 
57 �0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O���� ������������ �3�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O��
durable. La typologie des communes  rurales. 
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de pauvreté.   Cette typologie des communes rurales est dite « socio-économique » et se base 
sur des indicateurs visant à couvrir tous les aspects sociaux (Indice de développement santé, 
indice de développement éducation, indice de participation des femmes) et les aspects  
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� ���,�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
économique hors agriculture) et environnementaux (Indice de développement 
environnement). Cette typologie se veut donc plus exhaustive que la typologie précédente.  
 
Au plan mét�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H���� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �V�¶�H�V�W�� �I�R�Q�G�p�H���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H��
cette étude,  sur une approche complémentaire et dynamique basée sur des indicateurs dits  
�©�G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�V�ª�� �H�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�F�D�U�W�V�� �H�W�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �F�R�P�Punes 
rurales permettant ainsi une meilleure différenciation et une meilleure classification des 
espaces ruraux. �3�R�X�U�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �X�Q�L�T�X�H�� �H�Q�� �V�R�Q�� �J�H�Q�U�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�D���V�H�X�O�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�H�V��
communes rurales réalisée en Algérie, �M�X�V�T�X�¶�j�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�pes ont été recueillies de 
�G�L�Y�H�U�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�P�H�V�� �G�R�Q�W���� �E�L�H�Q�� �V�€�U���� �O�¶�2�1�6���� �O�H�V�� �� �V�H�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
�U�X�U�D�O���� �G�H�� �O�D�� �V�D�Q�W�p���� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V���� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W���� �3�D�U��
contre, les données émanant des communes ont été jugées, par les experts qui ont réalisé ce 
travail,  non fiables et non cohérentes et donc non exploitables.  
 
�/�H�V�� �������� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �U�X�U�D�O�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�2�1�6, après le recensement de 1998, 
ont toutes été prises en compte pour la réalisation de la typologie. 
 
�3�R�X�U�� �O�D�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���� �L�O�� �D�� �I�D�O�O�X�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �I�L�[�H�U�� �O�H�V�� �G�R�P�D�L�Q�H�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H��
�L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �G�X�U�D�E�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �\�� �F�R�P�S�U�L�V�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�X�W�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�D��
�S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �S�U�R�P�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� �H�W�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �H�Q�I�L�Q�� �O�D��
participation des femmes dans le monde rural. Après avoir déterminé les indicateurs, chacun 
�G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �H�V�W��évalué par des indices (entre 0 et 1) et certains indicateurs ont été pondérés par 
�G�R�P�D�L�Q�H���� �3�R�X�U�� �I�D�L�U�H�� �U�H�V�V�R�U�W�L�U�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� ���� �L�Q�G�L�F�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V����
�/�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� ���,�'�$���� ���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
hors agricu�O�W�X�U�H�� ���,�'�(���� ���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� ���,�'�6������ �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� ���,�'�(�G������ �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
���,�'�(�Q�Y���� �H�W�� �H�Q�I�L�Q�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� ���,�3�)����  A partir de ces indices de base 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �R�Q�W�� �S�X�� �r�W�U�H�� �F�D�O�F�X�O�p�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� ���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� ���,�'�5���� �T�X�L��
�U�H�J�U�R�X�S�H�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�D�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �D�U�L�W�K�P�p�W�L�T�X�H�� �G�H�V��
�G�H�X�[�� �L�Q�G�L�F�H�V�� ���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q�� ���,�'�+���� �T�X�L�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �O�H�V�� �L�Q�G�Lces liés à la 
�V�D�Q�W�p���� �j�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �H�Q�I�L�Q�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �V�R�X�W�H�Q�D�E�O�H��
���,�'�6���� �T�X�L�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�H�� �O�¶�'�5�� �H�W�� �O�¶�,�'�+���� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V����La 
classification des communes a été réalisée par la méthode statistique des k-means et de ce fait, 
chaque classe, a été encore divisée en 3 sous-groupes. A force de vouloir tenir compte du 
�P�D�[�L�P�X�P�� �G�¶�D�V�S�H�F�W�V�� �V�R�F�L�R-économiques à travers la multiplication des indices et des 
indicateurs, alors que les données ne sont pas forcément disponibles pour toutes les 
communes, la fiabilité des résultats obtenus reste discutable.  
 
Toutefois, nous présentons dans ce qui suit les résultats obtenus par ce travail. �/�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H��
développement rural soutenable  a permis de classer les communes en 5 classes, des plus 
défavorisées aux  moins défavorisées : niveau de développement très faible (5,27%), faible 
(22,05%), moyen (39,14%), plus ou moins bon (30,7%%) et bon (2,85%). La méthode des k-
mean a permis, selon les indices utilisés pour évaluer le développement rural, de constater que 
les communes rurales enregistrent des retards dans tous les domaines par rapport aux 
�F�R�P�P�X�Q�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �P�L�V�� �j�� �S�D�U�W�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �H�V�W�� �Q�R�W�p�� �T�X�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V��
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�O�H�V�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�V�� �H�W�� �O�¶�H�[�S�Oication donnée est que les programmes de développement sont surtout 
�G�H�V�W�L�Q�p�V�� �D�X�[�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�H�U���O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V����
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �p�W�D�Q�W���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V���� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H���X�Q�H�� �© tare �ª�� �G�¶�R�•�� �V�D�� �Q�p�J�O�L�J�H�Q�F�H�� �S�D�U�� �O�H�V��
autorités adoptant par la même occasion la posture « agrarienne » par rapport aux territoires 
ruraux.  
 
Par zones géog�U�D�S�K�L�T�X�H�V���� �L�O�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �Oes critères ayant un lien avec le développement 
économique des communes (migration et  développement agricole et rural), ce sont les zones 
des Hauts Plateaux et les zones Nord centre qui présentent les résultats les plus faibles. Tandis 
que celles du Sud sont celles qui présentent les meilleurs résultats. En effet, les communes qui 
présentent un niveau de développement rural faible, sont également, celles qui sont répulsives 
sur le plan migratoire. Pour ce qui est du statut migratoire, parmi les 76 communes les plus 
défavorisées, 18 communes sont situées dans les zones Nord Centre et 17 sont situées dans les 
haut-plateaux centre.  
 
Le niveau de développement rural des communes étudiées est estimé comme étant en 
�P�R�\�H�Q�Q�H�� �� �I�D�L�E�O�H���� �,�O�� �H�V�W�� �D�S�S�U�p�F�L�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �D�X�[�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �K�R�U�V�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �6�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �R�E�W�H�Q�X�V�� �S�D�U�� �O�¶�p�W�X�G�H���� �Oa répartition des 
communes, selon leur niveau de développement rural et la zone de planification, révèle que 
parmi les 76 communes de niveau 1 « les plus défavorisées », 46,1% se situent en zone Nord 
Centre et 21 % dans les Hauts Plateaux Centre. Quant aux communes de niveau 4 et 5 
respectivement « plus ou moins bon » et « bon », elles se situent dans leur majorité dans le 
Sud du pays. Dans les 76 communes présentant le niveau de développement très faible, il 
�V�¶�D�Y�q�U�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�Oe qui provoque cette faiblesse. Les 
communes à développement faible sont au nombre de (483), celles à développement moyen 
(294), plus ou moins bon (71), bon (24). Pour le développement agricole, les communes 
rurales ou le développement agricole est très faible sont largement majoritaires (706), celles 
qui présentent un développement faible sont au nombre de (147), celles ou le développement 
agricole est moyen sont au nombre de (33) et celles ou le développement agricole est 
acceptable sont au nombre de (49) et celles ou le développement agricole est bon sont au 
nombre de (13).  
 
�&�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� ���,�'�$������ �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
économique hors agriculture (IDE) est, selon les auteurs,  plus satisfaisant : les indices des 
cin�T�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�S�S�U�p�F�L�D�E�O�H�V�� �H�W�� �F�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�J�D�J�p�H�V, 
�M�X�V�T�X�¶�j�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W, pour le développement des communes rurales et qui ne tiennent pas 
�F�R�P�S�W�H�� �G�X�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �U�X�U�D�O�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �F�H�� �T�X�L�� �Y�H�X�W�� �G�L�U�H���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �S�Rur les auteurs 
�G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�W�X�G�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
rural : une  insuffisance des efforts pour le développement agricole. Alors que cet indice 
�H�[�S�U�L�P�H�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �Y�H�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �T�X�H�� �O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �� �/�D��
majorité de ces communes soit 585 présentent un niveau de développement entre moyen à 
�E�R�Q���� �������� �R�Q�W�� �X�Q�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �I�D�L�E�O�H�� �H�W�� �S�R�X�U�� ������ �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V���� �L�O�� �H�V�W��
très faible. 
 
En ce qui concerne la typologie d�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
�K�X�P�D�L�Q�� ���,�'�+������ �T�X�L�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� ���,�'�6�������G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� ���,�'�(�G���� �H�W�� �G�H��
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� ���,�'�(�Q�Y������ �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p���� �F�R�P�S�D�U�p�� �D�X�[�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �p�Y�R�T�X�p�V�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W��
et sans pour autant atteindre la moyenne, est relativement bon, selon cette étude. Le 
classement des communes par ordre croissant et leur regroupement en cinq groupes, allant du 
niveau « le plus faible » au niveau « bon », indique que seules 28 % enregistrent des niveaux 
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faibles dans ce domaine. Contrairement au niveau de développement rural, le niveau de 
développement humain le plus faible se retrouve dans les communes du grand sud alors que 
les communes présentant un niveau de développement jugé « bon » sont situées pour la 
majorité dans le nord du pays. 
 
�3�R�X�U�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���X�W�L�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H��
�S�R�X�U�� �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�p�T�X�L�W�p�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �O�D�� �Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�H�V��
résultats montrent que pour plus de 50% des commu�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V���� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�� �G�¶�r�W�U�H��
�F�R�Q�I�L�Q�p�H�� �D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �W�k�F�K�H�V�� �P�p�Q�D�J�q�U�H�V�� �H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �D�X��
développement. Seule 8,76 % des communes rurales, avec un indice de 0.647, affichent des 
niveaux relativement satisfaisants en matière de participation des femmes au processus de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�V�� �K�D�X�W�V�� �S�O�D�W�H�D�X�[���F�H�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �O�D��
participation des femmes est le plus faible. 
 
�&�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W rural, ne 
fait pas vraiment état des mutations aussi bien économiques que sociales que subit le monde 
�U�X�U�D�O���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �© La connaissance actualisée du 
monde rural reste toutefois insuffisante. Les résultats des �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �V�X�E�L�H�V�� �W�D�Q�W�� �D�X�� �S�O�D�Q��
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �T�X�¶�D�X�� �S�O�D�Q�� �V�R�F�L�D�O�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �Q�L�� �W�R�X�W�� �j�� �I�D�L�W�� �F�R�Q�Q�X�V ». Toutefois, 
cette typologie, qui a visé les communes et a essayé de toucher différents domaines auxquels 
�V�¶�H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�� �O�D�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H de développement rural, �V�¶�H�V�W�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�H�� �H�Q�� �X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �F�D�I�R�X�L�O�O�D�J�H��
et en plusieurs « typologies �ª�� �S�D�U�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �J�U�D�Q�G�� �V�H�Q�V�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�G�D�S�W�H�U��
les politiques de développement.  �/�D�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �V�H�U�D�L�W�� �G�L�I�I�L�F�L�Oe à 
�R�E�W�H�Q�L�U�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�H�� �S�O�X�Vieurs critères contradictoire dans une 
commune. Ainsi les communes du Nord centre auraient un bon indicateur de développement 
humain, mais un indicateur de développement rural plutôt faible et les communes du sud sont 
�G�D�Q�V�� �X�Q�� �p�W�D�W�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �&�H�� �T�X�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�U�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� �Q�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�� �S�D�V��
forcément le développement humain et ce qui signifie, également, �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X����
développement est sectorielle dans la mesure où le développement rural est séparé du 
développement humain et se défini à travers les indicateurs économiques liés au 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �K�R�U�V�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �&�H�F�L�� �H�V�W�� �H�Q��
�F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�X�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�X développement rural, à partir 
de  2004,  �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�Q���P�D�W�L�q�U�H�� �G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� 
 
2.3.1.3) �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H���G�H�V���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�D���S�R�O�L�W�L�T�X�H��
de renouveau rural une adaptation théorique ou une évolution pragmatique?  
 
Cette typologie (Tableau n° 4) qui accompagne la politique de renouveau rural lancée en 
������������ �V�H�� �Y�H�X�W�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�X�V�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �U�X�U�D�X�[���� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �O�H�V�� �S�O�X�V��
défavorisés et qui présentent des contraintes socio-économiques, voire politiques, que les plus 
avantagés, comme ceux qui possèdent des potentialités agricoles à améliorer. Cette typologie 
est revenue à une approche par espaces géographiques homogènes moins localisée puisque les 
territoires  sont identifiés selon leur appartenance aux différentes catégories géographiques 
(mont, piémonts, zones agro-pastorales etc.) et non administratives (wilaya ou commune).  
 
Cette typologie reste  �G�¶�R�U�G�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �P�H�V�X�U�D�E�O�H�V���� �P�D�L�V 
plutôt, sur une répartition des espaces différenciés sur le plan géographique et sur le plan de la 
�G�H�Q�V�L�W�p���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �U�H�V�W�H�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�X��
�P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��et du développement rural, mais elle est mise en avant uniquement 
pour identifier les espaces à haut potentiel et les espaces agricoles périurbains qui sont, en 
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même temps, à haut potentiel agricole. Cette typologie rappelle celle que nous verrons plus 
loin pour le Maroc et qui a été élaborée dans le cadre du plan Maroc vert ce qui montre bien 
�T�X�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�[�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V��territoriales a touché les pays du 
Maghreb.     
 

Tableau 4: Une typologie des territoires ruraux 
 
Typologie des territoires Caractéristiques Exemples types 

Les territoires ruraux 
dévitalisés 

�=�R�Q�H�V�� �G�¶�L�Q�V�p�F�X�U�L�W�p���� �F�H�U�W�D�L�Q�V��
espaces steppiques, 
pastoraux, oasis fortement 
dégradées, très faible 
densité humaine. 

Le mont des Aoufs, les oasis 
traditionnelles du Oued Righ, du 
Touat Gourrara, de la Saoura, les 
�]�R�Q�H�V�� �S�D�V�W�R�U�D�O�H�V�� �G�¶�(�O�� �E�D�\�D�G�K�� �H�W��
�1�D�D�P�D���«�H�W�F�� 

Les territoires ruraux 
profonds 

Zones de montagne, zones 
forestières et certaines 
zones agro-pastorales; 
zones frontalières ; oasis 
enclavées, habitats éparses; 
petites 
localités. 

Les piémonts et montagnes : de 
�O�¶�2�X�D�U�V�H�Q�L�V���� �'�X���'�D�K�U�D�� �����'�X�� �7�L�W�W�H�U�L�� ����
Aurés Nememcha , Djurdjura, Jijel, 
Boukhil, les zones agro-pastorales de 
Saida , de Sidi-BelAbbes, les zones 
frontalières de Bordj badji 
�P�R�N�K�W�D�U���� �G�H���7�L�Q�G�R�X�I���� �6�R�X�N�$�K�U�D�V�« 

Les territoires agricoles 
potentiellement 
compétitifs 

Espaces agricoles à fortes 
potentialités. 

Les plaines et vallées intérieures, les 
dayas dans les zones steppiques, les 
zones de mise en valeur (El Ghrous), 
�O���S�p�U�L�P�q�W�U�H�V�� �L�U�U�L�J�X�p�V�« 

Les territoires agricoles 
contigus aux espaces 
urbains.  

Espaces péri-urbains à 
proximité des 
agglomérations urbaines 

Les territoires contigus à Alger, 
Blida, Annaba, Oran, Constantine, 
Sétif, Tlemcen�«  

Source �����0�L�Q�L�V�W�q�U�H���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���U�X�U�D�O���� �$�O�J�p�U�L�H���� �������� 
 
Cependant, dans le cadre de la m�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �U�H�Q�R�X�Y�H�D�X�� �U�X�U�D�O qui a succédé 
à la stratégie de développement rural, la typologie par commune est celle qui est 
�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�D�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �F�O�D�V�V�H�U�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �O�R�F�D�O�H���� �&�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �O�D�L�V�V�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �T�X�H��
cette typologie par les territoires est juste théorique.  
 
2.3.2) Au Maroc : des typologies agrariennes aux typologies territoriales.    
 
Parmi les typologies existantes nous en avons retenues trois qui nous semblent intéressantes à 
analyser. De la même façon que pour le �F�D�V�� �D�O�J�p�U�L�H�Q���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V��
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�[�K�D�X�V�W�L�I�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V��
aborderons a été réalisée, comme pour le cas algérien, en 2000, par des agroéconomistes dans 
le cadre du réseau RAFAC (Réseau Agricultures familiales comparées) 58 et publié dans un 
ouvrage sur les agricultures familiales en Méditerranée. Les zones rurales ont été abordées en 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� ���� �U�p�J�L�R�Q�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���� �O�¶a�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �p�W�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H��
typologie. Puis, nous aborderons une typologie plus globale des différentes régions de 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q���G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H��
�O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D��typologie de 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�D�U�� �0�R�K�D�P�H�G�� �%�H�U�U�L�D�Q�H�� �H�W�� �-�H�D�Q-François Troin en 

                                                 
58 Les tra�Y�D�X�[���G�X���U�p�V�H�D�X���5�$�)�$�&�� �D�Y�D�L�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V���S�R�X�U���R�E�M�H�W���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �S�X�L�V���R�Q�W��
évolué progressivement vers les problématiques plus globales de développement rural 
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2002. Le Maroc a été découpé en 20 régions (officiellement, il en existe 16). Nous avons bien 
entendu focalisé sur les territoires ruraux. La troisième typologie a été réalisée avec 
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �D�J�U�D�U�L�H�Q�Q�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�L�Q�L�V�W�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �S�O�D�Q�� �0�D�U�R�F�� �Y�H�U�W�� �H�Q��
������������ �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �S�O�X�V�� �U�p�F�H�Q�W�H�� �G�R�Q�W�� �Q�R�X�V�� �D�Y�R�Q�V�� �S�U�L�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�W�� �V�R�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H��
�F�R�P�E�L�Q�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �D�J�U�D�U�L�H�Q�Q�H�� �H�W���O�¶�D�S�S�Uoche territoriale.  
 
2.3.2.1) Une typologie agrarienne classique 
 
Le découpage de 1971, �U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X��
précédemment,  a défini 7 régions économiques (Sud, Centre, Tensift, Nord-Ouest, Centre-
Nord, Oriental et  Centre-Sud). Ces régions sont restées telles quelles, �M�X�V�T�X�¶�j�� ��������, ou un 
nouveau découpage a fait du Maroc un pays à 16 régions. Le travail du réseau RAFAC,  
�S�R�X�U�W�D�Q�W�� �S�X�E�O�L�p�� �H�Q�� ������������ �V�¶�H�V�W�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �E�D�V�p�� �V�X�U�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �G�H�� �����������R�X�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V��
sont représentées comme les arrières pays des pôles urbains de  (Agadir, Casablanca, Fès, 
Marrakech, Meknes, Oujda et Rabat). Le travail réalisé dans le cadre du Réseau RAFAC,  
�G�R�Q�W�� �O�H�� �V�H�F�U�p�W�D�U�L�D�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �H�V�W�� �D�V�V�X�U�p�� �S�D�U�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �$�J�U�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�Q�� �Ge 
Montpellier a vu les auteurs (Ferdawcy. L et al., 2000) produire une typologie qui concerne 
�V�X�U�W�R�X�W�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� ���� �U�p�J�L�R�Q�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V��
marocaines que les espaces ruraux sont analysés avec la mise en exergue de la nature et aussi 
�G�X�� �P�R�G�H�� �G�H�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �G�L�Y�L�V�H�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V��
de la façon suivante ���� �O�¶�L�U�U�L�J�X�p���� �O�H��bour ���]�R�Q�H�V�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �S�O�X�Y�L�D�O�H������ �O�H�V�� �S�D�U�F�R�X�U�V���� �O�H�V�� �I�R�U�r�W�V����
les montagnes et les zones pré sahariennes et sahariennes. Nous le voyons,  cette typologie 
�G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V��
�U�X�U�D�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �W�U�D�L�W�p�H�V���� �P�D�O�J�U�p�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U�V�� �G�H�V�� �W�U�D�Yaux du 
réseau, comme étant des zones de production agricole et non des espaces de vie ou se 
développe une pluriactivité et présentant des spécificités territoriales. Les éléments physiques 
restent prédominants dans la classification des zones, même si les systèmes de production 
�D�J�U�L�F�R�O�H�� �V�R�Q�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�X���G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �U�H�O�L�H�I�� ���P�R�Q�W�D�J�Q�H�V����
plaines, hauts plateaux, désert, forêt etc.) se rajoute le découpage selon le système de 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �]�R�Q�H�V�� �L�U�U�L�Juées et zones bour ou à agriculture en sec et 
�O�H�V�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�p�V�� �S�R�X�U���F�H���T�X�L�� �H�V�W���G�H���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H��  
 
Les zones irriguées se retrouvent dans les zones du Centre,  de Tensift et du Nord-Ouest ou se 
sont développés, aussi bien, la grande hydraulique que la petite et moyenne hydraulique 
(Figure n° 19). Tandis que les zones bour ou à agriculture en sec sont des zones qui sont, 
selon les auteurs de cette typologie, des zones  qui présentent des potentialités en matière de 
�6�$�8���� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V���� �G�H��populations qui y vivent, de types de sols et de la 
pluviométrie en partie favorable. Pour ce qui est des parcours, où �H�V�W�� �S�U�D�W�L�T�X�p�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
�G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �O�H�X�U�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V������
bioclimatiques, pastorales et socio-économiques distinctes est indéniable. Cela va de  la 
�U�p�J�L�R�Q�� �V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H�� �D�X�[�� �K�D�X�W�V�� �S�O�D�W�H�D�X�[�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�O�� �H�Q�� �S�D�V�V�D�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�R�Q�W�D�Jnes atlasiques 
(Moyen atlas et Haut-Atlas). Quant aux zones forestières, leur répartition serait liée aux 
montagnes. Selon les auteurs de cette typologie, les principales régions forestières sont au 
centre-nord avec 32% des forêts et le nord-�R�X�H�V�W�� �D�Y�H�F�� ���������� �'�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �������� ���� �G�X��
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �H�V�W�� �F�R�X�Y�H�U�W�� �G�H�� �I�R�U�r�W�V�� �F�R�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �D�X�W�R�F�K�W�R�Qes, 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�D�U�J�D�Q�L�H�U���� �O�H�� �W�K�X�\�D���� �O�H�� �F�q�G�U�H�� �H�W�� �O�H�� �F�K�r�Q�H�� �O�L�q�J�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �S�U�p�� �G�p�V�H�U�W�L�T�X�H�V�� �H�W��
�G�p�V�H�U�W�L�T�X�H�V�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�p�H, mais celle-�F�L�� �Q�H���S�H�X�W�� �r�W�U�H���T�X�¶�L�U�U�L�J�X�p�H���� 
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Figure 19: Répartition de la part de la superficie irriguée dans la SAU par régions au 
Maroc 

 

        
 
Source : RAFAC, Agricultures familiales et développement rural en Méditerranée, 2000  
 
 
2.3.2.2) Une typologie du territoire marocain centrée sur les spécificités socio-
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �H�W���O�¶�D�S�S�Drtenance territoriale   
 
Alors que le RAFAC a procédé à une analyse de 7 grandes régions du Maroc, le travail de J.F 
Troin et M. Berriane se base sur une division en 20 régions. Celle-ci se veut tenant compte 
des aspects naturels, mais surtout, des aspects sociaux et des spécificités territoriales.  
 
�&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �S�X�E�O�L�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �0�R�K�D�P�H�G�� �%�H�U�U�L�D�Q�H�� �H�W���-�H�D�Q-François Troin intitulé 
« Maroc, régions, pays, territoires », est intéressante, dans la mesure où ils se situent, dès le 
départ, dans une analy�V�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �G�R�Q�Q�p�� �j�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H��
et non, seulement, �V�X�U�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H�� �K�R�P�R�J�q�Q�H�� ���U�H�O�L�H�I�� �H�W���F�O�L�P�D�W������ �� �/�H�V��
auteurs expliquent cela. Pour eux, « �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �S�D�U�W�R�X�W�� �F�K�H�] 
les aménageurs et décideurs tout comme chez les chercheurs en sciences humaines. Basé sur 
�O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�V�� �j�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O���� �X�Q�� �G�R�P�D�L�Q�H��
�G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H est une zone beaucoup 
plus complexe mais aussi plus petit et plus personnalisé que la région traditionnelle » (Troin. 
J.F et al., 2002). Les premiers géographes du début du siècle qui se sont essayés à la 
description du Maroc se sont surtout intéressés aux différents contrastes du relief et du climat 
Marocain. Les premiers travaux sont de G.Hardy et J.Célérier cités par jean François Troin 
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(2002). Ceux-là ont classé les régions marocaines selon leur situation géographique et des 
�F�U�L�W�q�U�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�V�� �V�D�Q�V�� �D�X�F�X�Q�H�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�D�V�S�H�F�W�V���V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �R�X�� �K�L�V�W�R�U�L�T�Xes liés à 
�O�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V59. M. Berriane et J.F. Troin expliquent que « [�«��] se sont les grands 
contrastes physiques qui dictent la définition et la délimitation des régions. Cette prégnance 
des éléments physiques va perdurer assez longtemps et les ensembles « naturels » 
constitueront pendant des décennies le critère essentiel de régionalisation ».  
 
Les auteurs précisent �T�X�¶�D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�X�� �0�D�U�R�F�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q����
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�V���� �� �T�X�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �V�H�� �V�R�Q�W�� �D�W�W�H�O�p�V�� �j�� �S�U�R�S�R�V�H�U�� �X�Q��découpage du Maroc en 
régions60. Ils en ont recensés sept principaux. Ces travaux introduisent, peu à peu, la notion de 
« régions économiques », notamment la spécialisation agricole et de « mode de vie ». Le 
travail de thèse de D. Noin datant de 1970, a attiré notre attention puisque ses objectifs sont 
de présenter les populations des campagnes du Maroc et pour cela, le Maroc a été subdivisé 
en 12 régions et 24 subdivisions. Selon M. Berriane et J.F Troin, cette typologie reste encore 
assez superficielle concernant les spécificités socio-économiques. De même que les 
�G�p�F�R�X�S�D�J�H�V�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �R�Q�W�� �F�R�Q�W�L�Q�X�p�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�U�� �O�H�� �0�D�U�R�F�� �G�X�� �1�R�U�G�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W��
« Maroc utile �ª�� �H�W�� �O�H�� �0�D�U�R�F�� �G�X�� �6�X�G�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�(�V�W�� �© Maroc périphérique »61. De toute façon, ces 
découpages régionaux sont passés de dénominations basées sur les ensembles naturels, 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �D�Y�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �G�H�V�� �D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �P�r�O�D�Q�W�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V��
villes et les ensembles tribaux. 
 
Les vingt régions proposées par M. Berriane et J.F Troin sont les suivantes : Coridor urbain 
du littoral atlasique, espaces satellites de Casablanca, arrière-pays de Rabat, Gharb et pays du 
Loukkos, Région de Fès-Meknes, plateau des phosphates de Tadla, Annexe sud-atlantique : 
les abda, pays pré-rifains, Moyen Atlas, Espace régional de Marrakech, Chiadma et Haha, 
Péninsule tingitane, Rif oriental, Région Souss-Massa et prolongements, Rif central et 
�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���� �+�D�X�W�� �$�W�O�D�V���� �6�H�X�L�O�� �R�U�L�H�Q�W�D�O���� �(�V�S�D�F�H�V�� �V�W�H�S�S�L�T�X�H�V�� �G�H���O�¶�(�V�W���� �5�H�Y�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �H�W�� �S�R�U�W�H�V��
du désert et Provinces sahariennes62. Selon les auteurs, ce découpage en 20 régions a permis 
�G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �V�S�D�W�L�D�X�[�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�V�� �H�W�� �V�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�� �G�X�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H��
administratif du Maroc qui date de 1997 et qui a identifié  16 régions. Ce découpage en 20 
régions est basé sur trois formes complémentaires de fonctionnements spatiaux : les régions, 
�O�H�V�� �S�D�\�V�� �H�W�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�j�� �T�X�H�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �H�W��
�O�H�� �G�p�F�R�X�S�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �'�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V�� �O�H�V�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�V�L�J�Q�p�V�� �F�R�P�P�H étant « des 
espaces souvent en devenir que leur habitants vont remodeler et façonner ».   
 
 
Du fait que ce sont les zones rurales qui nous intéressent et non les villes, nous avons focalisé 
dans chacune des 20 régions (Figure n° 20), sur les zones rurales et mis en exergue leurs 
spécificités.  
 
 
 
 
 

                                                 
59 Ce travail a donné la classification suivante : la région du Nord comprenant le Rif et les rivages de la 
�0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H�����O�H���E�D�V�V�L�Q���G�X���6�H�E�G�R�X�����O�D���P�D�V�H�W�D���P�D�U�R�F�D�L�Q�H�� �R�X���0�D�U�R�F���F�H�Q�W�U�D�O�����O�H�V���F�K�D�L�Q�H�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�V�����O�H���0�D�U�R�F��
oriental et le Maroc saharien. 
60 J.F Couleau en 1957 (44 régions), enquête à objectifs multiples en 1962 (9 régions),  
61 Nous avons traité cette question du découpage administratif du Maroc dans un point précédent de ce chapitre.  
62 Nous rappelons le contentieux sur ses provinces avec le front indépendantiste du Polisario.  
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Figure 20: Découpage du Maroc en 20 régions selon Jean François Troin 
 

 
Source : Jean-François Troin, 2002, Maroc. Régions, pays, territoires.  
 
La première zone est celle du coridor urbain du littoral atlasique, espaces satellites de 
Casablanca, arrière-pays de Rabat, Gharb et pays du Loukkos. Cet ensemble de quatre régions 
�H�V�W�� �F�R�P�S�O�H�[�H���� �S�H�X�S�O�p���� �R�U�J�D�Q�L�V�p���� �X�U�E�D�Q�L�V�p�� �H�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V��
auteurs de la partie vitale du pays qui longe le littoral atlantique. Si le coridor urbain du 
�O�L�W�W�R�U�D�O�� �Q�H�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �I�D�L�V�R�Q�V���� �F�H�W�W�H��
�U�p�J�L�R�Q�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���� �W�R�X�W�H�I�R�L�V���� �� �X�Q�� �S�{�O�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�T�X�H�O�� �F�R�Q�Y�H�U�J�H�� �O�H�� �V�X�U�S�O�X�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Yre 
rurale. Par contre les zones satellitaires de Casablanca (Chaouia et Doukkala) sont des zones 
agricoles et rurales. Pour ce qui est de la plaine de la Chaouia. Celle-ci est divisée en plusieurs 
zones dominées par la culture céréalière. Cependant, cette �S�O�D�L�Q�H�� �G�R�P�L�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �D��
�W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �j�� �V�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�L�V�H�U�� �©�(�O�O�H�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�� �G�H�V�� �L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�V�� �� �T�X�L��
�\���W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �j���O�D�� �I�R�L�V�� �G�H���O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�W���X�Q�� �F�R�€�W�� �G�X���I�R�Q�F�L�H�U�� �D�E�R�U�G�D�E�O�H ». 
 
Doukkala est la deuxième zone satellitaire de Casablanca qui est considérée par les auteurs 
comme étant rurale. De même que pour la zone Chaouia, Doukkala est divisée en plusieurs 
�]�R�Q�H�V�� �H�W�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�R�P�L�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �L�U�U�L�J�X�p�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�D�U�D�v�F�K�D�J�H���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W, 



 111 

malgré ses potentialités agricoles, les �'�R�X�N�N�D�O�D�� �V�R�Q�W�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �G�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X��
Maroc. Toutefois,  les deux régions présentent des disparités intra-régionales qui ont tendance 
�j�� �V�¶aggraver���� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �O�L�W�W�R�U�D�O�� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �H�Q�W�U�H�� �]�R�Q�H�V�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�V�� �H�W�� �O�H��
reste du territoire.  
 
�/�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �]�R�Q�H�� �H�V�W�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays de Rabat, la capitale administrative du Maroc, ce qui la 
place parmi les zones les plus urbanisées. Par contre, son arrière-pays présente une diversité 
�G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �F�R�P�P�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�U�Lncipale. Dans cette zone également existe des 
petites villes très polarisées par Rabat.  
 
Tandis que le Gharb et le pays du Loukkos, quatrième région,  est constitué de vastes régions 
de grandes hydrauliques et de périmètres irrigués. 
 
La cinquième région identifiée par les auteurs est la région de Fès-Meknès. Dans cette région, 
�H�[�L�V�W�H�Q�W�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �H�W�� �U�X�U�D�O�H�V�� �W�H�O�� �T�X�H�� �O�H�� �S�O�D�W�H�D�X�� �G�H�� �6�D�L�V�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �V�R�X�V��
�U�p�J�L�R�Q�V���� �/�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �V�R�Q�W�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �O�D�� �F�p�U�p�D�O�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�Ue, les 
�Y�L�J�Q�R�E�O�H�V���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �F�H�� �S�O�D�W�H�D�X�� �V�¶�X�U�E�D�Q�L�V�H, de plus en plus, par la création de petites villes 
autour de Fès et Meknès���� �&�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays de Fès et Meknès sont souvent 
la propriété de citadins de ces villes. En plus de ce plateau les zones périurbaines de Fès sont 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �W�H�O�O�H�V�� �T�X�H�� �7�D�]�D���� �$�L�Q�� �$�O�O�D�K�� �H�W�� �5�D�V�� �(�O�� �0�D���� �O�H�V��
pays de chraga-lemta et  le pays Hayaina. Il en est de même pour Meknès, �G�R�Q�W�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays 
est également constitué de zones agricoles, notamment les céréales et la vigne, toutes deux 
introduites par les colons, de plus en plus, concurrencées par les cultures maraichères, 
�O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �I�R�X�U�U�D�J�q�U�H�V, �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �E�R�Y�L�Q��
laitier. De même que pour Fès, parmi les petites villes autour de Meknès, existent trois centres 
ruraux : Hadj Kadour, Sebt Jahjouh et Ain Orma. Meknès possède aussi un massif 
montagneux le Zerhoun (900 m)  ou se pratique une agriculture traditionnelle (arboriculture : 
olivier, figuier et vignoble, blé et sorgho sous les arbres). 
  
Plus au sud, se trouve  Tadla, située entre le plateau de phosphate et le moyen atlas. C�¶�H�V�W�����X�Q�H��
�]�R�Q�H�� �U�X�U�D�O�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �V�W�H�S�S�L�T�X�H�� �T�X�L�� �D�� �p�W�p�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�H�� �H�Q��
périmètre irrigué. Le premier du Maroc et du Maghreb. La céréaliculture occupe une très 
�J�U�D�Q�G�H�� �S�O�D�F�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �V�¶�D�M�R�X�W�H, dans le Tadla du centre (Beni mellal et Beni moussa), le 
coton, les agrumes et la betterave à sucre. Seulement, sur le plan écologique, la transformation 
de la steppe en zone agricole a engendré des phénomènes irréversibles tels que la diminution 
�G�H�V�� �Q�D�S�S�H�V���� �O�D�� �S�R�O�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �D�X�� �Q�L�W�U�D�W�H�� �H�W�� �O�D�� �V�D�O�L�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V���� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�D��
�U�p�X�V�V�L�W�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�O�Dine a attiré des populations, ce qui a engendré 
�G�H�V�� �E�L�G�R�Q�Y�L�O�O�H�V�� �H�W�� �G�H�� �I�R�U�W�H�V�� �V�S�p�F�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �D�W�W�U�D�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �H�Q�� �P�r�P�H��
temps pourvoyeuse pour la �P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �%�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �M�H�X�Q�H�V�� �G�H�� �7�D�G�O�D�� �p�P�L�J�U�H�Q�W�� �Y�H�U�V�� �O�¶�,�W�D�O�L�H�� �H�W��
pratiquent des activités �L�Q�I�R�U�P�H�O�O�H�V�� �G�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�,�W�D�O�L�H�� �H�W�� �O�H�� �0�D�U�R�F���� �&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�H��
Tadla présente un piedmont qui est moins dynamique économiquement. 
 
Plus au sud encore sur la côte atlasique, se trouve le pays des Abda avec comme ville 
principale Safi connue pour son port de pêche, �P�D�L�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays est une zone rurale ou 
se pratique la céréaliculture. 
 
La Huitième zone de ce découpage est la zone dénommée par les auteurs les pays Pré Rifains. 
�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�H���� �6�R�X�V�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�H��
Pays Pré Rifains on retrouve deux villes traditionnelles : Taza et Ouezzane et un ensemble de 
petites unités appelés par les auteurs des « chefs-lieux très locaux ». Cette zone est densément 
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peuplée, 100 hab/km2 et a gardé comme activité principale, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V��
de productivité de celle-ci. La forte densité de la population a poussé à la culture des collines. 
En 1994,  le taux de population rurale est de 79% et la croissance démographique continue à 
augmenter. Le prérif est une région surtout à vocation arboricole. Seulement, les propriétés 
�W�H�U�U�L�H�Q�Q�H�V�� �R�Q�W�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �V�¶�p�P�L�H�W�W�H�U�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V��
précisent que, de plus en plus, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�D�V�V�X�U�H�� �Q�L�� �O�¶�D�X�W�R�V�X�I�I�L�V�D�Q�F�H�� �Q�L�� �O�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�Hs 
�M�H�X�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�\�V���� �&�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �S�U�p�U�L�I�D�L�Q�V�� �O�H�� �V�L�q�J�H�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V��
migratoires. En effet, la région présente très peu de ressources par rapport à ses régions 
voisines telles  que le Gharb et le Sais, ce qui fait que ces régions constituent des centres 
�G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U���O�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �G�X���S�D�\�V���S�U�p�U�L�I�D�L�Q�V�� 
 
La neuvième région est le moyen atlas qui se divise en plusieurs éléments (le moyen atlas 
central ���� �Q�R�\�D�X�� �P�D�M�H�X�U���� �G�H�V�� �P�D�U�J�H�V�� �F�R�P�S�R�V�p�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �S�O�D�W�H�D�X���F�H�Q�W�U�D�O�� �P�D�U�R�F�D�L�Q���� �O�H��
platea�X�� �=�D�w�D�Q���� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �V�H�F�W�H�X�U�� �V�X�G-�R�X�H�V�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �© �S�D�\�V�� �G�¶�(�O�� �.�V�L�E�D », le moyen 
Atlas oriental et la Haute Moulouya). Le moyen atlas est une zone importante 
économiquement au Maroc en raison des ressources minières et de ses atouts touristiques. 
Cependant, pendant longtemps le moyen atlas a été une région dominée par le semi-
nomadisme qui a fait place, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �j�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �V�p�G�H�Q�W�D�L�U�H���� �/�H�V��
différentes zones du moyen atlas connaissent des évolutions différentes. Certaines connaissent 
�X�Q�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�X�H�� �j�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �L�Q�W�H�U�Q�H�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �j�� �G�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V�� �H�[�W�H�U�Q�H�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
connaissent une déprise rurale. Parmi les expériences de développement endogène dans le 
�P�R�\�H�Q�� �D�W�O�D�V���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �G�H�V�� �F�D�V�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�H�O�O�H�� �T�X�H�� �O�¶�Hxploitation de 
carrières de sable, l�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�H�W�L�W�H�� �H�W�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �H�W��
�O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �V�S�p�F�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �W�H�O�O�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�[�R�J�q�Q�H���� �V�H�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q de spéculations telle 
que le tabac ou des aménagements hydro-agricoles. Mais ces programmes ont souvent eu un 
succès mitigé. Le moyen Atlas est considéré par les auteurs comme un « espace de réserve », 
offrant de riches possibilités de développement pour �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� 
 
�/�D�� �G�L�[�L�q�P�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�W�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �0�D�U�U�D�N�H�F�K���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �Y�L�O�O�H�� �U�H�V�W�H���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V��
�D�X�W�H�X�U�V���� �D�V�V�H�]�� �U�X�U�D�O�H�� �H�W�� �D�� �X�Q�H�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�D�Q�W���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W, son 
�U�D�\�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �O�L�P�L�W�p�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �Gu Haouz contraste avec son 
rayonnement international. Le découpage officiel insère Marrakech dans une région qui va 
�G�H�V�� �F�R�Q�W�U�H�I�R�U�W�V�� �G�X�� �K�D�X�W�� �$�W�O�D�V�� �j�� �O�¶�2�X�P�� �5�E�L�D�� �H�W�� �G�X�� �7�D�G�O�D�� �D�X�[�� �S�R�U�W�H�V�� �G�¶�(�V�V�D�R�X�L�U�D���� �7�U�D�Y�H�U�V�p�H�� �S�D�U��
�O�¶�R�X�H�G�� �7ensift. Donc, selon les auteurs, le Haouz est la zone rurale proprement dite de la 
�U�p�J�L�R�Q�� �G�H�� �0�D�U�U�D�N�H�F�K���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �© Territoire �ª�� �G�H�� �0�D�U�U�D�N�H�F�K���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�O�D�L�Q�H�� �H�W��
de piémont ou « dir �ª�� �R�X�� �V�¶�p�W�D�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �V�H�J�X�L�D�V�� �G�H�V�F�H�Q�G�X�H�V�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H��
�H�Q�W�U�H�� �O�¶�(�V�W�� �S�O�X�V�� �G�H�V�V�H�U�Y�L�� �T�X�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �/�H�V�� �D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �G�X�� �+�D�R�X�]�� �V�R�Q�W��
Amizmiz et Aït Ourir. La ville de Marrakech représente le débouché aux produits agricoles et 
�D�U�W�L�V�D�Q�D�X�[�� �G�¶�(�O�� �+�D�R�X�]�� �H�W���X�Q�H�� �D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�H���V�X�U�S�O�X�V�� �G�H���P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Y�U�H63.  
 
Dans la même région, Chiadma et Haha sont considérés par les auteurs comme des « pays » 
dans le sens français du terme, mais dont les ressources ne sont pas considérables. La mise en 
�Y�D�O�H�X�U�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�H�� �F�D�U�� �O�H�V�� �V�R�O�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �W�U�q�V�� �I�H�U�W�L�O�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �U�H�O�L�H�I�V 
contraignants.  
 
 

                                                 
63 �&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���U�p�J�L�R�Q���T�X�H���V�H���V�L�W�X�H���O�D���Y�D�O�O�p�H���G�¶�$�V�Q�L���T�X�L���H�V�W���Q�R�W�U�H���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H���G�H���F�D�V���D�X���0�D�U�R�F�� 
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Les trois régions suivantes, la péninsule Tingitane ou péninsule de Tanger, bordière de 
�O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���� �O�H�� �5�L�I�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�� ���R�X�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�H�� �1�D�G�R�U������ �H�Q�� �E�R�U�G�X�U�H���G�H�� �O�D�� �0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H���� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�X��
Souss-Massa et ses prolongements qui constitue une gr�D�Q�G�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�¶�$�J�D�G�L�U�� �H�W�� �T�X�L�� �� �F�R�Q�Y�H�U�J�H��
�Y�H�U�V�� �O�¶�2�F�p�D�Q�� �$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �D�X�� �0�D�U�R�F���� �/�D�� �S�p�Q�L�Q�V�X�O�H��
Tangitane est essentiellement urbaine avec ces deux principaux pôles, Tanger et Tétouan. 
�&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�Hrciale et touristique et constitue une attraction pour la 
�U�p�J�L�R�Q�� �G�X�� �5�L�I�� �Y�R�L�V�L�Q�H���� �/�H�� �I�D�K�V�� �H�V�W�� �V�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays de Tanger ou 
�V�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �O�D�� �F�p�U�p�D�O�L�F�X�O�W�X�U�H���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays de Tetouan est également rural avec 
Beni Hassan et Chefchaouen. �/�H�� �5�L�I�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�� �R�X�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�H�� �1�D�G�R�U���� �H�V�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V�� �O�H�V��
�S�O�X�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �G�X�� �0�D�U�R�F���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �W�U�q�V�� �S�H�X�S�O�p�H���� �$�Y�H�F�� �G�H�V�� �G�H�Q�V�L�W�p�V�� �S�R�X�Yant 
atteindre 300 à 400 hab/km2. Cette région a comme principale source de revenus 
�O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q, la contrebande, le commerce et les auteurs ajoutent, sans l�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� le trafic de 
�G�U�R�J�X�H�V���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �T�X�L�� �V�R�X�I�I�U�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �G�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �S�R�X�U�� �V�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���� �/�H�V��
�H�I�I�R�U�W�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �V�R�Q�W�� �R�U�L�H�Q�W�p�V�� �Y�H�U�V�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���� �&�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�W���� �S�O�X�W�{�W���� �X�U�E�D�L�Q�H�� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �\�� �D��
�X�Q�H�� �Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V, �H�O�O�H�� �p�W�D�L�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�H���� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� ��,1% 
en 1971, et puise ses ressources de développement dans ses initiatives endogènes, présence 
�G�¶�X�Q�� �H�V�S�U�L�W�� �H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�D�Q�W, et profite de sa p�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�H�E�D�Q�G�H�� �H�W��
�O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� 
 
�6�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H�� �H�Q�� �S�O�H�L�Q�� �G�\�Q�D�P�L�V�P�H, au Maroc,  ça serait selon les auteurs, la région 
du Souss-Massa et ses prolongements. Cette région connaît, selon eux un dynamisme 
endogène. Dans cette plaine, �H�Q�F�D�G�U�p�H�� �G�H�� �Y�D�V�W�H�V�� �S�L�p�P�R�Q�W�V�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�[�� �H�W�� �P�H�Q�D�F�p�H�� �G�¶�D�U�L�G�L�W�p����
vivent les Soussi connus pour leur attachement à la terre. Ce sont des paysans sédentaires, 
vivant en habitat groupé et se sont des polycultivateurs. En plus de la migration interne et 
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
�K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �G�X�� �V�R�X�V�� �j�� �O�H�X�U�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�D��
mobilisation des eaux superficielles par �O�¶�p�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �E�D�U�U�D�J�H�V���� �F�R�Q�V�Witue une source de 
revenus considérable. La densité de la population est de plus de 100 hab/ km2 surtout dans les 
�]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�$�J�D�G�L�U���� �/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �V�R�X�V�� �V�H�U�U�H�� �H�V�W���O�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �F�H�� �T�X�L��
engendre une grande demande en eau. A celle-ci���� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �O�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O��
notamment à Agadir et la pêche. 
 
Pour M. Berriane et J.F. Troin, deux zones sont considérées comme des zones barrières au 
�0�D�U�R�F���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �+�D�X�W�� �$�W�O�D�V�� �H�W�� �G�X�� �5�L�I�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �H�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �S�D�V��
le�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W�H, 
mais les agriculteurs se sont spécialisés dans la culture du kif ce qui a permis un véritable 
essor de la région. Les zones pratiquant cette culture (Rhomana et Sanhaja) sont passées de 
répulsives à attractives. Le secteur oriental du Rif (Bokkoya, Pays du Rhis et du Nekor) est le 
�5�L�I�� �G�H�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �F�D�U�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �\�� �H�V�W�� �U�X�G�H�� �H�W�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H���� �3�R�X�U�� �F�H��
�T�X�L�� �H�V�W�� �G�X�� �5�L�I�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �5�L�I�� �G�X�� �.�L�I���� �F�H�W�W�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �H�W�� �O�L�P�L�W�H���� �G�H��
�F�H�� �I�D�L�W���� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �W�H�O�� �T�X�H�� �O�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� Plusieurs programmes 
�p�W�D�W�L�T�X�H�V�� �Y�L�V�D�Q�W�� �j�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �V�W�X�S�p�I�L�D�Q�W�V�� �H�W�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�Q�L�W�L�p�V���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �R�Q�W��
obtenus des r�p�V�X�O�W�D�W�V�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�H�D�Q�W�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �R�Q�W���p�F�K�R�X�p�V���� 
 
La 16 ème région est le Haut atlas, �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �P�R�Q�W�D�J�Q�H�X�[�� �O�H�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�� �G�X�� �0�D�U�R�F��qui abrite 
le point culminant du Maghreb (4165 m au jbel Toubkal). Le Haut Atlas est peuplé de 
populations berbérophones à la vie difficile. Il est noté �X�Q�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�D�U�D�L�F�K�D�J�H���� �O�D�� �S�R�P�P�H�� �G�H�� �W�H�U�U�H���� �� �O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �0�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �G�H�� �F�K�q�Y�U�H�V��
et de moutons qui constitue la principale source de revenus. Cependant, si les activités 
artisanales reculent, le tourisme se développe de plus en plus, notamment le tourisme de 
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masse, surtout en raison de la proximité de la région de Marrakech. Le Haut Atlas ne présente 
pas de réel phénomène urbain et cela en raison de la proximité de villes telles que Marrakech, 
Agadir et Taroudant.  
 
�/�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �D�S�S�H�O�p�� �© les périphéries » qui sont les 
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�V�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�D�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H�� �G�X�� �Q�R�U�G�� �D�X�� �V�X�G���� �/�H�� �S�U�H�P�L�H�U��
territoire de cet ensemble est le Seuil Oriental au Nord. Cette zone serait caractérisée par 
�O�¶�L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V�� �D�S�S�U�p�F�L�D�E�O�H�V�� �T�X�H��
dans la plaine de Triffa. Alors que Béni Snassen est une montagne ou se pratique une 
agriculture traditionnelle et ou les hommes émigrent vers les villes voisines de Berkane et 
Oujda. Ces dernières sont les principales villes de cette région et  connaissent un dynamisme 
dû au commerce de gros et les unités agro-industrielles pour Berkane et à une offre de 
services abondante grâce à son appareil administratif et de fonctions libérales pour Oujda. 
�7�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�� �V�R�X�I�I�U�H�� �G�H�� �O�D�� �I�H�U�P�H�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �&�H�� �T�X�L��
limite, également, les échanges commerciaux assez dynamiques avant la fermeture de la 
frontière, même si la contrebande continue de constituer une source de revenus importante.  
 
�/�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �V�W�H�S�S�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�(�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �X�Q�� �Y�D�V�W�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �V�D�Q�V�� �D�F�F�q�V�� �j�� �O�D�� �P�H�U���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q��
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �O�¶�D�U�L�G�L�W�p�� �H�W�� ��qui souffre de la remontée du désert. 
�&�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �U�H�O�L�H�I�V���� �j�� �O�¶�R�X�H�V�W���� �O�H�V�� �S�O�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�D�� �0�R�X�O�R�X�\�D���� �j�� �O�¶�(�V�W���� �O�H�V��
Hauts Plateaux et au Sud, les chaînons terminaux du Haut Atlas oriental. Les Hauts plateaux 
�V�R�Q�W�� �O�H�� �S�D�\�V�� �G�X�� �P�R�X�W�R�Q���� �/�¶�D�Ftivité pastorale est dominante parfois unique. Cependant, il ya 
une diminution des parcours en raison des conditions climatiques ce qui a engendré une 
diminution des petits éleveurs et la concentration des troupeaux entre les mains de gros 
�p�O�H�Y�H�X�U�V���� �$�� �O�¶�(�Vt se trouve la moyenne Moulouya qui est orientée vers Guercif, un territoire 
�G�p�G�L�p�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �L�Q�W�H�Q�V�L�Y�H�� �J�U�k�F�H�� �j�� �X�Q�� �F�D�S�W�D�J�H�� �G�H�V���H�D�X�[�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�R�W�R�S�R�P�S�H�V���� �/�H�V�� �2�O�L�Y�L�H�U�V��
sont associés à des cultures telles que les céréales. Les auteurs comparent, de ce fait, cette 
zone à une « oasis ». Par ailleurs, des Ksours abritent des semi-nomades en voie de 
sédentarisation. Cette région est qualifiée par les auteurs « �G�¶�D�Q�J�O�H�� �P�R�U�W ». Autre région 
périphérique « Revers des Atlas et portes du désert » et les provinces sahariennes se sont des 
zones arides et peu peuplées sauf présence de quelques oasis telle que la plaine de Tafilalt qui 
représente la palmeraie la plus vaste du Maroc. Mais la région connaît des mutations. 
�/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���� �/�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �P�L�Q�L�q�U�H�� �H�W�� �O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W�� �V�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V���� �'�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W��
interne vers les villes  (Casablanca, Marrakech, Meknès, Fès, Oujda) ou internationale. De 
même que cette zone connaît une dy�Q�D�P�L�T�X�H�� �O�R�F�D�O�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� �L�V�V�X�V�� �G�H��
�O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �G�H�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�p�O�L�W�H�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �,�O�V�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V��
pour remédier aux problèmes de la zone telle que la sécheresse. Les auteurs identifient 
également le tourisme comme une nouvelle donne, notamment à Ouarzazate grâce à la 
présence de paysages variés, de massifs dunaires, un arrière-plan montagneux. 
 
�/�H�V�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H�V�� �V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �P�R�L�Q�V�� �S�H�X�S�O�p�H�V�� �H�W�� �V�R�X�I�I�U�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �F�U�L�D�Q�W�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�H�D�X����
Cette région dont la ville principale est Laayoune partage ses ressources entre la pêche et 
�O�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�H���O�D���S�r�F�K�H���H�W���O�H�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� 
 
Que ce soit pour les géographes M. Berriane et J.F. Troin  ou pour les agro-économistes,  
�)�H�U�G�D�Z�V�\�� �H�W�� �2�P�D�U�L���� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �H�Q�� �L�U�U�L�J�X�p�� �R�X�� �H�Q�� �E�R�X�U���� �P�R�G�H�U�Q�H�� �R�X��
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �j�� �Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�� �R�X�� �G�H�� �V�X�E�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V��
principales pour déterminer la  trajectoire des territoires ruraux.  Sa disparition, sa régression, 
son développemen�W�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �V�D�� �F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �S�D�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V���� �V�D��
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modernisation, son adaptation au marché est signalée selon le cas. Autre point important des 
�P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�Q�X�H�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �U�H�O�H�Y�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �F�¶�H�V�W�� �O�D��
pluriactivité et la diversification des activités. Par ailleurs, le travail de M. Berriane et J.F. 
Troin (2002) a identifié des zones ou le rythme du développement semble connaître une 
�O�H�Q�W�H�X�U�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�O�H�� ���H�V�S�D�F�H�V�� �V�W�H�S�S�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�(�V�W���� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �R�X�� �O�H�V�� �Dcteurs locaux ont pu 
�I�D�L�U�H�� �S�U�H�X�Y�H�� �G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V�� �S�R�X�U�� �L�Q�V�X�I�I�O�H�U�� �X�Q�� �U�p�H�O�� �G�\�Q�D�P�L�V�P�H�� �j�� �O�H�X�U�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� ���U�p�J�L�R�Q�� �G�H�� �6�R�X�V�V-
Massa).  
 
A ces travaux universitaires se rajoute une troisième  typologie à visées administratives, nous 
la présentons dans ce qui suit.  
 
2.3.2.3) Une typologie territoriale à visées opérationnelles  
 
�'�X�� �I�D�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H, déjà, dans la stratégie 20-2064���� �O�¶�$�W�O�D�V�� �G�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H, �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �O�¶�D�F�W�X�H�O�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H : le plan Maroc vert, 
divise le territoire marocain en unités territoriales agricoles et ne focalise pas seulement sur 
l�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H et sa nature (traditionnelle, moderne) ou ses performances (marchande ou 
de subsistance). En effet, dans cet atlas, la spécificité territor�L�D�O�H�� �H�W�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �O�R�F�D�O�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V��
�F�U�L�W�q�U�H�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �G�H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���]�R�Q�H�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �H�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� 
 
�&�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �D�� �p�W�p�� �D�E�R�U�G�p�H�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W�� �F�D�U�� �F�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�j�� �T�X�H�� �Q�R�X�V���D�Y�R�Q�V���S�X���D�E�R�U�G�H�U��
la représentation du rural et de �O�D�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H�� �F�K�D�U�J�p�H�� �G�X��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O���� �$�O�R�U�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �V�X�L�Y�D�Q�W���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �T�X�L��
a découlé de cette représentation.  
 
Le �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �G�p�F�R�X�S�p�� �H�Q�� �J�U�D�Q�G�V�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�V�� �D�J�U�R���p�F�Rlogiques qui, selon cet 
Atlas, sont placés à une échelle appropriée pour : « [�« ] raisonner en termes d'orientations 
stratégiques  à l'échelle nationale. C'est à cette échelle que l'on met en évidence les grandes 
problématiques de la production et de la ruralité. C'est à ce niveau que l'on définit les grandes 
priorités. [ �« ]. C'est, en effet, à ce niveau que l'on peut réinsérer l'agriculture dans son tissu 
économique primaire, dans son réseau de relations avec les services de la ville, les structures 
de commercialisation, l'agro-industrie. C'est, aussi, à ce niveau, suffisamment proche des 
acteurs, que l'on peut faire émerger des réflexions communes sur le devenir du territoire, sur 
la prise en compte concomitante de la production agricole, des activités rurales non agricoles, 
de la gestion des ressources naturelles ». Neuf ensembles agro écologiques sont identifiés et à 
�F�H�W�W�H�� �p�F�K�H�O�O�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �U�H�O�L�H�I�� ���0�R�Q�W�D�J�Q�H�V���� �S�O�D�L�Q�H�V���� �S�O�D�W�H�D�X�[���� �U�p�J�L�R�Q�V�� �S�U�p�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H�V����
sahariennes) et le climat (aridité, humidité, pluviométrie) qui sont les principaux critères et 
�F�H�O�D�� �S�R�X�U�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�H�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V�� �R�X�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �� �-�X�V�T�X�H-là les 
spécificités territoriales restent donc géographiques uniquement.  
 
�/�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�H�� �H�V�W�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �G�H�� �© �O�¶�X�Q�L�W�p�� �W�H�U�U�Ltoriale agricole » décrite par les auteurs de 
�O�¶�$�W�O�D�V�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �© Un espace géographique présentant des potentialités, des systèmes 
�G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V���� �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q��
progressive » (Figure n° 21). �&�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �T�X�¶�R�Q�W�� �p�W�p�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�V�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V���V�R�F�L�D�X�[�� �T�X�L��
�G�R�L�Y�H�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�X�Q�H�� �© �>�«�@��correction des 
limites obtenues a été faite à partir de la distribution des groupes humains (carte des tribus) et 
d�H�V�� �F�D�U�W�H�V�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�O�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V ». Seulement, les critères de découpage cités par 
les auteurs nous renvoient principalement vers les critères géographiques habituels : le relief 

                                                 
64 Aspect que nous avons traité précédemment 
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et les données pluviométriques et aux critères liés à la production agricole : la profondeur des 
sols, des aptitudes agro-�S�D�V�W�R�U�D�O�H�V�� �H�W�� �O�H�� �G�H�J�U�p�� �G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �/�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �Q�H�� �V�R�Q�W���S�D�V���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�p�I�L�Q�L�V���� 
 
�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V���� �© Le découpage en  Unités Territoriales de l'Agriculture  
a été fait sur la base d'un consensus d'experts, d'agronomes, de géographes et  de chercheurs 
de différentes disciplines dans le cadre d'un groupe de travail du CGDA (juin juillet 2000) ».  
 

Figure 21: La répartition des unités territoriales de l'agriculture dans les zones agro-
écologiques 

 

 
 

Ensembles agro écologiques �8�Q�L�W�p�V���7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���G�H���O�¶�$�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����8�7�$�� 
1- Montagnes rifaines 1. Rif occidental. 2- Rif central et oriental 3. Rif Sud 

(Basses montagnes avant-rifaines). 
2- Montagnes atlasiques subhumides à semi-
arides 

4. Haut-Atlas occidental (ou de Marrakech). 5. Haut Atlas 
�F�H�Q�W�U�D�O�� ���R�X�� �G�¶�$�]�L�O�D�O���� ������ �0�R�\�H�Q�� �$�W�O�D�V�� �2�U�L�H�Q�W�D�O�� ������ �0�R�\�H�Q��
Atlas occidental et haut Plateaux central. 

3- Montagnes arides 6. Haut Atlas Oriental 9. Anti Atlas du Nord-Ouest. 
4- Plaines atlantiques subhumides à semi-
arides 

10. Tangérois et habt 11. Gharb 12. Colline du Périf 13. 
Sais Cherarda et rebord nord du Moyen Atlas 14. Zaër-
Zemmour 15. Chaouïa  

5- Plateaux atlantiques semi-arides à arides 17. Chiadma, Haha, Ida ou Tanane 18. Plateau de 
khouribga 19. Rehamna- Jbilet 

6- Plaines semi-arides à large développement 
�G�H���O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q 

16. Doukkala Abda 20. Tadla 21. Haouz et Srarhna 22. 
Souss et plaine de Tiznit 26. Plaines et montagnes du NE 
méditerranéen 

7- �6�W�H�S�S�H�V���G�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�O���j���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���S�D�V�W�R�U�D�O�H 23. Plaines steppiques de la Basse Moulouya intérieure 
24. Hauts plateaux et bordure montagneuse de Jerada 25. 
Plaines steppiques de Haute et Moyenne Moulouya 

8- Pré Sahara oriental 27. Pré Sahara oriental du Guir e tafilalt 28. Pré Sahara du 
Dra 

9- Pré Sahara et Sahara  29. Pré Sahara et Sahara sud-anti atlasique 30. Sahara de 
Layoune-Boujdour 31. Sahara de Oued Dahab.  

Source ���� �$�W�O�D�V���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H����������������
http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/atlaspartie1.pdf  
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Ces UTA au nombre de 29, rejoignent quelque peu le découpage de Jean-François Troin et 
Mohamed Berriane et notre identification des zones rurales à partir de ce découpage. 
Cependant, dans le travail de ces auteurs les aspects sociaux et les spécificités territoriales 
sont plus clairement évoquées.  
 
Enfin, la troisième échelle est celle des "petites régions agricoles".  Cette échelle est décrite 
�S�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�V�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �G�
�D�F�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �T�X�¶�L�O��
est question de la relation des acteurs avec leur territoire. Cette échelle, qui peut être qualifiée 
de territoriale, a été identifiée pour  la stratégie 2020 du développement agricole et rural. Le 
�S�D�U�D�O�O�q�O�H�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �D�V�V�X�P�p. Ces territoires sont définis 
comme étant des « bassins de vie » concept introduit dans les entités statistiques françaises 
en 200365  mais surtout, comme des « �H�V�S�D�F�H�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H » ce qui introduit la définition 
du territoire et la territorialité vécu par les populations. Cette échelle est même définie comme 
étant un « territoire de projet ». Toutefois, les auteurs �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �p�F�K�H�O�O�H�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q��
�Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�X�� �0�D�U�R�F�� ���H�Q�� ������������ �H�W�� �S�U�p�G�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �G�X�� �F�H�U�F�O�H��
correspondrait tout à fait à ces « petites régions ». 
 
Notre examen des actions préconisées dans le cadre du plan Maroc vert nous laisse penser que 
cette échelle, �W�H�O�O�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�H, �U�H�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�X�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H���� �,�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H��
mécanismes destinés à créer une dynamique à cette échelle avec comme objectif un projet de 
construction territoriale.  
 
2.3.3) En Tunisie : Une typologie par délégation selon le degré de développement 
économique. 
 
�&�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �F�D�V�� �D�O�J�p�U�L�H�Q�� �H�W�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�� �R�X�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �D��
progressivement connu, �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H, �X�Q�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���� �H�Q��
Tunisie, cette approche se limite aux territoires où des projets financés par des organisations 
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �O�¶�R�Q�W�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H, comme au sud tunisien par exemple, ou les espaces  des 
projets sont découpés en territoires66. �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �U�H�W�U�R�X�Y�R�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�Lncipes de 
�O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �T�Xi, �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �S�U�p�F�p�G�H�P�P�H�Q�W,  intègre les spécificités 
territoriales, �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �H�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V et vise aussi la construction 
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�W�p�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �Dux différents acteurs qui devraient 
�S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W���F�R�P�P�X�Q�� �G�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� 
 
De toute façon la seule typologie existante à notre connaissance est celle réalisée dans le cadre 
du réseau RAFAC par les chercheurs tunisiens agroéconomistes (Abaab. A et al., 2000).  
 
�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �U�X�U�D�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�O�D�V�V�p�H�V�� �H�Q�� �W�U�R�L�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V������
La Tunisie compte 254 délégations dont 66 délégations urbaines et 188 délégations rurales. 
�/�D�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�H�V�W�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �T�X�D�W�U�H�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V : le taux de population 
rurale de la délégation, c'est-à-dire la part de la population de la délégation résidant en milieu 
�Q�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�D�O���� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�� �U�X�U�D�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �F�
�H�V�W-à-dire le pourcentage des actifs ruraux 
�H�P�S�O�R�\�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �O�D�� �G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q���� �F�
�H�V�W-à-dire la part de la population rurale résidant à 
�X�Q�H�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� ���� �N�L�O�R�P�q�W�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �p�F�R�O�H�� �S�U�L�P�D�L�U�H���� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U��
�O�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H���� �F�
�H�V�W-à-dire le �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�� �G�H�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �G�L�V�S�R�V�D�Q�W�� �G�¶�H�D�X�� �j�� �G�R�P�L�F�L�O�H�� �T�X�H�O�O�H��
que soit la source de cette eau (réseau officiel, équipement personnel ou autre). 
                                                 
65 �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X���E�D�V�V�L�Q���G�H���Y�L�H���S�D�U���O�¶�,�1�6�(�( : « le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès à la fois aux équipements et à l'emploi ». www.insee.fr 
66 Nous aborderons ces découpages dans la deuxième partie de cette thèse.  
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�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �T�X�D�W�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �D�X�[�� �D�X�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �W�U�R�L�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �T�X�L 
représentent des niveaux de ruralité plus ou moins accentuées : classe 1 : ruralité faible, classe 
2 : ruralité intermédiaire ; classe 3 : ruralité profonde (Figure n° 22).  
Cette démarche est proche de celle adoptée par les chercheurs algériens du RAFAC. La 
dispersion de la popula�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �S�U�L�R�U�L�V�p�V��dans la détermination du 
degré de ruralité.  
 

              
Source : Abaab A,  Elloumi M, et al. (2000). Tunisie. 

Agricultures familiales et développement en Méditerranée. 
 
�/�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �S�U�R�F�p�G�p�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H��
�F�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V���� �,�O�V�� �R�Q�W���� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �G�H�V�� �J�R�X�Y�H�U�Q�R�U�D�W�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
homogène. Dans un même gouvernorat, il peut y avoir des degrés de ruralité différents.  
�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �j�� �T�X�R�L�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�W�W�H�Q�G�U�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �U�X�U�D�O��
�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�� �U�X�U�D�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �\��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �U�X�U�D�O���I�D�L�E�O�H���� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�Wés 
���S�U�L�P�D�L�U�H���� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�� �H�W�� �W�H�U�W�L�D�L�U�H���� �V�R�Q�W�� �G�¶�p�J�D�O�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���� �/�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�X�W�U�H�V�� �T�X�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���O�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V�� �p�W�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H���U�X�U�D�O�� �S�U�R�I�R�Q�G�� 
 
La principale  différence  entre les trois types de zones rurales est surtout le niveau 
�G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���� �7�R�X�M�R�X�U�V�� �H�V�W-il que,  les délégations classées dans la catégorie « rural 
intermédiaire » sont les plus nombreuses. Celles qui sont classées comme « rural faible » sont 
les moins importantes. La première catégorie, celle du rural profond, se �U�p�S�D�U�W�L�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
du territoire mais avec une concentration particulière dans certaines régions qui présentent 
parfois un espace continu.  
La zone caractéristique du rural profond en Tunisie est la région Nord-�2�X�H�V�W���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H��
région montagneuse et forestière. La densité de population est assez forte et la population 

Figure 22: Typologie des gouvernorats en fonction du degré de ruralité 
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�D�F�W�L�Y�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �H�V�W�� �Q�R�W�p���� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�U�L�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �T�X�L�� �F�R�Q�I�L�U�P�H��
�O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �&�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�Us projets de 
développement rural. 
 
La deuxième zone considérée comme profondément rurale est la région des hautes steppes. 
Cette région a les trois composantes : agricole, forestière et alfatière. Elle constitue le 
prolongement des montagnes du nord-ouest, avec un milieu rural à dominante agricole et des 
conditions de vie relativement difficiles. Toutefois, toutes les agglomérations de cette zone ne 
sont pas considérées comme étant des zones de rural profond, certaines sont plutôt classées 
dans le rural intermédiaire.  
 
�/�H�V�� �E�D�V�V�H�V�� �V�W�H�S�S�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays de Sfax. Ces zones sont restées à dominante agricole sans 
�T�X�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�� �X�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �]�R�Q�H�V����
notamment en raison de la faiblesse du potentiel naturel. Le �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�E�R�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
�H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�R�O�L�Y�L�H�U���� �T�X�L�� �U�H�V�W�H�� �H�Q�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �O�D�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�H�V�� �F�L�W�D�G�L�Q�V���� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �H�Q��
mesure de créer une dynamique autocentrée. Plusieurs projets de développement rural 
spécifiques à ces zones cherchent à diversi�I�L�H�U�� �O�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �S�D�U�� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�D�X��
�H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �S�D�U�� �O�D�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �K�\�G�U�L�T�X�H���� �/�D�� �S�R�O�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �6�I�D�[�� �D�� �I�D�L�W�� �T�X�H���� �P�r�P�H�� �O�H�V��
�U�L�F�K�H�V�� �S�O�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �6�L�G�L�� �%�R�X�]�L�G�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q�� �D�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �U�p�X�V�V�L���� �Q�¶�D��
pas connu un processus de diversification de son tissu économique et a conservé son caractère 
de rural profond.  
 
La jeffara �T�X�L�� �V�¶�p�W�L�U�H de la frontière libyenne au littoral de Gabès, cette plaine côtière était, 
�M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �G�D�W�H�� �U�p�F�H�Q�W�H���� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �G�R�P�L�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�Hs parcours steppiques. La privatisation des 
terres collectives a donné lieu à un développement accéléré des plantations oléicoles et à une 
�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�L�J�U�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q�H��
agriculture irriguée (oasis littorales et périmètres irrigués avec des puits de surface privés). Un 
début de diversification des activités économiques (industrie chimique, tourisme) concerne 
essentiellement les zones urbaines de la frange littorale (Gabès, Medenine, Jerba-Zarzis). 
 
Les auteurs concluent que le rural profond qui se caractérise, en Tunisie, par la prédominance 
�G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �S�H�X�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H���� �F�H�� �T�X�L�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
�G�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�H�� �U�H�Y�H�Q�X�V���� �V�H�� �W�U�D�G�X�L�W���� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�V�� �H�I�I�R�U�W�V�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W���� �S�D�U�� �X�Q�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
�O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �S�O�X�V�� �P�p�G�L�R�F�U�H�V���� �&�H�O�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�O�R�U�V�� �X�Q�� �W�D�X�[��
�G�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �T�X�L���� �T�X�R�L�T�X�H�� �I�D�L�E�O�H���� �U�H�V�W�H�� �S�R�V�L�W�L�I���� �3�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V��
faibles, cette zone de rural profond se caractérise ainsi par sa fragilité. Le nord-ouest connaît 
�G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �D�V�V�H�]�� �J�U�D�Y�H�V�� �G�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �K�\�G�U�L�T�X�H���� �/�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �F�H�� �W�\�S�H��
�G�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �D�X�T�X�H�O�� �L�O�� �I�D�X�W�� �U�D�M�R�X�W�H�U�� �O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H���� �D�J�J�U�D�Y�p�H�� �S�D�U�� �H�Q�G�U�R�L�W�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�U�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
des ressources.  
 
�$�� �O�¶�R�S�S�R�V�p�� �O�H�� �U�X�U�D�O�� �I�D�L�E�O�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �U�X�U�D�X�[�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q�H�V�� �G�H�V��
grandes agglomérations. Trois ensembles se distinguent toutefois : la ceinture de Tunis, le 
Sahel de Sousse et la région minière et le jérid : 
 
La ceinture de Tunis et le cap Bon ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�V�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q�V�� �V�R�X�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H��
de Tunis. Cela correspond à la région qui connaît le développement le plus important et le 
�S�O�X�V�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�� �G�X�� �S�D�\�V���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H�� �H�W�� �L�Q�W�H�Q�V�L�Y�H�� �G�D�Q�V��cette région. Les 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p�H�� �D�Y�H�F��
�O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�L�q�U�H�� �H�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H���� �/�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �H�W�� �G�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q��
sont également importantes.  
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Le Sahel de Sousse ���� �X�Q�� �S�H�X�� �j�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �7�X�Q�L�V���� �P�D�L�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V����
la région du Sahel de Sousse possède aussi une zone assez large sous son influence directe. 
�3�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �X�Q�� �W�\�S�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �D�Y�H�F�� �G�H�� �J�U�R�V�� �E�R�X�U�J�V�� �U�X�U�D�X�[���� �V�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�H�� �D�� �F�R�Q�Q�X�� �X�Q�H��
diversification assez ancienne basée sur une industrie manufacturière, notamment le textile, et 
plus récemment sur le tourisme. Certaines délégations, qui font partie de cet espace, sont 
�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�U�E�D�L�Q�H�V���� �P�D�O�J�U�p�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�Dl et agricole 
assez important (cas des délégations du gouvernorat de Monastir). Cette région présente des 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �D�V�V�H�]�� �E�R�Q�Q�H�V���� �X�Q�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �p�O�H�Y�p���� �&�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��
�I�R�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �X�Q�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�H�� �Géveloppement assez soutenue et 
auto-entretenue. 
 
Le Jérid et la zone minière ���� �O�D�� �]�R�Q�H�� �P�L�Q�L�q�U�H�� �V�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�D�Q�V��
�O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �H�[�W�U�D�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�L�Q�H�U�D�L���G�H�� �S�K�R�V�S�K�D�W�H���� �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H��
activité relative�P�H�Q�W�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �P�H�V�X�U�H���� �D�X�� �G�p�W�U�L�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �/�D�� �F�U�L�V�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H�� �T�X�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� �U�H�M�D�L�O�O�L�W�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q��
�H�W�� �U�H�P�H�W�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �V�X�U�� �O�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�F�q�Q�H���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V��
�Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�Q�� �H�D�X���� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�H��
�S�H�X�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H���� �/�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�X�� �-�H�U�L�G����
�D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �D�� �I�R�Q�G�p�� �V�R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W���� �Q�R�Wamment, sur la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�D�W�W�H�V���� �/�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �O�L�p�� �j�� �O�¶�R�D�V�L�V�� �H�V�W�� �G�H�� �W�\�S�H�� �D�J�J�O�R�P�p�U�p���� �0�D�L�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �R�D�V�L�V����
notamment celles de Tozeur et de Gafsa, ont une tradition urbaine et offrent toutes les 
�F�R�P�P�R�G�L�W�p�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�O�O�H�� 
 
Les iles de Kerkéna, Jerba et Zarzis. La situation particulière des iles (Kerkéna et Jerba) et de 
�O�D�� �S�U�H�V�T�X�¶�L�O�H�� �G�H�� �=�D�U�]�L�V�� �Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �L�Q�V�X�O�D�U�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O�� �H�W�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �D�V�V�H�]�� �U�p�G�X�L�W���� �/�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �I�U�D�Q�J�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�D��
population���� �T�X�L�� �H�V�W�� �U�H�V�W�p�H�� �D�W�W�D�F�K�p�H�� �j�� �V�R�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �G�R�Q�Q�H�� �X�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �D�X��
paysage de ces régions avec une urbanisation du rural assez caractéristique. 
 
Enfin ont été inclues, dans cette catégorie de rural,  les délégations attachées aux chefs-lieux 
�G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �j�� �U�X�U�D�O�L�W�p�� �I�D�L�E�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O��
�S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�E�V�R�U�E�p�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�� �j�� �r�W�U�H��
�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �L�O�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�¶habitat assez bonnes et 
�O�¶�H�P�S�O�R�L�� �\�� �H�V�W�� �G�R�P�L�Q�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�X�W�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����Cette dernière bénéficie par 
�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H���O�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�V���F�H�Q�W�U�H�V�� �X�U�E�D�L�Q�V�� �H�W���G�¶�X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H���I�R�U�W�H�� �G�H���S�U�R�G�X�L�W�V�� �I�U�D�L�V�� 
 
Ont également été classés dans cette catégorie deux délégations du grand sud, à Médenine,  
dont la population est entièrement agglomérée dans des oasis, mais qui présentent un taux de 
ruralité fort puisque les centres urbains en question ne disposent pas encore du statut de 
commune, ce qui est déterminant en Tunisie dans la classification rural/urbain. 
 
En résumé, les auteurs pensent que la classe de ruralité faible est peu homogène. Chaque 
�F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�H�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �S�R�V�V�q�G�H�� �V�H�V�� �S�U�R�S�U�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�����7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �S�p�U�L�X�U�E�D�L�Q��
�G�R�P�L�Q�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H���� �G�¶�R�•�� �S�D�U�I�R�L�V�� �X�Q�H�� �I�R�U�W�H�� �G�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �������� �K�D�E���� �N�P���� �R�X�� �j�� �6�I�D�[�� �V�X�G��
���G�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �������� �K�D�E���� �N�P�������� �'�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�D�V�� �G�H�� �I�L�J�X�U�H�V���� �F�H�� �V�R�Q�W�� �G�H�V�� �E�R�X�U�J�V�� �U�X�U�D�X�[�� �T�X�L�� �R�Q�W��
évolué vers des centres urbains avec une économie diversifiée par des activités touristiques ou 
par une industrie diffuse en milieu rural comme dans le Sahel de Sousse. 
 
Entre les deux, il y a une troisième catégorie  appelé « rural intermédiaire ». Cette catégorie se 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �T�Xe, selon les 



 121 

auteurs, �O�¶�R�Q�� �U�H�O�q�Y�H�� �O�H�V�� �W�D�X�[�� �G�¶�H�P�S�O�R�L�� �U�X�U�D�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�V���� �/�H�V�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H��
catégorie se localisent dans les grandes plaines céréalières du nord de la Tunisie ou dans les 
�]�R�Q�H�V�� �T�X�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �]�R�Q�H�V��
agricoles au vrai sens du terme.  
 
Les grandes plaines céréalières du nord ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �S�O�D�L�Q�H�V�� �G�H�� �0�D�W�H�X�U�V-Béjà, Zaghouan-
siliana, jendouba-Bou Salem et du kef qui présentent une agriculture relativement diversifiée 
et intensive. Les chefs-lieux de délégations ou de gouvernorats constituent des bourgs ruraux 
�G�R�Q�W�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �V�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H�� �O�H�Q�W�H�P�H�Q�W���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �H�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V��
industries agroalimentaires. Le potentiel de développement de ces zones est assez important 
du fait du développement du secteur agricole et de la diversification des activités industrielles. 
La gestion des ressources naturelles pose relativement peu de problèmes sauf dans certaines 
�]�R�Q�H�V�� �R�•���G�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �K�\�G�U�L�T�X�H�� �V�R�Qt à signaler. 

 
Le kairouannais : quoique faisant partie de la zone de basse steppe, la plaine de kairouan a 
�F�R�Q�Q�X�� �X�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �D�V�V�H�]�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �&�H�O�D�� �V�¶�H�V�W�� �W�U�D�G�X�L�W�� �S�D�U�� �X�Q�H��
�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���� �/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V��
naturelles, et notamment des ressources en eau, rencontre des problèmes de surexploitation et 
de salinisation dans les plaines ���� �V�X�U�� �O�H�V�� �I�O�D�Q�F�V�� �G�H�� �F�R�O�O�L�Q�H�V�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �j��
signaler. 
 
Le Nefzaoua et El Hamma : le Nefzaoua est une zone oasienne de formation relativement 
�U�p�F�H�Q�W�H�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �X�Q�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �D�V�V�H�]�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �/�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �U�H�V�W�H�� �H�Q�F�R�U�H�� �G�R�P�L�Q�p�H�� �S�D�U��
�O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �D�Y�H�F�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�p�F�H�Q�W�� �G�X�� �W�R�X�U�L�V�P�H�� �V�D�K�D�U�L�H�Q���� �$�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�V��
ressources naturelles, �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �R�D�V�L�H�Q�Q�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H���� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H���� �D�X�� �S�U�R�E�O�q�P�H��
�G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�U�D�E�O�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V�� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q���� �/�H�V��
ressources renouvelables étant réduites, le développement des oasis se fait en puisant dans des 
nappes fossiles dont la durée de vie ne peut être indéfinie. Par ailleurs, dans certaines zones, 
�O�¶�D�U�E�L�W�U�D�J�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �X�V�D�J�H�V�� ���L�Q�G�X�V�W�U�L�H���� �W�R�X�U�L�V�P�H���� �X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �G�H�Y�L�H�Q�W��
�G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���� �/�¶�D�X�W�U�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �F�H�V�� �U�p�J�L�R�Q�V����en dehors de la gestion des 
ressources en eau et des ressources pastorales, est la préservation du couvert végétal, seule 
�J�D�U�D�Q�W�L�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�p�O�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V���S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H���G�p�V�H�U�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� 
 
Le Dahar-El Ouara et Remada dans le grand sud. Cette zone quoique peu homogène se 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �O�D�� �I�D�L�E�O�H�V�V�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W���G�H�� �V�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �H�Q�� �H�D�X���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H��
zones steppiques et montagneuses pré désertiques, où la densité de population est très faible. 
Le peuplement se concentre dans quelques villages de crêtes avec une agriculture à Jessour 
���'�R�X�L�U�H�W���� �F�K�H�Q�L�Q�L���� �*�K�H�U�P�D�V�V�D�«���� �R�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�V�� ���5�H�P�D�G�D����
�'�K�L�E�D���� �0�D�W�P�D�W�D������ �/�H�� �U�H�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �H�V�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �S�R�X�U��
�O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �S�D�V�W�R�U�D�O�� ���(�O�� �2�X�D�U�D���H�W���'�D�K�D�U��67. 
 
L�H�� �U�X�U�D�O�� �L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� �G�R�Q�F�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �R�•�� �G�R�P�L�Q�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
�D�J�U�L�F�R�O�H�� �T�X�L���� �S�D�U�� �V�R�Q�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �L�Q�W�H�Q�V�L�I���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H��
locale. La densité de la population est aussi très variable ici, mais reste dans des limites 
acceptables. Seules quelques délégations proches de Tunis présentent des densités élevées 
���6�L�G�L�� �7�K�D�E�H�W�� �D�Y�H�F�� �������� �K�D�E���N�P�������� �$�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �H�[�W�U�p�P�L�W�p���� �O�H�V�� �G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �V�X�G�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �O�H�V��
densités les plus faibles (4 hab/km2 pour Matmata). 
 
                                                 
67 Les deux délégations de Tataouine nord et Tataouine Sud qui constituent notre étude de cas en Tunisie 
englobent une partie de cette zone.   
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Conclusion  
 
Le rural  et la ruralité  dans les trois pays du Maghreb restent encore des concepts flous. 
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �U�L�J�L�G�H�� �H�W�� �V�L�P�S�O�H���� �$�F�F�p�G�H�U�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �X�U�E�D�L�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H��
�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �T�X�L�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�V�S�L�U�H�U�� �j�� �S�O�X�V�� �G�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q��des autorités puisque la 
couverture infrastructurelle y dépend. Ainsi que ce soit au Maroc ou en Tunisie les communes 
sont bien distinguées entre celles qui sont rurales et celles qui sont urbaines. En Tunisie, le 
�V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �V�H�� �F�R�Q�I�R�Q�G�� �D�Y�H�F�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�X�U�E�D�L�Q���� �(�Q�� �$�O�J�p�U�L�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W��
pas un découpage officiel, les communes rurales sont définies par la densité et par « le taux 
�G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q ».  
 
�'�X�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �D�X�� �U�X�U�D�O�� �H�V�W�� �O�¶�D�S�D�Q�D�J�H�� �G�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V��
�G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V�� �R�X�� �E�L�H�Q�� �G�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V�� �D�J�U�R�Q�R�P�H�V���Y�R�L�U�H�� �D�J�U�R�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V���� �O�D��
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �U�H�V�W�H�� �O�D�� �F�O�p�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �U�X�U�D�O���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �L�O�� �H�V�W�� �F�O�D�L�U�� �T�X�H��
�F�¶�H�V�W, seulement, dans les zones à haut potentiel agricole que �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H peut être un levier 
�G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �G�H�V�� �F�D�V�� �H�W�� �O�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�H��
la déstructuration et des mutations survenues sont �G�¶�R�U�G�U�H�V�� �V�R�F�L�R�G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V voire 
politiques et �Q�H�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W��pas seulement par la déprise agricole et par la dégradation de la 
place économique �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V���H�V�S�D�F�H�V���U�X�U�D�X�[���� �� 
 
Les typologies que nous avons étudiées (Tableau n° 5) pour les trois pays montrent 
�O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �U�X�U�D�O�� �T�X�L�� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �R�Q�W glissé vers le territorial et 
le local au Maroc et en Algérie �H�W�� �V�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�Q�� �7�X�Q�L�V�L�H���� �6�H�X�O�H�P�H�Q�W����
cette évolution théorique de typologies géographiques et fonctionnelles �F�H�Q�W�U�p�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
agricole vers des typologies qui se veulent territoriales et qui tiennent compte des spécificités 
locales semble superficielle dans la mesure où les dimensions sociales et, qui définissent les 
territorialités et de ce fait qui participent à la définition des trajectoires territoriales, sont très 
peu développées : �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �O�R�F�D�O�H�V���� �O�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �G�H��
�V�X�U�Y�L�H���� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�F����Ce 
sont des aspects qui font appel aux représentations des différentes catégories sociales et 
peuvent renseigner autant, �V�L�� �F�H���Q�¶�H�V�W�� �P�L�H�X�[, que les statistiques sur le devenir des territoires.  
 
�$�X�� �I�D�L�W���� �� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�V�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �H�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �V�X�U��
les statistiques (pas tou�M�R�X�U�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V������ �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�H�V��
typologies que nous avons analysées nous permettent  de constater que les zones rurales ont 
connu  et connaissent le même type de mutations dans les trois pays.   
 
- la diversification �G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V���O�H�� �U�X�U�D�O�� �S�U�R�I�R�Q�G�� �H�W���O�H�� �U�X�U�D�O�� �I�D�L�E�O�H�� 
- �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �J�U�k�F�H�� �j���O�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q�� �H�W���O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p���� 
- �O�D�� �U�D�U�H�W�p���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�H�D�X�� �H�W���O�D���W�H�U�U�H�� 
 
�(�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �Dbordés telles que la migration et les disparités 
�H�Q���P�D�W�L�q�U�H�� �G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V�� �H�W���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V���]�R�Q�H�V�� 
 
�0�r�P�H�� �V�L�� �F�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �O�H�V�� �V�H�X�O�H�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V��
étudiées, elles nous ont permis de situer les trois territoires dans les représentations des 
différents auteurs. Les typologies des administrations agricoles sont les plus intéressantes 
dans la mesure où ce positionnement est sensé déterminer les stratégies et approches de 
développement rural. �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�¶�$�O�J�p�U�L�H���� �O�H�� �P�D�V�V�L�I�� �I�R�U�H�V�W�L�H�U�� �G�H�� �%�p�Q�L��
Ghobri et, sa principale commune Yakourene,  est positionné dans une zone de rural moyen 
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par Bedrani et al en 2000, mais plutôt dans le rural profond par les typologies du ministère de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W du développement rural de 2004 et de 2008���� �7�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�D�X�� �0�D�U�R�F�� �O�D�� �Y�D�O�O�p�H��
�G�¶�$�V�Q�L�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�H��dans la région de Marrakech, selon Ferdawcy et Omari comme une zone 
�%�R�X�U�� �H�W�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�Q�� ������������ �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �-�H�D�Q-François Troin et Mohamed Berriane, la 
�Y�D�O�O�p�H�� �G�¶�$�V�Q�L�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X�� �+�D�X�W�� �$�W�O�D�V�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �E�H�U�E�p�U�R�S�K�R�Q�H�� �G�¶�p�O�H�Y�D�J�H����
à haut potentiel de développement touristique. En Tunisie, Tataouine est clairement identifié 
dans le rural intermédiaire en raison de la faiblesse de ses ressources en eau et donc de son 
potentiel agricole, ainsi que des conditions climatiques et édaphiques difficiles.  
 

Tableau 5: position et caractérisation des territoires d'étude selon les différentes 
typologies 

 
Territoires Position du territoire dans les différentes typologies 
Massif 
forestier de 
Béni 
Ghobri, 
Commune 
de 
Yakourene 
Algérie 

Années 2000 2004 2008 

Auteurs de la 
Typologie 

S. Bedrani, R. Bensouiah 
et A. Djenane  

Ministère de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�X��
développement rural  

Ministère de 
�O�¶�D�J�U�Lculture et du 
développement rural  

Positionnement et 
caractérisation du 
territoire étudié 

Yakourene est située à la 
wilaya de Tizi-Ouzou qui 
est classée selon le degré 
de ruralité dans le 
rural moyen. 
 
Commune complètement 
rurale selon les données 
�G�H���O�¶�2NS du RGPH de 
1998 sur lequel se sont 
basés les auteurs.  

Yakourene 
commune rurale 
équilibrée (ni 
répulsive, ni 
attractive).  
�/�¶�,�'�5 : indicateur 
de développement 
rural est assez faible 
est de 0,164 et 
�O�¶�,�'�+ : indicateur de 
développement 
humain : IDH est 
moyen est de 0,469 

Territoires ruraux 
profonds : zones 
forestières et 
montagneuses.  

Vallée 
�G�¶�$�V�Q�L����
cercle 
�G�¶�$�V�Q�L 
Maroc 

Années 2000 2002 2009 
Auteurs de la 
Typologie 

L. Ferdawcy et A.Lomri  J-F Troin et M. 
Berriane  

Ministère de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�W���G�H���O�D��
pêche maritime, Atlas de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �P�D�U�R�F�D�L�Q�H�� 

Positionnement et 
caractérisation du 
territoire étudié 

�7�H�U�U�H�V���%�R�X�U���H�W���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� Région 
berbérophone à 
élevage et de 
développement 
touristique.  

Haut Atlas occidental ou 
de Marrakech. 
Montagnes atlasiques 
subhumides à semi-
arides.  

Délégations 
de 
Tataouine 
Nord et 
Tataouine 
Sud, 
Tataouine 
Tunisie 

Années 2000 
Auteurs de la 
Typologie 

Abaab. A,  Elloumi. A,  Mezghani. C 

Positionnement et 
caractérisation du 
territoire étudié 

Délégations du grand sud. Territoire à faiblesse du potentiel agricole et en 
ressources en eau. Parcours en dégradation.  




















































































































































































































































































































































































































































































































































