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 بوسماحة احمد  البروفيسور  كلمة رئيس الملتقى 

 بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

 الس يدة ال مينة العامة لولاية أ م البواق، 

قليمية للدرك الوطني،  قائد المجموعة الا 

 البواق، رئيس ال من الولائي لولاية أ م 

 ال سرة الا علامية، 

 الس يد رئيس الجامعة،

 السادة  نواب رئيس الجامعة،

 الس يد عميد كلية علوم الارض والهندسة المعمارية، 

 ضيوف الجامعة ال كارم

 السادة ضيوف الملتقى الدولي

 الطلبة  ،ال ساتذة

 هيئة التدريس بمعهد بكلية علوم الارض والهندسة المعمارية 

بكم في   العلمينرحب  الجامعي  الصرح  تنظيم   -رحاب هذا  الفخر  فمن دواعي  مهيدي،  بن  العربي  الشهيد  جامعة 

 .هذا الملتقى الدولي الكبير الذي تصادف ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

يشرفني، أ صالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أ عضاء اللجنة التنظيمية للملتقى، أ ن أ رحب بكم جميعا، وأ قول لكم: 

 .أ هلا ونزلتم سهلا في رحاب جامعة العربي بن مهيدي أ م البواق حللتم

والذين  الوطن،  جامعات  مختلف  من  قدموا  اللذين  دكتوراه  وطلبة  اساتذة  من  بالباحثي  أ خص  بصفة  وأ رحب 

خواننا الكرام من خارج الوطن   تجشموا عناء السفر وتحملوا مشقة التنقل من أ ماكن بعيدة، كما أ رحب بضيوفنا وا 

نجاح   -من تونس الشقيقة  - Google Meet عبر تقنية -شاركون في هذا الملتقى عن بعد الم  ليشاركوا معنا في ا 

كلية  فتئت  ما  التي  الدولية  الملتقيات  سلسلة  الثانية  في  الحلقة  يمثل  الذي  الدولي،  العلمي  الملتقى  هذا  فعاليات 

تة س نوات، أ ي منذ الملتقى ال ول الذي عقد خلال  علوم الارض والهندسة المعمارية تعمل على تنظيمها منذ س  

 .حول صناعة المدينة المعاصرة  2015من شهر نوفمبر س نة  10و 09أ يام 

وقد ظهرت هذه الاس تجابة في العدد الكبير من الطلبات التي وصلتنا من ال ساتذة والباحثي ممثلة في ملخصات  

لتقى. كان من الضروري أ ن نعرض الملخصات التي وصلتنا على  المداخلات التي يقترحون الا سهام بها في أ عمال الم 

 .التحكيم ال كاديمي

رسالها مرة    65وبعد الدراسة والتمحيص، تم قبول حوالي   ملخص، لتتم مراسلة أ صحابها لا نجاز ال بحاث الكاملة وا 

جرت دراسة ال بحاث  أ خرى، وبعد تلقي هذه ال بحاث، د عَِي أ عضاء اللجنة العلمية من جديد للنظر فيها، حيث  

دراجها ضمن برنامج الملتقى. وبالمناس بة نرفع من    40المعروضة، ووقع الاختيار على حوالي   منها تمت الموافقة على ا 

لا  هذا المقام أ سفنا الشديد للباحثي الذين رحبوا في المشاركة معنا من تونس الشقيقة، و أ رسلوا النص الكامل ا 

لى الجزائر أ نه لم تتح لهم الفرصة للتنقل  .ا 
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تحقيقه،  يمكن  لا  مما  ذلك  أ ن  تبي  لكن  المشاركي،  على  وتوزع  كاملة  الملتقى  أ عمال  تطُبع  أ ن  طموحنا  كان  وقد 

بسبب ضيق الوقت وتأ خر البعض في ارسال المقالات الكاملة. ولذلك بعد الملتقى سنراسل ال ساتذة او الباحثي   

عداد رسالها، س نقوم بجمعها في كتاب خاص بالملتقى يحمل رقم  الذين شاركوا في الملتقى ونطلب منهم ا   ابحاثهم وا 

ISBN.   فيما يتعلق بتوزيع المداخلات على الجلسات؛ حتى تتاح الفرصة لكل المشاركي أ ن يعرضوا ملخصات

ت  ل بحاثهم، وأ ن تحظى بالمناقشة والا ثراء، فقد تم تخصيص س تة جلسات عامة حضوريا بهذه القاعة )قاعة المحاضرا

المركزية، الادارة  برج  من  الثان  الطابق  في  الموجودة  المحاضرات  بقاعة  بعد  عن  واحدة  وجلسة  طبعا   الكبرى( 

المشاركة عن بعد، من داخل و خارج الوطن، تأ تي للتعامل مع الظروف الراهنة بسبب فايروس كورونا. تعقد  

لى هذه الطريقة لن تكفينا يومان  مختلف الجلسات بصورة متوازية، أ ي في نفس الوقت، ل نه من دون ال لجوء ا 

جلسة   كل  في  تعرض  التي  ال بحاث  تكون  أ ن  على  حرصنا  وقد  عامة،  جلسات  في  كلها  ال بحاث  لعرض  كاملة 

 .متقاربة نوعا ما من حيث موضوعاتها حتى يكون هناك تنوع من جهة وتكامل من جهة ثانية

لى عقد هذا  أ شكر، نيابة عن زملائي أ عضاء لجنة الملتقى، كل من أ   سهم من قريب أ و بعيد في أ ن نصل اليوم ا 

المطلوبة  ال بحاث  وأ نجزوا  المشاركة  بطلب  بادروا  الذين  والباحثي  ال ساتذة  لكل  شكرا  الدولي.  العلمي  اللقاء 

لى القادمي م نجاح أ عمال الملتقى. و نعتذر ا  لقاء مداخلاتهم والا سهام في ا  لى مدينة أ م البواق لا  نهم  وحضروا اليوم ا 

لينا، سائلي الله عز وجل أ ن يجعل   من بعيد عما يمكن أ ن يكونوا قد عانوه من تعب أ و مشقة في طريق وصولهم ا 

 .ذلك في ميزان حس ناتهم

شكرا لل ساتذة على اس تجابتهم لدعوة الكلية وتشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في هذا الملتقى، وقد شرفونا بعضهم  

الم  في  معنا  بالحضور  قبل  يطيل  من  أ ن  الله تعالى  نسأ ل  نجاحه،  ا  في  الفاعلة  سهاماتهم  ا  لهم  وكانت  السابق،  لتقى 

   .أ عمارهم ويثقل بالحس نات موازين أ عمالهم

  العمارة   في  الاس تخدام  جودة  تقييم"    مخبر  مدير  و  العلمية  اللجنة  رئيس   السعيد  مزوز   الدكتور  الاس تاذ  أ شكر  و

 .  الدولي الملتقى هذا فعاليات نجاح في ساهم الذي" المبنية  والبيئة

شكرا للجامعة ممثلة في مديرها ال س تاذ الدكتور ديب زهير ونائبه ال س تاذ الدكتور لعمامرة، وشكرا للكلية ممثلة  

 .في عميدها ال س تاذ الدكتور عداد محمد الشريف، على الا مكانات المسخرة والمتابعة المس تمرة

اللجنة التنظيمية على ما بذلوه من جهود طيلة الفترة التي تلت الا علان عن    شكرا لكل الزملاء ال فاضل أ عضاء

تقان  .الملتقى، وعلى الجهود التي يبذلونها اليوم لتجري أ عمال الملتقى في سلاسة ونظام وا 

 .وشكرا لكم جميعا أ يها الحضور الكرام على كرم الا صغاء وجميل الاهتمام
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Dans un monde globalisé, les politiques territoriales ont tendance à se centrer sur les 

métropoles, supposées être les foyers principaux de la croissance économique et de 

l’innovation. En effet, les grandes villes, du fait de leur poids démographique, de leur 

importance économique et sociale, de leur fonction centrale au sein des systèmes 

urbains nationaux et régionaux ont capté l’essentiel du discours consacré à la ville.  

De ce fait, peu d’études ont été consacrées au rôle de la petite et moyenne ville, à leur 

place dans le dispositif spatial, et aux fonctions qu’elles assurent dans les économies et 

les constructions régionales.  

Les petites et moyennes villes, c’est-à-dire l’échelon le plus bas de la pyramide, « ont 

un rôle moteur dans la croissance, tandis qu’elles présentent des profils et des 

dynamiques hétérogènes qui s’écartent de ce que l’on observe dans les métropoles ».  

Les petites villes ont souvent été des lieux d’innovation capables de jouer un rôle 

fondamental dans l’organisation de l’espace national et dans l’équilibre des armatures 

urbaines et des espaces régionaux. « Elles sont des lieux d’affrontement et de 

combinaison de comportements et valeurs traditionnels d’essence rurale et 

communautaire et de valeurs urbaines renvoyant plutôt aux images de modernité et 

d’innovation.  « pas de campagnes dynamiques sans villes dynamiques », dans ce sens 

les petites villes sont devenues des pivots de modernisation et de partage des valeurs 

urbaines en faveur du monde rural. « Les petites villes ont un rôle à jouer dans le cadre 

d’une urbanisation raisonnée du territoire, c'est-à-dire une urbanisation ne tendant pas 

à des phénomènes de macrocéphalie urbaine mais au contraire allant davantage vers 

une répartition plus équilibrée de la population et des activités.  

Leurs spécificités endogènes doivent miser sur une construction territoriale capable 

d’innover de s’intégrer dans un contexte globalisé. 

Depuis plusieurs décennies, « l’urbanisation a pris l’allure d’une explosion urbaine qui 

a bouleversé les paysages, les mentalités et la société elle-même ».  

L’accélération de l’urbanisation et l’inégale distribution géographique des villes sont le 

fait le plus marquant en Algérie.  

L’armature urbaine est de plus en plus dense mais loin d’être harmonieusement répartie.  

Les petite villes ont connu des mutations fonctionnelles et spatiales et ont acquis de 

nouveaux pouvoirs et de nouveaux moyens. 

La concentration des activités et de la population sur la frange littorale ont renforcé le 

phénomène de littoralisation entrainant un déséquilibre régional entre le Nord et le reste 

du pays. Ces distorsions territoriales ont été ensuite la préoccupation majeure de la 

politique d’aménagement du territoire. Cette dernière, a favorisé des actions prioritaires 

sur les petites et moyennes villes dans le but de freiner la croissance des grandes villes 

littorales, tout en assurant un redéploiement de l’armature urbaine à l’intérieur du pays. 

Ainsi, le mouvement d'urbanisation s'est sensiblement renforcé corrélativement aux 

promotions administratives et aux implantations industrielles dans les régions 

défavorisées et les moins urbanisées.  

L'industrialisation et la promotion administrative ont représenté pour plusieurs centres, 

l'impulsion décisive (création d'équipements : services publics diversifiés et attractifs) 

et favorisé le passage du rural à l’urbain. Le nombre d’agglomérations en Algérie est 

Intervention du Président du colloque 

Pr. Ahmed Bousmaha 
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passé de 211 en 1977 à 751 en 2008 (540 agglomérations rurales en 1977, qui sont 

devenues urbaines en 2008).  

 

L'originalité de cette urbanisation réside dans l'élargissement de la strate des centres 

déjà urbains ou en voie d'urbanisation.  

Les villes petites et moyennes occupent, aujourd’hui, une place prépondérante dans le 

processus d’urbanisation et représentent la trame de fond de l’armature urbaine.  

Toutefois, à l’exception d’Alger, en Algérie, les grandes villes du littoral (Oran et 

Annaba) et d’intérieure (Constantine) sont des métropoles « incomplètes », elles n’ont 

pas toutes les fonctions requises et la dimension mondiale souhaitée même si leur taille 

est assez développée, car la taille ne fait pas la fonction. 

 

Les questions récurrentes posées précédemment dès le lancement de l’appel à 

communication, conduiront sans doute à formuler un certain nombre d'idées-forces et 

de propositions, dont nous devons débattre lors de ce colloque international. 

 

L’objectif du colloque est d’apporter un éclairage sur les éléments de changement dans 

les petites et moyennes villes et sur les types de relations qu’elles entretiennent entre 

elles, avec les grandes villes ou les métropoles et le monde rural, mais aussi les enjeux 

auxquels les acteurs locaux sont confrontés pour mettre en place des politiques de 

développement.  

Au regard des évolutions socio-spatiales contemporaines (urbanisation, 

métropolisation, recompositions territoriales), nous souhaitons avoir un regard 

renouvelé sur ces villes, qui sont devenues des supports incontestables de la promotion 

du développement local et appréhender les mutations en cours dans le processus de la 

fabrication de ces territoires.  

L’organisation du colloque a pour objectif de nourrir la réflexion sur la thématique des 

villes petites et moyennes en faisant participer les géographes et autres « spécialistes » 

aux débats sur l’avenir de ces villes dans le contexte de métropolisation et de 

mondialisation.  

 

. 

 

 

  
Merci pour votre attention 
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 عميد كلية علوم ال رض و الهندسة المعمارية   الس يد  مة كل

 الرحيم  الرحمن الله  بسم

 المرسلي  أ شرف  على  والسلام  والصلاة

 المهيدي  بن  العربي  جامعة  رئيس  الس يد 

 ال قسام  رؤساء  و  المعاهد  مدراء  زملائي عمداء الكليات و 

 الباحثون  ال ساتذة  السادة 

 الكرام  الضيوف  أ يها 

 الطلبة  أ عزائنا 

 

 البواق  بأ م مهيدي بن العربي الشهيد جامعة  رحاب في بكم ومرحب عليكم السلام

 

نه   التنظيم لجنة  وباسم الملتقى.  وباسمي  هذا بتنظيم جامعتنا تحظى أ ن والاعتزاز  الفخر  دواعي لمن ا 

كما الشقيقة  تونس  من  بزميلنا   على الجميع  وأ شكر الوطن  جامعات أ نحاء جميع  من  الزملاء بكل أ رحب أ رحب 

لى الجزيل بالشكر أ تقدم كما العلمي، الملتقى هذا في القيمة ومساهمتهم العلمية  ومشاركتهم  حضورهم   المساهمي ا 

نجاح في الفضل كان لهم الذين  بالمساعدة  كذلك أ نوه أ ن يفوتني لا الس يد مدير الجامعة  ثم رأ سهم وعلى اللقاء هذا ا 

 واللجنة العلمية  اللجنة أ عضاء أ شكر كمامازوز السعيد    اسة ال س تاذئبر   LEQUArEB مخبر  طرف من المقدمة

 .قيمة مجهودات من  بذلوه ما كل على أ حمد  بوسماحةالتنظيمية  و على رأ سهما الاس تاذ 

 الكري  الجمع  أ يها 

ن طار في تندرج العلمية المبادرة هذه ا  والثقافي  والاجتماعي الاقتصادي المحيط على الجامعة انفتاح ا 

 العلمي في تقدم الشعوب و تحضرها، للبحث الحيوية التي يحتلها   مكانة   أ دركت الكلية   وقد الجزائري للمجتمع 

لى سعت حيث نشاء بقضايا  المهتمي   الباحثي من نخبة فيه تلتقي الذي الملتقى هذا تنظيم ا   المجال وتحليل المدينة ا 

 والتفكير البحث لتعزيز العمرانية الثقافة وتأ صيل نشر تساهم في حتى أ فكارهم ومناقشة بحوثهم لعرض الحضري

 .العلمي

ن حول المدن الصغيرة والمتوسطة، أ ي مس تقبل في اطار الحوضرة     – عنوان يحمل الذي الملتقى   هذا موضوع ا 

نشاء خلال من الا نسان حياة بتطور أ ساسا لارتباطه بالغة أ همية يكتسي  -   والعولمة  كمجال ا   حضري  المدينة 

طار  و البشرية المجموعة داخل الا نسان فيه يعيش المعقدة بكل اجتماعية لحياة  كا   وما أ نشطتها وتداخل تركيبتها 

 المتزايدة الاحتياجات تلبية عن والعجز الديموغرافي  النمو بي الصعبة المعادلة تلك أ ي عديدة، تناقضات  من تفرزه

 التشريع  وتطوير العقار وتوفير البيئة على والمحافظة والترفيهية  والخدماتية الا دارية المرافق بناء شغل، سكن، من

 – العولمة زحف نتيجة والعالمية المتوسطية بالمدن الحضري مجالنا ارتباط أ خرى  جهة ومن ،...وغيرها العمران

وتوجهات   أ فكار من  العولمة هذه  تحمل  ما و  - التكنولوجية والثورة  الاقتصادية والثورة  الثورة المعلوماتية في المجسدة

 لهوية معينة ترمز ولا متشابهة في شكلها   الحديثة المدن  معظم أ صبحت حيث هويتنا  على مباشر  أ ثر لها  كانت

نشاء مميزة و لكن هذا لا يعني اننا لا نس تفيد من  تجارب الاخرين في عملية أ و المدينة و تس ييرها  في حوض  ا 

 المقاولون، المنتخبون التقنيون، الا دارة،  أ ي  المعنيي الفاعلي  كل عاتق  على حيث تقع المسؤولية البحر المتوسط  
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نشاء في المحوري العنصر يعتبر الذي المواطن وخاصة والمشرعون   استراتيجية نظرة أ ساس على المدينة وتطور ا 

سطنبول مؤتمر  أ كد ولقد واقتصادي، اجتماعي وفضاء حضاري فكري  تصور بالحس بان تأ خذ لزامية  على 5 +ا  ا 

لى  س يؤدي الذي الشيء المجتمع،  دمقرطة  أ حد وهو  الحضري القرار صنع في مشاركة الفعلية و الناجعة للسكان ا 

 .الرش يدة الحضرية  بالحوكمة اليوم    يعرف أ صبح بما الرئيس ية، المكونات

 

 أ يها الجمع الكري 

أ ن  المفترض  من  التي   ، الكبرى  المدن  على  اساسا  ترتكز  المتقدمة  البلدان  في  الا قليمية  الس ياسات  ان 

الخطاب   معظم  على  المدن  هذه  اس تحوذت    ، الواقع  في  والابتكار.  الاقتصادي  للنمو  الرئيس ية  المراكز  تكون 

والاجتما الاقتصادية  وأ هميتها  الديموغرافي  لوزنها  نظرًا   ، للمدينة  المركزية  المكرس  ووظيفتها   ، النظم  عية  ضمن 

قليمية ، نتيجة لذلك ، تم تكريس القليل من الدراسات لدور المدن الصغيرة والمتوسطة ،   العمرانية الوطنية والا 

قليمية . ان المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم   ومكانها في النظام المجالي ، والوظائف التي تؤديها في الاقتصادات الا 

دورًا محوريًا في النموالحضري . غالبًا المدن الصغيرة هي مهد  للابتكار و قادرة على لعب دور أ ساسي  ، "تلعب  

قليمية  و الجهوية .  في تنظيم المجال الوطني وفي توازن النظام العمران  والمجالات  الا 

ة و المتوسطة  في هذا الس ياق جاء هذا المؤتمر ليفتح باب النقاش  حول مدى تكتس يه  المدن الصغير  

من أ جل الشروع  وكذا   .في اطار الحوضرة و العولمة    من اهمية  بالغة لتطوير الاقتصاد و ضمان التوازن الجهوي

في لديهم الذين  في تأ ملات جديدة حول مس تقبل المدينة على المدى الطويل. وأ عتقد أ ن المتدخلي والمشاركي  

لتحليل هذه الا شكالية من خلال أ بحاثهم ودراساتهم و التي سيتم الكثير من ال فكار و معلومات قيمة ستناولون با

 الاس تفادة منها  في أ عمال هذا اللقاء. 

قامة طيبة في أ م البواق وجامعاتنا، و نجاح ل عمالنا.  ال خير وفي  نتمنى لكم ا 

 .فيكم الله وبارك شكرا

 الشريف  محمد  عداد  الاس تاذ الدكتور 

 عميد الكلية 
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Prof.  Zoher Dhibi, Rector of the university   

Vice-rectors     

Deans of faculties  

Our guests  

Ladies and Gentlemen, 

Dear students, 

Salam, peace be upon you.  

It is a matter of great pleasure and honor for our university to have organized 

this international congress. On behalf of the Organizing Committee, I welcome our 

colleague from Tunisia and also all colleagues from all over the universities of the 

country. I thank everyone for his valuable contribution to this scientific forum. Then, I 

cannot fail to acknowledge the assistance provided by the LEQUArEB laboratory 

headed by Professor Mazouz Said. I also thank the members of the Scientific 

Committee and the Organizing Committee, headed Pr. Bousmaha Ahmed for all their 

valuable efforts. 

Ladies and gentlemen  

This scientific initiative falls within the framework of the university’s openness 

to the economic, social and cultural environment of Algerian society. The faculty 

sought to organize this forum in which a group of researchers interested in issues of 

city planning and urban analysis meet to present their research and discuss and 

exchange their ideas and insights in order to contribute to the dissemination and rooting 

of urban culture to promote research and scientific thinking. 

The topic of this forum entitled - « Small and Medium Cities, what kind of 

future within the framework of metropolization and globalization » - is of great 

importance because it is basically related to the development of human life through the 

building of the city as an urban area in which people live within the human group and 

as a framework for social life with all its complex structure. It is indeed the difficult 

equation between demographic growth and the inability to meet the increasing needs 

for housing, employment, service and leisure facilities, preserving the environment, 

providing real estate, developing urban legislation, and many other issues. On the other 

hand, our urban space is linked to Mediterranean and global cities as a result of 

globalization hegemony. 

This Globalization - embodied in the information revolution, the economic 

revolution and the technological revolution - and the ideas and trends that this 

globalization holds have had a direct impact on our identity, as most modern cities have 

become similar in shape and do not symbolize a specific or distinct identity,   

“It was the best of times; it was the worst of times.” These are the words used 

by the English writer Charles Dickens to describe the world after the Industrial 

Revolution. Today, we also live in a world of contradictions. On the one hand, with 

growing material wealth and advances in science and technology, human civilization 

has been developed as never before. On the other hand, poverty, unemployment and 

widening income gap between citizens have all added to the uncertainties of the cities.  
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Many people feel bewildered and wonder: What has gone wrong with our cities? 

To answer this question, one must first track the source of the problem. Some 

blame economic globalization for the chaos in our cities.  

  In the process of establishing and running the city in the Mediterranean 

environment, the responsibility is shared by different actors, such as the local 

administration, technicians, contractors, elected officials and legislators, especially the 

citizen, who is considered the pivotal element in the establishment and development of 

the city on the basis of a strategic view that takes into account a civilized intellectual 

conception and a social and economic space. The Istanbul +5 conference emphasized 

on democratization of society, which will lead to the effective participation of the 

population in urban decision-making. This is one of the main components of what is 

known as urban governance. 

Ladies and Gentlemen  

Regional policies in developed countries are based mainly on megacities, which 

are supposed to be the main centers of economic growth and innovation. They are as 

places of intense and continuous interactions, cities are the locations par excellence 

where global history takes place, and we must study the history of cities in connection 

with the history of globalization from this perspective.  In fact, these cities have 

captured most of the discourse devoted to the city because they have played a crucial 

role throughout the whole process as centers of exchange and as focal points of 

developments and also because of their demographic weight and social importance, and 

their central function within national and regional urban systems. As a result, few 

studies have been devoted to the role of small and medium cities and theirs place in the 

space system, and the functions they perform in regional economies. Small and 

medium-sized cities are often cradles of innovation and are able to play a key role in 

organizing the national and the urban system as well as national and regional space. In 

this context, this conference came to open widely the discussion on the importance of 

small and medium cities with regard to developing the economy and ensuring regional 

balance within the framework of metropolization  and globalization. And also to initiate 

new reflections on the city's long-term future. I believe that the participants in these two 

days have a lot of ideas and valuable information in order to analyze this problem 

through their research and studies and contribute to a critical reflection of different 

concepts. 

Finally, I wish you a pleasant stay at our university, and a successful congress. 

Thank you and may God bless you 

Prof. Adad Mohamed cherif 

Dean of faculty  
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Les villes petites et moyennes dans un monde globalisé.  

Quel avenir face à la métropolisation ? 
Argumentaire 
Dans un monde globalisé, selon Demazière (2017), les politiques territoriales des pays 

développés ont tendance à se centrer sur les métropoles, supposées être les foyers 

principaux de la croissance économique et de l’innovation. En effet, les grandes villes, 

du fait de leur poids démographique, de leur importance économique et sociale, de leur 

fonction centrale au sein des systèmes urbains nationaux et régionaux ont capté 

l’essentiel du discours consacré à la ville. De ce fait, peu d’études ont été consacrées au 

rôle de la petite et moyenne ville, à leur place dans le dispositif spatial, et aux fonctions 

qu’elle assure dans les économies et les constructions régionales (Escallier, 1986). Les 

petites et moyennes villes, c’est-à-dire l’échelon le plus bas de la pyramide, « ont un 

rôle moteur dans la croissance, tandis qu’elles présentent des profils et des dynamiques 

hétérogènes qui s’écartent de ce que l’on observe dans les métropoles » (Denis, 2012). 

D’après Lugan, les petites villes ont souvent été des lieux d’innovation capables de 

jouer un rôle fondamental dans l’organisation de l’espace national et dans l’équilibre 

des armatures urbaines et des espaces régionaux. « Elles sont des lieux d’affrontement 

et de combinaison de comportements et valeurs traditionnels d’essence rurale et 

communautaire et de valeurs urbaines renvoyant plutôt aux images de modernité et 

d’innovation » (Lugan 1994). Selon Kayser (1972) : « pas de campagnes dynamiques 

sans villes dynamiques », dans ce sens les petites villes sont devenues des pivots de 

modernisation et de partage des valeurs urbaines en faveur du monde rural.  

 

Depuis plusieurs décennies, « l’urbanisation a pris l’allure d’une explosion urbaine qui 

a bouleversé les paysages, les mentalités et la société elle-même » (Côte, 1993). 

L’accélération de l’urbanisation et l’inégale distribution géographique des villes sont le 

fait le plus marquant en Algérie. La concentration des activités et de la population sur 

la frange littorale ont renforcé le phénomène de littoralisation entrainant un déséquilibre 

régional entre le Nord et le reste du pays. Ces distorsions territoriales ont été ensuite la 

préoccupation majeure de la politique d’aménagement du territoire (Bousmaha, 2014). 

Cette dernière, a favorisé des actions prioritaires sur les petites et moyennes villes dans 

le but de freiner la croissance des grandes villes littorales, tout en assurant un 

redéploiement de l’armature urbaine à l’intérieur du pays. Ainsi, le mouvement 

d'urbanisation s'est sensiblement renforcé corrélativement aux promotions 

administratives et aux implantations industrielles dans les régions défavorisées et les 

moins urbanisées. L'industrialisation et la promotion administrative ont représenté pour 

plusieurs centres, l'impulsion décisive (création d'équipements : services publics 

diversifiés et attractifs) et favorisé le passage du rural à l’urbain (Bousmaha, 2014). Le 

nombre d’agglomérations en Algérie est passé de 211 en 1977 à 751 en 2008 (540 

agglomérations rurales en 1977, qui sont devenues urbaines en 2008). Les petites et 

les moyennes agglomérations connaissent des taux de croissance élevés atteignant 6,95 

% (Belguidoum). L'originalité de cette urbanisation réside dans l'élargissement de la 

strate des centres déjà urbains ou en voie d'urbanisation. Comme l’a signalé Giraut, 

« L’accès au statut urbain constitue ainsi un enjeu majeur pour le développement d’une 

localité et du territoire » (Giraut, 2005). Quant à Paulet, il réduit les « villes petites et 

moyennes » à une fonction de revitalisation des marges et des périphéries. Leur tâche 
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en est extrêmement réduite, et réductrice ! « Les villes modestes jouent un rôle majeur 

car elles animent un ‘pays’, une périphérie plus ou moins oubliée » (Paulet, 2000). 
 

L’objectif du colloque est d’apporter un éclairage sur les éléments de changement dans 

les petites et moyennes villes et sur les types de relations qu’elles entretiennent entre 

elles, avec les grandes villes ou les métropoles et le monde rural, mais aussi les enjeux 

auxquels les acteurs locaux sont confrontés pour mettre en place des politiques de 

développement. Au regard des évolutions socio-spatiales contemporaines 

(urbanisation, métropolisation, recompositions territoriales), nous souhaitons avoir un 

regard renouvelé sur ces villes, qui sont devenues des supports incontestables de la 

promotion du développement local et appréhender les mutations en cours dans le 

processus de la fabrication de ces territoires. L’organisation du colloque a pour objectif 

de nourrir la réflexion sur la thématique des villes moyennes en faisant participer les 

géographes et autres « spécialistes » aux débats sur l’avenir de ces villes dans le 

contexte de métropolisation et de mondialisation. 
 

Les axes proposés 
 

1. Identification des « petites villes » et « moyennes villes » 

La définition de l'urbain se heurte à l'absence de critères "scientifiques objectifs" et 

défie le géographe comme les autres spécialistes. Entre "petites villes" et "moyennes 

villes», le seuil établit une coupure au sein de l'urbain lui-même. Par contre, le seuil 

inférieur des petites villes sépare le rural et l'urbain. R. Escallier (1986), dans une étude 

comparative des pays du Maghreb, a signalé que "Tout seuil démographique est 

arbitraire" et reste relatif. Mais ce problème se pose aussi dans la définition de l'urbain 

qui se heurte à l'absence de critères scientifiques objectifs. Selon Paul Claval, la 

concentration géographique est essentielle à la formation de la ville mais non suffisante, 

l’interaction sociale et les échanges sont nécessaires. Et qu’en est-il de l’objet « petite 

ville » dans le contexte de la métropolisation ? Derrière la question générique sur la 

ville se pose celle des catégories particulières de villes.  
 

Alors où commence la ville en Algérie ? Et comment définit-on la petite ville ? 
 

Le terme "petites villes" définit une classe de dimension particulière, limitée par des 

seuils qui changent dans le temps et dans l'espace. La définition des seuils pose le 

problème de critères. Faut-il s'appuyer uniquement, sur des critères quantitatifs (la 

taille, l'emploi non-agricole, le nombre d'équipements, le nombre de commerces...) ? 

Ou peut-on, aussi, lui trouver des justifications qualitatives (la structure sociale, les 

comportements et les modes de vie, l’urbanité, le rayonnement spatial…) ? Mais dans 

le cas où la combinaison est multiple, reste à savoir combien de critères doivent être 

réunis pour qu'on puisse définir les petites et moyennes villes ? 

2. « Villes moyennes » et « villes intermédiaires » : quel lien ? 

La ville moyenne se définit avant tout par sa taille alors que l’analyse urbaine se fonde 

sur la fonction et le rôle ? Une catégorie plutôt opérationnelle (aménageurs, élus…) que 

théorique (Belhedi, 2018). « Les villes moyennes sont au centre de toute politique de 

développement territorial (régional et national) en dépit de l’ambiguïté de leurs statuts 
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au niveau théorique. La destinée des villes moyennes est inséparable des régions et du 

rééquilibrage des systèmes urbains » (Belhedi, 2018).  

 

Pour Carrière « la ville intermédiaire polarise son territoire en proposant des services 

divers et variés. Parmi ceux-ci, on retrouve des fonctions administratives, culturelles, 

de santé, d’enseignement et de diffusion de la connaissance, de recherche, etc. Au 

niveau économique, elle se doit d’être compétitive et dynamique, mais également de 

représenter un poids relatif conséquent dans son environnement régional, et d’être le 

siège de lieux de décision » (Carrière, 2008). 

 

Les villes intermédiaires constituent un pivot et un lien d’intermédiation important entre 

les espaces nationaux et régionaux, entre les métropoles d’un côté et les petites et 

moyennes villes de l’autre et parfois même, des villes de même taille mais qui ne 

possèdent pas les mêmes niveaux de fonctions supérieures (Bock et Carrière, 2007). 

Dans les pays du Maghreb, les politiques d'aménagement visant le rééquilibrage de 

l'armature urbaine, à travers la promotion des villes intermédiaires (ou moyennes), ont 

considérablement façonné les systèmes urbains, et marqué l'économie de cette strate en 

particulier, leur rôle et leur dynamique (Kasdallah, 2013, p. 215). La ville intermédiaire 

renvoie au concept de relais de pouvoir et d’encadrement, entre le centre de décision et 

de commandement dans la capitale et les métropoles d’un côté et les autres villes et les 

espaces ruraux sur lesquels s’opère l’emprise. C’est le maillon qui assure 

l’intermédiation dans le système urbain. La concordance avec la ville moyenne et la 

ville intermédiaire n’est ni automatique, ni linéaire (Belhedi A, 2007). 

 

Quelle différence entre « villes intermédiaires » et « villes moyennes » ? Les villes 

moyennes expriment-t-elles un niveau intermédiaire entre les grandes villes et les 

petites villes et les centres ruraux ? Quel rôle attribué dans les stratégies spatiales ? Quel 

rapport avec la métropolisation? 

3. Le rôle des petites et moyennes villes dans le mouvement d’urbanisation 

Les petites et moyennes villes occupent une place prépondérante dans le processus 

d’urbanisation et représentent la trame de fond de l’armature urbaine (Bousmaha, 

1994). Cette dernière est de plus en plus dense mais loin d’être harmonieusement 

répartie.  Elles ont connu des mutations fonctionnelles et spatiales et ont acquis de 

nouveaux pouvoirs et de nouveaux moyens.  

Quelle est la place occupée par les petites et moyennes villes dans le mouvement 

d’urbanisation ? Les processus économiques, historiques et géographiques sont-ils 

déterminants dans l’organisation de l’espace régional et national ? Peuvent-t-elles être 

utilisées comme outil d’aménagement du territoire ? L'émergence des petites villes (par 

passage du rural à l'urbain) constitue-t-elle une composante importante de la croissance 

urbaine ? Peuvent-t-elles être un élément clé pour avoir une armature urbaine 

harmonieusement répartie sur un territoire ? Quelles places occupent  ces villes dans 

l’organisation de l’espace ? Sont-elles de simples relais ou des pivots d’articulation 

dans les systèmes urbains ? Quel est leur rôle dans le fonctionnement et l’organisation 

de l’espace régional ? Quels sont les rapports qu'elles entretiennent avec leur espace 

environnant ? Comment se tissent ces derniers ? 
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4. Innovation et attractivité des petites et moyennes villes  

Aujourd’hui, les petites et moyennes villes sont appelées à jouer un rôle primordial au 

niveau de la recomposition socio-économique et spatiale et par conséquent elles 

contribuent au processus de la construction des proximités locales et à la dynamique de  

développement territorial. Elles ont  une assise sur un espace, souvent rural, dont elles 

constituent des pôles d’attraction. Leur rôle structurant sur leur espace renvoie aux 

notions de polarisation, d’armature mais aussi de hiérarchie urbaine. Veltz (2000) écrit 

: « Dans l'espace globalisé, les territoires, les villes sont de plus en plus explicitement 

mises en concurrence et leur compétitivité dans le marché de la localisation exprime in 

fine la compétitivité des firmes dans le marché des biens et services ».  Face à ce constat, 

on se demande quelle est la place des petites et moyennes villes dans l’attractivité 

territoriale ? Sont-t-elles vraiment des lieux d’innovation et de créativité ? Qu’en-t-il de 

la mobilisation et de la valorisation de leurs ressources naturelles et territoriales ? 

 
 

5. Petites et moyennes villes face à la métropolisation : Etat des lieux et avenir 

? 

La métropole est bien le pivot de l’organisation du territoire qu’elle domine, dans la 

plupart des cas, de façon exclusive. Polyfonctionnelle, elle est monocentrique et 

fonctionne à l’aide de relais hiérarchisés qui la représentent à tous les niveaux de 

l’échelle spatiale (Escallier, 2004). Pour Nadou (2010) les métropoles sont souvent 

présentées comme les « fers de lance » de l’économie actuelle et celles qui répondent 

aux défis imposés par la mondialisation. Par ailleurs, "la dynamique de la 

"métropolisation" du monde aggrave les risques pandémiques" (Faburel, 2021). 

L’urbanisation généralisée du globe et sa métropolisation planétaire sont le creuset de 

la crise sanitaire du COVID-19. Du fait que les métropoles connaissent une mobilité 

permanente et une accélération sans fin des mouvements ce favorise la propagation des 

virus à l’échelle planétaire. Mais qu’en est-il des petites et moyennes villes ? Quels sont 

leurs atouts face à la métropolisation ? Les métropoles n’exacerbent-elles pas les 

inégalités sociales et spatiales ? Le fait métropolitain offre-t-il des opportunités de 

développement ? Quelles sont les conséquences de la métropolisation sur les espaces 

périurbains, les petites et moyennes villes ou les campagnes les plus éloignées ? Quels 

rôles les territoires ruraux et les petites et moyennes villes peuvent jouer sur les 

dynamiques métropolitaines, en fonction de leurs bases économiques, de leurs 

dynamiques socio-démographiques, de leurs modèles de développement des activités 

économiques ? Quel est l’impact des politiques publiques urbaines sur les petites et 

moyennes villes ? Ces dernières sont- elles en train de perdre tout rôle à cause de la 

croissance des grandes villes et des métropoles ? Sont-elles fragilisées par d’intenses 

processus de métropolisation ? Parviennent-elles à maintenir certaines fonctions vitales 

pour l’animation des bassins de vie et assurer le développement de leurs espaces 

environnants ? Autrement dit, après un état des lieux, on se demande : quel avenir pour 

les petites et moyennes villes à l’heure de la métropolisation? Connaissent-elles une 

croissance ou un déclin à l’heure de la pandémie du COVID-19 ?  

Jean Paul Carrière s’intéresse au rôle des "petites métropoles" de France qui bénéficient 

du statut institutionnel de métropole sans en avoir tous les attributs, et les interactions 

et les rapports entre ces métropoles "incomplètes" et les autres territoires, en particulier 
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les villes petites et moyennes et les espaces ruraux de leur aire d'influence. Il s’interroge 

également sur la possibilité d'instaurer des "contrats de réciprocité" entre les métropoles 

et les autres territoires.  

Dans ce contexte, quelles sont les formes possibles de coopération renforcée entre les 

métropoles et les villes petites et moyennes, et comment envisager des réciprocités entre 

elles, pouvant aller jusqu'à des formalisations contractualisées ? Quelle est la nature, 

quel est le rythme, quelles sont les étapes du processus de métropolisation dans les deux 

rives de la méditerranée ? 

Comment se caractérise et se configure la gouvernance des relations métropoles-petites 

et moyennes villes ? Quels modèles et quels outils ? 

 

Telles sont les questions récurrentes, parmi d’autres, qui conduiront à formuler un 

certain nombre d'idées-forces et de propositions, dont nous devons débattre lors de ce 

colloque international. 
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SMALL AND MEDIUM-SIZED  CITIES IN A GLOBALIZED 

WORLD. WHAT FUTURE FOR METROPOLIZATION? 

Argument 

In the developed countries, territorial policies tend to focus on metropolises, which are 

supposed to be the main centre of economic growth and innovation. Because of their 

demographic, economic and social importance, as well as due to their central function 

within national and regional urban systems; large cities have been the subject of many 

studies. However, few studies have been devoted to highlighting the role of small and 

medium-sized towns, their place in the space system, and the functions they perform in 

regional economies and constructions. Small and medium-sized cities, the lowest 

echelon of the pyramid, have a driving role in country growth, while they exhibit 

heterogeneous profiles and dynamics that deviate from what is observed in 

metropolises. Small towns in particular have often been places of innovation capable 

of playing a fundamental role in the organization of the national space and the balance 

of urban and regional spaces. 

The acceleration of urbanization and the uneven geographical distribution of cities are 

the most striking fact occurring in Algeria currently. The concentration of activities and 

population on the coastal fringe has reinforced the phenomenon of coastalization 

resulting in a regional imbalance between the North and the rest of the country. 

Territorial distortions were then the main concern of the regional planning policy, 

which promoted priority actions on small and medium-sized cities to restraint the 

growth of large coastal cities while ensuring a redeployment of the urban structure 

within the country. As a result, the urbanization movement has significantly 

strengthened in conjunction with administrative promotions and industrial settlements 

in disadvantaged and less urbanised areas. Industrialization and administrative 

promotion represented several centres as the decisive impetus (creation of installations 

with diversified and attractive public services) and promoted the transition from rural 

to urban. Small and medium-sized cities have a function of revitalizing margins and 

peripheries. 

The objective of the symposium is to shed light on the elements of change in small and 

medium-sized cities and the types of relationships they have with each other, as well as 

with metropolises and the rural world. The different problems that confront local actors 

to set up effective development policies will also be discussed. The objective of the 

symposium is to provide food for thought on the theme of medium-sized cities by 

involving geographers and other "specialists" in debates on the future of these cities in 

the context of metropolitanization and globalization. 

Symposium axes 

1.Identification of "Small Cities" and "Medium-sized Cities” 

Defining the urban is hampered by the absence of an «objective scientific» criterion 

and challenges both geographers and other specialists. Between "small towns" and 
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"medium- sized towns", the threshold establishes a cut-off point within the urban itself. 

However, the lower threshold of small towns separates the rural from the urban. R. 

Escallier (1986), in a comparative study of the Maghreb countries, pointed out that "any 

demographic threshold is arbitrary" and remains relative. Yet, this problem also arises 

in the definition of the urban, which, in turn, is hampered by the absence of objective 

scientific criteria. According to Paul Claval, geographical concentration is essential to 

the formation of the city but it is not sufficient; social interaction and exchanges are 

also necessary. What about the "small town" in the context of metropolization? Behind 

the generic question about the city lies the question of specific types of cities. 

So, where does the city begin in Algeria? And how do we define the small city? 

The term "small city" refers to a class of particular dimensions, limited by thresholds 

that change in time and space. The definition of thresholds raises the problem of criteria; 

should we rely solely on quantitative criteria (size, non-agricultural employment, 

number of facilities, number of shops, etc.) or we     also need to find qualitative 

justifications (social structure, behaviors and lifestyles, urbanity, spatial influence, etc.) 

However in the case of multiple combination, the question raised how many criteria 

must be met in order to identify small and medium-sized cities? 

2."Medium-sized Cities" and "Intermediate Cities": What is the Link? 

The medium-sized city is primarily defined by its size, while urban analysis is based on 

function and role. A category that is more operational (planners, elected officials...etc.) 

than theoretical (Belhedi, 2018). "Medium-sized cities are at the center of any territorial 

development policy (regional and national) despite the ambiguity of their status at the 

theoretical level. The destiny of medium-sized cities is inseparable from regions and 

the rebalancing of urban systems" (Belhedi, 2018). 

For Carrière "the intermediate city polarizes its territory by offering diverse and varied 

services including: administrative, cultural, health, teaching and dissemination of 

knowledge, and research, …etc. At the economic level, it must be competitive and 

dynamic and also represent a significant relative weight in its regional environment, 

and be the centre of decision-making" (Carrière, 2008). 

Intermediate cities constitute a pivot and an important intermediation link between 

national and regional spaces; between metropolises, on the one hand, and small and 

medium-sized cities on the other hand; and s even cities of the same size which do not 

have the same levels of advanced functions (Bock and Carrière, 2007). In the Maghreb 

countries, planning policies aimed at rebalancing the urban framework, through the 

promotion of intermediate (or medium-sized) cities, have considerably shaped urban 

systems and marked the economy of this stratum, in particular their role and their 

dynamics (Kasdallah, 2013, p. 215). The intermediary city refers to the concept of a 

relay of power and supervision between the center of decision and command in the 

capital and metropolises, on the one hand, and the other cities and rural areas over which 

the hold is exercised. It is the intermediary link in the urban system. The concordance 
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with the medium-sized city and the intermediate city is neither automatic nor linear 

(Belhedi A, 2007). 

What is the difference between "intermediate cities" and "medium-sized cities"? Do 

medium-sized cities express an intermediate level between large cities, small cities, and 

rural centers? What is their assigned role in spatial strategies? What is their relationship 

with metropolization? 

3.The Role of Small and Medium-sized Cities in the Urbanization Movement 

Small and medium-sized cities play a major role in the urbanization process and 

represent the backbone of the urban framework (Bousmaha, 1994). The latter is 

increasingly dense but far from being harmoniously distributed. They have undergone 

functional and spatial changes and have developed new powers and new means. 

What is the place occupied by small and medium-sized cities in the urbanization 

movement? Are the economic, historical and geographical processes determining the 

organization of regional and national space? Can they be used as a tool for regional 

planning? Is the emergence of small towns (by moving from rural to urban) an 

important component of urban growth? Can they be a key element in achieving an urban 

framework that is harmoniously distributed over a territory? What role do these cities 

play in the organization of space? Are they simple relays or articulation pivots in urban 

systems? What is their role in the functioning and organization of the regional space? 

What are the relationships they maintain with their surrounding areas? How are these 

relationships woven? 

4.Innovation and attractiveness of small and medium-sized cities 

Today, small and medium-sized cities are called upon to play a key role in socio-

economic and spatial recomposition and consequently they contribute to the process of 

building local proximity and to the dynamics of territorial development. They are based 

in an area, often rural, of which they constitute poles of attraction. Their structuring role 

in their space refers to the notions of polarization, of armature, and of urban hierarchy. 

Veltz (2000) writes: "In the globalized space, territories and cities are more and more 

explicitly placed in competition with each other, and their competitiveness in the 

location market ultimately expresses the competitiveness of firms in the goods and 

services market. Given this observation, we wonder what place small and medium-sized 

cities have in territorial attractiveness? Are they really places of innovation and 

creativity? What about the mobilization and valorization of their natural and territorial 

resources? 

5.Small and medium-sized cities facing metropolization: state of play and future? 

The metropolis is indeed the pivot of the organization of the territory that it exclusively 

dominates, in most cases. Being Polyfunctional, it is monocentric and operates through 

hierarchical relays that represent it at all levels of the spatial scale (Escallier, 2004). For 

Nadou (2010), metropolises are often presented as the "spearheads" of today's economy 

and those that respond to the challenges imposed by globalization. What about small 
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and medium-sized cities? What are their strengths in facing of metropolisation? Do 

metropolises exacerbate social and spatial inequalities? Does the metropolitan fact offer 

development opportunities? What are the consequences of metropolisation on peri-

urban areas, small and medium-sized cities and the farthest countrysides? What roles 

can rural areas and small and medium-sized cities play in metropolitan dynamics, 

depending on their economic bases, their socio-demographic dynamics, and their 

economic activity development models? What is the impact of urban public policies on 

small and medium- sized cities? Are they losing their role to the growth of large cities 

and metropolises? Are they being weakened by intense processes of metropolization? 

Are they managing to maintain certain vital functions for the animation of living 

ensuring the development of their surrounding spaces? In other words, after taking 

stock of the situation, we ask ourselves: what is the future for small and medium-sized 

cities in the era of metropolization? Are they growing or declining? 

Jean Paul Carrière is interested in the role of the "small metropolises" of France that 

benefit from the institutional status of metropolis without having all the attributes, the 

interactions and relationships between these "incomplete" metropolises ,and the other 

territories, in particular the small and medium-sized cities and the rural areas in their 

area of influence. It also examines the possibility of establishing "reciprocity contracts" 

between metropolises and other territories. 

In this context, what are the possible forms of enhanced cooperation between 

metropolises and small and medium-sized cities, and how to envisage the reciprocities 

between them, which could go up to contractualized formalizations? What is the nature, 

what is the pace, what are the stages of the metropolization process on both shores of 

the Mediterranean? 

How is the governance of relations between metropolises and small and medium-sized 

cities characterized and configured? What models and what tools? 

These are the most recurring questions, among others, that will lead to the formulation 

of a certain number of key ideas and proposals, which we must discuss during this 

international symposium. 
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Résumé 

 

Les objectifs de cet article est de proposer une analyse de la croissance urbaine et le 

phénomène de l’urbanisation dont l’originalité réside dans l'élargissement de la strate 

des centres déjà urbains ou en voie d'urbanisation entre 1954 et 2008, une période 

marquée par des changements économiques, sociaux et politiques importants. Ce papier 

décrit la croissance urbaine en Algérie à partir d'une base de données du recensement 

général de la population et de l’habitat (RGPH), de l’Office National des Statistiques 

(O NS), d’une part. D’autres parts, nous abordons, via l’application du critère de la 

taille des villes, la distribution rang-taille selon le modèle hiérarchique de « la loi de 

Zipf » dans l’étude du système urbain algérien.  

  

Mots clés : urbanisation, croissance urbaine, hiérarchie urbaine, primatie, système 

urbain, Algérie. 

 

Growth and hierarchy of cities in Algeria. Application of the criterion of the size 

of cities according to the hierarchical model of the "Zipf law". 

Abstract 

 

The objectives of this article are to propose an analysis of urban growth and the 

phenomenon of urbanization, the originality of which lies in the expansion of the 

stratum of centers already urban or in the process of urbanization between 1954 and 

2008, a period marked by significant economic, social and political changes. This paper 

describes urban growth in Algeria based on a database of the General Census of 

Population and Housing (RGPH), of the National Statistical Office (O NS), on the one 

hand. On the other hand, we approach, through the application of the criterion of the 

size of cities, the distribution rang-size according to the hierarchical model of "Zipf's 

law" in the study of the Algerian urban system.  

  

Key words: urbanization, urban growth, urban hierarchy, primacy, urban system, 

Algeria. 
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Introduction  

L’Algérie, a une tradition citadine ancienne et connaît un processus d'urbanisation 

accéléré, avec une ampleur inégalée depuis plusieurs décennies. Comme l’a signalé 

Marc Côte : «Bien que fort ancienne par ses racines, l’urbanisation en Algérie apparaît 

comme très récente par son ampleur » et il rajoute que, depuis plusieurs décennies, ce 

processus a pris l’allure d’une explosion urbaine qui a bouleversé les paysages, les 

mentalités et la société elle-même (Côte Marc, 1993).  

Le mouvement d’urbanisation a été, à chaque fois, en fonction du contexte conjoncturel 

de la période concernée et il a été souvent déclenché par des évènements d'ordre 

historique ou économique (Raham Djamel, 2001) et il s'est déroulé sur des séquences 

spatio-temporelles différentes. Ainsi, « l'histoire de l'urbanisation en Algérie s'est faite 

d'une série de successions et de ruptures correspondant aux multiples occupations du 

pays de l'antiquité à nos jours » (Rahmani Chérif, 1982). Le processus d'urbanisation 

est en accélération depuis l’indépendance. 

Le taux d’urbanisation n'a progressé que modestement durant la période coloniale de 

1886-1954, en passant de 13,9 % à 25 % en 1954 (soit une progression de 11,1 points 

en 68 ans). Après l’indépendance, le taux est passé de 31,4 % en 1966 à 65,94 % en 

2008 (soit une progression de 34,5 points en 42 ans). C’est à dire que l’Algérie était une 

société rurale à 75 % en 1954 et elle a connu une transition démographique en passant 

progressivement à une société à majorité urbaine avec un taux d’urbanisation de 65,9 

% en 2008 (Tableau 1).Marc Côte estime que c’est en 1990 que les deux populations 

se sont équilibrées, avec 11,5 millions d’’habitants chacune (Marc Côte, 1993). 

 

Tableau 1 : Evolution de la population algérienne (urbaine et rurale) et des taux 

d’urbanisation en Algérie de 1886 à 2008 

Années 
Population 

urbaine 

Population 

rurale 

Population 

totale 

Taux 

d’urbanisati

on (%) 
1886       523 431   3 228 606   3 752 037 13.90 

1906       783 090   3 937 884   4 720 974 16.60 

1926   1 100 143   4 344 218   5 444 361 20.20 

1931   1 247 731   4 654 288   5 902 019 21.10 

1936   1 431 513   5 078 125   6 509 638 22.00 

1948   1 838 152   5 948 939   7 787 091 23.60 

1954   2 157 938   6 456 766   8 614 704 25.00 

1966   3 778 842   8 243 518 12 022 000 31.40 

1977   6 686 785 10 261 215  16 948 000 40.00 

1987 11 444 249 11 594 693 23 038 942 49.60 

1998 16 966 937 12 133916 29 100 863 58.30 

2008 22 471 179 11608851 34 080 030 65,94 

Source : Recensements (O.N.S)1 + traitements par l’auteur 

L'originalité de cette urbanisation réside dans l'élargissement de la strate des centres 

déjà urbains ou en voie d'urbanisation (A. Prenant, 1977) .Ce mouvement 

d’urbanisation est  marqué surtout par l'extraordinaire essor des petites villes 

(Bousmaha A., 2014). L'effort de la modernisation du pays (vigoureux processus 

 
1 Recensements Général de la Population et de l’habitat, Office National des Statistiques (ONS), 2008. 
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d'industrialisation, élargissement du rôle de l'Etat et densification de la trame 

administrative, politique et actions de l’aménagement du territoire) a profité 

essentiellement aux petites et moyennes villes situées à l’intérieur du pays dans 

l’optique de réduire la forte polarisation sur le littoral et d’établir une justice socio-

spatiale. Depuis, ces agglomérations ont connu une croissance rapide en raison de 

l'accumulation des investissements industriels, des services et d'équipements. 

La figure 1 montre que la population rurale continue à croître malgré l’assertion de la 

désertion de celles-ci.  

 

Figure 1: Evolution de la population en Algérie 

Source : Recensements (O.N.S) + traitements par l’auteur 

 

Figure 2: Evolution des taux d'urbanisation en Algérie 

L’inégale diffusion spatiale du fait urbain 

L'armature urbaine en Algérie montre souvent un déséquilibre lié d’une part, à 

la diversité des milieux physiques, d’autre part aux héritages de la colonisation et aux 

choix de la politique de développement engagée depuis l’indépendance. En effet, 

l’urbanisation en Algérie est loin d'être un processus homogène. L'histoire de 

l'urbanisation en Algérie s'est faite d'une série de successions et de ruptures 

correspondant aux multiples occupations du pays de l'antiquité à nos jours » (Rahmani 

C.,1982). L’urbanisation coloniale,  rajoute C. Rahmani, était « complètement tournée 

vers la métropole, que conforte une armature de voies de communications et d’activités 

totalement extraverties », d’où l’émergence du profil de « littoralisation » très 

accentuée de l’espace algérien (Tableau 2).  
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Espace 

physique 

Superficie 

en Km2 

Population en milliers Densité habitants/km2 

1987 1998 2008 1987 1998 2008 

Bande 

littorale 

45 000 

1,9 % 

8 904 

38,6 % 

11 000 

37,8 % 

12 342 

36,2 % 

197,8 244,4 274 

Tell et 

steppe 

255 000 

10,7 % 

12 145 

52,7 % 

15 300 

52,6 % 

18 010 

52,9 % 

47,6 60 70,6 

Sud 2 081 000 

87,3 % 

2 002 

8,7 % 

2 801 

9,6 % 

3 728 

10,9 % 

0,96 1,35 1,8 

Algérie 2381 741 23 051 

100 % 

29 113 

100 % 

34 080 

100 % 

9,7 12,2 14,3 

Tableau 2 : Evolution de la population et de la densité selon les trois grands ensembles 

de l’espace physique algérien 

Source Recensements Général de la Population et de l’habitat, ONS 2008. 

Les données du tableau  illustrent bien l’inégale distribution des populations et 

confirment le phénomène de littoralisation. 

Après l’indépendance, la concentration des activités et de la population sur la 

frange littorale ont renforcé le phénomène de littoralisation notamment au cours des 

années 1970 suite à la politique de l’industrie industrialisante engagée par les autorités 

de l’époque. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène de littoralisation, dont la 

dévalorisation du travail de la terre, a provoqué un exode massif de la popualtion rurale 

vers le litorral d’une part, et d’autre part, la mise en valeur de la zone côtière a encouragé 

la concentration de l’urbanisation sur des espaces limités et créant ainsi les conditions 

d’émergence de villes avec une emprise linéaire sur la bande littorale. Ce qui a entrainé 

un déséquilibre régional entre le Nord et le reste du pays. Dans ce contexte , C. Rahmani 

a signalé qu’ « au Maghreb, il s’agit essentiellement des écarts et des disparités 

régionales qui prennent des proportions pathologiques dans les régions les plus 

déshéritées où ils sont ressentis comme tels, il s’agit dans ces conditions, de véritable 

antinomies entre mode de vie, dans un espace maghrébin hétérogène et désarticulé » 

(Rahmani C., 1982). Ces distorsions territoriales ont été ensuite la préoccupation 

majeure de la politique d’aménagement du territoire. A la prépondérance des grandes 

villes du littoral a succédé un rééquilibrage au profit des petites et moyennes villes de 

l’intérieur. La diversité des situations régionales et les contraintes géographiques 

expliquent l'hétérogénéité des contextes urbains.  

  

Figure 3 : Taux d’urbanisation par Wilaya en 1998     
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Source auteurs à partir des données des données des recensements de 1998 . 

Les  figures 3 et 4 illustrent la répartition des taux d’urbanisation en Algérie par wilaya. 

On remarque une instabilité des taux entre 1998 et 2008 et on peut distinguer trois 

tendances : 

- Tendance à l’évolution : il s’agit des wilayas dont les taux d’urbanisation ont 

augmenté entre 1998 et 2008. Certaines wilaya ont progressé dans le classement 

: comme la wilaya Batna (de 50-60 à 70 -80%), Tindouf, El Bayedh, Laghouat, 

Biskra, M’Sila, Khenchela, la wilaya d’Illizi qui est passée de la catégorie – 40 

% à la catégorie 40-50%. 

Tlemcen, Oran, Ain Defla, Tissemssilet, Relizane, Sidi Bel Abbes, Djelfa,  

- Tendance à la stabilité : d’Adrar (-40%), Tamanrasset (60-70 %), Chlef, 

Mostaganem, Saida, Tiaret.  

- Tendance à la baisse : concernent les wilayas dont la population des zones 

éparses et des agglomérations secondaires a progressé remarquablement. Les 

chefs-lieux de wilaya ont souvent connus le desserrement et un transfert de la 

population, des nouveaux projets et des activités vers les villes satellites suite à 

des crises foncières patentes. 

 

L’évolution de l’armature urbaine en Algérie : 

« L'étude de l'armature urbaine reste un bon moyen d'analyse empirique et permet de 

distribuer les localités d’une région ou d'un pays dans des seuils démographiques 

préconçus. C'est à ce niveau que le domaine de la recherche des seuils est tronqué. Un 

seuil est une rupture entre deux systèmes, il caractérise le passage d'une structure à une 

autre. Mais ce seuil peut changer de sens en fonction de l'évolution de l'espace. C'est à 

ce niveau qu'il faut s'orienter en utilisant des moyens déductifs qui permettent de 

déterminer ou de rechercher les limites entre les différentes strates » (Raham Djamel, 

2001).  

 
Tableau  3 : Evolution du nombre d’agglomérations par classes de taille en Algérie de 

1954 à 2008 

Source : Armature urbaine 19982 et 2008 (ONS) + Traitements des auteurs 

On constate d’après le tableau 3, que l’évolution des unités urbaines s’est faite 

progressivement depuis 1954. Mais le fait le plus marquent, c’est le poids écrasant du 

 
2 Armature urbaine 1998 ; Office national des statistiques, Alger 

Strates urbaines 

(Nombre d’habitants) 

1954 1966 1977 1987 1998 2008 

Nbr.  % Nbr.  % Nbr.  % Nbr.  % Nbr.  % Nbr.  % 

Plus de 100 000 3 4,05 3 2,20 08 03,79 16 3,57 32 5,52 38 5,08 

50 000 à 100 000 5 6,75 9 6,62 16 07,58 26 5,81 34 5,87 47 06,28 

20 000 à 50 000 11 14,86 28 20,58 38 18,00 79 17,66 114 19,69 142 18,98 

10 000 à 20 000 22 29,72 43 31,62 70 33,17 92 20,6 201 34,71 238 31,81 

10 000 à 5 000 33 44,59 52 38,23 79 37,43 234 52,4 198 34,19 283 37,83 

Total 74 100 136 100 211 100,0 447 100,0 579 100,0 748 100,0 
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nombre des petites villes avec 88 % du total, quant aux grandes villes et moyennes 

villes, elles représentaient consécutivement 5,08 et 6,28 % en 2008.  

La densification du réseau urbain par le passage du rural à l’urbain : 

Notre analyse d’une période suffisamment longue montre que des modifications 

importantes se sont intervenues dans la population urbaine par classes de taille (Tableau 

4). Sur l’ensemble des villes algériennes recensées en 2008 (soit 748 unités urbaines), 

on trouve 674  agglomérations étaient rurales en 1954 (soit 90 % du total des villes en 

2008). En détail, le passage du rural à l’urbain s’est effectué de la façon suivant : 

• L’Algérie comptait 74 agglomérations déjà urbaines en 1954 ; 

• 62 agglomérations rurales en 1954, sont devenues urbaines en 1966 ; 

• 75 agglomérations rurales en 1966, sont devenues urbaines en 1977 ;  

• 236 agglomérations rurales en 1977, sont devenues urbaines en 1987 ; 

• 132 agglomérations rurales en 1987, sont devenues urbaines en 1998 ; 

• 169 agglomérations rurales en 1998, sont devenues urbaines en 2008. 

 

Tableau 4 : Evolution du nombre d'agglomérations par classes de taille en Algérie  

Source : données de l’ONS, traitées par les auteurs 

L'armature urbaine algérienne s'est enrichie de : 

- 35 grandes villes (+ 100 mille habitants),  

- 42 villes moyennes (entre 50000 et 100000 hab.), 

- 121 petites villes (entre 20 000 et 50 000 habitants) 

- 464 agglomérations urbaines (entre 5 000 et 50 000 habitants) 

Ces données confirment que l'originalité du réseau urbain algérien réside dans la place 

prédominante occupée par les petites villes.  

En 2008, l'armature urbaine est constituée pour plus des deux tiers 80,05 % par de 

petites villes,  contre 72,93 % en 1987 et 70,61 % en 1977. Ainsi l'émergence des petites 

villes (par passage du rural à l'urbain) constitue une composante importante de la 

croissance urbaine en Algérie. 

 

 

Catégories 

(en 

milliers) 

Nombre d'agglomérations Evolution des unités urbaines 

1954 1966 1977 1987 1998 2008 1954-

1966 

1966-

77 

1977-

87 

1987-

98 

1998-

08 

1954-

2008 

Plus de 100 3 3 08 16 32 38 + 0 + 5 + 8 + 16 + 6 +35  

50-100 5 9 16 26 34 47 + 4 + 7 + 10 + 8 +13  +42  

20-50 11 28 38 79 114 142 + 17 + 10 + 41 + 35 +28  +121  

10-20 22 43 70 92 201 238 + 21 + 27 + 22 + 109 +37  +214 

10-5 33 52 79 234 198 283 + 19  + 27 + 155 -36 +85 +250  

Total 74 136 211 447 579 748 + 62 + 75 + 236 + 132 +169  +674  
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Taille  Nombre de villes % Nombre d’habitants % 

De 5 000 à 10 000 283 37,83 2 165 272 9,63 

De 10 000 à 20 000 238 31,81 3 283 634  14,61 

De 20 000 à 50 000 142 18,98 4 265 810 18,98 

De 50 000 à 100 000 47 6,28 3 151 727 14,02 

De 100 000 à 200 000 28 3,74 4 092 396 18,21 

De 200 000 à 300 000 7 0,93 1 896 753 8,44 

De 300 000  à 500 000 1 0,13 448 028 1,99 

De 500 000 à 1000 000 1 0,13 803 329  3,57 

Plus de 1000 000 1 0,13 2 364 230 10,54 

Total 748 100 22 471 179 100 

Tableau 5 : Répartition d’agglomérations par classes de taille en Algérie (en 2008) 

Source : Recensement RGPH, 2008 + Traitements par l’auteur 

 

 

Tableau 6 : Evolution de la population urbaine selon la taille des agglomérations 

entre 1977 et 2008 

Source : Armature urbaine 1998, Recensements 2008 + Traitements de l’auteur 

 

 
Figure 6 : Evolution de la population urbaine selon la taille des agglomérations 

entre 1977 et 2008 

Source : Différents recensements  (O.N.S.) + Traitements par les auteurs 

Classes de taille 

(Population en 

milliers) 

1977 1987 1998 2008 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Plus de 100 2 935 461 43,89 4 514 990 39,45 7 089 384 41,83 9 604 736 42,74 

50-100 1 071 270 16,02 1 851 464 16,18 2 212 786 13,04 3 151 727 14,02 

20-50 1 203 519 18,00 2 284 234 19,95 3 434 335 20,24 4 265 810 18,98 

10-20 1 070 378 16,01 1 275 847 11,14 2 711 755 15,98 3 283 634 14,61 

moins de 10 406 157 06,07 1 517 714 13,25 1 509 677 08,89 2 165 272 09,63 

Total 6 686 785 100,0 11 444 249 100,0 16 966937 100,0 22 471 179 100,0 
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Selon les données du tableau n°3, le gain de la population urbaine algérienne est 

remarquable, 15 784 394 habitants en 31 ans (entre 1977 et 2008) : 

- Le poids des grandes villes a progressivement diminué, en passant de 44% en 

1977, 40 % en 1987, pour atteindre 41,8 % en 1998. Ensuite, il est reparti à une 

légère hausse, 42,74 %  au dernier recensement de 2008. En revanche, en valeur 

absolue, l’effectif de cette catégorie a enregistré une nette progression. Il passe 

de 2 935 461 habitants en 1977, à 9 604 736 habitants en 2008, soit un gain de 

6 669 275 habitants.  

- Le poids des villes moyennes a connu une stagnation autour de 16 %. 

Cependant, en valeur absolue, leur poids est en augmentation, en passant de 1 

071 270 habitants en 1977 à 3 151 727 habitants en 2008 (gain de 2 080 457 

habitants). 

- Quant aux petites villes, leur poids a nettement augmenté en passant de 40 % en 

1977 à 47,6 en 1998, puis il a baissé légèrement à 43,23 %. En valeur absolue, 

le nombre d’habitants est passé de 2 680 054 en 1977, à 9 714 716 en 2008, soit 

un gain de 7 034 662 habitants. Ainsi, les petites villes, par leur nombre et poids 

démographique, constituent une composante importante de la croissance 

urbaine en Algérie. 

 1977 1987 1998 2008 

Catégories de villes Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Grandes villes 2 935 461 43,89 4 514 990 39,45 7 089 384 41,80 9 604 736 42,74 

Villes moyennes 1 071 270 16,02 1 851 464 16,18 2 212 786 13,04 3 151 727 14,02 

Petites villes 2 680 054 40,08 5 077 795 44,34 7 664 767 45,16 9 714 716 43,23 

Total 6 686 785 100,0 11 444 249 100,0 16 966937 100,0 22 471 179 100,0 

Tableau 7 : Evolution de la popoulation urbaine par catégories de villes de 1977 à 

2008 

 

Figure 7 : Evolution de la population urbaine, par catégories de villes de 1977 à 2008 
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Comment l’urbanisation a-t-elle évolué depuis 1977 ? En valeur relative, l’examen des 

taux d’accroissement moyen annuel par catégories de villes de 1977 à 2008, par 

périodes intercensitaires (tableau 8), montre  

- une baisse des taux pour la catégorie des grandes villes (3,08 % entre 1998-2008 

contre 4,39 % entre  1977-1987),  

- une baisse des taux pour la catégorie des petites villes (2,39 % entre 1998-2008 

contre 6,59 % entre  1977-1987);  

- cependant, les villes moyennes affichent une augmentation de leur taux 

d’accroissement (43,60 % entre 1998 et 2008, contre 1,6 % entre 1987 et 1998) 

du fait du glissement de plusieurs petites villes au rang des villes moyennes.  

 

 
Périodes Evolution 1977-1987 Evolution 1987-1998 Evolution 1998-2008 

Catégories de 

villes 

Valeur Taux 

d’accroissement 
(Moyen annuel) 

Valeur Taux 

d’accroissement 
(Moyen annuel) 

Valeur Taux 

d’accroissement 
(Moyen annuel) 

Grandes villes 1 579 529 4,39 % 2 574 394 4,18 % 2 515 352 3,08 % 

Villesmoyennes 780 194 5,62 % 361 322 1,63 % 938 941 3,60 % 

Petites villes 2 397 741 6,59 % 2 586 972 3,81 % 2 049 949 2,39 % 

Total 4 757 464 5,46 % 5 522 688 3,64 % 5 504 242 2,84 % 

 
Tableau 8 : Évolution des différentes strates urbaines en Algérie et Taux d’accroissement 

moyen annuel (1977 - 2008) 

Source : Armature urbaine 1998 et 2008 + Traitements des auteurs 

 

En termes de population, toutes les périodes intercensitaires  ont enregistré une 

augmentation de la population urbaine, notamment par le passage des centres ruraux au 

rang de l’urbain. Dans ce contexte, comme le confirment les résultats, l’urbanisation 

rapide est un phénomène récent, malgré que le phénomène urbain est très ancien, elle 

marquée par la succession d’un grand nombre de centres ruraux au rang de l’urbain et 

le glissement de plusieurs centres au rang supérieur durant les différentes périodes du 

recensement. Les facteurs endogène et exogène sont à l’origine de ce mouvement 

d’urbanisation. 

Le passage d'un centre secondaire, au rang de commune lui confère des fonctions 

politiques et administratives qui sont bien souvent génératrices d'utilités économiques. 

Comme l’a souligné  Marc Côte : « tous les efforts du socialisme étatique sur les 

secteurs secondaires et tertiaires vont dans le sens d'une urbanisation rapide » (Côte 

Marc, 1983). Cette d'urbanisation est marquée par le passage d'un nombre important de 

localités rurales dans la catégorie des agglomérations urbaines et tient aussi au 

changement de qualification et de rang administratif de certaines localités suite aux  

réformes administratives de 1974 et 1984 et au processus de l’industrialisation. « L’Etat 

demeure, en Algérie, le principal agent de la promotion et du développement des petites 

villes » (Bendjelid, A. 1986).  Ainsi, l'originalité de cette urbanisation, comme l’a fait 

remarqué André Prenant, réside dans l'élargissement de la strate des centres déjà urbains 

ou en voie d'urbanisation (Prenant André, 1977). Le rôle de l’Etat a été déterminant 

dans l’émergence et l’affirmation de ces villes (Kasdallah Najet, 2013). 

La principale forme de croissance urbaine, en Algérie, est essentiellement liée au 

développement du réseau urbain. De 74 agglomérations urbaines en 1954, à 136 en 

1966, à 211 agglomérations en 1977, on passe à 447 en 1987, ensuite à 579 villes en 
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1998 pour atteindre 748 agglomérations en 2008 (c’est-à-dire que le nombre 

d’agglomérations urbaines a été multiplié par 10 entre 1954 et 2008). Cependant, 

l’existence d’un semis de petites villes est l’un des traits les plus frappants de 

l’urbanisation en Algérie. L'émergence des petites villes (par passage du rural à l'urbain) 

constitue une composante importante de la croissance urbaine en Algérie. Ainsi, comme 

l’a fait remarquer André Prenant, l'originalité de l’urbanisation en Algérie, réside dans 

l'élargissement de la strate des centres déjà urbains ou en voie d'urbanisation (Prenant 

André, 1977). 

Le contexte dans lequel se sont effectuées l'urbanisation et les modalités de la 

croissance urbaine marque fortement le système urbain dans sa configuration, sa 

hiérarchie et la distribution spatiale de ses éléments.  

 

 
Figure 8 : Répartition d’agglomérations de plus de 5000 habitants en Algérie en 2008  

Source : ONS, 2008 

La hiérarchie urbaine : Distribution rang-taille selon le modèle hiérarchique de « 

la loi de Zipf » 

La notice consacrée à l’expression « rang-taille » résume la volonté de ne pas donner 

de sens aux distributions statistiques observées : « Mode de représentation combinée 

d’une mesure de la taille (ou masse) des individus d’une population donnée, et de leur 

rang dans un classement par taille décroissante. Employé notamment pour l’étude des 

villes ou des centres de peuplement d’un espace géographique selon un diagramme 

cartésien portant les rangs en abscisses et les tailles en ordonnées (Zipf, 1949). Les 

unités considérées se rangent en général selon une courbe plus ou moins tendue ou 

concave » (Pumain Denise, 2003). La taille des villes, mesurée par leur population, est 

un indicateur synthétique de leur importance, qui doit cependant être complété par 

d’autres mesures lorsqu’on étend la comparaison à des villes de pays d’inégal 
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développement économique. La mesure de la population d’une ville est délicate en 

raison des difficultés de la délimitation des entités urbaines, qui s’étendent spatialement 

en même temps que leur nombre d’habitants s’accroît. (Denise Pumain, 2003). Car si 

les fonctions administratives, industrielles, commerciales et de services sont très 

représentatives des pouvoirs dont jouissent les villes et notamment de leurs pouvoirs 

attractifs, la population urbaine reste « l’un des paramètres les plus synthétiques de la 

mesure du fait urbain » (Moriconi-Ébrard Fr., 1994, p.12) 

Les statistiques harmonisées de la base de données mondiales GEOPOLIS, donnent 

également un indice de primatie très élevé dans la grande majorité des pays (Moriconi-

Ebrard 1993). Ainsi, au sens de l'observation empirique statistique, contrairement à ce 

que suggère la loi "rang-taille", la macrocéphalie n'est pas une "anomalie" force est de 

remettre en question l'approche théorique traditionnelle. Bien mieux en observant plus 

attentivement les chiffres, il apparaît que lorsque deux pays ont une population urbaine 

comparable, la taille démographique de leur capitale est souvent également très proche 

(Moriconi-Ebrard F., 1998). 

La loi de G.K. Zipf, dite la loi rang-taille, permet d'établir une synthèse de la distribution 

des villes selon leurs tailles démographiques (Guérin-Pace 1995, Moriconi-Ebrard 

1993, Pumain 1982, Schaffar 2009). Cette loi est « un des faits les plus frappants en 

sciences sociales en général » (Gabaix et Ioannides, 2004, p.739). 

En effet, la hiérarchisation urbaine a été souvent analysée sur la base de la loi Rang-

Taille, connue souvent par la loi de Zipf (1949) qui a montré que les forces 

d’organisation spatiale de concentration-dispersion agissent de manière à ce que la taille 

des villes (P) se distribue de manière régulière en fonction inverse de leur rang (r) selon 

la relation : Pr = b.ra où a et b sont des paramètres qui varient selon les espaces et les 

périodes (Belhedi Amor, 1992).  

Pour Thouez, J.-P. (1972), lorsque le coefficient angulaire de la droite d'ajustement est 

égal à 1, on débouche sur une expression très simple de la loi rang-taille de Zipf :  

Pn = P1/Rn. 

Selon cette dernière formule, il suffit de connaître la population de la ville de rang 1 

pour en déduire aussitôt la taille de toutes les autres villes ainsi que la population 

urbaine totale. La population des n villes supérieures à 1000 habitants est par définition 

:  

PT = P 1 + P 2 + P3 + ... + Pn 

ou encore :                                        PT = P 1 + P1/2 + P1/3 + ... + P1/n 

    PT = P1 (1+1/2+ 1/3 + ... + 1/n). 

La loi de Zipf pour les villes est l'un des faits empiriques les plus marquants de 

l'économie, ou des sciences sociales en général (Gabaix, 1999). Elle a été observée dans 

les données sur la population des villes de nombreux pays. Pour visualiser la loi de Zipf, 

les villes sont classées par population et un graphique du logarithme des rangs sur l'axe 

des y et du logarithme des populations sur l'axe des x génère une ligne droite dont la 

pente est généralement proche de -1. Le passage aux logarithmes produit, donc, une 

droite de pente (-1). En substance, la ville la mieux classée de deux villes aura une 

population (taille) deux fois plus importante que celle de la ville la moins bien classée. 

Le constat est d’abord empirique et l’interprétation de la régularité observée a été 

proposée a posteriori, de manière intuitive (Pumain 2006), comme émanant d’un 

équilibre entre forces d’agglomération et de dispersion (Lena Sanders, 2012). « La ville 
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est un nœud dans un réseau hiérarchisé de relations, elle se définit alors par sa position 

relative dans une hiérarchie complexe de fonctions productives, sociales et territoriales 

s’exerçant non plus à l’échelon géographique local mais à l’échelon du réseau, régional 

ou national » (Pumain D., Sanders L., Saint-Julien Th., 1989). 

On peut utiliser de nombreux indices pour mesurer la primatie allant du rapport à la 

seconde ville (indice de Jefferson), aux trois villes suivantes (indice de Stewart), voire 

plusieurs autres villes (Moricono-Ebrard F., 1993, Belhedi A., 1992). Dans ce contexte 

et pour apprécier le degré de concentration urbaine en Algérie, Kedjar M et Oukaci K. 

(2014) ont utilisé les indicateurs suivants : la part de la plus grande ville de la trame 

dans la population urbaine (Prim), la part de la première ville dans la population totale 

ou encore le rapport de la plus grande ville à la seconde ville (indice de Jefferson), ou 

aux trois villes suivantes (indice de Stewart), voir à plusieurs autres villes (Indice de 

Rosen et Resnick) (Tableau 8). La première ville est souvent prise comme référence de 

base pour l’analyse de la distribution théorique de la taille des villes ou au traçage de la 

droite théorique. Selon Belhedi, toutes les autres villes se trouvent déterminées en 

fonction de cette ville primatiale tandis que la droite a pour origine P1. Il se trouve que 

la première ville est, elle-même, le produit du système urbain et le paradigme central 

de la loi est cette distribution des effectifs à l’intérieur du système urbain et le rapport 

hiérarchique qui relie les différents centres urbains. (Belhedi,). Il rajoute que Souvent 

l’écart entre la première ville et les autres villes est tellement important et tenace qu’il 

contribue à gauchir complètement l'ensemble du système urbain. Cet écart n’est pas 

seulement démographique, il est aussi économique, politique, social, culturel et spatial 

(Belhedi A., 2004). La part de la première ville dans la population urbaine constitue un 

bon indice de primatie. Cet indicateur simple à le mérite d'exprimer le poids de la ville 

primatiale par rapport à l'ensemble du système urbain : p1= P1/ΣP. 

-Le rapport entre la population réelle (P1) et la population théorique (b) de la première 

ville : p2 = P1/b 

Ce rapport est d'autant plus élevé que la primatie est prononcée. L'unité exprime la 

régularité tandis qu'une valeur supérieure à 1 indique la primatie alors qu'une valeur 

plus faible reflète le tassement sommital  

- Le rapport de l'écart entre les tailles observée (P1) et théorique (b) à la taille théorique 

de la première ville : 

p3 = (P1 – b)/b, soit p3 = P1/b - 1 = p2 - 1. 

Cet indice est nul lorsque la taille théorique est égale à la taille réelle. Il est négatif 

lorsque la taille réelle est plus faible que la taille théorique. La valeur extrême se trouve 

atteinte lorsque toutes les villes sont égales. Il est positif dans le cas contraire et la valeur 

maximale est atteinte lorsque la majeure partie de la population urbaine se trouve 

concentrée dans la première ville. L’indice de primatie est le rapport entre les deux 

villes les plus grandes. Cet indice de primatie peut être égal à l’indice de macrocéphalie 

lorsque le rapport le plus élevé entre deux villes successives de la hiérarchie se situe 

entre la 1e et la 2e ville. Dans ce cas, plus la valeur de l’indice est élevée, plus elle 

correspond à celle des organisations hiérarchiques de systèmes polarisés de villes. Un 

indice de primatie faible, inférieur à celui de macrocéphalie, peut indiquer des 

organisations bipolaires, multipolaires voire homogènes. 
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Indicateurs 1954 1966 1977 1987 1998 2008 

Population urbaine 

ΣPU 

2 157 938 3 778 482 6 686  785 11 444 249 16 966 937 22 471 179 

Population totale 

ΣPT  

8 614 704 12 022 000 16 948 000 23 038 942 29 100 863 34 080 030 

Prim (%)    

p1= P1/ΣPU 

27,60 24,97 20,25 13,17 9,25 10,61 

La part d’Alger par 

rapport à la population 
totale (%) P1/ ΣPTx100 

6,91 7,85 7,99 6,54 5,39 6,53 

Le poids des 4 plus 
grandes villes par rapport à 

la population urbaine (%) 

Prim 4 = P1+P2+P3+P4/ 
ΣP 

51,45 44,44 36,55 25,18 21,4 17,61 

Indice de Jefferson (Ij)  

j = P1/P2 

2,10 2,88 2,73 2,40 2,23 2,94 

Indice de Stewart (Is) 

s = P1/(P2 + P3 + P4) 

1,16 1,28 1,24 1,10 1,03 1,48 

Tableau 9 : Evolution des indices de Primatie de 1954 à 2008 

Source : ONS et modifications apportées par l’auteur 

L’indice de Jefferson enregistre une augmentation en 2008 (il est passé de 2,23 en 1998 

à 2,94 en 2008). La population de la ville d’Alger était de 2 364 230 habitants en 2008, 

alors que celle d’Oran ne représentait que 803329, elle est ainsi presque trois fois plus 

peuplée que la deuxième ville du système urbain. Quant à l’indice de Stewart, il indique 

un net décrochage des villes qui sont directement derrière Alger dans la trame urbaine 

(Oran, Constantine et Annaba). Les résultats empiriques d’une analyse rang-taille 

dépendent en premier lieu de la nature des entités que l’on observe, de l’ensemble que 

l’on considère, et de la façon dont on mesure les tailles respectives des entités. 

En Algérie, la part de la première ville dans la population urbaine constitue un bon 

indice pour mesurer la primatie. Cet indicateur simple exprime le poids de la ville 

primatiale par rapport à l'ensemble du système urbain : p1 = P1/P. Il est égal à 0,10 

pour Alger, soit 10,61 % de la population urbaine réside à Alger en 2008. 

D’après les données du tableau 9 , les indicateurs de primatie ont tendance à la 

progression, ce qui indique un creusement de l’écart entre la capitale et les autres villes, 

cela peut être expliqué par les facteurs suivant : L’expansion de l'Agglomération 

d'Alger s'est élargie et  a englobé un certain nombre d'agglomérations mitoyennes, la 

seconde ville, Oran, a continué à croître à un faible rythme annuel moyen et la troisième 

et quatrième villes (Constantine et Annaba) ont enregistré quant à elles respectivement 

des taux d'accroissement négatifs ou faibles avec notamment le transfert de surplus 

démographique vers d'autres agglomérations ou carrément d'autres nouvelles villes 

telles qu'Ali Mendjelli (Kedjar M. et Oukaci K., 2014).  

Par ailleurs, la primatialité ne concerne pas à la première ville et touche aussi les autres 

villes dont la taille s'écarte trop des villes qui lui succèdent, c’est le cas des métropoles 

régionales Oran, Constantine et Annaba. C’est le cas aussi lorsqu’on étudie les systèmes 

urbains régionaux où certaines villes jouissent d’une primatie indiscutable écrasant 

souvent les autres villes de la région. La plupart des villes chefs-lieux de wilaya, 

accaparent tout l’appareil de commandement et d’encadrement territorial de la wilaya, 

reproduisant ainsi le modèle national de la capitale.  



 
 
 

41 
 
 

L'analyse du système urbain algérien depuis l’indépendance en 1954 sur la base de la 

loi Rang-Taille nous a permis d’en mesurer les différents paramètres. Ils montrent que 

la capitale Alger est une ville primatiale depuis 1954, malgré l’émergence des villes 

moyennes et une multiplication des petites villes. La Capitale Alger se détache du reste 

des villes et se présente comme une ville primatiale dont le poids est prépondérant dans 

le système urbain. Cette situation s’explique par la forte polarisation à la fois 

démographique, économique, culturelle et politique de l’espace algérien.  

L’indice de macrocéphalie est le rapport de population le plus élevé entre deux villes 

successives dans l’ordonnancement de la population. Il est nécessaire de connaître non 

seulement la valeur de ce rapport mais également les rangs des deux villes successives 

produisant ce rapport. Lorsqu’un rapport élevé est mesuré entre les deux plus grandes 

villes de la distribution, le système est primatial.  

- Lorsque ce rapport élevé est mesuré entre les 2e et 3e villes, le système est 

bicéphale.  

- Lorsqu’un rapport élevé est mesuré plus loin dans la distribution, le système est 

multipolaire ou polycentrique.  

- Lorsque le rapport est relativement faible et les villes ayant servi à sa mesure 

éloignée dans l’ordonnancement, le système est homogène ou hiérarchisé. 

Les villes du sommet de la hiérarchie accusent un déficit à l’exception d’Alger. Les 

écarts entre les villes de cette strate et la droite d’ajustement (de régression) augmentent, 

leur population observée est inférieure à la population théorique exigée par le modèle. 

Ainsi, les grandes villes dont la population est supérieure à 150000 habitants, et 

regroupant 21 agglomérations (du 2eme au 22eme rang), sont sous-représentées par 

rapport à l’ensemble de la distribution. Par contre, les villes dont la population varie 

entre 10 000 et 150 000 habitants, leur population réelle est supérieure à la population 

théorique. Les petites agglomérations urbaines dont la population est comprise entre 5 

000 et 10 000 habitants présentent aussi une convexité, les agglomérations appartenant 

à cette catégorie de taille sont inférieures à la droite d’justement. Cette situation signifie 

que le système urbain est train de se renforcer par les petites et moyennes villes. On 

peut dire que les petites et moyennes villes (10000-150000 habitants) constituent une 

pièce essentielle de l’armature urbaine, elles sont considérées comme des rouages de 

base fondamentaux d’équilibre régional. 

 

La courbe hiérarchique des villes algériennes montre une convexité au niveau des 

petites villes. Cette convexité exprime le gonflement des petites villes dont le nombre 

est relativement élevé par rapport à l’ensemble du système urbain, comme nous l’avons 

démontré précédemment. L’importance des petites villes est liée à un processus de 

croissance urbaine qui se fait en grande partie par le bas. Ce sont les petites villes qui 

enregistrent les taux les plus élevés de la croissance. 

 

La diversité des desserrements urbains dans les périphéries urbaines (Bendjelid Abed, 

2001) peut modifier la donne. Cependant, l’étude du système de villes selon les deux 

principes fondamentaux d’organisation hiérarchique : le principe dit « de marché » et 

le principe de la hiérarchie administrative. Ils déterminent les réseaux de villes 

hiérarchisés. Les modèles d’organisation hiérarchique dits « a-spatiaux », selon L. 
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Kaddouri (2004), sont alors toujours spatialisés par l’intégration de contraintes de 

voisinages ou de proximité (contraintes spatiales). 

Un système urbain macrocéphale : 

Le système urbain correspond à un système macrocéphale car il existe une coupure très 

prononcée entre la première ville (Alger) et les niveaux hiérarchiques directement 

inférieurs.  

Depuis plusieurs décennies, les actions de développement urbain ont été caractérisées 

par la mise en œuvre des programmes liés à la reconstruction du pays et aux rattrapages 

des besoins essentiels en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures. Ces 

actions ont favorisé la dynamique urbaine et plus particulièrement la multiplication des 

unités urbaines. L’évolution du nombre d’unités urbaines obéit à un processus de 

reclassification qui nécessite un temps plus lent pour atteindre les rangs supérieurs de 

la hiérarchie. Par cette nouvelle forme de distribution, il apparaît clairement que le 

réseau urbain algérien dispose d’un large éventail de petites unités urbaines qui 

pourraient contenir, à long terme, plus de populations que les unités urbaines de grandes 

tailles (Bousmaha A., et al, 2020). En dépit d’une législation mettant en avant la 

protection et la préservation des terres agricoles, l’agriculture urbaine et périurbaine 

semble peu prise en compte dans la mise en œuvre des outils d’urbanisme dans notre 

cas d’étude. Malgré les intentions affichées, les politiques d’aménagement peinent à 

infléchir la consommation d’espaces agricoles périurbains. Les terres agricoles 

littorales sont les plus touchées, car elles constituent le siège de multiples 

transformations socio-spatiales (Bousmaha Ahmed et Boulkaibet Aissa, 2019). 
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Fig. 8 : Distribution de la hiérarchie des villes d'Algérie de plus 

de 5000 habitants en 1998 

Source : données RGPH (ONS) et traitement des auteurs 
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Fig. 9 : Distribution de la hiérarchie des villes d'Algérie de plus 

de 5000 habitants en 2008 

Source : données RGPH (ONS) et traitement des auteurs 

 

 

CONCLUSION 

Les circonstances et les conditions dans lesquelles s’est effectuée l’urbanisation en 

Algérie et la manière de la croissance urbaine vont marquer le système urbain dans son 

aspect, sa hiérarchie et sa configuration actuelle. Certes, l’émergence d’une nouvelle 

armature urbaine en Algérie, constitue l’un des traits saillants de l’évolution récente et 

peut être considérée comme le reflet de la politique d’équilibre régional engagée par les 

pouvoirs publics depuis plusieurs décennies. L’urbanisation ne s’est pas faite seulement 

par le croît des villes existantes mais, et surtout, par le fait des centres ruraux qui ont 

connu une forte croissance démographique autrement dit par « le passage du rural à 

l’urbain ». Dans ce contexte, elles ont acquis une place importante dans le cadre de la 

politique d’aménagement du territoire qui cherche à avoir une armature urbaine 

harmonieusement répartie sur l’ensemble du territoire. 

L’évolution de l’urbanisation s’opère sur la structure et la dynamique du système 

urbain. Ce processus marque un tournant délicat dans le processus de mutation socio-
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spatiale et de transition démographique qui affecte l’Algérie dans sa globalité. Cette 

évolution se perçoit également à travers la diffusion spatiale des villes qui semble 

s’orienter, relativement, vers un équilibre régional. Quant à la maîtrise de l'urbanisation 

et son organisation passent par un ensemble de promotions qui touchent à la fois le 

développement qualitatif des grandes métropoles et celui de "métropoles régionales 

d'équilibre", et la création de villes nouvelles sur l'ensemble du territoire (au nombre 

total de 30 d'ici à 2030). Mais, la structure du réseau urbain et son évolution récente 

montrent la persistance des déséquilibres spatiaux. Certes, si l'on considère l'ensemble 

du réseau urbain, c'est d'abord l'idée de permanence qui se dégage : permanence de 

l'hypertrophie de l'agglomération algéroise, permanence des déséquilibres entre les 

régions urbanisées et celles ou le fait urbain est marginal et permanence du phénomène 

de littoralisation. Bien que le nombre d’agglomérations se soit accru dans les dernières 

décennies, et la croissance démographique et économique des villes situées aux rangs 

inférieurs, l’armature urbaine reste dominée par Alger. 

 

Référeces : 

 

- Belhedi Amor (2004), « Le système urbain tunisien. Analyse hiérarchique 

démo-fonctionnelle sur la base de la loi Rang-taille », Cybergeo : European 

Journal of Geography [Online], Space, Society,Territory, document 258, 

Online since 09 February 2004, connection on 20 July 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/cybergeo/3877 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/cybergeo.3877 

- Belhedi Amor (2001). A propos de la loi rang-taille: Les impasses d’une 

mauvaise interprétation. Revue Tunisienne de Géographie, Tunis 

- Belhedi Amor (1992). « Le système urbain tunisien. Croissance urbaine et 

système hiérarchique ». Revue Tunisienne de Géographie (RTG), 21/22, 1992, 

pp.177-191 

- Bendjelid Abed (1986). Planification et organisation de l'espace en Algérie. 

OPU. Alger. 

- Bendjelid Abed (2001). « Armature urbaine et population en Algérie », 

Insaniyat /  إنسانيات [En ligne], 13 | 2001, mis en ligne le 28 février 2013, consulté 

le 17 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/11253 

- Bousmaha Ahmed, Boulkaibet Aissa et Chouai Said (2020): Croissance et 

hiérarchie urbaines dans la wilaya de Skikda. In Sustainability and urban 

planning perspectives, approaches and experiences. Editions: The Arab 

Democratic Center Berlin – Germany. VR.3383.6422.B. pp. 314-350. 

- Bousmaha Ahmed et Boulkaibet Aissa (2019) : « Planification foncière et 

espaces agricoles périurbains en Algérie. Le cas de l’agglomération de Skikda 

» in revue Développement Durable et Territoires. vol. 10, n°3, 2019. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16002  

- Bousmaha Ahmed (2014). Le rôle des petites villes dans le mouvement 

d’urbanisation en Algérie : le cas de la région centrale du tell de l’est algérien. 

Revue Sciences et technologie Université Mentouri de Constantine, n°39 juin 

2014, pp 29-44.  http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/1723 

- Côte Marc (1983). L’espace algérien, les prémices d'un aménagement », O.P.U., 

Alger, 1983. 

https://doi.org/10.4000/cybergeo.3877
http://journals.openedition.org/insaniyat/11253
https://journals.openedition.org/developpementdurable/16002
http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/1723


 
 
 

46 
 
 

- Côte Marc (1993). L’urbanisation en Algérie : idées reçues et réalités, Travaux 

de l’Institut de Géographie de Reims, n°85-86, 1993, pp.  59-72. 

- Gabaix Xavier (1999). Zipf's Law for Cities: An Explanation. The Quarterly 

Journal of Economics, Volume 114, Issue 3, August 1999, Pages 739–767, 

https://doi.org/10.1162/003355399556133 

- Gabaix Xavier et Ioannides (2004), The evolution of city sizes' distribution in 

Henderson J.V et Thisse J-F. (eds) Handbook of regional and urban economics, 

vol.4, Elsevier Science B.B, Amsterdam, 2341-2376. 

- Guérin-Pace (1995). Rank-size distribution and the process of urban growth, 

Urban Studies, 32, p551-562 

- KADDOURI Lahouari (2004), Structures spatiales et mises en réseaux de villes 

pour la régionalisation des territoires. Thèse de doctorat de géographie. 

Université Paul Valéry Montpellier 3, 2004, 

- Kasdallah Najet (2013). Dynamiques d’urbanisation des villes intermédiaires 

au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) : Effet chef-lieu et perspectives de 

développement. Thèse de doctorat de géographie, Université de Cergy-Pontoise. 351 

p. 

- Kedjar M et Oukaci K. (2014). Évolution de la hiérarchie urbaine en Algérie : 

une analyse par la loi de Zipf. 

- Moriconi-Ébrard François (1998). Un modèle pour la croissance des systèmes 

urbains, la loi de la métropolisation. Géocarefour, n° 73-1, pp. 55-70 

- Moriconi-Ébrard François (1994). Geopolis. Pour comparer les villes du 

Monde. Economica-Anthropos, Coll. Villes, Paris, 246 p 

- Moriconi-Ebrard François (1993). L'urbanisation du monde depuis 1950. 

Anthropos, Collection Villes, Paris, 372 p. 

- Prenant A. (1977). Aspects de la croissance urbaine des petits centres urbains 

en Algérie. E.R.A. 706 du CNRS, Université de Tours et C.I.EM., Université 

de Poitiers, fasc.3, pp.123-146. 

- Pumain D. (2006). Systèmes de villes et niveaux d’organisation. P. Bourgine, 

A. Lesne. Morphogenèse. L’origine des formes, Belin, pp.239-263, 2006, 

Echelles. halshs-00145939  

- Pumain Denise (2003). L’invention permanente: la hiérarchie urbaine. 2003. 

HAL Id: halshs-00000476. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00000476  

- Pumain D., Sanders L., Saint-Julien Th., 1989  

- Pumain Denise (1982). La dynamique des villes, Economica, Paris 

- Raham Djamel (2001). Les Structures Spatiales de l’Est Algérien. Les maillages 

territoriaux, urbains et routiers.. Géographie. Université de Constantine. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00288867/document  

- Rahmani Chérif, (1982, La Croissance urbaine en Algérie : Coût de 

l'Urbanisation et Politique Foncière. Office des Publications Universitaires 

1982 318p. 

- Sanders Lena  (2012), Regards scientifiques croisés sur la hiérarchie des 

systèmes de peuplement : de l’empirie aux systèmes complexes. Région et 

Développement, L’Harmattan, 2012, pp.127-146. ffhal-01416929f 

- Schaffar A. (2009). La loi de Zipf dans la science régionale: entre anciennes 

controversies et nouvelles perspectives, Cybergeo, document 450 

- Recensements Général de la Population et de l’habitat, Office National des 

Statistiques (ONS), 2008. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00000476
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00288867/document


 
 
 

47 
 
 

- Thouez, J.-P. (1972). Étude de la hiérarchie des villes du Québec en fonction de 

leur population selon le modèle de Zipf. L'Actualité économique, 48 (3), 519–

525. https://doi.org/10.7202/1003786ar  

- Office national des statistiques, Armature urbaine 1998 ; Alger 

- Zipf Georges (1949). Human behavior and the principles of least effort, 

Cambridge, Mass, Addinson Wesley Press, Cambridge 

  

https://doi.org/10.7202/1003786ar


 
 
 

48 
 
 

Problématique de la planification des villes algériennes 

Quelles leçons à tirer ? 
 

Pr. ADAD Mohamed Chérif 

Dr BENDADA Toufik 

Faculté des Sciences de la Terre et d’Architecture 

Université d’Oum El Bouaghi 

Introduction  

 

La présentation commence par établir un diagnostic de la ville algérienne en matière de 

planification  et d’urbanisme. Elle  évoque les  facteurs   ayant  causé  un  état  de  fait  

qui  semble  être   peu reluisant.  Elle  pointe  du   doigt  les  insuffisances  en   matière  

de planification urbaine en vigueur  tout en jetant un regard critique sur les   modèles  

de   développement   urbain  adoptés  durant  quatre décennies écoulée. 

 

I) Diagnostic de la ville algérienne 

 

La situation de la ville Algérienne semble être à la croisée des chemins. Tous les 

paramètres d’analyse urbaine le précisent de plus en plus. Le déséquilibre régional, créé 

pendant plusieurs décennies n’a cessé de croître malgré l’effondrement de l’économie 

planifiée et l’instauration de la vision orientée vers le libre marché. 

Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie a opté pour une politique industrielle à 

outrance reléguant par là l’urbanisation au second plan. Les pouvoirs publics de 

l’époque croyaient que les retombées de l’industrialisation allaient toucher le bas de 

l’échelle sociale. Mais                cela ne fut réellement atteint. 

Aujourd’hui, nous connaissons une urbanisation phénoménale qui a contribué à la 

dégradée de la qualité de vie dans les villes algériennes. Les campagnes se vident, la 

population urbaine qui représentait 25% de la population totale à la veille du 

déclenchement de la révolution s’élève au 1er janvier 2018 à plus de 70%. L’étalement 

urbain ne cesse de grignoter plus de foncier agricole fertile. 

Malgré le chômage, les populations rurales et urbaines continuent à affluer vers les 

villes. Isolés, sans emploi, ces migrants perdent leurs références sociales habituelles 

dans un monde anonyme. « Les néo-citadins sont plus nombreux que les vrais citadins 

». Il sera peut-être plus judicieux de parler de l’urbain que du citadin. 

      Le manque d’investissement créateur d’emploi, la faiblesse des programmes de 

l’habitat social urbain favorise une croissance urbaine anarchique. Des quartiers 

informels le commerce viennent se greffer aux tissus existants et informel envahit les 

villes. 

       En matière de logement; cette urbanisation accélérée s’accompagne déjà d’une 

demande massive de logements et d’infrastructures d’où toutes les villes du pays 

connaissent un déséquilibre sans égal entre l’offre et la demande malgré les grands 

programmes d’investissement public dans ce domaine. Le besoin augmente davantage 

chaque année dans cette période de mutation sociale. L’éclatement de la famille, sa 

mono-nucléairisation et la jeunesse de la population, qui représente 70 %, complique 

davantage la situation. Aujourd’hui, on assiste à un déficit de logements de plus d’un 

millions (au 1er Janvier 2020, tous segments confondus, 974.300 unités programmées 

dont 648.643 en cours de réalisation et 325.657 non lancées. En outre, un engagement 
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d’un nouveau programme de 1 million de logements pour la période 2020-2024 tous 

segments confondus avec l’éradication des bidonvilles sur tout le territoire national et 

le traitement du vieux bâti. Le ministère de l’habitat de l’Urbanisme et de la Ville 

prévoit la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement (La loi de finances 2020 

a proposé la mobilisation d’une enveloppe de 280 milliards DA pour la réalisation des 

programmes d’habitat.) avec le désengagement progressif de l’état des formules 

budgétivores (logement locatif public, location-vente) par contre les formules aidées 

vont être avantagées à l’image du logement promotionnel aidé (LPA), l’habitat rural et 

l’auto-construction dans le cadre des lotissements. 

   Actuellement (2021), la conjoncture économique conjuguée à la faiblesse des 

investissements, la rareté du foncier pour l’implantation des programmes de logements 

toute formule confondue, la lenteur des travaux et tous les retards dans l’aménagement 

et le raccordement aux différents réseaux (eau, électricité, gaz, VRD) n’ont pas permis 

l’achèvement des logements, par exemple la formule location-vente (AADL) et le 

logement social. En outre, les logements qui sont livrés, particulièrement ceux 

construits par les entreprises privées, ne sont pas bien finis et présentent des malfaçons. 

Pour cela que les nouveaux acquéreurs sont obligés de procéder à des opérations de 

rénovation (La peinture intérieure, le pavage, la plomberie, l’électricité etc.) 

 

II) Regard critique sur l’approche ayant été à l’origine  de cette situation urbaine. 

a)Persistance de l’économie extravertie: polarisation  du littoral 

Au lendemain de l’indépendance la politique menée par les pouvoirs publics en matière 

d’investissement n’a fait que suivre la logique coloniale. L’armature actuelle des 

grandes agglomérations urbaines situées au nord du pays, traduit directement, à travers 

sa structure et sa distribution tous les déséquilibres créés par le développement colonial 

qui s’est matérialisé par une économie extravertie. Toute l’activité économique était 

concentrée autour des grands centres urbains (Alger, Oran, Constantine et Annaba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Tenants et aboutissements du développement au Nord 

Cette polarisation a eu un impact négatif sur l’équilibre régional notamment en matière 

d’emploi, de rémunération, d’infrastructure socio- éducative et de loisirs etc. 
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Ce qui s’est traduit par un exode rural massif vers les centres urbains qui par la suite 

n’arrivaient plus à répondre aux besoins pressants de cette croissance démographique 

démesurée. 

Toutefois, faut-il souligner que cette situation de déséquilibre entre la croissance 

urbaine et démographique a donné naissance à une sorte d’urbanisation informelle avec 

des conséquences endogènes et exogènes. Ces dernières se sont traduites par: 

- une urbanisation incontrôlable; 

- une inadaptation des nouvelles activités au tissu urbain; 

- une ruralisation de la ville; 

- une détérioration du cadre bâti et du cadre de vie de la population. 

- une prolifération de l’habitat illicite; 

- une saturation progressive des infrastructures socio-économiques. 

- un déséquilibre ville-campagne; 

- une menace continuelle sur les terres agricoles; 

- une dégradation des écosystèmes les plus sensibles. 

 

b) Inadaptation des outils d’aménagement  

Les instruments de planification, d’aménagement et d’urbanisme utilisés jusque-là se 

sont avérés inadaptés à la dynamique de la ville. Les différents plans tels que PDAU et 

POS n’ont jamais été approuvés d’une façon définitive. Des opérations de construction 

s’effectuent alors que les études ne sont pas encore achevées. 

Il faut aussi souligner l’absence de coordination entre les différentes structures chargées 

de la mise en œuvre et les autorités locales concernées. Les plans d’aménagement des 

villes sont  généralement conçus sans tenir compte des données du contexte ni de la 

prise en charge de la dynamique urbaine. 

L’outil d’aménagement le PDAU, pour remédier aux problèmes urbains immédiats et 

organiser l’espace de la ville et son devenir, est aussi développé pour s’adapter aux 

dispositions et orientations socio-économiques du pays. Cet instrument ignore lui-

même le continuum de la ville en tant que système. Les agglomérations périurbaines se 

prolifèrent d’une manière tentaculaire sans rapport avec le centre urbain. On assiste au 

développement du phénomène d’étalement urbain. En conséquence, ce changement du 

cadre juridique, loi 29/90, promulguée dans le début des années 90, a montré ses limites. 

      La carence de taille de ces instruments (PDAU et POS) est le fait qu’ils sont assez 

rigides. En fait, au fil des années les citoyens changent leurs modes de vie et leurs 

pratiques, le contexte quotidien doit suivre ainsi que les tissus qui abritent ces pratiques. 

En conséquence, ces plans perdent ainsi de leur pertinence, se périment et deviennent 

inopérants. 

          En termes de foncier, la réglementation en vigueur pour gérer le foncier a montré 

ses limites. Ceci a donné lieu à l’apparition d’une spéculation foncière provoquée par 

des transactions non-déclarées menant à des occupations illicites des terrains 

communaux et domaniaux et plus particulièrement des sites impropres à toutes 

opérations de construction et d’urbanisation 

         Alors que la période des années soixante-dix a donné lieu à l’apparition de 

plusieurs textes juridico-techniques, notamment les lois sur les resserves foncières 

communales (26/02/74) et celle du permis de construire qui ont pour objet de 

réglementer l’aménagement et la construction dans les zones urbaines. Cette action a 

créé un nouveau cadre de croissance urbaine appelé ZHUN. Ces dernières sont définies 
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par une réglementation basée sur une approche inadaptée qui explique son échec 

actuellement 

        En outre, afin de tenter d’apporter une amélioration à la qualité urbanistique et 

architecturale, la loi n° 08-15 fût promulguée en juillet 2008. Cependant, elle est 

toujours inappliquée après une décennie de cette date. Son inefficacité est visible à 

travers le paysage urbain caractérisé par l’apparence des constructions inachevées et 

ses reports successifs de sa mise en œuvre (au départ prévu pour août 2012, et le dernier 

report août 2019). Cette loi a été adoptée à la hâte sans une étude efficace du terrain par 

rapport aux moyens financiers dont dispose les habitants particulièrement appartenant 

à la classe moyenne, surtout dans une conjoncture de crise économique caractérisée par 

la cherté des matériaux de construction et de la main d’œuvre. 

 

c) Mise à l’écart de toutes participations de l’usager 

Dans les villes vernaculaires, l’usager, par le biais d’associations ou de comités de 

quartier, a été toujours consulté et concerté dans toutes décisions concernant la ville et 

son cadre bâti en particulier. Par contre dans les villes contemporaines, toutes les 

opérations de planification et d’aménagement sont élaborées par des techniciens 

souvent loin de la réalité des besoins de la population. Ici, le savoir-faire du citoyen est 

remplacé par le savoir savant du spécialiste. La participation dans toutes les étapes de 

la conception de la ville est quasiment nulle. Est-il réellement vrai que le citoyen 

participe dans la gestion de la ville par le biais de ses représentants en l’occurrence le 

Maire et l’assemblée communale ? Ce n’est pas toujours vrai car notre démocratie est 

à l’état embryonnaire. Une fois le maire élu, il ne fait qu’exécuter les directives émanant 

de ses supérieurs hiérarchiques, donc il accorde très peu d’attention aux suggestions des 

occupants de la ville. 

       L’élaboration des différents plans se fait souvent sans enquête sur terrain afin de 

recenser les attentes et les souhaits des citadins.   On pense que ces derniers ne 

possèdent pas les connaissances requises pour élaborer un plan d’aménagement. 

Cependant leurs suggestions peuvent être exploitées afin de concevoir un plan reflétant 

l’image symbolisant leur culture, leur tradition ou encore leur civilisation. 

d) Inapropriation des modèles de développement importés. 

 Il est admis dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture que les choses 

n’ont pas été entreprises dans les règles de l’art. Si des changements notables ont 

bouleversé le paysage urbanistique algérien : création de villes nouvelles ou extension 

des villes existantes par la création de zones industrielles, des ZHUN, des lotissements, 

reconquête des friches urbaines etc., le résultat au plan qualitatif n’est pas assez 

satisfaisant. Il faudrait néanmoins le prendre en compte en vue d’améliorer la situation 

et de faire face à ce véritable défi qu’est la question urbaine. En outre, le cadre bâti 

réalisé ces dernières décennies n’a pris en considération ni le contexte, ni les références 

culturelles, ni même la question de l’environnement. On assiste à une production 

massive de tissus ouverts, faits de barres et tours sans préoccupation notable d’urbanité. 

       Le passage d’un espace approprié (Habitat traditionnel) vers un espace administré 

(PDAU, Plan d’aménagement du territoire, Plan imposé à l’habitant) a créé un 

bouleversement des traditions et habitudes et a entraîné une modification des rapports 

sociaux : cas des ZHUN et les villes nouvelles. 

        En effet, les villes traditionnelles construites par les habitants et qui nous 

émerveillent toujours, possèdent cette qualité de structuration, organique. Cette qualité 
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fort importante, pour un tissu urbain, consiste à ce que les actions entreprises dans la 

ville contribuent à engendrer une totalité authentique.     

 

 
 

 

 
 

Figure 2 et 3 : Nouvelle ville Ali Mendjeli : Tours et barres 
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Figure 4 : Ville traditionnelle : la vallée du M’zab 

(la tradition est vivante avec une croissance fragmentée) 

 

 
 

Figure 5 : Nouvelle Ville 

Constantine : une croissance en masse 

 

         Ce principe de croissance fragmentée a été suivi durant des 

millénaires par les villes traditionnelles qui nous émerveillent encore. 

Il est préjudiciable de construire la ville d’un seul coup, mais la développer 

graduellement et pièce par pièce suivant un processus de développement qui se poursuit 

par petites étapes répondant à une certaine stratégie globale et permettant à chaque 

projet ponctuel de s’adapter facilement aux aléas du fonctionnement et du site en 

question. 

La différence fondamentale entre la croissance par unités massives et la croissance 

fragmentée est que le développement par tranches massives repose sur une conception 

statique et discontinue au sens le plus large, alors que la fragmentation de la croissance, 

au contraire repose sur une conception dynamique et continuiste. 

 

 

Conclusion  

            Au final la situation que connaissent nos villes nous laisse déduire que l’Etat en 

lui-même a participé à la morphogenèse des constructions en blocs et barres à travers 
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toutes les villes et les localités urbaines. Cette image commence même à se dessiner à 

travers nos campagnes. En fait, la ville est un processus qui nécessite du temps pour se 

faire, la ville se forge et se construit d’une manière graduelle et progressive. Chaque 

phase répond à certaines valeurs de la couche sociale qui la fait et l’habite. Au fur et à 

mesure que ces valeurs sociales changent et évoluent, le cadre bâti suit les mêmes 

changements et évolue simultanément. 

           En outre, les nouvelles approches conçoivent l’espace urbain comme un 

ensemble de systèmes complexes et dynamiques qui se chevauchent et s’interpénètrent. 

       Il ne s’agit plus de construire du néant des extensions de la ville, mais d’une 

recomposition par fragments de celle-ci. C’est aussi construire la ville sur la ville, c’est 

une des actions les plus importantes du  projet        urbain. 

        La conception de la ville comme étant une entité statique et figée dans le temps et 

dans l’espace s’est révélée inopérante et inefficace. C’est pourquoi, les grands schémas 

d’aménagement se sont révélés rapidement obsolètes. Donc, la planification coercitive 

et la réglementation surabondante ont prouvé qu’elles sont souvent inefficaces. 
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Résumé : 

  Depuis les années 80, la ville de Constantine tente obligée par son évolution rapide, et 

sa saturation, de s’appuyer sur des villes satellites, qu’elles étaient considérées longtemps 

comme un territoire périphérique marginal, qui dépend largement du centre historique et 

traditionnel. Actuellement, ce territoire est marqué par une forte dynamique d’urbanisation, 

soutenue par une politique d’aménagement et par un plan d’urbanisme directeur, favorisant son 

développement, et son insertion au périmètre d’extension et de fonctionnement de 

l’agglomération Constantinoise.  

 A travers cette contribution qui représente une partie des résultats de notre thèse de 

doctorat intitulé « la polycentralité urbaine : pour la restructuration d’un territoire fragmenté » 

soutenue en juin 2020, nous allons revenir sur les mutations et les éléments de changement dans 

les villes petites et moyennes de la périphérie de l’agglomération Constantinoise, et sur la nature 

et l’intensité des relations qu’elles entretiennent entre elles, et avec le centre principal. Nous 

revenant aussi sur les enjeux futurs du développement territorial, auxquels, les pouvoirs publics 

devraient faire face, pour concrétiser l’objectif de faire de Constantine une métropole à 

rayonnement national ou régional. 

 Au terme de cette recherche nous avons constaté deux grands types de changements 

structuraux et organisationnels : Un changement de forme traduit par une redistribution de la 

masse démographique, en faveurs des villes petites et moyennes de la périphérie de 

l’agglomération, accompagné par un développement remarquable des activités commerciales 

et des services. Et un changement fonctionnel traduit par l’instauration d’une dynamique 

urbaine emboîtée, et par des interactions fonctionnelles multidirectionnelles reliant toutes les 

villes de l’agglomération sur des principes de complémentarité et de fusion, traduite par une 

forte mobilité interurbaine.   

Mots clés : Recomposition territoriale, Métropole, Centralité, Attractivité, Concentration.  

 

Role of small and medium-sized towns in the organization and functioning of the 

Constantine agglomeration. 

 

Abstract:  

 Since the 1980s, the city of Constantine has been forced by its rapid evolution, and its 

saturation, to rely on satellite towns, which have long been considered a marginal peripheral 

territory, which totally depends on the historic and traditional center. Currently, this territory is 

marked by a strong dynamic of urbanization, supported by a development policy and an urban 

plan, favoring its development, and its insertion in the perimeter of extension and operation of 

the Constantine metropolis. 

 Through this contribution which represents part of the results of our doctoral thesis 

entitled "urban polycentrality: for the restructuring of a fragmented territory" supported in June 

2020, we will come back to the mutations and elements of change in small towns and averages 

of the periphery of the agglomeration, and on the nature and the intensity of the relations which 

they maintain between them, and with the principal center. We also come back to the future 

challenges of territorial development, which the public authorities should face, to achieve the 

objective of making Constantine a metropolis with national or regional influence.  
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 At the end of this research, we observed two main types of structural changes: A change 

of form reflected by a redistribution of the demographic mass, in favor of small and medium-

sized towns on the outskirts of the agglomeration, accompanied by a remarkable development 

of activities business and services. And a functional change translated by the establishment of 

a nested urban dynamic, and by multidirectional functional interactions linking all the cities of 

the agglomeration on the principles of complementarities and merger.      

Keywords: Territorial recomposition, Metropolis, Centrality, Attractiveness, Concentration. 

 

Introduction :  

 Dans un contexte de forte urbanisation, on assiste aujourd’hui, dans l’agglomération 

Constantinoise, à une deuxième phase de recomposition territoriale, après celle de l’époque 

coloniale qui a connu les premières extensions urbaines en dehors du centre traditionnel, 

conduisant ainsi à un dédoublement du centre et à l’introduction de nouveaux éléments de la 

centralité. La recomposition territoriale récente est traduite par l’émergence de nouveaux 

centres urbains dans la périphérie de l’agglomération, appartenant à différentes villes de tailles 

petites et moyennes. Ces mutations structurelles ont venu reconfigurer le schéma 

monocentrique traditionnel de la centralité, et renforcer le rôle organisateur de ces villes. 

 Dans l’objectif d’illustrer ces mutations urbaines et ces changements structuraux, nous 

avons opté pour une approche par la centralité qui étudie les aspects organisationnels, 

morphologiques et fonctionnels de ces villes, à travers des indicateurs de concentration, 

d’accessibilité, et d’attractivité territoriale, dont l’objectif de montrer que Constantine n’est plus 

une ville fondée sur le couple centre/périphérie, mais une agglomération métropolitaine qui est 

en train d’acquérir progressivement un mode d’organisation et de fonctionnement de plus en 

plus polycentrique, impliquant plusieurs villes petites et moyennes à la fois.  

La notion de la centralité est intrinsèquement liée au système de localisation des 

populations et des activités. Mesurer la centralité est une tache délicate vu sa complexité, mais 

elle est indispensable dans l’étude des villes en général et des réseaux urbains en particulier. La 

théorie des places centrales suppose que la hiérarchisation et la définition du rôle des villes est 

basée essentiellement sur la qualité et la quantité des biens et des services offerts à la population. 

«…La construction de la hiérarchie des villes repose toujours sur la mesure de la centralité 

des activités économiques, une ville n’est centrale qu’en fonction de la centralité des activités 

qu’elle supporte » (OUELLET, POLESE, 1977, p 6).  

Le pouvoir d’attraction ou en d’autres termes la taille des flux de fréquentation est 

considérée aussi comme un élément essentiel dans la définition du rôle organisateur et 

centralisateur des villes. « La centralité urbaine est une notion multiforme qui se manifeste à la 

fois par des spécialisations plus ou moins marquées dans l’usage de l’espace et des bâtiments, 

et par l’existence de flux de fréquentation ayant chacun leur spécificité temporelle et 

contribuant à l’animation générale de la ville, prise comme lieu de production, de services, et 

de contacts… ». (CHALINE 1996, p.139).   

 

Méthodologie :   

Au départ, les villes de la périphérie Constantinoise avaient le statut de villes satellites, 

elles étaient considérées comme une assiette foncière réservée au report de croissance et 

d’extension de la ville de Constantine. Leur premier rôle était d’assurer la fonction résidentielle, 

à travers l’accueil des programmes de logements sous forme de ZHUN (zones d’habitat urbain 

nouvelles), et d’industries lourdes que Constantine avait bénéficié des différents plans de 

développement et d’aménagement du territoire, en plus des différents projets de développement 

agricole, pendant les années soixante-dix et quatre-vingt. L’ensemble de ces villes étaient des 

villes dortoirs, qui ne disposaient que de commerces et de services de base.   

Durant les deux décennies précédentes, la périphérie de l’agglomération Constantinoise 

et surtout dans sa partie Sud est devenue un territoire préférentiel à l’urbanisation. Dès lors, 

Constantine la métropole par sa taille, tend à devenir une vaste agglomération polycentrique 
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caractérisée par une urbanisation à grande échelle, et par une périphérie qui s’impose 

progressivement à travers ses villes et ses micros-centralités, dans le fonctionnement urbain de 

l’agglomération par ses populations, ses activités, ses équipements, et par ses services et 

commerces. 

La question est donc de voir à quel point les villes petites et moyennes de la périphérie 

Constantinoise sont impliquées dans l’organisation et le fonctionnement de l’agglomération 

Constantinoise ? Quels sont les éléments de changement dans ses villes quels ont acquis dans 

le temps ? Quelle est la nature et l’intensité des liens d’interdépendance qu’elles entretiennent 

avec elles, et avec le centre principal ?  

La méthodologie adoptée consiste donc à étudier les mutations et le rôle organisateur 

des villes de la périphérie, à travers trois indicateurs qui ont rapport direct avec la notion de 

centre et de la centralité. « Un centre se distingue de la périphérie par un ou plusieurs éléments 

de centralité c’est-à-dire d’attributs démographiques, économiques, fonctionnels, politiques, 

ou autres qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une attraction sur les personnes 

et les entités localisées en périphérie. Alors que La centralité d’un lieu correspond au degré de 

complexité fonctionnelle acquis par un centre et qui lui confère une puissance d’attraction sur 

son environnement » (BERROIR, 2004).  

  Le premier indicateur revient sur les changements dans le mode de répartition des 

densités de la population et des activités, considérées comme des éléments importants dans la 

lecture des systèmes urbains. Un centre par définition est un lieu de concentration et de diversité 

maximum d’un ensemble d’attributs de centralité (population, équipements, services, 

commerces.etc.). C’est à travers les différentes bases de données statistiques économiques (RE 

2011) et de la population (RGPH 2008), que nous allons essayer d’illustrer le poids de des villes 

petites et moyennes de l’agglomération Constantinoise.     

 Le second indicateur se focalise sur la mobilité des personnes au sens large du terme, 

c'est-à-dire les déplacements interurbains quotidiens des populations et les flux pendulaires des 

travailleurs. Un centre par définition est aussi un lieu de convergence qui par son pouvoir de 

centralité attire des populations de l’extérieur. Pour y arriver, nous nous somme basé sur des 

relevés de terrais et des données de transport en commun, pour mesurer la taille et le sens des 

déplacements entre les six villes de l’agglomération Constantinoise.     

  Le dernier indicateur revient sur les pratiques habitantes et sur les liens 

d’interdépendance qui relient toutes les villes de l’agglomération, en se basant sur une enquête 

par questionnaire qui a fait l’objet de passation directe et aléatoire auprès de 384 personnes, en 

revenant sur  les pratiques quotidiennes d’achat, d’acquisition de services, de loisir et autres. 

L’objectif était de mettre en évidence l’attractivité et l’implication des villes petites et 

moyennes de l’agglomération dans le fonctionnement urbain global de la métropole, et de 

définir leur champ d’influence en se référant à l’origine des populations qu’elles attirent pour 

des motifs divers.      

Résultats et discussions : 

La croissance urbaine continue des villes a favorisé l’émergence de grandes agglomérations 

caractérisées par des aires urbaines de plus en plus vastes. Ce n’est plus le cas des villes 

classiques et monocentrique qui fonctionnaient sur le principe du binôme (centre, périphérie), 

où les limites étaient bien claires et identifiables du monde rural, mais c’est l’urbain généralisé, 

l’éclatement et la fragmentation des tissus, la multiplication de la centralité, et la monté en 

puissance des villes de la périphérie des grandes agglomérations, qui sont devenues le socle 

majeur des dynamiques d’urbanisation et de la vie urbaine. « C’est la mort de la ville et le règne 

de l’urbain » (F. CHOAY 1994). 
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1. Eléments de changement dans l’évolution des villes petites et moyennes de 

l’agglomération Constantinoise : 

L’agglomération Constantinoise est constituée en plus de la ville mère, de cinq villes 

appartenant administrativement aux communes de Didouche Mourad, et Hamma Bouziane au 

Nord, à Ain Smara, et El Khroub incluant la nouvelle ville Ali Mendjli au Sud. Cette entité 

territoriale est en grande partie le résultat de la croissance démographique spectaculaire de la 

ville de Constantine qui a pu gérer une partie de sa croissance démographique en reportant son 

excédent vers les villes limitrophes.  

L’histoire des villes de la périphérie remonte à l’époque coloniale. En parallèle à l’opération 

de dédoublement du centre, il y avait la construction de plusieurs villages coloniaux qui 

servaient de résidences aux colons et aux agriculteurs. Il y avait quatre noyaux : El Khroub 

connu aussi par son marché à bestiaux qui couvrait toute la région Est du pays. Ain Smara, 

Didouche Mourad (BIZOT à l’époque), et Hamma Bouziane le verger de Constantine, ce sont 

ces mêmes noyaux qui servent actuellement de pôles d’extension urbaine pour la ville de 

Constantine. 

 La croissance démographique accélérée, la crise de logement, en plus du problème 

sérieux de foncier qu’a connu la ville de Constantine, avaient poussé les pouvoirs publics et les 

responsables de l’aménagement du territoire, d’opter pour le transfert de la croissance 

démographique de Constantine vers des villes satellites sur le territoire des communes 

avoisinantes. Une politique qui a été initiée à travers le PUD de Constantine de 1974 et qui a 

fait l’objet de révision en 1982. 

  A travers cette politique, ré-adoptée dans le PDAU intercommunal de Constantine, les 

responsables de l’aménagement ont visé la répartition équitable des biens sociaux et matériels, 

en réorientant les programmes de développement socio- économiques vers ces villes, afin de 

satisfaire leurs besoins en équipements, infrastructures, et services. «…. les frontières 

administratives doivent céder le pas à l’initiative des projets en commun (grands ouvrages 

d’art, routes, autoroutes, hydrauliques, villes nouvelles) ». (URBACO 1998,  plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme, p. 8).   

1.1. La structure démographique :  

L’agglomération Constantinoise est principalement le résultat de l’évolution et de 

l’extension de la ville de Constantine. En l’espace de trois décennie sa population est presque 

doublée elle est passé de 416 000 habitants à  786 000 habitants selon le dernier recensement 

de la population (RGPH 2008). Dans cette période, la taille démographique des villes petites et 

moyennes de la périphérie a augmenté de 530%, passant de 65 708 habitants en 1977 à   348 255 

habitants en 2008. Dans la même période, la ville de Constantine n’a évolué que de 125%, 

passant de 350 384 habitants en 1977 à 438 164 habitants en 2008, connaissant une régression 

importante depuis 1998, justifiée par une migration résidentielle importante en faveur des villes 

petites et moyennes de la périphérie.   
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Tableau 1: Evolution de la masse démographique de l’agglomération Constantinoise            

 
Population Taux d’accroissement 

1977 1987 1998 2008 77-87 87-98 98-08 

Constantine 350384 449602 478837 438164 2,52 0,67 - 0,95 

Khroub 25 782 50 786 90 222 111245 7,01 5,56 2,11 

Hamma. B 23 384 38 222 58 397 84250 5,03 4,31 3,75 

Didouche. M 10 782 16 547 33 213 48500 4,37 6,55 2,95 

Ain Smara 5760 13 595 24 036 37945 8,96 5,43 4,48 

Ali Mendjeli - - - 66315 - - - 

Villes de la périphérie 65708 119150 205868 384005 6,37 5,32 5,35 

Agglomération 416092 568752 684705 822169 3,17 1,7 1,84 

Source : Auteur à partir des résultats du RGPH 2008 

Mise à part Ali Mendjeli dont le statut est autre (ville nouvelle), l’évolution 

démographique des villes de la périphérie avait commencé dès les années 70, avec des tailles 

démographiques qui varient entre 5 000 et 20 000 habitants. Durant la première décennie    (77-

87) ce sont les villes de Khroub, Hamma et Ain Smara qui ont affiché les taux les plus élevés 

de la croissance, avec respectivement des taux de 7%, 5%, et 8%, incluant une population 

migrante venant principalement de Constantine, elle est respectivement de l’ordre de 25 000, 

15 000, et 8 000 habitants.   

Durant la deuxième décennie (87-98) la ville de Didouche a aussi enregistré un rythme 

élevé de croissance atteignant les 6%, incluant 17 000 habitants issus de la migration 

résidentielle. Durant la décennie (98-2008) le taux de croissance des villes de la périphérie a 

connu une légère stabilisation suite à la création de la ville nouvelle Ali Mendjeli qui venait 

supporter en grande partie la croissance de toute l’agglomération, en plus de la saturation du 

portefeuille foncier, surtout pour les villes d’El Khroub et Didouche Mourad, qui ont enregistré 

depuis, un taux moyen de croissance de 2,5%.  

1.2. La structure commerciale :   

C’est généralement autour des notions de densité, de concentration, et de spécialisation que 

sont conçues les analyses de la répartition des activités urbaines (GUEROIS et LE GOIX, 2003, 

Cité dans MATTEI et PUMAIN 2003, p. 236). De ce fait, nous nous sommes basés sur les 

données du recensement économique (RE 2011), dans le but d’illustrer la restructuration 

fonctionnelle des villes petites et moyennes de l’agglomération.  

Nous avons effectué une étude quantitative et qualitative sur la répartition des densités 

commerciales et des services, à travers un indice de centralité (Cgi) qui exprime pour chaque 

unité territoriale étudiée, le potentiel global de concentration et de polarisation. Cet indice 

correspond au rapport entre la densité des établissements dans la ville, la commune, ou le 

quartier considéré « di » et la densité moyenne des établissements dans l’ensemble de l’unité 

urbaine étudiée, où  [Cgi = di / du].    

La restructuration fonctionnelle des villes de la périphérie est traduite par l’émergence de 

nouveaux centres urbains et de pôles spécialisés de commerces, pratiquement dans toutes les 

villes étudiées. Elle est illustrée sur la carte suivante par des pics de densités, qui sont parfois 

proche à celles du centre principal. En dehors de celui-ci, dont la centralité est nettement 

confirmée et indiscutable (histoire, architecture, monument, fonctions urbaines, espaces 
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publics…etc.), on constate un développement remarquable des activités dans la plupart des 

villes de la périphérie, conduisant ainsi à la formation de nouvelles centralités urbaines.  

Cette forme émergente de la centralité se développe essentiellement dans les quartiers 

centraux, où la densité des activités urbaines atteint son maximum. On y enregistre une certaine 

animation urbaine, et une vie collective intense (circulation piétonne intense, déambulation, 

activité commerciale intense, présence d’administration et de services publics…etc.).  

 

 
Figure 1 : La centralité commerciale à l’échelle de l’agglomération Constantinoise 
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L’étalement des activités urbaines à l’échelle de l’agglomération (essentiellement l’activité 

commerciale, et les équipements publics) prend toujours une forme concentrée, c'est-à-dire, 

dans tous les centres de l’agglomération repérés sur carte, l’indice de centralité diminue 

brutalement à mesure que l’on s’éloigne du noyau central, où nous trouvons la plus grande 

concentration des activités. 

Tableau 2 : Concentration des activités dans les villes de l’agglomération Constantinoise  

 

Surface 

des 

districts 

centraux 

Surface 

de la 

ville 
N

o
m

b
re

 d
e 

co
m

m
er

ce
s 

Nombre 

d’activités 

urbaines 

La densité  

à l’hectare 
Ratio 

commerce 

(districts 

centraux) 

Ratio  

activités  

(districts 

centraux) 
Districts 

centraux 

Le reste de 

la ville 

Constantine 174 5278 3770 6564 75,11 2,56 56,85 50,22 

Didouche.M  40 648,02 344 508 28,30 1,86 56,39 44,88 

Khroub 98 701,3 819 1267 32,41 5,26 53,81 39,89 

A. Mendjeli 95,3 1450 543 919 16,81 1,18 71,45 57,37 

A. Smara 82 359,2 311 687 12,51 3,70 74,05 66,96 

Hama. B 89,5 365,46 367 714 16,59 5,38 57,17 48,08 

Total / villes 

périphériques 
404,8 3523,9 2384 4095 20,80 2,70 60,29 48,63 

Source : Auteur à partir du RE 2011 
En dehors des quartiers centraux, on a enregistré aussi des pics de concentration 

commerciale, généralement dans des lotissements qui se situent sur des axes routiers 

importants, à l’exemple du quartier Djebli Ahmed à l’entrée de la ville de Hamma. Ce quartier 

abrite une activité commerciale intense et très spécialisée dans l’électroménager. Un deuxième 

exemple c’est le quartier ONAMA situé sur le tançant de route qui relie Constantine à Khroub, 

il développe aussi une activité commerciale intense et très spécialisée dans tous ce qui 

ameublement et équipement de la maison.             

2. Aspects fonctionnels et organisateurs des villes de l’agglomération Constantinoise.     

2.1. Mobilité résidentielle :  

La dynamique résidentielle à l’échelle de l’agglomération Constantinoise est un fait 

marquant qui traduit le long processus de relocalisation des populations et du transfert des 

habitants des bidonvilles et des quartiers d’habitats précaires vers des logements décents. De 

même que les mouvements de changement volontaires de domicile des habitants ayant choisi 

de quitter la ville centre Constantine, à la recherche d’un logement décent et d’une vie meilleure 

dans les villes de la couronne périurbaine. Ces « mouvements migratoires interurbains » est 

l’expression de nouvelles formes de mobilité, caractéristiques de sociétés et de constructions 

territoriales complexes (ESCALLIER et SIGNOLES, 1995, cité dans SIGNOLES 2010, P 14.). 

Ainsi le fonctionnement des systèmes de mobilité est devenu de plus en plus complexe, avec 

des mouvements ordinaires et répétitifs qui se combinent les uns aux autres. De même, cette 

mobilité résidentielle des ménages finie souvent par reconfigurer le territoire urbain et à peser 

sur la localisation des activités, ce qui engendre dans le temps un redéploiement de la centralité 

dans la périphérie, et génère des dynamiques urbaines de plus en plus importantes dans les villes 

de la périphérie, qui ne sont plus que des « conglomérats » résidentiels (N. SEMMOUD, 2010, 

Cité dans P. SIGNOLES 2010, p. 16).     

Les résultats de l’enquête menée par (BENGHODBANE, 2000) et d’autres enquêtes 

dévoilent bien cette réalité complexe. La majeure partie de la masse démographique des villes 

de la périphérie est composée de populations migrantes, principalement originaires de 

Constantine. Elles viennent renforcer le poids démographique des villes petites et moyennes de 

l’agglomération, et dessinent une nouvelle configuration territoriale caractérisée par une 
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mobilité intense des personnes, qui ont intégré les déplacements pendulaires interurbains dans 

leur cycle de vie quotidienne.   

         Tableau 3 : Mobilité géographique des habitants des villes satellites 

   
2.2. La mobilité des personnes :  

L’enquête ménage réalisée par le bureau d’études URBACO en 2007 sur la structure des 

déplacements à l’intérieur de l’agglomération Constantinoise indique que 47 % des 

déplacements effectués à l’échelle de l’agglomération prennent la destination de la ville de 

Constantine, en parallèle 53 % s’effectuent entre les villes de la périphérie. 

La matrice du nombre de voyageurs en transport public en période du soir traduit clairement le 

poids, la dynamique, et l’interdépendance des villes de l’agglomération. A travers le sens et la 

taille des déplacements indiquée dans le Tableau en-dessous, on remarque que pratiquement 

toutes les villes de l’agglomération selon leur importance, émettent et attirent des flux de 

déplacement. Etant donné que la période de soir est la période de retour chez soi pour 

l’ensemble des catégories de la population (fonctionnaires, commerçants, étudiants…etc.), on 

peut dire qu’on est plus dans le cas des villes dortoirs, où les déplacements du soir prennent 

souvent la direction du centre vers la périphérie, mais on est devant des mouvements 

pendulaires de plus en plus complexes qui prennent tous les sens.        

Tableau 4: Matrice (origine/destination) du nombre de voyageurs à l’émission et à 

l’attraction en transport public à l’échelle de l’agglomération en période du soir.   

Commune 

Destination 

émission % 
Constantine Hamma Didouche Khroub Smara 

Hors 

périmètre 

Hors 

wilaya 

D
ép

ar
t 

 

Constantine 48105 2142 1264 10457 1204 480 884 16432 45,6 

Hamma 2858 588 62 251 31 3 25 3229 9,0 

Didouche 1050 177 29 157 3 28 12 1427 4,0 

Khroub 7377 554 172 2648 357 337 347 9145 25,4 

Smara  1924 54 49 857 203 28 26 2938 8,2 

Hors 

périmètre  
557 30 21 179 0 0 47 

833 
2,3 

Hors wilaya 1429 45 22 486 7 10 40 1999 5,6 

Attraction 15194 3001 1591 12388 1603 886 1341 - - 

% 42,2 8,3 4,4 34,4 4,5 2,5 3,7 - - 

Source : schéma de cohérence urbaine (MCU 2007)        
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2.2.1. Flux quotidiens des travailleurs a l’échelle de l’agglomération :  

Les résultats de l’enquête par questionnaire qu’on a établi en 2015 sur un échantillon de 

384 personnes, dont les résultats sont indiqués dans le tableau ci-après, montrent que 88,8% 

des personnes enquêtées exerçant une activité professionnelle travaillent à l’intérieur de 

l’agglomération Constantinoise, qui constitue le bassin d’emploi majeur des populations de 

l’agglomération. 52% d’entre eux travaillent dans leurs villes de résidence, contre 48% qui 

travaillent hors leur ville, ce qui justifie en grande partie les taux élevés de déplacements 

quotidiens entre les villes de l’agglomération.  

On constate aussi que les villes de la périphérie ont gagné une certaine autonomie en 

matière d’emplois vis-à-vis la ville de Constantine (80 % des enquêtés de Ain Smara travaillent 

dans leur ville de résidence, c’est valable aussi pour Didouche Mourad, Hamma, et Khroub 

avec respectivement des taux de 85% ,79 %, et 62 %).   Elles ont pu développer leur propre 

espace de quotidienneté relative au travail, sans pour autant négliger leur participation positive 

dans la dynamique urbaine de l’agglomération. Elles partagent même une partie de leur marché 

d’emploi avec les autres villes de l’agglomération. Ce paramètre est considéré comme l’une des 

caractéristiques principales des territoires polycentriques.           

Tableau 5 : Attractivité des villes de l’agglomération Constantinoise pour l’emploi.  

Source : auteur 2015 

Une vision plus fine des flux de travailleurs à l’intérieur de l’agglomération confirme 

cette interdépendance en matière d’emploi entre les villes de l’agglomération.   

➢ Entre Constantine et Ali Mendjeli : (36% des Constantinois travaillent à Ali Mendjeli 

contre 27% de cette dernière travaillent à Constantine). 

➢ Entre Ali Mendjeli et Khroub : (25% des enquêtés d’Ali Mendjeli travaillent à Khroub 

contre 12 % de cette dernière travaillent à Ali Mendjeli). 

➢ Entre Hamma et Didouche : (16% des enquêtés à Hamma travaillent à Didouche Mourad 

contre 14% de cette dernière travaillent à Hamma).      

 

2.3. Attractivité des villes et aire d’influence 

Il faut admettre, avec D. Vanoni, E. Auclair et J. Faure (2000), que la centralité peut 

s’exprimer au travers des actes et des représentations des citadins…le plus souvent lorsqu’elles 

parviennent à capter des flux massifs de population hétérogène" STADNICKI, 2009, p.120). 

Pour Avoir des informations sur le comportement des habitants, on a opté donc pour une 

enquête par questionnaire sur les pratiques habitantes quotidiennes d’achat, d’acquisition de 

services et de loisir, afin de définir la périodicité de fréquentation de chaque centre des villes 

Lieu de résidence 

Lieu de Travail en % 

Constantine Khroub Ali Mendjeli Hamma Didouche Ain Smara 

Hors 

agglomération 

Constantine 40,26 4,17 36 0 0 7,32 16 

Khroub 10,39 62,50 12 0 0 0 12 

Ali Mendjeli 27,27 25,00 48 4,17 0 12,20 20 

Hamma 10,39 0 0 79,17 14,29 0 24 

Didouche 6,49 0 0 16,67 85,71 0 16 

Ain Smara 5,19 8,33 4 0 0 80,49 12 

Agglomération 34,53 10,76 11,21 10,76 3,14 18,39 11,21 
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de l’agglomération, et l’origine des habitants et des usagers qui les fréquentent pour les 

différents motifs. 

Tableau 6 : Périodicité de fréquentation des centres-villes de l’agglomération   

Source : Auteur, enquête par questionnaire 2015 

La lecture horizontale du tableau au-dessus montre que la vie quotidienne des habitants 

de l’agglomération (représentés ici par les 384 personnes interrogées) s’organise autour de 

plusieurs villes à la fois, avec des pourcentages de fréquentation différenciés. Au Total (calculé 

indépendamment pour chaque ville) les villes souvent pratiquées3 sont respectivement, 

Constantine (72%), Ali Mendjeli (44%), Khroub (31%), Ain Smara (24%), Hamma Bouziane 

(19%), Didouche Mourad (15%). En contrepartie, pour les villes faiblement pratiquées4 on 

trouve en tête les villes de Didouche Mourad (85%), Hamma Bouziane (80%), et Ain Smara 

(75%), une grande partie des personnes interrogées ne les fréquentent que quelquefois par mois 

voire rarement. Une distinction qui revient en grande partie au poids du centre et aux éléments 

de centralité dont il dispose.    

Chaque centre de l’agglomération Constantinoise connaît une fréquentation élevée par ses 

propres habitants (habitants de la commune) (tableau en dessous). Elle dépasse pour la plupart 

des cas les 90%, sauf pour Hamma Bouziane qui affiche un pourcentage un peu plus bas de 

75%. Une partie considérable de sa population communale ne fréquente le centre de Hamma 

que quelquefois dans le mois voire rarement. Il est donc clair que l’ensemble des villes de la 

périphérie ont pu acquérir une certaine indépendance vis-à-vis le centre traditionnel.  

L’interdépendance entre les villes de l’agglomération est nettement affichée (tableau 3), au 

total 56,8% des déplacements s’y effectuent, contre 43,2% de déplacements locaux. La vie 

quotidienne des habitants de l’agglomération est organisée essentiellement autour de trois 

villes, il s’agit principalement des centres de Constantine, Ali Mendjeli, et Khroub. 

 

 

 

 
3 Villes fréquentées chaque jour ou plusieurs fois dan la semaine. 
4 Villes fréquentées quelques fois dans le mois ou rarement.  

Fréquentation des villes  
Chaque 

jour 

Quelques fois dans la 

semaine 

Quelques fois dans 

le mois 
Rarement Total 

Constantine 37,80 34,23 21,13 6,85 100% 

 Khroub 15,18 15,48 27,38 41,96 100% 

 Hamma. B 11,01 8,93 13,69 66,37 100% 

Ali Mendjeli 25,89 18,15 31,25 24,70 100% 

Didouche. M 9,82 5,36 8,04 76,79 100% 

Ain Smara 19,05 5,65 21,43 53,87 100% 
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Tableau 7: Indice5 de fréquence des déplacements aux villes de l’agglomération 

par rapport au lieu de  résidence.    
 

Lieu de 

Résidence  

Fréquentation des villes  Indice de 

déplacement6 

Standardisé Constantine Khroub 
Ali 

Mendjeli 
Hamma Didouche 

Ain 

Smara 
Total  

Constantine 92,21 24,68 40,26 11,69 2,60 15,58 187 165,5 

Khroub 79,63 90,74 38,89 0,00 0,00 5,56 214,8 270,5 

A. Mendjeli 64,71 25,00 95,59 4,41 4,41 16,18 210,3 210,3 

Hamma 75,51 6,12 12,24 75,51 30,61 4,08 204 283,2 

Didouche 57,58 6,06 12,12 45,45 90,91 6,06 218,2 449,6 

Ain Smara 51,85 24,07 38,89 5,56 1,85 96,30 218,5 275,2 

Total 421 177 238 143 130 144 1252 1654 

Fréquentation 

extérieur7 (%)  
78,1 48,6 59,9 47 30,3 33 56,8 - -     - 

         Source : Auteur, enquête par questionnaire 2015 

Par rapport à l’intensité des déplacements, ce sont les habitants de la commune de 

Constantine qui se déplacent le moins, en contrepartie, ce sont les habitants de Didouche 

Mourad qui font plus de déplacements avec respectivement des indices de 165,5 et 449,6. Cela 

est traduit logiquement par la puissance de chaque centre, plus un centre est puissant moins ses 

habitants font des déplacements vers les autres centres. Pour le reste des villes, les déplacements 

sont de l’ordre de 210 à 280. 

  

2.3.1. Aire d’influence des villes petites et moyennes de l’agglomération :   

 « La détermination des zones d’influence relève en fait de l’analyse de la population 

et sa répartition spatiale qui fréquente la ou les fonctions étudiées. C’est donc un indicateur de 

préférence spatial, révélatrice des comportements individuels et surtout de l’attraction exercée 

par une ville sur son environnement. C’est une traduction spatiale de la hiérarchie 

fonctionnelle ». (Hervé, BAPTISTE 1999, p. 22). 

Le principe est de connaitre l’origine des consommateurs de chaque centre pour des 

biens et des services déterminés au préalable. Cela donne plus d’explications sur la nature et 

l’intensité des relations qu’entretient chaque centre avec l’espace avoisinant. Cependant, il reste 

très difficile de cerner le rayonnement exact des biens et des services dans la mesure où le 

comportement des consommateurs est très instable et dépend de plusieurs paramètres exogènes.  

En revenant sur les taux de fréquentation des centres de l’agglomération (tous motifs de 

déplacement confondus), il parait que les villes de Khroub et Ali Mendjeli ensemble ont pu 

réaliser le contrepoids avec le centre de Constantine dans certains branches d’activités 

commerciales. Ils ont même dominé l’attraction des flux dans quelques branches d’activité tel 

que « les matériaux de construction » affichant ensemble un taux d’attraction de 44% contre 17 

 
5 Cet indice est la somme des pourcentages de fréquentation de chaque ville selon les temporalités 

« fréquentée chaque jour » et « fréquentée quelques fois dans la semaine ».  
6 C’est la standardisation du total des fréquentations, cet indice signifie est proportionnel aux nombre de 

déplacement qu’effectuent les habitants de chaque ville aux autres villes de l’agglomération.       
7 Flux venant de l’extérieur de la ville.  
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% pour le Centre de Constantine, sachant que pour cette branche d’activité c’est Khroub qui 

domine l’attraction avec le taux de 30%.  

Toutes les villes de la périphérie de l’agglomération Constantinoise ont développé une 

gamme élargie et variée de services et d’activités commerciales, ce qui leur confère une certaine 

spécialisation et une puissance d’influence respective. Lorsqu’il s’agit des prestations de 

services administratifs ou financiers par exemple, la population de l’agglomération 

Constantinoise satisfait une bonne partie de ses besoins à l’échelle de sa ville de résidence au 

niveau du centre le plus proche. En moyenne 45% des besoins des villes de la périphérie sont 

satisfaits localement, contre 38% satisfaits à l’échelle du centre de Constantine qui abrite un 

nombre important d’administrations publiques, et d’institutions financières (banques, postes, 

agences d’assurances…etc.).  

Mise à part le centre traditionnel de Constantine dans l’étendue de l’aire d’influence est 

confirmé, les villes de la périphérie accaparent aussi une partie importante de la clientèle. Les 

centres de Khroub, Ali Mendjeli, et Ain Smara ont  un indice de fréquentation assez élevé. Cette 

clientèle est dans sa majorité locale sauf pour le centre de Khroub qui dispose d’une aire 

d’influence qui s’étale sur Ali Mendjeli et Ain Smara, où 45% de sa clientèle est originaire de 

ces deux villes.  

Le commerce est aussi une activité qui se prospère d’une façon remarquable dans les 

villes de la couronne périurbaine de l’agglomération. On prenant l’exemple du commerce des 

équipements électroménagers et de l’ameublement, on constate que les villes de Khroub, Ali 

Mendjeli, et Hamma ont pris une place importante dans ce genre de commerces. Après 

Constantine qui accapare logiquement les taux les plus élevés 29% et 34%, la fréquentation de 

ces centres est respectivement de l’ordre de 17%, 17%, 16% pour l’électroménager et de 21%, 

16%, 12% pour l’ameublement. Leurs aires d’influence couvrent tout le territoire de 

l’agglomération avec respectivement une fréquentation extérieure de 72%, 58%, 44% pour les 

produits électroménagers et 65%, 60%, 48% pour les produits d’ameublement.  

En moyenne 60% de la population enquêtée s’approvisionne de ce genre de produits de 

l’extérieur de sa ville de résidence même si cette dernière a une bonne capacité de desserte en 

la matière, à l’exemple de Constantine où 40% seulement des personnes enquêtées fréquentent 

le centre de Constantine pour s’approvisionner des équipements de la maison, le reste prend la 

destination des villes de la périphérie, 18% d’entre eux fréquentent Khroub, 14% fréquentent 

Ali Mendjeli, et 15% fréquentent Hamma.    
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Tableau 8: Caractéristiques des Aires d’attraction des centres pour certains 

types de services et commerces. 

Services Centres 
Fréquentation Aire d'attraction 

Elevée Moyenne Faible Majeure Intermédiaire Locale 

■
 A

d
m

in
is

tr
at

if
s 

Δ
 F

in
an

ci
er

s 

Constantine ■ Δ   ■ Δ   

Khroub  ■ Δ  ■ Δ   

Ali Mendjeli  ■ Δ   Δ ■ 

Hamma. B   ■ Δ   ■ Δ 

Didouche. M  Δ ■ Δ  Δ ■ 

Ain Smara  ■    ■ Δ 

■
 A

m
eu

b
le

m
en

t 

 Δ
 E

le
ct

ro
m

én
ag

er
 Constantine ■ Δ   ■ Δ   

Khroub ■ Δ  ■ Δ   

Ali Mendjeli  ■ Δ   ■ Δ  

Hamma. B  ■ Δ  ■ Δ   

Didouche. M   ■ Δ   ■ Δ 

Ain Smara    ■ Δ   ■ Δ 

  Source : auteur 2015  
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   Figure 2 : aire d’influence des villes de la périphérie de l’agglomération Constantinoise 

pour les services administratifs et financiers. 
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  Figure 2 : Aire d’influence des villes de la périphérie de l’agglomération Constantinoise 

pour le commerce des produits électroménagers et d’ameublement.  
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Conclusion :  

Entre la ville d’hier et d’aujourd’hui la nuance est visible à l’œil, que ce soit par rapport 

à sa structure ou par rapport à ses fonctions. C’est ce qu’on a constaté à travers la lecture 

historique des réflexions autour de la ville et à travers notre travail de recherche sur 

l’agglomération Constantinoise. L’organisation de la centralité au sein de cette entité territoriale 

a totalement changé d’aspect par rapport à la ville des siècles précédents. Ce n’est plus le centre-

ville seul qui structure et organise les dynamiques urbaines, mais c’est un système urbain 

emboité composé de plusieurs lieux de centralité de poids et de natures différents, où les villes 

petites et moyennes localisées dans la périphérie des grandes villes occupent un rôle 

organisationnel important et primordial par les centralités qu’elle renferme. 

Sur les plans économique et social, les villes de la périphérie se sont imposés dans le 

quotidien des habitants de l’agglomération Constantinoise en offrant un milieu de vie décent 

pareil et des fois mieux que celui du centre principal, par une diversité d’offres en matière de 

services, de commerces, d’emplois, et de loisir. Elles sont devenues des espaces de sociabilité 

subsidiaires au centre principal, particulièrement pour leurs habitants. Ce n’est plus le centre de 

Constantine qui domine à lui seul l’attraction des flux, même s’il reste le plus puissant. Chaque 

centre, en plus de sa clientèle locale attire une clientèle de l’extérieur venant des différents 

centres, ce qui confirme l’interaction existante entre les centres. 

Les résultats de l’enquête sociale menée auprès des habitants montrent bien le rôle 

économique et social que jouent les villes de la périphérie de l’agglomération Constantinoise, 

elles abritent une grande partie des pratiques habitantes quotidiennes de travail, d’achats, de 

loisir et autres. L’amélioration de leur accessibilité a permis aux usagers d’être connectés à 

plusieurs lieux de centralité à la fois. Ce qui a offert plus de choix dans les déplacements, le 

recours au centre principal pour les habitants des villes de la périphérie de l’agglomération est 

devenu facultatif, ils s’y rendent par plaisir pour profiter d’une certaine ambiance particulière, 

principalement l’historicité du lieu. 

Les villes petites et moyennes de l’agglomération Constantinoise sont appelées à jouer 

des rôles beaucoup plus importants, dans l’objectif de faire de Constantine une métropole à 

rayonnement national voir régional, où l’enjeu majeur consiste à mobiliser une volonté 

politique commune et partagée entre tous les acteurs locaux concernés, pour mettre en place un 

système de villes cohérent, qui prend en considération les spécificités de chaque territoire.   
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Résumé :  La mondialisation, la compétitivité et l’attractivité ont provoqué une ferveur métropolitaine 

dans le monde, surtout que les politiques de développement régional menées par certains États 

considèrent que la métropolisation est devenue un facteur positif pour les économies nationales et 

régionales. Celles-ci ont entrainé un surcroît d’attractivité et de compétitivité suite à la dynamique des 

grandes agglomérations portuaires. En Algérie, la concurrence qu’engendre le déclin du développement 

économique a encouragé l’attractivité territoriale, devenue un enjeu majeur pour ses villes portuaires.  

Parmi celles-ci, la ville de Jijel n’échappe pas à cette logique concurrentielle l’obligeant à affirmer son 

identité et mettre en valeur ses atouts de développement et sa particularité territoriale. Cherchant à assurer 

son rayonnement au niveau local ou mondial, cette ville peut-elle élaborer des stratégies mobilisant toutes 

les énergies et les compétences dont elle dispose, afin de répondre aux enjeux économiques, urbains, à 

l’attractivité et à la concurrence de son territoire ? 

En réponse à ces questionnements, nous proposons dans cet article une évaluation du potentiel 

d’attractivité de cette ville et voir si ses atouts ne sont pas encore exploités pour lui permettre de prétendre 

au statut d’une métropole régionale ?  

Mots-clés : Ville portuaire, Jijel, Attractivité territoriale, Processus de métropolisation. 

DEVELOPMENT STRATEGIES OF JIJEL PORT CITY BETWEEN 

ATTRACTIVENESS AND METROPOLISATION PROCESS  

Abstract: Globalization, competitiveness and attractiveness have generated metropolitan fervor around 

the world, especially since the regional development policies pursued by some states consider that 

metropolization has become a positive factor for national and regional economies. This has led to an 

increase in attractiveness and competitiveness following the dynamics of major port cities. In Algeria, 

the competition created by the decline in economic development has encouraged territorial attractiveness, 

which has become a major issue for its port cities. Among these, the city of Jijel does not escape this 

competitive logic of attractiveness compelling it to assert its identity and highlight its development assets 

and its territorial distinction. Seeking to ensure its influence locally or globally, this city can develop 

strategies mobilizing all the energies and skills available to meet the economic, urban, attractiveness and 

competition challenges facing his territory? 

In response to these questions, we propose in this article an assessment of the potential attractiveness of 

this city and see if its assets are not yet exploited to allow it to claim the status of a regional metropolis? 

Keywords : port city average, Jijel, territorial attractiveness, metropolisation process. 

INTRODUCTION   

Dans un contexte de mobilité croissante des individus, des flux, des ressources et des 

activités, renforçant la concurrence entre les villes à différentes échelles, ceci incitent 

les territoires à conserver ou accroître leur attractivité dont l’objectif est de favoriser le 

processus de métropolisation (Mainet et Edouard,2014) qui devient aujourd’hui, 

incontournable. Ce processus s’étend à toute forme d’urbanisation, intégrant les petites 

et moyennes villes que génèrent des espaces métropolitains conquérants. A la recherche 
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de cette attractivité, qui était toujours reliée aux stratégies de développement local, 

celle-ci est définie aujourd’hui comme une notion complexe signifiant la capacité d’un 

territoire à attirer durablement de différentes ressources (humaines, économiques, 

financières, etc.) (Veltz ,2004).  

 

La reconnaissance du lien entre l’attractivité des villes et leur réussite à long terme a 

progressivement fait placer ce sujet en haut de la liste des priorités des politiques 

d’urbanisme et d’aménagement des territoires. Des stratégies complexes et innovantes, 

mobilisant toutes les potentialités disponibles, ont été mises en place par  les 

collectivités locales et territoriales dans plusieurs villes à travers le monde dont 

l’impératif économique reste prépondérant :  les clusters touristiques et portuaires, les 

projets flagship (Hatem, 2007), le tourisme urbain, le marketing territorial, le 

développement des espaces de consommation et de sociabilité (Park,2007), 

l’évènementiel, la promotion de branding territorial (Thiard, 2007), la marque 

territoriale, le développement durable, et les projets urbains (Ingallina, 2007). 

 

La dynamique socio-économique issues de ces stratégies génère de profondes 

mutations, modifiant incontestablement le fait urbain et la configuration des territoires 

urbains, tels que : la concentration des fonctions économiques et culturelles majeures 

(polarisation de l’économie), la diffusion croissante de l’urbanisation dans ses 

périphéries (périurbanisation), la création de nouveaux pôles, un ensemble qualifiés par 

les spécialistes comme des paramètres de la métropolisation.  

 

Dans cette optique, la ville portuaire algérienne dispose d’espaces attractifs, suscitant 

depuis une dizaine d’années un intérêt sans précédent, par sa situation d’interface entre 

l’espace maritime et l’espace terrestre. Cette juxtaposition spatiale semble être la plus 

directement exposée au défi de l’attractivité, de la compétitivité et de la mondialisation.  

S’agissant du cas de la wilaya (préfecture) de Jijel, nous allons montrer les atouts et les 

stratégies d’attractivité mis en œuvre par les autorités publiques dans ce territoire et 

comment peuvent-elles déclencher un processus de métropolisation de cette ville 

portuaire ? 
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1. ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE ET MÉTROPOLISATION : 

QUELLE RELATION ?  

Lorsqu’on parle de Métropole et de métropolisation, nous évoquons deux concepts qui 

paraissent, selon Sylvette Puissant (1999) « rebelles » à toute définition simple. En 

premier lieu, il faut déjà distinguer la métropole comme un état avec certaines propriétés 

et attributs, et la métropolisation comme un mouvement global. Certes, il n’y pas une 

seule définition de la métropolisation mais on peut considérer qu’elle se résume à 

« l’ensemble des processus [qui] privilégient les grandes dimensions urbaines 

marquées par les transformations du système productif, appréhendé au niveau 

international et mondial. Elle conduit à des organisations et à des recompositions 

territoriales nouvelles, tant au plan interne des ensembles urbains concernés que sur 

celui de leurs relations externes » (Lacour, 1999 : p 64). A ce sujet, l’évaluation des 

résultats d’une enquête internationale réalisée par Sylvette Puissant (1999 : pp 40-45) 

sur le concept de la métropolisation montre que ses principaux paramètres se présentent 

comme suit :  

• La dynamique expliquée par la taille et les fonctions des métropoles, malgré 

que cette problématique de seuil qui permettrait d’entrer en phase de 

métropolisation a fait l’objet de nombreuses remarques complémentaires. Ce 

seuil ne serait pas universel : il dépendrait aussi des environnements et des 

contextes urbains nationaux1.  

• Les forces issues d’activités et de modes spécifiques d’organisation : la 

métropolisation se révèle indissociable de l’existence de la pratique d’activité 

informationnelle (NTIC), de direction, de commandement et de contrôle issues 

des évolutions et tendances de croissance de développement économique.  

• Les facteurs de type infrastructurel et d’équipement : l’accessibilité 

internationale généralisée notamment le port, l’aéroport, 

télécommunications…)  

• Les facteurs de nature socioculturelle. Le cosmopolitisme via l’attraction 

migratoire internationale, la main-d’œuvre étrangère, le tourisme international 

sont aussi des ressorts particuliers au processus de métropolisation.  
 

Par ailleurs, la métropole est la ville principale d'une région géographique ou d'un 

pays, qui, à la tête d'une aire urbaine importante, par sa grande population et par ses 

activités économiques et culturelles, permet d'exercer des fonctions organisationnelles 

sur l'ensemble de la région qu'elle domine. Cette définition permet de distinguer 

quelques caractéristiques générales de cette ville qui détient un rôle de direction, de 

mère au sein d’un territoire qui l’entoure. Aussi, la métropole est la capitale d’une 

région, d’un territoire dont elle se nourrit et qu’elle fait en même temps vivre. Elle est 

le lieu de centralité, le pôle où convergent des liens et des relations avec d’autres pôles 

(Buisson,1999 ; Roger, 2007).  

 

Si l’on définit l’attractivité territoriale comme la capacité d’un espace à attirer les 

entreprises, les habitants et les regards, le lien d’interaction entre attractivité et 
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métropolisation n’est plus à démontrer (Geppert,2006). Dans ce sens, la base d’analyse 

de la Datar2 qualifie l’attractivité et le rayonnement international comme un levier 

important de métropolisation avec le développement économique, l’enseignement 

supérieur, l’accessibilité, ainsi que l’organisation solidaire et durable des territoires, 

l’aménagement et la cohésion sociale. D’après ce large consensus, la métropolisation 

est un ensemble de processus émergeants suite aux mutations et dynamiques conçues 

par les stratégies d’attractivité économique, résidentielle ou touristique (figure 1).   
Figure 1: L'attractivité un levier de métropolisation des territoires. Source : auteurs 

 

2. MÉTROPOLE ET MÉTROPOLISATION, ATTRACTIVITÉ : DES 

CONCEPTS REFORMULÉS DANS LE CONTEXTE ALGÉRIEN 

Les termes de métropole et de métropolisation sont le plus souvent mal utilisés en 

Algérie, dans une acception qui diffère lorsqu’il s’agit de professionnels, de chercheurs 

et d’hommes politiques. L’ambiguïté se manifeste nettement dans les définitions 

énoncées par la réglementation algérienne. À titre d’exemple, dans le Journal Officiel 

la métropole Urbaine définie  comme « une agglomération urbaine dont la population 

totalise au moins trois cent mille (300 000) habitants et qui a vocation, outre ses 

fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales »3 

(ONS,2011 : p 68).Une telle acception n’est pas conforme aux standards académiques 

internationaux, mais elle a néanmoins servi en 2002 de référence lors de la 

promulgation de la loi algérienne relative à l’aménagement et au développement 

durable. D’après cette définition, nous remarquons que le seuil démographique choisi 

apparaît singulièrement bas, surtout pour une ville d’un pays où les seuils 

démographiques et d’apparition des fonctions métropolitaines sont généralement 

supérieurs (Marcuse et van Kempen, 2000). 

Dès lors, le terme (de métropole) s’est depuis banalisé dans le langage courant en 

Algérie et renvoie souvent à une ville de taille importante qui exerce une influence forte 

sur son espace régional. Cette vision n’est certes pas erronée, elle découle des 

différentes définitions mentionnées dans la littérature depuis quelques décennies 

(Lacour et Puissant, 1999 ; Vandermotten et al., 1999), mais elle semble bien vague et 

trop générale. Il est opportun de signaler que les métropoles en Algérie sont classées 

par le SNAT en deux catégorie : Alger (métropole nationale) Oran, Constantine et 

d'Annaba (métropoles d’envergure régionale). On déduit que les métropoles régionales 

sont définies comme des villes qui jouent le rôle de centre urbain principal de leur 

région. Ce rôle peut se décliner sur divers plans : économique, administratif, politique, 

culturel et touristique. Ces métropoles représentent également de véritables pivots de 

https://journals.openedition.org/mediterranee/7267#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/mediterranee/7267#tocfrom1n1
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connectivité technique au plan de la logistique, des transports et de la communication, 

ainsi que de pôles régionaux en termes d’infrastructures de haut niveau (universitaire, 

de recherche, d’innovation, sportif et de loisirs). Leur attractivité et rayonnement se 

déploient naturellement à l’échelle intra -régionale mais aussi, de manière de plus en 

plus prégnante au plan national, voir international. 

Si des confusions ont été observées sur l’utilisation du concept de métropole, des 

ambiguïtés pèsent aussi sur l’emploi du concept de métropolisation. L’utilisation de ce 

dernier reste très limitée en Algérie et correspond toujours à la définition ancienne. À 

titre d’exemple, dans le Grand Projet Urbain (GPU) d’Alger, « la métropolisation du 

territoire » est un concept qui fait simplement référence à la croissance démographique 

et urbaine (Medjad et al., 2016). 

La notion de métropolisation en Algérie est aussi utilisée pour définir une stratégie 

politique spécifique d'affirmation du dynamisme et du rayonnement d'une aire urbaine. 

Lorsqu'on est une grande ville en France ou en Europe, on ne pourrait, en temps de la 

mondialisation, que "faire métropole" (Lussault,2010), ceci en faisant recours aux 

stratégies d’attractivité citée précédemment.  

En langue arabe, on retrouve les mêmes ambigüités puisque le concept El Hadira prend 

le sens de grande ville (par sa taille) ce qui est rappelé dans les travaux de F. 

Boudaqqa (2006).  Le terme d’El Hadira retrouve son origine dans l’histoire arabo-

musulmane. Dans son ouvrage El Muqaddima (Les prolégomènes) Ibn Khaldoun fut 

un des premier géographe et sociologue qui a commencé à distinguer entre la ville et 

les autres lieux des populations sédentaires (Medjad et al., 2016). A cette époque, cet 

auteur établissait déjà une différence entre une ville normale et une métropole (El 

Hadira) : « les métropoles surpassent les autres villes en activités commerciales et par 

le bien être dont on y jouit, cela tient à ce qu’elles les surpassent aussi par leur 

population » (Ibn Khaldoun, 1961 : p 124).  

Dans le contexte algérien, l’attractivité territoriale est un concept lié à l’économie. A ce 

sujet le SNAT définit l’attractivité territoriale comme « la capacité d’un territoire à 

produire et échanger selon les règles de l’économie moderne et à attirer les savoir-

faire, les technologies et les investissements étrangers (IDE), qui les accompagnent ». 

L’attractivité occupe alors une place centrale dans la nouvelle politique d’aménagement 

du territoire dont l’objectif est d’ouvrir à l’international l’ensemble des territoires 

algériens.  

Dans ce sens, l’État algérien qui dispose d’une façade maritime de 1200 km jalonnée 

de 11 ports de commerce a pris conscience que son ouverture à l’internationale et son 

passage à la mondialisation ne peut se faire qu’à travers ses ports et ses ville portuaires 

surtout que la quasi-totalité de son commerce extérieur s’effectue par voie maritime. 

Plusieurs travaux ont montré l’influence de l’efficacité portuaire sur la croissance 

économique des États (BEHRENS et al., 2006 ; Limao et Venables, 2001 ; Clark et 

al., 2004). Cela suppose forcément des efforts de mise à niveau et de valorisation de 

ses villes portuaires et leurs atouts notamment le port. D’ailleurs, de grands projets de 

modernisation de ces ports 4 ont été lancés ces dernières années dont l'objectif est la 

remise à niveau et la modernisation d’ici à l'horizon 2025 (MTP,2008). Cette politique 
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de développement devrait permettre d'accroître substantiellement la compétitivité des 

villes portuaires, comme celle de notre cas d’étude, la ville de Jijel. 

3. LA VILLE PORTUAIRE DE JIJEL : ENTRE ATTRACTIVITÉ ET 

PROCESSUS DE MÉTROPOLISATION 

Le territoire Jijilien dispose d’un port sur la méditerranée, au Nord-Est de l'Algérie, à 

l'extrémité Est d'une côte à falaises, nommée la Corniche Jijellienne. Elle est adossée 

au massif montagneux de la petite Kabylie. La wilaya appartient au domaine Nord 

Atlasique, connu localement sous le nom de la chaîne des Babors. Elle est limitée par 

la mer méditerranéenne au Nord, la wilaya de Skikda à l'Est, la wilaya de Bejaia à 

l'Ouest, les wilayas de Sétif et de Mila au Sud. Elle n’est qu’à 30 minutes de vol de la 

capitale Alger et à une heure de Barcelone (Espagne), de Naples (Italie), et de Marseille 

(France). Sur le plan administratif, Jijel est composée de 28 communes, rattachées à 11 

daïras (sous-préfectures) 

Figure 2: Une situation géostratégique. Source : PAW de Jijel traité par les auteurs 

 

Sur le plan régional Jijel fait partie de la région Nord Est du pays5.Une région à forte 

potentiel attractif et compétitif, possédant deux métropoles (Annaba et Constantine) et 

deux villes portuaires (Annaba et Skikda).  L’influence de Jijel sur son environnement 

régional a toujours été limitée aux activités touristiques, vu que cette ville est considérée 

comme une destination touristique attractive (3 millions d’estivants en 2017 selon la 

direction de tourisme), ceci malgré le manque d’infrastructures touristiques.  Sur le plan 

économique et administratif Jijel fonctionne principalement avec Sétif, Constantine, 

Bejaïa et Alger. 

 

Le renforcement de son caractère de ville portuaire et le lancement du complexe 

sidérurgique de Ballara lui confère aujourd’hui un rayonnement régional, national voir 

international. En effet, au-delà de la fonction de transbordement, son port Djen Djen 

veut élargir son arrière-pays aux pays limitrophes, notamment au Niger. Plusieurs 

éléments plaident en sa faveur, comme la réalisation de la pénétrante autoroutière 
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reliant le port à l’autoroute Est-Ouest, ce qui devrait permettre son rattachement à la 

transsaharienne.  
 

Figure 3: Jijel dans son environnement régional. Source :  AIDAT A, N. MESSACI, 2017 
 

 
 

3.1 L’ATTRACTIVITÉ : UN NOUVEAU DÉFI POUR LE TERRITOIRE 

JIJILIEN   

S'étalant sur une superficie de 2.396,63 km2, avec une façade maritime de 120 Km, la 

wilaya de Jijel, qui compte aujourd'hui environ 750 000 habitants (Wilaya de Jijel, 

2010), est restée très longtemps à l’écart du développement socioéconomique pour des 

raisons d’ordre politique (son isolement pendant la période d’insécurité des années 90)6. 

Considéré comme un territoire vierge, disposant d’un énorme potentiel de 

développement ce n’est qu’à partir des années 2000 que ce territoire a bénéficié d’une 

intention particulière de la part de l’Etat dont la stratégie est de le transformer en pôle 

portuaire international, de vocation touristique et industrielle (CENEAP,2012). 

Cependant, plusieurs projets stratégiques sont alors programmés ou en cours de 

réalisation. Ils visent le développement de l’attractivité de cette ville à travers la ligne 

directrice n°03 de son plan d’aménagement wilayal (PAW), lié à « l’attractivité et à la 

compétitivité des territoires ». Ce plan explique la stratégie, les objectifs et les 

potentialités selon une politique d’attractivité généralisée (figure 04). 
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Figure 4: Les principaux acteurs et cibles internes et externes de l'attractivité de Jijel. Source : auteurs 

d’après les données du Plan d’Aménagement Wilayal (PAW) 

 
 

La wilaya de Jijel dispose d’un potentiel agricol (98.689 Ha, soit 41% de la surface 

totale de la wilaya), naturel et touristique (120 km de cote, 48% forets, 19 Zones 

d’Expansion touristique, le Parc naturel national de Taza (figure 05). Ce potentiel 

intéresserait les investisseurs et les décideurs proposant des projets prometteurs dans le 

présent et le futur pour pouvoir hisser ce territoire au rang des grands pôles de 

croissance Nord - Est du territoire algérien tels que ; la ville de Annaba, Constantine et 

Sétif. 

Figure 5: Potentiel touristique très remarquable à Jijel. Source : www.Jijel.info.dz   

 
 

En plus de ces potentialités naturelles, l’envergure de ses projets qui dépassent l’échelle 

locale et régionale, la ville de Jijel s’apprête à se transformer en un important pôle 

industriel d’Afrique du Nord avec l’éventuelle opérationnalité du complexe 

sidérurgique de Bellara (figure 06) avec une capacité de production, dans une première 

http://www.jijel.info.dz/
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phase, de 1.5 millions de tonnes d’acier par an. Il se positionne comme « le second 

poumon » de l’industrie sidérurgique algérienne après le complexe Sider d’El Hadjar 

d’Annaba qui dispose d’une capacité de production annuelle de 900.000 tonnes.  

Figure 6: Vue générale du complexe sidérurgique de Ballara. Source : www.jijel.info.dz   

 

 

À ces projets, s’ajoute l’Aéroport de Jijel, en pleine extension pour atteindre la capacité 

de 400.000 passagers/an desservant l’international depuis juin 2010 avec des liaisons 

depuis et vers la France.  La ligne ferroviaire complète les liaisons terrestres, à travers 

la réalisation de la pénétrante autoroutière Jijel-Sétif et le dédoublement de la voie Jijel- 

Constantine, Jijel- Bejaia). Ce réseau de transport diversifié complète les cinq grands 

barrages et trois pôles universitaires de ce territoire. Le directeur de l’industrie de Jijel 

confirme que : « Jijel semble bien partie pour accomplir sa mutation en une capitale 

de l’industrie sidérurgique dans la zone du Maghreb » [Entretien réalisé le 16 mai 

2016]. À cela, s’ajoute le port de Djen Djen qui dispose d’une plateformes d’eau 

profonde permettant d’accueillir des navires de 120 000 t, avec un trafic attendu de 

2 MEVP dont 50% en transbordement). Ce port fut considéré comme une 

réalisation coûteuse et peu rentable, puisqu’il est construit au service d’une usine 

sidérurgique qui a vu le jour en 2013. Mais le port a trouvé aujourd’hui une vocation 

classée comme l’une des principales plates formes maritimes d’exportation des 

conteneurs des marchandises en exerçant deux fonctions : la desserte du trafic national 

et celle de hub7.  
 

 

 

 

 

http://www.jijel.info.dz/
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Figure 7: Les potentialité du territoire Jijilien. Source : BOUHELOUF,2020  

 

Les perspectives du développement de ce port sont ambitieuses, et la priorité n’est pas 

seulement de réussir son insertion dans le partenariat Euro-Méditerranée, a le long 

terme et de faire de ce port un hub international, à moyen terme, pour le rendre un 

concurrent direct d’Enfidha (futur hub tunisien en cours de réalisation) et des hubs 

Algésiras (du Tanger Med au Maroc), de celui de Valence, Marsaxlokk, de Cagliari, 

Gioia Tauro (en Italie), mais un levier de développement portuaire et un outil 

d’aménagement du territoire.  (SETTI et al., 2011). 
Figure 8: Carte du réseau routier de Jijel. Source : DTP de Jijel traité par l’auteur 
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Face à cette nouvelle mutation, on se demande vraiment si ce potentiel d’attractivité et 

de vision de projets peut conduire à déclencher un processus de métropolisation à Jijel ? 

Autrement dit, ces projets ont-ils la capacité de déclencher les mécanismes qui 

conduiraient à la métropolisation de cette ville ?   Est-ce-que ce potentiel et les 

stratégies d’attractivité mis en place peuvent engendrer un processus de 

métropolisation de cette ville ?  

 

3.2   L’APPROCHE METHODOLOGIQUE :   

En réponse à nos questionnements préalables, nous sommes censés établir un diagnostic 

territorial, en adoptant deux approches méthodologiques : l’une quantitative à travers 

l’analyse multi-critères (AMC) et l’autre qualitative la SWOT. L’intérêt de ces deux 

méthodes d’analyse est d’étudier les ressources et les potentialités de cette ville 

portuaire, pour pouvoir apporter des précisions à la réalité actuelle de son territoire, en 

identifiant les enjeux et les perspectives de son développement. 

Notre diagnostic est structuré en deux étapes : la première est celle de l’AMC par 

laquelle nous avons évalué le potentiel d’attractivité du territoire Jijilien. Dans la 

deuxième étape, nous avons utilisé la SWOT8 en établissant un diagnostic plus ou 

moins qualitatif, qui nous a permis de se renseigner sur : 

➢ Les atouts mobilisés et les opportunités à exploiter pour atteindre l’objectif 

d’attractivité et la dynamique de métropolisation dans ce territoire. 

➢ Les faiblesses et les menaces entravant l’objectif d’attractivité et le processus 

de métropolisation (le tableau récapitulatif n°01). 

Afin de réussir l’approche analytique de notre travail à travers ces deux méthodes, nous 

avons réalisé une série d’entretiens exploratoires qui a permis d’interroger les 

différentes catégories d’acteurs territoriaux. Notre guide d’entretien a été utilisé auprès 

d’un échantillon composé de 30 personnes : 15 décideurs et gestionnaires et 15 

professionnels de l’urbain (chercheurs et praticiens). Cette technique qualitative nous a 

facilité la collecte de données empiriques et d’informations afin de centrer les discours 

des personnes interrogées autour des thèmes9définis préalablement car développés à 

partir des variables de nos hypothèses. Il faut le rappeler que les acteurs interrogés ont 

participé à la formulation de la matrice SWOT ainsi qu’à la notation des indicateurs de 

type qualitatif de notre analyse AMC. 

 

De plus de nos observations et de nos entretiens, nous avons également effectué une 

analyse des schémas d’aménagement du territoire à différentes échelles ; SNAT, SRAT, 

SDAT, PAW 203010 dont le schéma portuaire 2025, élaboré respectivement par le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE), le Centre 

National d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le Développement (CENEAP). 

Ces données nous ont été transmises par les fonctionnaires et les opérateurs portuaires 

de différents secteurs administratifs.  

 

3.2.1 SWOT : Le territoire Jijilien : des atouts et des faiblesses  

 

L’analyse SWOT a été élaborée d’une façon synthétique à partir de la recherche 

théorique et les résultats des entretiens effectués auprès des acteurs de cette ville. La 

Grille SWOT est synthétisée en 3 à 5 points essentiels liés à 10 rubriques :« Dynamique 
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économique », « Qualité de vie », « Innovation/Recherche », « Ressources et potentiel 

humain », « Gouvernance » « Grands projets », « Accessibilité », « Grand événementiel 

», « Tourisme », « Service Tertiaires supérieurs fonction internationale ». Ces rubriques 

représentent les paramètres de la métropolisation et les domaines d’attractivité.     
 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des facteurs endogènes et exogènes par domaine d’attractivité. Source : 

auteur 

 

Rubriques 

d’attractivité / 

paramètres de 

métropolisation  

 

Atouts et opportunités 

Les atouts mobilisés et les opportunités à 

exploiter pour atteindre l’objectif 

d’attractivité et la dynamique de 

métropolisation dans le territoire. 

 

Faiblesses et Menaces 

Les faiblesses et les menaces entravant 

l’objectif d’attractivité et le processus 

de métropolisation  

 

 

 

Dynamique 

économique  

Situation géographique, un nœud 

d’accrochage entre continents ce qui favorise 

son développement  

Une façade maritime de 120 Km, (ouverture 

sur l’international),  

Les avantages présentés par la ville portuaire 

(connexion, la centralité, la nodalité, la 

réticularité, l’ouverture et la connexion, la 

diversité des fonctions) favorables au 

développement  

Complexe sidérurgique d’El Milia  

Une forte volonté politique pour le 

développement économique de la ville  

Rayonnement sur l’arrière-pays, déterminé par 

l’hinterland du port de Djen Djen (Mila-Sétif-

M’sila-Bordj Bou Arréridj). 

Une économie variée en développement 

(activité portuaire, industrielle, touristique) : 

repose principalement sur : les projets et les 

investissements lancés ces dernières années 

Pression sur les ressources mitage agricole 

et pression sur le foncier  

Un mode de développement non durable  

Développement économique concentré 

sur la bande littorale  

Des villes environnantes très dynamiques 

(Sétif, Bejaia, Constantine 

Problème de la gestion du foncier urbain  

La sous-exploitation des grands 

équipements existants, à l’image de la 

zone industrielle de Bellara et du port de 

Djen Djen,  

 

 

 

 

Tourisme  

Intégration au sein du secteur du pôle de 

tourisme d’excellence Nord Est 2 ce qui 

favorise à Jijel de profiter de nombreux 

programmes ambitieux en matière de 

tourisme. 

Des ressources touristiques exceptionnelles : 

Richesses paysagères parmi les plus beaux du 

bassin méditerranéen (mer, littoral, lacs, 

corniche, les grottes, patrimoine forestier, parc 

naturel, les cours d’eau, forêts, plaines et 

montagnes, façade maritime (120 Km de côte) 

aux falaises plongeantes, encoches littorales et 

grottes sous-marines… etc.) 

Une vocation touristique forte et diversifiée 

(balnéaire, scientifique, montagnarde, 

(tourisme balnéaire, éco-tourisme, culturel) 

Potentialités touristiques exceptionnelles : 

Sites balnéaires (plages tout le long de la côte, 

corniche avec des vues panoramiques entre El-

Aouana et Ziama). Sites climatiques (zones 

forestières de Guerrouch, Tamentout, parc de 

Taza, ...).19 Z.E.T. dont 01 est déjà étudiée 

(El-Aouana). 

Risque de dégradation du littoral et des 

sites naturels,  

Une forte concentration touristique 

pendant la période estivale 

Une offre locale d’hébergement inadaptée 

aux projets de développement de 

l’économie touristique 

Manque d’une stratégie de marketing 

touristique  

Des potentialités patrimoniales 

importantes et inexploitées, d’où 

l’opportunité pour la création d’un pôle 

touristique  
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Tertiaires 

Supérieurs et 

Fonction 

internationale 

L’existence des banques et des assurance  Absence des fonctions internationales  

Manque dans les différents types des 

services du tertiaire supérieur  

 

 

 

 

 

Ressources et 

potentiel 

humain 

Des ressources naturelles très diversifiées 

constituant des bases productives à exploiter et 

valoriser (ressources halieutiques, hydriques, 

patrimoine forestier, des zones de montagnes 

favorables au développement de 

l’arboriculture en sec, l’arboriculture rustique 

et l’élevage traditionnel, un potentiel agricole 

intéressant, des gisements de substances utiles 

sûrs et durables mis en évidence dans le 

domaine des mines et matériaux de carrières ( 

Plomb, Zinc, Cuivre, Kaolin, Calcaire, Argile, 

Gypse, Sable, ....)  

Centrale thermique de grande capacité, une 

autre méga-centrale électrique de 1.600 

mégawatts.  

Un accroissement de la population qui 

s’accélère depuis 1999 et qui bénéficie à 

l’ensemble du bassin de vie de Jijel   

Le développement d'une force de travail, le 

gonflement d'un marché de consommation. 

La formation et la qualification des habitants 

(nombre des jeunes diplômées…etc.)   

 

 

Concentration du capital humain dans les 

trois grandes agglomérations  

Un poids démographique à accroitre pour 

espérer prendre place dans le concert des 

métropoles algériennes 

Ressources naturelles exploitées qu’à 

20% 

 

 

Mégas 

événements 

Marketing, 

image 

Organisation des colloques et séminaires 

internationaux au niveau des universités et de 

la wilaya  

Augmentation du nombre des évènements 

culturels notamment durant la période estivale 

Une préalable présence d’une stratégie de 

construction d’une image de marque (ville 

port, potentiel natural, paysage, activité 

agricole.)  

Manque des outils de communication au 

service d’une stratégie de marketing tels que 

(la radio de Jijel, le site officiel de la ville, la 

revue de port de Djen Djen, la revue de 

l’assemblé populaire de wilaya, chaine 

audiovisuelle Kotama TV...etc.) 

 

 

Manque d’une stratégie de marketing de 

la ville  

Manque d’une identité distinctive 

affirmée à la ville  

Manque des stratégies de 

commercialisation, de vente et de 

publicité des évènements, et les projets 

de la ville.  

 

Innovation/ 

Recherche 

2 pôles universitaires et facultés dans 

différents domaines. 

Des centres de formation professionnelle 

existant ou en cours de réalisation  

Des laboratoires de recherches scientifiques 

Manque de partenariat université- 

entreprises 

Manque d’encouragements des 

chercheurs et innovateurs (motivation, et 

prise en charge de la recherche)   

 

 

Accessibilité 

et connectivité 

Situation géographique stratégique (ouverture 

sur l’international)   

Port commercial de Djen Djen qui répond aux 

normes mondiales et aux nouvelles techniques 

de transport maritime couplé à des 

infrastructures de transport (rail, route, voies 

navigables) favorisant la multi-modalité et la 

compétitivité dans le domaine de la logistique.  

Grands projets routiers ferroviaires et 

aéroportuaires sont en cours de réalisation 

Le relief montagneux (80% du territoire), 

qui constitue une contrainte majeure sur 

plusieurs plans : handicap pour 

l’intensification agricole, enclavement et 

surcouts pour la réalisation des 

infrastructures de base et des équipements 

socioéconomiques, etc. ;  

Manque de l’offre immobilière aux 

entreprises  
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pour l’amélioration de l’accessibilité du 

territoire. 

 

Grands projets 

Aménagement des Zones d’Expansion 

Touristique d’Aouana, et 5 autres sont en cours 

d’étude. 

Un port de plaisance en cours de réalisation  

Projet d’extension de port de Djen Djen  

Projet de réalisation du troisième pôle 

universitaire  

Complexe sidérurgique d’El Milia  

 

Plusieurs projets sont gelés à cause de la 

crise économique  

Retard dans la réalisation des projets  

Sous exploitation des grands projets  

 Gouvernance  Disponibilité des informations en termes 

quantitatifs et qualitatifs  

Mise à jour des informations (monographie 

annuelle du territoire)  

Une vision stratégique et cohérente de son 

développement (Plan d’aménagement 

Wilayal) 

Centralisation  

Les limites des politiques et des outils de 

planification de l'urbain  

Manque de coordination entre les 

secteurs et les acteurs (gouvernance)  

 

 

 

 

Qualité de vie  

 

Un climat favorable  

Sécurité urbaine  

Plusieurs projets d’habitat et d’équipements en 

cours de réalisation dans les différentes 

communes de la wilaya. 

 

L’aléa sismique, risque d’inondations, 

érosion des sols, avec comme 

conséquences l’appauvrissement des 

terres agricoles et le risque d’envasement 

des ouvrages hydrauliques existants et 

projetés ;  

Taux de chômage élevé  

Mauvaise qualité de cadre de vie 

(logement, transport en commun, offre de 

loisirs, de commerce, de culture…etc.)  

Environnement urbain dégage une 

mauvaise image chez les habitants et les 

visiteurs (qualité des espaces publics, 

cadre bâti, espaces verts…etc.) 

Le sous-équipement et la dévitalisation 

des zones montagneuses enclavées, 

Ampleur et foisonnement de l'habitat non 

réglementé 
 

Les résultats de la SWOT en sept points :  

 

1. La grille SWOT appliquée au territoire de Jijel nous explique que cette ville 

dispose de ressources d’attractivité et de métropolisation, mais l’image réfléchie 

est celle d’un territoire nécessitant une action soutenue pour résorber son sous-

développement. En effet, cette ville vit de multiples contraintes et des mesures 

lourdes entravant les stratégies de son attractivité, ce qui a provoqué le blocage 

du processus de sa métropolisation. 

2. Les rubriques : « dynamique économique », « Grands projets », et « tourisme », 

« ressources naturelles » enregistrent des atouts non négligeables par rapport 

aux faiblesses dont elle enregistre chaque rubrique. Ces atouts constituent une 

véritable opportunité pour le développement de l’attractivité notamment 

économique et touristique de ce territoire.  

3. Les acteurs interrogés confirment que le développement socio-économique et 

urbain de Jijel est conditionné par le futur développement de l’activité 

touristique et de l’industrie-portuaire11. Ceci engendre le développement du 
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tertiaire industriel et directionnel, permettant à cette ville d’exercer un réel 

pouvoir de commandement au niveau régional. 

4. La rubrique « accessibilité » longuement considérée comme un obstacle pour le 

développement du territoire jijilien constitue aujourd’hui un atout non 

négligeable pour son développement en instaurant un réseau de communication 

permanent (Autoroute, Chemin de fer, Aéroport, Port) par la valorisation de sa 

position de carrefour dans l’accroissement de ses échanges avec les villes 

environnantes, notamment Bejaia, Sétif et Constantine.  

5. En ce qui concerne l’innovation et la recherche scientifique, la ville de Jijel 

dispose de 3 pôles universitaires qui constituent un potentiel de recherche non 

négligeable mais qui reste non exploitable. Il existe alors un réel déficit en 

termes de recherche et de développement économique au niveau de cette région.  

6. L’insuffisance dans l’innovation et la recherche scientifique au niveau de cette 

wilaya engendre des répercussions négatives sur le développement de son tissu 

industriel : le taux d’encadrement des professionnels est relativement faible. 

7. Face aux problèmes cruciaux qu’elle connaît cette ville, ses projets restent 

insuffisants pour l’attractivité interne en comparaison avec les villes 

avoisinantes émergentes du système urbain.  

 
3.2.2 La métropolisation appliquée à Jijel : Analyse urbaine ciblée par 

indicateurs (AMC)  

 

La mise en œuvre de l’analyse multicritères suit 5 étapes : (1) ancrage de la méthode 

dans un référentiel d’objectifs dont découle une grille de critères, (2) choix 

d’indicateurs (3) attribution d’une valeur (note) pour chaque indicateur, (4) choix d’une 

méthode de représentation des résultats. 

A. La grille d’évaluation :  

Elle est le fruit du travail d’une recherche bibliographique des travaux qui ont traité la 

question de développement territorial, le dynamisme, l’attractivité, la compétitivité, la 

métropolisation et la performance portuaire des villes 12. Cette grille comporte une triple 

dimension : d’une part, elle permet à la ville de Jijel de se positionner pour mieux 

comprendre les enjeux spécifiques en relation avec les tendances nationales, les forces 

et les fragilités de son territoire. Cette grille adaptée aux réalités et aux singularités 

sociales, géographiques, historiques, économiques et culturelles qui pourraient être une 

référence à d’autres villes portuaires algériennes. 

 

La grille que nous avons proposée couvre 47 critères et 174 indicateurs. Organisée en 

11 domaines ou thématiques 13 (figure 09), qui ne possèdent pas forcément le même 

nombre de critères. Cette grille est un bon outil d’observation qui reprend de manière 

très sélective les différents éléments et catégories qu’on peut examiner.  
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Figure 9: La grille d'évaluation utilisée. Source : auteur 

 

 
Tableau 2: Extrait de tableau AMC liée au domaine de la performance portuaire. Source : BOUHELOUF, 

2020 

Critères Indicateurs 

Dynamique territoriale 
de l'interface ville -port 

Qualité spatiale et formelle du système ville port (composante 
structurelle) 

Caractéristique des projets et les opérations portuaires 

Modernisation portuaire 

Extension portuaire 

Dynamique de la 
gouvernance Ville- Port 

Caractéristique de la gestion portuaire 

Modalités de la planification 

Niveau et forme d'implication des acteurs dans les développements 
portuaires et urbano- portuaires 

Gestion de l'image et 
de la communication 

Niveau des dispositifs de production et de support d'image et marketing 

Visibilité du port dans l'image de la ville et vice versa 
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Tableau 3: Extrait de tableau AMC liée au domaine dynamique économique. Source : BOUHELOUF, 2020 
 

Critères Indicateurs 

 

Dynamique 

économique   ( 

économie en pleine 

transition) 

L'évolution du PIB par habitant (Produit Intérieur Brut) 

L’évolution RDB par habitant  

Activités industrielles et tertiaires (concentration) 
Portefeuille d’activités et leur niveau de développement  

L’envergure des investissements actuels et futurs projetés 

Nombre, chiffre d'affaire et évolution des établissement 

Situation du marché de 

l'emploi 

Nonfarm Payrolls (L’augmentation stable du recrutement) 

Indice de Chômage 

Profil du territoire 
selon la « théorie de 
la base économique » 
: 

Economie résidentielle (activités et services privés et publics aux habitants 
permanents) / économie touristique 

Economie productive (exportatrice de valeur ajoutée pour le territoire) / 

% de concentration des 

activités de 

commandement 

Une concentration des emplois qualifiés à caractère directionnel : banque et 

assurance, gestion 

Taux de concentration des fonction commerciale, informatique, 

télécommunications…etc. 

 

Image de la ville 

auprès des actifs, des 

entrepreneurs et des 

médias 

Environnement institutionnel de l'activité économique (crédit, comptabilité, contrat, 

marché, cadre réglementaire…etc.) 

Facilité et supports à l'Investissement étranger (mesures incitatives, système de 

financement et système bancaire, droit à la propriété…etc. 

Niveau des salaires 

Niveau des rémunérations (les primes) 

 

B. Étape de notation et de pondération des valeurs des indicateurs  

Chaque domaine cité dans le schéma ci-dessus est composé de plusieurs critères traduits 

en un nombre déterminé d’indicateurs sélectionnés selon la disponibilité des données 

empiriques.  

Dans le cadre de notre enquête, nous avons délibérément choisi de ne pas recourir à la 

pondération 14 c’est-à-dire l’utilisation de la moyenne simple et non pas la moyenne 

pondérée. Car nous considérons que tous les indicateurs ont la même importance. Dans 

ce cas, la note de critère s’obtient par la moyenne de la somme des notes des indicateurs, 

soit l’opération mathématique suivante :    
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∑ : somme  

aij= note obtenue par l’indicateur i associé au critère j 

n : nombre d’indicateurs (ou de critères de décision)  

 
Nous avons procédé ensuite à la comparaison de ces résultats (valeurs mesurées des 

indicateurs) avec des normes reconnues ou des références et des exemples (nationaux 

et internationaux) qui constituent pour nous les benchmarks. Suite à cette comparaison 

ou évaluation de nos indicateurs, nous attribuons une note selon un barème équilibré de 

l’échelle de 5 suivant la qualité ou la situation de l’indicateur par rapport aux 

benchmarks définis.  

 

 

Cette méthode réduit le temps de réflexion des décideurs en ciblant les indicateurs 

défaillants sur lesquels il faut agir. Elle a cependant des limites compte tenu du degré 

de subjectivité que comprend le système de pondération. Par ailleurs, la quantité et la 

précision des informations disponibles influent sur le mode de calcul de l’indicateur. 

 

C. Présentation et interprétation des résultats  

 

Afin de synthétiser les résultats d’évaluation, il est utile de dresser un graphe 

synthétique sous forme de diagramme radars qui se rapporte aux domaines et à leur 

évaluation (voir l’exemple de profil des performances relatives au domaine 

« Dynamique économique » (figure 10) et le profil des performances relatives au 

domaine de « La performance portuaire » (figure 11).  

 

Il faut le rappeler que nous avons pris le domaine « dynamique économique et la 

performance portuaire » comme exemple pour expliquer notre démarche. Ce sont les 

mêmes procédures d’évaluation et de lecture des résultats réalisés sur les neuf 

paramètres de métropolisation restante : « la qualité de cadre de vie », « démographie 

et capital humain », « offre touristique », « ressources territoriales », « qualité de la 

gouvernance publique », « capacité d’accumulation des activités d’innovation », 

« connectivité », « conditions d’implantations des entreprises ». Les résultats sont 

présentés dans un profil général par rapport à un schéma de référence (figure 12). 

 

 

 

 

   

(1) (2) (3) (4) (5) 

Niveau très faible 

de performance, 

mauvais, médiocre 

Niveau faible 

de 

performance 

Seuil de 

performance 

moyen 

Niveau 

performant, bon 

Niveau très 

performant, très 

bon, très fort 
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Figure 10: Profil des performances relatives au domaine : de la dynamique économique. Source : auteur 
 

  
 

En-dessous du seuil de performance (dont la valeur est égale à 3), les indicateurs tels 

que : « Profil du territoire selon la théorie de la base économique », « % de concentration 

des activités de commandement » et « Image de la ville auprès des actifs, des 

entrepreneurs et des médias » rattachés à leurs indicateurs sont considérés comme non 

performants.  Ils nécessitent une prise en charge urgente.  

Ces faibles valeurs d’indicateurs indiquent le manque d’une image de marque propre à 

Jijel et une stratégie de marketing territorial. Quant au critère de « % de concentration 

des activités de commandement », il constitue une grande faiblesse pour cette ville qui a 

été toujours rattachée à la métropole de Constantine. Ces dernières années, Jijel 

commence à être indépendante pour répondre au besoin des investisseurs et des nouvelles 

entreprises.  

 

 Alors que les critères « Dynamique économique (économie en pleine transition) » et 

« Marché de l’emploi » se trouvent dans un intervalle moyen, mais elle doit être améliorée. 
Ces valeurs montrent, en premier lieu, la volonté des acteurs et les premiers impacts 

positifs des grands projets d’investissements dans les différents secteurs (tourisme, 

industrie et portuaire). 
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Figure 11: Profil des performances relatives au domaine de la performance portuaire. Source : auteur 
 

 
 

L’ensemble des critères composant le domaine de la performance portuaire 

« Dynamique territoriale de l'interface ville –port », « Dynamique de la gouvernance 

Ville- Port », « Gestion de l'image et de la communication » se trouvent au-dessus du 

seuil de performance (dont la valeur est égale à 3). Ces critères sont jugés performants 

mais ils demandent toujours plus de développement pour arriver à la plus grande valeur 

de performance. Cela montre la conscience des acteurs concernés et l’importance du 

port comme atout, une richesse pour le territoire Jijilien. Il est à l’origine de son 

attractivité, de sa compétitivité et de son développement socioéconomique et urbain.  

 

Dès lors, le profil en radars nous permet d’identifier les potentialités et les points faibles 

de ce territoire. D’autant plus, les piques représentent les forces de son attraction qui 

peuvent être l’élément générateur d’un processus de métropolisation. Alors que les 

domaines et les critères à valeurs égales ou avoisinant les valeurs considérées comme 

faibles sont les contraintes de déclenchement du processus de métropolisation, qui 

nécessite des stratégies prioritaires et urgentes de mise à niveau. 
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Figure 12: Profil général d'évaluation de potentiel d'attractivité de Jijel selon les paramètres de la 

métropolisation. Source : auteurs 
 

 

3.3.3 Quel projet d’attractivité pour engager un processus de métropolisation ? 

Les enjeux prioritaires  

 
Si la ville de Jijel et de son territoire disposent de nombreux atouts, la mise en place 

aujourd’hui d’un projet urbain d’attractivité pour une éventuelle métropolisation 

devient primordial. Sur la base de ce diagnostic, nous avons pu formuler quatre enjeux 

prioritaires : 

 

A. L’enjeu de l’offre territoriale  

En dépit des efforts énormes fournis pour l’amélioration de l’offre de la ville en 

matière de logement, de qualité des services de proximité (éducation, santé,) et 

d’infrastructures d’accueils touristiques, l’offre d’habitabilité et de réceptivité 

reste insuffisante par rapport au besoin des touristes actuels et futurs. Les 

besoins ne cessent d’augmenter notamment avec le développement de l’activité 

portuaire et industrielle que connait le territoire jijilien actuellement.  

 

Des lors, l’amélioration de cette offre territoriale doit être concrétisée par une 

politique du logement intelligente, à travers des investissements culturels et par 

l’organisation de manifestations culturelles et touristiques, la réduction de la 

pollution, la qualité de l’espace public urbain et les infrastructures de loisirs et 

du commerce. Intensifier les efforts en faveur de l’amélioration de l’offre 

territoriale est une condition primordiale pour assurer une meilleure qualité de 
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vie urbaine, nécessaire à son attractivité résidentielle. Ce qui est synonyme de 

métropolisation pour une éventuelle croissance démographique de la 

population. 

 

B. L’affirmation des fonctions urbaines dominantes : de plus de l’amélioration de 

son offre d’habitabilité et de répétitivité, Jijel est appelée plus que jamais à 

mettre à niveau son offre d’activité de tertiaire supérieur et de commandement 

territorial. Elle doit prioritairement répondre aux besoins des investisseurs et des 

entreprises nationales et internationales qui s’installeront sur son territoire attiré 

par les activités de son port et de son complexe industriel. 

  

C. La gouvernance : une supériorité en termes d’attractivité et d’innovation 

dépend aussi de la gouvernance territoriale et du climat plus ou moins favorable 

à l’entrepreneuriat. Dans ce sens, l'instauration de mécanismes de participation 

citoyenne au sein des différents secteurs pour assurer une coordination entre les 

différents acteurs de ce territoire, l’amélioration de l’environnement 

institutionnel et macro-économique, nous semble nécessaire. 

 

D. Le marketing et l’enjeu de l’image : pour lutter contre la méconnaissance de son 

territoire, la disposition de grandes potentialités devient une priorité pour Jijel. 

Dans une logique de compétition entre territoires, la métropolisation compte 

beaucoup sur l’effet d’image. A cet effet, Jijel a besoin en urgence d’une 

stratégie de marketing qui reflète la réalité de son territoire (ses forces 

économiques, le profil des investisseurs cibles). Il suffit d’implanter des 

attractions semblables et comparer le succès réalisé dans d’autres villes et de 

reprendre les formulations de slogans à succès pour que les investisseurs se 

bousculent vers ce territoire. (Proulx et Tremblay, 2006). Dans ce contexte, 

divers éléments permettent de valoriser l’image de Jijel en Algérie et à l’étranger 

par : le capital naturel, le caractère portuaire et maritime de la ville, ses 

équipements structurants et ses stratégies de marketing culturel et économique. 

CONCLUSION :   

 

Notre diagnostic permet d’affirmer que la métropolisation n’est pas engagée à Jijel. Les 

faiblesses recensées par la méthode SWOT et AMC ne permettent pas à ce territoire 

d’avoir le statut de métropole régionale, l’absence d’une réelle dynamique dans la 

création d’emplois métropolitains, un déficit d’urbanisation, le manque d’équipements 

et d’offres territoriales intéressantes, le manque d’une image de marque et des stratégies 

de marketing territorial qui poseraient réellement problème pour une éventuelle 

attractivité. 

 

Si Jijel ne possède pas encore des critères de métropolisation, ce territoire portuaire de 

plus de 700 000 habitants, affiche des ambitions d'évolution audacieuses exprimées par 

le nombre et l’envergure des projets mis en œuvre (port, complexe de Ballara). De plus, 

ce diagnostic a dévoilé un nombre important des potentialités d’ordre économique, 

humain et touristique qui peuvent à terme influer sur le processus de sa métropolisation 

tels que : la densité et la qualité de réseau de communication, autoroutes, la présence 

des pôles universitaires, le positionnement géographique, une jeunesse diplômées et 
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qualifiée, un potentiel énergétique et agricole. Aussi, l’ouverture sur l'Afrique et la 

méditerranée par sa proximité avec les marchés internationaux. Dans cette perspective, 

le territoire Jijilien est désormais appelé à orienter ses actions vers une amélioration 

significative de son niveau d'aménagement, d'équipement, d'évolution sociale et de 

résilience environnementale, afin d'atteindre l’objectif d’attractivité et de 

métropolisation. Cela ne peut être réalisé qu’à travers un projet d’attractivité territoriale 

capable d’absorber et dépasser les faiblesses dont souffre ce territoire. En conséquence 

cette ville pourrait espérer être le moteur de développement économique de la région 

Nord Est de l’Algérie.  
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relationnelle… ». Pouvoirs Locaux, n°61, dossier II. 

- Wilaya de Jijel (2010) Monographie. 187 pages  

- Site officiel de la wilaya de Jijel. www.jijel.info.dz    
 
 
 

NOTES  
1. De ce fait, dans certains pays à densité de population relativement faible (le Canada, ou les pays 

du Maghreb par exemple) certaines villes moyennes (de 50 000 à 300 000 habitants) peuvent 

parfaitement constituer des centres métropolitains importants à l’échelle de leurs régions, voir 

au-delà. A l’inverse, dans des pays fortement peuplés et urbanisés (comme Les Etats Unis 

d’Amérique) on peut trouver des métropoles régionales de dizaines de millions d’habitants.  

 

2. La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale 

actuellement CGET. Le Commissariat général à l’égalité des territoires 

 

3. Cette définition est adoptée par la loi 2001-20 du 12/12/2001 relative à l’aménagement 

et au développement durable du territoire. 
 

4. Des projets de modernisation ont été aussi programmés pour les ports d’Oran, Alger, 

de Bejaïa et de Skikda dont les objectifs sont d’augmenter les capacités d’accueil de 

conteneurs. Oran va acquérir de nouveaux équipements et agrandir ses quais, 

l’opérateur portuaire mondial Dubai Port World prévoit de moderniser le terminal de 

conteneur d’Alger. L’entreprise portuaire Portrek veut agrandir le port de Bejaia et 

améliorer les zones d’entreposage des conteneurs ; le port de Skikda a prévu un 

investissement de 19 millions d’euros pour de nouveaux équipements et l’amélioration 

de ses accès terrestres. 

 

Pour la ville de Jijel, le port de Djen Djen sera doté d’une superficie supplémentaire de 

78 hectares pour une capacité de 2 millions d’EVP et pour un coût de 500 millions 

d’euros étalés sur 30 ans. L’objectif de la modernisation de ce port est de recevoir les 

http://www.jijel.info.dz/
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grands navires de dernière génération et pour en faire la plus grande station de 

conteneurs de l’Est du pays. 

5. La région Nord Est du pays formée de 8 wilayas Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, 

El-Tarf, Souk Ahras et Mila 

 

6. Il faut juste le rappeler que durant la décennie noire (les années 90), cette ville était classée 

parmi les villes les plus sinistrées du territoire algérien. Elle était considérée à cette époque 

comme un territoire qui fut « déclarée zone libre » par les islamistes.  

7. Puisqu’il est difficile actuellement de créer de nouveaux ports en eau profonde en Algérie (crise 

économique), le port de Djen Djen est en pleine restructuration. Il a bénéficié de plusieurs 

projets d’aménagement, d’extension. D’importants investissements sont alors consentis dans la 

protection du port contre la houle ainsi que pour la réalisation d’un terminal de transbordement 

qui devrait lui permettre de jouer pleinement son rôle de Hub pour les trafics transcontinentaux. 

 

8. SWOT: Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Il s’agit d’une analyse des 

forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces.  

 

 

9. Au terme de ce découpage et sur la base de notre guide d’entretien, nous avons retenu 

quatre thèmes :  

• Le développement socio-économique et urbanistique de Jijel face à d’éventuelles 

contraintes 

• Les perspectives de développement du territoire Jijilien : quelles potentialités ? 

• La ville de Jijel : une future métropole régionale, est –il concevable ? 

• Quel projet d’attractivité territoriale pour la métropolisation de Jijel ? 

10. Le SNAT (Schéma National d’Aménagement de Territoire : il est le cadre de référence pour la 

répartition et la localisation des actions de développement du territoire national. Il présente la 

vision prospective de l’occupation du territoire national en tenant compte de la stratégie de 

développement économique, social et culturel à long terme. 

Le SRAT (Schéma Régional d’Aménagement de territoire) : est un outil d’appui du SNAT qui 

prend en charge les objectifs de développement régional afin d’assurer une précision dans la 

définition des options et des actions d’aménagement du territoire.  Le territoire national est 

découpé en huit (08) régions à couvrir par des SRAT, la wilaya de Jijel est couverte par le SRAT 

Nord-Est 

Le PAW (Plan d’Aménagement Wilayal) : est un instrument d’aménagement du territoire qui 

devra répondre aux préoccupations économiques, sociales, et environnementales de la wilaya, 

tout en s’inscrivant en harmonie avec les orientations stratégiques définies par la nouvelle 

politique en matière d’aménagement du territoire 

11. Entretien du directeur des Mines et de l’industrie de Jijel réalisé le 16 octobre 2017 

12. La documentation consultée sur les indicateurs d’attractivité est inspirée des travaux 

des auteurs suivants : Hélène MAINET, Jean-Charles EDOUARD (2014), Hélène 

REY-VALETTE, Syndhia MATHE (2012). Alexandre HERVE. François CUSIN, 

Claire JUILLARD (2010). Meyronin BENOIT (2012), Éric OLSZAK (2010), Patrizia 

INGALLINA (2007), Fabrice HATEM (2004) , Jungyoon PARK (2008), LOLLIER, 

Jean-Charles, Lionel PRIGENT, Hervé THOUEMENT (2005) 
La documentation consultée sur les indicateurs de la performance portuaire est inspirée 

des travaux auteurs suivants :  Centre national de la recherche scientifique CNRS 

(2004).  L’Atlas des villes portuaires l’AIVP. (2013), Le Schéma directeur portuaire 

algérien 2025, El Khayat (2002). 

https://www.amazon.fr/Lionel-Prigent/e/B004MK9BK4/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Hervé-Thouement/e/B004N4DQWS/ref=dp_byline_cont_book_3


 
 
 

98 
 
 

Pour les indicateurs de la métropolisation, l’inspiration vient des travaux des auteurs 

suivants : Patricia ABRANTES. (2011), Edith FAGNONI, Maria GRAVARI-

BARBAS et Cécile RENARD (2010), Isabelle ROGER. (2007), Claude LACOUR 

(1999), JEAN-CLAUDE GALLETY (2013), INSEE (2002). 

 
13. Les 174 indicateurs d’évaluation d’attractivité et de la métropolisation du territoire Jijilien sont 

le résultat d’une recherche élaborée dans le cadre de ma thèse de doctorat en cours. 

 

14. La pondération consiste à attribuer un poids ou une valeur spécifique aux différents indicateurs 

et critères. Plus l’indicateur est jugé important, plus la valeur de son coefficient de pondération 

sera grande. Or l’importance d’un critère par rapport à un autre est un enjeu majeur scientifique 

et politique. La pondération peut intervenir dans des situations concrètes avec la participation 

des acteurs lors des concertations pour mettre en valeur les indicateurs qu’ils jugent plus 

pertinents.  
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Résumé  

L'urbanisation rapide entraîne des modifications de la couverture des surfaces 

et des paysages. Ainsi que le suivi et l'évaluation des transformations spatiales et 

paysagères générées par une urbanisation contrôlée est actuellement une étape 

nécessaire dans tous les projets de durabilité. Compte tenu de cette préoccupation, on 

peut prend l'exemple de Guelma. A l’instar de toutes e les villes moyennes de l’Algérie, 

Guelma semble être affectée par une croissance urbaine rapide et massive, qui a 

fortement bousculé l’espace, générant des transformations spatiales profondes. Cette 

étude vise à analyser l'urbanisation le changement de la forme et la composition du 

paysage dans la ville de Guelma de 1990à 2020 ; en utilisant des données de 

télédétection, une série chronologique d'images Landsat et les SIG. La surveillance par 
télédétection permet d'obtenir la forme du paysage par le biais de capteurs à distance 
sur des satellites. Cette méthode présente une continuité, une intégrité et une 
acquisition de données en temps réel. Elle permet de surmonter les inconvénients de 
l'observation traditionnelle au sol et fournit d’avantage de données scientifiques. 

La recherche est basée sur l'extraction quantitative de données de télédétection 

en tenant compte des méthodes de plusieurs disciplines, notamment les systèmes 

d'information géographique (SIG) avec le logiciel Arc Gis et l'analyse statistique avec 

le logiciel Fragstats et Excel. Les indices paysagers sélectionnés pour les compositions 

(urbaine, foret et agriculture) comprennent le nombre de taches (NP), le pourcentage 

de paysage (PLAN), l'indice de la plus grande parcelle (LPI), la superficie moyenne 

des parcelles (AREA_MN), l'indice de la forme du paysage (LSI), la distance 

euclidienne du plus proche voisin (ENN-MN) et l’indice d’agrégation (AI).Ce sont des 

indices typiques et fréquemment utilisés dans la recherche sur le paysage. Les indices 

au niveau du paysage sont utilisés pour définir les caractéristiques globales de l'état de 

la couverture terrestre, tandis que les indices des types de parcelles se concentrent sur 

la morphologie et la structure des types de la couverture terrestre. 

mailto:guechi.imen@gmail.com
mailto:halima.gherraz@gmail.com
mailto:dj.alkama@gmail.com
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Les résultats indiquent que le groupement intercommunal de Guelma a connu 

une urbanisation accéléré entre 1990 et 2020, concentrés dans la commune de Guelma, 

soit une augmentation de 34, 38 km2 contre une régression de la surface des terres 

agricoles et des forets. Cet étalement se traduit par un changement important dans la 

forme et la composition du paysage de la ville.  

Mots clés : Urbanisation ; Télédétection ; composition du paysage ; Forme du paysage ; 

Guelma ;   

Analysis of urbanization process and the change of the form and 

composition of the city' landscape by remote sensing, case study Guelma 

(ALGERIA) 

Abstract 

Urbanization is a phenomenon that is driven by humans and has significantly 

influenced biodiversity, ecosystem processes and regional climate. Like all medium-

sized cities in Algeria, Guelma seems to be affected by rapid and massive urban growth, 

which has strongly disrupted the space, thus generating profound spatial and 

environmental transformations. One of the urbanization's significant environmental 

implications is the reduction of vegetation cover. This study aims to analytical study of 

urbanization and its impact on the LST, in Guelma city over a period of 30 years (1990–

2020), based on remote sensing & GIS. A time-series of Landsat images TM, ETM+ 

and OLI/TIRS data and various geospatial approaches were used to facilitate the 

analysis. Supervised Maximum Likelihood classification (MLC) techniques is used to 

extracted the Changes in urban land cover (ULCC). The results indicate that the 

intermunicipal grouping of Guelma experienced an aceous urbanization between 1990 

and 2020, concentrated in the commune of Guelma, an increase of 34, 38 km2 against 

a regression in the surface of agricultural land and forests. 

Landscape level indices are used to define the overall LC status characteristics, 

whereas, patch type indices concentrate on LCT types morphology and structure. The 

selected landscape indices include total area (CA), percent landscape (PLAN), largest 

patch index (LPI), mean patch area (AREA_MN), landscape shape index (LSI), 

Euclidean nearest neighbor distance (ENN). These are typical and frequently utilized 

hints in landscape research. 

 

Keywords:  Guelma, Urbanization, land use/cover change (LULC), 

landscape indises, Remote sensing. 

 

1. Introduction 

 L'urbanisation rapide entraîne des modifications de la couverture des surfaces 

et des paysages. Ainsi que le suivi et l'évaluation des transformations spatiales et 

paysagères générées par une urbanisation contrôlée est actuellement une étape 

nécessaire dans tous les projets de durabilité. Après l’indépendance, avec l'accélération 

de l'urbanisation en Algérie, une grande partie de la population rurale s'est déplacée 

vers les villes pour bénéficier de meilleures opportunités d'emploi, de meilleurs niveaux 

de vie et de meilleures installations sanitaires. Cette urbanisation rapide a également 

entraîné des changements considérables dans le paysage urbain et l'émergence de 

problèmes socio-économiques et environnementaux (Gao et al. 2018).  Avant 

l’avènement de la télédétection, le suivi de l’urbanisation était basé sur des techniques 
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classiques qui s’appuyaient sur des observations effectuées sur le terrain et l’usage de 

photographies aériennes qui permettaient de produire une cartographie précise du 

paysage. Cependant, elles présentent un certain nombre de contraintes [Jat et al. 2007] 

tel que : le coût élevé ; la consommation du temps ; elles ne sont généralement pas 

mises à jour régulièrement et ne sont pas disponibles partout. Ceci explique l’intérêt 

croissant suscité par la cartographie et le suivi de la croissance urbaine et plus 

précisément la forme du paysage à partir de l’utilisation d’images satellitaires et de 

Systèmes d’Information Géographiques (SIG) [Epstein et al. 2002]. Donc comment 

détecter, mesurer et analyser le phénomène de l’urbanisation ? Comment décrire les 

formes du paysage observées et quelles sont leurs caractéristiques ? La majorité des 

recherches sur le changement du paysage et l’urbanisation prend la télédétection 

comme une réponse à toutes les questions de l’évaluation de ce phénomène, car celle-

ci fournit en continu des images satellitaires qui permettent de caractériser les territoires 

et leur évolution. Le caractère multi-date des images satellites permet de mettre en 

évidence les changements et d’analyser les dynamiques urbaines et péri-urbaines [Ding 

et al. 2007]. Le gradient urbain-rural, les différentes tailles de grille et les différentes 

mesures du paysage sont les moyens les plus populaires pour quantifier et évaluer 

l’étalement urbain. 

 

Comme toutes les villes moyennes d'Algérie, Guelma est touchée par une 

croissance urbaine rapide et massive qui a fortement perturbé l'espace, générant ainsi 

de profondes transformations spatiales et environnementales. Les autorités locales de 

Guelma ont révisé le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU) en 2013 

afin d'apporter une solution à la disponibilité des terrains pour l'urbanisation future de 

la commune de Guelma. Ils ont fait appel à ce qu'on appelle le groupement 

intercommunal de Guelma dans le cadre du report de la croissance urbaine de la 

commune de Guelma vers les communes voisines. Il comprenait le chef-lieu de 

Guelma, et les trois communes voisines telles que : El Fdjouj ; Belkhair et Ben Djarah. 

La position de Guelma au centre, place ces communes dans son champ d'attraction. Elle 

souffre du poids des communes de la wilaya en général et des communes voisines en 

particulier. Les villes satellites de Belkheir ; El Fedjoudj et Bendjerrah, du fait de leur 

proximité avec le grand centre urbain, n'ont pas connu la croissance souhaitée en raison 

uniquement de la contrainte de terres à fort potentiel agricole. D'où la possibilité 

d'exploiter les terres agricoles et les forêts à des fins urbaines. La réduction de la 

végétation et son remplacement par des surfaces imperméables, comme l'asphalte et le 

béton, sont directement liés aux facteurs d'urbanisation qui ont des conséquences 

environnementales et sociales (Mitchell, 2011). 

L'objectif principal de cette étude est d’analyser le processus d’urbanisation et 

le changement de la forme et la composition du paysage de la ville, donc on va essayer 

de caractériser et d’évaluer les formes spatiotemporelles produites à l'aide de différentes 

techniques de télédétection et de SIG et l’analyse statistique. 
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2. Cas d'étude et données utilisées 

Notre cas d'étude (groupement intercommunal de Guelma) est situé au centre de 

la wilaya de Guelma, au nord-est de l'Algérie, à environ 60 km au sud de la mer 

Méditerranée (36°27′43″N - 7°25′33″E) et à 305 m au-dessus du niveau de la mer 

(Figure 1). Cette région occupe une superficie totale de 282,11 km2 et possède un climat 

semi-aride avec des hivers frais, une température annuelle moyenne de 21,5 ° C et une 

pluviométrie annuelle moyenne de 150,3 mm (Aouissi., 2010.). donc on peut distinguer 

deux périodes dans l'année, huit mois de temps froid et humide d'octobre à mai et quatre 

mois de temps chaud et sec de juin à septembre. Elle regroupe quatre communes (le 

chef-lieu de la Wilaya ; la commune de Bendjarah ; la commune de Belkhair et la 

commune d'el Fdjouj). Elles présentent un contexte à vocation agricole par excellence. 

(Figure 1) 

Les données utilisés dans cette analyse étaient des séries chronologiques 

d'images Landsat capturées par les capteurs Landsat TM, Landsat ETM+ et Landsat 

Operational Land Imager (OLI)/Thermal Infrared Sensor (TIRS). Tous les données ont 

été téléchargés en tant qu'ensemble de données géoréférencées sur le site Web de 

l'United States Geological Survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Méthodologie de recherche 

L’objectif de ce travail est d’essayer de caractériser et d’évaluer les formes 

spatiotemporelles produites à la suite de l’avancée excessive de la frange urbaine 

révélée notamment par la détection du changement et l’analyse statistique du 

 

Figure N° 01 : la situation géographique du Groupement 

intercommunal de Guelma  
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groupement intercommunale de Guelma. Donc la méthode qui va être présentée a été 

utilisée sur la base d’un traitement des images satellitaires multi-dates dans l’objectif 

d’étudier l’évolution ; la direction et la forme de l’espace bâti du groupement à travers 

le temps. Elle relève essentiellement de la classification supervisée et l’analyse 

statistique. Ainsi que la qualification des transformations spatiotemporelles affectant 

les paysages est permise à travers le suivi de métriques paysagères.  
Notre recherche est basée sur 04 images satellitaires de type Landsat (TM ; 

ETM+), formant 04 scènes d’étude : de 1990 ; 2000 ; 2010 et de 2020. L’interprétation 

des images s’appuie également sur les résultats de la classification supervisée pour 

cartographier la croissance de l’agglomération de Guelma et évaluer l’emprise et 

l’évolution de l’espace bâti, afin de déterminer les indices de la forme de chaque classe. 

Le choix de type de satellite dépend de plusieurs critères tel que la dimension spatiale, 

la résolution spatiale……etc. Les logiciels de traitement d'images ArcGIS  (version 

10.5), Environment for Visualizing Images (ENVI) version 5.0 et Excel ont été utilisés 

pour effectuer les analyses statistiques. 

Les indices paysagers sélectionnés pour les compositions (urbaine, foret et 

agriculture) comprennent le nombre de taches (NP), le pourcentage de paysage 

(PLAN), l'indice de la plus grande parcelle (LPI), la superficie moyenne des parcelles 

(AREA_MN), l'indice de la forme du paysage (LSI), la distance euclidienne du plus 

proche voisin (ENN-MN) et l’indice d’agrégation (AI).Ce sont des indices typiques et 

fréquemment utilisés dans la recherche sur le paysage. Les indices au niveau du paysage 

sont utilisés pour définir les caractéristiques globales de l'état de la couverture terrestre, 

tandis que les indices des types de parcelles se concentrent sur la morphologie et la 

structure des types de la couverture terrestre. 

 

4. Résultats et discussions  
4.1.La classification supervisée  

Après avoir extrait le groupement intercommunal de Guelma sur les images de 

1990 ; 2000 ; 2010 et de 2020, quatre cartes ont été réalisées par classification 

supervisée pour évaluer l’urbanisation aux quatre dates à l’échelle de l’agglomération 

urbaine.  
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Les cartes spatiales LU/LC du groupement intercommunal de Guelma sont présentées 
dans la figure n°2. on peut remarquer qu'il y a eu une expansion urbaine dans 
l'ensemble intercommunal de Guelma au cours des 30 dernières années. Cette 

Figure N° 02: Les résultats de la classification dans le groupement 

intercommunal de Guelma entre 1990 et 2020 
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croissance est concentrée dans la commune de Guelma qui est très importante par 
rapport aux autres communes. Guelma est considérée comme l'une des villes 
algériennes qui remplit des fonctions urbaines très importantes. Ces fonctions 
exercent une influence à la fois sur les communes adjacentes et même sur le reste des 
communes de la province. 
 

4.2.Quantification et métriques spatiales des formes d’urbanisation 

Les cartes thématiques générées à l’issue de la classification supervisée sont 
confrontées aux descripteurs paysagers, dans le but de mettre en valeur l’impact de 
l’évolution des surfaces bâties sur les terres agricole et les forets. 
 

4.2.1. Évolution des indicateurs surfaciques (NP, PLAND, LPI) 
Les résultats de calcul des métriques sont illustrés dans la figure N° 3 

 

 
 

Figure N° 03 : Évolution des indicateurs surfaciques pendant la période 1990 - 2020 

(Groupement intercommunal de Guelma) 
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Pour l’espace batie le nombre des fragment ( NP) c’est diminuer entre l’année 
1990 et 2010 et augmenter entre 2010 et 2020 avec une augmentation continue de la 
portion occupée par la tache du bâti représentée par l’indice PLAND, et de l’indice de 
plus grand fragment LPI.  Donc il y a une urbanisation ou croissance urbaine concentré 
dans la commune de guelma entre 1990 et 2010, dans les année 2015 l’urbanisation 
de guelma orienté vers les villes satteliatire c’est pour ca on remarque l’augmentation 
du nombre des fragment de l’espace batie  dans cette période.   

 
Pour les terres agricoles on remarque qu’il y a une déminution dans le nombre des 

fragment entre l’année 1990 et 2010 contre une augmentation entre 2010 et 2020, 
mais avec tendances opposées par rapport  a l’indice PLAND et LPI entre la période 
2010 -2020 ce résultat nous confirme qu’il ya une consomation des terres agricole 
dans la période très claire dans la période  1990- 2010 traduit par la déminution des 
valeurs de PLAND et LPI.   

 
Pour les forets, il y a une déminution dans le nombre des fragment entre l’année 

1990 -2000 et entre 2010-2020 contre une augmentation entre 2000 -2010, mais avec 
tendances opposées par rapport  a l’indice PLAND et LPI entre la période 1990 -2000. 
ce résultat nous confirme qu’il ya une consomation de la foret  dans la période  entre 
2010- 2020 traduit par la déminution des valeurs de PLAND et LPI.   
 

4.2.2. Évolution des indicateurs de distance (AREA_MN , ENN_MN) 
Les résultats de calcul des métriques sont illustrés dans la figure N° 4 
 

 
Figure N° 04 : Évolution des indicateurs de distance  pendant la période 1990 - 2020 

(Groupement intercommunal de Guelma) 

 
D’après la figure N°4 on peut dire que la tâche du bâti a enregistré une remarquable 
croissance da sa taille moyenne représentée par AREA_MN,  tandis que l’indice 
ENN_MN relatif aux distances minimales entre les fragments voisins a enregistré une 
tendance relativement stable avec légères variations mais dans deux sens opposés : 
entre 1990 et 2010, la distance minimale s’est augmentée. Entre 2010et 2020, la 
valeur de cet indice s’est diminuée. Cette variation montre que la tache du bâti a suivi 
deux modes de croissances. Au cours de la première période, entre 1990 et 2000, les 
extensions urbaines se sont opérées en mode d’extension  continue concentré dans 
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la commune de Guelma. Mais à partir de l’an 2010, le mode d’extension devien 
discontinue grace au repport de la croissance urbaine vers les villes sattelitaire. 
Pour les terres agricoles et les forets la taille moyenne et diminué d’une année a 
l’autre grace a la consomation des terres agricolle at meme du forets.  
 

5. Conclusion  
La présente étude axe son propos sur les atouts opérationnels offerts par la 

télédétection dans l’observation des dynamiques spatio-temporelles de l’étalement 
urbain du groupement intercommunal de Guelma sur la période 1990-2020. 

Dans cette recherche, des théories et des méthodes pluridisciplinaires ont été 
utilisées pour analyser le processus d’urbanisation et le changement de la forme et la 
composition du paysage de la ville. Les résultats montrent que, le type de la 
couverture terrestre dans le groupement intercommunal de Guelma a changé de 
manière significative. Les zones urbaines/construites de la ville de Guelma se sont 
étendues de façon spectaculaire, tandis que la couverture végétale a diminué. Ces 
résultats indiquent que les changements du type de la couverture terrestre sont liés à 
la croissance urbaine rapide et massive. 

Dans l'ensemble, les résultats ont prouvé la capacité des images Landsat multi 
temporelles à mesurer précisément la tendance à la transformation de l'occupation 
des sols. la combinaison de la télédétection et du SIG peut offrir un outil bénéfique 
pour la surveillance, le suivi du paysage et l'étendue des changements de couverture 
des sols. 
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Résumé 

Les terrains montagneux du Haut Tell Tunisien ont connu une concentration de la 

population indigène durant la période coloniale à la suite de la colonisation agricole 

dans les petites plaines céréalières.  La marginalisation de ces terrains isolés et enclavés 

après l’indépendance de la Tunisie a abouti à une dynamique inverse de la population. 

Cette dernière a rejoigné massivement les petites villes et les groupements choisis pour 

la création des services élémentaires par l’Etat. En plus de petits villages miniers et des 

villages coloniaux situés sur les chemins de fer et équipés ensuite en services 

administratifs, l’Etat a créé des groupements de population destinés à l’accueil de la 

population montagnarde et rurale dans le cadre de la promotion de l’habitat rural. Ces 

derniers, équipés en  services élémentaires ont joué un rôle d’interface entre les versants 

et les petites villes locales. De nos jours, ils occupent le niveau inférieur de l’armature 

urbaine dans la région du Haut Tell.  

L’incapacité des villes et des groupements de population à employer la population 

déplacée depuis les terrains montagneux a transformé cette dernière en un prolétariat 

semi-rural qui a abandonné ses activités agricoles en majorité. Cette situation a créé de 

nouvelles modes et relations d’exploitation dominées par l’absentéisme. L’incapacité 

de cette paysannerie à financer ses activités agricoles à cause de la hausse des couts des 

travaux et des intrants agricoles l’a soumis à une dépendance envers les propriétaires 

de l’outillage agricoles. Son endettement successif envers ses petits bailleurs de fonds 

urbains a aboutit à une emprise urbaine sur les terrains montagneux.  

Mots clés 

Haut Tell, petite paysannerie, dynamique de la population, armature urbaine, relations 

montagne-plaine, relations d’exploitation  

INTRODUCTION  

Les communautés montagnardes dans plusieurs régions du monde ont connu des 

transformations profondes qui ont touché leur stabilité séculaire. Longtemps enclavée 

dans les hauteurs, la population des terrains telliens du Maghreb a connu une mobilité 

spatiale active depuis la période coloniale qui a accentué ses faibles relations avec les 

plaines et les villes et l’a intégrée dans une économie ouverte et différente de son 

économie fermée d’autosuffisance. Les perturbations se sont accélérées durant la 

période postcoloniale et ont accéléré, par conséquent, la dynamique de l’installation de 

la population montagnarde (Maurer 1996, Cote 2002). Les impacts de la redistribution 

de cette dernière et l’ampleur des changements dans les niveaux des densités de la 
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population entre la montagne et la plaine et leurs formes de regroupement ont façonné 

l’organisation de l’espace dans plusieurs régions. A ce propos, la région du Haut Tell 

en Tunisie nous parait un exemple intéressant pour l’étude de ces dynamiques. En effet, 

les points d’attraction de la population montagnarde, noyaux de petites agglomérations 

rurales, ont créé progressivement le niveau inférieur d’une armature urbaine locale à 

travers les services élémentaires qu’ils ont accueillis.  

De point de vue méthodologique, l’étude des dynamiques de l’installation de la 

population dépasse les apports des outils classiques à savoir les documents 

cartographiques de bases nécessaires pour une étude diachronique (cartes 

topographiques, photographies aériennes, images satellites) et même les enquêtes 

socio-économiques aux outils d’investigation à savoir les entretiens et le suivi des 

phénomènes à travers les observations directes et les visites des différents secteurs du 

terrain d’étude.   

A partir de cet d’exemple expressif des mutations socio-économiques contemporaines 

des régions telliennes et montagnarde du Maghreb, nous allons étudier dans une 

première étape les dynamiques de la population depuis la période coloniale, analyser le 

rôle des politiques du développement dans l’émergence d’un niveau inférieur de 

l’armature urbaine régionale dans une deuxième étape et d’analyser enfin les 

transformations récentes des relations montagne-plaine ses impacts sur les relations 

d’exploitation et la petite paysannerie qui favorisent l’emprise urbaine sur les 

campagnes tellienne.  

I. LES PRINCIPALES PHASES DE LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION 

DU HAUT TELL TUNISIEN  

1. un refoulement de la population vers les terrains montagneux durant la période 

coloniale 

 Située dans la Tunisie du Nord entre la frontière tuniso-algérienne à l’ouest, la 

Moyenne Medjerda au nord, la Dorsale tunisienne à l’Est et les Hautes Steppes au sud, 

la région du Haut Tell été une des destinations principales des transhumants qui 

participent à la récolte du blé durant la saison estivale (Monchicourt 1913). Elle a attiré 

essentiellement les transhumants des Hautes Steppes et même de la Kroumirie située 

plus au nord.    

Cette région était aussi une destination principale pour la colonisation agricole (Poncet 

1961). Ses atouts bioclimatiques aptes à la pratique d’une céréaliculture  à sec ont attiré 

même des italiens avant l’installation des colons français (Makhlouf 1968). Pour 

encourager l’installation des colons, la France a équipé cette céréaliculture avec un 

matériel agricole sophistiqué à l’époque Timoumi (1998). Comme dans plusieurs 

régions telliennes du Maghrb, la mécanisation des travaux agricoles dans les plaines 

d’une part et la confiscation de plusieurs terres ont incité les indigènes du Haut Tell 

tunisien à se refouler vers les petites montagnes (Ayari 2019).  

En absence des ressources de revenus, les indigènes ont pratiqué le défrichement aux 

dépens de la forêt à pin d’Alep, ce qui a déclenché des conflits avec l’administration 

forestière coloniale malgré ses répressions sévères (Boudy 1948). Le mouvement de 

défrichement a connu son apogée, selon les entretenus, vers la fin de la période 
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coloniale dans le contexte transitoire en parallèle avec l’affaiblissement de 

l’administration forestière coloniale et son retrait.  

La majorité de ces défrichements sont en réalité des clairières d’installation à cause de 

leurs surfaces restreintes qui n’assurent pas un rendement respectable. Pour cette raison, 

la majorité de la population déshéritée a pratiqué plusieurs autres activités illicites 

comme le charbonnage clandestin ou des activités nuisibles à la couverture forestière 

comme l’élevage des troupeaux caprins qui dépasse le potentiel de régénération de la 

forêt.  

2. la période postcoloniale et le déclenchement des vagues d’exode rural vers les 

plaines 

Ni l’administration forestière coloniale ni son héréditaire nationale n’ont permis aux 

paysans de s’approprier des terres issues du défrichement. Rares ceux qui sont arrivés 

à régler la situation foncière de leurs terres. La majorité des terres sont restées sans titre 

foncier et la population montagnarde, constituée dans sa majorité des microfundiaires 

et des sans-terres, a continué ses activités nuisibles à la forêt. Dans ce contexte de 

précarité et pour faire face au phénomène d’exode rural, l’Etat tunisien a créé les 

chantiers de lutte contre le sous-développement qui visent à restaurer les écosystèmes 

locaux fragiles à travers la réalisation des travaux DRS (Défense et restauration des 

eaux et des sols) dans lesquels il a employé massivement la population rurale (Poncet 

1961).  

Malgré cette politique d’emploi de masse et son rôle dans le freinage relatif du 

phénomène d’exode rural, l’absence des équipements et l’isolement de plusieurs 

terrains forestiers ont incité la population montagnarde à rejoindre les petites 

agglomérations rurales dans les plaines et les petites villes locales. Après la vague 

d’exode rural déclenchée vers la fin des années soixante-dix et le début des années 

quatre-vingt liée au déplacement vers les groupements de créations connu sous le nom 

de « malajis », les vagues d’exode rural se sont accentuées surtout vers la fin des années 

quatre-vingt à la suite de la sécheresse sévère de 1988 qui a fortement touché le cheptel 

de la petite paysannerie. En plus de cette dernière, le programme national de 

dégourbification qui vise à substituer l’habitat rudimentaire par un habitat en dur a 

impliqué un titre de propriété pour l’accès au financement pour la construction. La 

population concernée par ce programme, constituée en majorité des sans-terres et des 

microfundiaires a acheté des lots de terrains dans les petites villes et sur les routes 

autour desquelles se sont installés les services élémentaires.   
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Photo 1 : Construit en 1980 sur la route GP 17, La nouvelle Nebeur représente un exemple expressif des 

groupements de créations (les malajis). Constitué à l’origine des quartiers d’habitats et des services 

administratifs, ce groupement est transformé en une petite ville qui attire la population des campagnes 

environnantes à travers un réseau de transport rural.  

Ces vagues qui ont abouti à une translation de la population depuis les versants vers les 

points des services élémentaires dans les piedmonts et les plaines comme dans plusieurs 

autres régions du Maghreb. A titre d’exemple, les villages au piedmont du Haut Atlas 

comme Tnin Ourika et Tahanaout  près de Marrakech et d’Imintanout près de 

Chichaoua au Maroc qui ont profité de leur situation de carrefour des routes et des pistes 

depuis qui partent des montagnes environnantes. Cette translation de la population vers 

les plaines a mené à une forte atténuation des densités de la population rurale dans les 

hauteurs et les endroits isolés. Les formes d’habitat rural groupé connues sous le nom 

de douars en dialecte local se sont transformées en douars-témoins qui ne comptent que 

de rares maisons après le départ de la majorité des habitants.   

Malgré les interventions du Fond de Solidarité Nationale vers la moitié des années 

quatre-vingt-dix pour le développement des secteurs les plus reculés connus sous le 

nom de « zones d’ombre », cette tendance vers l’abandon des habitats dans les terrains 

montagneux n’a pas cessé de poursuivre.  

En parallèle, les points d’attraction de la population montagnarde dans les plaines n’ont 

cessé de jouer le rôle d’interface d’émigration entre les campagnes telliennes et les 

villes de la Tunisie littorale à cause de leur incapacité à employer les nouveaux installés 

et à améliorer leurs revenus. Les rares petites villes qui ont pu relativement maintenir 

leur population face à l’émigration vers les villes littorales sont dotées de périmètres 

irrigués proches à capacité d’emploi relativement importante comme c’est le cas pour 

Dahmani et El Aroussa.  
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Carte 1 : Le groupement de création d’El Mahassen créé sur la route GP 17 vers 1980 et équipé en 

quelques services élémentaires a attiré la population des montagnes environnantes qui ont connu un 

mouvement de reboisement d’envergure en pin d’Alep. Source : AYARI H., Politiques du 

développement rural et dynamique environnementale dans les terrains montagneux du Haut Tell friguien 

occidental (Tunisie du Nord), Belgeo, 2-2021.  

II. L’EMERGENCE D’UN NIVEAU INFERIEUR DE L’ARMATURE 

URBAINE REGIONALE   

1. les principaux éléments d’attrait de la population montagnarde 

Durant la période coloniale, ce sont les terrains montagneux qui étaient la destination 

de la population indigène. A part gares comme Dahmani, Sers, Sidi Bourouis, Gaafour 

autour desquels ont prospéré quelques villages coloniaux équipés en divers services, 

rares sont les points d’attraction de la population locale. Seuls quelques villages miniers 

situés dans les plaines ou des terrains peu hauts comme Kalaat Djerda, Lakhouet et 

Sakiet Sidi Youssef ont attiré une main-d’œuvre locale et européenne constituée des 

Italiens. 
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Dans une première étape, les villages miniers et les villages-gares vont accueillir les 

principaux services publics et élémentaires qui vont attirer la population des terrains 

montagneux isolés et peu équipés. Notons que ces services n’étaient pas des éléments 

d’attrait durant la période coloniale. L’emploi dans les mines était le principal élément 

d’attrait et de fixation de la population.  

Dans une deuxième étape, la politique progressiste de l’Etat qui a donné une primauté 

à la scolarisation a créé des écoles dans ces petits villages et les a équipés en d’autres 

services élémentaires comme les bureaux de poste et les petits centres sanitaires. La 

corvée des pistes longues et pénibles vers les écoles était l’un des principaux facteurs 

de déplacement de plusieurs ménages vers ces petites agglomérations rurales. La 

catégorie des paysans sans-terres était la plus concernée par cette vague d’exode rural.  

Progressivement, la persistance du sous-équipement et d’isolement a incité des masses 

importantes de la population montagnarde à rejoindre ces petites agglomérations rurales 

attachées aux réseaux publics d’électricité surtout vers la fin des années quatre-vingt-

dix. Notons que la population montagnarde a rencontré plusieurs difficultés pour 

l’approvisionnement en eaux potables, surtout en été avec l’étiage des sources dans les 

terrains marneux. La généralisation de l’électricité et le revêtement de quelques pistes 

n’ont pas pu freiner ces dernières vagues d’exode rural. On a observé dans plusieurs 

secteurs des habitats attachés au réseau public d’électricité abandonnés. Même la 

paysannerie qui a résisté à ces vagues a construit ou acheté des habitats dans les villes 

ou les petites agglomérations rurales proches. Seuls les secteurs dotés de ressources 

suffisantes ont relativement gardé leur population comme c’est le cas à Neffassa au 

nord de Kessra où la culture de figuier a connu une expansion autour des lacs 

collinaires. Dans quelques secteurs, l’ancrage de la population à leur territoire dans des 

conditions de pauvreté comme c’est le cas des Monts d’Ouergha à la frontière tuniso-

algérienne, s’explique par l’incapacité de la petite paysannerie à financer la 

construction d’un habitat dans les villes.    

2. les politiques du développement et l’émergence d’un niveau inférieur de 

l’armature urbaine régionale 

La phase tournante dans l’émergence d’une armature urbaine régionale est celle de la 

fin des années soixante-dix durant laquelle l’Etat tunisien a créé des quartiers destinés 

à la promotion de l’habitat en construisant des habitats en dur dans le cadre de sa 

politique qui vise à améliorer les conditions de vie de la population. Jusqu’à 1974, le 

réseau urbain était constitué de deux niveaux à savoir la ville d’El Kef qui était chef-

lieu d’un gouvernorat qui renferme la majeure partie du Haut Tell tunisien suivi par de 

petites villes qui renferment les délégations et au dernier niveau les villages. Ces 

habitats sont construits sous forme de groupement de création sur les routes où l’Etat a 

créé en parallèle quelques services élémentaires, notamment les écoles, ou sous forme 

de petits quartiers autour des petites villes et des villages sélectionnés pour comme 

points d’installation des services administratifs comme les villages miniers comme 

Touiref et Sakiet Sidi Youssef, les villages-gares comme Gaafour, Sers et Dahmani, les 

dachras relativement accessibles comme Nebeur, Teboursouk et Kessra. En accueillant 

ces services, en particulier les lycées secondaires et les filiales de l’Office des Céréales, 

ces villages se sont transformés en petites villes qui rayonnent sur tout le territoire de 

leur délégation (Mhidhi 1998). Cette polarisation est accentuée par plusieurs facteurs 
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notamment l’autorisation du transport des personnes par les véhicules privées sous la 

formule du transport rural en commun qui permet la desserte des campagnes isolées et 

des terrains montagneux et l’émergence des souks hebdomadaires. Notons que quelques 

petits villages sont dotés de ce type de marchés, notamment après la révolution 

tunisienne. A titre d’exemple, les villages de Borj El Aifa, Sidi Khiar et Tell El 

Ghozlane qui appartiennent administrativement à la délégation de Nebeur sont dotés 

des souks qui font concurrence à celui de cette dernière.  

 

Carte 2 : le village minier de Touiref a attiré la population des clairières forestières des Monts 

d’Ouergha. Son équipement en services élémentaires a renforcé cette attractivité. Le déclin de l’activité 

minière l’a transformé en un village relais d’exode vers Tunis malgré sa promotion au statut de 

délégation. Auteur 2013. 

De nos jours, l’attractivité de ces petites villes est accentuée et les quartiers de créations 

connus sous le nom de « malajis » se sont intégrés à leurs tissus urbains. Au contraire, 

les malajis créés dans des secteurs isolés ou celles qui n’ont pas reçu des services 

administratifs ont gardé leurs tailles initiales. Ils n’ont accueilli que de rares nouveaux 

installés comme c’est le cas à Ferchane et El Malja de Touiref dans les Monts 

d’Ouergha, Ettakaddom près d’Oued Souani et Ain Bousaadia au sud du Mont Bargou.  
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III. LES NOUVELLES RELATIONS VILLE-CAMPAGNE OU MONTAGNE-

PLAINE 

1 l’émergence des relations d’exploitation absentéistes et l’affirmation de 

l’emprise urbaine sur les campagnes 

Dans les points de leurs destinations, que ce soit les villages ou les villes, la petite 

paysannerie montagnarde est transformée en prolétariat semi-rural après l’abandon de 

la majorité de ses activités agricoles et l’éloignement de leurs exploitations agricoles 

(Ayari 2019). Seuls, ceux qui ne sont originaires des secteurs proches de leurs 

destinations continuent à exploiter leurs terres à cause de l’insuffisance des ressources. 

Ceux qui sont ont des exploitations trop lointaines de leurs foyers, les ont cédées à leurs 

proches ou ils les ont louées à des locataires urbains. Ces derniers sont en réalité des 

propriétaires des engins mécaniques agricoles, des commerçants des intrants agricoles 

ou des négociants. Ils sont transformés en bailleurs de petits fonds en profitant de 

l’endettement successif de la petite paysannerie déplacée vers les villes. Cette dernière, 

confrontée à maintes dépenses à caractère social (rentrée scolaire …) qui coïncident 

avec le début de la saison agricole nécessitant des couts élevés des travaux de labour et 

des intrants sous forme de semences sélectionnées, se trouve obligée à l’endettement. 

Avec l’accumulation des dettes d’une année à l’autre, elle loue ses terres à cette 

catégorie des nouveaux intervenants dans les campagnes à savoir les propriétaires 

urbains du matériel agricole qui sont transformés en locataires. Quelques-uns de cette 

catégorie des bailleurs de fonds ont acheté des terres et ont créé des fermes dans les 

terrains montagneux touchés par l’exode rural. Cette situation de dominance des 

relations d’exploitation absentéistes a favorisé l’emprise urbaine sur les terrains 

montagneux (Sethom 1992).   

2. les transformations environnementales et paysagères dans les montagnes 

telliennes 

Suite à la redistribution de la population en faveur des villes et des plaines aux dépens 

des montagnes, ces dernières ont connu une dynamique environnementale dans la 

région du Haut Tell liée à l’apparition des phénomènes d’atténuation des densités 

rurales et même des phénomènes d’abandon dans les endroits inaccessibles et isolés, 

notamment au niveau des hauts versants et des secteurs à dominance forestiers. A ce 

propos, une série des dachras installées dans des sites à mauvaise accessibilité se sont 

abandonnées au sud du Mont Bargou à savoir El Ghar, Madioula, Bhirine, au Mont 

Serdj à savoir la dachra d’Ain Dh’hab. Plusieurs vestiges des douars sont à peine 

visibles dans les hauteurs comme c’est le cas à la cuvette synclinale perchée de Kessra. 

Plusieurs sentiers sont effacés et des clairières abandonnées. Ces phénomènes 

d’abandon ont favorisé une reprise de la végétation forestière qui a envahi des clairières 

entières dans les forêts d’Ouergha et de Nebeur. Cette reconstitution environnementale 

est favorisée aussi par l’atténuation de la pression de la population et le déclin de la 

majorité des activités nuisibles comme le charbonnage clandestin. Cette atténuation des 

densités de population dans les terrains montagneux a renforcé les leurs densités autour 

des pistes sélectionnées pour le revêtement et l’installation des services élémentaires.   
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Photo 3 : Le groupement de création d’Ain Boussaidia. Vue prise à partir de la dachra désertée de 

Madioula. L’inaccessibilité de cette dernière a incité la population à les abandonnée pour se déplacer 

vers le fond de la vallée autour de la route et près de la source à haut débit. Ce phénomène concerne aussi 

tous les dachras le long de ce couloir.  

Dans les plaines apparaissent maints villages avec des plans géométriques en échiquier 

ou des villages-routes issus d’un alignement des bâtiments administratifs autour 

desquels ont proliféré des habitats des nouveaux installés émigrés depuis les campagnes 

lointaines.  

Dans ce niveau inférieur de l’armature urbaine régionale du Haut Tell tunisien on peut 

constater différents types de villages à savoir : 

-des villages avec un noyau à architecture coloniale caractéristique des villages-gares 

et de petits villages miniers comme Kalaat Djerda, Djerissa, Lakhouet et Boujaber.  

-des villages avec un noyau constitué d’un groupement de créations (malajis) étendu 

avec des services élémentaires et des habitats des nouvelles vagues d’émigration rurale 

comme Borj El Aifa. 

-des villages constitués d’un noyau administratif renforcé par les malajis et l’extension 

des quartiers. Plusieurs villages parmi ces derniers sont en réalité des villages jumeaux 

aux dachras installés sur des sites et qui ne sont pas aptes à l’extension comme c’est le 

cas pour Kessra et Nebeur.  
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Photo 2 : après accueillir les services élémentaires durant la période postindépendance, les dachras 

perchées à faible possibilité d’extension ont transféré la majorité des services vers les groupements de 

création situés sur les routes principales. Au premier plan, l’ancienne Kessra et ses vergers. Au fond de 

la phorto, la Nouvelle Kessra sur la route GP 17 Tabarka-Sousse.  

-des villages-carrefours qui ont profité de la convergence des routes ou des pistes 

comme c’est le cas de Sidi Khiar et Borj El Massoudi.    

-des villages sans services administratifs. Ils sont situés à l’extrémité du maillage de 

l’armature urbaine comme c’est le cas des villages situés au versant septentrional de 

Jbel Serdj à savoir Sidi Hamda, Zriba et Sidi Morched. 

-des villages agricoles qui regroupent la main d’œuvre employée dans les grandes 

fermes nationalisées après la décolonisation agricole en 1964 comme c’est le cas du 

village Doukhania près de Krib et de Zaafrana sur la route Tunis-Souk Ahras près d’El 

Kef.   

CONCLUSION  

La dynamique de l’installation de la population dans la région du Haut Tell tunisien 

représente un aspect des mutations des relations montagne-plaine qui ont marqué 

l’histoire du Maghreb. La création des petits groupements d’habitats et l’équipement de 

petits villages miniers, des dachras et des villages-gares en services élémentaires ont 

façonné l’organisation de l’espace local par la création des niveaux inférieurs de 

l’armature urbaine régionale. Malgré le rôle de ce niveau inférieur dans la structuration 

de l’espace local et le développement d’un maillage du réseau de transport, ces villes 

n’ont pas pu soutenir les nouveaux installés en matière d’emploi et des revenus et se 

sont transformées en point relais d’exode rural entre les campagnes telliennes et les 

villes de la Tunisie littorale. En s’installant dans ces petites villes et en s’éloignant de 

leurs terres, la petite paysannerie tellienne se trouve endettée envers les bailleurs de 

petits fonds urbains et finit par louer ses terres à cette catégorie de nouveaux 

intervenants dans la céréaliculture.  
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RESUME:  

Les villes constituent les lieux de développements économique, social et culturel par 

excellence. Toutes les formes de ce développement évoluent selon un rythme inédit 

depuis la fin du 20ème siècle, en induisant des transformations radicales et irréversibles 

dans les milieux urbains. En effet, actuellement, plus de 70% de la population mondiale 

vit dans les villes, contre seulement 15% en 1900 et 50% en 2007. Un peu partout dans 

le monde, nous observons des phénomènes d'urbanisation qui vont de pair avec le 

développement économique, social et culturel d'un pays. Cette expansion galopante de 

l'urbanisation contribue pleinement au développement des industries et des services, 

tout en favorisant une amélioration sans équivoque du niveau et de la qualité de vie des 

populations à tous points de vues, ou presque! 

À travers l’exemple de la petite ville de Siliana -en train de devenir une ville moyenne-

, et dans le cadre de l’axe 5 du colloque et de ses activités scientifiques « Les petites et 

moyennes villes face aux métropoles : présent et futur ? », nous essayerons de vérifier 

si la réalité urbaine offre des opportunités de développement pour les petites villes et 

villes moyennes au moment où elles sont polarisées par de grandes villes (comme dans 

le cas de la ville de Siliana face à la capitale Tunis) ? Le phénomène de métropolisation 

offre-t-il des opportunités de développement pour ces petites villes et villes moyennes ? 

Quel est l'impact de la métropolisation sur ces petites villes et villes moyennes ?  

MOTS-CLEFS: Métropole, métropolisation, gouvernance, confinement, Coronavirus, 

mesures sanitaires, marges, urbanisation. 

 

1 INTRODUCTION 

 

1. Les recherches scientifiques en géographie n’ont réservé aux très petites  

agglomérations urbaines que très peu de place. L’attention des chercheurs a été plutôt 

interceptée par les grandes entités urbaines8 exerçant une forte polarisation et 

bénéficiant d’un  effet structurant en écartant souvent dans leurs recherches les autres 

strates de la hiérarchie ou  de la stratification urbaine, notamment les petites villes et 

villes moyennes, qui peuvent, elles aussi, être de  véritables champs ou « laboratoires » 

permettant d’interpeler les mécanismes de production de  l’espace urbain et de la ville, 

et ce en dépit des ambigüités et des confusions méthodologiques  liées à la définition ou 

à la délimitation de ce type d’agglomérations, celle de ce qu’on pourra  nommer « petite 

 
8 Généralement de très grandes villes (1 Million d’habitants et plus), de grandes villes 

(généralement plus de 100.000 habitants et en deçà d’un million) et des villes moyennes 

(50 à 100.000 habitants). 
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ville » ou parfois « micro-ville » (selon la classification et les seuils  statistiques choisis), 

ou « ville moyenne ». Robert Escallier estime en effet que « les grandes villes, 

métropoles ou  capitales, du fait de leur poids démographique, de leur importance 

économique et sociale, de  leur fonction centrale au sein des systèmes urbains nationaux 

ont capté l’essentiel du discours  consacré à la ville; de ce fait, peu d’études ont été 

consacrées au rôle de la petite et moyenne  ville, à sa place dans le dispositif spatial, aux 

fonctions qu’elle assure dans les économies et les constructions régionales » (Escallier 

Robert, 1986). 

2. Certaines chercheurs considèrent que la recherche fondamentale sur les petites villes 

est relativement paradoxale, pourtant, comme le souligne l’économiste et géographe 

français Frédéric Gilli « tous les territoires sont potentiellement détenteurs de savoirs 

stratégiques et créateurs de richesse » (Gilli Frédéric, 2015). Comme le soulignait 

Pierre Georges, « l’attention des géographes, comme celle des économistes, des 

sociologues, des urbanistes s’est surtout portée vers les «monstres» ou les "villes 

modèles" [...] » (Georges Pierre, 1968). Face à ces terrains de recherche importants, « 

la petite ville est longtemps apparue comme un objet de Second rang, une forme 

"minimale" d’urbanité en géographie et plus largement dans le champ des sciences 

sociales » (Périgois Samuel, 2008). Cette recherche connaît, toutefois, une évolution 

sensible des problématiques abordées.  

3. Cette orientation métropolitaine a conduit souvent à réduire la recherche sur le 

monde urbain à une « mise en scène » de l’urbain plutôt dans les grandes villes 

(notamment les capitales des pays ou métropoles), alors que les apports des petites villes 

et villes moyennes de leurs arrières pays à la recherche sur le monde urbain sont 

essentiels. Et « tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître que généralement au 

cours de la décennie soixante-dix, les formes, mais aussi les modalités, de la croissance 

des villes dans la plupart des pays (…) se sont profondément modifiées. Il est entendu 

aussi que ces modifications n’affectent pas les seules métropoles et grandes villes, mais 

qu’elles concernent des petites villes dont l’émergence ou le développement concurrent 

à la densification des réseaux urbains nationaux » (Signoles Pierre, 2003). On pourrait 

donc croire qu’après des décennies, voire même des siècles d’expérience dans le 

domaine de développement urbain dans les pays du monde, et après un grand nombre 

de projets réalisés, couvrant des investissements parfois énormes, l’avenir des villes, et 

essentiellement les petites villes, constitue un enjeux énorme vu la complexité 

croissante de la gestion urbaine et la mal définition des priorités qui restent vagues et 

indéfinis ou mal définis. 

4. Dans une perspective relative aux pays du Sud,  si la question de la métropolisation 

des grandes villes, des migrations vers les  métropoles et des transformations socio-

économiques internes et de leurs marges est bien  documentée et analysée depuis 

plusieurs décennies, celle des villes intermédiaires (petites et  moyennes) reste très 

inégalement appréciée, voire ignorée et en partie méconnue en ce qui  concerne leurs  

dynamiques. Cela signifie que les travaux ont davantage privilégié les grandes villes, 

la littoralisation, les processus démographiques et le redéploiement des activités, 

négligeant ainsi les espaces intérieurs par rapport à la polarisation littorale. Se posent, 

ainsi, les questions suivantes: Quel rôle les petites villes et villes moyennes peuvent-

elles jouer dans la dynamique des grandes villes, suivant leurs bases économiques, leurs 

dynamiques sociales et démographiques, et leurs modèles de développement des 
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activités économiques ? Quel est l'impact des politiques publiques (urbaines, 

sanitaires,…) sur les petites villes et villes moyennes? Quel est l'impact des décisions 

prises à l’échelle de la ville métropolitaine -souvent capitale du pays et centre de 

décision et de pouvoir politique- sur la dynamique socio-spatiale dans les petites villes 

et villes moyennes ? Ces dernières sont-elles en passe de perdre leur rôle d’« auto-

gouvernance » en raison de telles décisions ou de la croissance des grandes villes et des 

aires métropolitaines ? Sont-elles devenues faibles en raison de l'intensité du 

phénomène de métropolisation? Ont-elles su conserver leurs fonctions vitales pour 

redynamiser les bassins de vie et assurer la mise en valeur des espaces environnants ? 

Autrement-dit, après ce diagnostic, nous nous demandons : Quel avenir pour les petites 

villes et villes moyennes à l'ère de la métropolisation et de la mondialisation ? Ont-elles 

connu une croissance ou un repli dans le contexte de l'épidémie mondiale du COVID-

19 ? 

5. Sur la base de ce questionnement et dans ce nouveau contexte, nous chercherons à 

montrer comment la ville concernée, Siliana, dans la région du Nord-ouest tunisien est 

en train d’acquérir les caractères d’une ville moyenne et pourtant elle subit toujours 

l’influence de la métropole Tunis, ainsi que d’autres métropoles régionales. Autrement-

dit, nous essayerons dans ce sens d’adopter une approche critique et méthodique à 

travers laquelle nous déconstruirons puis recomposerons le « modèle » de l’urbanisation 

de la ville de Siliana pour mieux en comprendre les mécanismes et les outils de passage 

de la petite à la ville moyenne, comment se transforme-t-elle, et quelle(s) opportunité(s) 

pour cette ville dans ce contexte de métropolisation accéléré. 

6. Quelques simples constats à l’échelle de la ville de Siliana (fig. 1), en tant qu’une 

ville moyenne d’environ 31 251 habitants en 20149, constitueront des éléments de 

réponses à ce questionnement. En effet, et à titre d’exemple, cette ville et sa région ont 

connu, fin de juin 2021, une situation épidémique très critique avec une hausse 

alarmante du nombre de contaminations au coronavirus, le taux de positivité ayant 

atteint, le 21 juin 2021, 62.7%. Le directeur de la santé préventive de Siliana, H. M., a 

déclaré dans une radio nationale que la situation n’est pas rassurante et qu'un 

confinement général a été décrété à partir du lundi  21 juin à Siliana et trois autres 

gouvernorats, à savoir Béja, Kairouan et Zaghouan et ce, en raison de la gravité de la 

situation épidémique. 

 

 

  

 
9 Selon les statistiques de la municipalité de Siliana, 2014. 
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Figure 1 : Situation de la ville et du gouvernorat de Siliana en Tunisie 
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2 DES COMPOSANTES ESSENTIELLES DU TISSU URBAIN TUNISIEN 
 

2.1 UNE MOSAÏQUE DE PETITES VILLES ET DE VILLES MOYENNES 

 

Les petites villes (de 5 000 à 20 000 habitants) et les villes moyennes (de 20 000 à 

200 000 habitants) sont nombreuses en Tunisie. Un citadin sur deux vit dans une ville 

de moins de 100 000 habitants. Les plus petites d’entre elles bénéficient le plus souvent 

d’une croissance démographique supérieures aux autres. 

 

2.2 UN MAILLON ESSENTIEL POUR LA COHESION DES TERRITOIRES 

 

Les villes petites et moyennes ont en commun d’être perçues comme un facteur de 

cohésion, particulièrement dans les régions où le réseau urbain est moins dense. Ces 

« villes à taille humaine », largement appréciées des tunisiens, constituent « un trait 

d’union qui connecte les territoires entre eux », et servent notamment de maillon 

intermédiaire entre les métropoles et les territoires ruraux. Ce semis de petites villes 

polarise et organise les espaces ruraux. 

 

2.3 UN MAILLAGE REGIONAL EN TUNISIE FAVORISANT LA METROPOLISATION DE 

TUNIS AUX DEPENS DES VILLES PETITES ET MOYENNES 

 

7. Datant depuis très longtemps, « le maillage régional en Tunisie a répondu au souci 

d'encadrement territorial d'un pouvoir très centralisé où la région n'existe qu'en termes 

de relais, en rupture avec le maillage traditionnel ou colonial pour asseoir l'État-nation » 

(Belhedi Amor, 2016). Aussi, « l’intégration tunisienne face à la mondialisation remet 

en cause la métropolisation économique et territoriale d'une capitale longtemps 

considérée comme une métropole nationale, la capitale d'un État régional centralisé et 

comme une métropole régionale pour le nord-est » (Dlala Habib, 2011). L'intégration 

tunisienne au regard de la mondialisation remet également en cause le découpage 

régional qui oppose des régions côtières bénéficiant d’un potentiel de développement à 

un arrière-pays déprimé recevant des mesures compensatoires afin de résorber les 

déséquilibres socio-spatiaux. 

8. Ce fait est aussi de grande importance et de grande ampleur surtout dans la Tunisie 

actuelle qui s’engage dans le processus de modification, de transformation et de 

renforcement du maillage administratif et urbain par les petites villes comme c’est dans 

le cas de la ville de Siliana promue en chef-lieu de gouvernorat en 197410. Le cas est 

particulièrement significatif pour la Tunisie médiane, entre le littoral oriental, « berceau 

de la civilisation urbaine tunisienne » (Miossec Jean-Marie et Sghairi Mondher, 1986), 

et l’axe des villes minières et de garnisons de la frontière Algéro-tunisienne. Cet 

ensemble n’était doté, jusqu’à 1974, que de deux gouvernorats ceux de Béja et Kairouan 

le reste du territoire était dépendant des gouvernorats frangeants du Kef, de Gafsa et de 

 
10 En effet, en hissant au rang de chef-lieu de gouvernorat des bourgades parfois insignifiantes, 

l’administration a réalisé un réel renforcement du réseau urbain. Des vides urbains 

préoccupants ont été atténués, ce qui a permis de mettre, à une distance moindre des 

administrés, des services certes encore modestes. 
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Gabès. En créant les gouvernorats de Siliana et de Sidi Bouzid, puis celui de Kébili, les 

autorités ont voulu doter cette bande médiane, profondément sous-développée, 

d’infrastructures et d’équipements élémentaires. Selon Mourad Ben Jelloul, « la 

création d’une maille territoriale correspondant à la Région suggérée par le 

rapport permettra d’accentuer la décentralisation de la décision et en même temps une 

plus grande déconcentration administrative. Ceci nécessite cependant un temps de 

maturation plutôt long, durant lequel doivent être définies les prérogatives de celle-ci, 

tant en termes institutionnel que de développement. » (Ben Jelloul Mourad, 2017). 

9. La Tunisie, avec plus de 70% de population urbaine en 2018 (selon l’architecte-

urbaniste Fethi Hassine)11 ne fait pas exception à cette évolution mondiale. Dans ce 

pays, le fait urbain est ancien. C’est, en effet, le pays le plus anciennement urbanisé des 

pays du Maghreb. Et depuis Carthage l’armature urbaine a évolué jour après jour. La 

Tunisie, à l’instar de plusieurs pays du Monde Arabe, a vécu récemment (durant à peu 

près trois ou quatre décennies) de multiples transformations urbaines et une forte 

croissance urbaine. Cette forte croissance urbaine qui a animé le pays a été le fait, 

majoritairement, des grandes agglomérations, mais les rythmes les plus rapides ont été 

enregistrés dans les petites et moyennes villes. En effet, « les petites et moyennes villes 

occupent une place prépondérante dans le processus d'urbanisation et représentent 

l'épine dorsale de la structuration urbaine » (Bousmaha Ahmed, 2014). 

10. Aussi, les nombreux travaux relatifs à la dynamique urbaine et régionale, à 

l’armature urbaine tunisienne et à la politique d’encadrement territorial menée par l’État 

depuis les années 1970 (Attia H., 1977, Belhedi A. 1992, 1994, 1998 et 2002, Fezai S., 

1994, Signoles P., 1985), signalent que le gouvernorat de Siliana est très significatif des 

gouvernorats crées dans ces années (1970) dans la Tunisie médiane -ainsi que celles 

des années 80 dans le sud12- qui s’inscrivent dans une logique d’équilibrage territorial 

régional et dans la politique de décentralisation. Ces mêmes travaux de recherche 

permettent de constater, en outre, que la promotion des chefs-lieux des unités 

administratives semble être une opération volontariste de greffe d’un modèle urbain sur 

des espaces ruraux, sans que cet équilibrage territorial régional soit atteint jusqu’à 

aujourd’hui. En effet, depuis l’indépendance du pays, Tunis enregistre des 

transformations d’une telle ampleur et à un tel rythme que l’on peut les interpréter en 

termes de métropolisation où l’urbanisme de projet joue aujourd’hui un rôle 

prépondérant. En contrepartie, les fortes croissances de population enregistrées par ces 

« nouvelles villes » (telle que Siliana) ne traduisent pas obligatoirement une véritable 

 
11 Selon les principales révélations et informations sur le taux d’urbanisation en Tunisie par 

l’architecte-urbaniste et expert en planification et gestion des villes et territoires, Fethi 

Hassine, au cours de la conférence nationale sur l’accélération de la mise en œuvre des 

programmes d’efficacité énergétique qui s’est tenue à Tunis, du 5 au 6 avril 2018, « "environ 

8 millions de Tunisiens sur une population estimée à 11 millions vivent dans les villes, soit 

un taux d’urbanisation qui franchit la barre de 70%, c’est-à-dire que ¾ de la population de la 

Tunisie vivent dans seulement 10% du territoire". Ce taux (70%) devrait atteindre, très 

probablement, 75% en 2030, soit 10 millions d’urbains sur une population totale de 13 

millions. » (L’Economiste Maghrébin 18 avril 2018, « Urbanisation : Plus des deux tiers de 

la population vivent dans les villes »). 
12 Il s’agit des gouvernorats de Mahdia, Sidi Bouzid, Siliana, Zaghouan, Tozeur, Kébili, Tataouine. 
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dynamique (Belhedi Amor, 1995). Aussi, dans la hiérarchisation de l’armature urbaine 

faite par Belhedi (1992), ces chefs-lieux de gouvernorats créés pendant les années 70 

et 80 occupent le rang de centres sous régionaux. Partant de ce constat et de cet état de 

la question, Siliana fait donc, toujours, l’exemple d’une ville sous influence urbaine de 

Tunis (la capitale du pays), surtout qu’elle peut être ralliée à partir de cette dernière en 

moins de deux heures de roulage, soit une distance de 127 kms. 

11. La ville métropolitaine (telle que Tunis) est en effet le hub ou le centre 

d'organisation du territoire qu'elle contrôle, pour la plupart, de manière exclusive, 

multifonctionnelle, monocentrique et fonctionne avec tous les niveaux représentatifs de 

la hiérarchie (Escallier Robert, 2004). Pour Nadou (2010), les métropoles sont souvent 

présentées comme le « fer de lance » de l'économie actuelle, et celles qui répondent aux 

défis posés par la mondialisation. Les grandes villes connaissent un dynamisme et un 

mouvement permanent et une accélération sans fin des mouvements qui ont contribué 

à la propagation de l'épidémie mondiale de COVID-19 et de son exacerbation à grande 

échelle, notamment au niveau des grandes capitales du monde. Face à cette épidémie 

mondiale, la mondialisation est devenue une source de grande préoccupation pour de 

nombreux spécialistes de l'urbanisme et autres. Mais qu'en est-il des petites et 

moyennes villes ? Quels sont ses atouts face au phénomène de métropolisation ? Les 

grandes villes (les métropoles, …) n'exacerbent-elles pas les inégalités sociales et 

spatiales ?13 plus généralement, la métropolisation est-elle un atout ou une contrainte 

pour le développement des villes petites et moyennes en Tunisie? 

 

3 SILIANA, UNE VILLE DANS L’OMBRE DE LA METROPOLE  DU PAYS: REBOND OU 

DECLIN ? 

 

12. Très souvent, « les villes moyennes sont volontiers analysées à travers le prisme 

de leurs dynamiques démographiques. Il en ressort deux discours se faisant 

concurrence : l’un privilégiant la thèse du déclin de ces villes, perdant prétendument 

leurs habitants au profit des métropoles ; l’autre soulignant au contraire le rebond 

qu’elles sont appelées à connaître, notamment depuis la crise liée au coronavirus, 

compte tenu de la qualité de vie et des relations sociales plus profondes et apaisées 

qu’elles sont censées offrir. Ces deux discours ne sont ni vrais, ni faux : ils recouvrent 

des réalités territoriales très diverses et des réponses qui le sont tout autant » (Voisin-

Bormuth Chloë, 2020). Un détour par les villes du pays permet de souligner une certaine 

spécificité tunisienne du traitement de la thématique des villes moyennes, mais aussi de 

confirmer la thèse selon laquelle « il n’existe pas de destin commun à toutes les villes 

moyennes : non seulement leurs trajectoires diffèrent entre pays et au sein d’un même 

pays, mais la trajectoire d’une même ville peut également s’infléchir dans le temps et 

s’inverser. » (Idem, 2020). La comparaison des dynamiques démographiques selon les 

strates de villes et sur le temps long balaie donc toute tentation de céder au 

déterminisme géographique. 

 

 
13 Argumentaire de l’appel à communication du colloque international "Petites villes et villes 

moyennes. Quel avenir dans le contexte de l'urbanisation et de la mondialisation ?" organisé 

les 2 et 3 novembre 2021 à la Faculté des sciences de la terre et de l'architecture, Université 

Oum el Bouaghi, Algérie. 
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13. Nous essayons dans ce qui suit de mesurer le degré de liaison et de dépendance 

de la ville en question à la métropole du pays, Tunis, ainsi que sa marge de manœuvre 

et de « résistance » face à l’hégémonie de cette métropole. Certains éléments 

primordiaux permettent d’effectuer cet essai de mesure. Il s’agit d’observer la ville à 

travers sa trajectoire démographique, puis à travers la distance au niveau 

métropolitain de la hiérarchie urbaine, ensuite via les effets de débordement (et 

d’entrainement) de l’expansion métropolitaine (spillover effects), après ça le poids 

des activités économiques (commerce, industrie, services,…) et la dotation du 

gouvernorat de Siliana en infrastructures de base ou commodité de la vie quotidienne, 

et enfin le degré de diffusion des innovations par la ville étudiée (ou le renouveau de 

Siliana). 

 

3.1 LE PROFIL DE LA VILLE DE SILIANA A TRAVERS SA TRAJECTOIRE 

DEMOGRAPHIQUE 

 

14. L’étude de l’évolution et de la transformation de la ville de Siliana à travers le 

prisme de sa dynamique démographique permet d’anticiper une perspective sur ses 

trajectoires possibles et d’émettre des hypothèses sur celles-ci: une tendance vers le 

rebond ou vers le déclin ? 

 

15. Petit centre colonial à l’origine de sa création, Siliana est une ville du Nord-

Ouest de la Tunisie (figure 1), située à 127 kilomètres de Tunis, capitale politique du 

pays, macrocéphale. Ce petit centre colonial a commencé à évoluer d’un simple marché 

hebdomadaire (souk) en 1909, à un petit «bourg» européen dynamique. Ce dynamisme 

du souk a été de plus en plus intense, et est devenu plus important, notamment dans les 

années 1980, c’est-à-dire durant la première décennie de la promotion administrative 

de Siliana en chef-lieu de gouvernorat. (Khmais Zouhaier, 2020, p.295) 

 

16. Or, il faut noter que malgré l’existence d’un tissu urbain relativement ancien, la 

ville de Siliana n’a pas connu de développement important durant la première moitié 

du 20 siècle. En effet, jusqu’en 1956, l’espace urbain occupé totalisait 13 hectares de 

l’espace aménagé, et l’urbanisation ne s’y est pas développée au-delà des axes 

nationaux structurants (RR73 et RN4). C’était donc un centre urbain européen de 

colonisation et de céréaliculture extensive. Mais en réalité, ce souk existait bien avant 

cette date mais sous un autre nom, celui de souk Ouled Aoun, d’après les registres n° 

491 et 1813 des Archives Générales du Gouvernement tunisien, en particulier ceux de 

la Série E. (Idem, 2020, p.295). Il faut noter également que la croissance démographique 

de Siliana résulte essentiellement d’une volonté politique d’encadrement du territoire 

national et d’impulsion du développement de l’intérieur. 

 

17. La volonté d’impulsion du développement de l’intérieur s’est projetée aussi à 

travers une politique de développement des services. Des petites villes qui ne 

dépassaient pas les 5000 habitants dans les années 1960, ont été propulsées au rang de 

gouvernorats (préfecture) : c’est le cas des villes de Sidi Bouzid, Kasserine, Siliana, 

Tataouine, Kébili, Tozeur ; profitant ainsi des équipements et des services inhérents à 

leur rang dans la hiérarchie administrative. De ce fait et dans un laps de temps très court, 

ces centres comptaient aujourd’hui plus de 50 000 habitants chacun (Bennasr Ali, 2012, 

p.3). 
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18. Or, si la strate demeure une clé de lecture pertinente des dynamiques 

démographiques, elle se révèle toutefois insuffisante. D’autres facteurs jouent un rôle 

déterminant si l’on veut mesurer le degré de liaison et de dépendance de la ville en 

question à la métropole nationale, Tunis, entre autres (1) la distance au niveau 

métropolitain de la hiérarchie urbaine, (2) les effets de débordement (et d’entrainement) 

de l’expansion métropolitaine (spillover effects), (3) le poids des activités économiques 

(commerce, industrie, services,…), (4) la dotation du gouvernorat de Siliana en 

infrastructures de base ou commodité de la vie quotidienne, et (5) le degré de diffusion 

des innovations par la ville. 

 

3.2 LA DISTANCE AU NIVEAU METROPOLITAIN DE LA HIERARCHIE URBAINE 

 

19. La lecture de la carte des distances entre Siliana et quelques autres villes 

environnantes de niveau métropolitain dans la hiérarchie urbaine tunisienne (figure 2) 

permet de constater que cette ville se situe carrément dans l’interférence de plusieurs 

zones d’influences de métropoles régionales (Jendouba, Le Kef, Kairouan) et nationales 

(Tunis). Cela pourrait être justifié notamment dans le domaine de l’enseignement 

supérieur où des étudiants originaires de la ville et du gouvernorat de Siliana 

poursuivent leurs études universitaires, le plus souvent, dans ces métropoles qui 

constituent également des pôles universitaires. La distance entre Siliana et chacune de 

ces villes universitaires détermine le plus souvent les choix de ces dernières par les 

étudiants silianais. 
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Figure 2 : Distances entre la ville de Siliana et 

quelques autres villes de niveau métropolitain dans la 

hiérarchie urbaine tunisienne 
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3.3 LES EFFETS DE DEBORDEMENT (ET D’ENTRAINEMENT) DE L’EXPANSION 

METROPOLITAINE (SPILLOVER EFFECTS), 

 

20. Dans une étude menée par Grasland, Bennasr, Giraud sur la Tunisie dans le 

contexte de la révolution de 2011, à travers « une cartographie géomédiatique de la 

crise tunisienne », les auteurs montrent qu’« avec la mondialisation, les disparités 

régionales se sont renforcées (figure 3) où « trois Tunisies » vont émerger (Grasland, 

Bennasr, Giraud, 2011) : 

- La Tunisie métropolitaine centrale (Tunis, Sfax, Sousse et Monastir) à haut niveau 

d’éducation et de développement économique et social : où tous les indicateurs socio-

économiques et de niveau de vie montrent le fossé entre cette région et le reste de la 

Tunisie. Dans ce groupe avantagé, se détache le Grand Tunis, où la métropolisation 

tunisoise, avec 3millions d’habitants sur un arc de cercle de 60 km de rayon, et qui 

s’étend de Bizerte au Nord à Hammamet au Sud, où se concentre les activités, les 

infrastructures et la fortune, commence à faire perdre le souffle pour les autres « 

métropoles régionales », comme Sfax. Cette dernière, en perte de souffle, n’est pas en 

mesure d’être compétitive et durable et devait résoudre des problèmes structurels 

énormes (pollution, étalement, sous équipement, …). Les différentes enquêtes 

nationales sur le budget et la consommation des ménages. montrent, que la 

consommation moyenne par personne des 10% des Tunisiens les plus riches du 

gouvernorat de Tunis représente 6 fois la dépense moyenne par personne des 10% des 

Tunisiens les plus pauvres vivant dans le Centre-Ouest du pays, écart qu’aggrave les 

flux migratoires de l’intérieur vers les régions côtières.  

- La Tunisie semi-périphérique du littoral et du Sud à développement fondé sur le 

tourisme et l’industrie, qui englobe Gabès (industrie), Djerba (tourisme, Zarzis 

(tourisme, services, zone franche..), et d’autres zones plus vulnérable face au chômage 

et aux reconversions (Gafsa illustre bien ce groupe avec le chômage et la crise du bassin 

minier). 

-La Tunisie périphérique rurale et ruralisée de l’intérieur, sans accès direct au 

littoral et sans atouts industriels ou touristiques. Régions rurales à faible niveau 

d’éducation, faible niveau d’équipement, faible ouverture sur l’international, elles 

cumulent tous les handicaps et ont été de ce fait soumises à un très fort exode 

migratoire. Il convient toutefois de distinguer la zone intérieure nord (Jendouba, Béja, 

El Kef, Siliana, Zaghouan) qui a connu très tôt cet exode vers Tunis au point de perdre 

une grande partie de sa vitalité démographique… » (Bennasr Ali, 2012, pp.8-9) 

 

21. Avec un solde migratoire souvent négatif (0,9% en ….) au profit de certains 

bassins de vie, principalement Tunis, la ville de Siliana se présente, donc, comme une 

ville plutôt répulsive qui alimente des flux importants d’exode vers la capitale « exode 

vers Tunis au point de perdre une grande partie de sa vitalité démographique », et par 

suite une ville qui dépend fortement de la métropole Tunis en terme d’emploi. La 

capitale étant le principal pourvoyeur d’emploi à l’échelle du pays et un bassin d’emploi 

varié.    
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Figure 3 : Siliana, une ville d’un territoire répulsif selon la 

carte des disparités régionale en Tunisie du Schéma 

d’Aménagement du Territoire National Tunisien (SDATN) 
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3.4 LE POIDS DES ACTIVITES ECONOMIQUES (COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES,…)  

 

L’économie dans la ville se base essentiellement sur les activités du tertiaire dit 

« fragile », surtout les activités de l’informel.  

 
3.5 LA DOTATION DE LA VILLE ET DU GOUVERNORAT DE SILIANA EN 

INFRASTRUCTURES DE BASE OU COMMODITE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

22. La dotation de la ville de Siliana en infrastructures de base ou commodité de la 

vie quotidienne apparait comme la première étape à l’élaboration d’une stratégie 

de…………………. 

23. Selon l’étude du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du 

Gouvernorat de Siliana menée par le bureau d’études URAM en 2018 (dans sa phase 

3), ………….……………14 

 

• Siliana, une ville dans un territoire où l’infrastructure de transport est limitée 

et les services d’intérêt général ne touchent pas l’ensemble de la population  

 

24. Sur le plan des communications, la ville de Siliana fait partie d’un gouvernorat 

qui se caractérise par une faible densité des routes locales, le mauvais état des routes 

régionales et nationales (fig. 4), et où certains secteurs ruraux souffrent d’un véritable 

enclavement, ce qui limite l’accessibilité et les échanges. De plus, l’état du réseau 

ferroviaire, de 59 km reliant Bouarada à Bourouis, exige une action de mise à niveau. 

  

 

  

 
14 Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du Gouvernorat de Siliana - Phase 3- Dossier 

définitif, p.179. 



 
 
 

132 
 
 

Figure 4 : Le rapport de la ville de Siliana avec le réseau de transport routier régional 

et national 
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• Les équipements socio-collectifs déficients en terme de santé, d’enseignement 

supérieur et de formation professionnelle  

 

25. L’infrastructure de base sociale, un des facteurs du développement social, qui 

contribue à l’amélioration de la qualité de vie des populations. Pour ce qui est des 

équipements scolaires, un grand effort a été réalisé en vue de doter les établissements 

du gouvernorat d’équipements scolaires et d’encadrement en vue de la généralisation 

de l’enseignement de base et de l’amélioration du taux de réussite au baccalauréat. 

Cependant, il existe encore des rattrapages à faire au niveau des équipements et des 

infrastructures relatifs à la santé, à l’enseignement supérieur et à la formation 

professionnelle. 

 

o Les services de santé 

 

26. Les services de santé dans la ville, et dans tout le gouvernorat d’ailleurs, n’ont 

pas connu un développement important au cours de la dernière décennie. Siliana compte 

un hôpital régional installé dans ladite ville, et 8 hôpitaux de circonscription, 5 

maternités et 86 centres de santé de base à l’échelle de tout le gouvernorat. Le secteur 

médical privé a participé à l’offre des services sanitaires avec l’implantation de 

cliniques et services médicaux privés (laboratoires, centre de dialyse), mais cette 

participation reste encore très timide.   

 

27. Dernièrement, en juillet 2021, et compte tenu de cette déficience au niveau des 

équipements sanitaires, l'impact de la crise sanitaire due au COVID-19 sur la ville de 

Siliana était fortement ressenti, voire dramatique, au point de la fragiliser. Dès lors, la 

question qui avait toute la légitimité de se poser était la suivante : La dernière crise 

épidémique critique à Siliana confirme-t-elle réellement son déclin ? La ville a subit les 

effets et les coûts sociaux et économiques plus lourdement que la majorité des autres 

villes du pays. La situation épidémiologique par gouvernorat mise à jour et révélée par 

le ministère de la Santé le mercredi 7 juillet 2021, montre, en effet, que « la Manouba 

arrive en tête avec un taux d’incidence de 995 par 100.000 habitants. Vient ensuite le 

gouvernorat de Siliana avec 960 cas par 100.000 habitants. »15. 

 

28. Des mesures de contrôle ont été annoncées par ledit ministère à l’échelle des 

villes et des régions les plus impactées, dont notamment le renforcement des mesures 

de contrôle du port du masque dans les espaces publics fermés et les transports, la 

fermeture des établissements qui ne respectent pas le protocole sanitaire et l’imposition 

d’une amende de 60 dinars tunisiens pour les contrevenants. 

 

29. Aussi, face à cette situation sanitaire critique causée par le COVID-19, des 

mesures répressives ont été prises à l’échelle de la ville et de toute sa région. Les unités 

de l'armée nationale sont déployées en renfort au niveau local et régional pour appuyer 

les efforts des forces sécuritaires lors de l’application des mesures contre le coronavirus, 

et lors des campagnes de contrôle de l’application des mesures sanitaires décidées par 

les autorités nationales dans le cadre du confinement général, décrété dans la région, et 

 
15 Source : Journal électronique « Lepetitjournal Tunis », publié le 19/07/2021 à 01:00, mis à jour le 19/07/2021 à 

17:17. 

https://lepetitjournal.com/lepetitjournal-tunis-724
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ce suite à la hausse des contaminations au coronavirus. Cette annonce a été faite à l'issue 

d'une réunion du Conseil régional de la sécurité, qui s'est déroulée le lundi 28 juin 2021, 

sous la direction du gouverneur de Siliana, et ce afin de s'assurer de l'application des 

consignes, à l’instar du couvre-feu (20h à 05h), l’interdiction de tout rassemblement 

public ou privé, la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction et report de 

toutes les manifestations publiques (fêtes, événements culturels, conférences, salons, 

mariages, etc.) ou encore l'interdiction de se déplacer de et vers la région. Le 

gouvernorat a rappelé dans ce sens, que le taux d’incidence est supérieur à 400 

cas/100.000 habitants et que le taux de positivité a atteint 61%, sachant que des cas du 

variant indien ont été détectés à Siliana. 

 

30. Face à ces mesures de confinement général imposé suite à ces décisions prises 

à l’échelle régionale et nationale, les travailleurs des cafés de la ville ont protesté. Selon 

des journalistes locaux, ces travailleurs des cafés ont poursuivi, lundi 28 juin 2021, leur 

mouvement de protestation pour la deuxième semaine consécutive, pour protester 

contre les mesures de confinement général décrétées dans la région par le 

gouvernement, des décisions prises évidemment au niveau de Tunis. À ce sujet, le 

porte-parole des protestataires, O. M. a indiqué à l’agence TAP que les travailleurs des 

cafés « rejettent les mesures (sanitaires) de l’autorité régionale et nationale de leurs 

accorder une aide financière d’un montant de 50 dinars en plus d’un colis de produits 

alimentaires », estimant que ces aides sont insuffisantes face aux conditions sociales 

critiques des travailleurs depuis l’instauration du confinement général. 

 

31. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur le rôle particulier du gouvernement 

local, de celui des petites villes et villes moyennes dans leur sphère d'influence, mais 

aussi dans une sphère d'influence plutôt polarisée par une grande ville (comme Tunis 

dans le cas de Siliana). On peut s'interroger également sur les formes de gouvernance 

possibles, sur la possibilité de créer des sortes de « contrats d'échanges » entre les 

agglomérations urbaines (petites et moyennes) et les autres régions ou entre celles-ci et 

la grande ville (la métropole). Quelles sont les formes possibles de renforcement de la 

coopération entre les grandes villes (métropoles,…) d’une part et les petites villes et 

villes moyennes d’autre part ? Et comment imaginer les échanges entre elles ? Peuvent-

elles être formalisées ? Comment peut-on distinguer et former une gouvernance de la 

relation entre métropoles et petites villes et villes moyennes ? Quels sont ses schémas 

et ses mécanismes ? Quelles sont les formes possibles d’interactions et de relations 

entre ces métropoles et les petites villes et villes moyennes ? 

 

32. Ces questions fréquemment posées, parmi tant d'autres, nous conduiront à la 

formulation d'un certain nombre d'idées et de propositions principales, dont nous 

devons présenter et discuter lors de recherches antérieures. 

 

o Les équipements universitaires 

 

33. La répartition géographique des équipements universitaires à l’échelle de la 

région du Nord-Ouest, par exemple, est révélatrice de la position de la ville de Siliana 

dans le réseau de ces équipements, ce qui permet de présager son poids et son 

importance par rapport au processus de métropolisation aux échelles régionale et 

nationale. La lecture de cette répartition montre que le Nord-Ouest compte 16 
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établissements universitaires, répartis entre les deux pôles universitaires de la région 

(Jendouba et le Kef) et les gouvernorats de Béja et Siliana.  

- le pôle de Jendouba, compte 4 établissements et 8792 étudiants ;  

- le pôle du Kef, compte 7 établissements et 7100 étudiants ;  

- le gouvernorat de Béja, compte 4 établissements et 1673 étudiants ;  

- le gouvernorat de Siliana, compte 2 établissements (dans la ville de Siliana) et 1160 

étudiants.  

 

34. Cette répartition des équipements universitaires montre aussi que la ville de 

Siliana est largement dépendante des métropoles de sa région en terme d’enseignement 

supérieur, notamment envers Jendouba et Le Kef. Avec seulement un Institut Supérieur 

des Études technologiques (ISET) et un Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM) 

dont les travaux de construction du local viennent de démarrer parallèlement à 

l’extension de l’ISET, le secteur de l’enseignement supérieur dans la ville de Siliana 

parait comme un secteur embryonnaire. L’effectif global des étudiants inscrits dans les 

deux établissements, au cours de l’année universitaire 2012-2013, s’élevait à 1274 

étudiants, dont 1099 inscrits, à l’ISET. Aussi, selon le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Développement du Gouvernorat de Siliana, menée par le bureau 

d’études URAM en 2018, le secteur de l’enseignement supérieur fait face aux 

problèmes du manque d’enseignants, du personnel administratif [et de spécialités] et 

des espaces réservés pour la pratique des sports et les activités culturelles (URAM, 

2018, p.30)16. Ce document préconise ainsi d’offrir des conditions optimales pour un 

enseignement supérieur de qualité non seulement au niveau des établissements 

d’enseignement, mais également au niveau des villes qui n’offrent pas des conditions 

d’épanouissement des étudiants (Idem, 2018, p.30). 

 

35. Plus encore, l’enseignement supérieur à Siliana semble être un système 

fonctionnant avec des effectifs réduits et non ouvert sur son environnement. Le secteur 

(l’enseignement supérieur) a démarré tardivement dans le gouvernorat de Siliana. Le 

premier établissement universitaire: l'Institut Supérieur des études technologiques 

(ISET) a été créé en août 2003. L'ISET de Siliana comporte quatre départements: Génie 

mécanique, Génie civil, Technologie de l'Informatique et Administration des Affaires. 

L’établissement accueille chaque année, environ 400 étudiants17. L’objectif prévu pour 

cette institution est d’évoluer vers un pôle technologique en matière d'insertion 

professionnelle, de contribution au développement de l'économie territoriale et d'aide à 

la création d'entreprises. 

 

36. Certes, l'ISET de Siliana offre une formation professionnalisante et qualifiante 

en formation initiale et en formation continue qui répond aux besoins et aux attentes 

des entreprises. Depuis septembre 2008/2009, l’institut offre une formation, dans le 

cadre du système LMD (Licence, Master, Doctorat), pour la préparation de quatre 

 
16 URAM (Bureau d’études), 2018, Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du Gouvernorat de 

Siliana – Phase 3- Dossier définitif, 247p. 
17 Les principaux projets qui ont été réalisés dans le gouvernorat sont : 
 La création d’un Institut supérieur des arts et métiers à Siliana (ISAM). 
 Le lancement d’une étude technique sur le projet d’extension de l’Institut supérieur des études technologiques 
de Siliana, dont le coût de réalisation est estimé à un million de dinars.  
 La construction d’un foyer pour les étudiants à Siliana moyennant une enveloppe de 4,5 millions de dinars. 
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licences appliquées dans les spécialités suivantes: Génie mécanique ; Technologie de 

l'Informatique ; Génie civil ; Administration des affaires.  

 

37. Or, ce secteur de l’enseignement supérieur dans la région fait face à de 

nombreux problèmes. Les principaux d’entre eux concernent le manque au niveau du 

corps enseignant, du personnel administratif et de l’absence d’espaces sportifs, culturels 

et récréatifs pour les étudiants. Aussi, les formations scientifiques assurées actuellement 

dans les deux institutions universitaires de Siliana sont sans envergure et sans avenir 

pour un grand nombre d’étudiants du fait de l’insuffisance des capacités techniques et 

pédagogiques, de l’absence de la notion de biotechnologie dans les sciences, de 

l’absence de perspective d’employabilité des diplômés, de l’inadéquation entre la 

formation dispensée et les besoins réels de la région. D’autre part les formations 

médicales et paramédicales comme la médecine vétérinaire, le domaine des plantes 

pharmaceutiques et les techniques médicales et paramédicales sont absentes dans la 

région. 

 

38. L’étude du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du 

Gouvernorat de Siliana, en 2018, préconise ainsi, dans le cadre d’une réforme du 

système d’enseignement dans le supérieur, de : 

- Créer des formations en nouvelles technologies en particulier des diplômes 

d’ingéniorat dans des sciences des mines et des sols, dans l’hydraulique, dans la 

production forestière, dans l’industrie agroalimentaire et dans l’informatique. 

- Améliorer le système LMD en concertation avec les différents acteurs : 

l'ensemble du système LMD doit être consolidé et les textes législatifs sont 

révisés ;  

- Pourvoir certaines disciplines (langues étrangères, arts et métiers, audiovisuel,...) 

en nombre suffisant de personnel enseignant qualifié compte tenu des besoins du 

marché de l'emploi ;  

- Développer des cursus, des programmes et une pédagogie appropriée permettant 

de consolider l'éducation entrepreneuriale ;  

- Opérationnaliser la formation d'ingénieurs : Former plus d'ingénieurs de terrain 

en ouvrant des passerelles avec les formations professionnalisantes ;  

- Promouvoir la co-construction des parcours de formation : L’offre de formation 

co-construite est développée au niveau des universités et des ISET ;  

- Développer la culture entrepreneuriale dans la formation des doctorants pour 

améliorer leur employabilité : la culture entrepreneuriale est instaurée dans la 

formation des doctorants ;  

- Assurer le suivi des diplômés (observatoires, association des anciens diplômés, 

ordres professionnels, répertoires sectoriels) ;  

- Mettre en place des mécanismes de participation des régions et des structures de 

développement au financement des projets de recherche et de l'innovation ;  

- Impliquer les structures de recherche dans le développement des régions ; 

- Promouvoir et valoriser la propriété intellectuelle de l'université (mesures 

incitatives concernant l'enregistrement de brevets,…). 
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o Les équipements de formation professionnelle 

 

39. Encore, selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du 

Gouvernorat de Siliana, la région dispose également de 6 établissements de formation 

professionnelle publics et de 6 centres de formation privée. Il n’existe pas réellement 

de centres de formation destinés à former et encadrer des jeunes en vue de la création 

d’entreprises et l’exploitation des potentialités locales (agriculture, tourisme, BTP). 

D’autre part, la faiblesse du tissu industriel et des activités de services dans le 

gouvernorat n’a pas rendu facile l’insertion des sortants des centres de formation 

existants dans le marché du travail local, ajoutant à cela l’insuffisante collaboration 

entre les entreprises et les structures de formation professionnelle dans le gouvernorat. 

(URAM, 2018, p.30). 

 
3.6 LE RENOUVEAU DE SILIANA : LE DEGRE DE DIFFUSION DES INNOVATIONS PAR LA 

VILLE 

 

40. A Siliana, l’essentiel des innovations étaient limitées au domaine de la 

télécommunication et à l’enseignement supérieur, avec naturellement  des déficiences 

dans chacun de ces domaines. 

 

41. En matière de télécommunication, par exemple, le réseau téléphonique fixe reste 

faible, surtout en milieu rural, même le plus proche de la ville. Certes, des efforts ont 

été entrepris pour moderniser le réseau Internet, mais le développement des services en 

matière des TIC se trouve freiné par l’état des infrastructures (absence de couverture 

totale dans toutes les délégations du gouvernorat). 

 

42. En matière de l’enseignement supérieur dans la ville, en tant qu’une locomotive 

de diffusion des innovations dans et par la ville, le fait de tenir compte de la stratégie 

de restructuration de l’enseignement supérieur dans les régions de l’intérieur de la 

Tunisie, reformulée l’étude du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Développement du Gouvernorat de Siliana, quelques questions se posent avec encore 

plus d'acuité en 2021 et avec insistance : « quel avenir pour la ville de Siliana, rebond 

ou plutôt déclin ? », « comment enrayer l’altération continue du poids de la ville en 

terme d’enseignement supérieur -la ville étant d’ailleurs fragile à ce niveau par rapport 

aux autres villes de sa région ? », surtout que cette stratégie insiste sur certains éléments 

qui, selon nous portent en eux les indices et les interprétations « non rassurants » 

permettant de présager un futur déclin de la ville et d’émettre, à la lumière de cette 

lecture des faits l’hypothèse de la perte des accélérations au niveau du dynamisme de 

la ville, voire l’hypothèse de la stagnation. 

 

43. Ces éléments correspondent plutôt à des anomalies dont la stratégie de la 

répartition des établissements de l’enseignement supérieur au sein des régions 

intérieures, en général, et au sein du gouvernorat de Siliana, en particulier, doit tenir 

compte, et qui se résument dans les points suivants : 

- Le phénomène de transition démographique qui touche la population en Tunisie, 

et la perte des accélérations de la perte annuelle d’un effectif important 

d’étudiants qui en résulte. En effet, le contingent des étudiants rejoignant les 

filières de l’enseignement supérieur tend à s’amoindrir d’année en année et c’est 
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particulièrement visible au sein des instituts localisés autre que dans les zones 

littorales et les grandes villes. Dans le cas du gouvernorat de Siliana, les 

indicateurs des effectifs de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) 

et de l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM) marquent une baisse 

d’environ 50 étudiants/an sur la période s’étalant entre 2011 et 2015.18 L’étude 

du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du Gouvernorat de 

Siliana préconise de « prévoir à cet effet un renforcement de l’encadrement des 

étudiants par les activités extra-universitaires et améliorer la visibilité des instituts 

à la fois pour renforcer l’attractivité des établissements existants et pour améliorer 

les conditions de scolarité » (URAM, 2018, p.179). 

- Stratégiquement, les deux instituts implantés à Siliana regroupent un effectif 

d’environ 1000 étudiants (1160). La même étude recommande à veiller à ce que 

ce nombre ne baisse pas car il détermine l’avenir de nombreuses micro-

entreprises au niveau de la ville de Siliana et des servies à la personne. Selon cette 

étude, ces deux instituts doivent également s’adapter à l’innovation et être 

d’actualité par rapport aux autres instituts de la Tunisie. Si en effet il n’est plus 

rentable pour l’Etat de créer de nouveaux établissements, la stratégie du Ministère 

de l’Enseignement supérieur doit aller vers la préservation des acquis et le 

gouvernorat doit intervenir pour préserver ce capital de rayonnement au niveau 

de la région. Ainsi, l’étude préconise également l’aménagement de deux 

nouvelles structures universitaires qui seront rattachées au campus de la ville de 

Siliana et qui dépendent du rectorat de l’Université de Jendouba : (1) la création 

d’une école supérieure des ingénieurs au niveau de la commune de Siliana, (2) la 

création d’un institut supérieur de Biogéologie au niveau de la commune de 

Siliana. Sur ce juste point, la recommandation de l’étude en question semble être, 

selon nous, en perte de son équilibre et de tout sens, car une telle « dépendance 

vis-à-vis du rectorat de l’Université de Jendouba » jouera à l’encontre de toute 

possibilité de rayonnement de la ville à ce niveau. 

 

44. En même temps, ce qui semble important à signaler dans cette étude, c’est 

qu’elle insiste sur le fait que la réforme de l'université et sa restructuration au niveau de 

la ville de Siliana sont nécessaires pour en faire un pôle universitaire respectable ayant 

un fort potentiel scientifique, et qu’il est urgent de mobiliser les efforts et les 

potentialités de toutes les parties, académiques, politiques, syndicales et celles de la 

société civile, pour positionner l’université en une véritable plate-forme de formation 

solide, par la recherche scientifique. Selon l’étude, l’ouverture des établissements 

d’enseignement supérieur sur leur environnement sociétal, industriel et culturel et leur 

implication dans le développement régional doit devenir une réalité. L’étude précise 

également que la réforme doit tenir compte aussi des spécificités régionales du pays et 

des infrastructures disponibles d’où la nécessité de créer des  « pools universitaires » 

destinés à une gestion en commun des moyens et ressources dans le but évident de 

renforcer leurs collaborations permettant d’assurer la qualité de formation et d’études 

la plus appropriée, compatible avec les besoins du marché de l’emploi.  

 

4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
18 URAM (Bureau d’études), 2018, Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement du Gouvernorat de 

Siliana – Phase 3- Dossier définitif, 247p. 
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45. Au terme de cette brève analyse, il convient de tirer quelques conclusions et de 

présenter quelques recommandations. Mais avant cela une question crucial se pose: 

Siliana, en tant qu’une ville moyenne est-elle condamnée, aujourd’hui, à vivre à l'ombre 

des grandes agglomérations de sa région (Nord-Ouest), Jendouba, Le Kef, Béja, ou 

peut-elle s'émanciper en misant sur des partenariats de proximité ?  

 
4.1 QUELQUES CONCLUSIONS : DE NOMBREUX SIGNES DE FRAGILISATION DE LA VILLE 

DE SILIANA 

 

• Siliana semble être encore, à l’heure actuelle, une ville affaiblie face à la 

métropolisation non seulement de la capitale du pays Tunis, mais aussi face à 

d’autres grandes villes de sa région (le Nord-Ouest) : Jendouba, Le Kef, …. 

Perte d’attractivité, désindustrialisation (fermeture d’un nombre important d’unités 

industrielles et d’usines), déficit migratoire voire démographique, chômage et 

pauvreté, insuffisance des équipements publics (hôpitaux, tribunaux, etc.) sont 

autant de réalités qui affectent aujourd’hui la ville, autant qu’un bon nombre d’autres 

villes de même taille en Tunisie, en particulier dans les régions intérieures du pays, 

dont la majorité sont en net déclin démographique. La plupart d’entre elles 

s’estiment sacrifiées par l’État au profit des métropoles régionales et nationales. 

L’enjeu auquel elles font souvent face est de savoir comment exister et résister dans 

les marges urbaines, surtout dans un contexte de forte métropolisation. 

 

• Une métropolisation qui s’oppose aux petites villes et villes moyennes, du moins 

dans le cas de Siliana. Pourtant, l’idée selon laquelle la métropole ne fait que 

dominer et se développer aux dépens des autres villes est à nuancer ; le dynamisme 

de certaines autres villes est notamment lié à l’importance et à l’enrichissement des 

relations que ces métropoles entretiennent avec les villes environnantes qui 

présentent leurs propres dynamiques, à l’image de certains pôles de compétitivité, 

par exemple, ou de ce qu’on appelle les villes intermédiaires. On peut citer en 

Tunisie, par exemple, Sidi El Hani : la commune du Sahel tunisien qui propose le 

plus grand nombre d'offres d'emploi ou Ben Arous : la zone industrielle par 

excellence.  

 
4.2 RECOMMANDATIONS : 

 

• Dans le grand jeu de la compétitivité et de l'attractivité et dans le contexte actuel de 

crise économique généralisée, où l'État semble être en train d’assurer, uniquement, 

le minimum vital, la solution est très simple -et ceci valable pour toutes les autres 

villes moyennes du pays : Siliana doit se réinventer. 

• Les acteurs de la ville (les responsables politico-administratifs locaux et régionaux: 

le président de la commune, le gouverneur, les associations, …) doivent être 

conscients de l’enjeu de la gestion urbaine plus particulièrement (aménagement 

urbain, réhabilitation urbaine, projets de lotissements, …). Il s’agira, par exemple, 

d’identifier le rôle, les responsabilités et les moyens des différents acteurs de la 

gestion urbaine locale, et de les sensibiliser aux enjeux liés à la métropolisation 

grandissante, surtout dans le cas où la ville en question se situe dans « l’ombre » 

d’une métropole. Ainsi et à titre indicatif, développer une stratégie de 
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développement urbain se basant fortement et notamment sur le secteur privé dans 

une optique de partenariat public-privé renforcé, prévoir un renforcement des 

intercommunalités existantes qui devront passer la vitesse supérieure ou envisager 

de nouveaux regroupements de petites villes et villes moyennes de proximité 

constitueront une solution pour sortir de l'ombre de la métropole-dominante. Car 

pour les villes de dimension plus modeste, seule solution pour s'assurer dynamisme 

et attractivité économique : les regroupements ou les mises en réseaux. Autrement-

dit, on devrait souligner, dans le cadre de ce colloque et entre autres, l’importance 

d’une approche globale de la gestion et du développement des petites villes et villes 

moyennes incluant une gouvernance inclusive de cet enjeu ainsi qu’un renforcement 

des capacités des différents acteurs de la question -y compris -aussi- en termes de 

citoyenneté active. 

• Sensibiliser les acteurs locaux et régionaux, voire nationaux, aux enjeux liés à la 

complexité du phénomène de la métropolisation : Montrer comment, dans un 

contexte aussi complexe (le phénomène de la métropolisation), les petites villes et 

villes et villes moyennes subissent les changements de façon plus dure. Avec 

quelques exceptions, les capitales principales et les villes multifonctionnelles 

dominent la hiérarchie au sein d’une armature urbaine hiérarchisée. 

• Siliana, en tant qu’une ville moyenne, aujourd’hui, doit chercher comment sortir de 

l'ombre des métropoles régionales et nationales (Tunis), en se transformant en une 

ville dynamique bien connectée (via l’amélioration de son le réseau de transport 

routier régional et national) et en essayant de profiter de sa proximité de la capitale 

du pays et de sa situation au sein de sa zone d’influence. En effet, les villes bien 

desservies par les réseaux de communication et de transport, et situées dans la zone 

d’influence d’une métropole, peuvent tirer profit de l’économie résidentielle. 

Certaines peuvent même connaître un renouveau porté par une dynamique 

économique locale, par la valorisation du cadre de vie mais aussi par la mobilisation 

de leurs acteurs. 

• Siliana, en tant qu’une ville fragilisée, aujourd’hui, par la dominance de Tunis et de 

la supériorité de certaines autres métropoles à l’échelle régionale, doit se mobilisent 

pour changer son image.  
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Résumé  

Étudier le massif central de la Grande Kabylie, c’est étudier une région dont le 

peuplement remonte à plusieurs millénaires. Ce territoire est fortement peuplé et 

parsemé le long des lignes de crêtes et à flanc de montagne d’une multitude de villages, 

1400 selon certaines estimations. Cet équilibre fût longtemps jalousement préservé par 

la population locale, jusqu’à l’arrivée de la colonisation française. La création du Fort 

Napoléon qui deviendra Fort National sur le site du Souk Larbaa aura les effets d’un 

cataclysme pour la région et signera le début d’un nouveau modèle d’urbanisation.  

A l’indépendance, fort national deviendra Larbaa Nath Irathen elle connaitra une 

extension importante, Nous tenterons à travers ce travail, de montrer les différentes 

étapes de son évolution en signalant les moments de ruptures qui ont conduit à la 

création et développement de ce cas unique d’une petite ville en haute montagne de 

grande Kabylie. Nous tenterons de la situer actuellement au sein de l’armature urbaine 

de la wilaya de Tizi Ouzou dont elle dépend administrativement, car il s’agit, à travers 

ce cas précis de Larbaa Nath Irathen, d’étudier d’une manière générale l’impact des 

petites villes de montagne dans le mouvement d’urbanisation de cette zone de la 

Kabylie. 

Mots clés : Kabylie, zone de montagne, petites villes, micro urbanisation. 

Larbaa Nath Irathen, genesis and development of a small town in the high 

mountains of Kabylia 

Summary 

This work introduces a deep study of the central massif of Kabylie, a region whose 

people settled several millennia ago. This region is highly populated and dotted along 

the ridge lines and on the mountain side of a multitude of villages, 1400 according to 

some estimates. This balance was preserved by the local population for long time, until 

the arrival of French colonization. The creation of Fort Napoleon, which will become 

Fort National on the site of Souk Larbaa, will have the effects of a cataclysm for the 

region and will mark the beginning of a new model of urbanization. 

After independence, Fort National is renamed as Larbaa Nath Irathen.  It underwent 

tremendous changes. We will try through this work, to underline the different stages of 

the evolution of this region, by highlighting the breakthrough moments of the creation 

mailto:laleg.aziz@yahoo.fr
mailto:lynda.ouar@gmail.com
mailto:Ahmed.bousmaha@univ-oeb.dz


 
 
 

144 
 
 

and development of this unique case of a small town in the high mountains of Kabylie. 

We will try to localize it within the urban framework of the wilaya of Tizi Ouzou on 

which it depends administratively. Through this very specific example of Larbaa Nath 

Irathen, this research project aims at studying the impact of small mountain towns in 

the urbanization movement of the Kabylie’s area. 

Keywords: Kabylie, mountain area, small towns, micro urbanization. 

Introduction 

Les zones montagneuses ont depuis longtemps suscité l’intérêt des géographes 

(DEBARBIEUX, 2001). La définition de cet espace ci spécifique varie en fonction de 

chaque spécialité, les  géographes à eux seuls ont donné trois définitions différentes 

(BRAS, LE BERRE, & SGARD, 1984). Souvent synonyme de campagne ou de monde 

rural, la montagne est aussi le domaine de la petite ville (Barbier, 1972) et participe 

activement au phénomène d’urbanisation que connaissent les pays. 

L’Algérie n’est pas en reste et ces espaces montagneux enregistrent des mutations 

profondes de son système d’occupation du sol, les montagnes algériennes ont aussi 

permis l’émergence de petits centres urbains qui contribuent à structurer le territoire 

national. L’émergence de ces petites villes est dû à différents phénomènes historique, 

la colonisation française en est l’une des causes marquantes.  

Pour ce travail nous avons choisi d’étudier le massif central de la Grande Kabylie,  

fortement peuplée et parsemée le long des lignes de crêtes et à flanc de montagne d’une 

multitude de villages, 1400 selon certaines estimations (YESGUER, 2008). Cet 

équilibre fût longtemps jalousement préservé par la population locale, jusqu’à l’arrivée 

de la colonisation française. La défaite lors de la bataille d’Ichariden et la création du 

Fort Napoléon qui deviendra Fort National sur le site du Souk Larbaa dans le territoire 

de l’une des plus ardentes et emblématiques tribus kabyles à savoir les Ath Irathen 

(CARREY, 1858), aura les effets d’un cataclysme pour la région et signera le début 

d’un nouveau modèle d’urbanisation.  

1. Contexte historique de la création de Fort Napoléon  

La tribu des Ath Irathen a depuis toujours joué un rôle prépondérant dans le pays d’une 

manière générale et en Kabylie d’une manière plus particulière, en atteste les nombreux 

faits historiques relatés à travers l’histoire. ( Ibn Khaldoun) , (Boulifa, 2018). 

Au début de la colonisation française les Ath Irathen furent aussi mis au premier plan ,  

la lettre adressée par le Dey Hussein aux Ath Irathen19 (ROBIN, 1999),  en fait foi., 

suite à cette appel, les tribus kabyles réunirent une armés prête  à se mettre en marche 

 
19 Voici un extrait de ladite lettre : « Salut sur tous les Kabyles et sur tous leurs notables et leurs 

marabouts. Sachez que les Français ont formé le dessein de débarquer et de s’emparer de la capitale de 

l’Algérie. Vous êtes renommés pour votre courage et votre dévouement à l’islamisme. Le gouvernement 

turc vous appelle à la guerre sainte pour que vous en retiriez les avantages qui y sont attachés, dans ce 

monde et dans l’autre, à l’instar de vos ancêtres qui ont combattu dans la première guerre sainte1. Celui 

qui veut être heureux dans l’autre monde doit se dévouer entièrement à la guerre sainte lorsque le temps 

en est venu. La guerre sainte est un devoir que nous impose la religion lorsque l’infidèle est sur notre 

territoire. »  
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vers Alger, les Ath Irathen furent guidés par « Si Mohammed el-Hannachi Naït Ou-

Amar de Tamazirt, avaient pour marabout Si Mhamed Saadi qui portait le drapeau de 

la zaouïa de Chikh Ou-Arab. » (ROBIN, 1999). 

Les Ath irathen fut aussi l’une des tribus les plus redoutées par les français en atteste 

les propos d’emile carrey dans son récit sur la conquête de la Kabylie : « Parmi les 

diverses nations insoumises de la grande Kabylie, celle des Beni-Raten est une des plus 

ardentes à l’indépendance. Depuis longtemps la conquête française trouve cette tribu 

dressée partout devant ses âmes et son influence. Elle est divisée en cinq fractions, 

parfois ennemies entre elles, mais toujours unies pour la lutte contre les chrétiens » 

(CARREY, 1858). 

La confédération des Ath Irathen fut historiquement composée de cinq fractions à 

savoir Les Ath20 Irdjen, les Ath Akerma, les Ath Oumalou, les Ath Oussamer les Ath 

Aggouacha autonome les unes des autres. Chaque fraction est à son tour divisée en 

villages. (HANOTEAU & LETOURNEUX, 1893).  

2. La construction du fort une rupture avec le model ancien 

Après tous les événements cités précédemment, la construction d’un fort militaire au 

cœur du territoire des Ath Irathen dans le massif de la grande Kabylie s’explique 

aisément : « le général de Chabaud-Latour, chef du service du génie en Algérie, est 

chargé de choisir l'emplacement du fort et de fixer le tracé d'une route carrossable, qui 

le reliera au bordj de Tizi-Ouzou. (CARREY, 1858) L’emplacement du fort fut choisis 

au niveau du plateau de souk larbaa, La première pierre fut déposée le 14 juin est le jour 

anniversaire des batailles de Marengo et de Friedland et du débarquement, des Français 

en Algérie. (CARREY, 1858) 

L’emplacement du fort fut choisi au niveau du Souk Larbaa qui signifie « le marché du 

mercredi », en effet c’est en ce lieu que se tenait chaque mercredi le marché 

hebdomadaire ou toutes la population des Ath Irathen et de tribus avoisinantes venait 

s’approvisionner. Le rôle de ce souk ne se limitait pas uniquement à sa fonction 

commerciale mais avait une tout autre dimension sociale et une place centrale dans la 

vie concrète et l’imaginaire de la société kabyle de l’époque.  (Doumane, 2010) . 

Sur le plan physique l’emplacement de souk Larbaa avait plusieurs avantages, en plus 

d’être l’un des plus larges plateaux existant dans le massif central de Kabylie, son sol 

solide fut propice à l’implantation d’un fort militaire en plus de la présence de 

nombreuse sources d’eau. D’une hauteur moyenne par rapport à la hauteur du 

Djurdjura, ce site permet néanmoins d’avoir un panorama sur une bonne partie des 

tribus du massif central kabyle notamment les Ath Yanni, Ath Fraoucen, ainsi que sur 

la stratégique plaine du Sebaou. (CARREY, 1858).  

La construction de Fort napoléon fut en rupture avec le mode de construction de 

l’époque Ce sont des villages, allongés ou circulaires, presque tous coniques au 

sommet et couverts de tuiles rouges. Ils se ressemblent tellement que, même quand on 

en sait tes noms, on les prend indéfiniment les uns pour les autres. (Masqueray, 1880)  

 
20 Les Ath signifient les gens ou les descendants de … 
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En plus de l’aspect militaire, le Fort Napoleon puis dénommer fort National a aussi joué 

un rôle dans l’encadrement administratif de la population, la division administrative de 

la kabylie du Djurdjura à l’époque en cinq cercles. Du tableau numéro… nous 

constatons que la densité de population est la plus importante au niveau du cercle de 

Fort Napoleon. 

Tableau 4 Répartition de la population par cercle de la région de la Kabylie du 

Djurdjura 

Cercle Population Surface Densité de la population 

Fort Napoleaon 76 616 65 309 118,70 

Tizi Ouzou 100 334 124 071 80,59 

Draa El Mizan 48 113 78 486 61,67 

Dellys 50 446 98 038 51,36 

TOTAL 275 809 365 904 75,25 

Source : (HANOTEAU & LETOURNEUX, 1893) 

Du tableau numéro nous constatons que le cercle de Fort Napoleaon, est constitué de 

neuf confédérations de tribu ou tribu, leur taille varie nous constatons que la 

confédération des Ath Irathen qui compte cinq fraction avait une population estimée à 

19 498 habitants en 1866. 

Tableau 5 : Les tribus dans le cercle de Fort Napoléon 

Confédération ou tribu population 

Confédération des Ath Irathen 19 498 

Confédération des Ath bethroun 

Confédération des Ath Menguellet (igaouaoun) 
34 178 

Tribu des Illilten 3 030 

Tribu des Ath Itouragh 4 797 

Tribu des Ath Yahia 5 410 

Tribu des Illoulen Oumalou 3 299 

Tribu des Ath Ziki 490 

Confédération des Ath Idjer 5 914 

Total 76 616 

Source : (HANOTEAU & LETOURNEUX, 1893) 

3. Les étapes de développement de fort national 

L’Analyse diachronique et morphologique a permis à l’Architecte Lynda OUAR 

(Ouar & Barré, 2001) de dégager 5 étapes de l’évolution de la ville de Larbaa Ath 

Irathen que nous résumons ainsi :  

1857 – 1862 : cette période verra en parallèle de l’implantation du fort militaire au 

niveau de Souk Larbaa de la construction d’une route reliant Tizi Ouzou à Michelet 

(Commune d’Ain el Hammam actuellement), ces deux taches furent confiées au 

« général de Chabaud-Latour responsable du génie militaire en Algérie ». (CARREY, 

1858). Cette route entre Tizi et Michelet a donc été l’axe principal de développement 

de la ville. 
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Figure 13 : Plan de construction de fort Napoléon 1857 ; 

 

Source : https://larbaanathirathen.blogspot.com/ 

Tableau 6 : récapitulatif sur la construction de bâtiments militaires, des 

équipements et des infrastructures durant la période citée 

Année Principale construction militaires, équipement et infrastructures 

construites 

1857  Tracé de l’enceinte défensive et distribution des établissements 

militaires. Emplacement des Portes.  

1858  Le Quartier B d’Infanterie et le Quartier de cavalerie C (Quartier 

Roize), les Bureaux Arabes et la prison militaire sont construits. Projet 

du magasin à poudre. 

1859  Projet des bureaux du Commandant supérieur. 

1860 Projet de l’église de la commune 

1859-1862  Organisation du parc à fourrages. 

Source : (Ouar & Barré, 2001) 

3.1 1862 – 1962  

Durant cette période le gros de l’ouverture des routes fut orientés vers la création de 

nouvelles routes sur les traces des pistes qu’empreinte la population locale avant la 

colonisation française. Ces routes vont permettre de relier fort national aux villages 

alentours ainsi que de permettre l’élévation de nouveaux édifices en dehors de 

l’enceinte du Fort. 
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Figure 14 : Plan Fort Napoléon 1862 

 

Source : https://larbaanathirathen.blogspot.com/ 

Tableau 7 : récapitulatif sur la construction de bâtiments militaires, des 

équipements et des infrastructures durant la période citée 

Année Principales constructions militaires, équipement et infrastructures 

construites 

1864 Organisation des locaux de punition dans le Quartier B et projet de 

circonscription de la zone des fortifications, limite extérieure 11. 

1866  Projet de l’école indigène des Arts et Métiers. 

1867  Extension du cours Napoléon pour l’extension du village européen. 

1868  Projet de construction du Réduit dans la partie haute du Fort. 

1871  Projet du poste télégraphique. 

1872  Projet de la caserne de gendarmerie 

1875  Projet de répartition et d’affectation des chambres de la caserne du 

Réduit. 

1878  Projet de l’hôpital militaire. 

1880  Projet d’installation de conduites d’eau pour la commune de Fort-

National. Projet du Quartier A d’infanterie (Caserne Voirol). 

1888  

 

Agrandissement du magasin aux munitions et construction d’un petit 

magasin à poudre 

1888  

 

Circonscription des limites intérieures et extérieures de la zone des 

fortifications de la place et de la limite extérieure du Réduit. 
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1892  

 

Projet des fortins d’Imaïsseren et de Taguemount.Demande de la 

commune de la location d’un emplacement du marché quotidien, à 

côté de la porte d’Alger. 

1893  Demande de cession à titre définitif de la Carrière d’Imaïsseren, 

affectation d’une partie aux services civils et d’une autre partie au 

Génie. 

1906  Réparations et améliorations de l’enceinte. 

1910  Alimentation en eau potable de la commune. 

1914  Apport de trois mitrailleuses destinées à défendre la place.14 

1922  Projet d’élargissement de la route nationale 15 à Fort-National 

1923  Projet de restructuration concernant les parcelles des anciens ateliers 

du Génie destinées à recevoir le groupe scolaire. 

1926  Désaffectation de bâtiments militaires : le Quartier Roize (cavalerie) 

devient des bureaux et logements de fonctionnaires, le Cercle 

militaire, le Pavillon d’officiers et le Pavillon du Génie sont transférés 

au domaine civil. Passage à l’autorité civile de l’ancien hôpital 

militaire. 

1934  Cession à la commune du parc aux fourrages. 

1962 Indépendance de l’Algérie : départ des militaires et des colons 

Source : (Ouar & Barré, 2001) 

3.2 période 1962- 1973 

 

Tableau 8 : récapitulatif sur la construction de bâtiments militaires, des 

équipements et des infrastructures durant la période citée  

Secteur Extra-muros 

L’entrée Nord de la 

ville 

Etablissement public hospitalier 

Siege de la Daira 

Cités d’habitations 

Groupes scolaires 

L’entrée Sud de la 

ville 

Cité 80 logements sur l’ancien héliport  

Début des travaux de la zone d’activité d’aboudid  

Lycée 

Salle de cinéma 

Secteur Intra-muros 

 
Destruction de baraquement de la caserne Voirol pour 

construire des logements de fonctions 

Source : (Ouar & Barré, 2001) 

3.3 Depuis 1973 

Curant cette période la ville de Larbaa Nath Irathen connaitra un moment de rupture 

cruciale dans le processus de son développement à savoir la destruction des deux portes, 

la porte du Djurdjura en 1974 et la porte d’Alger en 1985. (Ouar & Barré, 2001) Le 

symbolique véhiculé par ces deux portes est encore vivace dans le mémoire collective 

de la population, en effet, depuis leur création en jusqu’en 1962 ces deux portes étaient 

fermées le soir, ce qui a conduit à une certaine dualité entre les habitants de la ville 
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(citadin) et ceux des villages (paysans) aux alentours qui étaient obligés de rentrer chez 

eux le soir. 

L’ancienne limite de la ville de larbaa nath irathen n’existant plus, elle a connu une 

densification et une fragmentation urbaine anarchiques importante ces dernières 

années, ceci le long des voies de circulations ayant déjà conduit ou qui se réaliseront 

bientôt une conurbation avec des villages alentours.  

Malgré toutes ces transformations un certain nombre d’équipement de la période 

colonial subsistent encore notamment on trouve : 

L’ex hôpital militaire. La poste. Hôtel de France. Le grand hôtel. Le commissariat. La 

rue d’en haut, La rue d’en bas La caserne roulière en ruine, une partie de la muraille. 

Les fortin d’imaisseren et aboudid en ruine, L’école garçon (rendu célèbre par 

mouloud Feraoun). Barres : 96 logements et 32 logements. 

4. Larbaa Ath Irathen dans le système urbain actuel de la wilaya de Tizi Ouzou 

4.1 Evolution de l’urbanisation de la wilaya de Tizi Ouzou, un réseau urbain de 

petites villes 

Sur les 382 agglomérations que compte la wilaya de Tizi-Ouzou en 2008, (RGPH, 

2008) seuls 32 sont considérées comme étant urbaines. Ce réseau urbain se caractérise 

par des villes de petites tailles. 

La ville la plus importante Tizi-Ouzou n’a atteint 100 000 habitants qu’en 2008 Draa 

Ben Khedda la 2émé plus grande agglomération urbaine avec 29 403 habitants 

constitue dans la réalité le prolongement naturel de la ville de Tizi-Ouzou vu sa 

proximité géographique. 

C’est pendant les 20 premières années, c’est à dire entre 1966 et 1987 que la 

multiplication d’unités urbaines a été la plus importante. On est passé d’une 

agglomération urbaine en 1966 à 20 en 1987. Ce qui coïncide avec les plus forts taux 

de croissance de la population urbaine qu’a connu la wilaya 

Entre 1987 et 2008 la wilaya de Tizi-Ouzou a connu une diminution de cette 

dynamique. En 2008, elle compte 32 agglomérations urbaines. Or on peut remarquer 

que sur ces 32 agglomérations urbaines 15 soit près de la moitié à moins de 10 000 

habitants, 11 entre 10 et 20 000 et 5 entre 20 et 30 000 habitants. 

Tableau 9 : Evolution du nombre d’agglomération urbaine par taille 

Taille (hab) 1966 1977 1987 1998 2008 

-5000  03 03   

5 à 10000  03 11 12 15 

10 à 20000  01 05 11 11 

20 à 30000 01 01  03 05 

50 à 100000   01 01  

+ 100000     01 

Total 01 08 20 27 32 

Source : (Plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, 2014) 
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4.2 Une urbanisation différenciée par zones physiques 

La croissance urbaine concerne l’ensemble de la wilaya, aussi bien la montagne que la 

plaine, mais cette urbanisation présente des différences notables dans l’intensité et dans 

la forme d’une zone géographique à une autre. 

La plaine du Sebaou avec un taux d’urbanisation de 65.41% est la zone la plus 

urbanisée. L’importance de cette urbanisation est liée à la présence des deux plus grands 

centres urbains de la wilaya à savoir Tizi-Ouzou chef-lieu de wilaya et Draa Ben 

Khedda. Ces deux centres regroupent 133 715 habitants soit un peu plus du quart de la 

population urbaine de la wilaya.   

Elle est suivie par la zone de dépression de Draa El Mizan avec un taux d’urbanisation 

de 50%. Ces deux entités représentent à elles seules 44.45% de la population urbaine 

de la wilaya. 

La zone de montagne avec la chaine centrale et la chaine côtière sont les moins 

urbanisées avec respectivement un taux de 35.57% et 42.15%. 

Tableau 10 : Evolution de la population urbaine et du taux d’urbanisation par 

zones géographiques 

 

1977 1987 1998 2008 

Pop 

urb 
% 

Pop 

urb 
% Pop urb % 

Pop 

urb 
% 

Bande littorale 1767 1.60 5644  - - 14797 26.25 

Chaine côtière - - 5431 7.26 16 562 11.07 36549 35.09 

Vallée du 

Sébaou 

51 289 45.52 88 060 54.66 124 500 52.31 155661 65.41 

Dépression 

DEM 

10 474 11.86 24 213 23.68 53 382 41.20 65660 50.67 

Chaine 

centrale 

18396 4.70 94 203 17.83 138581 32.77 210961 35.57 

Total 81926 11.85 217551 23.16 389449 35.13 497825 44.60 

Source : Plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, 2014 
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Figure 15 : Armature Urbaine de la wilaya de Tizi Ouzou 

 

Source : Plan d’aménagement du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, 2014 

Selon les chiffres qui nous ont été transis par la direction de la programmation et du 

suivi budgétaire, il apparait que la ville de Larbaa nath irathen compte une population 

de 8479 habitants en 2020, ce qui ont fait d’elle la 24eme agglomération de la wilaya 

selon sa taille. L’application de la loi rang-taille des villes de la wilaya de Tizi-Ouzou, 

selon, la loi logarithmique de Zipf élaborée par Dr Djeffal a fait ressortir que « le 

système urbain de la wilaya de Tizi-Ouzou est hétérogène et fluctuant. La hiérarchie 

urbaine des agglomérations est fragile, et cette situation va sans doute affecter 

l'évolution de ces agglomérations » (Djeffal, 2019). Nous avons constaté que la taille 

réelle de la ville de Larbaa Nath Irathen dépasse sa taille théorique selon cette loi. 

Pour ce qui est de l’application de la loi de W. Reilly, sur la force d’attraction des villes, 

il en ressort que la ville de Larbaa Nath irathen située à 26km de la ville de Tizi Ouzou 

Chef-lieu de la wilaya, ainsi que les villes de sa catégorie sont à plus de 80% dans l’aire 

aire d’influence de la ville de Tizi Ouzou. (Djeffal, 2019). 

Conclusion 

Larbaa Nth Irathen aura eu plusieurs statuts depuis sa création il y a 150 ans. Du Fort 

Militaire chargé d’assoir la victoire militaire des colonisateurs, elle assurera un 

encadrement administratif d’une grande partie de la haute Kabylie. A l’indépendance, 

fort national qui deviendra Larbaa Nath Irathen connaitra une extension importante, 
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actuellement elle possède le statut d’agglomération urbaine de prêt de 10 000 habitants 

pour une ville qui culmine à plus de 900m d’altitude.  

Actuellement, les mutations socio-économiques qu’ont subi ces zones de montagnes 

ont conduit à l’affaiblissement de l’influence de la ville de fort nationale qui malgré un 

dynamisme commercial affirmer a du mal à encadrer économiquement son aire 

d’influence et elle reste fortement sous l’influence de Tizi Ouzou chef-lieu de la wilaya. 
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INTRODUCTION 

     A l’instar de la plupart des pays du monde, le phénomène de l'urbanisation en Algérie 

est devenu un fait tangible. Les statistiques des différents recensements (05 

recensements depuis l'indépendance)21 montrent que le taux d’urbanisation sur le 

territoire national est passé de 25.05% en 1954 à  31,4% en 1966 puis à 58,3% en 1998, 

puis à 66% en 2008. L’armature urbaine algérienne héritée de la période coloniale se 

déterminait par une urbanisation littorale, mais après l'indépendance, l'état algérien a 

essayé d'équilibrer le système urbain par le développement des villes de l'intérieur en 

s'appuyant sur des plans et des programmes d'investissements ainsi que des découpages 

administratifs qui ont permis la promotion de plusieurs  petits centres urbains. Cette 

politique a favorisé le développement des zones intérieures, ce qui a engendré une 

accélération de l'urbanisation. (Abed ,2001) 

Cette forte croissance urbaine qui a marqué l'Algérie indépendante était motivée par un 

exode rural et des flux migratoires importants, ce qui a engendré une densification du 

système urbain algérien (KATEB, 2003). En effet, entre 1998 et 2008, 55,7% seulement 

du croît de la population urbaine est dû à l’accroissement naturel de la population, par 

contre les 44,3% restant sont dus aux flux migratoires et au promotions administratives 

(Ridha, 2008), sans oublier les conséquences de la crise sécuritaire qu'a connue 

l'Algérie dans les années 90, ou on a assisté à une migration de la population des 

compagnes vers les petits centres urbains limitrophes qui offrent des  conditions 

économiques et sécuritaires favorables aux habitants par rapport à la compagne. Cette 

situation a provoqué une forte urbanisation des agglomérations de petites tailles,  

notamment celles dont la taille est comprise entre 05 000 et 20 000 habitants. 

Actuellement, les villes moyennes (de 50 000 à 100 000 habitants)22, enregistre une 

croissance accélérée et que les petites villes (de 20 000 et 50 000 habitants) continuent 

à attirer les populations des zones rurales et des agglomérations urbaines de petites 

tailles. 

La Wilaya d’Oum Bouaghi occupe une place importante au niveau de l’est algérien 

notamment les hautes plaines. Elle s’étale sur un rayon de 80 km de Meskiana  jusqu’à 

Bir chouhada passant par Ain Beida, Oum El Bouaghi,  Ain Fakroun, Ain M’Lila et 

plusieurs autres villes moyennes et petites, a l’exception de la ville d’Ain Beida devenue 

grande ville depuis le recensement de 2008. La plupart de ces agglomérations urbaines 

sont héritées de l'époque coloniale, où la plupart d'entre elles étaient implantées sur l'axe 

historique reliant Cirta (Constantine) et Thevest (Tébessa) actuellement est la route 

nationale N°10 est devenue une pépinière des villes moyennes et petites et une 

population en augmentation permanente, elle représente 12.29% de la population des 

hautes plaines.  

 
21 05 recensements depuis l'indépendance (1967, 1997, 1987, 1998,2008) 
22 Armature urbaine 2008 
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1- la wilaya d'Oum El Bouaghi, un cadre administratif et géographique promoteur  

1-1- Naissance de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

Généralement, l’urbanisation accélérée s’accompagne d’une demande massive de 

logements et d’infrastructures, mais dans d'autres situations; c'est l'investissement 

public qui a motivé l'urbanisation précédé par une promotion administrative comme 

l'exemple de la wilaya d'Oum El Bouaghi, cette dernière a subit les conséquences du 

découpage administratif de 1974. Un fait majeur parce qu'il s'agit d'un bouleversement 

lié à un choix d'un petit centre rural comme chef-lieu d'une wilaya a caractère rural. La 

promotion d’Oum El Bouaghi est le résultat d'un volontarisme étatique justifié par sa 

situation centrique pour le commandement d’une wilaya d’une vaste superficie des 

hautes plaines. Ce petit centre colonial décroche un statut administratif devant trois 

anciens daïras mieux placés pour jouer ce rôle, il s'agit d’Aïn Beïda, d’Ain M’lila et de 

Khenchela. En 1984 et après le nouveau découpage, Khenchela a été promu chef-lieu 

de wilaya, et les limites de d'Oum El Bouaghi ont été modifiées pour inclure 29 

communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MAZOUZ, 2021                               Source : MAZOUZ, 2021  

 

1-2- Les trais de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

La wilaya d’Oum EL Bouaghi se situe dans les hautes plaines au centre de l'est algérien 

à 500 km nord-est de la capitale Alger, elle s'étale sur une superficie de 6187,96 km2 et 

regroupe 29 communes encadrées par 12 daïras, avec un nombre d'habitants de 621 612 

habitants en 2008 sur une superficie de 6187 Km², soit une densité de 104 habitants au 

Km2. Cette superficie représente moins de 3% de la superficie totale du pays, et près de 

12% de la superficie totale des hautes plaines est. Elle est limitée par 07 wilayas (Mila, 

Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, et Batna). De par sa position 

dans un contexte géo-économique favorable, Oum El Bouaghi offre d'importants atouts 

pour rayonner dans sa région. C'est une situation géographique stratégique dans la 

région des hautes plaines est. Sa position sur des espaces de transition entre le Tell et le 

Sud des hauts plateaux ainsi que sa localisation au centre d’un réseau urbain important 

notamment Constantine, Sétif et Batna sont des facteurs de rayonnement et ils ont 

contribuait au développement de ses centres urbains. Oum El Bouaghi est devenue un 

centre d'animation et un carrefour idéal pour les échanges Nord-Sud et d'élément 

d'intégration et de complémentarité. 

 

Figure 01: Wilaya d’Oum El Bouaghi 

Découpage administratif de 1974 

 

    Figure 02: Wilaya d’Oum El Bouaghi 

Découpage administratif de 1984 
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Source : MAZOUZ.T, 2021                                            Source : MAZOUZ T. 2021 

 

Les principaux pôles urbains de la Wilaya (Ain Beida, Oum El Bouaghi, Ain fakroun, 

Ain M’Lila, et à un degré moindre Meskiana ont devenus une force motrice pour un 

développement réfléchi pour le reste centres.  Cette situation a engendré plusieurs défis 

comme la maîtrise de la croissance incohérente des villes, l'orientation des principaux 

chefs-lieux de communes vers des fonctions économiques, l'identification et le 

développement des centres à promouvoir notamment ceux qui ne sont pas touchés par 

l’axe de l’'urbanisation. 

Le phénomène d’urbanisation à l’échelle de la wilaya d’Oum Bouaghi surtout le long 

de l’axe Ain M’Lila-Oum Bouaghi- Ain Beida n’est pas nouveau. Il a débuté avec 

l’implantation des premiers centres depuis les premières années de la colonisation. La 

ville d’Ain Beida, représente l’ancien centre colonial. Elle était toujours un centre de 

contrôle commercial sur toute la région jusqu’aux années 1990, elle a exercé une forte 

attractivité, d’où la forte concentration démographique. Par la suite, plusieurs centres 

urbains sont entrés dans sa compétition après que leurs structures ont été améliorées et 

leurs populations ont augmenté, et ils ont pu encadrer leur environnement immédiat. 

Parmi, ces centres : Oum El Bouaghi qui se caractérise par le rôle de contrôle 

administratif par excellence, c’est une ville qui exerce une réelle domination de par son 

statut administratif, elle dispose d’importantes infrastructures et d’équipements de haut 

niveau (Tertiaire supérieur) qui lui permettent une offre de services et une capacité de 

charge performante. Ain M’Lila, Ain Fakroun et Ain Kercha, n’exercent aucun rôle de 

commandement administratif, leurs champs de compétence ayant été réduit du fait de 

la proximité de la ville d’Oum Bouaghi,  mais ces centres urbains ont connu une grande 

dynamique commerciale et ils sont devenus des marchés diversifié et dans quelques cas 

spécialisés. 

1-3- La croissance démographique  
En 1966, la population de la Wilaya est estimée à 229 872 habitants, en 1977 elle est 

devenue   

305 700 habitants, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 2,02%. Ce taux  jugé 

en pleine progression par rapport au taux enregistré pendant la guerre de libération ou 

juste après l'indépendance dans les années 1960. Cette évolution remarquable trouve 

Figure 04 : La densité de la population  

À travers la wilaya d’Oum El Bouaghi 
Figure 03 : Situation de la wilaya 

d’Oum El Bouaghi 
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son éclaircissement dans la tendance au développement des agglomérations 

enregistrées dans cette Wilaya, surtout depuis sa promotion  administrative en 1974. 

En 1987, la population de la wilaya est devenue 402 647 habitants,  Oum El Bouaghi a 

enregistré une légère baisse du taux de croissance démographique, qui est passé de 

3,69% à 2,33%, cette légère baisse s'explique par l'effort colossal engagé par l'état dans 

sa politique d’organisation  des naissances ainsi que la diminution des différentes 

formes de migration vers les centres urbains. L’état a essayé tous les moyens 

d’encourager les habitants ruraux a resté prés de leurs terres. Les résultats du RGPH 

1998 ont montré que la population de la wilaya a atteint  519170 habitants, le TCAM à 

continuer de baisser, il atteint 2,16. On a assisté à une diminution de la part des pôles 

principaux au profit des petits centres.   

La wilaya a atteint 624 312 habitants en 2008, l’or du dernier recensement  soit presque 

un doublement en quatre décennies avec un taux de croissance de 1.9 jugé faible par 

rapport à  ce qui a enregistré auparavant. Mais il demeure plus élevé que le taux national 

estimé à 1,6 Oum El Bouaghi est classé au 28 rang à l’échelle nationale.  Les dernières 

estimations (2020) de la direction de planification de la wilaya s'élèvent à 797 050 

habitants. Un chiffre qui dépasse de loin les anciennes estimations et qui ont opté 

auparavant pour un chiffre de 744 327 habitants horizon 2025.  Le poids démographique 

de la Wilaya a sensiblement augmenté par rapport au total national depuis 1977, il est 

passé de 1,65 % en 1977, 1,78 % en 1998, et 1,79 en 2008, Cette wilaya et depuis sa 

promotion n’a jamais cessé de croitre en matière de population. 

 
Figure 05: Evolution de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : MAZOUZ.T, 2021 
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2-Evolution des agglomérations urbaines de la wilaya d’Oum El Bouaghi  

 

D’abord à l’échelle nationale, les facteurs de la croissance urbaine ont été déterminés 

après une étude de l’armature urbaine en 2008. L’accroissement naturel, l’exode rural 

et le reclassement d'agglomérations rurales en agglomération urbaine sont les facteurs 

essentiels qui déterminent cette croissance. Le phénomène de reclassement a touché 

162 agglomérations entre 1987 et 1998 avec 1409712 habitants et 237 agglomérations 

durant la dernière décennie avec 1.876.420 habitants. 

Au niveau des hautes plaines de l’est, les villes ne cessent de subir les effets pervers de 

la croissance naturelle et l’exode rural estimé à 30%, ceci a engendré un reclassement 

d'agglomérations rurales en agglomérations urbaines avec un taux de 15%. La décennie 

(1987-1998) est marquée par une immigration de 25 milles personnes. Il faut rappeler 

qu'une partie de cet exode rural était dû à l’insécurité qu'a connue l'Algérie durant les 

années 1990, la population rurale s’est  réfugiée dans les agglomérations,  

A l’échelle de la wilaya d’Oum El Bouaghi, la situation semble un peu différente, et 

malgré que  la population agglomérée ait connu une augmentation assez substantielle, 

la population agglomérée est celle des agglomérations rurales agglomérations semi-

rurales et rurales agglomérées, ou on a enregistré 34 agglomérations avec un total de 

population de 166893 habitants soit 26,84% de la population totale selon les données 

des trois recensements, (figure 06). Cette tendance de regroupements ruraux est 

expliquée en partie par un besoin de sécurité et la facilité qui offrent les équipements 

de proximité (écoles, services …).  

 

Figure n°06: évolution de la population  agglomérée et totale dans la 

wilaya d'Oum El Bouaghi 

 

 
Source : l’auteur sur la base des recensements, 2008 

 

La wilaya  présente un cadre spécifique du phénomène d’urbanisation, les petits villages 

représentent le support principal du réseau urbain. Oum El Bouaghi elle-même n’était 

qu’un tout petit village en 1974 l’lorsqu’elle a été choisie comme un centre de 

commandement d’une wilaya de telle superficie. Mais cette spécificité ne caractérise 

pas uniquement le centre d’Oum El Bouaghi mais, elle concerne tous les autres centres 
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urbains à l'exception de la ville d'Ain El-Beida. Mais par la suite, certains parmi eux 

sont devenus des moyennes et petites villes mais en nombre très limité qui ne dépasse 

pas 05 centres entre 1977 et 2008.Il s’agissent d’Oum El Bouaghi (67201), Ain M’Lila 

(65371) comme villes moyennes, Ain Fakroun(48804), Ain kercha(30575),  et 

meskiana (31914), (recensement 2008) comme villes petites. Ces villes s’organisent à 

des niveaux différents, et certaines sont devenues des pôles à l’échelle de la wilaya ou  

à l’échelle des hautes plaines est. 

 

Tableau n°01: répartition des agglomérations urbaines de la wilaya entre 

1977 et 2020 
 

Taille des 

agglomerations  

1977 1987 1998 2008 Estimation-

2020 

Nombre Pop Nom Pop Nom Pop Nom Pop Nom Pop 

Moins de 5000 19 32300 14 16221 13 13624 13 15658 13 19575 

5000 à 10000 6 37543 8 54497 8 53306 6 48751 3 27373 

10000 à 20000 2 25411 3 45309 2 26356 4 52669 6 79328 

20000 à 50000 4 113301 3 100108 4 135738 3 104321 3 92305 

50000 à 100000 0 0 1 64430 2 138962 2 132572 3 234528 

Plus de 100000 0 0 0 0 0 0 1 115286 1 149618 

Total  27 208555 29 280565 29 367986 29 469257 29 602727 

Source : Recensements (1977, 1987, 1998,2008) +DPAT de la wilaya d’O.E.B 

 

Le tableau précédent montre que 06 agglomérations seulement sur 19, c’est-à-dire 

44,82% du rang moins de 5000 habitants ont  pu accéder à un rang plus supérieur, leur 

nombre est passé de 19 en 1977 à 13 en 2008. Cette évolution lente témoigne du 

caractère rural de ces petits bourgs, la plupart des habitants de ces communes habitent 

dans les zones éparses et préfèrent demeurer près de leurs terres afin d’assurer les 

activités agricoles et l’élevage  du bétail. 

Le même constat pour la catégorie de 5000 à 10000 qui est passé de 06 à 03 

agglomérations  

Tandis qu’on a enregistré que  les agglomérations de la catégorie entre 10000 et 20000 

ont passé de 02 en 1977 à 04 agglomérations en 2008 et estimées à 6 agglomérations  

en 2020. 

La catégorie de 20000 à 50000 est pratiquement constante ou on a enregistré un nombre 

qui varie entre 03 et 04 agglomérations depuis 1977.  

Il est important aussi  de signaler que pour les villes moyennes, elles n’existaient pas 

en 1977, puis on a enregistré une seule ville en 1987, qui est la ville d'Ain Beida avec 

un nombre de population qui s’élève à 64 430 habitants, puis la ville d’Ain M’Lila 

(50672) a rejoint ce rang en 1998 et enfin Oum El Bouaghi ( 67201) en 2008 pour 

atteindre le chiffre de 04 villes moyennes seulement sur 30 ans. 
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Figure  n°07: répartition des agglomérations urbaines de la wilaya entre 1977 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensements (1977, 1987, 1998,2008) +DPAT de la wilaya d’O.E.B 

 

En résumé, 03 petites villes et 04 villes moyennes, c’est-à-dire 07 villes au total sur un 

nombre su 29 soit 24% seulement des agglomérations ont pu évoluer. Ce taux provoque 

plusieurs questions?,  dont la question principale est pourquoi la poussée urbaine dans 

la wilaya d’Oum El Bouaghi se traduit par une augmentation légère et un passage doux 

d’un rang à un autre?,  et pourquoi cette poussée se limite à quelques agglomérations ?   

Les agglomérations urbaines de cette wilaya ont été dans leurs majorités, si ce n’est pas 

la totalité des petits villages agricoles à caractère rurale, et c’est la promotion de la 

wilaya qui a jouer le rôle primordial dans cette mutation par le biais des budgets 

attribués pour  la requalification  de ces agglomérations urbaines ; ces budgets sont le 

moteur principal  de la croissance et le développement de  certains centres par rapport 

aux autres ce qui a engendré le développement de ces centres au profit du reste des 

agglomérations qui ont demeuré des petits bourg plus au moins important.  
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Figure 07 : évolution des agglomérations urbaines de la wilaya d’Oum El Bouaghi 

entre 1977 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MAZOUZ. T sur la base des Recensements (1977, 1987, 1998,2008) 

+DPAT de la wilaya d’O.E.B  

3- Les investissements publics et leurs rôles dans l’évolution des centres villes 
urbains 
3-1-Entre 1966 à 1977 : des investissements timides au profit des agglomérations 

importantes   

Durant cette période, l’état a beaucoup investi dans l'agriculture et l'industrie. Dans le 

cadre de la  révolution agraire, des centaines de villages socialistes ont été construits. 

Dans notre cas il s’agit de (Berriche, F’kirina et Fellaoucen…..). La ville d’Aïn Beïda 

est la première agglomération qui a subi des investissements étatiques importants ou 

elle a bénéficié   d’une zone industrielle âtie sur une surface de 121 hectares dans le 

cadre d’un programme de développement estimé à 32 millions DA. Ces investissements 

sont  justifiés par les difficultés socio-économiques que vit la ville d’Aïn Beïda ainsi 
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que sa taille et la masse de sa population. De même pour Khenchela, qui a uniquement 

deux communes en plus a eu 43 millions de dinars. A l’Ouest,  Ain M’Lila a bénéficié 

de plus de 61 millions de dinars au moment où Oum El Bouaghi n’a bénéficié que de 

6,82 millions de dinar ainsi que Ain fakroun, le reste des agglomérations ou le budget 

de chacune d’elles ne dépasse pas dans les meilleurs des cas 05 millions de dinars.  Ces  

budgets sont justifiés par la taille, la densité, et les difficultés socioéconomiques de 

chaque agglomération. 

 

Figure n°08: répartition des investissements étatiques sur quelques communes 

du département de Constantine (futur wilaya d’Oum El Bouaghi).  Premier 

plan quadriennal 1970-1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LYAEB, Hafid, 1985 

 

Cependant, la promotion d’Oum El Bouaghi en 1974 comme chef lieux de wilaya a 

déséquilibré la répartition des programmes de développement  sur l’ensemble du 

territoire de la wilaya. Le petit village de Canrobert23 a bénéficié d'un investissement 

très important et le taux annuel a atteint 4.50%. La wilaya d'Oum El Bouaghi à 

bénéficier à partir de sa promotion de l'attribution de crédits étatiques très importants, 

soit 08 milliards de dinars dont 3,7 milliards de dinars, pratiquement la moitié pour le 

chef-lieu, (Laib, 1985). Il fallait entre autres installer les services publics, construire les 

infrastructures, les équipements divers, les logements en nombre suffisant suite aux 

exigences du nouveau statut qui représente  un cadre essentiel dans la politique 

régionale.  

 

 

 

 
23 Canrobert : Le 13 juillet 1895 : Oum El Bouaghi prit l'appellation de Canrobert (en se référant du non 

d'un  maréchal français)   
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Figure n°09: répartition des investissements étatiques de quelques communes de la 

wilaya, second programme quadriennal d'Oum El Bouaghi 1974-1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Source : LYAEB, Hafid, 1985 

La part d’investissement par habitant de la ville d’Oum El Bouaghi est passée de 0,75 

DA à 47,08DA, une augmentation importante justifiée par la promotion urbaine. Par 

contre celui d’Aïn Beïda a connu une baisse importante de 20.70 DA avant la promotion 

à 9.25 DA après la promotion. Dans le cadre de l'équilibre régional et le ralentissement 

de l’exode rural, la ville d’Aïn Beïda  bénéficie aussi d’un programme spécial de 

développement24 qui s’appuie sur l’industrialisation des zones intérieures, de la 

révolution agraire avec l’appui de l’état. 

Figure n° : 10 répartition des investissements étatiques de quelques communes de la 

wilaya-programme spéciale d'Oum El Bouaghi 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : LYAEB, Hafid, 1985 

 
24Le Programme spécial de développement (PSD) est un fonds de solidarité destiné à satisfaire les besoins 

essentiels des communautés locales : valorisation des produits locaux (agriculture, élevage) et accès aux 

services de base (eau, énergie). 
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Le programme spécial cherche à corriger les dysfonctionnements des différents 

programmes précédents. Il présente des investissements supplémentaires pour réaliser 

des programmes  divers de logements et équipements. Ain Beïda a bénéficié de 

206.885.00 DA dans un montant global de 383 075.6 DA pour la wilaya, ce qui présente 

un taux de 54.00%. Ce taux exprime la volonté des pouvoirs publics à promouvoir cette 

ville sur le plan socioéconomique. Aïn M’Lila est en deuxième position avec 35% du 

budget. 

Il est important de signaler que pour chaque programme, c’est les mêmes villes qui 

bénéficièrent de la part du lion : Oum El Bouaghi et à un degré moins Ain Fakroun au 

centre, Ain Beida et a un degré moins Meskiana à l’est,  Ain M’Lila et à un degré moins 

Ain Kercha à l’ouest. D’autres agglomérations comme : Hanchir Toumghani, Bir 

Chouhada, sigus arrivent dans la deuxième position avec des budgets restreints.  

  

3-5 - Entre 1977 à 1987 : un intérêt particulier au chef lieux de wilaya  

C'est une période marquée par des programmes importants (quadriennaux et 

quinquennaux)25 et une révision des mesures précédentes suite à la de croissance des 

aires urbaines. Le développement urbain dépasse de loin l’accroissement de la 

population. Le taux de croissance naturel est passé de 3,21 à 3,08% soit une légère 

baisse par contre le taux d’accroissement annuel urbain était de 5,40% à 5,46% pour 

cette même période.  L’incapacité des villes à absorber criard l’excédent 

démographique est devant une vraie problématique. On assistait à un 

dysfonctionnement des différentes villes. Avec la prolifération de l’habitat précaire, le 

chômage, l’insalubrité, inefficacité des systèmes de transport et la pollution.  

Figure n°11: répartition des investissements étatiques de quelques 

Communes de la wilaya premier programme quinquennal 1980-1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wilaya d’Oum El Bouaghi 

 

 

 
25Programmes quadriennaux et quinquennaux : des programmes sociaux économiques lancés par l'état 

algérien à partir de 1970 pour but de mettre fin à la stagnation économique des premières années de 

l'indépendance et lancer l'économie en se basant sur une industrialisation lourde et une révolution agraire. 



 
 
 

165 
 
 

Une lecture de la figure n° 11 montre bien que la plupart des investissements de la 

wilaya sont au profit du chef-lieu, qui a bénéficié d'un investissement de 40.39 

DA/personne. Ce chiffre dépasse de loin celui de la  wilaya qui est en moyen de 25.26 

DA. D’autres centres ont bénéficié de parts importantes comme Ain M’Lila et 

Khenchela. Par contre la ville d’Aïn Beïda a connu une grande baisse et elle n'a 

bénéficié que d'investissement de  6.25DA/personne. Par la suite et Cette situation a 

engendré un solde migratoire négatif,26 la ville a enregistré -11659 c'est-à-dire 38.34%. 

Elle est devenue répulsive, la promotion d’Oum El Bouaghi a encouragé les gens à 

s’installer dans le nouveau chef-lieu favori par l’emploi et le logement et les enveloppes 

financières importantes. 

Durant cette période la wilaya d’Oum El Bouaghi a perdu 11.6% de ces habitants c'est-

à-dire 37 mille habitants. La plupart d'entre eux  ont quitté la wilaya pour rejoindre les 

grandes zones industrielles.27 Depuis les années 1980 (recensement, 1987), Aïn Beïda 

garde toujours sa première place en terme démographique et s’adapte avec son volume 

idéal. Durant cette période la wilaya d’Oum El Bouaghi, a connu en exode sur son 

territoire estimé à un nombre de 21 mille habitants dont seule la ville d’Aïn Beïda a 

accueilli 19%, ce qui représente 10000 habitants. Elle est devenue une ville attractive 

par excellence. Pour les habitants limitrophes à cause de la diversité commerciale, et le 

tissu industriel qui offre des possibilités de travail. 

 

Figure n°12 : Répartition des investissements étatiques de  quelques communes de la 

wilaya- second  programme quinquennal:1985-1989 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
26Une région au solde migratoire positif est dite attractive. À l'opposé, une région au solde migratoire 

négatif est dite répulsive. 
27Plusieurs villes ont bénéficié d’une grande industrialisation lancée dans le cadre du1er plan  quadriennal 

1970-73 et 02e   quadriennal 1974-77, 500 unités industrielles de grande taille ont était implantées, ces 

villes sont devenues des pôles industriels attractifs. 

http://dictionnaire.sensagent.com/Attractivit%C3%A9%20d'un%20territoire/fr-fr/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gion_r%C3%A9pulsive&action=edit&redlink=1
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3-8-Période 1998/2008 , des efforts pour un relancement économique   

A partir de la fin des années 1990, les pouvoirs publics, après une période d’insécurité, 

ont développé un plan de relance économique 2000-200328. La ville d’Ain Beïda a 

bénificié d’un investissement d’une valeur de e 2000-2003, octroyait à Aïn Beïda à faux 

d'investissement par personne d'une valeur de  27.64 DA / habitant. 

Ces budgets attribués à la wilaya  d'Oum El Bouaghi restent encore timides et ne 

répondent pas aux besoins de la population, à cette époque  l’état ne possède pas de 

sources financières suffisantes pour assurer le financement des différents projets. 

Rappelons que l’accroissement urbain est toujours tributaire de  l'accroissement naturel 

de la population et de l’exode rural.  

Les agglomérations limitrophes à la ville ont eux aussi bénéficié de programmes de 

développement de tous les secteurs. Certains d'entre-elles ont été reclassées pour 

accéder a un statut d'agglomération urbaine,  une fois qu’un seuil minimum requis est 

atteint. Par exemple dans les hauts plateaux de l’Est,  la croissance naturelle demeure 

le facteur le plus important avec 48% suivi par le phénomène de reclassements 

d'agglomérations rurales en agglomération urbaine avec un taux de 32% puis l’exode 

rural estimé à 20%. 

4-Les investissements étatiques à partir de 2004 à travers la wilaya d’Oum El 

Bouaghi 

4-1-Le programme quinquennal (2005-2009)  

Le programme complémentaire de soutien à la croissance (2005- 2009) a été élaboré 

sur la base des recommandations des schémas directeurs (2005-2025) qui visent à 

mettre en applications les objectifs du développement durable en valorisant les 

ressources humaines et naturelles. Ces actions font suite au  précédent programme du 

soutien à la relance économique 2001-2004. Parmi ces objectifs, la valorisation des 

richesses naturelles locales et nationales du pays et le désenclavement des communes 

de près de 4 500 000 habitants en améliorant leurs conditions de vie et les conditions 

d’accès. En outre, il accorde une importance capitale à la croissance économique et aux 

activités commerciales. D’autres objectifs sont aussi ciblés à travers ce programme 

notamment l’aménagement du territoire national d’une manière équilibrée par rapport 

aux différentes régions du pays et la réhabilitation des infrastructures surtout celles qui 

participent directement dans la relance économique et enfin de donner une réponse 

immédiate aux besoins nécessaires des populations en matière de développement des 

ressources humaines; 

La wilaya d’Oum El Bouaghi a bénéficié d’une enveloppe pour la réalisation des 

différents projets. Les travaux routiers viennent en premier plan avec une enveloppe 

plus de 14 milliards de dinars suivis du secteur de l'éducation dont la cagnotte était de 

11 887 425 000 DA, ce chiffre est aussi important puis c’est les travaux de la grande 

hydraulique 10 925 000 000 DA, les Infrastructures administratives avec un montant 

de  8 041 145 000 DA…etc.  

4-2-Deuxieme quinquenat, période 2010-2014 

Ce programme est doté d’une enveloppe budgétaire de 256 milliards de dollars, soit 

près de 156 milliards de dollars (11.534 milliards de dinars) d'investissements publics 

 
28 Plan de relance économique 2001-2003, en 2001, un premier plan de relance économique (de 7 

milliards de dollars) est adopté pour  le redémarrage de l’économie algérienne  après la décennie noire. 
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"neufs", et 130 milliards de dollars (9.700 milliards de dinars) pour l'achèvement de 

projets du premier programme quinquennal. Le second programme quinquennal est 

orienté autant vers le développement humain, l'amélioration des conditions sociales des 

citoyens, que le développement "prioritaire" de vastes régions du pays, notamment les 

hauts plains, devenus "l'épine dorsale" du futur développement de l'Algérie. Une place 

importante est accordée au secteur  de l'agriculture dans l’objectif d’assurer et réduire 

l’énorme facture  des importations alimentaires. 

 

Figure n°13: investissements sur les différents programmes de la wilaya 

 
Source : DPAT –Wilaya  OEB 

Malgré ces budgets, de nombreuse agglomérations  de la wilaya sont restées pauvres et 

sans développement tangible à part quelques  programmes de logement et équipements 

de proximité  et  certaines infrastructures. La situation s'est de plus en plus dégradée 

après la baisse des prix du pétrole en 2014 et la minimisation des crédits financiers 

Figure n°14: L’évolution de financement des PCD et PSD entre 2012 et 2016- 

wilaya OEB 

 
Source : DPAT –Wilaya  OEB 

Conclusion  

Cet article met en évidence la grande importance des investissements publics dans le 

développement des agglomérations urbaines surtout les petites et moyennes villes, et la 

wilaya  d'Oum El Bouaghi dessine parfaitement  ce modèle. Car elle fait partie des 

wilayas qui dépendaient presque entièrement de ce type d'investissement notamment 

après sa promotion administrative ou elle a connu des  transformations profondes en 

1974. L’état qui est le seul acteur dans la planification urbaine et spatiale à l’époque a 

essayé de développer les infrastructures et les équipements de cette wilaya afin qu’elle 

peut jouer son rôle à travers des programmes ambitieux de développement, mais ces 

investissements consentis par l'état connaissaient deux caractéristiques principales ; la 

répartition non équitable  justifiée par L’importance de chaque agglomération et la 
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faiblesse de ces budgets surtout quand le prix du baril de pétrole baisse. Cette wilaya  a 

encore besoin de plus d’'investissement privées et étatiques pour développer ses 

infrastructures et moderniser ses centres urbains caractérisés par une faible dynamique 

économique. 
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Résumé : Une analyse des tendances métropolitaines à partir d’une lecture croisée du 

niveau de métropolisation en juxtaposant une approche multidimensionnelle et une 

approche spatiale. En effet, la multidimensionnalité est présentée dans la méthode du 

calcul des indices synthétiques du développement basée sur plusieurs dimensions 

humaines à savoir l’éducation, la santé et les conditions de vie ainsi que des dimensions 

économiques tel que l’activité et les secteurs économiques fonctionnels. Tandis que 

l’approche spatiale se manifeste dans les outils statistiques et économétriques utilisés 

tels que la statistique de Moran I et le modèle autorégressif simultané SAR. Nos 

principaux résultats montrent qu’en Tunisie, plusieurs gouvernorats comme Nabeul, 

Monastir, Sousse et Ben Arous ainsi que le regroupement de quelques délégations 

tendent à être des métropoles. Une forte autocorrélation positive entre les gouvernorats 

montrant un effet de contiguïté. Le taux d’urbanisation affecte positivement le niveau 

de métropolisation tandis que le chômage et la pauvreté l’affectent négativement. 

Abstract: An analysis of metropolitan trends based on a read-across of the 

metropolization level by juxtaposing a multidimensional approach and a spatial 

approach. Multidimensionality is presented by the calculating method of the synthetic 

development indices based on several human dimensions: education, health and living 

conditions and an economic dimension as the activity and functional economic sectors. 

The spatial approach manifests itself in the statistical and econometric tools used such 

as Moran I statistics and the simultaneous autoregressive model SAR. The results show 

that in Tunisia, several governorates such as Nabeul, Monastir, Sousse and Ben Arous 

as well as the grouping of some delegations tend to be metropolises. A positive 

autocorrelation between governorates showing an effect of contiguity. The urbanization 

rate affects positively the level of metropolization while unemployment and poverty 

affect it negatively. 

Mots clés : Economie d’agglomération, aménagement du territoire, économie 

géographique, économétrie spatiale, Moran, SAR, autocorrélation spatiale. 
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INTRODUCTION 

L’Homme, avec un instinct naturel et vital cherche à maîtriser l’espace et à le mettre à 

sa disposition comme signe de richesse qu’il doit conquérir et dominer, à travers cette 

idée et les frustrations pour l’existence, la conquête de l’espace a commencé ce qui nous 

amène à la légendaire Alyssa qui a créé toute une civilisation avec un seul morceau de 

terre de la taille d’une peau de vache, qui s’est dilater par une astuce extrêmement 

intelligente pour devenir la ville de « Carthage ». L’espace ou le territoire, en addition 

qu’il est sujet de conquête pour se stabiliser il est aussi une source de richesse, raison 

pour laquelle les êtres humains cherchent à se concentrer et à s’agglomérer d’où 

viennent les tendances spatiale et territoriale de tous ce qui est économique et vitale 

(M.Montacer, 2004). 

Cette inclination humaine à la concentration spatiale a suscité l’économie 

d’agglomération, définie par Fujita (1990), “comme l’ensemble des gains de toutes 

natures réalisés par les différentes activités du fait de leur proximité géographique et 

des rendements croissants externes ainsi engendrés”, traduisant en quelque sorte une 

dynamique territoriale. Certains théoriciens considèrent les économies d’agglomération 

comme un “capital spatial” (Baumont, 1995). 

Ces économies d'agglomération sont reconnues par les théories de la croissance 

endogène où « un environnement compétitif (innovateur), et une certaine diversité des 

activités industrielles sont favorables à la croissance régionale, les forces 

d’agglomérations et les investissements étrangers jouent un rôle important dans les 

régions urbaines ». (Z. Karray et S. Driss, 2009). Comme facteur majeur de formation 

des villes (petites et moyennes), ces théories de croissance endogène considèrent la 

concentration spatiale de la production et la naissance d’un Système de Production 

Local (SPL), comme une condition d'existence d'une « ville » (M. Amara et al., 2010). 

Bien entendu avec l’ouverture du marché, et la naissance des grandes villes dans le 

monde, apparaisse la « métropolisation », ou encore l’« économie métropolitaine » 

(G.Crague, 2002), qui est une sorte de reformulation du modèle d’urbanisation 

mondiale. La « macro-forme » de la métropole prospérée par la transition libérale n’est 

rien d’autre que l’aspect « spatial » de la « mondialisation » (G. Benko, 2003). Une 

sorte de reproduction des grandes villes traduisant tout un système de recomposition de 

la forme urbaine et son instabilité où la primauté de la croissance industrielle ainsi que 

la « boom démographique » ont fructifié une polarisation accrue de l’activité 

économique (Eric.Denis et Leila.Vignal, 2002). 

La primatie de la métropole n’a pas freiné la naissance des petites et moyennes villes et 

le déploiement de nouveaux noyaux, « centres-urbains ». 

Le principal indicateur exploité pour caractériser la division d’une ville, (Grande, Petite 

et Moyenne), est sa taille démographique ainsi que son poids fonctionnel (économique 

et politique). Les seuils utilisés diffèrent selon les pays, des villes considérées 

moyennes voire même grande en Tunisie, ne sont que des petits centres urbains dans 

d’autre pays comme la Chine ou l’Inde même l’Egypte qui connaît un accroissement 

excessif de la population. 

Par conséquent, « la faiblesse démographique des villes se trouve compensée par leur 

poids fonctionnel » (A. Belhedi 2004). 

Dans ce papier, on focalise le cheminement sur l’organisation spatiale des microrégions 

ou les villes intermédiaires, leurs stratifications ainsi que leur développement 

démographique et fonctionnel. Alors, on a recours à identifier les petites et moyennes 
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villes à l’échelle internationale, à élucider leurs rôles dans le mouvement 

d’urbanisation, en adoptant quelques exemples dans le monde, à titre indicatif, pour des 

raisons de contigüité (géographique) ou encore en tenant compte des antécédents 

historique (background culturelle et politique), à savoir le monde européen, le monde 

arabe et nos voisins du Maghreb arabe. 

Après un flash conceptuel et contextuel dont l’objectif est de dévoiler « les mystères 

des systèmes urbains » (F. Guerin, 2001), on va souligner l’épreuve tunisienne, pour 

mettre en exergue les régions intermédiaires du territoire tunisien et révéler leurs poids 

comme étant « un agent d’urbanisation durable ». 

L’objectif de ce travail est d’identifier les villes de la Tunisie en évaluant le niveau du 

développement et de métropolisation quel que soit au niveau du gouvernorat ou 

délégation en étudiant l’effet de voisinage ainsi que l’aspect spatial de quelques faits 

socioéconomiques sur ce niveau. 

Entre autres, on va essayer de répondre à quelques interrogations qui se recoupent avec 

notre sujet. Parmi ces questions fréquemment posées : 

Quels sont les critères qui spécifient une ville ou une métropole ? 

Existe-t-il d’autres villes en Tunisie qui peuvent être des métropoles autre que la 

capitale Tunis ? Existe-t-il une corrélation entre le niveau du développement d’un 

gouvernorat et celui de ses voisins par l’effet de contiguïté ? 

En tenant compte de la dimension spatiale peut-on confirmer s’il existe une relation 

entre le niveau du développement d’un territoire et quelques faits socioéconomiques 

liés tel que la pauvreté et le chômage ? 

 

Afin de répondre à ces questions, nous allons essayer de faire une lecture croisée du 

niveau de métropolisation en Tunisie. En effet, nous allons conjuguer une approche 

pluridimensionnelle en regroupant plusieurs dimensions tel que l’éducation, la santé et 

les conditions de vie, et une approche spatiale en analysant le niveau du développement 

régional et le niveau des activités économiques afin d’identifier les villes Tunisiennes 

et s’il existe ou non un effet de voisinage entre eux. Nous allons profiter de l’apport de 

l’économétrie spatiale afin de tester cet effet de concentration et des relations qui 

peuvent exister entre le degré du développement et d’urbanisation d’un lieu et quelques 

problèmes socioéconomiques. 

Empiriquement, la mesure du développement économique généralement utilisé était le 

PIB/habitant ou le PNB/habitant malgré leur insuffisance et leurs limites se manifestant 

dans l’agrégation de tout ce qui est marchand en négligeant la production non 

marchande, cette mesure masque le déséquilibre dans la distribution des revenus et ne 

considère pas les inégalités au niveau d’accès aux services publiques, éducation, santé, 

emploi, moyens de loisirs…etc. 

Notre contribution sera l’établissement d’un indicateur plus affiné et global qui tient 

compte de plusieurs dimensions tels que l’éducation, la santé, l’emploi et la richesse 

tout en donnant une importance aux secteurs industrielles et services qui caractérisent 

les villes ainsi que l’accès aux services publiques. C’est une étude fine et 

multidimensionnelle où on s’intéresse aux données au niveau gouvernorat en premier 

lieu puis au niveau délégation en choisissant le gouvernorat de Nabeul que nous avons 

découvert à travers un diagnostic territorial fait auparavant qu’elle représente une 

projection de toute la Tunisie. Pour faire cette analyse nous allons créer un indice de 

développement régional, synthétique et multidimensionnel en premier lieu puis nous 

allons le renforcer avec un indicateur d’activité économique pour bien spécifier le 
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niveau métropolitain des villes et quelles sont les gouvernorats en Tunisie qui peuvent 

être considérés comme métropoles. 

 

L’importance de ce travail peut se présenter dans les résultats dégages et interprétations 

qui peuvent servir comme recommandations sur la question de l’aménagement du 

territoire et aider les planificateurs publics. 

I-  Identification des petites et moyennes villes 

Une multitude de définitions de la microrégion, cette transformation territoriale non 

récente mais en mouvement perpétuel, dites « centres urbains », « ville intermédiaire » 

ou encore « petite et moyenne ville », à la base d’un dualisme sociale et spatiale. 

Cependant la taille d’une ville ne 

  

reflète pas exclusivement la dimension spatiale ou encore l’effectif de la population 

mais aussi une palette sociale et humaine renvoie à cette complexité et multitude, 

(M.Oberti et  E.Préteceille, 2004). La ville est un système productif, une boite noire 

englobant la pauvreté, l’inégalité, la productivité, le changement climatique, les 

conditions écologiques, une mobilité démographique, et un parcours stimulant des 

nouvelles technologies. Une sorte de concentration démographique accompagnée d’une 

accumulation d’investissement et de connaissances. 

Pour ces raisons intrinsèques, les notions d’une petite ou moyenne ville sont 

quelquefois confuses et imprécises, parfois contradictoires. Un concept vise la taille, 

autre met le point sur le statut administratif, juridique voire même historique ce qui 

nous met face à une ambigüité et le dilemme de « délicatesse » spatiale (zone urbaine, 

localité, village), que la ville n’est pas universellement définie (Denis. E, 2007). 

Comment peut-on identifier une ville ou un centre urbain et selon quels critères on 

procède à leur classement en petite et moyenne ? 

 

I.1. Les petites et moyennes villes : tailles et caractéristiques 

 

Généralement les petites et moyennes villes sont analysées par le « prisme de leur 

dynamiques démographiques », une tendance qui privilège l’argument de chute de 

population au profit des grandes villes. Un autre discours pensait à la relance qu’elles 

sont appelées à vivre certainement avec la crise Coronavirus, compte tenu de relations 

sociales beaucoup plus profondes et le degré de contamination moins intense que celle 

dans la métropole. (A.Chambre-Foa, VINCI, 2020). 

J.Lajugie, depuis quelques décennies a présenté une identification simple et sobre de la 

microrégion : « telle ville de petite taille, devra être considérée comme une ville 

moyenne dans une région peu peuplée et peu urbanisée, alors qu’une ville deux fois ou 

trois fois plus peuplée, noyée dans le tissu urbain d’une région à haute densité 

démographique, ne joue pas nécessairement ce rôle et ne répond pas toujours à cette 

vocation » (J.Lajugie, 1974). 

R. Brunet, évoque « les coutures et les coupures du territoire », souligne que la petite  

et moyenne ville, est un découpage autoritaire, où l’Etat a le pouvoir de diviser le 

territoire en vue de faciliter les taches de surveillances, de contrôles et de sécurités. En 

revanche la « firme » coupe l’espace selon ses intérêts commerciaux et ses lignes de 

distribution (R. Brunet, 1997). 

La ville avec sa grandeur, sa composition, son armature et sa forme est le fruit de 

l’ouverture économique. La population urbaine dans le monde a passé de 29.6% en 
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1950 pour doubler au bout d’un demi-siècle, touchant 54% en 2015. Un cadre logique 

de stratégie durable, montre que 

  

plus de 60% de la population mondiale sera urbaine à l’horizon de 2030 (ONU 

département des affaires économiques et sociale, 2014). 

Cette complexité de la ville, ainsi que le déploiement de la population urbaine, affectent 

les moyens de mesures, et les règles de classement d’une « ville ». Quand on parle d’un 

système urbain et on évoque la grandeur d’une ville, beaucoup d’éléments prennent 

place : ceux qui sont liés à la taille estimer par la croissance démographique et l’effectif 

de la population. D’autres s’intéressent le plus à sa fonctionnalité (l’ensemble des 

activités économiques, culturelles et politiques) (Rapport de l’ONU-Habitat, 2019). 

Quelques aspects sont fréquemment utilisés, à savoir le seuil de la population, la densité 

démographique par km2, ou encore la délimitation administrative. Au Danemark et 

Island le seuil de la population d’une ville est de + 200 habitants, en revanche pour les 

pays bas et Nigeria ce seuil atteint 20000 habitants, ce même seuil arrive à 50000 

habitants au Japon. Cette définition à base quantifiable, est fréquemment usager, mais 

la tendance actuelle, parmi les définitions fonctionnelles, les agglomérations sont 

considérées comme un moteur de développement national, la ville est un foyer du 

progrès régional et urbain (F.Perroux 1967). 

M.E.Féréol se penche sur l’idée que les villes jouent un rôle préliminaire dans le 

processus d’urbanisation comme artefact d’identification en tenant compte de l’effet de 

pérennité. Ce qui nous amène à coupler la longévité dans le temps et la durabilité dans 

l’espace, qui ne sont rien d’autre que les leviers du développement durable selon le 

Rapport Bruntdland. Ce rapport insiste sur l’intégrité du système PETR (Pôles 

d’Equilibre Territoriaux et Ruraux) comme échelle équitable d’équilibre 

socioéconomique (population / emplois) dans les petites villes loin de la complexité et 

les disparités des « macrocéphalies » (Marie-Eve Férérol, 2016). 

Par conséquent la durabilité d’une ville repose sur trois dimensions : « La conception 

française donne à la notion de durabilité du développement urbain trois dimensions : 

une dimension territoriale (le développement urbain doit ménager l’organisation du 

territoire national, ses équilibres ville - campagne, grandes villes – petites villes, 

activités industrielles – activités agricoles), une dimension environnementale et une 

dimension d’équilibre social (la ville n’a pas d’avenir durable si elle discrimine et 

exclut) » (J.F.Tribillon, 2002). 

Du coup une question pertinente se pose : à quelle mesure peut-on estimer « la ville » 

comme chaine importante du développement durable ? 

  

I.2. Le rôle des « petites villes » dans le mouvement d’urbanisation durable. 

 

Dans cette partie on essaye de révéler le rôle de la petite et moyenne ville dans le 

processus de développement durable, « un mode de développement qui répond aux 

besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs », tel que l’entend le rapport Bruntdland qui devient 

depuis 1987 une référence universelle de tout développement « soutenable ». 

On s’intéresse à l’urbanisation des petites villes comme moyen de stabilisation des 

citoyens, de plus une source d’équilibre du marché du travail loin de la macrocéphalie 

urbaine, (la métropole dont la population du jour diffère énormément de celle de la nuit 

vue la mobilité intense des employés). En termes de cohésion socioéconomique, 
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sentiment d’appartenance et stabilité de revenu, la petite ville garantie une étendue 

d’équilibre territoriale et rurale contrairement à la conurbation très mouvante, polluante 

et qui n’assure aucune durabilité. (M. Eve Férérol, 2016). 

Les « centres urbains », dites encore petites villes « ont un rôle moteur dans la 

croissance, tandis qu’elles présentent des profils et des dynamiques hétérogènes qui 

s’écartent de ce que l’on observe dans les métropoles » (Denis et al, 2012). 

Les petites villes sont considérées comme une alternative à l’urbanisation massive 

autour des macrocéphalies. Pour cette raison les organismes d’aménagement du 

territoire doivent prendre en considération la forte consommation d’espace et surtout 

rationaliser la demande de déplacements. La petite et moyenne ville est toujours « 

connectée » avec la Mondialisation, et elle « possède une forte identité autour d’un 

patrimoine ou de savoir-faire locaux qui peuvent être source de développement, captant 

des flux de revenus, plutôt que de capitaux » (C. Demazière, 2017). 

 

La charge socioéconomique, le rôle d’« entrainement », la participation à la stabilité de 

la population (coté sécurité sociale), que pourrait tenir la petite ville, dans une 

conjoncture de globalisation où les concentrations urbaines sont trop importantes et 

l’étalement urbain  est source de nombreuses déprédations. Cette réflexion est valide 

pour la petite ville ainsi que les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. (Code général 

des activités territoriales-CGCT,2021) 

 

II. Les petites et moyennes villes dans le monde 

 

« Repenser la géographie économique » est l’intitulé d’une publication du rapport 

annuel sur le développement dans le Monde (Banque mondiale, 2009). Cet article 

recense et évalue les critères d’urbanisation ainsi que la manière dont ces mesures 

géographiques sont employées pour remonter un plaidoyer en faveur des 

agglomérations. « Il souligne la difficulté mal contournée de travailler avec des données 

urbaines étatiques non harmonisées », et met en avant une nouvelle évaluation de 

l’urbanisation dans le monde qui permet de souligner la surestimation de la 

métropolisation et l’ignorance de la micro-urbanisation bourgeonnante.    L’objectif 

initial du rapport est de révéler le rôle majeur des petites villes dans le mouvement 

d’urbanisation ainsi que la croissance économique (F. Moriconi-Ebrard et al, 2009). 

 

La majorité des publications sur le mouvement d’urbanisation et la croissance 

démographique de la population dans le monde, s’occupent de la période entre les 

années soixante du dernier siècle jusqu’à nos jours. Une cinquantaine d’années 

favorisant l’accroissement de la population des petites et moyennes villes que celles des 

pays qui traduisait une forte mobilité vers ces microrégions et en plus une stabilité 

relative que celle des macrocéphalies. De même la Nouvelle Economie Géographique 

(NEG), développe la notion d’« effet d’ombre des agglomérations », comme les firmes 

bénéficient d’effets d’agglomération dans les grandes villes (effet rendement d’échelles 

et externalités positives), cet « avantage métropolitain » peut stériliser les potentialités 

de développements des petites villes dans l’ombre de la métropole (P. Krugman, 1993). 
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II.1. Les petites et moyennes villes en Europe 

 

En allemand comme en français la notion « ville » se trouve au cœur de la civilisation, 

l’urbanisation et la modernité. En revanche les anglais trouvent la civilisation se traduit 

par la culture. Ceci est visualisé dans les modes de vie en Europe, ses villes sont les 

vitrines de richesse et de modernité. Une définition conventionnelle : « la ville se 

conçoit comme le territoire par excellence de la culture » (L.Dupont et J.PAugustin, 

2005). 

 

La petite et moyenne ville présentée par J. Lévy, dans sa publication de 1994, comme 

vision de l’aménagement du territoire, tout en ayant l’audace pour hurler son célèbre 

slogan : « Oser le désert ». Il considérait la concentration urbaine et l’étalement urbain 

autour des métropoles, les quartiers de ceintures dispersés de manière aléatoire, 

anarchique aussi bien inappropriée en France : « Si la France est complètement 

urbanisée, ne vaut-il pas mieux qu’elle le soit avec de vraies villes et non, comme les 

agglomérations Nord-américaines, en de monotones banlieues interminablement étirées 

» (Lévy, 1994 : 8). 

  

a. Petite et moyenne ville En France 

 

La France se caractérise par un fort réseau de l’espace urbain. Hiérarchisé depuis les 

métropoles, les villes moyennes, les petites villes et les bourgs. Cette hiérarchisation 

décrie un encadrement de l’espace fort en matière d’urbanisation en Europe et 

particulièrement en France (D. Pumain, 1996). 

La stratification urbaine en France est le fruit d’une occupation dense et régulière de 

l’espace où les seuils des grandes villes comptant entre 100 000 et 500 000 habitants. 

Les villes moyennes occupent entre 50 000 et 100 000 habitants comptent 217 villes à 

savoir 9,6 millions d’habitants (soit 12 % de la population du pays). Malgré le décalage 

important entre les deux classes de concentration démographique, les villes moyennes 

ont connu une trajectoire très dynamique pendant les années soixante, elles restent 

stables aujourd’hui et la tendance rurale règne en France qui compte 29.6 millions 

habitants hors les zones urbaines. 

En France, après une période de croissance concernant l’ensemble des strates dans les 

années 1960, des évolutions plus contrastées s’affirment dès les années 1970. Des « 

quartiers de ceintures » dynamiques constitués de villes petites et moyennes se 

dessinent autour des plus grandes villes, qui maintiennent une croissance soutenue par 

sa position géographique sur la littorale et son attraction démographique (A.Chambre-

Foa, VINCI, 2020). 

Ces villes intermédiaires présentent de fortes différences et formule un regroupement 

très hétérogène raison pour laquelle on trouve des villes isolées, d’autres incluse dans 

des aires urbaines, des villes aux fonctions limitées et d’autres, qui constituent de 

véritables centres de services au sein de leur entourage. Toutefois, cette ponctualité de 

la présence des espaces intermédiaires est relative à la concentration de la population 

dans les plus grandes agglomérations. (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à 

l’Action Régionale. DATAR, 2007). 

 

La croissance des petites villes en France n’est pas liée à la distance aux grandes villes 

qui est limité à plus ou moins de 50 kilomètres d’une agglomération. Mais du fait que 
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l’organisation industrielle en France est spontanée, cause de proximité des ressources 

naturelles ou matière première, le nombre des petites et moyennes villes s’accroit ces 

deux dernières années (Francois Taulelle, 2010). 

  

b. Petite et moyenne ville En Allemagne 

 

L’Allemagne comprend 417 agglomérations comprenant entre 10 et 30 000 habitants, 

environ 22 millions d’habitants en Allemagne (soit 30 % de la population générale). 

Contrairement à la France, les villes qui compte plus de 500 000 habitants sont celles 

qui ont une trajectoire moins dynamique du pays qui fait de l’Allemagne moins rurale 

que la France avec « une population non urbaine » comptant 26,6 millions 

(X.Desjardins et P.Estèbe, 2019). Le vieillissement de la population, est à l’origine du 

ralentissement généralisé de la croissance des villes, en addition du fait de la division 

puis la réunification de l’Allemagne. Ce facteur a fonctionné comme une pompe 

aspirante au profit des bassins d’emploi des Etats fédéré d’Allemagne d’ouest, ce qui a 

engendré un semis très dense de villes petites et moyennes qui fonctionnent en réseaux 

et qui caractérise l’Allemagne par « pays des petites villes » (VINCI, 2020). 

Un demi-siècle de croissance démographique, où les pouvoirs publics cherchaient à 

urbaniser le territoire allemand tout en créant « des programmes spécifiques pour établir 

des partenariat- régionaux de développement urbain, et explorer de nouvelles formes 

de coopération ». Mais ceci n’est pas aussi suffisant pour une relance urbaine certes en 

absence de stratégie régionale pour cette problématique. « En 50 ans, la population des 

petites villes augmente partout plus rapidement que la population des pays » (D. 

FLORENTIN et al, 2009). 

 

c. Petite et moyenne ville En Italie 

 

L’Italie le pays « aux 100 villes » selon le philosophe et historien Carlo Cattaneo, en 

faisant allusion à toute une culture et une civilisation diverse, c’est l’Italie « métropolite 

» et dense où l’on retrouve les caractéristiques des populations urbaines contemporaines 

: ménages de petite taille, taux d’activité élevé, forte croissance démographique. 

 

Entre 1960-2011, on remarque une tendance globalement positive selon les chercheurs 

du groupe VINCI. Pour l’Italie toutes les strates suivent une dynamique globalement 

positive sur la période. Cette dynamique est plus marquée pour les petites villes de 

moins de 30 000 habitants et pour les villes de 100 000 à 500 000 habitants (VINCI, 

2020). Les villes entre 10 et 100 000 habitants (considérée comme petite), rassemblent 

15,3 millions d’habitants en Italie (soit 26 % de la population) où Les villes du centre-

nord regroupent les principaux espaces urbains du pays, (30% de la population). Mais 

paradoxalement 21,2 millions en Italie population rurale, ceci est dû à la notion « 

urbaine ». Le concept porte une dimension centrale de la représentation du territoire 

italien. Dans la littérature administrative et politique même dans les ouvrages et les 

  

publications scientifiques, la distinction urbain/rural n’apparaît pas déterminante, pas 

plus que, en dehors d’une référence générale aux « villes moyennes ». La place des 

villes moyennes dans l’espace italien apparaisse très différente de ce qu’elle est en 

France. En Italie, la distinction ville/campagne demeure moins structurante du débat 

public et beaucoup moins invoquée en Italie comme il est le cas en France. Cette quasi-



 
 
 

177 
 
 

absence de catégorisation des villes italienne traduit un orthodoxe ancestral de la 

complexité ville-territoire, manifesté par l’existence d’espace d’urbanisation quasi-

continue où se mêlent étroitement l’urbain, le rural-agricole et l’industrie, c’est entre 

autres « la ville diffuse » constitué par des espaces isotropes sans aucune hiérarchie, 

comme il est le cas de Lombardie et Vénétie (A. Mariotti et P. Molinari, 2006). Bref, 

l’Italie n’a pas de politique urbaine au niveau national. En réalité, « L’approche du fait 

urbain et des villes moyennes italiennes est surdéterminée par une lecture régionale et 

un ensemble de politiques indirectes, souvent orientées par les fonds structurels 

européens » (X.Desjardins et P.Estèbe, 2019). 

 

Pour conclure avec l’Italie on peut noter que les villes « moyennes » jouissent d’un 

statut particulier. Pour la raison que l’histoire et la mémoire italienne sont très 

imprégnées de culture civique, prouve une accumulation culturelle et historique de ces 

villes considérées comme dépositaires de l’histoire d’un pays qui n’a eu d’unité que 

tardive (Xavier Desjardins et Philippe Estèbe, 2011). 

 

d. Petite et moyenne ville Au Royaume-Uni. 

 

Par analogie, en l’Italie, le phénomène a concerné des villes petites et moyennes situées 

essentiellement dans les régions du nord, et plus marginalement dans le sud, au 

Royaume-Uni, le déclin a concerné principalement les villes industrielles de toutes 

tailles ainsi que Londres, la tendance s’inverse dès les années 1990 avec un phénomène 

de croissance urbaine concernant toutes les strates, même des villes relativement isolées 

(A.Chambre-Foa, VINCI, 2020). 

 

Les villes entre 10 et 100 000 habitants au Royaume-Uni rassemblent 12,5 millions 

d’habitants (soit 20 % de la population) hormis que 13,5 millions habitants se 

concentrent dans les périphéries rurales de l’Ouest et du Nord de l’Angleterre en 

formant des petites villes au développement différencié selon les liaisons avec les 

macrocéphalies limitrophe. Les petites villes de moins de 30 000 habitants, les villes 

moyennes de 30 000 à 50 000 et les grandes villes de 100 000 à 500 000 ont connu une 

dynamique très positive, peu affectée par la crise des années 1980-1990 (X.Desjardins 

et P.Estèbe, 2019). 

  

Le programme « le Market Town » est une initiative durant 2002 à 2005, comme 

référence aux « villes moyennes », dans les politiques publiques territoriales au 

Royaume-Uni. Ce programme avait un impact sur l’attraction de la population dans les 

régions rurales qui sont révélées très attractives dans les années 1980, pendant que les 

grandes métropoles anglaises ont connu un vif mouvement de recul démographique 

(A.Champion, 1994). La tendance de « contre-urbanisation » mis en avant par les 

travaux de Champion est un renversement du phénomène d’agglomération, un retour à 

la nature et la « sobriété heureuse » (P. Rabhi, 2010). 

Une remarque seyante à ce que nous venons d’énoncer, c’est que la polarisation 

industrielle exacerbe les déséquilibres européens et stigmatise l’homogénéité spatiale 

impulsée par le plan Davinci. 
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II.2. Les petites et moyennes villes dans le Monde Arabe 

 

Une civilisation arabe étendue dans l’histoire, vaste dans l’espace allant du Maroc à la 

Turquie, englobant l’Iran et l’Irak : au total 20 pays, environ 421 millions d’habitants 

en 2005, près de    12 millions de km2. La région compte deux petits pays (Bahreïn et 

le Qatar, autour de 700 000 habitants), huit pays ayant entre 2 et 7 millions d’habitants, 

six pays entre 20 et 32 millions (dont l’Algérie, le Maroc et l’Irak). En 2000, les densités 

vont de 3 hab. /km2 en Libye, 11 à Oman et 13 en Algérie, pour compter 340 au Liban, 

525 à Palestine. Pendant les deux dernières décennies, les villes côtières des Etats 

arabes du Golfe ont émergées et se sont rapidement développées, passant de centres 

régionaux d'échanges culturels et économiques à des macrocéphalies ancrées dans 

l'économie mondiale. 

En revanche, et à cause des invasions des Hilaliens réfugiés du Sud égyptien et à la 

désorganisation agricole et politique qui s’ensuivit l’Afrique du Nord a connu un recul 

sensible de sa population du XIe au XIIIe siècle. De l’avis unanime, semble-t-il, des 

contemporains et des historiens sur cette période « Après le XIe siècle, la situation 

s’aggrava, surtout dans les campagnes. Des ravages de plantations, de systèmes 

d’irrigation, éliminèrent ou réduisirent considérablement l’agriculture au profit du 

nomadisme. De toute évidence, cette transformation abaissa considérablement le niveau 

démographique, par exemple en Afrique du Nord, de l’Égypte au Maroc » (Reinhard et 

al, 1968, p. 83) 

Cette diversité des poids démographiques traduite par le fait que « Le monde arabe 

possède la propriété exceptionnelle de n’être peuplé que sur ses marges : l’intérieur de 

la carte du 

  

peuplement est vide. Les fortes concentrations démographiques sont entrecoupées 

d’immensités pratiquement dépeuplées » (Dominique Tabutin et Bruno Schoumaker, 

2005). 

En addition des caractéristiques distinctives des villes du Golfe, telles que les chaînes 

hôtelières internationales et les centres financiers, on assiste à une création de chaine 

d'immenses complexes commerciaux et de divertissement contribuent à classer ces 

villes comme centres de consommation. D'autres tendances urbaines, comme Centres 

d'exposition et de conférence. Ce qui a créé une attractivité « démographique » impulsé 

par les mouvements de migration de tous les pays du monde certes les pays du nord-

africain et l’Asie de l’orient. Une diversification spatiale et géographique en plus de la 

délicatesse de l’accroissement démographique qui a fructifié une hétérogénéité de la 

population qu’on ne peut guère borner ses troubles ou mouvement, ce qui nous met face 

à une vocation pénible. 

L’autoritarisme politique et le régime d’économie administrée des États de la région 

s’est très souvent traduit par un nivellement et une marginalisation des microrégions 

alors que la macrocéphalie qui représente généralement la capitale est la plus 

dominante. 

Les strates de villes intermédiaires assujetties, avec une population globalement « 

rurales » explique l'évolution de leur distribution spatiale où les villes intermédiaires, 

en Arabie Saoudite, encadrent des territoires très étendus et surtout isolés les uns des 

autres, et en particulier, à la relation entre variation de rang, (déclin et déclassement), 

et les localisations littorales ou intérieures, proches ou distantes des métropoles 

majeures (E.Denis, 2007). 
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La notion « des petites et moyennes villes » dans les pays de la rente pétrolière paru 

balbutiante : La strate de ces villes intermédiaires n’a aucune chance de surgir dans les 

systèmes très étroits des Emirats ou du Qatar avec quatre ou six villes, un nombre qui 

tend même à se réduire sous l’effet de la fusion urbaine le long des passages littoraux. 

Malgré qu’ils soient urbanisés très vite, en moins de cinquante ans, (L’Arabie Saoudite 

n’avait encore que 12 % d’urbains en 1950), les pays de la rente pétrolière apparaissent 

comme les plus urbanisés du Monde arabe, ils n’ont pas la tradition ni le souci de 

collecter les données concernant l’urbanisation, ça paru paradoxale mais toujours vrais. 

Ils ont dépassé les pays de tradition urbaine ancienne, ceux du Levant et L’Égypte, ceux 

qui, au seuil du vingtième siècle, comptaient déjà entre 22 % et 36 % d’urbains. Par 

contre au nord-africain, le taux d’urbanisation le plus faible, celui de la Mauritanie, ne 

dépasse pas 33 % alors que la Libye atteint presque 86 

% d’urbains. Cette dernière s’impose comme le pays le plus urbanisé du continent 

africain alors 

  

que Maghreb comprenant le Maroc, La Tunisie et l’Algérie sont en second lieu, des 

pays pétroliers. Dans ce champ de contraste des niveaux d’urbanisation va émerger, une 

strate des « centres urbains » dont leurs systèmes (dimensions et caractéristiques) 

différent d’un pays à l’autre elles sont généralement d’une taille très inégale, 

dépendante du taux d’urbanisation mais aussi du poids démographique du pays 

(Dominique Tabutin, Bruno Schoumaker, 2005). 

Pour les pays du Maghreb, le Maroc est stigmatisé par un déficit d’assistance aux zones 

intérieures, avec une structure spatiale déséquilibré, la texture des petits bourgs 

s’affaiblit toujours sous l’effet des migrations (vers l’étranger et vers la métropole 

économique, Casablanca). Ainsi le pôle Atlantique (l’ensemble Casablanca, Rabat, 

Kenitra), apparait une seconde polarité régionale avec Fès et Marrakech bien alterné 

par des villes secondaires. Enfin, deux pôles méditerranéens complètent cette armature, 

ceux de Tanger et d’Oujda (K.Joumady, 1999). 

Dans le but de réaliser un champ d’équilibre territoriale en Algérie un effort des 

autorités publiques ainsi que les chercheurs dans le domaine d’urbanisation en faveur 

d’instaurer un système de développement et d’ajustement des hauts plateaux. Les villes 

intermédiaires en Algérie ont connu une évolution pendant les décennies qui ont 

succédées l’indépendance. Avec une politique urbaine qui « maitrise le phénomène de 

littoralisation et freine la croissance démesurée des métropoles » en faveur des zones 

enclavés, l’Algérie réalisera une croissance urbaine des micros-régions (A.Bousmeha, 

2014). 

Après ce passage à revue dans le monde, on va passer à présenter le territoire sujet de 

cette étude. 

 

II.3. Les strates urbaines sur le territoire tunisien, historique et tendances 

 

La ville de Tunis, a vécu une croissance démographique et un progrès socioéconomique 

qui lui permet de devancer dans une démarche de développement accéléré relativement 

aux autres régions de voisinage. Cette primatie a connu un recul de la « capitale 

tunisoise » juste après une décennie de l’indépendance, pour ouvrir le champ aux villes 

petites et moyennes surtout pendant la période de relais de consommation au début des 

années soixante-dix et le déploiement des industries de textile « grâce » à la loi 72. 
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La naissance des semis villes et quelques nœuds urbains autour de la métropole de Tunis 

ainsi que les grandes villes comme Sousse, Sfax, Monastir, Nabeul et autres a engendré 

quelques complications démographiques et fonctionnelles de la capitale. L’apparition 

des centres urbains fruit des économies d'agglomération dans les villes du littoral en 

Tunisie depuis les années 70 a   

creusée la cavité de disparité en créant une dichotomie qui coupe le territoire en deux à 

la verticale : région côtière et régions intérieures. 

Pour faire face à ce déséquilibre spatiale, au début des années 80 des programmes 

spécifiques de développement régionale intégré (urbain et rural) ont vu le jour avec une 

politique d’adoption d’un modèle d’industrialisation extraverti qui a permis 

l’installation sur le territoire Tunisien d’un régime off-shore, en plus de la promulgation 

de la loi 74 du 3 août 1974, portant institution d’un nouveau régime d’investissement 

consacré à la promotion de l’industrie manufacturière d’import-substitution et la 

création au cours de la même année du Fond de Promotion et de Décentralisation 

Industrielle (FOPRODI). Notons que ce fond était beaucoup plus bénéfique aux villes 

côtières, ce qui va à l’encontre de ses objectifs en stimulant le tissu urbain des nouvelles 

polarisations côtières au détriment des communautés rurales des zones intérieures 

(A.Belhedi, 2011). 

Toutefois, la structure de l'industrialisation se caractérise par une concentration 

sectorielle (54% dans le secteur textile) et régionale (plus de 75% sur les zones 

côtières). 

Le diagramme ci-dessous présente la répartition par gouvernorat du nombre 

d’entreprises industrielles pour l’année 2017, (5457 entreprises). 

 

 
Source CGDR 
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III. Analyse du niveau de métropolisation des villes Tunisiennes 

 

Le territoire est un espace géographique caractérisé par des relations économiques, 

politiques, culturelles et sociales de divers acteurs qui interviennent ensemble. Les 

territoires sont évidemment inégaux par leur superficie, leur population et même par 

leurs ressources naturelles. Aussi, par la nature et les caractéristiques du milieu (urbain 

ou rural) alors il est habituel d’opposer les zones urbaines avec une population 

concentrée et des grandes villes marquées par des activités économiques importantes 

contre les zones rurales avec une faible densité de population et des compagnes 

marquées par l’agriculture (Vernières, 2009). 

Mais ce qui ne doit pas être habituel, c’est l’existence des disparités au niveau des 

besoins nécessaires vitaux et humains liés au territoire ou au lieu de résidence où il vit 

la personne tel que l’accès aux services de santé, l’accès à l’éducation et à la formation, 

l’accès à l’emploi et aux services publiques, l’accès à l’eau potable et l’assainissement 

ainsi que récemment nous pouvons dire même l’accès à l’information…Donc toute 

forme de distribution inégale des ressources dans l’espace. 

La disparité régionale était l’étincelle qui a allumé le feu de la révolution Tunisienne. 

Cette dernière a présenté principalement une question territoriale régionale visant une 

marginalisation spatiale et un développement inégal au niveau des régions due à un 

système cumulatif des inégalités structurelles. La Tunisie post révolution, la question 

de la disparité semble ne plus pouvoir se dire, se décrire et se discuter autrement que 

dans un registre spatial régional malgré sa pluralité dimensionnelle. 

Le but des analyses sociales est d’assurer une justice sociale alors toute inégalité sociale 

injustifiable est nécessairement une injustice dissimulée qui peut faire éroder la 

confiance à l’égard des institutions et des pouvoirs publics et être la cause de 

l’augmentation des dissensions, des tensions sociales et de la violence ainsi que 

l’éclatement des conflits et même des révolutions… Pour se faire, il faut commencer 

par une politique d’aménagement du territoire qui assure un développement humain 

égale et une distribution équilibrée des ressources surtout avec la naissance récemment 

d’une nouvelle forme du milieu, le préurbain, qui est une extension des agglomérations 

urbaines dans la périphérie en transformant des milieux ruraux. 

Parce que la question sociale ne peut pas être séparée de l’espace ou du territoire dans 

lequel elle s’inscrit, et parce que l’espace intervient comme un facteur explicatif de 

plusieurs faits sociaux, en particulier le degré d’urbanisation ou du développement, 

nous allons essayer de faire une 

  

lecture croisée du développement régional en Tunisie. En effet, nous allons conjuguer 

une approche multidimensionnelle en traitant des indices multidimensionnels du 

développement régional, d’activité économique et de métropolisation et une approche 

spatiale afin d’étudier les effets de voisinage, de la population et du degré 

d’urbanisation sur le niveau du développement du lieu. 

Nous allons établir un indicateur synthétique multidimensionnel de métropolisation 

composé d’autres indicateurs élémentaires évaluant plusieurs dimensions tels que 

l’éducation, la santé, l’emploi et la richesse tout en donnant une importance aux secteurs 

industrielles et services qui caractérisent les villes ainsi que l’accès aux services 

publiques. 

Une analyse affine, qui s’intéresse aux données au niveau gouvernorat en premier lieu 

puis au niveau délégation en choisissant le gouvernorat de Nabeul, tout en tenant 
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compte de la dimension spatiale en étudiant l’indice d’autocorrélation spatial Moran et 

une modélisation spatiale. 

Nous avons choisi comme échantillon les 24 gouvernorats de la Tunisie en premier lieu 

puis les16 délégations du Cap Bon, un gouvernorat sur le littoral, son chef-lieu Nabeul 

une ville qui peut être une macrocéphalie « amortisseur » des problèmes 

socioéconomiques de la Capitale tunisienne vue sa contigüité. 

III.1. Source des données et définition des variables : 

Dans notre première phase d’étude, nous utilisons comme une première source des 

données le recensement général de la population et de l'habitat 2014 (RGPH 2014), une 

enquête établie, par l’institut national de la statistique INS en 2014, dans le domaine de 

la population afin d’extraire des données précises et détaillées concernant les ménages, 

les logements et le niveau de vie des ménages. 

- Le rapport « la carte de la pauvreté » établi par l’INS en collaboration avec la 

banque mondiale BM en 2020. 

- Les rapports « gouvernorat en chiffres » pour tous les gouvernorats pour l’année 

2018, établis par le commissariat général au développement régional (CGDR) et les 

offices de développement régionale (ODCO, ODNO, ODS). 

- Le rapport « Santé Tunisie en chiffres 2018 », élaboré par la direction des études 

et planification du ministère de la santé sous la direction des statistiques. 

  

Comme première partie, nous allons calculer un indice du développement régional, un 

indice d’activité économique puis un indice global métropolitain pour tous les 

gouvernorats suivant la méthodologie utilisée par l’institut Tunisien de la compétitivité 

et des études quantitatives ITCEQ dans le document de travail N°8-Juillet 2012. Puis, 

nous allons affiner l’étude en traitant les mêmes indicateurs pour des territoires moins 

grands, au niveau délégation et en choisissant un gouvernorat classée riche et de d’un 

niveau de développement élevé afin de montrer que même au niveau du chaque 

gouvernorat nous pouvons trouver des délégations d’un niveau de métropolisation très 

élevé dépassant celui du gouvernorat elle-même et celui de la seule métropole en 

Tunisie qui la capitale Tunis. 

En deuxième partie, nous allons introduire l’effet spatiale et en bénéficier des avantages 

de l’échométrie spatiale pour montrer l’existence d’un effet spatial de voisinage et 

analyser l’effet de quelques variables par le biais d’un modèle autorégressif simultané 

( SAR ) qui intègre une dimension spatiale au niveau de la variable endogène. 

a. Création des Indices du développement et de métropolisation : 

 

Nous allons créer des indices évaluant le degré du développement régional, le 

pourcentage des activités économiques basées sur l’industrie, le commerce et les 

services ainsi qu’un indice global qui mesure le degré de métropolisation. Ce sont des 

indicateurs calculés se basant sur la méthode multidimensionnelle utilisée par l’ITCEQ 

qui englobe plusieurs dimensions humaines tel que l’éducation, la santé et le bien-être 

adaptée avec les données que nous possédons au niveau gouvernorat et délégation. Ce 

sont des indices synthétiques présentant des moyennes des sous indices élémentaires 

qui sont eux-mêmes des moyennes d’autres variables tel que le taux de réussite en 

baccalauréat, le taux de scolarisation des enfants âges entre 6ans et 14 ans et le taux de 

scolarisation au supérieur (âgé de 19 ans à 24 ans) forment en moyenne le sous 

indicateur éducation. Ces indices varient de 0 (très mauvais) à 100 (excellent), plus ils 

se rapprochent du 100 plus le niveau du développement ou de métropolisation est élevé. 
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b. Méthodologie et Variables : 

 

Les variables utilisées pour construire l’indice de développement régional IDR 

comprennent des caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques liées aux 

ménages, leurs bien-être et leur accessibilité aux services publiques en se référant à 

quatre dimensions à savoir « la richesse et l’emploi », « la santé » « le savoir » (Tableau 

N°1). 

  

Comme hypothèses de recherche, nous nous attendons que les villes de la Tunisie, sans 

compter la capitale Tunis qui est déjà une métropole, les gouvernorats de Sousse, Sfax, 

Nabeul et Monastir peuvent avoir un niveau de développement et d’activité élevé et en 

états d’être très proches des métropoles au niveau des chiffres malgré 

qu’administrativement ces villes sont considérées comme villes intermédiaires. 

Au niveau délégation, les délégations de Hammamet et Nabeul vont avoir un niveau de 

développement plus élevé que les autres délégations dues aux activités touristiques et 

l’accroissement des activités industrielles et leurs attractivités d’emploi (investisseurs 

et employés). 

 

• Indice du développement régional IDR (Tableau N°1) : 

 

IDR =   1/5  × (éducation+ communication + emploi + conditions de vie + santé) eq.1 

 

Pour les indicateurs élémentaires, ils présentent des moyennes arithmétiques des taux 

et pourcentages mentionnes dans le tableau N°1. Par exemple : 

Education = moyenne arithmétique du Taux de réussite au baccalauréat, Taux de 

scolarisation des enfants âgés de 6 ans à 14 ans et Taux de scolarisation supérieure

 eq.2 

 

 

• Indicateur d’activité économique IAE : 

 

IAE présente la moyenne arithmétique de la part des secteurs de l’industrie, du 

Commerce et des services afin de pouvoir mesurer l’activité économique de nature 

métropolitaine. 

IAE = 1/3 × (industrie + commerce + service) eq.3 

 

 

 

• Indice global de métropolisation IGM : 

 

IGM = ½ × (IDR+IAE)                                               eq.4 
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Tableau N°1 : Les variables et les dimensions de l’Indice du développement 

régional : 

  

 

Dimensions 

Sous- 

dimensions 

 

Poids 

 

Variables 

 

 

 

Indice de 

savoir 

 

Education 

 

1 

Taux de réussite au baccalauréat (année 2018) 

Taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans à 14 ans 

Taux de scolarisation supérieure (âge de 19 ans à 24 ans) 

 

 

Communication 

 

 

1 

Taux d'utilisation internet pour les personnes âgées de 10 ans 

et plus 

Pourcentage des ménages ayant un téléphone fixe 

Pourcentage des ménages ayant au moins un téléphone 

portable 

 

 

 

 

Indice 

emploi et 

conditions 

de vie 

 

Emploi 

 

1 

Taux d'activité 

Offre d'emploi par rapport le nombre des chômeurs (année 

2018) 

 

 

 

 

Conditions de 

vie 

 

 

 

 

1 

Pourcentage des ménages qui sont propriétaires du logement 

Taux de desserte en eau potable 

Taux de branchement des ménages au réseau 

d'assainissement 

Taux de branchement au réseau public de distribution 

d'électricité 

Taux de branchement au réseau public de distribution 

d'électricité 

Pourcentage des ménages qui utilisent le gaz pour cuisson (Gaz 

bouteille ou naturel) 

 

 

Indice de 

sante 

 

 

Santé 

 

 

1 

Nombre de médecins pour 1000 habitants (année 2018) 

Nombre de lits d'hôpitaux pour 10000 habitants (année 

2018) 

Nombre d'hôpitaux pour 100000 habitants (année 2018) 

Nombre de centres de santé de base pour 10000 habitants 

(année 2018) 
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III.2. Résultats et interprétations  

Les résultats de l’indicateur synthétique global IG (Tableau N°2) montrent qu’il existe 

plusieurs villes en Tunisie, autre que la capitale Tunis, qui dépassent le 50% tel que les 

gouvernorats de Monastir en premier rang pour tous les indices, Ben Arous, Nabeul et 

Sousse. Ces gouvernorats tendent à être des métropoles non pas parce qu’ils ont un 

grand accès aux services publiques et un niveau de développement élevé mais surtout 

car ils contiennent des activités économiques basées en grande partie sur l’industrie, 

commerce et service présentées par des indices d’activité économique élevés et dont le 

gouvernorat de Monastir enregistre la valeur la plus élevée (Carte N°3). Ce qui 

confirme que les grandes villes côtières bénéficient davantage de l’effet agglomération. 

On prend le cas de la ville de Ksar Helal, une localité du gouvernorat de Monastir où 

les citoyens ont bien perçu un héritage de culture entrepreneuriale qui a suscité à un 

« système de production locale » spécialisé en textile. La ville avait des traditions 

ancestrales de productivités, des techniques de travail à la chaine et à distance (travail 

à domicile enchainé), chose qui a créé une dynamique économique perpétuelle dans 

cette microrégion. Malgré l’hétérogénéité des catégories sociales, les résidents ont eu 

consciences que leurs enjeux sont communs ce qui a procuré la caractérisation de 

pérennité des projets, un mouvement de feed-back très fructifier et une stabilisation 

relative de la population (M.Montacer, 2004). 
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Tableau N°2 : Résultats IDR, IAE et IG par gouvernorat 

 

Calcul des auteurs 

Les gouvernorats d’Ariana et Sfax sont très proches aussi s’ils s’intéressent davantage 

sur les secteurs industrie et service. 

Bien qu’il y a des gouvernorats qui ont bénéficié de l’importante contribution des 

activités économiques pour améliorer leurs indices global de métropolisation, il y a 

d’autres qui ont perdu leur classement en développement régional tel que le gouvernorat 

de Tozeur qui a un IDR élevé et égale à 51,39 en parallèle il a un IAE très faible et 

égale à 24,62 pour enregistrer un IGM  égale à 38 ce qui montre que les activités 

économiques qui ont la grande part dans ce gouvernorat sont l’agriculture et les travaux 

publiques. 

Les gouvernorats de Beja, Jendouba, El Kef, Gabés et Tataouine ont enregistré des 

valeurs faibles d’activité économique ce qui les a fait reculer leur niveau du 
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développement régional. En plus, les gouvernorats de Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, 

Gafsa et Kébili se classent au bas de l’échelle des activités économiques de nature 

métropolitaine avec les valeurs les plus basses (Tableau N°2, Carte N°3). 

Carte N°1 : Indice global de métropolisation IGM 

 

                    Calcul des auteurs 
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Carte N°2 : Indice du développement régional IDR            Carte N°3 : Indicateur d’activité économique IAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul des auteurs                                                                                            Calcul des auteurs 

Une évidence tunisienne car les régions internes en particulier les régions Nord-Ouest 

et Centre- Ouest persistent souffrent d’une forte marginalisation et d’une pauvreté 

aigüe, précisément les gouvernorats Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Béja, Jendouba 

et Siliana sont les plus déshérités malgré que les programmes d’aménagement du 

territoire destinés à stimuler les régions intérieures et les avantages fiscaux et financiers 

stimulants et spécifiques accordés par le gouvernement aux investissements privés et 

spécialement aux investissements directs étrangers afin de les attirer, l’apport de ces 

derniers demeure négligeable. Pour les investissements directs étrangers nous pouvons 

expliquer ce résultat par la nature des multinationales qui choisissent la Tunisie comme 

localisation, qui sont de nature exportatrice et ont déjà bénéficié des avantages 

Tunisiens liés à l’exportation, la loi 72, qui restait en concurrence avec les incitations 

du développement régional et même ait un impact négatif sur l’attractivité de ces 

dernières. En fait, la majorité des investissements directs étrangers choisissent de 

conjuguer les avantages de la loi 72, en bénéficiant d’une exonération des impôts et 

taxes pendant 10 ans avec des possibilités de prolongation, et les avantages d’un 

emplacement stratégique, puisque cette loi n’exige pas un emplacement précis, en 

bénéficiant d’un milieu urbain (ville ou littoral) où la présence d’infrastructures 

adéquates, des services accessibles avec les moindres coûts du transport, proximité des 

ports et une connexion aux différents réseaux afin de minimiser les coûts de transport 

et de transit, au lieu de bénéficier presque des mêmes avantages mais avec une 

infrastructure inadéquate, main d’œuvre moins qualifiée et des coûts de transports 

élevés. Cet arbitrage qui a rendu la loi 72 plus attractive pour les investisseurs étrangers 
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voire même elle handicape les autres politiques régionales d’attractivité et aggrave le 

clivage entre les espaces urbains et les zones enclavées. 

Donc avant d’instaurer une politique d'investissement qui présente un outil de réduction 

de la pauvreté et de la disparité en créant de la richesse, le gouvernement ou les 

décideurs doivent bien l’étudier dans tous les axes ; faisabilité, ciblage, concurrence et 

cohérence avec les politiques déjà existantes, impact sur la région elle-même et sur les 

autres… pour qu’elle soit efficace et peut aboutir à l’objectif fixé. 

III.3. Le Cap Bon (gouvernorat de Nabeul) : 

La région du Cap-Bon, gouvernorat de Nabeul, est l’une des régions côtières limitrophe 

de la métropole de Tunis, qui a connu ces dernières décennies une nouvelle impulsion 

économiques faisant de la « région » un tremplin fonctionnel et une fenêtre 

méditerranéenne fortement mobile (A. Belhedi 2004). Le gouvernorat de Nabeul situé 

dans le Nord-Est, dispose d’un littoral de 180 km sur la Méditerranée ce qui a permis 

de développer un tourisme balnéaire et artisanal. Il contribue à la hauteur de 15 % de la 

production agricole nationale bien que sa superficie agricole utile ne dépasse pas les 4 

% de la superficie agricole totale de la Tunisie. Il dispose 637 entreprises industrielles 

dont plus que 60 % (389 entreprises) sont totalement exportatrices (rapport «la carte de 

la pauvreté », INS et BM, 2020). 

Il est un des plus riches gouvernorats de la Tunisie avec un taux de chômage égale à 

10,3 % en 2015 contre un taux national de 15,6 % et un taux de pauvreté égale à 8,1 % 

contre 15,3% au niveau national, malgré qu’il dispose des délégations qui affichent des 

taux de pauvreté très élevés tel que Takelsa (19,1%), Hammam Ghezaz (16%) se 

caractérisent par des taux d’abandon scolaire très importants (rapport «la carte de la 

pauvreté », INS et BM, 2020) 

En traitant les indices globaux de métropolisation des 16 délégations (Tableau N°3), 

nous trouvons que la moitié des délégations (8 délégations) ont un indice global de 

métropolisation élevé et qui dépasse ou égale à 50. 

Cinq délégations à savoir la délégation de Nabeul qui occupe la tête du classement 

(IGM=60,70), Grombalia, Hammamet, Dar Chaabane et Sliman enregistrent un taux 

supérieur à celui de la métropole de Tunis (IGM=51,21) et qui varient entre 60,70 et 

52,41. L’importance de ces valeurs provient de la contribution des activités 

économiques de nature industrielle et touristique au sein de ces délégations qui 

possèdent aussi les valeurs les plus importantes de l’indice des activités économiques 

dont la valeur la plus importante est enregistrée à la délégation de Hammamet 

(IAE=62,67), puis Grombalia (IAE=61,93) et Nabeul (IAE=61,75) (Tableau N°3). Ces 

résultats traduisent l’effet de l’économie d’agglomération et les gains réalisés par les 

différentes activités et des rendements croissants due à l’effet de contiguïté et la 

proximité géographique ainsi que la dynamique endogène.  
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Graphique N°1 : Baromètre du degré de métropolisation de Nabeul par délégation 

 

Calcul des auteurs 

 

 
En se basant sur le niveau du degré de métropolisation, l’union de ces cinq délégations 

peut faire une métropole dont tous les indicateurs quel que soit du développement 

régional, de l’activité économique ou même de métropolisation sont supérieur à ceux de 

la métropole de Tunis et avec un écart important (presque 9 points au niveau de l’IAE). 

Même le reste des délégations occupe une position intermédiaire du développement et 

d’activité économique de nature métropolitain avec un IDR compris entre 41,65 et 47,38 

et un IAE compris entre 31,50 et 55,52 ainsi qu’un niveau de métropolisation compris 

entre 37,22 et 50,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

191 
 
 

 

 

Tableau N°3 : Résultats IDR, IAE et IG par délégation (gouvernorat de Nabeul) 

Délégation IDR IAE IGM 

Nabeul 59,65 61,75 60,70 

Grombelia 50,88 61,93 56,40 

Hammamet 50,06 62,67 56,36 

Dar Chaabane 51,69 54,06 52,87 

Sliman 50,11 54,71 52,41 

Beni Khaled 47,06 53,43 50,25 

Bouargoub 44,75 55,52 50,14 

Beni Khiar 50,2 49,54 49,87 

Korba 47,15 50,77 48,96 

Kelibia 47,37 50,36 48,86 

Menzel Bouzelfa 46,25 49,47 47,86 

Menzel Temime 47,38 44,82 46,10 

EL Mida 41,65 40,87 41,26 

Hammam El Guezaz 46,88 35,50 41,19 

Takelsa 41,94 40,13 41,03 

El Houaria 42,94 31,50 37,22 

 

Calcul des auteurs 

 

IV. Analyse spatiale de métropolisation des villes Tunisiennes : 

 

Empiriquement, l’introduction de l’espace et du territoire à l’analyse économique peut 

être soit en ajoutant des nouvelles variables représentant la dimension spatiale ou en 

utilisant des outils de calcul spécifiques qui tiennent compte de l’espace tel que la 

cartographie et l’économétrie spatiale. Cette méthodologie n’est pas nouvelle mais en 

perpétuelle évolution. Elle a commencé par une approche géographique qui s’est basée 

sur la projection et la cartographie des faits en étudiant des mesures qui tiennent compte 

de la superficie et la dimension de la terre afin de présenter les répartitions de la richesse 

ou de la pauvreté dans des différentes unités territoriales. 

Une intégration d’une forte dose de quantitativisme dans les études géographiques en 

utilisant des méthodes statistiques et économétriques (Anselin, 1988) avec la prise en 

compte de l’espace a fait naître une nouvelle approche à savoir l’économétrie spatiale. Ce 

concept a contribué beaucoup au développement des analyses des données et ont affiné 

les résultats en faisant une lecture du fait dans l’espace : distribution de la population, la 

dispersion, la concentration spatiale ainsi que la densité, jusqu’à l’étude des 

autocorrélations spatiales (Moran, 1950) et l’effet de voisinage. 

IV.1. Autocorrélation spatiale globale (I de Moran) : 

Les résultats précédents trouvés qui montrent l’apport de l’économie et les gains 

d’agglomération nous conduisent à en tenir compte des effets spatiaux, précisément 

l’autocorrélation et hétérogénéité spatiales et les interactions de voisinage. En effet, la 

présence d’une autocorrélation spatiale suppose que les valeurs d’une variable aléatoire 
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dans un espace géographique ne sont pas prises au hasard et peuvent être semblables si 

les observations sont proches ou contiguës spatialement (JAYET, 1993). Une 

autocorrélation positive signifie une concentration spatiale des valeurs semblables quel 

que soit faibles ou élevées d’une variable aléatoire, alors que l’autocorrélation négative 

est associée à une concentration spatiale des valeurs différentes entre les régions voisines. 

En opposé, on trouve une hétérogénéité spatiale qui présente une instabilité au niveau des 

relations et des phénomènes économiques dans un espace géographique qui sont 

différents entre le centre et sa périphérie ou entre un espace rural et un espace urbain (LE 

GALLO, 2004). 

Pour étudier la corrélation entre les régions voisines ou l’autocorrélation spatiale de nos 

indicateurs calculés IDR, IAE et IGM ainsi que la population et le taux d’urbanisation, 

nous allons utiliser la statistique I de MORAN. 

a. Méthodologie : 

La statistique I de Moran est un indice qui quantifie l’autocorrélation sur tout l’espace 

géographique étudié :  

 
 

Où xi est la valeur de la variable x pour la région i. 

x = la moyenne de la variable sur les N régions. 

wij représente le degré d’interdépendance entre la région i et la région j. 

A est la somme de tous les éléments de la matrice de pondération3. 

 

                   L’espérance de I est E(I) = -1/(N-1)                                  eq.6 

                                                                                                                              

Il existe une autocorrélation spatiale positive si   I   >  E    (   I   )                     

                                   et une autocorrélation spatiale négative si I < E (I). 

b. Résultats : 

Les résultats de l’indice I de Moran montrent que l’indice d’activité économique et 

l’indice global de métropolisation présentent des fortes autocorrélations spatiales globales 

positives et un effet de contiguïté ou de voisinage, montrant l’existence d’une 

concentration spatiale des valeurs semblables ou une similitude de ces indices pour les 

gouvernorats voisins (Tableau N°4). 

 

Tableau N°4 : I de Moran pour l’IDR, IAE, IGM, taux d’urbanisation et 

population pour les N gouvernorats de la Tunisie 

Variable I de Moran E(I) SE(I) Z(I) 

IDR 0,0441 -0,0435 0,0991 0,8843 

IAE 0,2651*** -0,0435 0,1012 3,0493 

IGM 0,2088*** -0,0435 0,1006 2,5088 

Taux d'urbanisation 0,0411 -0,0435 0,1000 0,8457 

Population 0,0885 -0,0435 0,0971 1,3592 
Calcul des auteurs                   * P-value < 0,1 ; ** P-value < 0,05 ; *** P-value < 0,01 
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IV.2. Une estimation spatiale : Modèle Autorégressif simultané (SAR) : 

 

Nous allons tester l’effet de quelques variables tel que le taux d’urbanisation, les taux de 

chômage, le taux de pauvreté et la proportion des migrants pour l’emploi sur le niveau 

global de métropolisation présenté par l’IGM. 

C’est un modèle d’estimation spatiale simple où la dimension spatiale est intégrée au 

niveau de la variable endogène en le rendant une variable expliquée à un décalage spatial. 

a. Modélisation : 

 

                                 Y = ρ W Y + ε                                                 eq.6 

Avec ρ est un paramètre autorégressif qui reflète l’intensité de l’interaction existante 

entre les observations de la variable endogène Y. 

 

W est une matrice du poids standardisée. 

 

b. Résultats : 

 

Les résultats du tableau N°5 montrent que Rho est significative à un seuil de 10%, aussi 

les tests Wald, LR et LM sont significatives à un seuil de 10% ce qui nous mène à accepter 

H1 (Rho≠ 0) et le modèle SAR est le modèle adéquat pour notre estimation. 

En testant la significativité individuelle des variables exogènes (tableau N°5), nous 

trouvons que les variables population et migration pour emploi ne sont pas significatives 

(P_value du T- student > 0,1) et par la suite ils ne peuvent pas pertinemment avoir des 

effets sur le degré de métropolisation des gouvernorats. Les variables taux d’urbanisation, 

le taux de chômage et le taux de pauvreté sont fortement significatives à un seuil inférieur 

à 1%. En effet, le taux d’urbanisation a un effet positif sur le niveau de métropolisation 

de façon si le taux d’urbanisation augmente de 1% l’IGM augmente parallèlement de 

0,12% tandis que le taux de chômage et le taux de pauvreté affectent négativement le 

niveau de métropolisation. En fait, une augmentation de 1% du taux de chômage engendre 

une diminution de l’IGM de 0,64% ainsi qu’une augmentation de 1% du taux de pauvreté 

peut causer une diminution de 0,31%. Des résultats très logiques et évidents puisque le 

chômage et la pauvreté freinent et handicapent le niveau de métropolisation tandis que le 

taux d’urbanisation le favorise et l’accélère. 

 

Tableau N°5 : Résultat de la régression du modèle autorégressif simultané ( SAR ) 

 
Indice global de 

métropolisation 

Coefficient Erreur 

standard 

t-

student 

P_value 

Population -2,02.107 2,96.106 -0,07 0,945 

Taux d'urbanisation 0,1192*** 0,0401 2,97 0,003 

Taux de chômage -0,6358*** 0,1548 -4,11 0 

Migration pour emploi 0,0539 0,0662 0,81 0,416 

Taux de pauvreté -0,3074*** 0,0939 -3,27 0,001 

Constante 36,3791 9,4916 3,83 0 

Rho 0,2451* 0,1294 1,89 0,058 

Calcul des auteurs * P-value < 0,1 ; ** P-value < 0,05 ; *** P-value < 0,01 
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 Chi2 P_value 

Test Wald 3,589* 0,058 

Test LR 3,27* 0,071 

Test LM 3,391* 0,066 

Calcul des auteurs    * P-value < 0,1 ; ** P-value < 0,05 ; *** P-value < 0,01 

Conclusion : 

De nos jours, Le contexte économique Mondial est fortement concurrentiel. La réussite 

d’un territoire dépend de sa compétitivité sur le plan national. La compétitivité passe 

par la différentiation qui nécessite de l’innovation. Un modèle de développement local 

possédant des avantages comparatifs et des spécificités endogènes doit miser donc sur 

une construction territoriale capable d’innover de s’intégrer dans un contexte globalisé 

… « Glocalisation » un acronyme résumant le fait de penser en « global » et agir sur « 

local ». 

Le rôle économique des grandes villes dans la détermination des conditions de 

croissance d’une nation est de plus en plus mis en lumière. Ces agglomérations sont des 

lieux privilégiés d’accumulation et de concentration des activités productives dont les 

avantages tendent à se renforcer selon un processus de causalité cumulative. Ceci 

conduit à approfondir l’analyse des conditions de leur croissance ce qui est l’objet, en 

particulier, du courant de la nouvelle économie géographique initié par (Krugman, 

1991). 

La concentration spatiale des activités permet des gains d’efficacité dès lors qu’il existe 

des économies d’échelle dans la production. Ces économies d’échelle peuvent être 

internes et provenir de coûts fixes de production ou peuvent aussi être externes aux 

entreprises et dériver d’avantages mutuels dont bénéficient les entreprises du simple 

fait de leur proximité géographique (meilleure circulation des informations et des idées, 

création d’un bassin de main-d’œuvre spécialisé, amélioration des relations entre clients 

et fournisseurs, …). Pour mettre en évidence ces inégalités dans l’espace il ne faut pas 

privilégier l'échelle régionale mais plutôt l’échelle urbaine car elle est un lieu naturel 

d’agglomération et de fonctionnement efficace des activités économiques (Baumont et 

Huriot 1995). 

Les économies d'agglomération ont des effets certains sur la formation des conurbations 

et par la suite sur l'émergence des métropoles. L'agglomération urbaine et la 

concentration des activités est une étape dans le processus de métropolisation des villes. 

Ainsi la métropolisation est un processus par lequel une ville va acquérir des fonctions 

de coordination pour les activités complexes à portée mondiale. Sur le plan 

économique, elle se caractérise par une forte concentration de ces activités et s’intègre 

également dans un réseau global. Par conséquent, l’économie métropolitaine est 

spécifique dans la mesure où elle est intensive en information, en connaissances, en 

activités de haute technologie, et donc en compétences du capital humain. 
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La métropolisation commence à devenir un fait qui empreinte l’organisation de l’espace 

en Tunisie notamment autour du Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir et Sfax. Ce 

constat explique, comme le disait Hedi Ben Ahmed, la formation d’espaces 

d’épaulement au niveau de la Tunisie médiane (exemple Kairouan) dont la dynamique 

relative ne s’explique que par la proximité des principales villes du littoral dont ils 

constituent les aires de redéploiement à travers l’implantation industrielle et la 

périurbanisation (Hedi Ben Ahmed, 2008). 

Toutefois, les grandes villes du littoral ne sont pas toutes des métropoles, elles n’ont 

pas toutes les fonctions requises et la dimension mondiale souhaitée même si leur taille 

est assez développée, car la taille ne fait pas la fonction. Ce qui explique le fait du 

modèle monocentrique. A l'exception de Tunis, on ne peut pas parler de métropole 

complète en Tunisie ; même Sfax, Sousse et la conurbation Nabeul-Hammamet restent 

des métropoles incomplètes avec des systèmes urbains peu étoffés et qui leur manquent 

en plus certaines fonctions à portée mondiale. 

Cependant, avant d’instaurer une politique d'investissement qui présente un outil de 

réduction de la pauvreté et de la disparité en créant de la richesse, le gouvernement ou 

les décideurs doivent bien l’étudier dans tous les axes ; faisabilité, ciblage, concurrence 

et cohérence avec les politiques déjà existantes, impact sur la région elle-même et sur 

les régions contigües … pour qu’elle soit efficace et peut aboutir à l’objectif fixé. 

Pour conclure, il y a lieu de révéler que la mondialisation et la libéralisation profite aux 

villes qui possèdent des économies d'agglomération. En effet, la libéralisation a pour 

conséquence une diminution du poids de l'investissement public au profit de 

l’investissement privé. Le recul du rôle de l'Etat et la prédominance du secteur privé 

vont se répercuter sur les problèmes de l'aménagement industriel et spatial puisque les 

investissements industriels créateurs d’emploi et de zones attractives sont désormais le 

fait du privé.  
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 دور التغيرات الحضرية في المدن المتوسطة في هيكلة النطاقات الوس يطة 

 حالة مدينة برج بوعريري 

 

 الملخص: 

الا طار الحضري في الجزائر حاليا بشكل أ ساسي على المدن الوس يطة والمتوسطة، في حي أ ن التغييرات الحضرية جارية، يعتمد  

لى مس تويات مختلفة وتسلسلها الهرمي.   لى اقتصاد السوق، ديناميكيتها الداخلية، وامتداد مناطق نفوذها ا  ويرجع ذلك أ ساسًا ا 

حيث يبدو أ ن الحدود الا دارية للولاية تشمل منطقة أ كبر. س نحاول أ ن نشرح في هذا    هذه الظاهرة نموذجية في برج بوعريري،

االمقال، الديناميكيات الوظيفية لـمدينة برج بوعريري، حيث ولدت قوى الجذب في التسلسل الهرمي الوطني، واقتراح كيفية  

 تنش يط دور الوساطة كما ينبغي وتحسي ال وضاع على كافة المس تويات. 

 ت المفتاحية: الا طار العمران، المدن الوس يطة، المدن المتوسطة، برج بو عريري، التغيرات العمرانية الكلما

Abstract: 

The urban framework in Algeria is currently based mainly on intermediate and 

intermediate cities, while urban changes are underway, mainly due to the market 

economy, its internal dynamics, the extension of its spheres of influence to different 

levels and its hierarchy. This phenomenon is typical in Bordj Bou Arreridj, where the 

administrative boundaries of the wilaya seem to include a larger area. In this article, we 

will try to explain the functional dynamics of the city of Bordj Bou Arreridj, where the 

forces of attraction were born in the national hierarchy and to suggest how to properly 

revitalize the role of mediation and improve conditions at all levels. 

Keywords: the urban framework, intermediate towns, medium-sized towns, bordj bou 

arreridj, urban changes 

Résumé :  

L'armature urbaine algérienne actuelle repose principalement sur des villes 

intermédiaires et villes moyennes, alors que des mutations urbaines sont en cours, 

principalement dues à l'économie du marché, sa dynamique interne, et l'extension de 

ses zones d'influence à différents niveaux et dans sa hiérarchie. Ce phénomène est 

typique à Bordj Bou Arreridj, où les limites administratives de la wilaya semblent 
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englober un territoire plus vaste. Nous tenterons d'expliquer dans cette communication, 

la dynamique fonctionnelle de BBA, a généré des forces d'attraction dans la hiérarchie 

globale, et de suggérer comment bien revitaliser le rôle de médiation et améliorer les 

conditions à tous les niveaux. 

Mots-Clefs: L'armature urbaine, villes intermédiaires, villes moyennes, Bordj Bou 

Arreridj, mutations urbaines 

Introduction 

Les villes intermédiaires sont des axes et des liens importants entre les espaces 

nationaux et régionaux, entre les métropoles d'une part, les petites villes et les moyennes 

villes, d'autre part. Parfois, des villes de même taille mais qui n'ont pas les mêmes 

niveaux de fonctions supérieures (Bock et Carrière, 2007), les recherches montrent que, 

relativement peu de cas analysent spécifiquement leurs problèmes spécifiquesi. C'est le 

rôle « d'intermédiaire » entre les zones rurales ou les territoires naturels, Il constitue 

l'environnement direct de toutes les villes intermédiaires ainsi que des grandes villes, 

métropoles ou mégapoles, leur permettant de maintenir ou de restaurer le grand 

équilibre entre population et territoire.  

Ces dernières années, d'énormes changements économiques et sociaux ont conduit à 

l'accélération du développement urbain : il a rapidement changé l'image et les 

caractéristiques de la ville et remodelé l'espace. La croissance urbaine s'accélère à un 

rythme incontrôlé, conduisant à un processus de densification horizontale, d'expansion 

et de développement continu, transformer le sol agricole en vue d'accélérer le processus 

d'urbanisation de l'ensemble du territoire. Cela tend à établir une nouvelle relation, à 

savoir la relation entre le centre et la périphérie, divisée en deux catégories ; espace 

divisé: l'ancien centre est dans son état initial, incapable de faire face aux nouvelles 

dimensions de la ville. Par conséquent, le chaos urbain a envahi nos villes, le paysage 

de béton laid, les vues infinies sur les garages, les maisons construites à l'infini et un 

manque important d'espaces urbains créent l'environnement de notre vie quotidienne. 

Au vu de l'importance de telles villes, nous tenterons d'étudier Bordj Bou Arreridj 

comme ville modèle des villes intermédiaires en Algérie. Il y a quelques décennies, 

c'était une petite ville, mais elle a connu une expansion de l'espace urbain et une 

transformation de ses fonctions. Sa situation géographique a joué un rôle très important, 

ainsi que des changements dans les politiques économiques nationales et mondiales. 

Le problème de recherche englobe : Le rôle qu'elle jouera en tant que ville intermédiaire 

dans le réseau urbain national ?  Notre recherche suppose que la ville de Bordj Bou 

Arreridj doit adapter sa dynamique urbaine dans la mesure où ses ressources naturelles 

et humaines peuvent être investies et intégrées avec le reste des pôles locaux, régionaux 

et nationaux. 

L'objectif de l'étude est de trouver des moyens d'amener la ville de son niveau actuel à 

un niveau qui lui permettra de répondre aux besoins locaux et aux objectifs des plans et 

politiques de développement nationaux, ainsi que d'activer le rôle de médiateur au 

niveau local, au niveau régional, national, et mondiale. 

Pour faire face à ce problème, nous nous sommes appuyés sur l'Approche analytique 

descriptive : Nous avons choisi cette approche car elle est basée sur l'analyse des 
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problèmes, en observant l'événement ou le problème et en déterminant ce qu'il est grâce 

à une analyse minutieuse de son existence et de ses causes et sa description précise. Sur 

cette base, un plan est dressé pour étudier et déterminer les outils et moyens que nous 

utiliserons dans son étude pour apporter des solutions satisfaisantes au problème de 

recherche. 

Afin de répondre aux questions posées, la recherche s'appuie sur la méthodologie 

suivante : 

- Donner des définitions théoriques de certains concepts liés à nos thèmes de 

recherche : la ville moyenne, la ville moyenne en Algérie, son rôle et son 

importance, et la notion de champ moyen 

- Donner un aperçu de la répartition des agglomérations urbaines en Algérie . 

- Caractérisation et analyse des mutations urbaines intervenues à la ville de 

Bordj-Bou-Arreridj. 

- Résultats et recommandations 

- Conclusions 

 

I. Le concept de la ville intermédiaire 

Compte tenu de l'ambiguïté de ce concept, qui demeure en relation avec le contexte 

local et régional, il n'est pas question d'un concept ou "Ville intermédiaire typique" qui 

sert également de référence pour le recueil des pays varié (Najet Kasdallah 2013). Le 

concept de ville intermédiaire implique une conception plus positive de la « ville 

consciente », c'est-à-dire de son rôle des villes et des régions dans le processus 

d'urbanisation globale.  

Les définitions diffèrent entre pays développés et pays en développement, comme il 

était censé faire une comparaison, mais à cet égard nous présenterons des définitions de 

villes intermédiaires dans l'Algérie, puis nous aborderons le cas de l'étude de la ville de 

Bordj Bou Arreridj comme modèle. 

I.1. La ville intermédiaire en Algérie : 

Les villes moyennes ne sont pas nécessairement des « villes intermédiaires » La 

fonction des termes, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent hiérarchie de la ville. En raison 

de sa position au milieu du système de la ville, «la ville intermédiaire dépend de la 

capitale et les petites villes qui composent sa base Soutien "ii.  

Elle est affectée par la plus grande ville dominante et permet desservant les petites villes 

à forte population, généralement beaucoup moins équipé. "Les villes intermédiaires 

sont des villes qui assurent la transition entre les grandes villes ou capitales et autres 

villes, et vise versa, de la base au Sommet »iii 

S'appuyant sur le rôle joué par la ville intermédiaire en tant que ville centrale, elle 

fournit un intermédiaire entre les couches supérieures du système urbain plus 

fonctionnel d'une part, les commandes fournies par les capitales et les grandes villes, 

d'autre part, les commandes fournies par les régions et les centres locaux. (A. 

BELHEDI, 2007). 

Par conséquent, il dispose d'un meilleur équipement et d'une industrie tertiaire plus 

développée. Une grande variété de biens et services, et une infrastructure plus complète, 
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Un système scolaire assez complet qui fonctionne bien jusqu'au niveau universitaire En 

tant que services financiers, gouvernementaux et de santé, mais aussi diversifiés dans 

les secteurs commerciaux et industriel. 

La fonction principale du chef-lieu est attribuée aux villes intermédiaires au sein de 

l'aménagement du territoire et la politique d'équilibre, en décentralisant les fonctions 

centrales, de la capitale aux niveaux hiérarchiques suivants, ils sont généralement 

composés de chefs de Daira ou de communes. Cela leur permet d'offrir des emplois, 

des services, des équipements et des fonctions administratives Afin de remplir leur rôle 

d'interface entre les niveaux supérieur et inférieur du système urbain, les villes 

intermédiaires établissent l'équilibre souhaité et organisation spatiale du pays. (Souiah 

S A, 2007). 

I.2. Espace intermédiaire  

L'espace médiane serait géographiquement, morphologiquement, fonctionnellement et 

symboliquement entre les deux antipodes. C'est une scène de dynamique 

transformatrice assurant la transition d'un pôle à l'autre. Son analyse ne peut se limiter 

à ce qu'elle donne seulement sa position, mais aussi ses fonctions de médiation, de 

transformation matérielle et symbolique, de continuité, de rupture, et de margeiv.  

Cet espace, qui assure l'intersection, le lien, la médiation et l'intermédiation, ne mérite 

pas une approche particulière qui en fait un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée, 

nécessitant un renversement complet du processus.  

L'intermédiation se définit avant tout comme une position réciproque, l'espace entre 

deux pôles de référence différents (connus ou à définir), opposés voire contradictoires, 

qui à la fois constituent des limites et définissent l'intermédiaire. Cette position 

particulière signifie que l'espace intermédiaire est régi par des mécanismes divers, 

complexes et nouveaux, qui obligent à se distancer (Madani Said 2012, p36). C'est aussi 

un espace de communication et d'échange, alliant richesse, diversité et complexité, 

assurant la médiation (espace, économie, politique et société ...).  

Les villes intermédiaires assurent cette médiation urbaine entre différents acteurs et 

protagonistes entre les différentes formes de la ville et la vie urbaine aux deux 

extrémités de l'axe. 

I.3.  L'importance et le rôle d'une ville intermédiaire : 

• Les villes intermédiaires sont devenues une source d'intérêt, émergeant comme un 

facteur de rééquilibrage urbain face au fort développement des grandes villes 

mondiales. De nombreuses recherches, analyses et systématisations ont été menées 

au cours de la dernière décennie sur leurs activités et leur rôle dans le processus 

économique mondial. Au même temps, les villes intermédiaires sont devenues 

comme contrepoids au immenses agglomérations urbaines, où la concentration de 

population dans les grandes villes dépasse celle permise par les infrastructures, Il 

s'agit d'une tentative de créer une ville mieux gérée, petite, grande ville disperséev.  

D'un point de vue global, "... les villes intermédiaires constituent les nœuds d'un 

réseau régional, et ce réseau régional constitue un système mondial de villes qui est 

actuellement largement affecté par la dynamique de la mondialisation économique 

..." (Francine Fournier - UNESCO, 1999). 
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Ce processus de mondialisation économique a donné naissance à une nouvelle 

structuration urbaine, les profonds changements résultant de la transformation des 

modes d’organisation et de gestion des collectivités locales et de la mise en œuvre 

de stratégies créatives de concertation et de consensus avec les différents acteurs 

régionaux afin d’atteindre un « développement durable »29. 

• Les villes intermédiaires doivent opérer dans une perspective de développement 

durable et se concentrer sur la manière dont ils peuvent contribuer à un processus 

d'urbanisation plus équilibré, ou agir en tant que centre pour leur permettre d'établir 

un lien direct avec leur environnement territorial économique et social, pour autant 

qu'ils le puissent assurer une meilleure qualité de vie ou promouvoir leur 

développement, une participation des citoyens à la gestion de la ville 30. 

Plusieurs de ces questions générales sur les villes moyennes font l'objet de débats. 

En général, impliquant les institutions et la communauté, sur la décentralisation et la 

capacité de gestion des communes, la durabilité de la qualité de vie dans les villes, 

la participation et l'égalité des citadins. 

Intégrer ces aspects de la répartition démographique et territoriale des villes dans 

notre réalité géographique nécessite de pouvoir imaginer des scénarios plus larges 

que le cadre d'une « ville » et de sa zone d'influence. Une réflexion régionale et 

territoriale est préconisée, c'est-à-dire un niveau d'intervention plus élevé, permettant 

un plus grand soutien à une masse critique de ressources humaines et économiques, 

avec la possibilité d'intégrer de nombreux villages et communes articulés jouant des 

rôles différents en fonction de leurs capacités de participation à un processus de 

développement conjoint. 

II. La répartition des agglomérations urbaines algériennes  

Les définitions des concepts urbains et ruraux varient d'un pays à l'autre et recouvrent 

des réalités très différentes. En théorie, par rapport au « milieu rural », la définition du 

« milieu urbain » présente d'énormes difficultés méthodologiques. La diversité des 

définitions officielles ou statistiques de la «population urbaine» dans les différents pays 

reflète cette difficulté. 

À l'échelle internationale, il existe des différences dans les caractéristiques qui 

distinguent les zones urbaines et rurales. Cette distinction n'est pas liée par une 

définition unique qui s'applique à tous les pays ou à une région du monde. Puisqu'il n'y 

a pas de recommandations internationales ou régionales sur cette question, les pays 

définissent la définition en fonction de leurs propres besoins. 

Dans les pays en développement, alors que les différences entre les niveaux de vie 

urbains et ruraux sont encore importantes, l'urbanisation rapide a créé une forte 

demande d'informations sur des zones urbaines de taille variable. Cependant, il faut 

reconnaître que la distinction entre les régions urbaines et rurales fondée uniquement 

sur la taille de la population de la localité ne fournit pas toujours une base satisfaisante 

pour la classification, en particulier dans les pays très industrialisés. 

 
29 UIA - CIMES, (1999), " Villes intermédiaires et urbanisation mondiale" publié en mai 1999 par 

la mairie de Lleida, avec le concours de l’UNESCO, l’UIA et le ministère des affaires étrangères 

espagnol. Éditions en six langues, so (ONS, 2011)us la direction de Josep Maria Llop Torné. , (p. 42 et 

suivantes) 
30 Ibid 
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Selon L'Office National Des Statistiques, "il existe en Algérie deux types de 
stratification des agglomérations urbaines : 

• Les stratifications de type légal ; 

• Les stratifications de type statistique. 

1. Les strates légales 

Deux textes définissent leur propre stratification. Il s’agit des lois : 

• N° 2001-20 du 12/12/01 relative à l’aménagement et au développement durable 

du territoire ; 

• N° 2006-06 du 20/02/06 portant la loi d’orientation de la ville."31 

 

Tableau N° 01 : Strates définies par les deux lois 2001-20 et 2006-06 

Strate Strate Définitions 

 

2001-

20 

Métropole 

Agglomération urbaine dont la population 

totalise au moins 300 000 hab et qui a vocation, 

outre ses fonctions régionales et nationales, à 

développer des fonctions internationales. 

Grande ville 
Agglomération urbaine dont la population 

totalise au moins 100 000 hab. 

 

 

2006-

06 

Ville moyenne 
Agglomération urbaine dont la population est 

comprise entre 50 000 et 100 000 hab. 

Petite ville 
Agglomération urbaine dont la population est 

comprise entre 20 000 et 50 000 hab. 

Agglomération           

urbaine 

Espace urbain abritant une population 

agglomérée d'au moins 5 000 hab. 

Source: ONS 2011 

D'après le tableau ci-dessus, nous constatons que la ville que nous étudions est 

classée comme une ville moyenne, plus de 213 344 habitants 2018 et 26.79 % des 

habitants de la wilaya (Tableau N°2). 

           Tableau N°2: Répartition de la population par sexe. 

Commune Masculin Féminin Ensemble % 

 Bordj Bou Arreridj 108 101 105 243 213 344 26,79 

W I L A Y A 406 197 390 269 796 466 100 

Source: annuaire 2020, Commune de BBA 

 

III. La ville de Bordj Bou Arreridj en tant que ville intermédiaire :  

1. Situation géographique de la wilaya de Bordj Bou Arreridj : 

C'est une partie des hautes plaines de l'Est, entre les deux montagnes de l'Atlas tellien 

représentées par la chaine de montagnes d'El-biban, c'est une unité homogène, allant de 

1200 à 1750 m d'altitude, Dans le sud se trouve la chaîne de montagnes Al-hodna, qui 

comprend l’extrémité nord-ouest de la masse d’Al-Maadid, qui est le plus haut sommet 

 
31ARMATURE URBAINE,ONS, Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : Statistiques 

Sociales,P31 
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de 1885 m au mont Chellinge, commune de Taglait, ainsi que les montagnes de Al-ach 

et la montagne de Bordj Ghdir qui sépare les deux groupes et la vallée de Oued Elksob. 

De l’est, elle est entourée par la zone des plaines supérieures vers les plaines de Sabia. 

Administrativement, la wilaya de Bordj Bou Arreridj est située à environ 250 KM au 

Sud-Est de la capitale. Elle est limitée au Nord par la wilaya de Bejaia, à l’Est par Sétif, 

au Sud par Batna et M’Sila et enfin à l’ouest par Bouira. La carrière de Kef Azerou 

Seghir est située à 5 kms à vol d’oiseau au Nord de chef lieux de la commune d’El 

M’Hir. 

2. La ville de BORDJ-BOU-ARRERIDJ : 

La ville Bordj Bou Arreridj est située au cœur de la Wilaya, C'est l'extension orientale 

des hautes plaines Sétifienne, qui font partie des hautes plaines de l'Est Algérien, à 916 

mètres d'altitude ; elle est située au nord-ouest d'Alger à 240 kilomètres, à 190 

kilomètres à l'est de Constantine et 65 kilomètres à l'est de Sétif (RN 5). 

 

 
Fig N°01 : Situation géographique de la ville de Bordj Bou Arreridj 

3. Genèse de la ville de Bordj Bou Arreridj  

Le premier noyau de la ville de Bordj Bou Arreridj s'est formé au centre de la ville, car 

il remonte à l'époque coloniale, qui se caractérise par son caractère architectural 

colonial et le réseau routier rectiligne, qui était une caractéristique de la plupart des 

villes algériennes de l'époque. Puis la ville a connu une expansion urbaine rapide après 

l'indépendance dans toutes les directions (Fig N° 02), ainsi quelques quartiers 

chaotiques sont apparus, comme Al-Jabbas, le rond-point du marché, Al-Faybour, La 

graf, Al-Batwar, le quartier du 08 mai 1945 et l'ancien quartier des jardins. Puis la zone 

industrielle est apparue du côté sud, puis la première zone résidentielle urbaine est 

apparue au côté est. Elle se compose de 400 logements, puis les logements individuels 

ont commencé à apparaître sous forme de fragments du côté ouest, tels que la 

fragmentation Tayeb Khairah (12 hectares). Par la suite, la croissance urbaine de la ville 

s'est arrêtée sur les trois côtés est, sud et ouest, en raison de la présence d'obstacles 

empêchant l'étalement urbain, notamment : 
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- Obstacles naturels : représentés dans la vallée et la forêt de Boumrkad du côté est.  

- Obstacles industriels : lignes à moyenne tension côté ouest, et la zone industrielle 

côté sud.  

Pour comprendre le développement historique récent de la ville, nous devons étudier 

leur processus de formation (Transformation urbaine). Il s'agit de saisir les enjeux qui 

ont provoqué le développement de ces centres urbains, qui constituent désormais un 

patrimoine urbain à valeur d'usage sûre, malgré une dégradation continue. En d'autres 

termes, réfléchissez à leur rôle dans l'urbanisation globale du pays. 

Ces dernières années, d'énormes changements économiques et sociaux ont conduit à 

l'accélération du développement urbain : il a rapidement changé l'image et les 

caractéristiques de la ville et remodelé l'espace. La croissance urbaine s'accélère à un 

rythme incontrôlé, conduisant à un processus de densification horizontale, d'expansion 

et de développement continus. Transformer le sol agricole en vue d'accélérer le 

processus d'urbanisation de l'ensemble du territoire. Cela tend à établir une nouvelle 

relation, à savoir la relation entre le centre et la périphérie. 

D'après le résultat du développement de logements individuels, les programmes de 

logement, services public, commercial et industriel, L'histoire de l'expansion urbaine 

de Bordj Bou Arreridj peut donc se résumer en trois phases : 

• Le développement de la ville coloniale (1870-1962), la reconstruction de la 

forteresse, la construction de la caserne au nord-est du site, après la création du 

chemin de fer en 1871 qui est considérée comme un axe principal  en direction 

de Zemmoura, Sétif et Alger. Ensuite, l'expansion a continué à se développer 

dans des directions différentes, établissant trois communautés pour accueillir les 

résidents des banlieues voisins, l'est est El Djébbès, le sud est Douar Souk. 

• De 1963 à 1984, l'expansion de la ville a commencé relativement d'une manière 

lente. En 1975, elle a atteint une influence urbaine totale de 311,62 hectares. Par 

la suite, avec la création de la Zone Industrielle Sud-Ouest en 1976 et la 

formulation du PUD, l'agglomération s'est agrandie de 126,67 ha à 438,29 ha 

(1978-1984). 

• La troisième phase a duré 16ans (1984-2020), marquant l'expansion 

exponentielle de la ville après avoir été transformée en chef-lieu de la Wilaya. 

Il se propage dans toutes les directions (logement et les équipements et services 

publics). La zone d'agglomération s'est étendue de plus de 75% à 1,330 hectares. 

 

Tableau N° 02: Evolution de la surface urbanisé de la ville de BBA depuis 

1830/2020 

 

 

 

Année 
1830- 

1870 

1870- 

1930 

1930- 

1962 

1962- 

1975 

1975- 

1984 

1984- 

2003 

2003- 

2020 

Superficie en Ha 6,87 19,55 8,30 41 197,50 45,02 1285,42 
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Source : Anciens plans cadastraux + calculer par chercheur 

 

 
Fig N° 02 : l'évolution de la tache urbaine de la ville de BBA (1870-2020) 

 

4. Transition économique dans la ville de Borj Bou Arreridj :  

Dès les dix premières années de l'indépendance, pour parvenir à l'équilibre territorial, 

les programmes d'aménagement du territoire ont eu tendance à promouvoir les Hautes 

Plaines de l'Est, selon M. C MTE (1988), cette zone était favorisée en raison des cultures 

céréalières et une densité de population à 60 hab/km2. 

Toutes les villes de la région, en particulier Sétif, ont des zones industrielles, aéroports, 

services sociaux et fondations administratives nécessaires au cadre territorial, et 

renforcement des infrastructures routières et chemin de fer. 

La ville de Borj Bou Arreridj devrait devenir un centre dynamique de la région à l'instar 

d'autres zones voisines (Sétif et El Alama), où la population croît rapidement, est 

promue chef-lieu, et offre 173 hectares d'espaces industriel dès la première étape de 

l'organisation des équipements et de la politique industrielle nationale. 

L'adoption du système capitaliste et du libre marché et le passage du rôle de l'État dans 

le processus de développement du rôle de gestionnaire au rôle de surveillant (1987-

1988) n'ont aucun effet sur la dynamique économique de la ville, bien au contraire 

opposé. Elle a particulièrement attiré des investisseurs privés orientés vers le secteur 

industriel. A travers l'implantation de petites et moyennes entreprises, elle a connu 

l'intensification de la structure industrielle et la diversification des produits, et s'est 

accompagnée d'un important exode de la population rurale majoritairement absorbée 

principalement par la ville.  
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5. Bordj Bou Arreridj : Pôle industriel et commercial  

Compte tenu de la politique de l'Etat pour développer le secteur industriel dans la ville 

Bordj Bou Arreridj remonte aux années 1970, une zone industrielle a été créée en 1976. 

Plusieurs secteurs publics relativement importants (ERCE, EMBAG, ANABIB) y ont 

été initialement implantés, puis d'autres services de la construction et des travaux 

publics (ESTB, ENITRO) s'y sont installés. Depuis le début des années 1990, on assiste 

à la création de divers secteurs industriels, dont la plupart appartiennent à 

Investissement privé. 

Actuellement, la zone industrielle regroupe 48 unités, situées dans divers secteurs 

d'activité ; Agroalimentaire, I.S.M.M.E, Electronique, Electricité, Textile, Bois, 

Services et matériaux de construction. La zone couvre 1795 km 2 et presque 

entièrement consommé (Fig N° 03). 
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Fig N° 03 : carte d'occupation du sol de la ville de BBA 

À partir de l'emplacement des unités industrielles, par exemple Par rapport aux autres 

régions de la Wilaya, est concentrée dans la ville de Bordj Bou Arreridj. On assiste à 

une polarisation excessive. Avec la saturation des zones industrielles, les unités 

industrielles sont clairement visibles dans toute la ville (en centre-ville, à l'est, à l'ouest 

ou au sud) ou en dehors des limites de la ville sous forme d'empiètement sur le territoire 

des communes voisines (Sortie vers El Achir). 

Premièrement, l'industrie de la construction (BTP) est considérée comme la plus grande 

opportunité d'emploi dans toute la région de la Wilaya. Grâce à la dynamique de la ville 

et à la répartition des équipements connus dans la ville, elle a fait des progrès 
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considérables. Ce département participe directement ou indirectement au flux de main-

d'œuvre locale, d'abord après la mise en œuvre du projet, puis pour favoriser le flux 

quotidien de main-d'œuvre locale,  la population rurale à la recherche d'un emploi. Pour 

les matériaux de construction, ils proviennent principalement de l'extraction de 

sédiments répartis dans de nombreuses villes du Wilaya (23 au total), mais les matières 

premières peuvent également être rapportées de tout le pays. 

L'industrie alimentaire a attiré des investisseurs privés, qui ont créé leur première 

succursale (pour les boissons non alcoolisées) dans la succursale de Bordj Bou Arreridj 

dans les années 1980. Ensuite, l'industrie a subi une énorme diversification, et 

maintenant elle a rassemblé trois branches principales: les moulins à farine et les usines 

de pâtes, les usines de biscuits, de chocolat et de confiserie, et les usines de boissons et 

de jus. 

Enfin, l'électronique est l'industrie la plus récente de la région, son histoire remonte aux 

années 1990. Elle a commencé par un simple assemblage et a ensuite attiré les leaders 

locaux et nationaux (Condor, Sentrax) dans le domaine. Ce département a réussi à 

implanter un nouveau métier pour Bordj Bou Arreridj, et le département de fabrication 

continue de s'étendre : en termes de départements d'activité (seulement 8 départements 

de fabrication en 2008), il est juste derrière le département agroalimentaire. Comme 

pour le secteur de la construction et des matériaux de construction, le niveau des unités 

en construction (8 unités). 

Tableau N° 03: les unités industrielles opérationnelles et rn cours de réalisation 

(année 2008) 

Secteur En activité En cours de réalisation 

Agroalimentaire 11 03 

Electronique et électricité  08 08 

Matériaux de construction et BTP 17 09 

Plastique  05 04 

Chimie  00 02 

Transformation du papier  03 03 

Industries métalliques 02 03 

Services  03 00 

Autres (bois, textiles, …) 05 02 

Totale  54 34 

Source : service technique de la zone industriel de BBA 

Si l’industrie est un fait émergent, alors le commerce de Bordj Bou Arreridj est une 

tradition. Du fait de sa position stratégique et de son intégration sur une double 

trajectoire : El Hodna Soummam et Plaine Sud, le commerce et les services se sont 

approfondis, Depuis la période coloniale, c'est dans le développement de cette ville 

centrale. Par conséquent, pendant cette période, il a été promu centre administratif pour 

assurer le fonctionnement du marché des produits agricoles. En fait, toute la zone était 

organisée autour des céréales et du gouvernement colonial selon qu'il s'agissait d'un site 

d'échantillonnage (autour de Tixter et d'autres chemins de fer), de marchés de produits 

agricoles (Medjana, Zemmourah, Bir Kasdali) et de centres de commandement 

administratif (cas Mansoura). 
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Aujourd'hui, comme toute la région des Hauts Plateaux, Bordj Bou Arreridj est 

également assez représentatif à ce niveau et développe une vitalité incontestée dans le 

domaine du commerce. Selon le recensement économique (2011), le commerce et les 

services connexes représentaient 88% de toutes les institutions économiques en 2011. 

A l'instar du secteur industriel, la répartition des diverses activités commerciales 

exercées par la commune montre également une forte concentration dans la ville. 

Concentré 80% du commerce de détail (soit 10 356 unités), 88% du commerce de gros 

(559 unités) et presque tout le commerce d'importation (96%). 

6. Caractérisation des mutations urbaines intervenues à Bordj-Bou-

Arreridj : 

Le concept de mutation a récemment été introduit dans l'urbanisme et l'architecture. Il 

s'agit de la capacité de faire des choses qui peuvent être changées et transformées, des 

choses qui peuvent s'adapter et changer les occupants. La variabilité semble liée au 

processus dit de développement durable : une ville durable est une ville qui économise 

de l'espace et qui se reconstruit elle-même. Les formes, les fonctions et les usages des 

villes évoluent. Tenir compte de la variabilité des espaces urbains et architecturaux, pas 

des modèles lorsque la question de l'époque devient le cœur de la réflexion urbaine, la 

production actuelle semble prendre le dessus. 

La dynamique spatiale de Bordj Bou Arreridj révèle la forte consommation d'espace. 

Si la taille de la ville en 1992 était relativement petite et que de nombreux espaces non 

développés se trouvaient dans les limites de la ville (Voir Fig N°04), la ville en 2002 

afficherait une forte croissance, en particulier dans toute la partie nord de la ville. Ces 

nouveaux bâtiments correspondent à de nouveaux bâtiments, aux quartiers résidentiels 

qui s'accompagnent d'une population urbaine et d'une croissance économique. À Bordj 

Bou Arreridj, cela ne semble pas être le cas, car la ville est plus sujette à l'étalement 

urbain, comme le montre la figure 04. 
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IV. Résultats et recommandations : 

A travers ce qui précède, et compte tenu de la particularité de la région et de son poids 

dans la province, nous pouvons résumer nos recommandations comme suit : 

• Réorganiser l’armature urbaine dans une logique de complémentarité au sein de 

la wilaya d'une part, et l’impératif Hauts plaines qui fait de la wilaya de Bordj 

Bou Arreridj un espace de redéploiement des populations dans le cadre du 

rééquilibrage littoral/intérieur. 

• Les stratégies de développement des différentes entités spatiales doivent être 

ajustées en fonction de leur dynamique spécifique. Par conséquent, nous devons 

prendre différentes actions dans l'espace urbain et l'espace rural. 

• Les zones de montagne doivent devenir la cible d'actions ciblées, non seulement 

pour diversifier et développer les activités, mais aussi pour prendre en compte 

leurs spécificités économiques, sociales et environnementales. 
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• L’armature urbaine de la wilaya peu équilibrée avec une primauté au sommet 

de la ville chef-lieu de wilaya et une base assez diffuse de petites villes, ne 

permet pas de développer des dynamiques urbaines et d’organiser le territoire 

de la wilaya. 

• Il s'agit donc d'organiser le cadre urbain pour alléger la pression sur la ville 

Bordj Bou Arreridj et lui permettre d'amorcer sa rénovation urbaine dans le 

cadre des ambitions économiques de la Wilaya et favoriser un développement 

cohérent et intégré. Villes relais de taille moyenne dans les sous-systèmes 

urbains respectifs pour mieux répartir la structure spatiale et le développement. 

• Ces pôles constituent le point d'ancrage et d'équilibre de l'aménagement et du 

développement territorial de la Wilaya. Il leur sera possible d'organiser le 

territoire avec une logique complémentaire, qui repose sur l'organisation de 

différents niveaux de commandement territorial pour contrôler l'ensemble du 

territoire de la Wilaya et permettre le développement des activités et des services 

nécessaires au rééquilibrage. 

• Pour cette raison, les stratégies d'aménagement du territoire doivent se fonder 

sur la diversité des entités spatiales, en particulier leurs caractéristiques et la 

dynamique de développement. 

• La diversité territoriale est une réalité forte dans la wilaya de BBA qu’il 

convient de valoriser en veillant à un certain équilibre non seulement entre les 

entités spatiales mais aussi au sein même de ces différentes entités. 

• La mise en valeur de cette diversité géographique a pour objectif d'aboutir à une 

méthode de développement à la base, dans laquelle le niveau interurbain 

deviendra un cadre privilégié pour l'action publique et l'intervention. 

• La cohérence des métiers locaux et la pertinence des échelles spatiales 

détermineront à terme le développement global et la compétitivité de la Wilaya. 

Conclusion 

Les villes intermédiaires sont confrontées, au niveau local, à plusieurs formes de 

dysfonctionnement, du fait de l'absence de vision à long terme et de l'urgence des 

besoins immédiats, la croissance exponentielle des agglomérations (Bordj Bou 

Arreridj) a dépassé les outils de planification. Outre les défis auxquels il est confronté 

au niveau local, des défis lui sont imposés à travers les niveaux supérieurs au regard 

des mutations économiques et sociales en cours.  Le rôle du médiateur nécessite un 

travail à plusieurs niveaux de la part de la politique de l'Etat en général et la contribution 

des acteurs locaux, pour consolider sa présence dans le réseau urbain national à travers 

une vision globale des besoins et des exigences. 

Nous avons montré, à travers cette communication, que leurs perspectives de 

développement dépendent fortement de leurs arrière-pays. L'implication de ces deniers 

dans ce processus de croissance permettrait aux villes intermédiaires, non seulement de 

rééquilibrer l'armature urbaine, mais aussi de réussir leur fonction d'intermédiation par 

la structuration, l'organisation, l'encadrement et l'animation des espaces et jouer, par 

conséquente rôle d'un vecteur de diffusion de développement. 
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Résumé :  

Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche (Projet PRFU, 2018) 

mené par une équipe de chercheurs, et qui vise à expliquer les déterminants de la 

mobilité urbaine actuelle des Algériens et ses évolutions futurs. Pour ce faire, nous 

avons mené une étude auprès des usagers du transport urbain, dans tous ses modes, au 

sein d’une ville moyenne, en l’occurrence la ville de Bejaia. En clair, notre 

problématique consiste à répondre à la question centrale suivante : quelles sont les 

variables socioéconomiques qui influencent la mobilité urbaine des Algériens dans une 

ville moyenne ?  

La méthodologie adoptée repose essentiellement sur plusieurs techniques 

d’investigation (l’observation et l’enquête). 

Les résultats montrent qu’au niveau de la ville de Bejaia, le bus et le véhicule personnel 

sont souvent utilisés pour les déplacements. La voiture occupe une place importante et 

le taux de motorisation est très élevé, cette dépendance à l’automobile amplifie les 

externalités négatives du système de mobilité et engendre des problèmes pressants, 

notamment la congestion interrompue. De plus, le revenu des ménages est un élément 

déterminant pour la mobilité urbaine. A cet effet, ils consacrent une partie de leur 

revenu pour le déplacement par bus vu les dépenses exorbitantes générées par 

l’utilisation des autres moyens (véhicule personnel, Taxi…). Toutefois, il semble que 

le recours aux transports par les moyens doux (vélo, marche à pied) est une culture qui 

n’est pas encrée chez la population. 

Mots clés : Déplacements urbains- Socio-économiques - variables -  Mutations- 

externalités   

 

Study on the determining factors of urban mobility in a medium-sized Algerian 

city (Bejaia). 
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Abstract: 

This contribution is part of a research work (PRFU Project, 2018) carried out by a team 

of researchers, and which aims to explain the determinants of current urban mobility of 

Algerians and its future developments. To do this, we conducted a study among users 

of urban transport, in all its modes, in a medium-sized city, in this case the city of 

Bejaia. Clearly, our problem consists in answering the following central question: what 

are the socioeconomic variables that influence the urban mobility of Algerians in an 

average city? 

The methodology adopted is essentially based on several investigative techniques 

(observation and investigation). 

The results show that in the city of Bejaia, the bus and personal vehicle are often used 

for travel. The car occupies an important place and the motorization rate is very high, 

this dependence on the automobile amplifies the negative externalities of the mobility 

system and generates pressing problems, in particular interrupted congestion. In 

addition, household income is a determining factor for urban mobility. To this end, they 

devote part of their income to travel by bus given the exorbitant expenses generated by 

the use of other means (personal vehicle, Taxi, etc.). However, it seems that the use of 

transport by soft means (cycling, walking) is a culture that is not rooted in the 

population. 

Keywords: Urban travel - Socio-economic - variables - Changes - externalities 

 

1. Introduction  

Historiquement, les villes sont apparues, il y a plus de sept mille ans, depuis elles ont 

connu une évolution continue, elles n’ont pas cessé de se métamorphoser et progresser 

au cours des siècles. Aujourd’hui, le monde est devenu citadin, la population mondiale 

a franchi le seuil de 50% des personnes qui vivent en ville, elle dépassera 60% d’ici 

2030. Cette situation a induit une urbanisation galopante liée à la pression 

démographique, produisant un véritable dysfonctionnement souvent non maîtrisé tel 

que l’hétérogénéité du tissu urbain, l’étalement de zones d’habitat précaire, la 

congestion, la pollution et la pression sur les infrastructures de transports. Face à cela, 

la ville fait face à des problèmes pressants qui peuvent entraver son processus de 

développement et qui pose avec acuité des questions relatives à sa gestion, car 

l’urbanisation reste encore majoritairement incontrôlée sans structures, coïncide avec 

une sorte d’apogée du gigantisme urbain.  

Les modes de déplacements urbains sont profondément changés affectés par plusieurs 

facteurs, désormais les sujets d’études liées aux transports intègrent pleinement les 

questions de mobilité, signe d’une grande attention accordée à celle-ci. Aujourd’hui, de 

plus en plus la mobilité devient multimodale en cherchant en même temps être partagée, 

autonome et répondant aux enjeux environnementaux. En outre, l’amélioration de la 

mobilité urbaine figure parmi les principaux défis auxquels fait face la ville, puisque 

les meilleures conditions de circulation et de mobilité constituent un gage de sa réussite 

et son rayonnement.   

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette étude présente quelques résultats de l’enquête de 

terrain effectuée dans la ville de Bejaia, afin de déterminer les facteurs qui influencent 

la mobilité des personnes dans une ville moyenne en pleine mutation. En effet, la 

stratégie d’investigation consiste à procéder par enquête en mettant en place un 

questionnaire destiné aux différents usagers de transport de la ville. La structure de cette 

contribution consiste à expliquer la démarche méthodologique, puis la définition de 
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l’échantillonnage ciblé et de ses caractéristiques, enfin l’interprétation et à la discussion 

des résultats obtenus et les recommandations.    

 

2. Objectifs de l’étude, type et déroulement de l’enquête de terrain   

Dans cet article, nous avons mené une étude auprès des usagers du transport urbain dans 

tous ses modes au sein d’une ville algérienne, en l’occurrence la ville de Bejaia. 

L’objectif de cette étude vise à comprendre le comportement de mobilité des Algériens 

au regard du contexte socioéconomique et de la vision d’efficacité énergétique dans le 

secteur des transports.  

À partir d’un échantillon représentatif des usagers du transport d’une ville côtière, qui 

comprend un grand nombre d’éléments constitutifs d’un questionnaire visant des 

objectifs bien déterminés liés au sujet traité. Néanmoins, cette étude exploratoire vise à 

définir les variables socioéconomiques qui influencent, plus ou moins, la mobilité 

urbaine des Algériens, et n’envisage nullement étudier le transport dans toutes ses 

facettes et les impacts  qui y sont induits (la planification des transports, impacts 

environnementaux, congestion, etc.).     

 

2.1. Objectifs de l’étude 

Une étude exploratoire et descriptive a été réalisée dans le but de déterminer les facteurs 

qui influent la mobilité des Algériens en milieu urbain. Cette question de déplacement 

est de plus en plus complexe, puisque les rythmes urbains évoluent continuellement, ce 

qui mènera à définir la politique de transport à mettre en place à la lumière de la 

transition énergétique pour une mobilité durable en Algérie, cela sous-entend également 

les stratégies ainsi que les  moyens à mettre en place à l’image du rôle des nouvelles 

technologies dans l’amélioration de la mobilité urbaine.           

Cette étude est consolidée par un travail de terrain en ayant recours à un questionnaire 

par enquête. Cette dernière est réalisée auprès des usagers de transport de la ville de 

Bejaia, elle vise à mieux comprendre la mobilité urbaine des Algériens, afin de proposer 

des pistes qui pourraient constituer un alternatif au développement de la mobilité  et 

d’assurer une meilleure fluidité des déplacements urbains.  

Aujourd’hui, la ville offre plusieurs modes de déplacement et que la mobilité à une 

influence sur le comportement, d’où la recherche d’une relation cause à effet afin de 

bâtir une politique visant à atténuer les impacts sous différentes formes et pouvoir 

s’adapter à  l’évolution de la mobilité et suivre ainsi les grandes tendances et faire face 

aux différentes mutations exemple, la prédominance de la voiture individuelle. En 

outre, même si les nouvelles formes de mobilités vont être mises en place, elles ne 

seront pas efficaces s’ils ne sont pas accompagnés des mesures afin d’adapter la 

meilleure circulation pour les usagers (individuellement ou collectivement),  

Dans cet ordre d’idée, la ville de Bejaia constitue l’objet d’une recherche allant de 

traitement des problèmes de transports et de mobilité à l’étude des différents facteurs 

socioéconomiques sans pour autant négligé d’autres facteurs (psychologiques) qui 

expliquent la mobilité, cela afin de définir des stratégies pouvant atténuer les impacts 

en présence et contribuer à une meilleure articulation entre les moyens existants et 

l’amélioration de la mobilité. Dès lors, cette étude s’appuie sur l’analyse des données 

émanant d’une enquête réalisée sur la base d’un questionnaire auprès des usagers de 

transport de la ville de Bejaia. 

Comme indiqué, l’objectif de cette enquête réside dans le souci d’apporter des éléments 

de réponse à notre problématique de recherche et mieux expliquer les facteurs qui 
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influencent la mobilité urbaine et le rôle qu’occupent les transports dans la ville, ce qui 

permit de détecter une politique de déplacement urbain plus cohérente et plus fluide.  

 

2.2. Outil méthodologique et type de l’enquête  

L’approche adoptée dans ce projet repose une démarche systémique et analytique. Ces 

dernières quoi que complémentaires permettront de voir des visions et des points de 

vue, tous pertinents, mais très divers, visant à émettre des propositions susceptibles de 

trouver explication au problème de mobilité urbaine. Pour ce faire, la méthodologie 

choisie repose sur la méthode classique en faisant croiser plusieurs outils : (observation, 

questionnaire). 

Un travail empirique sera réalisé à travers une enquête de terrain qui ciblera les usagers 

du transport urbain dans tous ses modes au sein de la ville de Bejaia. Cette enquête 

auprès des usagers sera orientée vers les motifs de déplacement, la moyenne de 

consommation de l’énergie, préférence des modes utilisés, la moyenne des coûts 

dépensés, etc.  

2.3. Déroulement de l’enquête et conditions de réalisation  

L’enquête s’est déroulée sur une période de 08 mois, allant du 10 janvier 2019 au 30 

septembre 2019. Après collecte des données, le traitement s’est effectué à l’aide du 

logiciel SPSS, logiciel conçu à cet effet. Pour analyser les données recueillies, nous 

avons eu recours, dans un premier temps, à la statistique descriptive par la présentation 

de données le plus souvent sous forme de tableaux et de graphes. Les questions fermées 

nous ont permis de procéder à un tri à plat, puis à un tri d’items résultant d’une 

comparaison de quelques résultats obtenus, et procéder par la suite aux tris croisés des 

tableaux et constructions des graphes à partir des résultats de l’enquête dans le but de 

mener une analyse plus fine, tout en procédant à un commentaire des différents résultats 

obtenus.  

 

La distribution du questionnaire est réalisée par l’équipe de recherche auprès de 

personnes concernées. Nous tenons aussi à souligner l’aide précieuse de groupes 

d’étudiants que nous avons enseignés et habitants la ville. La distribution est faite lors 

des séances de TD, qui sont chargés à leur tour à les parvenir à leurs familles, proches, 

amis et voisins, et ce pour espérer avoir le maximum de réponses des différentes 

couches sociales. Le questionnaire est partagé également sur le site Google Forms et 

sur les réseaux sociaux, et nous avons un retour de réponses considérables et qui sont 

au nombre de 129 réponses.   

Le nombre de formulaires distribués porte sur un corpus de 1200 exemplaires tout à fait 

anonymes. La plupart des répondants ont montré leur engagement à répondre 

favorablement à notre sollicitation et se sont montrés très coopératifs et se sont 

exprimés volontairement aux questions. Au total 800 questionnaires ont été récupérés. 

 

Tableau n°1: Dépouillement des questionnaires (Bilan de l’enquête) 

 Distribués  Récupérés  
Google 

Forms  
Rejetés  

Retournés 

vides  
Validés  

Population 

 cible  
1200  800  129  96  51  782  

Source : Établi à partir des résultats de l’enquête, auteurs, 2019. 
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3. Profil socioéconomique des répondants 

Le dépouillement des résultats et leurs traitements par le logiciel SPSS permet d’avoir 

des graphiques plus illustrés qui tendent à faciliter la lecture. Chaque graphe est analysé 

suivant un tri plat; par le biais de plusieurs paramètres.  

 

 

3.1. Le genre des répondants 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

Lors de la distribution de l’enquête, nous avons procédé à une distribution ciblée et 

volontaire touchant de manière équitable un échantillon selon le genre et les tranches 

d’âge. Mais lors du dépouillement, nous avons constaté que le ratio du sexe masculin 

est significatif à 58% pour les hommes contre 44,1% pour les femmes. Toutefois, la 

répartition des sujets enquêtés n’enlèvent en rien à la qualité et la pertinence des 

résultats escomptés, puisque la mobilité dépend de plusieurs facteurs socio-

économique, objet de la présente recherche. De plus, en suivant la tendance actuelle de 

l’accession de la femme au marché du travail, cette proportion élevée chez les hommes 

sera rattrapée dans les années à venir par les femmes, cela est lié également à la 

répartition géographique des lieux de travail et lieux de résidence où les femmes 

préfèrent des emplois proches du lieu de résidence, ce qui augmenterait le nombre de 

navettes plus courtes. 
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Graphe n°1: Population enquêtée selon le sexe 
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3.2. L’âge des répondants 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

La proportion la plus significative est représentée par population âgée entre 31-65 ans 

et qui s’élève à 61,1%, dont la plupart est incluse dans la population active occupée et 

qui recourt souvent aux déplacements fréquents liés à leurs engagements 

professionnels. Nous constatons, par ailleurs, qu’elle augmente chez ceux qui sont âgés 

entre 18-30 ans avec un taux de 35,4% et qui représentent une proportion imputable 

aux jeunes souvent scolarisés (écolier, apprentis et étudiants). Toutefois, la proportion 

de moins de 18 ans sa part est insignifiante avec un taux de 1,3%, cela est dû au nombre 

très limité de questionnaires distribués volontairement, vu le niveau d’instruction qui 

ne leur permet pas de répondre à ce genre de questionnaire. Elle est de même pour les 

personnes âgées plus de 66 ans dont la plupart sont des retraitées où le taux de mobilité 

est très réduit.    

 

3.3. Population enquêtée selon la fonction 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

La population enquêtée selon la fonction est un paramètre important à diagnostiquer 

dans le cadre d’une enquête par questionnaire, et cela en fonction de l’entendu de la 

population enquêtée. En effet, une tendance haussière est constatée et qui domine chez 

les sujets enquêtés des salariés avec un taux de 62%, suivi par les étudiants avec un taux 

de 17,6%. Les autres catégories restent marginales avec des taux qui ne dépassent pas 
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Graphe n°2: Population enquêtée selon l'âge
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Graphe n°3: Population enquêtée selon la fonction
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7%. Cette situation traduit certainement une mobilité assez significative chez les 

travailleurs et leur besoin croissant de déplacement pour de divers motifs, car c’est le 

déplacement au lieu de travail (raison professionnelle) qui domine dans la plupart des 

cas.   

 

3.4. Population enquêtée selon le revenu moyen   

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Afin de connaitre le comportement de mobilité urbaine, il est capital de situer les 

catégories socio-économiques selon le revenu mensuel, cela permet par la suite de 

s’interroger sur le poids que la mobilité pèse sur le budget des ménages, et par 

conséquent aboutir à des conclusions qui incluent, à coup sûr, une dimension sociale en 

s’interrogeant sur le comportement de déplacements des ménages, notamment les plus 

démunis. Les résultats de l’enquête font ressortir que le revenu moyen situé entre 

18.001DA et 60.000DA est le plus important et qui représente la population de la classe 

moyenne, sachant que le salaire moyen national a été estimé à 41.000 DA en 2018 

(ONS, 2019).    

 

3.5.  Population enquêtée selon le lieu de résidence 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

Étant donné que les déplacements ne concernent pas uniquement les habitants de la 

ville ou ses périphéries, car d’après les résultats, le nombre de répondants hors chef-

lieu de la ville est presque à parts égales avec les interviewés du centre de la ville avec 
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Graphe n°4: le revenu moyen (par mois en DA)
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Graphe n°5: Population enquêtée selon le lieu de résidence 
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un pourcentage de 37,9%. Il est connu que la ville est le lieu de concentration des 

activités et le développement des marchés, elle a favorisé le commerce, la prospérité, 

le partage des connaissances et le bien-être des individus qui y vivent. La ville est le 

moteur de la croissance économique, parce qu’elle représente un centre d’attractivité 

et d’innovation caractérisée particulièrement par la dimension tertiaire de son 

économie et surtout comme lieu de création de la richesse. Aux États-Unis, 80 % de la 

population est urbaine dont 90 % du revenu national est créé dans ces places et qui 

représentent 20 % de la surface du pays (Clement D, 2005).  

La forte concentration de la population dans les périphéries donne un pourcentage 

important du nombre des répondants avec un taux de 22,9%. Ce résultat est expliqué 

par une forte concentration de la population aux alentours de la ville, ce dernier est un 

phénomène nouveau dans la structuration de l’espace urbain qui a donné naissance à 

un développement et à une extension des périmètres urbains, notamment, dans les zones 

périphériques ; des considérations d’ordre économique et/ou social ont été à l’origine 

de tout cela. 

 

3.6.  Population enquêtée selon le niveau d’étude 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Concernant le niveau de formation, nous avons remarqué que le taux le plus élevé 

des réponses est situé chez les personnes ayant un niveau universitaire avec un taux 

de 75,4%. Certes l’objectif ne se situe pas uniquement dans cette logique de cibler 

les acteurs selon ce critère autrefois cité ou bien d’autres, notamment la catégorie 

socio professionnelle, mais nous avons jugé qu’ils contiennent des catégories qui 

peuvent formuler des réponses en toute objectivité et par conséquent aboutir à des 

résultats probants de la recherche.    

 

4. Modes, types et obstacles de déplacements  

Le comportement de la mobilité au regard des paramètres socio-économiques requiert 

la connaissance du mode et le type de déplacement effectués ainsi que les obstacles 

rencontrés. Ces paramètres permettent d’avoir des informations sur lesquelles ils y 

auraient des conclusions sur le comportement de mobilité et d’en appréhender les 

enjeux dans une ville qui connait des mutations considérables touchant sa 

configuration et tout ce qui a trait à sa structure, sa dynamique économique et sociale, 

son organisation et son étalement. Les graphes qui suivent illustrent l’importance de 

ces éléments suivant l’avis des sujets enquêtés.     
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Graphe n°6: Population enquêtée selon le niveau d’études
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4.1. Le mode de déplacement utilisé souvent 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Les répondants jugent que le mode de déplacement utilisé souvent pour leur 

déplacement est le bus avec un taux de 58,70%, vient en seconde position la voiture 

personnelle avec un taux de 39,13%, les autres modes leur part est négligeable ne 

dépassant pas les 9%. Le transport en commun par bus est souvent considéré le moyen 

le plus utilisé en ville pour le déplacement ; il est reconnu que l’organisation de 

transport urbain est un moyen efficace et une réponse indispensable pour un bon 

fonctionnement et rayonnement de la ville, et le système de transport urbain s’illustre 

comme une partie intégrante dans l’amélioration de la mobilité visant à réduire la 

congestion, mais aussi à annihiler les impacts environnementaux et réduire les 

accidents. Toutefois, le recours à ce moyen est étroitement lié à une meilleure qualité 

de service du transport urbain, pour en assurer une meilleure mobilité. Quant à la voiture 

personnelle, suite à des carences en matière de transport en commun, les foyers 

considèrent l’acquisition de ce moyen de transport est une nécessité plus tôt qu’un luxe, 

c’est le mode de transport dominant. Cette situation a fait exploser le parc automobile 

en Algérie, selon l’ONS, leur nombre est estimé, à la fin de l’année 2018, à 6,4 millions 

de voitures, notamment les véhicules de tourisme, comme la montre le graphe n° 8 qui 

illustre le nombre assez élevé des véhicules de tourisme neufs acquis durant le premier 

semestre de l’année 2018 estimé à 508 092 voitures.      
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Graphe n°8 : répartition des immatriculations des véhicules neufs du premier semestre 

2018 selon le genre et la source d'énergie 

 
Source : Rapport ONS n° 860 « Les immatriculations des véhicules automobiles 

(premier semestre 2018) ». 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/immats12018.pdf 

 

 

4.2. Importance choix du mode de déplacement 

 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

01 02 03 04 05

Systèm
e

manqu
ant

Votre choix du mode de 
déplacement s’explique par  

Prix 
18,3 19,9 12,7 11,9 27,4 9,7

Votre choix du mode de 
déplacement s’explique par  

Confort 
10,5 11,5 21,4 23,7 23,3 9,7

Votre choix du mode de 
déplacement s’explique par  

Rapidité
14,1 25,2 25,1 15,3 10,6 9,7

Votre choix du mode de 
déplacement s’explique par 

Sécurité  
14,8 16,5 22,3 23,4 13,3 9,7

Votre choix du mode de 
déplacement s’explique par 

Disponibilité
40,5 17,3 11,6 9,7 11,3 9,6

0,05,010,015,020,025,030,035,040,045,0

%
 d

es
  

fr
éq

u
en

ce
s

Graphe n°9: Importance choix du mode de déplacement 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/immats12018.pdf


 
 
 

225 
 
 

Concernant l’importance des choix du mode de déplacement utilisés selon des 

indications proposées concernant le prix, le confort, la rapidité, la sécurité et la 

disponibilité, nous avons constaté que les répondants ont porté leur choix sur deux 

paramètres essentiels qui sont la disponibilité et la rapidité, ce qui renforce cependant 

la conviction que le premier souci des individus est le déplacement en tenant compte 

du facteur temps. En ville, le premier problème auquel sont confrontés les citadins est 

la disponibilité des moyens de transport pour arriver au moment convenu à l’endroit 

voulu concernant surtout le motif de déplacement professionnel. Cette situation crée 

une saturation et une fréquentation importante des moyens de transport, notamment aux 

heures de pointe, où des embouteillages monstres sont observés dans les principales 

artères de la ville. Pour y remédier à ce problème, ne serait-ce que partiellement à cette 

situation, Emmanuel Munch et Laurent Proulhac (Emmanuel Munch et Laurent 

Proulhac, 2019) proposent dans leur article paru en 2019 des horaires flexibles comme 

un levier de l’étalement des flux.                 

 

4.3. Le mode de déplacement utilisé souvent 

La diversité des modes de transport et les motifs de déplacement fait que les usagers 

cherchent le moyen de transport le plus efficace. Afin d’étudier les motifs de 

déplacement, nous avons adressé des questions pour les répondants concernant tous les 

modes utilisés, et nous avons obtenu les résultats suivants (graphe n°10) :  

 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Le mode de transport utilisé pour le travail est le bus et la voiture personnelle. Les autres 

modes leurs fréquences est minimes. La ville se définit comme un lieu de regroupement 

humain, résultant d’une concentration d’activités et d’habitations, un espace privilégié 

de concentration des moyens de production, des industries, des services, du capital, des 

communications et de l’information. Cette place privilégiée de la ville fait une forte 

pression sur les moyens de transport, puisque les trajets entre le lieu de domicile et le 

lieu d’exercice de l’activité professionnelle sont une obligation quotidienne, ce qui 

contraint les usagers a emprunté soit le transport en commun ce qui est assez fréquent 

ou bien l’utilisation de la voiture personnelle pour ceux qui en possèdent.     
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Graphe n°10: Le mode de transport emprunté pour le travail 
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Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Le motif de déplacements quotidiens domicile-étude est fréquent, cela fait pression sur 

les moyens de transport. En France, les étudiants consacrent en moyenne une heure par 

jour à leurs déplacements (Fares Belghith et al, 2013) . Les réponses montrent que les 

répondants empruntent le bus (transport urbain) ou le transport universitaire, la ville de 

Bejaia est dotée d’une université pluridisciplinaire, qui compte aujourd’hui plus de 40 

000 étudiants. Sachant également que les écoliers bénéficient d’un transport scolaire 

assuré par la municipalité (APC de Bejaia). Les autres moyens ne sont vraiment pas 

empruntés avec des fréquences importantes à l’exception de la voiture personnelle.        

 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Le loisir est un luxe et le déplacement pour ce motif d’attraction ne se fait 

qu’occasionnellement notamment les week-ends. Les interviewés voient que le moyen 

de transport emprunté est le bus (30,43%), voitures personnelles (41,68%) et la marche 

à pied (40,28%). Pour ce dernier cas, Bejaia possède des espaces adéquats pour la 

marche à pied (le long du boulevard de l’ALN) et bien d’autres endroits, c’est 

l’exemple du front de mer de la ville de Bejaia, appelé Promenade Léonardo 

Fibonnaci, en référence au célèbre mathématicien italien du Moyen Âge, qui en avait 

fait son lieu de détente privilégié, le front de mer.  
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Graphe n°11: Le mode de transport emprunté pour l'étude
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Graphe n°12: Le mode de transport emprunté pour loisir
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Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

Les trois moyens de déplacement cités précédemment (bus, voiture personnelle et 

marche à pied) dominent également pour le motif de déplacements pour effectuer des 

courses. La ville de Bejaia est une ville dynamique possède un secteur tertiaire en pleine 

mutation.  Ce secteur est actuellement en pleine croissance, la vaste gamme des 

activités tertiaires, qui englobent les services publics, les services liés à la 

production, les services personnels, les secteurs des loisirs et d'autres encore. Il n'y 

a pas de domaines de la vie qui ne soient en relation avec des services du secteur 

tertiaire, la ville de Bejaia concentre une gamme importante des fonctions et des 

activités liées au service. En effet, comparativement à tous les centres urbains de la 

wilaya, elle abrite la majeure partie du tertiaire. Pour ce qui est des activités 

commerciales, la répartition des différents commerces dépend de plusieurs facteurs, 

la densité démographique étant le choix le plus dominant. Cette activité englobe les 

différents types de commerce semblable (Café, restaurant, magasins de ventes, 

supérettes, etc.). Paradoxalement, cette répartition est quasi équitable, le paradoxe 

ne réside pas dans la répartition en elle-même, mais plutôt dans sa nature 

strictement spontanée. Elle est le fruit du choix de la population, et ne résulte 

d’aucun programme de développement ou encore d’aucune volonté d’organiser la 

répartition de ces activités. 
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Graphe n°13: Le mode de transport emprunté pour courses
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Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

Les résultats obtenus montrent que les visites familiales sont faites globalement en bus 

(30,17%) ou en voiture personnelle (49,32%), elle concernant moins les autres modes 

de transport. Néanmoins, nous constatons que la marche à pied est également utilisée 

(24,16%), cela s’explique par la structure de la ville où la répartition spatiale de la ville 

en zone résidentielles a permis le regroupement des familles issues des mêmes régions. 

En effet, après l’indépendance, la population rurale commence d’affluer sur la ville 

en quête d’une vie meilleure et d’un emploi plus rémunéré dans l’industrie, elle est 

passée de 51.794 habitants en 1966 à 58.692 habitants en 1970. En effet, à partir de 

cette année et comme toutes les villes du pays, la ville a connu un afflux massif de 

population rurale venant des compagnes environnantes à la rechercher d’un emploi, 

une scolarisation ou un service. La population s’est accrue de prés de 72.669 

habitants en 1977. Cette poussée a poursuivi son essor jusqu’au début des années 

80, malgré la politique menée par l’État visant la fixation de la population dans les 

zones rurales. Cependant, la marginalisation des zones du versant sud (Aït Slimane, 

Aït Bimoune…) qui continuent d’affluer massivement vers la ville a provoqué un 

transfert de la croissance démographique sur la banlieue et l'émergence des pôles 

périphériques (Tizi, Ihaddaden Oueda/Oufela, Tadjeboujt, Boukhiama, Dar Djbel) 

et à inculper cher la population en générale leur propre traduction de visites 

familiales qu’elles soient culturelles ou religieuses. 
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Graphe n°14: Le mode de transport emprunté pour Visites 
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Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

La même tendance est observée concernant le mode de transport pour démarches 

administratives, où le bus et la voiture personnelle sont souvent empruntés. La 

concentration des activités administratives dans le centre urbain a fait augmenter les 

besoins de déplacements et exercer une pression sur les moyens de transport en 

commun, ainsi il semblerait que le recours à l’utilisation de la voiture personnelle et 

la marche pied un moyen pour combler cette lacune. Ce problème de centralité 

urbaine et concentration des activités administratives a fait réagir les pouvoirs publics, 

puisque récemment ils ont procédé à un polycentrisme intégrateur par une 

relocalisation de quelques administrations en dehors du centre urbain, c’est le cas de la 

direction du commerce, l’environnement, tourisme, l’agence foncière, etc.  

 

4.4. Temps moyen des déplacements par jour 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

La majorité des répondants voient que le temps moyen de déplacement par jour varie 

ente 30 minutes- une heure et une heure jusqu'à deux heures qui représentent 
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Graphe n°15: Le mode de transport emprunté pour démarches 

administratives 

moins de 30
minutes

31-60 minutes 1heur-2heurs plus de 2heurs

Effectif 142 267 248 125

% 18,16 34,14 31,71 15,98

0

50

100

150

200

250

300

A
x
is

 T
it

le

Graphe n°16: Temps moyen des déplacements par jour



 
 
 

230 
 
 

respectivement 34,14 % et 31,71%. La durée de transport devient un paramètre 

déterminant pour le déplacement que le choix de mode de transport, notamment pour 

ceux qui travaillent loin de lieu de résidence et ceux qui effectuent quotidiennement des 

trajets longs pour venir en ville. Des études montrent que le temps moyen quotidien 

destiné aux déplacements est d’environ une heure quel que soit le niveau de 

développement d’un pays (Frédéric Larose, 2011), nous remarquons que la ville de 

Bejaia ne déroge pas à cette règle, puisque la moyenne est située dans cet intervalle.          

Concernant le transport par bus (transport urbain), le manque d’organisation dans les 

rotations des bus et du non-respect des durées d’attentes dans les arrêts sont constatés. 

Par ailleurs, la quasi-totalité des bus mis en exploitation traversant le même trajet en 

arrivant au centre-ville. L’exploitation excessive et démesurée de l’axe routier 

principal a causé l’engorgement du centre-ville le long de la journée et surtout aux 

heures de pointe. C’est le cas du boulevard Krim Belkacem, rue de la liberté, rue des 

Aurès. 

 

4.5. Montant mensuel moyen consacré aux déplacements en transport 

 
Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

 

L’avis des interviewés sur le montant mensuel moyen consacré aux déplacements en 

transport converge vers deux intervalles qui sont moins de 2000DA et entre 2000 et 

6000DA. Dans les réponses précédentes, nous avons remarqué que le revenu moyen 

des sujets enquêtés est situé entre 18.001DA et 60.000DA, il est à signaler également, 

tenant compte des réponses précédentes, que le bus est le moyen le plus fréquemment 

utilisé pour les déplacements en ville, son prix est administré, il est fixé à 20DA quel 

que soit le trajet emprunté, ce qui témoigne d’une objectivité dans les réponses 

formulées.  Par ailleurs, les autres montants affichés dont le budget est jugé excessif 

sont expliqués par le recours à l’utilisation de l’automobile et les calculs des frais 

inhérents au déplacement (entretien, parking, carburant…) (L’Automobile Club 

Association, 2017)32. Une autre explication sur les montants qui dépassent les 6000 DA 

 
32 En Europe, le coût d’une utilisation de la voiture qui comprend : l’achat à l’assurance, carburant, 

l’entretien est estimé, en 2017, entre 5000 et 10000 euros annuellement.       
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peut être avancée, c’est le cas des ménages ayant plus d’un enfant scolarisé et qui se 

déplace par bus, ce qui les contraint de dépenser plus. 

 

4.6. Le nombre de voitures possédé par un ménage

 
 

Source : Enquête de terrain, auteurs, 2020 

Face à la carence en matière de transport urbain dans la ville, l’automobile est devenue 

la norme en termes de mobilité, ce qui explique le taux assez élevé des familles possédant 

au minimum une voiture (49,36%). La ville de Bejaia a un taux de motorisation élevé, 

vu que son étalement est à l’origine de la ville motorisée (Étalement urbain dépendant 

de l’automobile). Contrairement aux pays développés, la préférence pour la voiture 

personnelle est considérée comme un luxe, aujourd’hui, dans ces pays en moyenne la 

moitié des foyers possède deux voitures c’est l’exemple de la Belgique où 54% des 

couples avec enfants possèdent deux voitures ou plus (StatBel, 2021). En France, 37% 

des ménages disposent d’au moins deux voitures en 2017, avec un taux de motorisation 

qui atteint 84% (INSEE, 2017). Au Canada, l’évolution de la motorisation est présentée 

en véhicules par ménage a connu une tendance haussière. Le graphe ci-dessus retrace 

l’évolution de la motorisation en Algérie en véhicule/ménage et de la taille moyenne 

des ménages pour la période comprise entre 1981-2016.   

 

Graphe n°19: Évolution de la motorisation en véhicule/ménage et de la taille moyenne 

des ménages. 1981-2016. Ensemble du Québec.  
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Sources : SAAQ (2018b) et Statistique Canada (2016). In L’état de l’automobile au 

Québec : constats, tendances et conséquences. Rapport Final De Recherche – Partie I 

Programme de bourses de la Fondation David Suzuki 

Auteur : Jérôme Laviolette, M.Sc.A Chercheur invité en transports et changements 

climatiques 2017-2018 

https://jalonmtl.org/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Fondation-David-Suzuki-

Final-Part1-Dependance-auto-10.2020.pdf 

Par ailleurs, les données de l’enquête montrent qu’en même temps, le taux des familles 

ne possédant pas de voiture est relativement important (24,94%), cet état de fait est 

expliqué par les coûts élevés liés à la possession d’une voiture et qui représente un 

budget conséquent. Sachant que la mobilité peut représenter jusqu’à 30 % des revenus 

des ménages, ainsi les ménages ont recours au moyen de transport urbain qui représente 

d’ailleurs un enjeu social important, puisqu’il assure à toutes les couches sociales un 

déplacement à un prix raisonnable. Ce mode alternatif à la voiture particulière permet 

donc d’alléger leurs charges. Il permet entre autres à atténuer la pauvreté urbaine et 

l’exclusion sociale à travers la création d’emplois stables et qualifiés, la lutte contre la 

ségrégation spatiale et sociale à travers la politique de planification pour desservir les 

zones les plus marginalisées de la ville. 

 

5. Conclusion  

En guise de conclusion, les résultats qui peuvent être retenus à travers l’exploitation des 

données de l’enquête sont les suivants :    

La mobilité urbaine est un enjeu crucial pour l’avenir d’une ville, nous avons constaté 

à travers les résultats, qu’au niveau de la ville de Bejaia, le bus et le véhicule personnel 

sont souvent utilisés pour les déplacements. La voiture occupe une place importante et 

le taux de motorisation est très élevé, cette dépendance à l’automobile amplifient les 

externalités négatives du système de mobilité et engendre des problèmes pressants, 

notamment la congestion interrompue. En outre, les carences en matière de transport en 

commun, notamment le transport urbain en est la cause principale de ce choix, la 

croissance urbaine si brutale a entraîné la croissance des besoins de transports, tandis 

que l'offre de ce dernier connait des insuffisances sans réussir à faire face à une pression 

croissante de déplacements. Dans ce cas, cette forte demande a soumis le système de 

transport urbain à de fortes pressions, de cette pression, résulte une désorganisation des 

transports, et une sur pollution grandissante.  

La comparaison entre le service de transport Public et Privé fait ressortir un résultat 

pertinent, où la plupart des enquêtés jugent que la qualité de service Public assuré par 

l’ETUB est plus surfaisant selon plusieurs critères. Le transport urbain privé Bejaia 

souffre de beaucoup d’insuffisances, le problème se pose plus en termes qualificatifs 

que quantitatif, puisque la ville est bien couverte en terme de réseau, mais le problème 

se pose en termes de la qualité de service jugée très médiocre. Ainsi, l’amélioration de 

la qualité de transport en commun et le recours à la généralisation et l’intégration des 

nouvelles technologies comme les STI (Systèmes de transport intelligents) s’imposent. 

Toutefois, il semble que le recours aux transports par les moyens doux (vélo, marche à 

pied) est une culture qui n’est pas encrée chez la population, ce qui explique les taux 

faibles de réponse. La marche à pied concerne beaucoup plus les trajets scolaires.    

La ville de Bejaia, qui connaît depuis plusieurs années une croissance ascendante de sa 

population urbaine, souffre d’un manque d’organisation et de gestion de son système 

https://jalonmtl.org/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Fondation-David-Suzuki-Final-Part1-Dependance-auto-10.2020.pdf
https://jalonmtl.org/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Fondation-David-Suzuki-Final-Part1-Dependance-auto-10.2020.pdf
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de transport urbain. Aujourd’hui, les solutions pratiques aux problèmes liés au trafic 

doivent viser la satisfaction des besoins de déplacement et d’augmenter la fluidité des 

différents réseaux de transport. Les résultats révèlent que la durée de trajet varié entre 

30 minutes et une heure, malgré que la ville de Bejaia d’une taille moyenne en termes 

de population et de surface, les usagers mettent plus de temps pour se déplacer, ce qui 

dénote les désagréments causés pour une mobilité efficace.  

Le revenu des ménages est un élément déterminant pour la mobilité urbaine. Les 

répondants jugent que le recours au moyen de transport par bus est justifié par les 

dépenses exorbitantes consacrées pour leur déplacement par d’autres moyens (véhicule 

personnel, Taxi…). Une grande frange de population est située dans la classe moyenne 

et les plus démunis de la société, ce qui explique des taux de réponse élevés pour 

l’intervalle de moins de 6000DA par mois. Le motif de déplacements quotidiens 

domicile-étude et travail est fréquents, ce qui démontre l’importance de la demande de 

transport par cette frange de population (travailleurs, étudiants).  

Les recommandations : 

L’étude sur les facteurs déterminants de la mobilité urbaine fait généralement 

l’actualité. Et pour une mobilité plus durable dans une ville moyenne algérienne, il 

convient de souligner à travers cette contribution, les recommandations suivantes :  

- Développement et organisation de transport urbain, ce dernier est 

indispensable pour une meilleure dynamique et mobilité des personnes dans 

des villes et contribue au développement et à la croissance du pays. 

- Organiser le passage vers le développement du transport en commun, des modes 

doux, mais aussi à la motorisation électrique moins énergivore et respectueuse 

de l’environnement. 

- Mettre en place des solutions progicielles qui permettent d’accroitre la 

productivité économique et en même temps participer à réduire les impacts 

environnementaux, donc favorables pour un développement des transports et 

une mobilité plus durable dans la ville. L’introduction des TIC dans la mobilité 

invite à changer de paradigme et à passer d’une vision de la mobilité comme 

flux de transport à optimiser à une vision élargie de la mobilité au-delà de la 

dimension spatiale. 

- Développer les modes de transports capacitaires et le transport collectif en site 

propre (TCSP) représenté par le métro, tramway peuvent constituer des 

solutions alternatives en intégrant dans le réseau les différents modes de 

transport pour transport de masse d’une part, et assurer une complémentarité 

avec les autres modes de transports d’autre part (Baouni Tahar, 2015).  

- Doter la ville par un tramway, ce dernier occupe une place importante grâce à 

ses avantages, notamment la réhabilitation urbanistique et l’instauration d’un 

système urbain équilibré, et contribue entre autres à réduire la congestion 

routière qui le rend un outil indispensable du développement urbain et de la 

durabilité des villes. Il est plus adapté pour les villes moyennes et dans 

lesquelles l’espace urbanisable fait rare pour envisager la construction d’un 

métro (Rubén C. Lois González et al, 2013).  C’est le cas de la ville de Bejaia 

où le projet est envisagé, mais gelé pour des considérations économiques liées 

à des restrictions budgétaires.   
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Introduction :  

  L’étude des petites et moyennes villes intéressent les chercheurs et les géographes en 

premier lieu,  en raison du rôle qu'elles peuvent jouer dans la structuration de l'espace, 

l’ajustement du rythme de la croissance excessive des grandes métropoles, ainsi que 

dans l'organisation du maillage du réseau urbain local et régional. 

Les villes petites et moyennes n’ont pas fait l’objet d’un grand intérêt de la part de la 

recherche urbaine internationale en Europe (Bell & Jayne, 2009). Même si leurs 

dynamiques démographiques et économiques sont très diverses, la décroissance urbaine 

semble particulièrement affecter cette catégorie de villes (Cauchi-Duval, 2017; Wolff 

et al. 2013). Certaines petites villes ont été affaiblies par les processus de 

désindustrialisation et de réorganisation des services publics. Elles jouent encore un 

rôle essentiel dans le système urbain et dans la structuration des territoires (Santamaria, 

2012). Le rôle des pouvoirs publics et des collectivités territoriales pour répondre à la 

décroissance est parfois exploré (Grossmann et al., 2012 ; Wolff et al., 2017) tandis que 

des voies alternatives de réponse à la décroissance émergent par ailleurs ( Paddeu, 2012; 

Béal & Rousseau, 2016). 

Si le but de leur développement dans le passé était d'en faire un espace de transit  entre 

l’espace rural et la ville, les politiques actuelles visent à en faire des pôles de 

développement local ou régional. Brunet Reget indique que les villes moyennes sont « 

un objet réel non identifié ». (François Taulelle ; 2010)  

L'objectif de l'analyse des relations établies par les petites et moyennes villes dans leur 

sphère régionale est de préciser le rôle de ces unités dans l'encadrement de l’espace du 

fait des équipements dont elles disposent, ainsi que de mettre en évidence le rôle qu'elles 

jouent aux abords des métropoles et grandes villes. (Bousfiha Sabeh ,2018) 

Ce sont des villes facilement appréhendables : leur structure urbaine est facile à 

comprendre même si ces villes tendent à connaître les effets de la périurbanisation et 

de l’étalement urbain. On peut aussi y ajouter d’autres clichés bien différents : des villes 

résidentielles, monotones, sans vie, des villes dortoirs des grandes métropoles ou bien 

encore des villes grandes zones d’activités, résultats des effets de la périurbanisation. 

Autant d’images qui composent des visions contradictoires des tissus et des fonctions 

urbains. (Idem) Page 4 

    Avec la mondialisation, les possibilités de relations entre les villes de différentes 

tailles sont en rupture avec la structure hiérarchique urbaine traditionnelle. Ce 

processus, en plus d’avoir causé un fort impact sur l'économie et la société, se reflète 

aussi sur l'organisation de l'espace. (GUESNIER, B et all, 2005). 
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    En Algérie, les petites et moyennes villes occupent une place essentielle dans la 

hiérarchie urbaine, elles servent de relais entre les agglomérations existantes. Elles font 

partie d'un système urbain structuré qui organise le territoire national, régional et local.  

Marc cote considère que la petite ville est un phénomène important en Algérie, due à 

une urbanisation accrue au cours des dernières décennies. (M COTE 1986)  

Le réseau urbain algérien se définit par un élargissement de l’armature urbaine 

supérieure, et la consolidation des villes moyennes. Ainsi que la progression des petites 

villes due à la forte rurbanisation qu’a subie le monde rural. 

Le maillage urbain est constitué de pôles séquentiels selon les rangs et les poids, dont 

la fonction principale est d'encadrer le territoire. Il sert d'outil d'aménagement et de 

développement du territoire et un élément de son organisation, qui impose une 

focalisation afin de  créer les équilibres locaux et réduire les disparités entre eux. 

A travers l’histoire, la région des hautes plaines Sétifiennes n’avait pas connu un 

ancrage urbain conséquent, du fait de l’absence des traditions urbaines, due à la 

vocation agricole de la région.  

 

Problématique  

          Nous venons par le biais de ce papier d’élucider la dynamique des petites et 

moyennes villes des hautes plaines de Sétif sur une trentaine d’années (1987 - 2018), 

tout en se posant les questions suivantes : 

- Quelle est la nature et le rythme démographique d’évolution des petites et moyennes  

villes de la région ?  

- Quel est l’apport des petites et moyennes villes, (Ain Oulmene, Ain Azel, Ain Arnat 

et Salah-Bey) dans l’équilibre de l’armature urbaine de la région ? 

Nous faisons remarque que les villes de Sétif et d’El-Eulma ne font pas partie de la 

zone d’étude, du fait de leur taille en termes de population qui dépasse la norme des 

petites et moyennes villes.  

 

1- Présentation de la zone d’étude : Les hautes plaines Sétifiennes  

       Situées entre les chaînes intérieures de l’Atlas Tellien et de l’Atlas Saharien, c’est 

une immense étendue, elle occupe la région centrale de la e Sétif, c’est une zone 

relativement plate dont l'altitude varie de 750 m à l’Est jusqu’à̀ 950 m à l’Ouest.  

Des reliefs isolés rompent l’horizontalité et atteignent 1.160 m au Djebel Zdim, 1.442 

m au djebel Youssef, 1.263 m au Djebel Braou. Cependant cette zone reste ouverte à 

l’Est comme à l’Ouest ( PAW de Sétif 2009) . Caractérisé par une forte dynamique  

économique et surtout agricole, principalement,  la céréaliculture et les cultures 

maraichères. Dominé par un climat continental. 
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2- Evolution de la hiérarchie urbaine dans les hautes plaines Sétifiennes  

 

La recherche concernant cet aspect tente d'étudier le développement des villes petites 

et moyennes dans les hautes plaines de Sétif à travers l'évolution du nombre de leurs 

centres et de la taille de la population, et de mettre en évidence les changements de taille 

des centres. Ceci est basé selon le classement mentionné dans la loi directive de la ville 

n°06-06 du 21 Muharram 1427 correspondant au 20 février 2006, qui détermine la taille 

des villes. 
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2-1 la hiérarchie urbaine dans les hautes plaines Sétifiennes en 1987 : Domination 

des petits centres urbains  

D’après le RGPH 1987, on a constaté qu’il y a 44 centres urbains dans la zone  d’étude, 

avec l’absence de moyennes villes et l’émergence d’une seule petite ville qu’est Ain-

Oulmene avec une population estimée à 21676 hab. En contrepartie, on enregistre une 

tendance de petits centres (au nombre de 29),  qui représente 56,5% de la  population 

totale de la zone d’étude. Remarque : jusqu’en 1987, domination  du phénomène rural 

sur l’urbain. 

 

Tab 01 : Répartition de la population des centres urbains selon leurs catégories 1987 

                 

 

 

 

 

 

 

 

              Source: RGPH 1987 

 

2-2 la hiérarchie urbaine dans les hautes plaines Sétifiennes en1998 :  

Continuité de l’émergence des petits centres :  

On note une évolution importante concernant le nombre des centres urbains en général, 

qui a atteint 68 en 1998, avec un pourcentage de 4,55   % de plus ; comme le démontre 

le Tab n 2. 

Catégories des centres 

Urbains  

Nb 

centres 

Nb 

population 

des centres  

  % population 

des centres / 

Total  

10O OOO  - 50 000     

000 20 – 000 50  01 21676 18,1 %  

5000 – 000 20  02 23264 19,4%  

1000- 5000  29 67496 56,5%  

      1000>  12 6933 05,8 %  

TOT 44 119369 100 %  
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Tab n 2.  Hiérarchie urbaine en 1998 dans les (HPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RGPH 1998 

 

- l’accession du centre d’Ain Azel au niveau d’une petite ville (20 000 - 50 000), par 

rapport à son rôle régional comme étant un pôle d’appui  dans la région sud du territoire.  

Durant la période  (87- 98), on constate une augmentation significative de la population 

des centres avec 128351 habitants en raison de l’exode massif des populations des zones 

éparses vers des centres plus sécurisés.   

 

 
 

Catégories des centres urbains  
Nb 

centres 
Nb population des centres  

10O OOO  - 50 000    

000 20 – 000 50  02 69271 

5000 – 000 20  10 77649 

1000- 5000  42 89422 

       1000>  14 11378 

TOT 68 247720 
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2.3 La hiérarchie urbaine dans les hautes plaines Sétifiennes en 2008 : 

Regain de la stabilité de la population 

 

Notons que le fait marquant réside dans le rétablissement d'une forme de stabilité 

démographique, résultat du choix de l'autorité centrale dans le sens d'une réconciliation 

nationale, qui a fortement réduit la menace terroriste. Cela se confirme à travers  le 

nombre de centres urbains en 2008 (71 centres) semblable à celui de 1998 (68centres) 

.  

- Aussi, on constate le report du centre d’Ain Oulmene d’une petite ville en 1998 à une 

ville moyenne en 2008 ; avec une population de 50698. 

Ce développement n’est pas dû seulement à la dynamique économique mais plutôt du 

fait de la migration interne de la population des zones éparses.  

- ainsi, le passage du centre  d’Ain Arnet  au niveau d’une petite ville avec une 

population de 24846 habitantss, et  devenu un pôle d’appui pour la ville de Sétif.  

- le passage du centre d’Ain Azel à la catégorie des petites villes comme centre d’appui 

au Sud de la zone des hautes plaines. 

 

Tab : 04  Répartition de la population des centres selon les catégories  (2008) 

Nb de population  Nb de centres Categories 

50698 01 000 100 -     000 50  

60747 02 000 20 – 000 50  

85441 11 5000 – 000 20  

90975 43 1000- 5000  

10829 14   Moins de 1000 

298690 71 TOT 

Source : RGPH 2008 



 
 
 

241 
 
 

 

 

2.4 Situations des petites et moyennes villes dans les (H P S) en 2018  

Selon les nouveaux indicateurs du Tab (05)  de l’année 2018, on constate l’accession 

du centre de Saleh Bey au rang de petite ville avec une population estimée à 24 410 

habs .  

 

Tab (05) Dynamique des petites et moyennes villes durant les 30 dernières années 

 
  2018  2008 1998   1987 Catégories  

 50 000 – 100 000 

 

01 01   Nb centres 

 

Ain Oulmene - Ain Oulmene   Appellation 

70 331 50 698   Population 

 20 000 – 50 000 

  03  02 02 01 Nb centres 

 

- Ain Azel  

- Ain Arnet  

- Saleh Bey 

- Ain Arnet 

- Ain Azel 

   

- Ain Oulmene  

-  Ain Azel  

- Ain Oulmene Appellation 

108 418 60747 69271 21676 Population 

Source : RGPH  87, 98,2008 et Monographie de Sétif  2018 + auteurs 
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3-    les mutations du réseau urbain dans les HPS :     

La présence humaine était très faible, de sorte que la densité de population variait entre 

10 et 20 habitants/km2, ce qui est inférieur à la densité d'autres régions voisines (région 

de Kabylie). 

Le géographe français  (Marc cote) attribue la raison de cette réalité historique  au type 

d'exploitation agricole qui dominait dans la région représenté par le pâturage, qui reflète 

la structure de la communauté pastorale, qui ne permette  que la présence de faibles 

densités de population.  

  Le passé historique - depuis le 19ème siècle - de la région est l'un des facteurs les plus 

forts dans l'émergence et le développement des centres urbains. 

- Nous avons étudié l’évolution des petites et moyennes villes à travers l’armature 

urbaine durant les 31 dernières années (1987 – 2018) et les transformations concernant 

la taille des centres urbains, et avons constaté ce qui suit :  

- Ce n’est que jusqu’en 2008 que la ville de Ain-Oulmene a pu accéder au rang d’une 

ville moyenne, dû au facteur de la migration interne et reste l’unique.  

- l’émergence de 02 centres ; à savoir Ain Azel et Ain Arnet comme petites villes, en 

tant que pôles d’appui dans le territoire des (H P S). 

En définitive, nous sommes arrivés à constater que les petites et moyennes villes 

actuelles des hautes plaines Sétifiennes étaient des anciens nœuds durant la 

colonisation, exemple  

AIN oulmene -(ex Colbert. , Saleh bey : ex Pascal ; Ain Azel : ex Ampère ). 

- Chaque décennie, nous constatons l’émergence d’une petite ou moyenne ville dans le 

territoire des H P S.  

Nous constatons qu’il y a des centres qui sont considérés comme étant des réceptacles 

de population à longueur des vingt dernières années comme Ain Arnet, et qui se situe 

à l’arrière-pays d’une ville importante qui joue le rôle d’une métropole régionale qu’est 

Sétif.       

Un mouvement issu de facteurs interférés entre eux : on cite entre autres l’absence de 

sécurité durant la décennie noire d’une part et les disparités constatées entre les 

équipements et services  et la population d’autre part. Ceci le confirme  le retournement 

de  la répartition de la population entre l’agglomérée et l’éparse, puisque durant la 

période (1987-2008), le pourcentage de la population agglomérée a basculé de 39,9 % 

à 62% ;  

Par contre la population éparse a régressé de 60 % à 37,9 % .  

Aussi, il est à noter que  les routes nationales jouent un rôle important dans la 

dynamique des petites et moyennes villes de la zone d’étude.  

 

Conclusion 

Les petites et moyennes villes constituent un « ajout »  urbain dans la région des Hautes 

Plaines de la wilaya de Sétif. La tendance de la croissance de la population dans la 

région des Hautes Plaines de Sétif a baissé,  puis ce que le taux annuel de croissance 

étant passé de 2,9 % pour la période 1987-1998  à 1,6 % au cours de la décennie 1998-

2008. 

Ces villes ont connu un développement quantitatif au cours des trois  dernières 

décennies (1987 -2018), elles font toujours face à des défis aux niveaux économique, 

social, urbain et environnemental. Aussi, elles n'ont pas encore su jouer efficacement 
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leur rôle de régulateur à l’échelle locale. Elles demeurent des centres satellitaires dans 

la sphère de la métropole régionale de Sétif.  

Le facteur humain reste toujours en quête d’éléments de stabilité et de sécurité sociale, 

à travers les différentes ères et étapes, en connivence avec l’élément de l’habitat qui est 

considéré lui aussi comme un segment essentiel et vital ; ainsi qu’un élément précurseur 

quant à la régulation de la relation  entre l’humain et les ressources naturelles dont jouit 

le territoire des hautes plaines Sétifiennes.  

La classification du réseau urbain sur la base du nombre de population seulement, (la 

loi d’orientation 2006)  peut dissimuler des réalités socioéconomiques à travers 

l’armature urbaine, incluant les petites et moyennes villes.  

Cet état de fait nous incite à approfondir beaucoup plus la recherche touchant cette 

catégorie de villes.   
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Résumé : 

Annaba, l’une des villes les plus importantes de l’Algérie est soumise dans son 

développement local à des disparités importantes au niveau de son espace de wilaya. 

Durant notre travail de recherche nous avons tenté de confirmé l’importance et l’apport 

de la fiscalité locale dans le processus du développement local des communes de la 

wilaya, 

Avant d’entamer le travail du terrain, nous avons dû faire connaissances des concepts 

relatifs au développement local et au recouvrement fiscal. nous avons choisie de 

travailler sur le budget de toutes les communes de la wilaya. Les premiers résultats ont 

montré l’existence de communes riches, et des communes pauvres ; 

L’analyse financière des budgets communaux de la wilaya d’Annaba que nous avons 

mené explique le déséquilibre de développement que connaissent les communes de la 

wilaya d’Annaba. Les résultats de cette analyse expliquent également la dépendance 

financière que connaissent les communes par rapport à l’État. 

Mots Clés : fiscalité locale, budget communal, Annaba, développement local. 

 

Local government taxation : What role for local development 

Case of the wilaya of Annaba 

 

Abstract: 

Annaba, one of the most important cities of Algeria is subjected in its local development 

to important disparities at the level of its wilaya space. During our research work we 

tried to confirm the importance and the contribution of the local taxation in the process 

of the local development of the communes of the wilaya, 

Before starting the fieldwork, we had to get to know the concepts related to local 

development and tax collection. We chose to work on the budget of all the communes 

of the wilaya. The first results showed the existence of rich communes and poor 

communes; 

 

The financial analysis of the communal budgets of the wilaya of Annaba that we 

conducted explains the imbalance in development that the communes of the wilaya of 

Annaba are experiencing. The results of this analysis also explain the financial 

dependence of the communes on the State. 

 

Keywords: local taxation, communal budget, Annaba, local development. 
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1. Introduction : 

Pendant longtemps, l'espace local a été considéré comme un lieu d'application des 

décisions des politiques nationales : implantation d'infrastructures de transports, de 

santé, administratives… Dans beaucoup de pays, l'État pilote du développement avait 

en charge, à travers les plans de développement, de conduire les dynamiques sociales 

et économiques en vue d'une amélioration des conditions de vie des habitants. 

Au cours des années 1980, les stratégies de développement menées sous l’égide des 

États manifestent leurs limites avec notamment des administrations centrales souvent 

incapables d’améliorer les conditions de vie des populations, de gérer de manière 

équitable et durable les ressources naturelles et de lutter contre la pauvreté. Depuis, 

deux grands processus sont apparus de façon concomitante : 

• Une décentralisation administrative et politique est en cours dans de nombreux pays. 

On assiste en effet au transfert des compétences de l’État vers des collectivités 

locales, autonomes, censées être plus à même de connaître les besoins des 

populations et de les satisfaire. Ces réformes de décentralisation, aux formes et 

objectifs multiples selon les pays et leurs histoires, ont fait émerger de nouveaux 

acteurs : les collectivités locales. 

• Le développement local est une dynamique économique et sociale, concertée et 

impulsée par des acteurs individuels et collectifs : collectivités locales, acteurs 

économiques, organisations de la société civile, services de proximité et 

administrations déconcentrées de l’État, etc.  

Sur un territoire donné, Les populations aspirent à être dorénavant actives et 

responsables de leur propre développement. Les interventions d’appui au 

développement local se fondent ainsi sur la gestion concertée d’un territoire par ses 

habitants, en intégrant plus en amont leurs besoins et attentes spécifiques et en valorisant 

leurs projets et leurs initiatives. 

En Algérie, la commune constitue une assise de la décentralisation elle est le moteur 

majeur du développement local et de l’aménagement du territoire, ainsi d’un meilleur 

pilotage du service public, doté de l’autonomie financière, susceptible de répondre aux 

attentes des citoyens, ainsi d’analyser les différents secteurs sensibles, afin de trouver 

des solutions, et de combler les lacunes confrontées par les élus locaux. 

La place de la fiscalité locale dans le système fiscal et administratif, est tellement 

importante avec l’ampleur de la décentralisation et l’augmentation des frais et des 

charges qui découlent au profit des collectivités locales, en effet, les ressources fiscales 

de ses dernières, déterminent la mesure de leurs indépendance à l’égard de l’Etat. 

Il est important de souligner que l’impact et le rôle de la fiscalité locale, est bien illustré 

par l’urbanisation dynamique et le progrès de la décentralisation, et également le 

désengagement de l’Etat dans l’attribution des différentes subventions, ou dotation 

(projet de la loi de finance). 

1.1. Problématique 

Notre étude a démarré avec une observation, nous avons remarqué qu’il y’a une 

inégalité dans le développement des communes de la wilaya d’Annaba. Il y’a des 

communes à la tête du développement, et d’autres moyennement développés et celles 

qui sont à la traine ce qu’on appelle les zones d’ombres, elles souffrent de différents 
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problèmes comme le manque d’infrastructures, des établissements de santé, l’état des 

routes et le manque d’emplois pour ses habitants. 

Comme on le sait, l’argent est la clé de ces problèmes, c’est donc dans ce sujet que 

s’inscrit notre travail de recherche et qui peut être traduit par une question principale :  

Quel est le rôle de la fiscalité locale dans le développement local ?  

A cette question s’ajoutent d’autres questions secondaires à savoir : 

• Quel est le rôle des collectivités locales dans le développement local ?  

• Quel est le rôle des budgets communaux dans le développement des collectivités 

locales? 

1.2. Hypothèses 

H 01 : les ressources fiscales sont à l’origine des disparités existantes en termes 

de richesses entre les différentes communes de la wilaya d’Annaba et c’est ce 

qui se reflète en termes d’inégalités de développement local.  

H 02 : les ressources fiscales n’ont aucune incidence sur le développement des 

communes de la wilaya d’Annaba. Seuls les financements sectoriels sont 

importants. 

2. Matériel et méthode:  

2.1. Méthodologie :  

Pour traiter de la problématique posée ci-dessus et répondre aux interrogations, nous 

avons adopté une démarche qui comprend à la fois la recherche bibliographique ; la 

consultation de différents documents, à savoir, ouvrages, rapports, articles, 

publications, thèse de magister, textes juridiques et réglementaires se rapportant à notre 

thème. La première recherche a pour objectif de cerner d’une manière claire tous les 

aspects théoriques, juridiques et réglementaires relatif au développement local et  aux 

modes d’organisation, de fonctionnement et de financement des communes avec sa 

fiscalité locale. 

Et pour bien structurer et diriger notre travail, nous avons collecté des données et 

informations au sein de la direction de l’administration locale DAL de la wilaya 

d’Annaba. 

3. Résultats :  

3.1. Présentation de la zone d’étude : 

Située au Nord Est du pays, distante d'environ 700 Km d'Alger, ouverte sur le littoral 

méditerranéen sur 80 km, la wilaya d’Annaba s'étend sur une superficie de 1439 km2 

pour une population de 649.745 habitants. Limité par : 

au nord par la mer Méditerranée. à l'est par la wilaya d'El Tarf. à l'ouest par la wilaya 

de Skikda. 

au sud par la wilaya de Guelma 
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Figure 01 : Les limites administratives de la wilaya d'Annaba. 

 

 
 

                Tableau 01 : Répartition de la population  par commune de la wilaya 

d’Annaba : 

Commune Population totale 

 N %  

Annaba  261501 41.32 

El bouni 131387 20.76 

Sidi amar 88015 14 

El hadjar 38881 06.14 

Berrahal 24496 03.85 

Oued el aneb 22826 03.6 

Ain el berda 22048 03.45 

El eulma 11036 01.74 

Chorfa 10074 01.6 

Chetaibi 8229 01.3 

Seraidi 7811 01.24 

Treat 6525 01 

Ensemble de la  wilaya  632829 100 

               Source : DPAT de la wilaya , janvier 2013  

 

Section 01 : Suivi de recouvrement de la fiscalité des communes de la wilaya 

d’Annaba : 

Tableau 02 : Suivi de recouvrement de la fiscalité de la wilaya d’Annaba : 

  2019 Prévision 

2020 

WILAYA 

intitulé prévisions fixation réalisation RAR 

TVA 1384024699 1358650723 1538650723 / 1435101493 

IFU / / /  / 

  TOTAL 1384024699 1358650723 1538650723 / 1435101493 

Source: service de la DAL wilaya d’Annaba 
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1. Structure de budget  globale  fixée et réalisé des communes de la wilaya 

d’Annaba : 

 

Tableau 03 : Suivi de recouvrement de la fiscalité de la commune d’Annaba : 

 

SUIVI DE RECOUVREMENT DE LA FISCALITÉ 

  2019 

PREV 2020 commune intitulé prevision fixation realisation RAR 

Annaba 

TAP 1267906149,00 1482867060,00 1482867060,00 0,00 1427807062,00 

TVA 128109217,00 160446193,00 160446193,00 0,00 156743592,00 

TEOM 0,00 0,00 0,00 0,00   

TF 11939738,00 18976599,00 18976599,00 0,00 31751600,00 

la taxe de sejour 41400000,00 51272925,00 51272925,00 0,00 44952655,00 

TSPI 25000000,00 30900547,00 30900547,00 0,00 30003989,00 

TSAP 2000000,00 455000,00 455000,00 0,00 3456500,00 

TFRS 99500,00 136300,00 136300,00 0,00 123500,00 

IRG/CRF 69181953,00 39566049,00 39566049,00 0,00 66431503,00 

IFU 270038214,00 275750953,00 275750953,00 0,00 277253754,00 

ISP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TACPEOTM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TICBTVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TAVAER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T D INCITATION DE 

DESTOKAGE D 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LA POLLUTION AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LES EAUX USEES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LES PNEUS 0,00 55092135,00 55092135,00 0,00 0,00 

T SUR LES HUILES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1815674771,00 2115463761,00 2115463761,00 0,00 2038524155,00 

                        Source: service de la DAL wilaya d’Annaba ,2021  

 

La TVA est la taxe la plus élevée dans la commune d’Annaba. 

On constate que les prévisions de la commune d’Annaba ne sont pas loin de la 

réalisation. 
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Figure 02 : Structure de budget globale fixée et réalisé de la commune d’Annaba 

 

Tableau 04  : Suivi de recouvrement de la fiscalité de la commune d’el eulma : 

SUIVI DE RECOUVREMENT DE LA FISCALITÉ 

2019 
PREV 2020 

commune intitulé prevision fixation realisation RAR 

El Eulma 

TAP 7448842,00 4077941,88 4077941,88 0,00 3025394,00 

TVA 21575,00 84244,90 84244,90 0,00 90561,00 

TEOM 0,00   0,00 0,00 0,00 

TF 173401,00 88458,00 88458,00 0,00 91621,00 

la taxe de sejour 0,00   0,00 0,00 0,00 

TSPI 150000,00 40800,00 40800,00 0,00 100000,00 

TSAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TFRS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRG/CRF 69323,00 224848,20 224848,20 0,00 184972,00 

IFU 15150688,00 1137006,02 1137006,02 0,00 1250995,00 

ISP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TACPEOTM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TICBTVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TAVAER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T D INCITATION DE DESTOKAGE 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LA POLLUTION AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LES EAUX USEES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LES PNEUS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T SUR LES HUILES  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9528829,00 5758299,00 5758299,00 0,00 4743543,00 

                               Source : service de la DAL wilaya d’Annaba ,2021  
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On constate une grande différence entre les prévisions et les réalisations de la 

commune : les prévisions sont beaucoup plus élevées. 

2. Étude comparative entre les prévisions et réalisations des communes 

d’Annaba : 

Tableau 05 : comparaison entre les prévisions et réalisations des communes 

d’Annaba : 

communes  prevision % realisation % 

Annaba 1815674771,00 52% 2115463671,00 52% 

El Hadjar 283851758,00 8% 304817284,56 7% 

El bouni 740904983,00 21% 787724753,47 19% 

Sidi Amar 3688347,00 0,11% 343012368,00 8% 

Seraidi 12728947,00 0,36% 10381202,39 0,26% 

Ain Berda 66381599,72 2% 63420152,79 2% 

El Eulma 9528829,00 0,27% 5758299,00 0,14% 

Treat 15509684,00 0,44% 8508987,24 0,21% 

Berrahal 464214170,00 13% 404523122,33 10% 

Chetaibi 4308193,00 0,12% 5545146,86 0,14% 

Chorfa 8522731,31 0,24% 8522731,31 0,21% 

Oued el 

eneb 
65507254,84 2% 12214536,59 0,30% 

TOTAL 3490821267,87 100% 4069892255,54 100% 

Source : établie par nous-même à partir des données des tableaux  

Figure 03 : comparaison entre les prévisions et réalisations des communes d’Annaba : 

 

D’âpres l’analyse des tableaux et leurs présentations graphiques on peut faire les 

constatations suivantes :  

La commune d’Annaba a pu réaliser ses prévisions. Elle a atteint son objectif de 

recouvrement de fiscalité ; ses prévisions sont égales à ses réalisations. C’est la 

commune la plus riche et la plus équipée de la wilaya d’Annaba. 
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Quant aux communes de el hadjar, el bouni et berrahal, classées comme étant des 

communes moyennement riches, elles arrivent presque à atteindre leurs objectifs en 

s’approchant de leurs prévisions. 

La commune de sidi Amar sort du lot parce qu’elle dépassé de loin ses prévisions 

première et ce qui a permis cela c’est la TAP. Il était prévu de faire rentrer 3688347,00 

mais sur le terrain il est rentré 343012368,00 

Les derniers dans le classement les communes pauvre (seraidi ,Ain barda , el Eulma , 

triat , chtaibi, chorfa et oued aneb ) elles n’ont pas pu atteindre leurs prévisions malgré 

le plafond bas qu’elles s’étaient  fixées. 

Figure 04 : carte de budget réalisé des communes de la wilaya d’Annaba 

 

 

Section 02 : La ventilation des taxes : 

1. Structure des ressources fiscales des collectivités locales : 
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Tableau 18 : Impôts directs 

Nature de la ressource Taux Etat 

Collectivités locales 

Autres 
Commune Wilaya 

CSGC 

ex 

FCCL 

Taxe sur l‘Activité 

Professionnelle (TAP) 

2% du 

chiffre 

d‘affaire 

 1.30% 0.59% 0.11%  

TAP transport par 

canalisation 

des hydrocarbures. 

3% du 

chiffre 

d‘affaire 

 1,96% 0.88% 0.16%  

Taxe Foncière 
3%, 5 %, 7 % 

à 10% 
 100%    

Impôt Forfaitaire Unique 

(IFU) 
5% à 12% 48,5% 40 % 0.5% 0.5% 1.5% 

Impôt sur le Revenu Global 

(IRG) 
7% 15% 50 % 50%    

Taxe d’Assainissement 
Délibération 

de l'APC 
 100%    

Impôt sur le Patrimoine De 0 à 1,5 % 60 % 20%   20% 

                                      Source : Ministère de l‘intérieur, 2021 

Tableau 19 : Impôts indirects 

Nature de la ressource Taux Etat 

Collectivités locales 

Autres 
Commune Wilaya 

CSGC 

ex FCCL 

TVA pour les affaires faites 

à 

l'intérieur 

 

17% 7% 
80 %  10 % 10 %  

TVA pour les affaires faites 

à 

l'importation 

17% 7% 

 
85 %   15 %  

Taxe d‘Abattage 10 DA/ kg  

8.5 da dans 

certains 

cas 

 

8.5 da 

dans 

certains 

cas 

8,5 DA 

Taxe sur les Affiches et 

Plaques 

Professionnelles 

20 à 750 

DA 
 100%    

Taxe Spéciale sur les Permis 

Immobiliers 

1 000 à 200 

000 DA 
 100%    

Taxe de Séjour 
Délibération 

de l'APC 
 100%    

Droits de Fêtes et de 

Réjouissances 

Délibération 

de l'APC 
 100%    

Taxe d‘Habitation 
300 DA 

1200 DA 
100%     

                                                                      Source : Ministère de l‘intérieur, 2021 

D’après l’analyse faite des tableaux ci-dessus on constate plusieurs points qui 

demandent réflexions et peut-être même remise en cause. 

Les taxes à hauts revenus telle que les IRG et les TVA sont attribués à l’état (de l’ordre 

de 50% à 100 %) ce qui pose certaines interrogations sur la logique de cette procédure, 
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car on se pose la question des taxe qui sont rattachées directement a la commune comme 

celle de l’habitation et le patrimoine, la commune n’en bénéfice pas totalement mais 

partiellement. 

La 2eme remarque qui saute aux yeux c’est que les taxes régulières et importantes 

comme la TVA et de l’habitation sont attribués à plus de 80% à l’état. 

Les autres taxes qui sont attribuées à la commune à 100 % c’est la taxe foncière et 

d’assainissement ce qui s’explique par le fait que c’est à la commune qui est responsable 

de la gestion de  tous les problèmes et les disfonctionnement en relation de ces deux 

domaines. Et à  son compte. 

Pour le reste, certaines taxes sont attribuées à la commune à 100 %, ce qui peut paraitre 

une bonne rentrée d’argent, on constate que ce n’est pas le cas car elle ne sont pas des 

taxes régulières , prévisibles et non importantes ( pas grande rentrée d’argent ) ajouté à 

cela, elles ne sont pas toujours récoltées pour x raisons , ainsi la commune n’en profite 

pas vraiment .  

La source de la fiscalité : 

La source actuelle de la fiscalité algérienne prive la commune de plusieurs de ces 

ressources,  

On remarque que les taxes et impôts collectés au niveau des communes sont destinées 

à l’état et par la suite l’état redistribue les budgets à la wilaya et les communes. 

Ce qui soulève des questionnements car ce n’est pas logique que les richesses de la 

commune ne profite pas totalement à la dite commune surtout quand il s’agit de  taxes 

récupérée suite aux richesses de la dite commune. Il est inadmissible que les communes 

riches n’aient pas connaissance précise de leurs richesses et soient obligé d’attendre la 

distribution des budgets pour gérer ses affaires. La commune devrait avoir plus de 

liberté pour investir dans le développement économique locale grâce à ses revenues et 

richesses. 

Cette logique dans les répartitions fait  obstacle à la réalisation des investissements. De 

plus, cette logique décourage certaines communes à faire plus d’efforts pour collecter 

…  

Enfin, il est à noter que les communes qui disposent d’une richesse importante avec un 

nombre d’habitant élevé, arrivent à réaliser un niveau d’effort important, ceci est lié 

aux disparités en termes de population de toutes les communes, la position spatiale, 

leurs statuts administratifs, mais aussi le degré de développement de leurs activités 

économiques. 

On a pris  un échantillon de chaque catégorie pour mieux comprendre notre vision :  

 

Tableau 20 : Une commune riche(Annaba) 

commune ressource 

ressource 

destiné à la 

commune 

Ressource destiné 

aux autres 

niveaux 

recouvrement 

fiscal global 

Annaba  

TAP 1482867060,00 112583829863,08 114066696923,08 

TF 18976599,00 0,00 18976599,00 

IRG 39566049,00 39566049,00 79132098,00 

IFU 275750953,00 413626429,50 689377382,50 

   Source : Etablie par nos soins à partir des données retracées dans le tableau de la 

ventilation  
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Figure 05 : la ventilation des taxes de la commune d’Annaba 

 

Tableau 21 : Une commune moyennement riche (el bouni) : 

commune ressource 

ressource 

destinée à la 

commune 

Ressource 

destinée aux 

autres niveaux 

recouvrement 

fiscal global 

El Bouni 

TAP 668444885,66 50750392472,80 51418837358,46 

TF 8366346,30 0,00 8366346,30 

IRG 50510013,74 50510013,74 101020027,48 

IFU 16969249,84 25453874,76 42423124,60 

Source : Etablie par nos soins à partir des données retracées dans le tableau de la 

ventilation  

Figure 06 : la ventilation des taxes de la commune d’el bouni 
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Tableau 22 : Une commune pauvre (seraidi) 

commune ressource 

ressource 

destinée à la 

commune 

Ressource 

destinée aux 

autres niveaux 

recouvrement 

fiscal global 

Séraidi 

TAP 4321059,58 328068138,88 332389198,46 

TF 0,00 0,00 0,00 

IRG 0,00 0,00 0,00 

IFU 1651770,49 2477655,74 4129426,23 

        Source : Etablie par nos soins à partir des données retracées dans le tableau de 

la ventilation  

Figure 07 : la ventilation des taxes de la commune de Séraidi 

 

                     D’après notre étude sur la fiscalité locale d’Annaba et les résultats qu’on 

a obtenus sur les taxes et leurs ventilations au niveau des communes, on peut confirmer 

notre 1ère hypothèse qui affirme que : « les ressources fiscales sont à l’origine des 

disparités existantes en termes de richesses entre les différentes communes de la wilaya 

d’Annaba et c’est ce qui se reflète en termes d’inégalités de développement local. »  

En effet, après avoir étudié la fiscalité locale d’Annaba et son rôle dans le 

développement local, on peut identifier d’autres instruments qui peuvent aussi 

contribuer au développement local, comme le Programme communal de 

développement PCD et la promotion d’investissement qui se représente avec Le guichet 

unique décentralisé d’Annaba. 

  CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous voici au terme de ce travail de fin de cycle qui a porté sur la fiscalité locale dans 

la ville d’Annaba. Notre objectif était d’étudier le rôle de la fiscalité locale dans le 

développement local de la ville d’Annaba et ainsi mettre à la portée de nos lecteurs un 

outil qui leurs permettra d’appréhender les difficultés que connait les communes. 
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Pour mener cette étude et aboutir aux résultats escomptés nous nous sommes posé une 

question principale : Quel est le rôle de la fiscalité locale dans le développement local ?  

A cette question s’ajoute d’autres questions secondaires : Quel est le rôle des 

collectivités locales dans le développement local ? Quel est le rôle des budgets 

communaux dans le développement des collectivités locales ? 

Pour la réalisation de ce travail, nous sommes parties sur des hypothèses suivantes : 

— H 01 : les ressources fiscales sont à l’origine des disparités existantes en termes 

de richesses entre les différentes communes de la wilaya d’Annaba et c’est ce 

qui se reflète en termes d’inégalités de développement local.  

 

— H 02 : les ressources fiscales n’ont aucune incidence sur le développement des 

communes de la wilaya d’Annaba. Seuls les financements sectoriels sont 

importants. 

Notre méthodologie s’est basée sur une recherche bibliographique et une  collecte des 

données et d’informations au sein de la direction de l’administration locale DAL de la 

wilaya d’Annaba. 

Les résultats trouvés nous ont amenés à conclure que seule la commune d’Annaba est 

considéré comme riche, il existe d’autres communes dites moyennement riches et des 

communes pauvres, ce qui explique le grand déséquilibre au niveau du développement 

local dans la wilaya d’Annaba.   

Dans la même perspective nous avons remarqué une certaine inégalité au niveau de la 

ventilation des taxes. Certaines taxes et impôts reviennent totalement à l’État ou pour 

les autres niveaux hors communes. Par ailleurs, les communes sont dans la 

méconnaissance totale de leurs recettes fiscales. Les recettes fiscales font directement 

le chemin vertical vers Alger avant d’être redistribués vers les communes sous formes 

de budgets. 

D’après ces résultats nous confirmons la première hypothèse qui affirme que les 

ressources fiscales sont à l’origine des disparités dans le développement local des 

communes et on réfute l’hypothèse N°=02 selon laquelle l’incidence des ressources 

fiscales n’est pas à l’origine du déséquilibre de développement des communes de la 

wilaya d’Annaba et pour qui seuls les financements sectoriels sont importants. 

De notre point de vue, le système fiscal algérien a besoin d’une remise en question ainsi 

que d’une réflexion rassemblant tous les spécialistes de l’économie, du développement, 

et de la fiscalité, de la politique …etc.  Tous ceux qui sont supposés rechercher et 

trouver les meilleurs solutions pour accompagner les collectivités vers un confort 

financier à long terme qui se traduira automatiquement par un confort de vie de la 

population, et c’est l’objectif final de toutes planifications, de toutes réflexions, de tout 

travail. 
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En effet, une certaine autonomie de gestion et de gouvernance doit être accordée et un 

ensemble de responsabilités de différents domaines sociales, économiques, culturelles, 

éducationnelles, et sécuritaires leurs seront attribuées. Toutefois, sur le plan des 

ressources, on s’aperçoit que l’autonomie financière des collectivités locales est très 

réduite. L’État détient seul le pouvoir de créer, de lever l’impôt et de déterminer les 

taux d’imposition. Cependant, les communes et les wilayas ne perçoivent qu’une partie 

de la fiscalité locale par le seul fait qu’il existe des impôts dans le produit est 

intégralement versé aux communes. 

Au vu de ces résultats, nous pensons que la décentralisation menée à bien, avec 

l’encouragement et la valorisation des initiatives locales, pourraient être la solution 

pour le décollage économique des collectivités.  

Il faut garder en mémoire qu’il ne peut y avoir de projet de développement local sans 

la présence des conditions suivantes : 

- une prise de conscience très forte de la part des élus locaux, de la population 

et de ses leaders. 

- Une volonté commune d’intervenir exprimée par partenaires divers et 

nombreux. 

- Une capacité collective de lancer et de soutenir un processus et des projets 

de développement. 

- Une valorisation des ressources humaines, techniques, financières et 

matérielles territoriale. 

- Une reconnaissance et appui des initiatives locales de développement par 

les représentants locaux, régionaux et nationaux. 

- Ancrage territorial des démarches de développement local compris ici 

comme le dépassement des logiques sectorielles plus que comme une 

circonscription spatiale de la décision. Le territoire est ici un moyen et non 

une fin. 

- Processus d’intégration. C’est la question cruciale de la place du sujet au 

sein de la société qui est posée ici. Elle revêt des formes multiples : 

mobilisation locale, implication, citoyenneté. 

- prise en compte des dimensions culturelles. Le développement local passe 

par le repérage d’un système de valeurs, de croyances, de représentations 

qui doivent agir comme des filtres pour la mise en place des actions sur le 

territoire. 

- Adoption d’un mode de pensée complexe. Il s’agit ici de développer des 

modes d’apprentissage. Le développement n’est pas une logique simple de 

reproduction mais un processus complexe, cognitif dans lequel les acteurs 

du territoire doivent s’investir. 
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RESUME:  

Dans un contexte d'intensification des activités des territoires, certaines villes n'ont-

elles pas un rôle primordial dans la structuration et la cohésion territoriale que l'on 

peut qualifier et désigner de " villes intermédiaires ou frontalières " ? 

Mais qu'en est-il des villes intermédiaires ? Ce rôle d'intermédiation, que certaines 

villes occupent dans la hiérarchie urbaine du territoire national, se réfère à la fois au 

positionnement de ces villes : proximité de la zone d'influence la plus grande et la 

plus proche et relation souvent privilégiée avec les villes les plus proches dans et 

avec l'autre côté de la frontière en matière de double fonction intermédiaire et 

frontalière, et aux fonctions développées et présentes par rapport à ces deux espaces 

: appui, distribution, etc., 

L'absence d'une définition précise et stabilisée des villes intermédiaires et 

frontalières nous oblige d'abord et avant tout à nous demander si une délimitation 

statistique et/ou démographique permettrait de voir, à travers des critères 

fonctionnels et discriminants, quelles sont les formes des villes intermédiaires et 

frontalières. 

Pourquoi choisir de parler de ville intermédiaire et au même temps frontalière ? Tout 

simplement parce que le spectre de la ville intermédiaire-frontalière tend à élargir la 

vision simple de la hiérarchie urbaine telle que l’on la perçoit habituellement : 

grandes villes, villes moyennes, villes petites.  

Le site frontalier de la ville de Tébessa et le laisser aller manifester par les autorités 

et l’une des principales causes qui a fait que notre ville soit marginalisée ; pour cela 

nous avons proposé cette thématique afin de procéder à l’étude du site et la fonction 

véritable de la ville ; pour connaitre auxquels les capacités de la ville et les 

probabilités de développement et son évaluation sont exposés.  

Entre autres nous nous sommes basées dans notre étude sur le fait de rassembler les 

indices de la réalité ; en essayant de les analyser par le biais d’un questionnaire 

auquel nous avons fait participer une élite d’habitants ; des visiteurs et des passagers 

afin de trouver une issue pouvant conduire à certains résultats susceptibles de 

convenir et changer la situation actuelle de la ville de Tébessa. 

 

Mots-Clefs : Tébessa, ville intermédiaire, ville frontalière, territoire, rôle. 
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Intermediate city, border city, Role of the city of Tébessa in its 

territorial context. 
ABSTRACT :  

In a context of intensification of territorial activities, don't certain cities have a 

primordial role in the structuring and territorial cohesion that can be qualified and 

designated as "intermediate or border cities"? 

But what about intermediate cities? This intermediary role, which certain cities 

occupy in the urban hierarchy of the national territory, refers both to the positioning 

of these cities: proximity to the largest and closest zone of influence and often 

privileged relationship with the closest cities on the other side of the border in terms 

of the dual intermediary and border function, and to the functions developed and 

present in relation to these two spaces: support, distribution, etc., 

The absence of a precise and stabilized definition of intermediate and border towns 

forces us to ask ourselves first and foremost whether a statistical and/or demographic 

delimitation would allow us to see, through functional and discriminating criteria, 

what forms intermediate and border towns take. 

Why choose to speak of intermediate and border cities at the same time? Quite 

simply because the spectrum of the intermediate-border city tends to broaden the 

simple vision of the urban hierarchy as we usually perceive it: large cities, medium-

sized cities, small cities.  

The border site of the city of Tébessa and the let go manifested by the authorities 

and one of the main causes that made our city be marginalized; for that we proposed 

this theme in order to proceed to the study of the site and the real function of the 

city; to know to which the capacities of the city and the probabilities of development 

and its evaluation are exposed.  

Among other things, we based our study on the fact of gathering the clues of reality; 

trying to analyze them through a questionnaire in which we made participate an elite 

of inhabitants; visitors and passengers in order to find a way out which can lead to 

certain results likely to suit and change the current situation of the city of Tébessa. 

KEYWORDS: Tébessa, intermediate city, border city, territory, role  

 

1. CONTEXTE ET MOTIVATION DE LA RECHERCHE 

Pourquoi choisir de parler de ville intermédiaire et au même temps frontalière ?  

Tout simplement parce que le spectre de la ville intermédiaire-frontalière tend à élargir 

la vision simple de la hiérarchie urbaine telle que l’on la perçoit habituellement : 

métropoles, villes moyennes, villes petites.  

2. OBJECTIF DU TRAVAIL 

Le but de cette étude est de comprend : 

Les premières interrogations de recherche concernent la place occupée par la 

ville de Tébessa, est ce que c’est une ville intermédiaire ou frontalière dans un 

systèmes urbains régionale et transfrontalier ? 

de comprendre le rôle joué par la ville de Tébessa dans son contexte régional 

reliant les villes de l’extrêmes EST de la wilaya de Souk Ahras et el Oued ,Ou 

entre la wilaya de khenchela et Oum el bouaghi qui représente l'arrière-espaces des 

autres wilayas pour se déplacer vers la frontière tunisienne avec les trois passages 

postes frontières qui existent sur le territoire de la wilaya de Tébessa, El Meridj, 

Ras El Ayoun pour les passagers et bouchabka comme poste frontière a double 
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fonction passage des voyageurs et touristes et la marchandise entre l’Algérie d’une 

part et la Tunisie et la Lybie d’autre part.  

Tout ça fait de la ville de Tébessa une ville polarisante et une zone de transit 

Pour construire l'objet de recherche, il a été donner la parole au sujet, aux 

passagers (voyageurs touristes transporteur de marchandises etc.) de 

s’exprimer à travers un questionnaire, 

Une ville de l’extrême l’Est Algérien est considéré comme une partie de la commune 

de Tébessa qui s’étend sur une superficie de138 hectare et 237 273   habitants en 2019. 

Située dans la partie orientale de la wilaya 

 
Carte 1. Situation géographique de la ville de Tébessa 

Limitée par : 

• Du Nord-Ouest : commune de Hammamet. 

• Et Du Sud : la municipalité de El Malabiode et la municipalité et Olga el 

malha  

• De l’est : la municipalité d'Al-Kouif et Bolhaf.edir  

• De l’ouest : la commune de Bir Mokadem 

 

3. LA DEMARCHE : LA DEFNITION DES “ VILLES  

 

Les définitions des “ villes ” sont nombreuses et dépendent des critères pris en compte 

(critères physiques, fonctionnels, statistiques) ainsi que de leur interprétation (aspects 

cognitifs). 

Selon Pelletier et Delfante (1997), trois critères sont classiquement utilisés pour définir 

la ville : la(es) population(s), les fonctions et la morphologie (sens architectural) de la 

ville. 

 Selon ces auteurs, la ville est “ un lieu d’échanges de toute nature, un lieu de services 

rendus, soit à sa population, soit à celle de l’extérieur ”. 
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 Ces fonctions sont celles du commerce de toutes dimensions, des activités de service 

aux particuliers et aux entreprises : banques, bureaux, administrations, équipements de 

santé, spectacles et activités ludiques. Ces services peuvent exister à tous les niveaux 

selon le type de la ville mais il existe un minimum parfaitement clair dans tous les pays 

développés. 

- Une ville frontalière est une agglomération urbaine située à proximité d’une 

frontière d’État et dont l’organisation et le fonctionnement sont influencés 

par cette présence.  

- Les relations entre villes et frontières d’État apparaissent de prime abord 

antinomique : la ville exprime la centralité alors que la frontière est associée 

à l’idée de séparation.  

- Or, la frontière politique est créatrice d’activités, de fonctions urbaines : l’État 

y assure un certain nombre de services.  

 

3.1 Essais de définition de La ville intermédiaire 

La notion de « ville intermédiaire » : est souvent utilisée comme synonyme de « 

ville moyenne ». 

 Or le concept d’« intermédiation urbaine » décrit ces villes avec plus de profondeur, 

se fondant principalement sur des critères fonctionnels. 

L’intérêt consiste d’une part à mettre en avant le rôle « d’intermédiaire » de la ville 

en la situant à l’intérieur du « réseau des villes » national et international, et d’autre 

part à décrire sa fonction en tant que centre régional, à travers ses liens avec son 

environnement rural.  

 Il s’agit donc de villes qui, soit assument un rôle central pour des régions entières, 

en pourvoyant équipements et services aux populations locales, soit qui ont une 

certaine importance politique et sociale au niveau national, où elles assurent une 

position avantageuse à l’intérieur des réseaux d’infrastructures. 

 

3.2 Approche d’intermédiation frontalière 

Avant d’entrer davantage en matière, nous aimerions attirer l’attention sur le fait 

que le concept d’intermédiation frontalière ne fournit pas un modèle 

mathématique qui lierait des équations à des variables. 

 Il fournit une grille d’analyse qui permet de mettre en relation des données 

d’origines diverses, informant sur le contexte urbain.  

Le premier objectif de ce concept est de constituer un outil d’appui à la gestion et à 

la planification urbaines.  

 De ce fait, notre grille d’analyse reste applicable dans un contexte dans lequel les 

données statistiques et cartographies sont rares et de surcroît ne sont pas 

comparables d’un pays à l’autre, en permettant également l’intégration de données 

qualitatives. 

 Du concept d’intermédiation urbaine nous retenons essentiellement que le devenir 

des villes dépend d'acteurs endogènes et exogènes, qui agissent sur le contexte 

urbain en fonction de leurs liens avec différents niveaux territoriaux et des 

caractéristiques internes de la ville. 
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4. LES CRITÈRES DE CHOIX DES NŒUDS D’ENQUETES  

Pour montrer le rôle joué par la ville, nous avons entrepris une enquête par 

questionnaire dans endroit ou Nœud de la ville de Tébessa suivants : 

- 1. Nœud   Khenchela om El Bouaghi  

- 2. Souk Ahras 

- 3. les postes frontières  

- 4. El Oued +Bouchebka+ Btita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2. Les nœuds d’enquête pour la ville de Tébessa 

 

 

5. MÉTHODOLOGIE  

 

Il a été entrepris une enquête par questionnaire (incluant 12 questions) sur terrain entre 

le 25 février au 25 mars 2018au niveau de ces quarte Nœuds qui relie la ville, menée 

auprès de 250 passagers choisis dans des moments au hasard selon la possibilité 

(difficultés dans réalisation par non coopération des services de sécurités surtout la 

police mais les gendarmes étaient très coopératifs) Tableau N°1. 
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Tableau N° 01 : Répartition des échantillons par Nœud d’étude 

 

                         Nœud  Echantillon  

Khenchela + Om El Bouaghi 41 

Souk Ahras 39 

Les postes frontalière 82 

L’oued + Bouchebka + Btita 52 

TOTAL  214 

 

6. TRAITEMENT   STATISTIQUE DES DONNÉES DU QUESTIONNAIRE  

 

 

Figure .1 : répartition des passagers enquêtés par sexe dans les différents nœuds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure N °01 permet de comparer la répartition des enquêtés au sein de l’échantillon 

par Nœud. Il y a une ressemblance   entre la distribution des enquêtés par sexe. 

Les hommes sont mieux représentés dans les trois Nœud : postes frontalières nœud 

route khenchela - om el bouaghi et Nœud route de souk aras avec successivement 

65.9% et 63.4 % contre 69.2 % des hommes 

Alors les femmes sont représentées entre 30.8 dans la route de souk Ahras et 36.6 dans 

nœud khenchela Oum el bouaghi. Par contre les femmes sont mieux représentées dans 

la taille d’échantillons dans le Nœud route el oued. Ces taux reflètent des spécificités 

particulières à chaque Nœud   
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6.1 ANALYSE DES DONNÉES PAR ANALYSE FACTORIELLE DES 

CORRESPONDANCES (AFC)  

Pour le traitement des informations d’enquête, une analyse factorielle des 

correspondances AFC (Analyse statistique multivariée) qui traite les tableaux de 

contingence est effectuée sur l’ensemble des données du questionnaire à l'aide du 

logiciel de de questionnaire sphinx plus 2. 

Un tableau de contingence, ou tableau croisé  

Se définit simplement comme le tableau de répartition des individus obtenus en croisant 

deux variables qualitatives. 

❖ La somme en ligne a un sens  

❖ La somme en colonne a un sens  

On sait qu'il y a indépendance entre deux variables aléatoires i (ligne) et j (colonne) 

prenant leurs valeurs sur deux ensembles de tailles n et p. Un test est nécessaire, Celui-

ci appelé le test du χ2, est un calcul statistique qui permet de trancher la question de 

savoir si la relation entre les deux variables est significative ou non.  

 Plus précisément c'est une procédure qui permet de trancher la proposition suivante :  

Il n'y a pas de relation entre les deux variables. 

Cette proposition est appelée hypothèse d’indépendance (nulle). Pratiquement pour 

montrer qu'il existe une relation. 

 

 

 
6.2.Traitements Des Résultats De L’enquête Par Questionnaire 

Présentation des variables croisées : 

Les questions retenues pour procéder à cette analyse nœud frontalière : bouchabka sont 

: 

 

NŒUD FRONTALIERE : BOUCHEBKA 

1. Question 1 sexe : quelle votre sexe 

2. Question 2 l’âge : quel âge as-tu 

3. Question 3 la fonction : quelle est votre fonction 

4. Question4 niveau d’instruction : quelle est votre niveau d’instruction 
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Figure N°13 : croisement de sexe ; l’âge ; le travail et niveau d’instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau2 : tableau récapitulatif des croisements des questions 1.2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux cerner les opinions des passagers enquêtés dans les quatre Nœud 

d’enquêtes Après avoir orienté le questionnement sur les critères nécessaires nous 

avons tenu à les interroger sur sexe ; l’âge ; la fonction exercée et le niveau d’instruction 

pour mieux faire une description sur l’échantillon enquêtée. Les réponses sont 

largement variées à ces questions (tableau N°11) : 

 - Frontière bouchabka : pour les passagers enquêtés du hors pays du sexe femmes ; 

l’âge est dans la fourchette 54-65 ans la plupart sont des Sans niveau ou Universitaire 

sont à la recherche d’un travail ou bien ils exercent un travail Journalier comme le 

déplacement vers El Eulma à Sétif et précisément Souk du Dubaï pour des 

marchandises variées. - Pour les algériens cette catégorie est liée soit aux tourismes soit 
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aux soins médicaux - Pour les autres Nœud les réponses sont très proches ; l’âge 

représenté par 18-25 sont des Sans niveau et sont A la recherche d’un travail pour les 

femmes. - Pour les hommes l’âge varie entre 25et 45 sont la plupart des universitaires 

exercent une fonction journalière dans les nœuds Khenchela Oum El Bouaghi El Oued 

et souk Ahras. 

 

Les questions retenues pour procéder à cette analyse Nœud Khenchela -Om el 

Bouaghi sont : 

• Question 1 : quelle est votre sexe  

• Question5 : quelle est votre origine 

• Question6 : quelle est la cause d’arrive à la wilaya 

• Question7 : comme bien de fois tu arrives à la wilaya 

 

Figure : croisement du sexe ; l’origine ; et la cause de visite de la ville. 
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Tableau3 : tableau récapitulatif des croisements des questions 1.5.6.7 

 
 

La réalisation de l’analyse factorielle des correspondances (AFC), la classification des 

individus lignes emplacement de l’enquête et les individus colonnes (questions 1.5 .6.7) 

permettent de corréler les critères et de les synthétiser. Ainsi on a pu regrouper les 

éléments au sein de plusieurs groupes.  

 

1 er groupe : - Pour les passagères femmes enquêtées dans le postes Frontière 

bouchabka : on remarque que les origines sont des Hors pays elles et le déplacement 

est hebdomadaire pour des causes soit pour le Travail ou familiale. 

- Alors les hommes effectuent un déplacement mensuel pour le tourisme.  

2eme groupe : - Les passagers femmes viennent des wilayas khenchela Oum el 

Bouaghi, l’origine des passagers sont la plut part de l’Est algérien, ils déplacent presque 

chaque mois pour des raisons familiales. Alors pour les passagers du Nœud El oued ils 

effectuent un déplacent quotidien pour des raisons d’études selon eux. - Alors le Nœud 

de souk Aras la plupart des enquêtés sont des hors pays ils déplacent chaque mois pour 

des raisons familiales. - Pour s les enquêtés hommes le déplacement varie entre jour et 

plusieurs fois dans un mois et les causes sont soit du travail soit pour le tourisme. 

 

− Les questions retenues pour procéder à cette analyse Nœud El Oued sont : 

• Question 1 : quelle est votre sexe 

• Question 8 : quelle est votre destination 

• Question9 : quelle est la cause de transit 

• Question 10 : quelle est le moyen de transport utilisé 

Figure : croisement du sexe ; la cause de transit ; la destination et le moyenne de 

transport utilisé 
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Tableau 4 : tableau récapitulatif des croisements des questions 1.8.9.10 

 

 
 

Croisement du sexe ; la cause de transit ; la destination et le moyenne de transport 

utilisé. 
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Afin de mieux comprendre les causes relatives au transit, la destination exacte et le 

moyen de transport utilises nous avons tenu à connaître leurs degrés d’importance pour 

notre recherche Au regard des réponses obtenues des passagers et à travers la 

classification fournie par l’analyse factorielle (AFC), nous obtenons une partition 

(tableau N°) comme suit : Nœud de frontière Bouchabka Pour les femmes : dans le 

Nœud du frontière Bouchabka la majorité des femmes effectuent une visite rapide à la 

ville de Tébessa pour des raisons commerciales c’est-à-dire faire des achats rapides de 

quelques produits non disponibles en Tunisie ou bien à bas prix dans la ville, et en 

générale elles utilisent un moyen de transport publique soit bus ou les véhicules de 10 

à 15 places (g9 Renault expert). Pour les hommes les causes sont variées entre tourisme 

ou pour les soins médicaux on connait bien la qualité de services des voisins tunisiens 

dans ce domaine (une bonne qualité de service médicales avec des prix abordables) et 

le mode de déplacent utiles en générales par des véhicules prives. Les autres wilayas 

Pour les passagers femmes des autres wilayas khenchela Oum el Bouaghi, el Oued et 

souk Ahras les destinations sont variés entres wilayas plus proches ou vers d’autres 

wilayas, les causes aussi sont variés entre soin, études et visites familiales. En ce qui 

concerne les catégories hommes enquêtés les réponses sur la question destinations sont 

variés entre hors pays et entre wilayas. Alors les causes sont en générales pour des 

visites familiales et qui utilisent un moyen de transport prive 

 

Afin de mieux comprendre les perceptions des passagers enquêtés concernant la 

fonction de la ville et les leur problème de la ville de Tébessa. Les réponses à ces deux 

questions sont présentées sur le plan factoriel (figures N°). Dans ce graphique, la 

configuration des nuages de points sur le plan factoriel sont résumés dans le tableau 

récapitulatif N° 000000 Les réponses des deux sexes femmes et hommes partagent 

clairement les mêmes opinions : 

 - La ville de Tébessa est considérée comme une ville intermédiaire –frontalière - Le 

manque des infrastructures touristique (hôtels auberges, restaurants café etc.), absence 

de la sécurité et les routes sont dégradées avec l’inexistence presque d’infrastructure 

routière (station de service, les aires de détentes). 

Les questions retenues pour procéder à cette analyse Nœud souk Ahras sont : 

Question1 : quelle est votre sexe 

Question 11 : quelle est catégorie de la ville de Tébessa 

Question 12 : quelles sont les problèmes de la ville de Tébessa 

Figure : croisement du sexe et leur opinion sur la fonction de la ville et les leur 

problème. 
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Tableau 5 : tableau récapitulatif des croisements des questions 1.11.12 
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CONCLUSION  

 

Au terme de ce travail sur la ville intermédiaire ville frontalière cas de la ville de 

Tébessa dans son contexte régional et transfrontalier, Il ressort : 

Dans cette optique, l’étude de cas confirme notre hypothèse : 

− La ville de Tébessa a un double rôle à la fois intermédiaire et frontalier 

− La ville de Tébessa est considérée comme une ville intermédiaire –

frontalière  

 

Malgré le manque des infrastructure touristique (hôtels auberges, restaurants café 

etc.), absence de la sécurité et les routes sont dégradées avec l’inexistence presque 

d’infrastructure routière (station de service, les aires de détentes). 

Dans notre cas, l’intermédiation aboutit à une relation d’équilibrée entre les villes 

proches du Tébessa ne qu’occupent pas exactement le même rôle d’intermédiaires 

:  

C’est en quelque sorte le centre dans son contexte qui reste un lieu de passage où 

n’ont lieu que peu de transactions commerciales surtout le poste frontière 

bouchabka ou tout échanges commerciaux passe par ce poste. 

Cette interdépendance crée ce que on peut appeler un « espace de réciprocité 

transfrontalière » :  

Au terme de ce travail nous ne prétendons pas avoir répondu à toutes les questions, 

certaines restent sans réponses.  

 

La réponse à ces questions peut constituer l’objet d’études ultérieures qui traiteront 

en profondeur la problématique des villes intermédiaires- frontalières en Algérie 

ces problèmes qui peuvent devenir des préoccupations de l’actualité. 

 

Enfin on peut définir la ville intermédiaire –frontalière comme : 

« La ville intermédiaire frontalière est  celle qui se caractérise par plusieurs 

conditions et caractéristiques comme le site frontalier et son ouverture sur le reste 

des villes environnantes  dans le cadre du contexte territorial, inscrit de manière à 

ce qu’elle soit un trait d’ union entre les villes voisines  et le reste des parties du 

territoire ,Il lui est également possible d’offrir bon nombre de privilèges et de 

fonctions  telles que commercial, touristique et instructives en plus de la 

disponibilité des centres de soin etc. Et ce, pour donner une image et une fonction 

spécifique à la ville qui feront d’elle un objet de curiosité pour les passages et un 

pôle d’attraction pour tous. » 
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Résumé : 

 

La ville d’Annaba est la quatrième ville d’Algérie située à l’extrême Nord-estalgérien. 

Son caractère touristique, conjugué à son dynamisme économique et sa vitalité 

commerciale, lui confère un statut de territoire très attractif rayonnant sur tout l’Est 

algérien.  

L’objectif du présent travail est de visiter la distribution des commerces dans la ville 

d’Annaba en cherchant à vérifier en premier lieu la validité du postulat selon lequel il 

existe une certaine spécialisation commerciale des quartiers de la ville. Il s’agit en 

deuxième lieu de déterminer les logiques, si elles existent, de cette répartition. Une 

enquête a été réalisée en ce sens auprès des chalands et des commerçants, à travers les 

différents quartiers de la ville. Le but est de comprendre les motivations de 

fréquentations, les mobilités des clients et des commerçants, et enfin de faire un 

comptage manuel des commerces de la ville d’Annaba. 

 

Les résultats obtenus ont montré l’existence d’une certaines spécialisation des 

commerces dans la ville. L’étude à démontré aussi une forte centralité commerciale 

dans la ville qui se base sur une centralité morphologique et fonctionnelle. 

 

Mot clés : commerce, ville d’Annaba, spécialisation, centralité. 

 

[Analysis of the distribution strategy of commercial entities in the city of 

Annaba] 

 

Abstract: 

The city of Annaba is the fourth largest city in Algeria located in the extreme north-east 

of Algeria. Its tourist character, combined with its economic dynamism and commercial 

vitality, gives it a status of very attractive territory radiating throughout the Algerian 

East. 

The objective of this work is to visit the distribution of shops in the city of Annaba, 

seeking to verify in the first place the validity of the postulate according to which there 

is a certain commercial specialization of the districts of the city. The second step is to 

determine the logic, if any, of this distribution. A survey was carried out in this regard 

among barges and traders, throughout the various districts of the city, the aim is to 

understand the motivations of the customers and the shopkeepers, and finally to make 

a manual count of the shops of the city of Annaba. 

 

The results obtained showed the existence of a certain specialization of shops in the 

city. The study also demonstrated a strong commercial centrality in the city based on 

morphological and functional centrality. 
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Keywords:trade, Annaba city, specialization, centrality. 

 

Introduction : 

La ville d’Annaba, l’une des grandes villes de l’Algérie, existait depuis l’occupation 

romaine du Nord de l’Afrique (1200 ans avant J-C) et connue sous le nom de 

« Hippone ». Malgré la succession de différents empires et civilisations qui occupent la 

zone, cette ville a toujours été une cité vivante à cause de sa situation géographique, où 

elle se positionne sur une plaine (la plaine d’Annaba) aux abords de la mer 

méditerranéenne. Cette position lui donné une valeur historique et économique lui 

donnant son caractère de ville très attractive. 

  Aujourd’hui la ville d’Annaba connaît une densité commerciale importante. Toutefois 

la stratégie de répartition du commerce en général sur le territoire Annabi reste à notre 

connaissance très peu étudiée.  

  Dans ce travail, nous allons essayer d’étudier la stratégie de répartition des entités 

commerciales dans la ville, et savoir si cette distribution suit une certaine logique ou si 

cette distribution est aléatoire.  

Problématique 

- Est-ce que la répartition des entités commerciales dans le territoire Annabi suit une 

certaine stratégie ? est-ce qu’il y a une spécialisation commerciale dans les 

quartiers ? 

Hypothèses 

• H1 : Le commerce Annabi est réparti d’une façon organisée où il y a une 

centralité commerciale et une spécialisation dans quelques quartiers. 

• H2 : Le commerce Annabi est réparti d’une façon aléatoire et ne suivie aucune 

stratégie 

Matériel et méthode:  

- Le comptage :  

Pour faire une telle étude, il a été nécessaire de constituer une base de données 

géographique qui recense les entités commerciales de la ville. Malheureusement, ce 

genre d’information n’existe ni au niveau de la Direction du commerce ni au niveau du 

CNRC (Centre National de Registre de Commerce). Ce dernier dispose d’une base de 

données écrite mais non graphique et en plus payante. J’ai alors été dans l’obligation 

de créer ma propre base de données en m’appuyant sur le comptage manuel 

Apres la collecte de ces données, celles-ci sont mises sur un logiciel SIG (vectorisation) 

(ARCGIS 10.5 dans le cas de cette étude) pour commencer le traitement de données. 

 

- Les outils utilisés :  

• ArcGis 10.5 

• Sas-Planet 180131.9744 nightly 

• www.Sphinx-déclic.com (licence d’étudiant) 

 

Résultats :  

- Présentation de la zone d’étude : 



 
 
 

278 
 
 

  Annaba anciennement Hippone puis Bône, située à l’extrême Nord-est de l’Algérie, 

considérée comme l’une des plus anciennes villes de l’Algérie. Elle aurait été fondée 

vers 1295 avant J-C. Elle s’étend sur une superficie de 1412 Km². C’est la quatrième 

ville d’Algérie en nombre d’habitants, avec près de 650.000 hab dans son 

agglomération principale (données de 2009). L’agglomération englobe les villes d’El 

Bouni, El Hadjar et Sidi Amar, qui forment une véritable couronne autour de la ville et 

dont les liens avec cette dernière sont de plus en plus denses. La ville s’est 

considérablement développée depuis l’implantation du complexe sidérurgique d’El 

Hadjar qui draine de la main d’œuvre de toute la région Est. 
Site : les cordonnée géographique : 36° 54’ 15’ nord et 7° 45’ 07’’ est 

 Situation : la ville situeau Nord-est de l’Algérie, limité par : 

• la mer méditerranéenne au Nord et à l’Est. 

• le massif de l’Edough au Nord-ouest. 

• la commune d’El Bouni au Sud. 

 

 
Carte 1 : site et situation de la ville d'Annaba 

- L’analyse de l’état du commerce dans la ville d’Annaba 

  Selon le comptage fait, la ville d’Annaba contient plus de 7400 commerces. Ces 

commerces sont répartis sur tout le territoire Annabi et sont formés de 115 types 

différents de commerces et services. 

  La carte et Les tableaux qui suivent représentent la situation de la répartition des 

commerces sur les quartiers d’Annaba et les types et nombres des commerces existants. 
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- La répartition des commerces selon le type de commerce : 

Commerce nomb

re 

commerce nomb

re 

commerce nom

bre 

commerc

e 

nomb

re 

Restauration et 

fast-food 

548 Vêtement 

femmes 

495 Alimentatio

n générale 

460 kiosques 412 

Vêtement 

homme 

357 cafeteria 232 Téléphonie 

et portables 

226 Coiffeur 

homme 

174 

Gâteau 

traditionnel 

163 quincailleri

e 

160 boucherie 155 mécanicie

n 

151 

bijouterie 147 Vêtement 

enfants 

130 pharmacie 127 pâtisserie 123 

Coiffeuse 

femmes 

121 librairie 119 meuble 116 Légumes 

et fruits 

114 

cosmétique 102 vaisselle 100 Pièces 

détachées 

095 tapisserie 093 

Electroménager 091 Agence de 

voyage 

078 Menuiserie 

aluminium 

077 boulangeri

e 

076 

tissu 071 couture 069 Matériel 

informatiqu

e 

066 Quincaille

rie 

électrique 

066 

Accessoire auto 062 opticien 058 Gros 

alimentation 

055 Matériel 

électrique 

054 

Auto-école 051 Agence 

immobilière 

049 assurance 048 céramique 044 

soudeur 044 lavage 044 Objets 

décoratifs 

043 menuisier 043 

Parapharmaceut

ique 

042 Salon de 

beauté 

035 Noix et thé 032 Peinture 032 

High Tech 031 Hôtel 031 Réparation 

EM 

031 mercerie 031 

banques 030 Equipement

s de 

magasins 

030 M gâteau 030 Agence 

publicitair

e 

029 

papeterie 028 jouets 027 douche 027 cyber 027 

vulcanisateur 027 Salon de thé 027 pressing 026 crémerie 024 

Salle des jeux 023 photograph

e 

023 animaux 021 Cuisine 

sur 

mesure 

020 

Il y a 47 autres types de commerces mais ils ont une fréquence de moins de 20 dans la ville et 

leur nombre total ne dépasse pas les 500 commerces  

Tableau 2 répartition des commerces selon leurs types 

 

-Analyse du tableau :  

  Comme on peut le voir dans le tableau 2, il y a quelques commerces (plus fréquents 

que d’autres), il, s’agit notamment de la restauration et les fast-foods qui occupent 7.4% 

des commerces de la ville. Ces commerces sont suivis par le commerce des vêtements 
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de femmes et l’alimentation générale, mais jusqu’à ce point on ne peut pas dire qu’il ya 

une spécialisation commerciale ou une centralité commerciale. 

  On remarque aussi que les commerces de proximité (ou de première nécessité) sont 

les plus fréquents comme les kiosques, les magasins de cosmétiques, les boucheries, les 

cafétérias, les pharmacies, les salons de coiffure… 

 
Carte 2 : l'état général du commerce dans la ville d'Annaba 
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- Répartition selon les quartiers 

  Le tableau suivant montre la répartition des commerces sur le territoire de la ville :  

Quartier nombre de 

commerces 

Pourcentage 

% 

Centre-ville 2090        28,40    

Elisa 640          8,70    

la plaine ouest 626          8,51    

08-mai-45 554          7,53    

cité Al-Abtal 402          5,46    

Annaba nord 400          5,43    

Champ de mars 369          5,01    

cité Osas (7eme arrondissement) 327          4,44    

Sidi Achour 226          3,07    

rue Ibn Badis 210          2,85    

Didouche-Mourad (laurier rose) 206          2,80    

les Palmiers 163          2,21    

Oued Forcha 157          2,13    

Majestic 151          2,05    

Oued El Kouba 149          2,02    

vieille ville 144          1,96    

cité Rym 120          1,63    

La Gare-Sidi Brahim 109          1,48    

Menadia 100          1,36    

Zaafrania 96          1,30    

Troisième arrondissement 59          0,80    

Tabacoop 40          0,54    

l'avant-port 22          0,30    

Tableau 3 : Répartition des commerces sur les quartiers 

  Analyse du tableau: le tableau nous montre la répartition des commerces sur le 

territoire Annabi, où on observe que le centre-ville contient le plus grand pourcentage 

du commerce de la ville (presque 30%) et c’est un pourcentage assez élevé pour une 

telle ville et un tel nombre de commerce (2090 commerces sur un total de presque 7400 

commerces). Le centre-ville est suivi par la cité Elisa (cité attenante au centre-ville) qui 

elle-même est suivie par la Plaine ouest qui devrait être normalement en deuxième 

position dans le classement des quartiers parce qu’elle contient le quartier d’El-Abtal. 

(Les deux quartiers ont été séparés volontairement pour faciliter le comptage).  

 

- La centralité commerciale : 

La centralité commerciale est un concept basé sur deux dimensions principales, où leur 

existence est obligatoire.  

  Ces deux dimensions sont : la dimension morphologique et la dimension 

fonctionnelle. 

  Dans le cas de Paris par exemple, l’étude réalisée a été fondée sur le principe des IRIS 

(Ilots Regroupés pour  l’Information Statistique), mais dans notre étude, et à cause de 
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l’absence des statistiques démographiques de la ville, l’application de cette technique 

est difficile à réaliser. Aussi, Il a été décidé d’appliquer une technique un peu similaire 

où on regroupe les ilots sans prendre en compte la démographie. Ces regroupements, 

en moyenne, seront basés sur la nature des commerces les plus homogènes ou sur la 

densité des commerces. 

- La centralité morphologique : 

  Cette centralité se fonde sur la densité des commerces dans le territoire sans prendre 

en compte la nature des commerces. On la mesure avec le nombre de commerces par 

hectare. Cette dimension va nous montrer les zones les plus denses où se concentrent 

les commerces. Et c’est dans ces zones là où on trouve généralement le prix de loyer le 

plus élevé de la ville. 

  La carte ci-dessous (carte 3) nous montre la densité morphologique des commerces 

selon la technique des IRIS. 

  On remarque sur la même carte que le centre-ville est la zone la plus dense de la ville 

comme il est mentionné dans le premier chapitre, mais ici, on voit que la densité dans 

la zone du centre dans l’un des IRIS est très élevée. Elle atteint 91 commerces/ha, (ce 

chiffre est vraiment important même par rapport aux métropoles mondiales comme 

paris où la zone la plus dense de paris atteint 65 c/ha au max)33. Le centre, en moyenne, 

à une densité de plus de 50 c/ha et on voit qu’elle diminue à mesure que l’on s’éloigne 

du centre en allant vers la périphérie où elle diminue jusqu’à 4 c/ha et elle tend vers 

zéro aux abords ouest de la ville.  

  Le tableau ci-après représente également le nombre des IRIS selon la densité, où on 

remarque que le nombre augmente avec la diminution de la densité. 

 

 

Degré de densité Nombre des IRIS 

Très forte 6 

Forte 6 

Moyenne 26 

Faible 27 

Très faible 29 

<1 Le reste de la ville 

Tableau 4 : Nombre des IRIS selon la densité 

 

 
33 Définir les centralités commerciales par Antoine Fleury, Hélène Mathian et Thérèse Saint-Julien 
(https:/ /doi.org/10.4000/cybergeo.25107) 
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Carte 3 : La densité morphologique des commerces 

- La centralité fonctionnelle : 

  Après l’étude de la densité morphologique de la ville, on passe a l’étude de  la 

centralité fonctionnelle pour savoir comment sont regroupé  les différents types de 

commerces. 

Centre-ville 



 
 
 

284 
 
 

 
Carte 4 : les  centralités fonctionnelles dans la ville d'Annaba 

 Dans la carte des centralités fonctionnelles, on voit qu’il existe quelques zones où il y 

a un seul type de commerce qui se concentre. Ces zones-là sont appelées des 

« centralités fonctionnelles » où il y a une fonction dominante dans la zone délimitée. 

on peut dire aussi qu’il y a une spécialisation commerciale dans ces quartiers. 

  L’existence de cette centralité fonctionnelle ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres 

commerces dans le quartier, mais cette fonction est dominante, et où ce type de 

commerce est le plus fréquent. 
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Le tableau suivant montre les statistiques de ces centralités :  

Type de commerce Quartier Pourcentage du commerce 

(commerce dans la 

zone/commerce dans la ville) 

Tissu et Tapisserie Centre-ville (rue Ibn 

Khaldoun) 

71% 

Pièces de rechange 

auto 

Les Palmiers 43% 

Céramique et marbre Camps de mars 34% 

Quincaillerie 7eme arrondissement 

(cité OSAS) 

93% 

Grossistes 

d’alimentations 

Les palmiers et rue 

AslaHoucine 

50% 

Meuble Rue 

BouzeradHoucine 

51% 

Vêtement Centre-ville 70% 

Bijouterie Rue Bijoux 44% 

Tableau 5: pourcentage de centralité fonctionnelle 

  Analyse du tableau : ce tableau représente le pourcentage de la fonction existante 

dans le périmètre délimité (IRIS),  (carte 4), par rapport au même type de commerce ou 

fonction dans toute la ville. Exemple : le commerce de meuble qui existe dans la « Rue 

Bouzerad-Houcine » représente 51% du commerce de meuble dans toute la ville.  

  La norme prise ici pour choisir ces centralités fonctionnelles est de 30%. Il faut donc 

que 30% d’un seul type de commerce se regroupe dans un seul quartier ou zone pour 

qu’on puisse dire qu’il y a une centralité fonctionnelle. 

  Dans le tableau on remarque que les fonctions les plus centrées sont celles de la 

quincaillerie, du meuble, du tissu et de la tapisserie ainsi que du vêtement, où ils 

dépassent les 50%.  

- La centralité commerciale : 

  Elle se présente comme une donnée mixte entre la centralité morphologique et la 

centralité fonctionnelle. Elle donne à chaque IRIS une ou plusieurs fonctions. On peut 

dire qu’il y a une centralité commerciale quand il y a une centralité morphologique 

moyenne ou forte et en même temps une centralité fonctionnelle précise ou multi 

fonction. 

  La carte suivante montre les centralités commerciales de la ville :  
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Carte 5 : Les centralités commerciales de la ville d'Annaba 

NB : Les zones qui sont colorées avec le bleu et le gris sont des zones à faible densité 

commerciale généralement, et les zones colorées avec d’autres couleurs sont des zones 

à moyenne ou forte densité. 

Dans la carte on remarque qu’il y a une certaine organisation dans la répartition des 

commerces (ou fonctions) selon la densité morphologique. Certain type de commerces 

se concentrent dans le centre-ville où la densité est élevée, et les commerces de 

proximités se répartissent dans la périphérie de la ville (où se concentrent les habitations 

résidentielles). 
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   Le tableau suivant nous montre la centralité commerciale du coté statistique : 

Type de commerce Quartier Pourcentage du commerce 

dans la zone 

Tissu et Tapisserie Centre-ville (rue Ibn 

Khaldoun) 

21% 

Pièces de rechange 

auto 

Les Palmiers 56% 

Céramique et marbre Champs de mars 35% 

Quincaillerie Ex cité Auzas 46% 

Grossistes 

d’alimentations 

Les palmiers et rue 

AslaHoucine 

32% 

Meuble Rue 

BouzeradHoucine 

57% 

Vêtement Centre-ville 50% 

Bijouterie Rue Emir Abdel-

Kader 

22% 

Tableau 6: pourcentage du commerce dans les zones de centralités 

Analyse de tableau : le tableau représente le pourcentage du commerce dans la zone 

de centralité, on remarque que le tableau est différent du tableau précédent (tableau 5). 

Ce tableau calcule le nombre d’unités d’un type de commerce dans une zone par rapport 

à tous les commerces qui existent dans cette même zone ou IRIS.  

  Dans ce tableau on remarque que la Bijouterie et le commerce de tissu et tapisserie 

n’ont pas de centralité commerciale, où ils ne dépassent pas les 30% dans leurs 

périmètres. Il est vrai qu’ils ont une centralité fonctionnelle, mais cela ne veut pas dire 

que forcément ils ont une centralité commerciale.  

Type de centralité Nombre d’IRIS Type de centralité Nombre d’IRIS 

Commerce 

diversifié 

25 Commerce de 

proximité 

30 

Faible densité 

commerciale 

13 Grands magasins 4 

vêtements 6 céramique 1 

Grands magasins + 

vêtements 

1 Informatique et 

bureautique 

1 

meuble 1 Pièces détachés 1 

Bijouterie 

 

1 Grossistes de tout 

type d’articles 

1 

Pièces détachés + 

grossistes 

d’alimentations 

1 Les poissonneries et 

les vulcanisateurs 

1 

Tableau 7: le nombre des IRIS pour chaque type de centralité 

- Comment peut-on définir la « spécialisation commerciale d’un quartier » ? 

  Dans cette étude, on a parlé de la centralité fonctionnelle et de la centralité 

commerciale, mais laquelle des deux représente la spécialisation commerciale d’un 

quartier ? 

  En fait, les deux représentent un type différent de spécialisation :  
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• La centralité fonctionnelle : elle représente une spécialisation commerciale 

mais par rapport aux autres quartiers ; où on compte le pourcentage d’un 

commerce qui existe dans un quartier (ou IRIS) par rapport au nombre total de 

ce commerce qui existe dans la ville, ex : les 70% des commerces de vêtements 

de la ville se positionnent dans le centre-ville 

• La centralité commerciale : cette dimension représente une spécialisation 

commerciale d’un quartier mais par rapport à lui-même. où on dit que la plupart 

des commerces de ce quartier sont un même type de commerce, ex : 50% des 

commerces du centre-ville sont des commerces de vêtements. 

- Conséquence de cette répartition : 

• Déséquilibre dans les services entre les quartiers de la ville. 

• Hausse des prix de loyer dans le centre-ville. 

• Exode des commerces de proximités vers la périphérie. 

• Embouteillage dans les quartiers à forte densité commerciale (plus de 600.000 

véhicules dans la ville à 10h du matin). 

 

La discussion : 

 

  La stratégie de répartition des entités commerciales dans la ville 

L’analyse de la stratégie de répartition des commerces dans une ville signifie l’étude 

des types de répartition de ces commerces sur le territoire de la ville et aussi la 

détermination des facteurs qui ont contribué à cette répartition. 

  Pour la première partie qui est l’étude des types de répartition des commerces sur le 

territoire : celle-ci a déjà fait l’objet d’une partie du deuxième chapitre, mais il est 

nécessaire d’entrer un peu plus dans les détails pour bien préciser ces types de 

répartitions. 

  Pour connaitre les types de répartition, il faut se poser la question suivante : est-ce que 

ces commerces suivent une certaine organisation ?  

  Dans le chapitre précédent on a vu qu’il y a une spécialisation commerciale dans 

quelques quartiers, et que la densité des commerces est forte dans des zones et faible 

dans d’autres. Cette répartition est tout à fait logique, et elle existe dans plusieurs villes 

à travers l’Algérie ou même le monde. Les quartiers qui sont denses généralement sont 

occupés par les commerces de valeur (exemple : vêtement, bijouterie..) ou les grands 

magasins, et les quartiers moins denses (qui sont dans la périphérie généralement) sont 

occupés par les commerces de proximités et se sont souvent des quartiers résidentielles. 

(Ex : la plaine ouest) 

- Mais est ce que l’implantation de certains commerces dans certains quartiers est-

elle un fait de hasard ? 

  Pour répondre à cette question, on doit aller à la deuxième partie qui sert à déterminer 

les facteurs (causes) qui contribuent à cette répartition : 

  Après l’étude faite dans le premier chapitre qui montre la répartition des commerces 

dans les quartiers et la spécialisation de certains quartiers, et l’enquête sociale qui a été 

faite avec les commerçants, on a trouvé que le facteur principal de cette répartition a 

pour cause  « le prix de loyer ». 
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Carte 6: prix de loyer des locaux commerciaux dans la ville d'Annaba 

NB : le prix du loyer indiqué concerne généralement des locaux de 38m² en moyenne 

et est calculé en million de centimes. 

  Dans la carte on remarque que les prix des loyers se diffèrent d’un quartier à un autre 

et on voit que la zone du centre-ville est la zone où le loyer est le plus élevé (il dépasse 

20 millions de centimes  par mois). Ce chiffre diminue en allant vers la périphérie (12 

millions/mois dans les cités proches du centre-ville et autour de 3 millions/mois dans 

les quartiers périphériques).  

  Quand on a étudié le prix de loyer dans la ville on a remarqué qu’il est similaire a la 

densité des commerces. Les quartiers les plus chers sont les quartiers les plus denses en 

commerces. Ce phénomène existe dans toutes les villes. Il est expliqué par la 

fréquentation de ces zones. Plus la fréquentation en termes de chalands est élevée plus 

le prix de loyer est haut. 

 

Aussi quand on a fait une comparaison entre la carte des centralités commerciales et la 

carte des loyers, on trouve que chaque type de commerce se concentre dans des zones 
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de prix de loyer homogène. Les commerces qui sont implantés dans la zone la plus 

chère de la ville sont les commerces de luxe et les grands magasins de marque (la zone 

dite « le cour de la révolution » où le loyer dépasse les 20 millions/mois est occupée 

par les horlogeries et les magasins de vêtement de marque comme les costumes italiens 

aussi par les Bars), ces commerces sont les commerces les plus rentable avec un chiffre 

d’affaire élevé qui les permettre de supporter le cout ou le prix de loyer, et dans la 

périphérie où le loyer varie entre 2 et 5 millions/mois on trouve l’implantation des 

commerces de proximités qui ont un chiffre d’affaire moyen ou faible. 

 

  Les commerces qui sont dans la zone la plus chère sont les commerces qui se situent 

sur la pointe de la pyramide des commerces. 

  Aussi il y a un autre facteur qui contribue à la répartition des commerces, ce facteurs 

c’est le réseau routier de la ville et les entrés de la ville plus précisément. Pour la ville 

d’Annaba il y a 3 entrées principales : la RN 44 vers Berrahal, la deuxième partie de la 

RN44 vers El Taref et la RN 16 vers Guelma.  

 

- La RN44 avec ses deux parties oriente directement vers le centre-ville le fait qui 

oriente les venants de l’extérieur de la ville vers cette zone. 

- La RN16, qui représente une autre entré a une déviation vers le quartier de Sidi 

Achour, dans le sud-ouest de la ville, ce quartier a connu une augmentation de 

densité des commerces dans la dernière décennie où ses commerces 

s’implantent d’une façon linéaire. Ce quartier représente un esquive des 

habitants de la ville et spécialement les habitant de la plaine ouest de 

l’embouteillage de la zone de Sidi Brahim ou celle de la Gare, aussi cette entré 

représente une liaison directe avec la ville d’El-Bouni qui est une ville satellite 

d’Annaba. 
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Carte 7 : les axes routier relié avec les entrés de la ville 
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Conclusion : 

 

Nous voici au terme de ce travail de fin de cycle qui a porté sur l’Analyse de la stratégie 

de répartition des entités commerciales dans la ville d’Annaba 

  Notre objectif était de voir si il y a une certaine stratégie dans la répartition des 

commerces dans la ville d’Annaba et ainsi mettre à la portée de nos lecteurs un outil 

qui leurs permettra d’appréhender les logiques de répartition des commerces et les 

facteurs qui mènent à cette répartition. 

  Pour mener cette étude et aboutir aux résultats escomptés nous nous sommes posé les 

questions suivantes : 

- est-ce que la répartition des entités commerciales dans le territoire Annabi suit 

une certaine stratégie ?  

- est-ce qu’il y a une spécialisation commerciale dans les quartiers ? 

Pour la réalisation de ce travail, nous sommes partis des hypothèses suivantes : 

- H1 : Le commerce Annabi est réparti d’une façon organisée où il y a une 

centralité commerciale et une spécialisation dans quelques quartiers. 

- H2 : Le commerce Annabi est réparti d’une façon aléatoire et ne suit aucune 

stratégie. 

    Notre méthodologie s’est basée sur la collecte manuelle et le traitement des données 

et également sur la réalisation de deux enquêtes sur terrain, une avec les commerçants 

et l’autre avec les chalands. 

Les résultats trouvés nous ont amenés à conclure que la densité des commerces dans la 

ville d’Annaba s’articule autour d’une centralité morphologique et fonctionnelle dans 

la ville. 

  Nos résultats montrent qu’ils existent 08 quartiers spécialisés dans un type de 

commerce et que les commerçants se basent sur cette spécialisation pour l’implantation 

de leurs commerces. Les chalands aussi utilisent cette spécialisation d’une façon 

volontaire ou involontaire. 

De ce fait, nous pouvons conclure que :  

- La première hypothèse (H1) est validée 

- La deuxième hypothèse (H2) est infirmée. 

Au vu de ces résultats, nous pensons que la répartition des entités commerciales suit 

une logique de répartition selon les revenus et le prix des loyers. 

  Les commerces qui ont un chiffre d’affaire élevé et qui peuvent supporter le coût élevé 

du loyer se concentrent dans le centre-ville en formant une spécialisation commerciale, 

et les commerces et les services qui ont un revenu faible s’implantent dans la périphérie. 

  Ainsi, à notre point de vue, la répartition des commerces suit une stratégie qui se fonde 

en fait sur le facteur financier. 

Enfin, ce travail peut se développer dans le futur vers une recherche doctorale qui porte 

sur une échelle plus grande comme l’étude des spécialisations des villes dans une des 

régions du pays . 
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Résumé :  

Face aux phénomènes croissants de la mondialisation et de métropolisation, 

l'enjeu pour les villes (notamment les moyennes et petites villes) consiste à attirer 

les hommes et l’argent pour conforter leur existence. Dans ce contexte, la 

compétition entre les villes se développe et les techniques utilisées dans le monde 

économique, dont le marketing, qui se présume dans la création des évènements et 

des fonctions incitants à la croissance économique, tendent à imprégner la sphère 

des décideurs urbains et ensuite créer l’image finale de la ville. 

Dans cette optique, Constantine (qui est une ville en développent) a 

bénéficié, dans le cadre de l’événement « capitale de la culture arabe » entre avril 

2015 et avril 2016, d’une réhabilitation urbaine afin d’embellir  le coté  patrimonial 

de la ville et d’une trentaine de projets neufs constituants des équipements 

culturels. Néanmoins, seulement quelques portions de ses quartiers urbains ont pu 

être rénovées avant l’évènement. D’une trentaine de projets culturels, seulement 

dix ont été réceptionnés avant l’évènement. On continu à réhabiliter quelques 

mosquées tandis que le reste est toujours délaissé. Une situation problématique 

suscitant des critiques par la question ; Pour de tels évènements culturels 

nécessitant une réhabilitation d’une grande envergure, pourquoi l’opération la 

réhabilitation urbaine de la médina de Constantine n’a pas été entamé par 

l’approche d’une city branding? Déjà, trop connue à travers son histoire creusé 

entre les ères et les territoires humains, la médina ne manquait qu’à être rénovée et 

« marketée » pour mieux servir à nouveau comme un capital économique chargé 

d’histoire et de culture.  

Malgré l’absence d’une approche politique claire mettant en avant le 

concept de marketing urbain, lors de l’évènement (Constantine capitale de la 

culture arabe), est-ce qu’on aurait eu une différence positive si la place publique a 

été interpelée par rapport aux résultats politiques escomptés dans la réhabilitation 

de la médina? Et si on voulait le faire, il serait donc mieux de savoir de quelle 

manière et comment et quelles sont les méthodes scientifiques pour réaliser un tel 

projet pour la ville de Constantine ? 

mailto:s_mazouz_dz@yahoo.fr
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Nous essayerons à travers les richesses culturelles touristiques et 

économiques que représente la ville constantinoise de revenir sur le marketing 

urbain à travers la place publique et les agissements scientifiques possibles menant 

à la promotion touristique de la ville de Constantine.  

Mots clés: city branding, médina, réhabilitation, politique urbaine, place publique 

 

1. Introduction :  

1.1.Contexte théorique : 

Le city branding : 
Une série de recherches depuis les années 90, a contribué à faire émerger le « marketing 

urbain » comme un objet scientifique qui permettrait d’interroger et de comprendre le 

renouvellement des formes de productions de la ville (Bock Hilber Ergez Wehrli-Schindler 

2004, Noisette Vallérugo 1996). En effet, ce dernier est défini comme : « l’ensemble des 

analyses, stratégies, actions et contrôles conçus et mises en œuvre par l’autorité de 

gestion urbaine et par les organismes qui dépendent d’elle dans le but, d’une part, de 

mieux répondre aux attentes des personnes et des activités de son territoire, d'autre 

part, d'améliorer la qualité et la compétitivité de la ville dans son environnement 

concurrentiel » (Noisette et Vallérugo, 2010). Il est développé au fil du temps en trois 

tendances (Chanoux et Serval, 2011) :  

- Le marketing urbain communicationnel   

- Le marketing urbain stratégique   

- Le marketing urbain postmoderne 

Le marketing urbain communicationnel avait pour objectif la « revalorisation du 

signe par rapport au sens » (Benoit et Benoit, 1989) sans véritables enjeux stratégiques 

ni démarche pérenne ; c’est une communication au « coup par coup » (Girard et 

Bortolan, 2003 cité dans Chanoux et Serval, 2011) par exemple, vendre les territoires 

se vendre comme des produits sans une démarche cohérente. Ce marketing a été 

développé au marketing urbain stratégique au début des années 1990, et a pris une 

place au management territorial dont il a été considéré comme un outil de planification 

stratégique des territoires et un élément corrélatif au développement économique 

(Benko, 1999).  Ce concept a continué à évoluer par rapport au développement des 

territoires et il propose de vivre le territoire. En effet, Meyronin (2006, cité dans 

Chanoux et Serval, 2011) a expliqué que le marketing urbain la rénovation des espaces 

urbains qui proposent des « terrains de nouvelles expériences mêlant souvent à des 

désertes divers : loisirs, shopping, culture et pôles tertiaires ». Les espaces urbains 

souhaitent, par la théâtralisation, proposer à la population un espace tout-en-un.   

Le city branding a connue plusieurs approches pour marquer les territoires : une 

approche par la marque produit qui considère les territoires comme des marques par 

nature dans la mesure où ils possèdent tous des problématiques de notoriété, réputation 

et d’image (Anholt, 2007) et une approche par la marque institutionnelle, dite approche 

« corporate » est perçue comme une marque ombrelle dont l’objectif est de créer et de 

valoriser une identité (Rainisto, 2003). 

Au final, nous pouvons résumer le marketing urbain comme une approche qui 

applique des techniques pour vendre l’image de la ville. 

1.2.Contexte général : (cas d’étude) 
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Constantine la capitale de l’est algérien et la ville des ponts est l’une des plus 

vieilles villes au monde qui possède un patrimoine riche d’une portée universelle. Elle 

a été désigné capitale de la culture Arabe pour l’année 2015, le 30 décembre 2012 par 

l’organisation pour l’éducation, la science et la culture de la ligue arabe (ALESCO). A 

cet effet, le gouvernement algérien a inscrit plusieurs projets qui ont été sous la tutelle 

du ministère de la culture pour améliorer et développer la situation culturelle de la ville 

de Constantine à travers de nouveaux projets, la réhabilitation, la restauration de 

plusieurs zones patrimoniales du centre historique, et des événements culturels 

(Fantazi, 2021). 

Les places ont été incluses dans le programme de réhabilitation du centre 

historique de la ville, à savoir : 

- La place Sidi Djlisse ; 

- La place TATACH BELKACEM (téléphérique). 

- La place RahbetSouf. 

- La place Souk El Acer. 

- La place du palais du Bey. 

(NB ; une place publique située dans le périmètre du centre historique de la ville a été exclus 

du programme de réhabilitation, à savoir ; La place du 1er novembre 1954). 

 
Figure 01. Les places importantes au niveau du centre historique. Source : auteurs, 2021 

A partir de ce contexte théorique et le cas d’étude, nous pouvons induire notre 

question de recherche :   
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Est-ce que un marketing urbain a été étudié lors de l’événement de 

Constantine capitale de la culture arabe 2015 au niveau de ces espaces urbains ? 

2. Méthodologie:  

Pour accomplir ce travail, nous avons suivi La méthode autistique qui consiste en 

l’étude des faits propres a un sujet, d’un état de fait (l’évènement) sans référence, mais 

uniquement à soi-même. L’évaluation de performance sera donc de mesurer, si 

l’objectif a été atteint par rapport au programme prévisionnel (en relation avec l’objectif 

fixé), ou s’il y a un progrès par rapport au passé. Nous avons aussi utilisé la méthode 

comparative, qui permet éventuellement d’apporter un correctif à l’évaluation 

autistique. Donc il est lieux de comparer notre sujet d’expérience avec ce qui se fait 

d’actualité pour mieux comprendre notre position. Il nous a été important aussi d’élargir 

nos connaissances sur les méthodes du marketing urbain, avec ses critères normatifs 

et ses techniques d’expertise,donc une recherche bibliographique et documentaire. 

À partir de la pratique et du cumul ultérieur,  l'avantage d'utilisés des informations qui 

sont déjà disponibles pour formuler des réponses probables. 

En fin des visites sur terrain ont été élaborées pour diagnostique et état des lieux, nous 

ont apporté un support d’orientation important pour notre analyse. 

3. Résultats :  

Avant le commencement de la manifestation et pour marquer cette 

manifestation et présenter l’image de la ville,   un appel à concours pour création de 

logo de l’événement a été lancé. La figure ci-dessous montre le logo vainqueur de la 

capitale de la culture arabe 2015 

 
Figure 02. Le logo de l’événement Constantine capitale de la culture arabe 2015. Source : 

ministère de la culture Algérie. 

Après l’inauguration de la manifestation, plusieurs activités culturelles et 

artistiques ont été organisées durant toute l’année, à savoirs : des journées d’études, des 

colloques, plus de 280 grands concerts musicaux (musique arabe, musique local 

(malouf)…), des expositions, le mois du patrimoine….. La majorité de ces activités ont 

été déroulé au niveau des édifices culturels (la maison de culture Malek Hedad, la salle 

de spectacle Ahmed-Bey, le palais du bey….).  Les places et les espaces publiques ont 

été restées inactifs pendant l’évènement.  

En effet, les projets de réhabilitation de ces places n’ont pas été achevés dont 

certain n’ont pas été entamé. Les figures (03, 04, 05) et le tableau (01) montrent l’état 

d’avancement de ces opérations après l’événement. 
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Tableau 01. L’état d’avancement de la réhabilitation des places 

Projet  Dépôt 

d'étude 
Date prévisionnelle 

pour achèvement 

(délais d'exécution 

étude) 

Problèmes rencontrés  Etat 

d’avancement  

Réhabilitatio

n et mise en 

valeur de la 

place du Bey 

Non 

déposée  
Etude : 5 et demi 

Suivi : 8 mois 

Propriété d’armée  

 

 

Travaux 

préparatoires:00% 

Travaux de 

restauration:00% 

Réhabilitatio

n et mise en 

valeur de la 

place Sidi 

Djlisse 

Non 

déposée 
Etude : 3 mois  

Suivi : 8 mois 

Retard d’affectation  Travaux 

préparatoires:00% 

Travaux de 

restauration:00% 

Réhabilitatio

n et mise en 

valeur de la 

place 

téléphérique 

Etude 

déposée 
Etude : 4 mois 

Suivi : 12 mois 

Problème de groupement 

(partenariat étranger)  

 

 

Travaux 

préparatoires:60% 

Travaux de 

restauration:00% 

Réhabilitatio

n et mise en 

valeur de la 

place 

RahbetSouf 

Non 

déposée  
Etude : 6 mois 

Suivi : 8 mois 

Problème de groupement 

(partenariat étranger) 

Problème d’indemnisation du 

Commerce formel et 

informel  

Travaux 

préparatoires:70% 

Travaux de 

restauration:00% 

Réhabilitatio

n et mise en 

valeur de la 

place Souk El 

Acer  

1er phase 

déposée 
Etude : 6 mois  

Suivi : 12 mois 

Problème  d’indemnisation 

du commerce formel et 

informel  

Travaux 

préparatoires:30% 

Travaux de 

restauration:00% 

Source : Fantazi, 2021 

 
Figure 03. L’état d’avancement de réhabilitation de la place du bey après l’événement  

Source : auteurs 
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Source : Imane Fentazi                                                                                     

 

 

 

Figure 04. L’état  

d’avancement de 

réhabilitation de la place 

TATACHE BELKACEM  

Source : Imane Fentazi 

 

 

Figure 05: La place du 1er novembre 1954, Source : auteurs  

4. Discussions :  

La ville festive et événementielle est un élément du marketing urbain actuel et 

se propage à toutes les échelles territoriales (Ingallina et Park, 2005 cité dans Chanoux 

et Serval, 2011).  

Cela est approuvé au niveau de plusieurs événements mondiaux comme « Mons 

2015 Capitale Européenne de la Culture». En effet, Ce dernier a pu transformer la 

vocation simple de la ville à une ville mondiale  et qui devient même un cachet certifié. 

Parmi les projets qui ont marqué cette ville et attiré la curiosité des touristes est la place 

nommée « the passenger » (figure 06). Cette place a pu accueillir plus de 200 000 

personnes pour une programmation musicale variée et alternative comme l’événement 

de Dour festival (figure 07). 

Avant l'évènement (2014) Pendant l'évènement (2015) Après l'évènement (2018) 
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Figure 06 : la place « the passenger ». Source : www.mons2015.eu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07. La Place illuminée accueillant le Dour Festival. Source : www.mons2015.eu 
Dans notre cas d’étude de l’événement de Constantine capitale de la culture 

arabe, la ville n’a pas profité de ces places pour marquer son identité historique et 

culturelle, par exemple par l’organisation des activités culturelles et artisanales (la 

dinanderie, la couture traditionnelle, la distillation de l’eau de rose et de fleur 

d’oranger...) au niveau des places de la vieille ville.  

Dans le contexte théorique nous avons mentionné que le marketing urbain a été 

commencé par un marketing urbain communicationnel qui présente la ville sous forme 

d’un logo. Comme le logo de « I love NY » qui a changé l’image de la ville de New 

York lors des années 1970 et a crée un lien d’amour entre la population et les touristes 

envers cette ville. Cette marque de ville est la plus connu dans le monde. A partir de cet 

exemple, nous connaissons la puissance du logo  qui est complètement entré dans la 

culture américaine. 

En revanche, dans l’événement de Constantine capitale de la culture arabe, le 

logo«  Qaf » n’a pas représenté l’identité de cette ville et n’a pas créé un lien entre la 

ville et ces touristes. Ce logo a connu plusieurs critiques au sein de la population 

http://www.mons2015.eu/
http://www.mons2015.eu/
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constantinoise en raison qu’il est jugé trop simple pour illustrer la ville de Constantine. 

De plus, son équipe créatrice a été accusée de plagier le logo des jeux arabes de Doha 

de 2011. 

Propositions et interprétations 

Analyser ce que la ville possède comme places et jardins publiques avec les éléments 

du  paysage urbain : 

          À notre vision, Ces tentatives par les décideurs de la ville de Constantine 

d’intervention sur les places publiques, voulaient comme même  exprimer la valeur 

ajoutée que ces places pouvaient présenter à l’évènement, mais ils n’ont pas expliqué 

là quelle et comment ? Il fallait mettre ces places en fonction pendant l’évènement pour 

le savoir !, justement  elles effectuaient quoi donc pendant l’événement ? 

Pendant que les festivités programmées se déroulaient presque totalement au  sein des 

équipements culturels (même les expositions de ventes comme le livre et les artisanats 

…), Il y a des espaces publics qui sont restés inactifs pendant l’évènement, nous citons 

d’entre eux :  

- Le jardin AOUATI MUSTAFA  

- la PLACE DU BEY (programmée mais non fonctionnelles)  

- Le jardin de SOUS a Beb El Kantra (non fonctionnel.)  

- La PLACE du 1er NOVEMBRE 1945 (non fonctionnelle) 

- Le jardin BEN NASSER (non programmée) 

- La place du MONUMON AU MORTS (non programmée) 

Ce qui a engendré des répercutions négatifs sur l’image réelle de la ville et à diminuer 

la mobilité touristique pendant l’évènement et c’est en défaveur toujours de la 

réputation touristique à l’échelle nationale et internationale si on veut un décollage réel 

de la ville vers l’extérieur.  

        D’autre part, et parmi ces places publiques non programmées, que la ville possède 

il y’on’ a qui sont  mieux placées (par leurs site et environnement, leurs mobilité 

dynamique, leurs capacité d’accueil, leurs histoire symbolique au saint de la ville),  ce 

qui aide à présenter l’image touristique de la ville à travers cet évènement important et 

opportun, et aussi pour le future. 

Nous prenons ici trois exemples de places publiques (figure 5) choisis surtout par leurs 

tailles et leurs emplacements pour justifier notre point de vue : 
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Figure 8: les places importantes situées au centre-ville Source : auteur 2021 

•  la place TATACH BELKACEM : avec 2400 m²  de surface, elle Fonctionnait comme 

parking avant l’événement, puis en travaux pendant l’évènement, et elle redevienne 

parking après l’évènement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 09: la place TATACH BELKACEM  Source : Imane Fentazi 

• la place DU BEY : avec 3000 m²  de surface, à proximité du palais classé patrimoine 

national, elle Fonctionnait comme parking avant l’événement, pendant l’évènement, et 

après l’évènement. 
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Figure10 : la place PALAIS DU BEY Source : auteur 

• La place du 1er novembre 1954 : avec 5000 m²  de surface, elle n’avait aucune Fonction 

avant l’événement, pendant l’évènement, et après l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: La place du 1er novembre 1954, Source : auteurs  

A travers la méthode développée par marketing urbain,  nous arrivons à 

distinguer les quelques indices pratiques suivants: 

Adopter l’esprit compétitif : en mettant un objectif de projet urbain souvent qui 

manquait chez les autres villes et qui présente un besoin incitant dans le  « marché » et 

même si d’autres villes offrent bien ce potentiel ; on doit dans ce cas le présenter 

différemment,  pour des objectifs peu communs, Charles-Edouard Houllier-

Guibert(2011). 

Offrir l’avantage utilitaire ; l’offre de projet va se baser sur le choix exact de la 

fonctionnalité d’impact sur le client (le touriste),  le mieux est de se poser la question 

suivante : qu’es qu’un touriste a besoin de la ville de Constantine qui ne trouvera pas 

ailleurs ? 
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Employer un logo commercial de compétitivité : la conception du logo consiste à 

montrer l’avantage irrésistible et la caractéristique qui satisfait la conscience du client 

d’une manière bien étudiée en fonction du potentiel urbain durable de la ville, (éviter 

les logos provisoires).   

Rendre un logo durable, ça veut dire que la ville peut le porter à l’échelle 

mondiale amplement après l’évènement, la ville comme ville de la science, ou encore 

ville des ponts …? Mieux que de poster la première lettre de son nom, juste pour 

indiquer sa présence (par l’occasion évènementielle) ! 

Apres de connaitre la  capacité de la ville en matière de richesses durables supportées 

par une  politique de commercialisation touristique, il faut  mettre en marche des 

mécanismes de fonctionnement (d’aménagement et de gestion) promouvant la ville à 

créer sa vocation touristique. 

Dans notre objectif de projet présumé : un marketing urbain pour Constantine,  nous 

allons tracer une formulation pratique pour une place publique, basée sur des méthodes 

scientifiques en bute de : 

1. prendre en main les éléments  du paysage urbain de cette place  

2. promouvoir, créer ou réanimer la fonction de la place publique 

3. assurer la gestion et la permanence de la place publique 

Le schéma suivant Violier Philippe(1999), qui renforce l’idée  de la relation directe 

entre l’espace territorial (soit urbain ou non, et soit restreint ou ouvert), comme support 

de la commercialisation du tourisme à l’échelle mondiale ; montre bien les mécanismes 

possibles du projet, comme un système bien structuré, gérer par des producteurs 

touristique souvent des promoteurs et non seulement par le conseil d’administrateurs. 
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Figure12: les systémes des acteurs du tourisme et leurs relations avec les espaces et territoires    

Source : Violier Philippe(1999), 

Il est donc impossible de réussir un marketing urbain sans avoir un plan d’aménagement 

touristique bien orienté (Violier Philippe, 1999), Cependant, « un espace secondaire 

(place publique) participe à cette attractivité, pour renforcer la capacité d’un territoire 

à être choisi par un touriste comme destination (temporaire ou durable) pour toutes ou 

partie de ses activités » (Violier Philippe, 1999). 

La proposition suivante montrera ce que nous avons expliqué depuis le début de ce 

document sur un échantillon choisit qui est la place du 1er novembre 1954 très favorable 

dans ce sens.  

Les caractéristiques de La place du 1er novembre 1954 :  

       Comme nous le constatons,  n’a pas subis un plan d’action dans le programme de 

réhabilitation des places et des bâtiments du centre-ville malgré ses caractéristiques 

pertinents environnementaux et d’accueils  qui sont : 

• La surface de 5000 m² la plus grande place située au centre-ville. 

• située sur l’axe reliant entre la zone du site classé patrimoine sauvegardé et la 

zone sud ancienne extension française de typologie classique  

• Son ouverture sur le ravin d’oued Rimmel 

• Son ouverture sur l’étendue visuelle naturelle D’EL MENIA 
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• Donne sur des jolies perspectives des magnifiques façades de style classiques 

du centre-ville 

• Facilité d’accès par les chemins du piéton et les chemins de l’automobiliste  

• Proche des accès et axes protocolaires de la ville 

 
Figure 13: situation de la place du 1er Novembre 1954 Source : auteur 

Ses opportunités d’attraction sont :  

Parmi les opportunités d’attraction de cette place on peut citer :  

• Proches de toutes les commodités et services  

• Proches des sites classés et bâtiments à visiter à pied ou par des balades guidées 

• Possibilité d’avoir du pittoresque urbain 

• Possibilité  d’avoir une identité visuelle  

• Possibilité d’accueillir des activités diverses sans problème d’encombrement ou 

de risque 

 

Figure 14: les avantages de la place du 1er Nov 54, Source : auteur 

Pour optimiser ces opportunités d’attraction nous proposons de :  
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Figure 15: les avantages de la place du 1er Nov 54, Source : auteur 

• Travailler les chemins du piéton 

• Travailler les chemins de l’automobiliste 

• Travailler les accès et axes protocolaires de la ville 

• Travailler les façades urbaines (embellir, réhabiliter, améliorer selon le thème, 

blanchir….) 

• Travailler les champs de visibilité (fenêtres urbaines, écrans panoramiques…..) 

et les optimiser en matière de création d’emblèmes ……. 

• créer un logos plus significatif  et plus durable pour la ville. Suivant la « 

revalorisation du signe par rapport au sens » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 16: Logos choisit pour la semaine culturelle américaine à Constantine 

rappelant la vocation mondiale de la ville des ponts. Source : OGEBC 

         Il est aussi important de rappeler des recommandations du plan permanant de 

sauvegarde et de la mise en valeur des sites sauvegardés (PPSMVSS) élaboré par le 

ministère de la culture en 2012 pour les places de la médina qu’on aurai utiliser à savoir 

:  

• Place 1er novembre : 

La restitution  symbolique de la  porte ancienne : Bab EL oued, Bab jdid (romaines)  

La restitution  symbolique de  l’emplacement du forum antique. 

 

• La Place Rahbat El souf:  

La mise en valeur de la place Rahbet El Souf en restaurant le magnifique marché 

couvert métallique.  

Remplacer  le commerce du prêt à porter par la dinanderie et des boutiques de 

merceries……. 

 

• La place palais du bey :  



  

308 
 

La restitution  symbolique de  l’emplacement du forum antique. 

Conclusion :  

Le Marketing urbain a changé la vie des villes. Il est considéré comme un 

élément essentiel dans leur développement économique, dont les places publiques 

jouent un rôle très important. L’événement de Constantine capitale de la culture arabe 

a été une opportunité pour le développement économique et la création d’une ville 

mondiale et touristique. Malheureusement aucun marketing urbain stratégique n’a été 

appliqué malgré la richesse historique de cette ville.  
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L’EVOLUTION SPATIALE DE LA TACHE URBAINE ET SON 

IMPACT SUR LA CONTINUITE TYPO MORPHOLOGIQUE. 

CAS D’ETUDE : LA VILLE D’OUED ZENATI 

Docteur Amina NAIDJA, Docteur Meriem BEN MACHICHE 

1 Université Larbi Ben M’hidi Om El Bouaghi, 2 Université de Constantine 3 

Résumé  

    A travers cette étude on va essayer de prouver que l’évolution urbaine de la ville d’Oued 

Zenati, ainsi que le processus typologique portant de leurs tissus urbains, s’effectuent 

par degré de continuité, et de discontinuité. Ainsi que de se pencher sur l’identification 

des indicateurs de la continuité, tyomorphologique a Oued Zenati, afin d’orienter la 

conception des opérations d’aménagement en extension de la ville. En vue d’étudier 

l’évolution de la ville nous avons eu recours au système d’information géographique 

(ArcGis 10.1) et à la télédétection spatiale. Par la suite, nous avons donné une 

classification typologique des tissus urbains d’Oued Zenati en fonction, de leurs 

époques d’apparition, et le mode de leurs créations. A partir de cette classification, nous 

avons retenu notre corpus d’étude. Puis, nous avons identifié l’analyse synchronique, 

et diachronique comme deux démarches complémentaires, et essentielles pour retracer 

les règles de formation, et de transformation des tissus urbains d’une ville. En se basant 

dans notre analyse, sur une grille d’observation adéquate, comme celle d’Albert Lévy, 

tout en se faisant appel à trois critères de lecture tels que ; topologique, géométrique, et 

dimensionnel. Les lectures synchroniques qu’on a effectuées sur les spécimens 

d’analyse, nous ont amené à observer les caractéristiques formelles, et spatiales des 

tissus urbains, et repéré les typologies courantes. La lecture diachronique quant-a-elle 

nous a permis d’expliquer, une progression depuis un état, antérieur vers un état 

ultérieur. Les résultats de cette étude ont été traités à l’aide d’un logiciel statistique 

adéquat(Statistica7.1).Par l’application d’un algorithme non supervise K-means nous 

arrivons à identifier les types de continuité dans le processus typologique portant des 

tissus urbains de la ville d’Oued Zenati. De ce fait, on parvient de prouver que les types 

ultérieurs, dérivent des types antérieurs, sans que l’on répète de façon mimétique leurs 

formes, et leurs caractéristiques. 

Les mots clés : Système d’information géographique, télédétection, l’approche 

tyomorphologique, K means, Statistica, croissance urbaine, processus typologique 

portant, tissus urbain, continuité, discontinuité, Oued Zenati 

1-Introduction 

      La ville, l’urbain sont des notions qui renvoient à des lieux et à des aires, à des 

sociétés inscrites territorialement, à des formes spatiales, à des paysages, à des 

polarisations et à des distances particulières. Aussi, la ville et l’urbain constituent-ils 

logiquement des objets de la géographie. L’expression « géographie urbaine » utilisée 

par Jean Bruhnes en 1900 est ainsi antérieure à celui de « sociologie urbaine » (1930) 

voire de « géographie rurale » (1960)(Anne Hertzog et Alexis Sierra 2010). Selon 

Rémy Allain (2004) la ville se définit comme une réalité sociale et économique, est 

aussi une forme complexe. Les paysages urbains, les formes urbaines, les rues, les 

places, l'architecture sont bien autre chose que de simples traductions matérielles de 
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processus socioéconomiques ou politiques. D’après nos lectures fouillées on voit qu’il 

est difficile voire impossible de donner une définition unique à la ville, puisque c’est 

un concept pluridisciplinaire.  Du point de vue de la sociologie, la ville se présente 

comme la traduction spatiale d’un type de société. En effet, l’objet propre d’une 

sociologie urbaine ne peut pas étre la ville en elle-même mais plutôt l’ensemble des 

rapports qu’une société entretient avec l’espace qu’elle occupe. Du point de vue de la 

géographie la difficulté à définir la ville provient à la fois d’une question de seuil 

statistique et d’un problème de limites dans l’espace. Certains pays adoptent un seuil 

démographique au-delà duquel un village devient une ville. En Algérie, la ville est 

définit dans le cadre de la loi 06-06 du 20 Février 2006, portant loi d'orientation de la 

ville. Il est entendu au sens de la présente loi par : -Ville : toute agglomération urbaine 

ayant une taille de population et disposant de fonctions administratives, économiques, 

sociales et culturelles. Outre la métropole, l’aire métropolitaine, la grande ville, la ville 

nouvelle et la zone urbaine sensible, définies par la législation en vigueur, il est entendu 

au sens de la présente loi par : -Une ville moyenne : l’agglomération urbaine dont la 

population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants. -Une petite ville : 

l’agglomération urbaine dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 

habitants. -Une agglomération urbaine : l’espace urbain qui abrite une population 

agglomérée d’au moins 5000 habitants (Bousmaha,2014). Peu d’étude ont était 

effectuées sur les petites et les moyennes villes. De ce fait, on va essayer à travers cette 

investigation d’analyser l’effet de l’évolution urbaine sur la continuité 

tyomorphologique dans une petite ville Oued Zenati.  

2-Situation de la ville d’Oued Zénati 

   La ville d’Oued Zénati est située au sud-ouest de la wilaya de Guelma au nord-est de 

l’Algérie. Elle se trouve à 449km de la wilaya d’Alger, à 117 km d’Annaba, 66.7km de 

la ville de Constantine et 39.3km34 de la ville de Guelma (Voir figure1).  

Chef-lieu de commune, elle est la deuxième importante ville après Guelma en nombre 

de population et ce dans les deux recensements 1998 et 2008 avec respectivement 

2250235 et 27441 habitants et un taux d’accroissement annuel de 2.03%.  

Elle occupe une position stratégique, le long de la route nationale 20 reliant Guelma à 

Constantine, et la route nationale 81 qui mène vers Souk Ahras et la frontière Algéro-

tunisienne, ainsi que la route nationale 102. Son site est marqué également par un oued 

important portant le même nom et qui la traverse du nord au sud et son relief 

montagneux appartenant à l’Atlas tellien. 

 

 

 

 

 

 
34 Données issues de google Maps 
35 Office National des Statistiques ALGER, « Armature urbaine», 2011, page 109. 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf consulté le 27.09.2021  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/village-dans-le-monde
https://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf%20consulté%20le%2027.09.2021
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Figure 1 : Carte situation de la ville d’Oued Zenati 

3-Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d’Oued Zénati :  

     Afin d’étudier l’évolution de la tache urbaine de notre aire d’étude, nous avons eu 

recours aux systèmes d’information géographique et à la télédétection spatiale. Pour ce 

faire nous avons utilisé la carte topographique de 1977 d’abord, vu qu’il n’y est pas 

encore d’images satellitaires couvrant notre terrain, et pour les deux dates suivantes 

(1999 et 2021) nous avons opté pour l’extraction du bâti à partir de deux images Landsat 

et Sentinel disponibles sur Earth Explorer36 ou le site de l’agence spatiale américaine 

(NASA) et l’institut des études géologiques américain USGS (voir tableau1). 

L’extraction du bâti a été faite par la classification supervisée basée sur la réponse 

spectrale du pixel et plus particulièrement avec l’algorithme de vraisemblance 

maximale. 

Tableau (1) : Données utilisées pour l’extraction du bâti de la ville d’Oued Zenati 

Année Données Résolution (m) 

1977 Carte topographique OUEDZENATI N7-8 1/25000, INC. / 

1999 Image satellite LANDSAT-7 ETM 30 

2021 Image satellite Sentinel2 10 
 

 

 
36 : https://earthexplorer.usgs.gov/  
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Tableau (2) : Evolution de la tache urbaine de la ville d’Oued Zenati 

Année Surface bâtie (km²) Taux de croissance de la 

surface bâtie% 

Taux de croissance annuel 

de la surface bâtie% 

1977 0,20 1185  53.86  

1999 2,57  0.65 

2021 2,94 14.40  
 

Le présent tableau (2) et la présente figure (2) issues de la télédétection et la 

classification supervisée montrent que :  

Jusqu’à 1977, la ville s’est développée le long de l’Oued et majoritairement sur sa rive 

droite, en occupant une surface de 0.20km². Les tissus urbains durant cette période sont 

issus de l’action exogène des colons et l’action endogène des autochtones. De ce fait la 

ville d’Oued Zenati pendant cette époque connait deux types de tissus urbains (modèle 

colonial extrinsèque et un type auto construit non planifié). 

Jusqu’au 1999 et pendant deux décennies, la ville a connu une croissance spatiale 

galopante arrivant jusqu’à 2.57 km², avec un taux de croissance annuel qui a atteint 

presque 54%. Où la ville a gardé sa croissance linéaire le long de l’oued et de manière 

équitable sur les rives gauche et droite, et notamment le long du chemin de wilaya 33 

qui mène vers Bordj Sabat et Skikda. Durant cette période la ville connait trois types 

de tissus urbains. Un type planifié (logement collectifs, semi collectifs et quelques 

équipements), un type auto construit planifié (les lotissement 1 et 2), et un type auto 

construit non planifié (les bidonvilles). Les deux types premiers sont issus de l’action 

volontariste de l’état (dans le cadre de PUD) pour rattraper le problème de logement. 

Tandis que l’apparition du troisième type est expliquée par l’exode rural massif des 

ruraux vers la ville. 

Jusqu’au 2021 la ville s’étend sur presque 3km² avec un taux de croissance annuel de 

l’ordre de 0.65%, l’extension a eu lieu notamment à la partie nord-ouest, ouest et sud-

est, sous forme de lotissements, équipements et bâtiments collectifs. Cette croissance 

lente de la ville pourrait être expliquée par la vocation agricole de la commune. Durant 

cette période l’état a essayé d’améliorer l’image de la ville par l’éradication des tissus 

urbains précaires et la création des nouveaux tissus urbains dans le cadre de programme 

RHP (résorption de l’habitat précaire). Pendant cette phase aussi l’état n’a pas cessé de 

produire des nouveaux tissus urbains (habitat collectifs –social, LSP,..Etc…lotissement 

3 et 4.)  dans le cadre du PDAU.    
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Figure 2 : Evolution de la tache urbaine de la ville d’Oued Zenati (1977-2021) 

4- Les indicateurs de la continuité typologique dans le processus typologique 

portant des tissus urbains : 

     Le processus typologique portant, concerne la croissance horizontale de la ville, par 

agrégation successive, de nouveaux tissus, et de types nouveaux, qui se juxtaposent, à 

la limite des anciens (Racine, 1999). Le processus de formation, et de transformation 

sont intimement liés. La naissance des villes, se fait, par anneaux successifs de 

croissance, et ce à partir d’un noyau d’origine (processus portant de formation). Au fil 

du temps ces divers anneaux subissent des modifications en vue d’adapter ces tissus à 

des modes de vie en perpétuelle mutation (processus parallèle de transformation) 

(Pierre Gauthier, 2003). La succession des couches de croissance de la ville, ainsi que 

le processus typologique portant de leurs tissus urbains, s’effectuent par degré de 

continuité, et de discontinuité (Naidja Amina ,2014). En vue de déterminer les 

indicateurs de la continuité tyomorphologique dans le processus typologique portant 

des tissus urbains de la ville d’Oued Zenati, l’approche tyomorphologique a été 

appliquée. Les méthodes de la typo morphologie sont nombreuses et toutes importantes. 

Pour atteindre les objectifs de cette étude, nous avons constitué un processus qui fait 

appel à la classification typologique de Philipe Panerai ce qui va nous permettre à 

déterminer notre corpus d’étude. Puis une lecture synchronique et diachronique selon 

le model G.Canigia a été effectuée pour déterminer les indicateurs permanents et 

substituants. L’observation synchronique et diachronique a été faite suivant la grille 

d’observation d’Albert Lévy (Voir figure 3). Et afin de décrire les structures 

morphologiques, les critères de lecture (topologique, géométrique et dimensionnelle) 

de Pierre Pinon, et Dupré Henry ont été utilisé.  
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4-1-Le corpus d’étude  

    Après avoir passé en revue sur l’évolution de la ville dans la première phase de cette 

étude, et après expliqué le modèle analytique adopté on peut déterminer notre corpus 

d’étude. Le corpus d’étude est non probabiliste. Les spécimens retenus sont des 

spécimens typiques, c'est-à-dire qu’ils sont sélectionnés selon leurs degrés de 

représentativité. En se basant dans notre choix des spécimens, sur l’époque 

d’apparition, la logique de production, et en faisant appel à nos investigations, et nos 

observations non participatives du contexte d’étude. Le corpus d’étude s’est établi alors 

comme suit (Voir tableau 3 et figure 4) :  

Tableau 3 : Le corpus d’étude  

Types des tissus urbains Spécimens retenus 

Tissu urbain issu de l’action exogène des colons (model 

colonial extrinsèque) 

Quartier colonial (partie adjacente a 

Mosquée el hidaya) 

Tissu urbain issu de l’action endogène des autochtones ( 

Auto construit non planifié) 

Rue de hawas 

Tissu urbain issu de l’action volontariste de l’état ( Auto 

construit planifié) 

Lotissement 1 (Ziza) 

Tissu urbain planifie et construit par l’état Cité Mohammed Bougussa (Gueriene) 

  

 

 

  

 

Figure 3 : La grille d’observation analytique selon Albert Levy 

(Source : Racine, 1998) 
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Figure 4 : Les spécimens retenus 

4-2-Lecture synchronique et diachronique 

     Pour classifier les indicateurs de la continuité tyomorphologique K-means a été 

calculé par l’utilisation d’un logiciel statistique adéquat Statistica (7.1). K-means (k-

moyennes) est un algorithme non supervisé  de clustering non hiérarchique. Il permet 

de regrouper en  clusters distincts les observations du data set. Ainsi les données 

similaires se retrouveront dans un même cluster. Par ailleurs, une observation ne peut 

se retrouver que dans un cluster à la fois (exclusivité d’appartenance). Une même 

observation, ne pourra donc, appartenir à deux clusters différents (Younes Benzaki, 

2018). 

4-2-1-Le système viaire : 

Le present tracé (figure 5) et le présent tableau (4 : A, B, C) issues de la classification 

non supervisée K-means montre qu’il y trois types de continuité dans le système viaire. 

De ce fait on note une continuité de la caractéristique Echelle dans la dimension 

topologique de la liaison des voies avec les trames entre le tissu urbain auto construit 

planifie et le tissu urbain planifie. La seconde liaison se définit par une continuité de la 

caractéristique Juxtaposée dans la dimension topologique de la position relative des 

trames du réseau viaire entre tous les tissus urbains (colonial, auto construit non 

planifie, autoconsruit planifie et planifie). La troisième classe montre une continuité 

entre le tissu urbain colonial, le tissu urbain autoconstruit planifie et le tissu urbain 

planifie. Cette dernière se présente par la continuité des trois caractéristiques suivantes : 

- La caractéristique obéissance dans le critère géométrique de la relation directionnelle 

entre une trame et un axe, et la relation directionnelle entre trame.   

-La caractéristique semblable dans le critère géométrique de la relation figure entre les 

trames. 

-La caractéristique non hiérarchisé dans le critère dimensionnel des dimensions 

relatives des largeurs de voies. 

 

 

1 

2 4 

3 

https://mrmint.fr/lapprentissage-non-supervise-machine-learning
https://mrmint.fr/author/ybenzaki
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Tableau (4 : A, B, C) : Les composants de chaque classe 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figure 5 : classification K-means du système viaire 

 

4-2-2-Le système parcellaire : 

K-means du système parcellaire indique qu’il ya trois classes de continuité (voir figure 

6), tels que la première classe est décrite par une continuité entre le tissu urbain colonial, 

le tissu urbain autoconstruit planifié et le tissu urbain planifié. La deuxième classe se 

définit par une continuité entre le tissu urbain colonial et le tissu urbain contemporain 

planifié. La troisième classe se définit par une continuité entre tous les tissus urbains 

examinés. Le tableau (5 : A,B,C) issu du calcule de K-means  montre les composants 

de chaque classe comme suit : 

Classe 1 : Cette classe contient une continuité de cinq caractéristiques tels que :  

-Une continuité de la caractéristique Accolement dans de la position relatives des 

parcelles du critère topologique.  

-Une continuité de la caractéristique Obéissance dans la relation directionnelle entre 

les parcelles du critère géométrique.  

-Une continuité de la caractéristique Régulière dans la dimension figure du critère 

géométrique. 

C

) 
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-Une continuité de la caractéristique Obéissance dans la relation directionnelle entre 

les trames parcellaires du critère géométrique.  

-Une continuité de la caractéristique Constance dans la dimension des parcelles a 

l’intérieur du système parcellaire du critère dimensionnel.  

Classe 2 : Une continuité de la caractéristique Rectangulaire Allongée dans la 

proportion moyenne des parcelles composant le parcellaire du critère dimensionnel. 

Classe 3 : La présente classe se définit par la continuité des deux 

caractéristiques Proximité et Continuité dans l’espace entre les parcelles et dans la 

position relatives des trames parcellaires du critère topologique. 

                         

Tableau (5 : A, B, C) : Les composants de chaque classe 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : classification K-means du système parcellaire 

 

 

4-2-3-Le système espace libre  

La présente figure (7) et le present tableau (6) de K-means indiquent qu’il ya quatre 

classe de continuité dans le systéme de l’espace libre. De ce fait on note dans la position 

relative des places publique une continité de la caractéristique Non contigue entre le 

tissu urbain colonial, le tissu urbain autoconstruit non planifie, et le tissu urbain 
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autoconstruit planifié. Le K means de l’espace publique indique aussi qu’il ya une 

continuité de la carctéristique ne communique pas et discontinuité entre le tissu 

urbain colonial et le tissu urbain autoconstruit planifié. On note aussi une continuité de 

la caractéristique Différence entre tout les tissus urbains investigués. La quatriéme 

classe de K-means se définit par une continuité de la caractéristique Désobeissance 

dans la relation directionnnelle entre les axes (Continuité entre le tissu urbain 

autoconstruit non planifié, le tissu urbain autoconstruit planifie, et le tissu urbain 

planifié construit par l’etat). 

Tableau (6 : A, B, C,D) : Les composants de chaque classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Classification K-means du système espace libre 

 

4-2-4-Le système bâtie  

La présente figure (8) de K-means du système bâtie indique qu’il ya trois classe de 

continuité. Par ailleurs la classe 1 montre une continuité entre le tissu urbain colonial, 

le tissu urbain auto construit planifie et le tissu urbain planifie. Cette continuité se révèle 
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par la permanence des caractéristiques suivantes ; Similaire, et Constance dans la 

figure des éléments bâtis, la relation de figure entre les éléments bâtis, et la relation 

dimensionnelle entre les éléments bâtis respectivement. La classe 2 présente une 

continuité entre tous les tissus urbains examinés. Cette dernière concerne la 

persévérance des caractéristiques Accolement, et Régulière dans la position relative 

des éléments bâtis et la position des bâtiments singuliers par rapport a la trame bâtie 

respectivement. La 3eme classe quant à elle révèle une continuité entre le tissu urbain 

colonial et le tissu urbain autoconstruit planifie. Cette dernière se définit par la 

constance de la caractéristique Trame continue dans deux directions dans le système 

de liaison de la trame bâtie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure8 : Classification K-means du système bâtie 
  

4-2-5- Le rapport entre le site et le système viaire 

Le K-means du rapport site système viaire montre qu’il ya une seule classe de continuité 

(continuité entre tous les spécimens analysés) au niveau de ce rapport. Cette continuité 

se présente par la constance de trois caractéristiques tels que : Coïncidence, 

Dépendance et Obéissance dans Position relatives de la voirie et les lignes du relief, 

Liaison entre la voirie et les lignes du relief et dans Relations directionnelles entre voies, 

et les lignes du relief respectivement. 

4-2-6-Le rapport entre le site et les espaces libres 

Le K-means du rapport site espace lire indique la présence d’une seule classe de 

continuité (Continuité entre tous les spécimens analysés) au niveau de ce rapport. Cette 

continuité se décrit par la permanence des caractéristiques suivantes : Obéissance, 

Complémentarité et sans rapport d’échelle dans Relation directionnelle entre les 

lignes du relief, et les axes des espaces libres, Relation de figures entre lignes de relief 

et les espaces libres et dans l’échelle des espaces libres par rapport aux lignes du relief 

respectivement.  

4-2-7-Le rapport entre le système viaire et le système parcellaire 

K-means du rapport système viaire système parcellaire montre la présence de quatre 

classes de continuité. La première est celle de la continuité (entre tissu urbain colonial, 

autoconstruit non planifié et autoconstruit planifie) du caractéristique Accolement dans 

la position de la parcelle par rapport à la voie de desserte. La deuxième classe de 
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continuité entre le tissu urbain autoconstruit non planifié, le tissu urbain autoconstruit 

planifié, et le tissu urbain planifié construit par l’état concerne la persistance de la 

caractéristique Inconstance dans les dimensions de façade parcellaire sur une voie. La 

troisième classe de continuité entre le tissu urbain colonial et le tissu urbain 

autoconstruit planifié se définit par la persévérance de la caractéristique Obéissance 

dans les relations directionnelles entre trame parcellaire, et l’axe d’une rue. La 

quatrième classe de continuité entre tous les tissus urbains analysés concerne la 

persistance des trois caractéristiques suivantes : Directe, Semblable, et Inconstance 

dans la liaison entre la parcelle et la voie de desserte, les relations directionnelle entre 

trame parcellaire, et l’axe d’une rue, et les relations dimensionnelles entre trames 

parcellaires, et viaires respectivement (voir tableau7 et figure 9). 

 Tableau (7 : A, B, C,D) : Les composants de chaque classe 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 9 : Classification K-means du rapport système viaire système parcellaire 

 

4-2-8-Le rapport entre le système viaire, et le système des espaces libres 

K-means du rapport système viaire espace libre indique la présence de cinq classe de 

continuité dans ce rapport. La première classe de continuité (entre tous les tissus urbains 

analysés) concerne la persistance de la caractéristique Ne Coïncidant Pas Avec Un 

Point Particulier dans les positions relatives des places par rapport au réseau viaire. 

La seconde classe quant à elle concerne la continuité entre le tissu urbain autoconstruit 
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planifié et le tissu urbain planifié construit par l’état. Cette dernière se définit par la 

persévérance de la caractéristique Adjacent dans la position des espaces libres par 

rapport à la voirie.la troisième classe de continuité entre le tissu urbain colonial et le 

tissu urbain autoconstruit planifie. Cette dernière se révélé par la persistance de la 

caractéristique Obéissance dans les relations directionnelles des axes de l’espace libre, 

avec le réseau viaire. La quatrième classe issue de la classification K-means concerne 

la continuité entre le tissu urbain colonial, le tissu urbain autoconstruit non planifié et 

le tissu urbain planifié construit par l’état. Cette continuité se définit par la persistance 

des deux caractéristiques suivantes : Place Dont La Figure Est Complémentaire A 

Celle Des Réseaux Des Rues et Répétitifs. La cinquième classe de la classification K-

means montre une continuité entre le tissu urbain colonial, le tissu urbain autoconstruit 

planifié et le tissu urbain planifié construit par l’état. Cette dernière se révèle par la 

persistance de la caractéristique Voirie Coupant Un Espace Libre dans la nature de 

liaison entre voirie, et espace libre (Voir tableau 8 et figure 10).  

Tableau (8 : A, B, C,D,E) : Les composants de chaque classe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 10 : Classification K-means du rapport système viaire système espace libre 

4-2-9-Le rapport entre système parcellaire et le système des espaces libres 

La classification non supervisée K-means du rapport système parcellaire système des 

espaces libres indique la présence de deux classes de continuité dans ce rapport. La 

première classe est celle de la continuité entre tous les tissus urbains analysés. Cette 

dernière se révèle par la persistance des deux caractéristiques suivantes : Inscrit Dans 

Une Trame et Similarité. La seconde classe de continuité entre le tissu urbain 

autoconstruit non planifie, le tissu urbain autoconstruit planifie, et le tissu urbain 
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planifie construit par l’état se révèle par la persévérance des deux caractéristiques 

suivantes : Désobéissance et Différence dans les relations directionnelles entre les axes 

des espaces libres singuliers, et les axes des parcelles et dans l’échelle des espaces libres 

par rapport aux parcelles (Voir tableau 9 et figure 11).  

 

Tableau (9 : A, B) : Les composants de chaque classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Classification K-means du rapport système parcellaire système espace 

libre 

  

4-2-9- Le rapport entre système bâtie et système des espaces libres 

La classification non supervisée K-means montre qu’il ya trois classe de continuité dans 

le rapport entre le système bâtie et le système des espaces libres. La première classe 

montre une continuité entre le tissu colonial et le tissu urbain autoconstruit planifié. 

Cette dernière est marquée par la persistance de la caractéristique Inclusion dans la 

position des bâtiments singuliers par rapport aux espaces libres. La seconde classe 

indique une continuité entre tous les tissus urbain investigués. Cette dernière se révèle 

par la persévérance des deux caractéristiques suivantes : Multiple et Espace Public 

Résiduel D’édifices Répétitifs Géométriques, dans les deux critères topologique 

(Communications des bâtiments par rapport aux espaces libres) et géométrique 

(Relations de figures résiduelles les unes des autres) respectivement. La troisième 

classe de continuité entre le tissu urbain colonial et le tissu urbain planifié construit par 
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l’état. Cette dernière se définit par la persistance de la caractéristiques Obéissance dans 

la relation directionnelle bâtie, espace libre (Voir tableau 10 et figure 12). 

 

Tableau (10 : A, B,C) : Les composants de chaque classe 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 12 : Classification K-means du rapport système bâtie système espace libre 

 

  5-Conclusion :  

    A travers cette analyse on a essayé d’étudier l’évolution de la tache urbaine de la 

ville d’Oued Zenati ainsi de se pencher sur le phénomène de métissage typologique 

dans le processus typologique portant de leurs tissus urbains. Les résultats de cette étude 

montrent que l’évolution de la tache urbaine de la ville d’Oued Zenati connait une 

croissance lente due à la vocation agricole de la commune. La lecture typo 

morphologique de la présente ville indique les types ultérieurs dérivent des types 

antérieurs sans refaire de façon mimétique leurs apparences et leurs spécificités. Les 

résultats de cette analyse peuvent être considérés comme un fil conducteur dans la 

conception des opérations d’aménagement en extension de la ville.  
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Résumé :  

L’attractivité d’un territoire est généralement assimilée à la capacité de ce territoire 

à attirer et à retenir les facteurs mobiles de production et/ou de population. L’attractivité 

territoriale est composée de plusieurs types et composantes, un de ces types est 

l’attractivité liée au cadre de vie, qu’est la capacité d’une ville, d’un territoire ou d’un 

quartier d’attirer et de donner envie de venir et de rester en offrant le meilleur cadre de 

vie, la meilleure offre urbaine (espaces publics, équipements, services, commerces, 

etc.), la sécurité, l’offre scolaire et universitaire qui deviennent des éléments décisifs 

dans les choix de localisation résidentielle. Certains l’appellent attractivité résidentielle 

qui est à son tour multiple par les différents acteurs qui peuvent être attiré que ce soit 

des touristes, des cadres, des hommes d’affaires, des consommateurs, des entreprises,… 

etc.  

L’objectif de cette contribution est d’analysé l’attractivité de la ville d’Oum el 

Bouaghi liée au cadre de vie à travers un quartier d’habitat collectif. La recherche 

procède par une modélisation de l’espace par le biais des techniques de la syntaxe 

spatiale en se basant sur les propriétés d’accessibilité et par un questionnaire dédié aux 

habitants. 

Améliorer la qualité de vie, améliorer l’attractivité ? L’attractivité est une 

conséquence de la qualité de vie : améliorer le quotidien des habitants participe à 

l'amélioration de l'attractivité de leur territoire. Le diagnostic de la qualité de vie à la 

ville d’Oum el Bouaghi nous a permis de dégager certains déséquilibres dont il faut 

traiter et des opportunités dont il faut profiter au futur pour l’amélioration de 

l’attractivité et la qualité de vie à la ville. 

 

Les mots clés : attractivité, cadre de vie, habitat collectif, syntaxe spatiale, quartier. 

 

 
ATTRACTIVENESS AND QUALITY OF LIFE, THE CASE OF OUM EL BOUAGHI 

 

Summary:  

      The attractiveness of a territory is generally assimilated to the capacity of that 

territory to attract and retain the mobile factors of production and/or 

population. Territorial attractiveness is made up of several types and components, one 

of which is the attractiveness linked to the living environment, which is the ability of a 

city, territory or neighbourhood to attract and make one want to come and stay by 

offering the best living environment, the best urban offer (public spaces, equipment, 

services, shops, etc,), safety, educational and university offer that become decisive 

elements in the choice of residential location.  

Some call it residential attractiveness which is in turn multiple by the different actors 

that can be attracted whether it is tourists, executives, businessmen, consumers, 

businesses, etc.  

The objective of this contribution is to analyze the attractiveness of the city of Oum 

el Bouaghi linked to the living environment through a neighborhood of collective 

housing.The research proceeds by modelling space through spatial syntax techniques 

mailto:Sarraismahanenadjar@gmail.com
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based on accessibility properties and through a questionnaire dedicated to the 

inhabitants. 

Improve quality of life, improve attractiveness? Attractiveness is a consequence of 

the quality of life: improving the daily lives of residents contributes to improving the 

attractiveness of their territory. The diagnosis of the quality of life in the city of Oum 

el Bouaghi has enabled us to identify certain imbalances that must be addressed and the 

opportunities that must be taken advantage of in the future to improve the attractiveness 

and quality of life in the city. 

The keywords: attractiveness, living environment, collective housing, spatial syntax, 

neighborhood. 

 

1- Introduction : 

L’attractivité  joue un rôle primordial pour la vie et l’avenir des villes, des territoires 

et des quartiers car le choix de l’implantation humaine et économique se fait en fonction 

de cette dernière. L’attractivité ne se réduit pas aux fonctions économiques (échanges, 

production, investissement,…) des villes, elle renvoie aux dimensions urbaines, 

sociales, culturelles. En plus de la production, il y’a l’identité que la ville offre à ses 

habitants et aux services tels que : le bien être, l’espace public, le loisir, la qualité de 

vie, …etc. 

La qualité de vie, un des facteurs principaux de l’attractivité, dont certains pays 

renforce leur attractivité par l’amélioration de la qualité de vie urbaine .En effet  

L’attractivité c’est aussi la qualité de vie, c’est donner envie d’y venir et d’y rester dans 

un lieu précis. La qualité de vie s'avère un puissant levier pour l’attractivité d’un 

quartier, d’un territoire ou d’une ville. 

La plupart des villes Algériennes considérées comme un lieu attrayant ne tardent pas 

à perdre leur attractivité,  par  le prototype du mal vivre et la dégradation des conditions 

de la vie quotidienne. Ce phénomène est le résultat d’un processus d’urbanisation 

accélérée,  et l’application des programmes d’habitat, dont l’objectif était la  réalisation  

des programmes de logement collectifs et leurs équipements de services. 

Malheureusement, l’application de ces programmes sur terrain a produit un cadre bâti 

dégradé avec le temps et donne la naissance des quartiers marginalisés, enclavés et 

dépourvus de tout aménagement a engendré de multiples maux sociaux, produisant une 

image de ghetto, et où la qualité de vie est médiocre et le sentiment d’insécurité des 

habitants est omniprésent. 

C’est le cas de la ville d’Oum el bouaghi. Malgré les projets projetés et en cour de 

réalisation  pour l’amélioration du cadre de vie, le manque d’une vraie stratégie pour 

remédier aux maux des quartiers ne cesse de s’aggravé, et les opérations restent 

ponctuelles et insuffisantes, qui se traduisent par les opérations de l’amélioration des 

conditions de vie. La qualité de vie de ses habitants est en dégradation continue. Parmi 

ces quartiers, le pos A de la nouvelle ville makomades.   

2- Définition des concepts : 

2-1- L’attractivité :  

L'attractivité est une notion à la fois complexe, relative et multidimensionnelle 

(HATEM F. 2007) .Selon une étude réalisée en 2001 par la délégation interministérielle 

de l’aménagement et de la compétitivité des territoires en France (DIACT) : « 

l’attractivité est entendu comme étant la capacité à attirer et à retenir les activités, les 

entreprises et la population » (Coeuré, B. et all, 2003) 

L’attractivité territoriale est composée de plusieurs types et composantes, parmi ces 

types L’attractivité liée à la qualité de vie, qu’est la capacité d’une ville, d’un territoire 

ou d’un quartier d’attirer et de donner envie de venir et de rester en offrant le meilleur 
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cadre de vie, la meilleure offre urbaine (espaces publics, équipements, services, 

commerces, etc.), la sécurité, 

L’offre scolaire et universitaire qui deviennent des éléments décisifs dans les choix de 

localisation résidentielle. Certains l’appellent attractivité résidentielle qui est à son tour 

multiple par les différents acteurs qui peuvent être attiré que ce soit des touristes, des 

cadres, des hommes d’affaires, des consommateurs, des entreprises,… etc. Cette 

attractivité est devenue aussi importante que l’attractivité économique. (Olivier Ratouis 

, 2003) 

2-2- La qualité de vie : 

Il est difficile de trouver une définition universelle de la qualité de vie (CELLIER 

H.2008).  Le concept de qualité de vie fait référence à des notions variées allant de la 

préservation de l’environnement, l’amélioration des conditions d’existence, la 

valorisation des espaces de vie jusqu’à la prise en compte des problèmes de société 

comme la sécurité et l’emploi, en passant par l’adaptation optimale des services et la 

satisfaction croissante que doivent procurer les structures sanitaires, éducatives, 

culturelles et de loisirs. (ABBACI.S, 2013) 

 La qualité de vie, est aussi une notion multidimensionnelle composée de deux sphères 

: la Sphère de la vie matériel comme les conditions matérielles d’existence, les 

disparités socio-économiques, l’accès à des équipements de toutes sortes et 

l’organisation des activités dans l’agglomération (Sénécal,G.2001). La sphère de la vie 

immatérielle, c’est le bien être ressentit et la satisfaction des individus. 

3- Méthodologie : 

L’objectif de cette contribution est d’analysé l’attractivité de la ville d’Oum el Bouaghi 

liée au cadre de vie d’un de ces quartiers et de déterminer les éléments et les critères de 

la qualité de vie quotidienne en milieu urbain et cela par :  

3-1- L’aspect spatial : ceci est définit à travers une analyse syntaxique de l’espace, 

en se basant sur les mesures configurationnelles en relation au phénomène de la 

fréquentation de l’espace. Selon les différentes échelles de la perception, l’étude a une 

échelle globale du système spatial et une échelle locale. 

L’analyse numérique de l’espace à travers la syntaxe spatiale se base sur un 

ensemble d’outils de représentation qui rendent les propriétés de l’espace quantifiables. 

Cette représentation s’opère selon deux axes : en premier lieu, le plan donne naissance 

à un graphe d’un type particulier dont les caractéristiques sont de nature qualitative, 

constituent une première source d’informations. Ensuite, sur base du graphe et par le 

biais de formules mathématiques, l’espace étudié est transcrit en données quantitatives 

(Hillier et Hanson, 1984). Les techniques et les mesures de cette méthode donnent la 

possibilité de provisionner certains comportements sociaux, la disposition du système 

spatial, d’organiser l’accessibilité, de contrôler les flux (Derya Arslan et all, 2016). Cette 

analyse a été effectuée en utilisant le logiciel Depthmap ; un logiciel développé sur la 

base de la théorie de la syntaxe spatiale. 

3-2- L’aspect comportemental -le questionnaire- : afin d’éviter les mauvaises 

interprétations, on a opté pour la technique de questionnaire. L’utilisation de l’enquête 

par questionnaire  permet de se confronter aux réalités de l’espace et l’appréhension de 

la qualité de vie quotidienne par le contact direct avec les habitants. Et d’essayer 

d’analyser l’opinion sociale concernant leur qualité de vie quotidienne.  Ainsi de 

vérifier si l’amélioration du quotidien permet l’amélioration de l’attractivité. 

Le formulaire du questionnaire a pris la forme d’une série de questions posées aux 

usagers. Qui englobe une question fermée appelant une réponse par oui ou par non,  des 

questions ouvertes, auxquelles le sujet répond plus ou moins ce qu'il veut, et des 
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questions à choix multiples ou à échelle, dont le répondant doit choisir une réponse 

parmi une liste de choix pré établis. 

 

4- Résultats et Discussion : 

Les résultats obtenus par l’analyse syntaxique nous ont permis de ressortir les axes 

les plus intégrés, connectés, et intelligible.  

Les espaces qui possèdent les valeurs les plus élevées de connectivité et d’intégration 

sont les plus accessibles de différentes directions et généralement ceux qui offrent plus 

d’ouverture en matière de champ visuel. Ces espaces sont facilement perceptibles par 

les usagers du quartier et qui sont censés être les endroits les plus choisis et utilisés 

souvent par rapport à d’autres.  

 

 
                       Figure 1: la connectivité                      Figure 2: l'intégration Rn 

 

 
                  Figure 3: l'intégration locale R3                      Figure 4: le choix Rn 

              

Les valeurs de l’intelligibilité signifient que le système de circulation au niveau du 

quartier  est intelligible, facilement accessible, perméable, et facilite pour les usagers 

de mieux comprendre le système spatiale entier et trouver leurs chemins grâce à la 

fluidité de l’espace.   
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Figure 5: l'intelligibilité 

La valeur  de la synergie est très élevée, qui indique qu’il y’a une corrélation assez 

bonne entre l’intégration locale et globale. Cette corrélation signifie que les axes 

structurants constituent le lieu partagé entre les mouvements locaux et les visiteurs du 

quartier. 

 
Figure 6: la synergie 

Elle donne également les espaces les plus aptes pour certains comportements sociaux 

des flux piétons et leurs impacts sur l’insécurité et l’intimité dans le quartier, 

notamment sur les transformations des façades, et les appropriations des espaces 

extérieurs, sur ces espaces. 

Les résultats obtenus par le questionnaire indiquent qu’il existe des opinions 

négatives comme la dégradation de l’environnement, l’insécurité physique, les 

mauvaises relations de voisinage, le manque d’équipement de loisir, et la mauvaise 

qualité de l’environnement.  

Tous ces éléments favorisent l’enclavement des habitants et causent leur mal vivre. 

Aussi le déséquilibre entre les parties du quartier, une partie bien animé par des locaux 

de commerces et de fonctions libérales, une autre partie est réservée seulement à la 

résidence, tandis qu’une autre zone est réservée aux équipements, ce qui donne des 

zones isolées. 
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Néanmoins, il existe des opinions positives concernant le commerce existant le long du 

boulevard ou sur un autre axe. 

Après la confrontation des résultats de l’analyse spatiale  et de questionnaire, nous a 

permis de tirer que :  

- L’amélioration du cadre de vie des habitants, et plus généralement de la qualité 

de vie, représentent des facteurs déterminants de l’attractivité du quartier.  

- Pour améliorer la qualité de vie du quartier et le rendre attractive, il est nécessaire 

d’améliorer la vie quotidienne des habitants afin de répondre à leurs attentes et 

besoins par la création d’une vraie vie sociale et du principe du vivre ensemble 

entre les habitants et cela par  le renforcement de l’offre de loisirs et d’animation à 

destination des jeunes  et l’encouragement et le développement du vivre-ensemble 

et des bonnes relations entre habitants. La valorisation de l’image du quartier et 

l’amélioration de la qualité de l’environnement. L’amélioration de la desserte et de 

la circulation qui permettrai d’ouvrir le quartier sur son environnement. 

- La plupart des axes les plus intégrés et les  plus connectés par l’analyse syntaxique 

caractérisent  par l’existence des locaux de commerce et de fonctions libérales.  

5- Conclusion : 

L’analyse de la qualité de vie au niveau du quartier  nous a permis de dégager 

certains déséquilibres dont il faut traiter et des opportunités dont il faut profiter au futur 

pour l’amélioration de l’attractivité et la qualité de vie. 

Améliorer la qualité de vie, améliorer l’attractivité ? Après avoir étudié l’attractivité 

par son facteur qualité de vie, il convient de dire que cette dernière n’est pas seulement 

une valeur objective, mais aussi subjective, puisqu’elle est évaluée par le niveau de 

satisfaction ressenti par les habitants de leur quotidien. Ce dernier constitue un facteur 

très important pour la détermination de l’attractivité quotidienne. 

L’attractivité est une conséquence de la qualité de vie : améliorer le quotidien des 

habitants participe à l'amélioration de l'attractivité de leur territoire. La qualité de vie 

est inséparable de l’attractivité d’un territoire. Mais qu’est ce qui fait qu’un territoire 

est attractif?, qu’est ce qui donne envie à un individu ou une entreprise de s’installer 

sur un territoire précis ? 

Il n’existe pas une réponse unique, c’est tout un système qu’il faut organiser. Donc, si 

on améliore, la qualité du logement, la qualité des commerces et des services, la qualité 

de l’environnement, la qualité des espaces extérieurs, des transports, des liens 

sociaux,…, se sont tous les habitants qui gagnent en qualité de vie. 

Ces lieux doivent générer des sentiments d’attachement, de fierté, d’attractivité, 

d’engagement, pour que l’habitant se sente responsable de son territoire, de son 

quartier, ou de son environnement immédiat. Il faudrait remplacer le sentiment 

d’isolement ressenti par les habitants et augmenter la sensation d’engagement, de 

responsabilité et d’attachement. 
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Abstract  

   In view of the increasing global interest of the environment and the achievement of 

sustainable development,Algeria sought to take into consideration environmental, 

social, natural and economic criteria in the preparation of management master plans.  

  Within the framework of the new orientation of the development policy adopted 

during the last decade Where it moved from work plans and urban laws to the sectoral  

plans Hoping to get positive results and this is a result of the sad reality Which the 

country experienced after the colonial era and the imbalance between the two stages of 

demographic growth and economic pace Which led to high rates of pollution types and 

imbalance in urban environments and the absence of culture of conservation of the 

environment. 

   In this study, we will try to highlight the extent to which Algeria is included in the various 

environmental standards of urbanization   Within this new approach, through the study of 

the guideline of the mandate of Algeria, a critical analytical and field study and give priority 

to the bilateral approach between intensifying and improving environmental quality and 

sustainable development  

Key words: Environment, Environmental considerations, guidelines, urbanization, 

sustainable development 

Introduction  

    Spatial planning in all policies aimed to organize space in the objective of achieving 

and proposing a method to integrate sustainable development approaches and a 

balanced development of territories. For the implementation of this strategy the state 

has been developed modern planning tools, which consists of drawing up master plans 

and sector plans by 2025, the state take into account the objectives and orientations of 

the law n ° 01-20 of 12/12/2001 relative to sustainable development of the territory,  the 

protection of the environment and projections of socio-economic parameters.  At the 

end, in order to achieve a sustainable development of the territory, the state has taken 

into consideration aspects relating to economic and social developments as well as the 

environmental balance. 

This essay tends to show that these documents embody privileged tools with regard to 

the management of the environment carried out by municipalities. 

Our main objective is to evaluate the consideration of the environment in the documents 

of territorial planning, consequently the ability of these documents to translate the 

environmental dimension of the territory. 
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1-Algiers after independence 

After independence, the Algerian state continued to rely on what the colonizer had left  

Both in terms of their urban structures and patterns, or in terms of  the laws and 

regulations inherited, it followed the Constantine plan of 1958, But the remnants of 

colonizer Of the Algerian state floundering in the tragic colonial legacy It has suffered 

from social imbalances, Things started to take on another space, especially in urban 

expansion, and the demographic growth witnessed by the city, By focusing economic 

activities and industrial interest This has contributed to the process of migration and 

attracting different groups of society for job search. The population of about 600,000 

people moved after independence(In 1962), to about one million people in 1966 and 

rose during the year 1970 to 1.3 million people, The city has taken on expansion Until 

it extended beyond its natural boundaries from its center to the east Where soil fertility 

is available . 

According to the National Agency for Urbanization, the sedimentary plains loses 

significant areas of up to about 1000 hectares annually, this is due to the western 

topography that characterizes the region , other reasons like low prices , ease and speed 

of delivery.  

However, the results of this extension were the pressures that the city has become the 

problem she has lived and continues to live that the public authority seeks to address 

especially in housing, the terrible demographic growth has had serious consequences, 

facilities and services available   Are no longer sufficient to meet the needs of the 

population, The interest of the state was targeted especially in the industrial field and 

its development. 

That it is necessary to develop programs expedited to accelerate and decouple the 

capital It was the first proposal of the Standing Committee to study, develop, organize 

and prepare the region of Algiers COMEDOR ,In accordance with Executive Decree 

No. 68-625 of 20 November 1968, the most important points included were: 

1. Restoration of the First May Square 

2. Restoration of the Hama area 

3. Extending the colonial center to the Bab al-Zayir area in the east. 

4. Extension of the capital from the west. 

2-Development of plans 
The POG general guideline was developed  To organize and create the city of Algiers, 

which emerged from the Comidore in accordance with Executive Decree No. 75-22 of 

27 March 1975, whose objective is to be in the: 

1. Development of elements of the urban environment to solve the problem of imbalance 

of its structures. 

2. Bridging gaps between sectors. 

3. Pay attention to the transport network and roads (Where the eastern highway and the 

southern belt between the urban and suburban centers were completed). 

4. Attention to the third sector. 

5. The largest equipment, the most important of which is housing, and the long-term 

prospects were set till the year 2000. 

 However, the work of the POG has been suspended under the policy of conservation 

of agricultural land, and the imbalance of the urban fabric between the eastern and 

western parts, especially the spread of industrial space in the eastern part (the 

deterioration of urban life),it can be said that it led to urban production around the city 

of Algiers which exceeded the expectations of the COMEDOR. In order to protect 

agricultural land and reduce the growth of the city capital the Cabinet adopted on 30 
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September 1979 a resolution containing the cessation of the POG scheme, studies have 

been prepared for a new urban planning scheme known as the PUD, After COMEDOR, 

the National Center for Studies and Research (CNES) was established in accordance 

with Executive Decree No. 80-275 of 22 November 1980  who was entrusted with the 

preparation of the PUD reconstruction plan, where most of his concern focused on the 

conservation of agricultural land to produce and reduce the area of capital growth 

planned in the POG scheme, And to reorient their westward and south-west 

reconstruction along the coast where the programming of seven towns belonging to city 

satellite ,with a capacity of 200 thousand inhabitants for each of them; these are : Bir 

Khadem, Sahawlah, Kharasiya, Duwayrah, Shuraqah, Ashoor, oueled Fayet, Thus, the 

system of secondary centers will reduce the gravity of the population in the capital and 

stop the waves of migration in these small cities , Algeria is now in the process of 

implementing the policy of new urban residential areas ZHUN, which turned into 

VILLES DORTOIRS (sleeping cities), which lacks the infrastructures and facilities that 

serve its population.  

The industrialization policy adopted by Algeria in 1970 made the capital the most 

prosperous region With a reconstruction rate of 45 and 44 civilians in its center, Making 

PUD scheme directives no different from those of the POG scheme,  This is due to the 

eradication of thousands of hectares of agricultural land. In 1990, the National Center 

for Urban Studies and Research reviewed and defined the Guiding Construction Plan 

and the development of another building tool for the domainization of the PDAU, in 

accordance with Law 29-90 of 01 december 1990, And make it more interested in the 

technical use of the urban area, the PDAU has been embodied in the development of 

the POS scheme in accordance with Executive Decree No. 177-91 of 28/05/1991, which 

constitutes a legal mechanism for implementing PDAU directives. 

However, this scheme, which was introduced in 1991 was only ratified in 1995, Similar 

to that of the PUD, Indicating that its contents had been established on the basis of the 

population And the facilities the city had in the 1980s, and no longer in the whole fit 

the new data, especially in the demographic and economic indicators, as well as the 

high rate of rural exodus to the city, has not been taken into account. 

The metropolitan area of the city formulation Law 87-03 gave the formal and practical 

character of the urbanization and performance of its basic functions at the national level.  

For the recent urbanization is related to the environmental field because of the urban 

character of the studied city or the global urban community, a new term has emerged: 

sustainable development.  

This correlation between urbanization and sustainable development has shown new 

steps that will work over as part of the current and future strategies. 

 

  This will give dynamic productive process of wealth and the creation of positions of 

work in the duration of the project,  There is also an urgent need to introduce planning 

processes that will provide solutions to community problems and sound predictions of 

established development work Because it will not only remain a subject of discussion, 

but will be in the process of giving and harmonizing the solutions to the crisis related 

to its established projects, and thus facing the obstacles to achieve positive factors for 

the lives of the population. 

The urban setting in its entirely carries with it a sustainable outlook by searching for 

the most efficient ways to manage wealth, production and employment Social cohesion, 

which led the State to issue a new law combining urbanization and sustainable 

development, represented by Act No. 10-20 of 12 December 2001 on the creation of 

the Territory and sustainable development, this allocated Articles 22-41 to identify 
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sectoral plans for major infrastructure and collective services of national benefit for the 

development of national territory and harmonious development of regions. The new 

law has been reflected in sustainable development in order to introduce and maintain 

the environmental factor as well as national development. 

  

3- Sustainable sectoral planning 

• The Master Plan for Natural Spaces and Protected Areas. 

• Transport guideline. 

• The agricultural development guideline. 

• Guidelines for the development of fishing and fishing resources. 

• Power Grid Directive. 

• The guidelines for the interests and structures of transport, telecommunications and 

information. 

• Guidelines for university institutions and research structures. 

• Training outline. 

• Health outline. 

• Tourism Guideline. 

• The master plan for property, services and major cultural facilities. 

• The outline of sports and major sports equipment. 

• Industrial zones and activities guidelines. 

• The outline plan for archaeological and historical areas.  

 All of these guidelines will be a detailed basing on sectoral vision, according to the 

zonage principle, areas that need to be upgraded were not found in the previous law 87-

03 and are present in the existing law 01-20, and all areas of economy and industry, A 

weak industrial and services fabric, with the introduction of poor rural areas and all 

sensitive urban areas (the imbalance between housing, population and employment). 

The state therefore classifies these areas and the works directed at them. This idea is 

derived from French law. 

The strategic location outlined above for the city of Algiers , as the political and 

economical capital of the country,which has gained great importance at the national 

level, it is the first city in terms of population size, with 2.987.160 people according to 

the General Census of Population and Housing in 2008, representing 8.76% of the total 

population of the country, In addition to attracting many economic activities, Its 

industrial activities represent "25% of national industrial activities. 

The activities of Port of Algiers represent more than 40% of the national port activities 

" 

 

4-Outcome of environmental considerations on reconstruction 
In the context of the economic development of Algeria after independence, it has been 

living under the weight of environmental challenges. It is clear that the negative effects 

of technological development can not be denied due to the lack of respect for the 

environment and its considerations. The waste and industrial products have led to the 

depletion of natural resources. 

It is worth mentioning that industrialization has adversely affected the urban area from 

the deterioration of the ecosystem and the associated emissions of gas and liquid and 

solid wastes. 
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5-Analysis of Pollution and its Types in Algiers  
The transformation of large tracts of agricultural land into a new housing projects, in 

order to meet the increasing demand for housing. 

- The spread of informal housing, especially along the valleys, due to the inability of 

supply of housing in projects programmed in front of the endless demand. 

- The theft of beach sand for construction projects. 

- The spread of many industrial units, which amounted to 1209 units, divided between 

five industrial zones comprising 870 units, and eleven areas of activity comprising 339 

units. 

The above manifestations have resulted in several things, including the following: 

- Loss of significant areas of fertile plains up to about "1000 hectares annually." 

- Pollution of rivers due to the discharge of wastewater by the industrial units, where 

84 industrial units in the industrial areas shed 2,72 Hcm 3 / year of wastewater in the 

collection ponds located in the city (see table 1 and fig 1). 

-Sea water pollution, mainly due to urban and industrial wastewater in the Gulf of 

Algiers (see fig 2). 

Table 1. Waste water disposal sites for contaminated units in industrial zones 

Drainage place 

for wastewater 

Industrial Area Total number 

of units 

Number of 

contaminated 

units 

Percentage of 

contaminated 

units 

 

 

The basin of 

Wadi Harrach 

Oued smar 333 22 26,20 

elharrach 145 15 17,85 

Gui e de 

Constantine  
155 08 9,53 

Sidi moussa 
56 

 

10 

 

11,90 

 

The basin of 

Wadi Al-

Reghaia 

Reghaia-Rouiba 

181 29 34,52 

Total 870 84 9,65  

                                                                                      Source: MWRE,2018 
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                                          Fig 1. Volume of liquid industrial waste 

 

 

Fig 2. Sources of pollution in the city Algiers 

-Coastline retreat. 

- Increased concentration of nitrate content in the soil. 

- Increasing competitiveness of water consumption, especially by industrial activity, 

which requires huge amounts of water. 

- The high volume of solid waste produced by the population, where the daily average 

per inhabitant is 0.9 kg, which is high compared to the area of the metropolitan city (the 

capital of Algeria), which did not exceed 0.65 kg, as shown in Table 02 . 
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Table 02: Quantity of solid waste in the city of Algiers compared to other 

territories. 

 

       wilaya Population 

2008 

Urbain waste kg 

         day/person 

 Midium 

quantity  

         T/day 

Annual 

quantity    

T/day 

Algiers 2987160 0.90 2700 2700 

Blida 1002935 0.65 650 650 

Tipaza 591010 0.65 400 400 

Boumerdes 801068 0.65 520 520 

Total 5382174 / 4270 4270 

 

The situation is exacerbated by the indiscriminate firing of these wastes on sidewalks 

in residential neighborhoods, at the edge of roads, along rivers or beaches (see 

pictures:01,02,03) 

 

              Picture:01                                Picture:02                                Picture:03 

Hence, the environmental considerations must be taken before starting the 

implementation steps of the major projects that are to be implemented in order to 

achieve the sustainable development desired by these sectors to preserve the 

environment and natural resources.  

6-Sustainable environmental considerations 

6-1-Control of environmental pollutants: 

 The main objective is to integrate environmental considerations into urban 

development plans. "The environment has a limited absorptive capacity of pollution so 

that it can withstand a certain level of pollution and can eliminate it." In order for the 

city's urban communities and its various activities to be a burden on the environment, 

Projects and technologies, to reduce and reduce pollutants in urban areas. 

 

6-1-1-Control of water pollutants 

Water pollutants are controlled by obtaining the necessary facts and data. In order to 

develop the effluent management program, this program should include more than one 

waste treatment system. Therefore, effective management should be developed to lead 

to wastewater treatment and pollution reduction. 

the collection of wastewater must first be regarded as raw material, and polluted water 

is a by-product of the manufacturing process. If these facts are accepted, then it is 

logical to apply the principles of quality control to the production of polluted water. 

Separation of solids is the key step in all contaminant treatment systems.The solids are 

separated by sedimentation 
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-Biological treatement: biological treatment has already been developed for sanitation, 

but this treatment is used to treat contaminated water from organic industries, such as 

food, paper, textile and other industries. 

-Chemical treatment: Independent physico-chemical therapy has emerged as a 

competitor to biological treatment since about 1970. The most common chemical 

treatment is the control of contaminated water PH because industrial polluted water is 

not allowed to be discharged directly into sewage or natural water systems unless 

modified For about 7 intermediate values to avoid environmental damage. 

6-1-2-Control of air pollutants 

There are many modern technologies used to control air pollution as well as available 

strategies for land use planning to reduce air pollution. Land use planning at its basic 

level includes zoning and infrastructure planning. There are many modern 

technologies used to control air pollution as well as available strategies for land use 

planning to reduce air pollution. Land use planning at its basic level includes zoning 

and infrastructure planning. 

8-Future vision of Algiers: 

This scenario reflects the image of a competitive and balanced territory at the three 

levels, spatial, ecological and social. The vision of a balanced and sustainable territory 

brings together the advantages of attractiveness and openess to the external world. 

 

Shoreline protection 

El Djamila website: The pilot project 

A new relaxation area for Algiers 

  

 

A new generation of works of art, symbols of architectural modernity and technical 

innovation 
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 مكانة المدن الصغيرة في الش بكة الحضرية ودورها في التوازن المجالي 

)حالة ولاية المس يلة(     
The position of small cities in the urban network and their role in the spatial 

balance (case of M'sila state) 
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ABSTRACT: Cities are an area of urban life, as they are the main urban environment in which 

people live and practice their various activities. The field, with all its symbolic connotations, is 

the image of society and its reflections on it in all its manifestations. The structure and shape 

of the city and its growth are the result of several factors, including historical development, the 

difference and succession of managers, planners, authority holders and decision makers, in 

addition to the advancement of knowledge, technology, and others. 

The urban pattern in Algeria in general, and the state of M’sila in particular, has suffered for 

decades from imbalance, due to the imbalance in the distribution of urban agglomerations to 

size groups, in addition to the severe imbalance in the distribution of population to these urban 

centers, and this is evident through the distribution of the category of small cities in The state 

of M’sila, which shows a spatial imbalance and equipment differences, especially in the 

absence of the category of medium cities, except for the city of Sidi Aissa, northwest of the 

state, and therefore we will conduct a regional urban study in which we show the role and status 

of small cities in achieving spatial balance and their importance in mitigating the gravity and 

polarity practiced by the state headquarters M’sila and the city of Bousaada at various levels. 

Small cities in the state of M’sila occupy a clear position in the urbanization process and 

represent the basic basis of urban structuring, with their number estimated at seven cities against 

one medium city and two large cities. 

KEYWORDS: small cities, urban network, functional transformations, spatial balance, 

demographic weight, attractiveness. 
 

ة التي يعيش فيها الا نسان ويمارس نشاطاته  يالحضرية، فهيي البيئة الحضرية الرئيس  تعتبر المدن مجالا للحياة    ملخص:

المختلفة، كما أ نه نتاج تكامل وتبادل بي مختلف العلاقات بي السكان، التجهيزات، والخدمات المختلفة ضمن محيطها 

من  يحمل  ما  بكل  المجال  هذا  يشغل  ل نه  نسان،  للا  وثقافي  اقتصادي  اجتماعي،  فضاء  تشكل  حيث  الجغرافي، 

هيي صورة المجتمع وانعكاساته له بكل تجلياته، فبنية وشكل المدينة ونموها هو نتيجة عدة عوامل  دلالات رمزية، ف 

لى تقدم المعرفة   منها التطور التاريخي، اختلاف وتعاقب المسيرين والمخططي وأ صحاب السلطة والقرار بالا ضافة ا 

 والتكنولوجية وغيرها.  

الم  وولاية  عامة  بصفة  الجزائر  في  الحضري  وذلك النسق  الاتزان،  عدم  من  عقود  منذ  يعان  خاصة  بصفة  س يلة 

لى الخلل الشديد في توزيع السكان  بسبب الخلل في توزيع التجمعات العمرانية على الفئات الحجمية، بالا ضافة ا 

على هذه المراكز الحضرية، ويبدو ذلك جليا من خلال توزيع فئة المدن الصغيرة في ولاية المس يلة والتي تبدي 

لالا مجاليا وفوارق تجهيزية وخاصة في ظل غياب فئة المدن المتوسطة باس تثناء مدينة س يدي عيسى شمال  اخت

التوازن   تحقيق  في  الصغيرة  المدن  ومكانة  دور  فيها  نبي  قليمية  ا  حضرية  بدراسة  س نقوم  وبالتالي  الولاية،  غرب 
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من طرف مقر الولاية المس يلة ومدينة بوسعادة  المجالي وأ هميتها في التخفيف من حدة الجاذبية والقطبية الممارسة  

 على مختلف ال صعدة.  

تحتل المدن الصغيرة في ولاية المس يلة مكانة واضحة في عملية التحضر وتمثل القاعدة ال ساس ية للهيكلة الحضرية، 

متزايد  بعددها الذي يقدر بس بع مدن مقابل مدينة متوسطة واحدة ومدينتي كبيرتي، فهيي تزداد كثافة بشكل  

لا أ نها بعيدة كل البعد عن التوزيع المتجانس، كما  أ نها تعرف تحولات وظيفية ومجالية  .ا 

 المدن الصغيرة، الش بكة الحضرية، التحولات الوظيفية، التوازن المجالي، الوزن الديموغرافي، الجاذبية.   كلمات دلالية:
 

 المقدمة: 

مكانياته 4.3 ا  باختلاف  للدول  الحضرية  الس ياسات  واختلاف  تختلف  والتنموية،  الطبيعية  ا 

العالم  دول  معظم  اتبعت  العشرين  القرن  خمس ينيات  فمنذ  فيها،  المؤثرة  والعوامل  الحضرية  الش بكات 

طار تسلسلي متكامل بي مختلف   س ياسات حضرية هدفها تأ سيس ش بكات متكاملة من المدن في ا 

الحجم  من  يفئاتها  المشكل  الحضري  قمة النظام  من  بداية  المدن  ة  فئة  غاية  لى  ا  ومتروبولية  كبرى  مدن 

الصغيرة التي نشأ ت تزامنا مع نمو ظاهرة التحضر وظهور التصنيع وزيادة عوامل النمو الحضري، فهيي  

الخفيفة   والصناعية  الزراعية  ال نشطة  بي  تجمع  وظائف  جملة  تقدي  لغرض  حضرية  تنمية  مركز  تمثل 

دارية ووظيفية  بهدف تقليل التفاوتات الاقليمية وتخفيف ا لضغط عن المدن الكبرى وتوفير خدمات ا 

 غير مركزية. 

النسق الحضري في الجزائر منذ عقود يعان من عدم الاتزان، وذلك بسبب الاختلال في   4.4

لى التباين الشديد في توزيع السكان على   توزيع التجمعات العمرانية على الفئات الحجمية، بالا ضافة ا 

بب في ذلك هو اس تحواذ المدن الكبرى على الجزء ال كبر من استثمارات  هذه المراكز الحضرية، والس 

الدولة في مجالات التنمية العمرانية على حساب المدن الصغيرة والمتوسطة التي عانت طويلا من الا همال، 

وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة وعدم مساهمتها في تخفيف أ عباء المدن الكبرى والمتروبولية  

وفي وبذ اس تقرارهم  على  للمحافظة  سكانها  احتياجات  توفير  في  بدورها  تقم  لم  الصغيرة  فالمدن  لك 

 استيعاب فائض المناطق الريفية المحيطة بها. 

أ دمج في الش بكة الحضرية العديد من التجمعات العمرانية الصغيرة الحجم السكان التي أ صبحت  

دارية مميزة ولها نوع من   النفوذ المباشر على أ وساطها المحلية، والواقعة على الخصوص  تتمتع بمزايا حضرية وا 

في مواقع مهمة انتقالية بي المدن المتوسطة والتجمعات الريفية، يقدر عدد هذه المدن الصغرى بحوالي  

تجمع ريفي، يزيد في الغالب عدد سكان هذه المدن الصغيرة   3000مدينة صغيرة محاطة بحوالي    300

دارية مهمة حيث أ صبح العديد منها مراكز بلديات ودوائر وأ حيانا مراكز  نسمة وتقوم    5000عن   بمهام ا 

ولايات، زيادة عن الوظائف الاقتصادية والثقافية المهمة التي تقوم بها نتيجة اس تفادة البعض منها من 

طة(  استثمارات مهمة، وقد نمت هذه المدن أ كثر من باق أ نماط المدن ال خرى )المدن الكبيرة والمتوس 

  4حيث يعتبر معدل نموها الحضري الس نوي أ على معدلات النمو الحضري في الجزائر والمتراوح بي  
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س نويا والمدن   %2.5س نويا، في حي ان نمو المدن الكبرى الس نوي في الجزائر أ صبح يقل عن    %5و

ية للسكان  س نويا وهذا النمو المفرط للمدن الصغيرة جراء الزيادة الطبيع   %3.5المتوسطة في حدود  

حساب   فا ن هذه المدن أ صبحت ملزمة بالتوسع على  بالدرجة ال ولى والهجرة الريفية بالدرجة الثانية 

لتغطية احتياجاتها في مجال السكن، الخدمات   فلاحي  ال راضي الفلاحية ل ن أ غلبها واقعة في وسط 

للمدن المجالي  التنظيم  شكالية  ا  تطرح  وهنا  العمومية  والمرافق  على    والتجهيزات  الحفاظ  مع  الصغيرة 

 المقومات والعناصر الطبيعية لل وساط الريفية المحيطة بها. 

تحتل المدن الصــغيرة في ولاية المســ يلة مكانة واضحة في عملية التحضرــ وتمثل القاعدة ال ســاســ ية   

ــطة واحدة ومدينتي  ــ بع  مدن مقابل مدينة متوس كبيرتي، للهيكلة الحضرــية، بعددها الذي يقدر بس

لا أ نه ومن خلال توزيعها  ــكل متزايد، كما  أ نها تعرف تحولات وظيفية ومجالية، ا  فهيي تزداد كثافة بش

ــ يدي  ــ تثناء مدينة سـ ــطة باسـ ــة في ظل غياب فئة المدن المتوسـ فيبدو جليا الاختلال المجالي خاصـ

 عيسى شمال غرب الولاية.

ن الصغيرة في الش بكة الحضرية ودورها جاءت دراستنا لهذا الموضوع الذي يكمن في مكانة المد

داخل   الوظيفية  التوازنات  في  الصغيرة  المدن  ل همية  نظرا  المس يلة(،  ولاية  )حالة  المجالي  التوازن  في 

لى   قيامها بأ دوارها يؤدى ا  ضمان توازن الش بكة الحضرية، وعدم  لى  قليمها وال قاليم المجاورة بالا ضافة ا  ا 

ناءا على هذه الا شكالية العامة يمكننا طرح التساؤل التالي: ماهو ظهور اختلالات مجالية ووظيفية ب 

واقع الش بكة الحضرية في ولاية المس يلة؟ وما هي مكانة المدن الصغيرة في هذه الش بكة الحضرية ؟  

 وما هو دورها في تحقيق ش بكة حضرية متوازنة؟ 

مكانتها   المدن،  لهذه  والوظيفية  الديموغرافية  ال همية  من  المس يلة، انطلاقا  لولاية  الحضرية  الش بكة  في 

عادة   دورها كوس يط بي قمة الهرم العمران وقاعدته، وكذا دورها المس تقبلي في ضمان التوازن المجالي وا 

 .تنظيم الهيراركية الحضرية 

 المس يلة   لولاية   عام   تقدي  .1

 الطبيعي   والا طار   الجغرافي   الموقع    1.1

ولاية المس يلة موقعا وسطا للشمال الجزائري، حيث تعتبر همزة  من الولايات الداخلية تحتل   لمس يلةا

لى منطقة الهضاب العلـيا التي   وصل بي شرق البلاد وغربها، وما بي الشمال وجنوبها، فـهيي تنتمي ا 

، تحدها من الشمال ولاية برج بوعريريـج، من الشمال الشرق ولاية  2كلم  18175تمتد على مساحة  

من الشمــال الغربـي، ولاية باتنة من الشــرق، ولاية المدية من الغرب، ولاية  سطيف، ولاية البويرة  

قليم الولاية محوريا و منطقة  ،  بسكرة من الجنوب الشرق، ولاية الجلفة من الجنوب الغربــي يعتبر ا 

ية  عبور بي السلس تي الجبليتي ال طلس التلي و الصحراوي حيث أ ن التشكيلة الجغرافية لا قليم الولا

في   الحضنةتتمثل  شط  جهتي  على  الجبلية  و  ،  المناطق  الهضاب  من  أ ساسا  المتكونة  الوسط  منطقة 
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منطقة الس بخة الممثلة بشط الحضنة في الوسط الشرق و الزحرز الشرق في منطقة  ، الهضاب العليا

 .نطقة الكثبان الرملية، م الغرب الوسطى

 
 

 : نس بة التركيز    (Indice Gini)نمط التوزيع بحساب معامل جيني   2.1

ن دراسة التوزيع العددي للسكان، يرتبط بدراسة التركيز السكان، وهو ما يعني ميل السكان   ا 

لى تركزهم في منطقة واحدة ضمن حدودها المعلومة، أ و التشتت فيها حيث أ ن القيمة في دراسة التوزيع   ا 
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كيز السكان  تتمثل في مدى تركزه من ناحية وكثافته في منطقة ما من ناحية أ خرى، وعند دراسة التر 

نحصل على نتائج تلقي الضوء على مدى العلاقة بي التوزيع السكان ومساحة المجال الذي يعيشون  

حصائية لقياس تركيز السكان من بينها معامل جيني.  فيه، بحيث نس تخدم عدة أ ساليب ا 

قليم الولاية. هذا المؤشر يحسب  كال تي:  يساعدنا هذا المؤشر في معرفة كيفية تركز السكان عبر ا 

 نس بة تركز السكان= ) 
 سكان البلدية

 *100) -( 
 مساحة البلدية 

*)100     
 مساحة الولاية سكان الولاية 

 ومن خلال تطبيق هذا القانون على ولاية المس يلة تحصلنا على النتائج التالية: 

ن أ كبر نس بة تركز للسكان سجلت ببلدية المس يلة  -  . %16.95ا 

 . %  9.00 - أ ما أ صغر تركز للسكان سجل ببلدية الحوامد بـ:  -

)ن رقم  الخريطة  خلال  من  الجغرافية  02لاحظ  المعطيات  اختلاف  بسبب  للسكان  التركز  تباين   )

 الطبيعية والبشرية لبلديات الولاية.

 الفئة ال ولى: تركز شديد للسكان 

 لكونها عاصمة الولاية وقطب ديناميكي داخل الولاية. سكان يتميزون بالتجمع وتتمثل في بلدية المس يلة  

 الفئة الثانية : تركز عادي للسكان )متوسط( 

بلدية أ ولها بلدية بوسعادة   17وهي التي تضم السكان المتوزعي في حالة مثلى أ و قريبة من ذلك وتضم   

قطب منافس للمركز الرئيسي، أ ما باق البلديات من هذه الفئ  %11بنس بة   س يدي  لكونها  ة مثل: 

ببلدية    %  0.12ببلدية س يدي عيسى و  %  5.20عيسى، عي الملح، مقرة ....، بمؤشرات تتراوح بي  

لى تربعها على مساحة متوسطة وقد   الهامل، وهي بلديات تعرف تركز عادي للسكان، وهذا راجع ا 

لى التوافق بي المساحة وحجم السكان.   يعود ذلك ا 

 لسكان )متوسط( الفئة الثالثة : تبعثر عادي ل 

لى احتواء    28و تضم السكان المتوزعي في حالة ضعيفة أ و قريبة من ذلك وتضم    بلدية، وهذا راجع ا 

هذه البلديات على أ راض رعوية، أ و رملية كما هو الحال في بعض البلديات الجنوبية أ ما بالنس بة لكل  

زء من مساحتها عبارة عن  من بلدية السوامع، خوبانة، شلال، المس يف، معاريف، أ ولاد ماضي ف 

لى كبر مساحة التراب البلدي وعدم التوافق بي الحجم   أ راضي ملحية س بخة أ و شط، كما يعود ذلك ا 

 وعدد السكان. 

 الفئة الرابعة : تبعثر شديد للسكان  

، هي البلدية ال قل تركزا  %  8.85- و تضم هذه الفئة بلدية واحدة وهي: الحوامد، بمعدل تبعثر قدره   

بـ:  عبر   مساحة  وال كبر  الكثبان      2كلم  1745الولاية  وانتشار  السهب  الصحراوي  الطابع  ويسودها 

 . الرملية على مجالها 
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 (: خريطة التركز السكان حسب معامل جيني02الخريطة رقم ) 
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 دراسة تحليلية للش بكة الحضرية لولاية المس يلة  .2

لى   معايير تصنيف المدن الصغيرة والتي هي عديدة ومختلفة  قبل الخوض في هذه الدراسة وجب الا شارة ا 

من حيث المعايير التي تعتمد عليها، فمثلا في الدانمارك تعتبر مدينة صغيرة كل تجمع سكان وصل عدد  

( وفي فرنسا تعتبر مدينة صغيرة كل تجمع سكان عدد سكانه  elie maurt 1974نسمة )  250سكانه  

نسمة، أ ما في الجزائر فهناك العديد من    2000يعتبرها انطلاقا من  نسمة وهناك في فرنسا من   6500

 التصنيفات: 

سكانه   -1 عدد  وصل  تجمع  كل  صغيرة(  )مدينة  حضري  مركز  حصاء    5000يعتبر  ا  كل  عند  نسمة 

حصاء(.   )الديوان الوطني للا 

يفوق   -2 الفلاحة  قطاع  خارج  فيه  العاملي  عدد  تجمع  كل  مركز  العاملي   %75يعتبر  جمالي  ا  من 

 يسكنون في المركز. و 

لى حجم السكان: 1982هذا التصنيف الذي يعتمد على عدة معايير )لكحل عبد الوهاب،   -3 ضافة ا    ( ا 

مابي   السكان  من  ،  نسمة  34000و  8000عدد  تجاري  100أ كثر  لى    20من  ،  محل  ،  تجهيز  40ا 

 أ لف.  100أ لف و 50السكان المس تفيدين من خدمات هذا المركز مابي 

هرمتصنيف   -4 حدد  والذي  للمدينة  التوجيهيي  القانون  على  أ عتمد  الذي  حصاء  للا  الوطني   الديوان 

 أ لف نسمة. 50أ لف و  20المدينة الصغيرة بأ نها تجمع حضري يضم مابي  المدن الجزائرية بتحديد

المدينة   عتبة  يحدد  الذي  حصاء  للا  الوطني  للديوان  ال خير  التصنيف  على  اعتمدنا  هذه  دراستنا  وفي 

لى    20غيرة من  الص مدن هي: عي الملح، عي لحجل، حمام الضلعة،   07أ لف نسمة وأ درجنا    50أ لف ا 

لى غاية   . 2020ديسمبر  31برهوم، بن سرور، مقرة، مجدل، وهذا بالاعتماد على تقدير سكانها ا 

لى    1966من  ولاية المس يلة   تطور البنية الحضرية في    2008ا 

ملحوظة  :  1977و   1966  تعدادي بي   - كانت  المس يلة  بولاية  الحضرية  التجمعات  عدد  في  الزيادة 

عدد   يزيد  التي  الحضرية  التجمعات  عدد  تضاعف  حيث  والكبير،  السريع  السكان  بالنمو  ومدعومة 

لى   1966تجمع في عام    15نسمة منذ التعداد ال ول بعد الاس تقلال، انتقل من    5000سكانها عن   ا 

موزعة بطريقة مميزة في الجزء الشمالي من المنطقة، مع ال خذ بعي الاعتبار التغير  ، 1998في عام  41

فترات   بي  مقارنات  جراء  ا  من  نتمكن  ولكي  الجزائر  في  الحضرية  المناطق  تحدد  التي  التسميات  في 

نشاء عتبة قدرها   ي  نسمة، هذه العتبة  التي تحدد اليوم الطابع الحضر   5000التعدادات، فقد اخترنا ا 

عام   في  ما،  عن     1966لتجمع  سكانهما  عدد  يزيد  حضريي  تجمعي  المس يلة  ولاية  في   10000كان 

نسمة، والثان    19675نسمة ال ول يتمثل في مقر الولاية المس يلة يقع شمال الولاية وبلغ عدد سكانه  

لى  13150تجمع بوسعادة وسط الولاية بـ:   ، تتكون   02جانب هذه التجمعات البالغ عددها    نسمة ا 

نسمة وأ قل   1000تجمعا عمرانيا لا يعتبر حضريا، ويتميز بعدد سكان أ قل من    45أ كثر من  الولاية من  
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من ذلك بكثير، تضم هذه المجموعة التجمعات السكانية الواقعة في مناطق شاسعة تتكون من السكان  

( دراج  أ ولاد  مثل   ، أ ساسي  بشكل  )  337الرحل  لقبالا  عدي  أ ولاد  مقرة    412نسمة( ،   ، نسمة( 

لخ. نسمة(.... 301نسمة( أ و حتى برهوم ) 769)  ا 

، طرأ ت تغيرات في الا طار الحضري للولاية وتميزت بمعدل نمو سكان حضري  1977و  1966بي عامي  

من    31.07بلغ   ارتفع  ثم  لى    ٪35366،  ا  لعام    64332نسمة  الحضريي  التجمعي  وحافظ  نسمة، 

ي  1966 ولم   ، الحضرية  حالتهما  بينما  على  تصنيفهما،  تراجع  مباشرة    تجمعا  12تم  توسعها  رتبط  ا  ناش ئا 

عيسى  س يدي  كمحور  الرئيسة  الطرق  محاور  على  )  - بموقعها  مقرة  الذي    3470مقرة،  التجمع  نسمة( 

نسمة( في مفترق طرق(، أ و بالقرب من    1265يمثل نقطة ربط بي المس يلة، باتنة وسطيف، برهوم )

لى ملاحظة الديناميكية القوية    2.097ج )ال قطاب الحضرية )أ ولاد درا  نسمة(، تقودنا هذا الوضعية ا 

نسمة متوسط    5000للمدن الصغيرة، خلال هذه الفترة شهدت التجمعات التي يقل عدد سكانها عن  

  + حوالي  بلغ  نمو  تجاوزت  319معدل  التي  التجمعات  تميزت  حي  في  بمتوسط    ٪20.000،  نسمة 

  + برهوم،  72معدل  دراج،  أ ولاد  مثل  التجمعات  من  ال ولى  الفئة  في  الاس تثناءات  بعض  معا   ،٪

بمعدلات   كبير  بشكل  المعدل  هذا  تجاوزت  التي  لخ  الملح....ا  عي  عيسى،  س يدي  بي مقرة،    تتراوح 

تغيرات في التدرج  ب  1977٪، كما تميز هيكل الا طار الحضري في ولاية المس يلة عام 522 +٪ ، 320

شهدت أ كبر  (، و وحدة  48نسمة هي التجمعات ال كثر عددا )  2000الهرمي، حيث أ ن فئة أ قل من  

أ لف نسمة معدلات نمو منخفضة نسبيا    20التجمعات المس يلة وبوسعادة، والتي تجاوز عدد سكانها  

فيما ،  (٪ 319نسمة )+    2000٪ في المتوسط( مقارنة بالتجمعات التي يقل عدد سكانها عن  72)+  

لخ،  بالة، برهوم ومقرةق حجم بعض التجمعات ثابتا مثل أ ولاد دراج، أ ولاد عدي ل بقي   نتيجة لذلك  ...ا 

قلصت تجمعات مقرة، س يدي عيسى، عي الملح، حمام الضلعة، بن سرور الفجوة بينها وبي التجمعات  

عمرانييالكبيرة، وتقلصت الفجوة بي المس يلة والتجمع الثان بوسعادة ك كبر   قليم ولاية  في  تجمعي   ا 

 .المس يلة

مثل الفترة الا حصائية السابقة، احتفظت بعض التجمعات الحضرية  :  1987و   1977بي تعدادي     -

لى المجموعة الحضرية وبذلك أ صبح عدد التجمعات مس تقرا    ،بوضعها الحضري، ودخلت تجمعات جديد ا 

٪، أ كبر   237، +    2008- 1966وحدة، بزيادة ديموغرافية حضرية كانت ال كبر خلال الفترة    39بـ:  

  56488و    65805نسمة مع  122293التجمعات الحضرية في هذه الفترة )المس يلة وبوسعادة( تجاوزت  

٪(، برهوم 102يا مقارنة بباق التجمعات )+  نسمة على التوالي، بينما تجمع مقرة تميز بنمو ضعيف نسب 

نسمة مثلها مثل أ ولاد عدي لقبالا التي تشهد أ قوى نمو نس ب في هذه   5000٪( ضمن فئة +364)+  

 .نسمة( 4692(، أ ولاد دراج )1987نسمة في عام  3696٪ بـ: 383الفئة )+ 

( ،انخفضت الطبقة ال خيرة التي  37بالمقارنة مع الفترة السابقة قاعدة التسلسل الهرمي الحضري )شكل  

نسمة بشكل كبير بسبب التغييرات الا دارية حيث    5000تضم التجمعات التي يقل عدد سكانها عن  
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لى    41انتقلت من   لى224، معدل نموها المتوسط مرتفع )+    1987وحدة في    19ا  حد    ٪( تجاوزه ا 

  +( لقبالا  عدي  أ ولاد  مثل  معينة  تجمعات  )+  ،  ٪(383كبير  حيث  ٪(364برهوم  هذه  ،  كشفت 

جمالي النمو الحضري مرتفع نسبيا أ يضا بوسعادة ،  المعدلات عن ديناميكية حقيقية، نجد أ ن نصيبها في ا 

( منها  تقترب  التي  و  56488والمس يلة  الش بكة    65805نسمة  بقية  عن  واضح  بشكل  تميزت  نسمة( 

أ لف نسمة باس تثناء س يدي    30الحضرية في ولاية المس يلة، ولم تتجاوز التجمعات الحضرية ال خرى  

نسمة في عي لحجل    30.000و    20.000نسمة(، اثنان منهم يتراوح عدد سكانها بي    53121عيسى )

نسمة تسعة عشر تجمعا،   20000  -   10000نسمة( تجمع بي    21789نسمة( وعي الملح )  24.348)

على محاور الطرق الرئيس ية في  مع  قريبة من المراكز الحضرية الا قليمية الرئيس ية أ و تقع  ظمها تجمعات 

( الضلعة  حمام  حالة  مثل  للولاية،  الشمالي  )  17174الجزء  دراج  أ ولاد   ، مقرة 10965نسمة(   ،)

 .ل(، وبعض المدن مثل س يدي عامر والهام11378(، أ ولاد عدي لقبالا )13602(، برهوم )11689)

لى الفئة ال على مباشرة    1977نسمة في عام    5000التجمعات التي يقل عدد سكانها عن   ارتقت ا 

لى حد ما وأ على بشكل عام من تلك التجمعات    20000  -   5000) نسمة( بمعدلات نمو اس تثنائية ا 

لى نفس الفئة خلال الفترة السابقة، يمكن ملاحظة أ مثلة مختلفة مثل  وأ ولاد    برهومو  مقرة  التي تنتمي ا 

ما ميز الش بكة الحضرية  ،  مقرة  –التي كانت تقع على محور س يدي عيسى   ولاد دراجوأ  عدي لقبالا  

( وبقية  1987نسمة عام    65805- 56488هي الفجوة بي المدن الكبرى )  1987لولاية المس يلة عام  

 .1987و 1977الفئات في التدرج الهرمي، الفجوة بي الطبقتي بدأ ت في الزيادة بي عامي 

انتقل  :  1998و   1987بي تعدادي   - حيث  ملحوظا،  انخفاضا  المس يلة  لولاية  الحضري  النمو  شهد 

لى +  224من + لى    47٪، حيث انتقل من  114٪ ا  كانت هذه التحولات أ كثر  و   1998في عام    57ا 

الريفية،  الباقية بالخاصية    23تجمعات حالة حضرية واحتفظت الوحدات الـ    10وضوحا حيث حققت  

س نة  6أ لف نسمة من  20زادت قمة التسلسل الهرمي وازداد عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

لى    1987 أ لف نسمة، ضمن هذه المجموعة من المدن في أ على    80، اثنان منها تجاوزا  1998عام  11ا 

ي الثان  نسمة( حيث زادت الفجوة مع التجمع الحضر   100745التسلسل الهرمي الحضري المس يلة )

لى + 1987نسمة  في عام  9317بوسعادة من +  .1998نسمة في عام  55302ا 

لى المركز الثالث عام   )بعد المس يلة    1998الميزة الثانية هي النمو الملحوظ لس يدي عيسى حيث انتقل ا 

بن سرور، مقرة، أ ولاد دراج،  ، ووبوسعادة( لحجل،  عي  لم تشهد المدن ذات الترتيب ال دنى مثل 

لخ مثل هذه التغييرات، وظل ترتيبها في التسلسل الهرمي الحضري مس تقرا،  وأ ولا د عدي لقبالا، ... ا 

لى    10.000شملت الفئة  + ٪، عدد التجمعات التي  136نموها    تجمع، متوسط    13نسمة    20.000ا 

ومعدل تحضرها +   1998و  1987وحدات بي عامي  22نسمة يشمل  5000يقل عدد سكانها عن 

13.44 ٪. 
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لى    1998فترة من  :  2008و 1998بي تعدادي   - تظهر واقعيا نفس وضع الفترة السابقة ،   2008ا 

 5000مما يعني أ ن هيكل الا طار الحضري ظل مس تقرا باس تثناء أ نه يمكن ملاحظة أ ن فئة أ قل من  

لى حد ما بنس بة   لخ( شهدت تحضرا كبيرا ا    في عام  13.44٪ مقابل    18.59نسمة )مطارفة وبلعايبة...ا 

، وهكذا شهدت هذه الفترة ظهور مراكز حضرية جديدة بما في ذلك الجرف وبربارا ولعرايب،  2008

 والتي كانت قبل وقت قصير مجرد تجمعات سكنية بس يطة.

 النتيجة: 

ن ظهور المدن الصغيرة، وتزايد عددها بشكل رئيسي على محاور الطرق الرئيس ية وقرب ال قطاب   ا 

التحول العميق في المجال الاجتماعي وأ يضا مع التحول في المجال الريفي، حيث أ نه الحضرية، يتوافق مع  

حركة النزوح الريفي الجماعي نحو المدن الكبرى أ صبحت نحو هذه المراكز الجديدة التي   بعدما كانت 

وهكذا ظهر في ولاية المس يلة جيل جديد من المراكز الحضرية التي  ، كان هدفها تثبيت سكان الريف

 .نت في ال صل مراكز ريفية نمت بسرعة كبيرةكا
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 (: تطور الش بكة الحضرية لولاية المس يلة 03لخريطة رقم ) ا 
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 الحجم للش بكة الحضرية لولاية المس يلة   – دراسة المرتبة  

تعداد   في  من    1987أ ولا:  أ قل  فئة  هي  تقريبا  المراكز  جميع  أ ن    06باس تثناء  نسمة    10000يتبي 

ختلال ملحوظ   تجمعات هي المس يلة، بوسعادة، س يدي عيسى، مقرة، حمام الضلعة، المعاضيد فهناك ا 

نسمة، والتي سجلت مع ذلك    1000بالمقارنة مع الانحدار النظري، أ فرز ظاهرة توازن حجم المراكز  

بالش ب المراكز  باق  في  السريع  النمو  بسبب  النظري  المس توى  لى  ا  يرق  لم  مراكز  حجما  توالد  لى  وا  كة، 

لى حركة انتقال   جديدة بقاعدة الهرم العمران ذات طبيعة زراعية مثل القرى الاشتراكية السابقة وا 

واسعة من الريف صوب المدن نتيجة س ياسة التنمية الاقتصادية وس ياسة التشغيل، كما يفسر بالبعد  

 ة وبلديات.الاقتصادي ولكن بال ساس عامل الترقية الا دارية لمراكز صغير 

بداية تراجع الاختلال بي المنحنى النظري والفعلي حيث سجل    1998لقد اظهرت نتائج تعداد    - ثانيا

لى التجمعات  1.33- منحنى الانحدار قيمة   ، هذا التراجع ربما يفسر بعامل الهجرة من القرى المجاورة ا 

لى المدن الصغيرة، عي لحجل، عي الملح، حمام ا  لضلعة كما أ ظهر تراجع بعض الحضرية وبالضبط ا 

لى عدم قدرتها على جذب   لى رتبة أ قل مثل سليم، بسبب طبيعتها الصعبة التي أ دت ا  من رتبة أ على ا 

لخ.   السكان، واحتفاظ البعض ال خر بمرتبتها مثل: بن سرور، س يدي امحمد، عي الريش،....ا 

يسجل اختلال واضح في منحنى    2008أ ما تعداد    - ثالثا التوزيع الفعلي مقارنة بالمثالي نتيجة  ال خير 

لى توالد المزيد من التجمعات الصغيرة في قاعدة الهرم الحضري وهذا دليل   تضخم المراكز بالا ضافة ا 

لى فئة المدن الصغيرة.  الديناميكية في المس تقبل ودخول بعض المراكز ا 

، بن سرور ومجدل وهو ما كما نلاحظ صعود أ خر في الرتبة لمدينة عي الخضرة، عي لحجل، برهوم

من   للعديد  الرتبة  في  ارتقاء  نسجل  وكذلك  الطرق  ومحاور  والتجهيزات  الا دارية  الرتبة  أ همية  يؤكد 

المراكز أ همها التراجع الكبير في رتبة كل من أ ولاد سليمان وزرزور بسبب فقدانها لجزء من سكانها،  

لى  5099من سكانها أ ي من  %20حيث فقدت  أ ولاد سليمان حوالي   نسمة. 4116نسمة ا 
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 الحجم – (: الش بكة الحضرية لولاية المس يلة علاقة الرتبة  01الشكل رقم ) 

 2020تقديرات    - 2008)تعداد  
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(: تطور عدد التجمعات الحضرية حسب الفئات الحجمية للنظام الحضري  01جدول رقم ) 

 المس يلي:  

 الزيادة  

(08-20 ) 

 عدد التجمعات العمرانية حسب 

 الفئات الحجمية للتجمعات العمرانية 

 تقديرات

 2020 

 الزيادة 

(98-08 ) 
2008 

 الزيادة 

(87-98 ) 
98 87 

 نسمة  5000أ قل من  31 29 ↓ 24 ↓ 20 ↓

 نسمة  10000 -5000فئة  7 9 ↑ 7 ↓ 9 ↑

 نسمة  20000 -10000فئة  6 5 ↓ 10 ↑ 8 ↓

 نسمة  50000-20000مدن صغيرة فئة  2 2 = 3 ↑ 7 ↑

 نسمة  100000 -50000مدن متوسطة فئة  1 1 = 1 = 1 =

 نسمة  100000مدن كبرى فئة أ كثر من  0 1 ↑ 2 ↑ 2 =

مكانية تغير 2020الحضرية للولاية لعام  رابعا: حسب تقديرات عدد سكان التجمعات   ، فا ن هناك ا 

الهراركية واتجاهها نحو التوازن مع بقاء هيمنة مقر الولاية والقطب المنافس له بوسعادة وذلك بارتفاع 

لى    03عدد المدن الصغيرة من   مدن من خلال انظمام كل من برهوم، بن سرور، مقرة، مجدل    07ا 

قدره   سكان  التوالي    21182نسمة،    21388نسمة،    24388نسمة،    26594بحجم  على  نسمة  

لى  20000- 10000وخروجها من الفئة الحجمية     نسمة مع صعود بعض التجمعات الثانوية الريفية ا 

 تجمعات ش به حضرية أ و نصف حضرية. 
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كما نسجل اس تمرار التطور العددي في المدن الصغيرة مقابل مدينة متوسطة واحدة تتمثل في مدينة  

-10000عيسى ومدينتي كبيرتي هي مقر الولاية وبوسعادة، وتراجع عدد التجمعات من فئة    س يدي

لى   10نسمة من    20000  07نسمة من   10000- 5000وارتفاع عدد التجمعات من فئة    8تجمعات ا 

لى   لى    24نسمة من    5000تجمع وتراجع عدد التجمعات من فئة أ قل من    09ا  تجمع وهي    20تجمع ا 

لى فئة أ كثر من  في الغالب تج نسمة، كما سيرتفع عدد    5000معات ريفية، وصعود بعض التجمعات ا 

من   الصغيرة  المدن  تعداد    84381سكان  في  لى    2008نسمة  س نة    202038ا  أ ي    2020نسمة 

لى    %12.65من لى    %  23.23ا  جمالي سكان الولاية التي من المرجح أ ن يصل ا  نسمة   869810من ا 

 حسب تقديرات مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية المس يلة.

من خلال المنحنيات البيانية السابقة والخاصة بالرتبة والحجم للنظام الحضري المس يلي  نلاحظ  

سعادة، س يدي عيسى، عي الملح، مدن فقط حافظت على رتبها وهي مقر الولاية وبو   06

 عي لحجل وحمام الضلعة.  

 

 2008الش بكة الحضرية لولاية المس يلة شهدت بعض التغيرات بي أ خر تعداد للسكن والسكان س نة  

فئة   2020وتقديرات   الكبيرة  للمدن  بالنس بة  بوسعادة(     300000- 100000،  )المس يلة،  نسمة 

فئة   في    100000-50000والمتوسطة  والترتيب،  العدد  نفس  على  حافظت  عيسى(  )س يدي  نسمة 

لى    03الصغيرة تضاعف عددها من    حي فئة المدن مدن بصعود كل من مدينة مقرة، بن    07مدن ا 

نسمة،    21388سرور، مجدل وبرهوم من فئة التجمعات الحضرية الكبيرة، حيث أ صبح حجمها السكان  

و  21482نسمة،    24668 الكبيرة    26594نسمة  الحضرية  التجمعات  فئة  بينما  التوالي،  على  نسمة 

تجمعات س نة   10تجمعات بعد أ ن كانت  08الخضرة ومسعد ليصبح عددها   شهدت صعود تجمع عي

( 2008(: هيراركية الش بكة الحضرية لولاية المس يلة )تعداد   02الشكل رقم )   
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عددها  2008 أ صبح  المتوسطة  الحضرية  التجمعات  فئة  سليم،   09،   تجمع  من  كل  بصعود  تجمعات 

خوبانة، الحوامد، المعاضيد من فئة التجمعات الصغيرة ) المراكز الريفية(، ويمكن تفسير هذه الديناميكية  

ية بميل السكان نحو الاس تقرار بالمراكز الحضرية والمدن للاس تفادة من الخدمات  في الش بكة الحضر 

المس يلة   الولاية  مقر  مثل  الحضرية  وال قطاب  الرئيس ية  الطرق  محاور  من  القريبة  خاصة  والتجهيزات 

 والقطب المنافس بوسعادة. 

 ط التوزيع المكان للمدن الصغيرة لولاية المس يلة نم  3.2

قليم ما باس تخدام مؤشر كاي تربيع  : المرجعية الطريقة    -   يمكن تحديد نمط توزيع المراكز العمرانية عبر ا 

 ( -2X - Test, Khideux :) 

 

 

م= العدد المتوقع  ، ف= العدد الفعلي لمراكز الاس تقرار داخل كل مربع، = قيمة مربع كاي  2X حيث:

 مربع.لمراكز الاس تقرار داخل كل  

الظواهر   مجالات  في  خاصة  الجغرافية  للظواهر  التركز  أ نماط  لدراسة  الجغرافيا  في  كاي  مربع  يس تخدم 

الممثلة   للقيم  كاي  قيمة  اس تخراج  وأ ن  الصغيرة،  للمدن  الدراسة  هذه  عليه  تعتمد  والتي  بالنقاط  الممثلة 

المتساوية   المربعات  من  بش بكة  المدروسة  المنطقة  تغطية  يتطلب  على  بالنقاط  تعتمد  والتي  المساحة 

من   خالية  مربعات  تكون  لا  أ ن  يراعى  حيث  المربعات  هذه  رسم  عملية  في  الباحث  اختيار  أ سلوب 

 (.2009النقاط )الزعب ابراهيم، 

 

 توزيع المراكز الحضرية  2.6

ن الهدف من هذا العنصر هو قياس التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوقع لجميع   التجمعات  ا 

 العمرانية عبر اقليم ولاية المس يلة وتفسير هذا التوزيع من خلال فرضيتي: 

 الفرضية ال ولى: عدم وجود فروق مهمة بي التوزيع الحقيقي والتوزيع المتوقع )التوزيع المنتظم المثالي(. -

ري المتوقع أ ن  الفرضية الثانية: وجود اختلاف جوهري بي التوزيع الواقعي للمدن وبي التوزيع النظ  -

طبيعية   تكون  قد  العوامل  وهذه  بالمصادفة  علاقة  لها  ليست  لعوامل  يعود  الاختلاف  هذا  يكون 

)التضاريس، المناخ، التربة ...( أ و بشرية )ش بكة الطرق، العامل التاريخي ممثلا في ش بكة القرى أ و 

العلاقة   خلال:   من  ذلك  تأ كيد  ويمكن  كلاهما،  أ و   ،)... القديمة  في توزيع  المراكز  المؤثرة  العوامل  بي 

X2 =  

 مجموع )ف-م(2

 مجموع م
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لى الجانب الفيزيائي لولاية المس يلة.  المدن تتضح من خلال الفصل ال ول الذي أ شرنا فيه وباختصار ا 

جراء عملية تطابق بي الخريطة رقم ) ( الخاصة بالتوزيع المجالي للتجمعات  04حيث نلاحظ من خلال ا 

وخرائط الوسط الطبيعي ممثلة في خريطة التساقطات  العمرانية ممثلة في المقرات الرئيس ية للبلديات  

والش بكة الهيدروغرافية، وخريطة اس تخدامات ال رض، نجد أ ن الجزء الجنوبي من الولاية هو الذي  

لى تواجد تجمعات عمرانية هامة حيث يشكل مجال يضم نطاق انكشافات صخرية ومنطقة رملية   يفتقر ا 

كبير  ملوحة  درجة  ذات  متطورة  غير  ش بكة وتربة  لى  ا  بالا ضافة  كثيفة،  غير  هيدروغرافية  وش بكة  ة 

 طرق غير كثيفة ومتدهورة. 

قليم ولاية المس يلة: 02جدول رقم )   (: قياس التوزيع الحضري للمدن عبر ا 

 2م( - )ف 2م( - )ف العدد المتوقع م  العدد الفعلي ف  رقم المربع 

 م 

1 0 1 1 1 

2 0 1 1 1 

3 2 1 1 1 

4 1 1 0 0 

5 1 1 0 0 

6 0 1 1 1 

7 0 1 1 1 

8 3 1 4 4 

9 3 1 4 4 

10 2 1 1 1 

11 3 1 4 4 

12 1 1 0 0 

13 2 1 1 1 

14 0 1 1 1 

15 1 1 0 0 

16 1 1 0 0 

17 1 1 0 0 

18 1 1 0 0 

19 1 1 0 0 

20 2 1 1 1 

21 0 1 1 1 

22 1 1 0 0 

23 1 1 0 0 

24 4 1 9 9 

25 0 1 1 1 

26 1 1 0 0 

27 0 1 1 1 
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28 0 1 1 1 

29 2 1 1 1 

30 1 1 0 0 

31 1 1 0 0 

32 3 1 4 4 

33 1 1 0 0 

34 0 1 1 1 

35 0 1 1 1 

36 0 1 1 1 

37 1 1 0 0 

38 2 1 1 1 

39 0 1 1 1 

40 2 1 1 1 

41 0 1 1 1 

42 1 1 0 0 

43 0 1 1 1 

44 1 1 0 0 

45 0 1 1 1 

46 0 1 1 1 

47 0 1 1 1 

 50 50   المجموع 

 المصدر: مونوغرافيا ولاية المس يلة 

 17مربعا تضم مراكز عمرانية في حي    40( نجد أ ن  04( والخريطة رقم )02من خلال الجدول رقم )

مربع لا تضم أ ي مركز عمران رئيسي، أ ي حوالي ثلث مساحة الولاية لا يضم أ ي مقر عمران، وهذا  

عي   بلديات  قليم  ا  تمثل  يعبر الثلث  وهذا  لخ  ...ا  سايح،  بوطي  زرزور،  مجدل،  سليمان،  أ ولاد  الملح، 

له   س يكون  والذي  الرئيس ية  الحضرية  للتجمعات  المجالي  التوزيع  يشهده  الذي  الواضح  الاختلال  على 

ذا كانت نتيجة القياس تعادل صفرا فا ن التوزيع الملاحظ   انعكاس على التوازن المجالي في الولاية حيث ا 

لى  يتساوى في ه ذه الحالة مع التوزيع المتوقع، وكلما قربت القيمة التي نحصل عليها من تطبيق المعادلة ا 

لى الانتظام على مس توى   الصفر دل هذا على أ ن التوزيع محل الدراسة توزيع بعيد عن التجمع ويميل ا 

 المساحة. 

كينج   اقترح  قد  تساوي     KINGو  الواحد  المربع  مساحة  تكون  تعني    Aحيث    x A / H 2أ ن 

(، وبناء على ذلك فقد  1995مجموعة النقاط )المراكز الحضرية( )الشريعي أ حمد،  Hمساحة المنطقة و  

تم التعديل في حساب المربع الذي سيرسم على خريطة ولاية المس يلة حيث يمكن تصغير مساحة المربع  

 حتى تصبح على النحو التالي:   2بدل  1.5بضربه في 

 . 2كلم 18175المس يلة مساحة ولاية  -
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 تجمعا عمرانية .  47عدد التجمعات العمرانية الرئيس ية في ولاية المس يلة  -

ذن ستبلغ مساحة المربع من خلال ما يلي: )  2كلم 580.05=  1.5(* 18175/47ا 

حوالي   الواحد  المربع  مساحة  ستبلغ  مربعات      2كلم  580.05وبالتالي  عدد  بلغ  ال ساس  هذا  وعلى 

رقم  ويتوقع أ ن يكون داخل كل مربع نقطة موزعة توزيعا منتظما، كما توضحه الخريطة    مربع   47الش بكة  

(04).  

 (: نمط التوزيع المجالي للتجمعات الحضرية الرئيس ية لمقرات ودوائر ولاية المس يلة 04الخريطة رقم )
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لى قيمة كاي وتحليلها، حيث تبي من الجدول رقم   (  02)من خلال تطبيق الصيغة السابقة تم التوصل ا 

 0.01، تحت مس توى الثقة  47في التوزيع المتوقع تساوي    X2ويتضح أ ن قيمة    50أ ن قيمة كاي بلغت  

المحسوبة   كاي  نتيجة  أ ن  النظرية    50وبما  القيمة  من  رفض  (X2=47)أ كثر  نس تطيع  ننا  فا  الفرضية    ، 

المتوقع   النظري  والتوزيع  المشاهد  الحقيقي  التوزيع  بي  مهمة  فوارق  وجود  عدم  تفرض  والتي  ال ولى 

بي   مهمة  فوارق  وجود  تفترض  والتي  الثانية  الفرضية  قبول  يمكننا  وبالتالي  المس يلة،  ولاية  في  للمدن 

لى عوامل مختلفة ليس لها  التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوقع، وأ ن هذه الفروق   تعود ا 

التي هي على مس توى درجة    2X    =50صلة بالمصادفة، قد تكون طبيعية او بشرية، وتؤكد نتيجة  

عالية من الثقة، أ ن التجمعات العمرانية ومن بينها المدن الصغيرة في ولاية المس يلة موزعة توزيعا غير  

التوزيع   في  الانتظام  عدم  أ ن  نس تنتج  ومنه  لسكان  منتظما،  الخدمة  توزيع  تكافؤ  بتحقيق  يسمح  لا 

 الولاية وبالتالي تأ كيد للاختلال المجالي والوظيفي للتجمعات العمرانية بمختلف فئاتها الحجمية. 

 الحدود النظرية للمدن الصغيرة  .3

سرور،  بن  لحجل،  عي  حمام الضلعة،  برهوم،  )مقرة،  حساب مؤشرات رايلي للمدن الصغيرة  بعد 

ليها المدينتي الكبيرتي المس يلة كمقر ولاية وبوسعادة عي الملح، مجد ل(، لولاية المس يلة التي أ ضفنا ا 

حضرية أ قطاب  كونها  نفوذها  مجال  ل همية  عيسى  س يدي  المتوسطة  رقم  ،  والمدينة  الجدول  في  والممثلة 

نجاز خريطة خاصة  03) بمجالات نفوذ كل  ( باعتماد المسافات الحقيقية الموجودة بي هذه المدن، تم ا 

 مدينة  والتي سمحت لنا بدورها بتدوين النتائج والملاحظات التالية: 

تجمع حضري أ ي ما   21الفئة ال ولى: تتمثل في المدن ذات النفوذ المجالي الكبير يشمل مجال نفوذها  

)المعاضيد،  مدن    11يقارب نصف عدد المراكز الحضرية، مدينة المس يلة يشمل مجال نفوذها النظري  

هجرس،   س يدي  الجير،  سد  خطوطي  شلال،  مس يف،  السوامع،  دراج،  أ ولاد  لقبالا،  عدي  أ ولاد 

مدن) جبل مسعد، أ ولتام،   10أ ولاد منصور، مطارفة، أ ولاد ماضي(، بوسعادة تشمل مجال نفوذها 

عي الم زوح(،  بن  عامر،  س يدي  لح  لحوامد، خوبانة، معاريف، الهامل، تامسة، أ .س يدي ابراهيم، 

 مراكز حضرية )بير فضة، سليم، عي فارس، س يدي محمد(.  5وتشمل 

الفئة الثانية: ذات النفوذ المجالي الصغير وتقع على هوامش الولاية وهي: مدينة مقرة التي تشمل مركز  

بلعايبة، مجدل ويشمل مجال نفودها مركز منعة، عي لحجل التي لا يتجاوز مجال نفوذها مجالها المحلي،  

 س يدي عيسى وتشمل مركز بوطي سايح، وهي تقع على هوامش الولاية. مدينة 

مما   عليها  وتس يطر  أ خرى  مراكز  نفوذ  مجالات  على  تس تحوذ  الحضرية  المراكز  بعض  نفوذ  مجالات  ن  ا 

يقلل من درجة هيمنتها على مجالها المحلي، ويمكن تفسير هذا لس يطرة هذه المراكز على تجارة التجزئة  

 (.1982تعدى مجال نفوذها حدودها الا دارية )رحام جمال، وهذا ساعد على أ ن ي 
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من   قدر  أ كبر  على  اس تحوذت  المهمة  التجارية  المراكز  حدود  أ ن  هو  اس تنتاجه  يمكن  الذي  والشيء 

المجال، وبالتالي الس يطرة الكلية على المجال في حي تبقى المراكز ال خرى تابعة لها في جميع الخدمات  

 ة منها التي لها مجال نفوذ كبير. وفي التجارة خاصة النادر 

 (: ولاية المس يلة تطبيق مؤشر رايلي على المدن الكبيرة المتوسطة والصغيرة: 03الجدول رقم ) 

C TB TA D A- B المركزB المركزA 

 برهوم 46,21 8857 1110 12,08

 المس يلة
 بوسعادة  59,94 8857 3207 22,52

 بن سرور  73,3 8857 429 13,22

 عي لحجل  57,4 8857 505 11,06

 حمام الضلعة 28,3 8857 1313 7,87

 مقرة برهوم 10,54 811 1110 5,68

 بن سرور  45,01 613 429 20,50

 بوسعادة  43,33 613 3207 30,15 عي الملح 

 مجدل 55,36 613 247 21,50

 حمام الضلعة س يدي عيسى  55,37 1313 1976 30,50

 س يدي عيسى  23,87 505 1976 15,85
عي  

 لحجل 
 مجدل 63,44 505 247 26,11

 حمام  الضلعة 52,84 505 1313 32,61

 بن سرور  40,7 3207 429 10,90

 بوسعادة 
 مجدل 49,91 3207 247 10,84

 عي لحجل  56,84 3207 505 16,15

 برهوم 90,61 3207 1110 33,56

 معطيات  معالجة + 2020المس يلة  مونوغرافيا ولاية :المصدر              
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 المس يلة لولاية والمتوسطو الصغيرة الكبيرة، للمدن   النظرية النفوذ مجالات(: 05) رقم  ريطةالخ

 
 معطيات معالجة+  2020 المس يلة ولاية مونوغرافيا: المصدر
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تحديد مجال نفوذ المدن المدروسة من خلال تطبيق قانون رايلي يتضح جليا الاختلال بي الوظيفة 

أ و الرتبة الا دارية لكل مدينة ومجالات نفوذها النظرية، حيث نجد أ ن مجال نفوذ مدينة برهوم التي تمثل  

لدائرة رئيسي  تجمع  تمثل  التي  مقرة  مدينة  نفوذ  مجال  ينافس  لبلدية  رئيسي  مدينة تجمع  نفوذ  مجال   ،

 بوسعادة التي تمثل مقر دائرة ينافس مجال نفوذ مدينة المس يلة التي تمثل مقر الولاية.  

وبمطابقة خريطة مجالات النفوذ بخريطة ش بكة الطرق نجد أ ن المجال ال كثر تغطية بش بكة الطرق هي  

الولا من  الشمالية  المنطقة  في  الحال  هو  كما  وتعاملات،  ديناميكية  مقرة  ال كثر  محور  على    - ية خاصة 

تجمعا   11س يدي عيسى ووجود أ قطاب حضرية ممثلة في مدينة كبيرة المس يلة التي تمارس نفوذها على 

عمرانيا ما يقارب ربع مساحة الولاية ومدينة متوسطة س يدي عيسى ومجموعة من المدن الصغيرة، عكس 

 جنوب الولاية الذي يعان من الاختلال. 

 نظرية أ صغر طاقة مضلعات تيسان أ و   .4

هذه الطريقة التمثيلية هدفها هو مقارنة الحدود النظرية مع الحدود الا دارية الحقيقية ورسم المضلعات 

انطلاقا من مقرات المراكز، وتعد نظرية مضلعات تيسان والتي تتماشى مع نظرية ال ماكن المركزية التي  

يجب ولاية(  دائرة،  )بلدية،  مقر  أ و  مركز  لكل  أ نه  بالنس بة    تفترض  المركزية  الوضعية  مع  تتوافق  أ ن 

 (.2000لمجاله الا داري)رحام جمال، 

ن مضلعات تيسان تقسم المجال حيث كل منها   ومنه فكل مضلع يكون قريب من الشكل المثالي، ا 

يرتبط بالمركز ال قرب، فهو يعمل على التقس يم انطلاقا من أ قرب مسافة بي مركزين، ويبي لما المراكز  

ة من بعضها البعض، أ ما المناطق التي لا تنتمي للمضلعات وتنتمي للمجال الا داري تعتبر كمناطق  القريب

مهمشة وبالتالي يجب دمجها للمراكز القريبة منها وقد أ خذنا بعي الاعتبار التقس يم الحالي للولاية وطبقنا  

لقيام بمقارنتها مع الحدود النظرية  عليه نظرية أ قل طاقة بالنس بة للحدود الا دارية البلدية وحدود الدائرة وا

 ومعرفة مدى التطابق أ و الاختلال الذي يعرفه مجال الولاية بالنس بة للتقس يم الا داري.  

 

 

 

 

 

 



  

364 
 

 06) رقم ) الخريطة 

الصغيرة والمتوسطو لولاية المس يل مجالات النفوذ النظرية للمدن الكبيرة،    

 

 معطيات معالجة + 2020مونوغرافيا ولاية المس يلة   :المصدر

على   الولاية  وبتطبيق    47تحتوي  حضرية  وتجمعات  صغيرة  متوسطة،  كبيرة،  مدن  من  عمران  مركز 

( ومن خلالها تمكنا من تسجيل الملاحظات  06النظرية تحصلنا على النتائج التي تمثلها الخريطة رقم ) 

 التالية: 

الفئة التي  أ ن هناك فئتان تم تقس يمها من حيث درجة مطابقة الحدود النظرية بالحدود الا دارية للولاية،  

تتقارب الحدود النظرية مع الحدود الا دارية وتشمل التجمعات العمرانية مقرات البلديات التي يقترب  

لخ، الفئة    ي مثل: المعاريف،  شكلها من الدائرة أ و المربع ومراكزها تقريبا تقع في مركز مجالها الا دار  ...ا 

التي تبتعد عن مجالها الا داري والتي تمثل ال غلبية، لكبر مساحتها وشكلها المتطاول  كما هو الحال لكل  
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لخ ، وذلك لكون تجمعاتها الرئيس ية بعيدة عن  من بلدية لحوامد، عي الريش، مجدل، منعة، مقرة  ...ا 

نشوء مجالات هامش ية  مركز مجالها مما يعيق اس تفادة  جميع   السكان من الخدمات والتنمية، وبالتالي 

 كبيرة المساحة بي التجمعات العمرانية الرئيس ية. 

عي   الضعلة،  حمام  عيسى،  س يدي  بلديات  مقرات  تمثل  التي  الصغيرة  للمدن  النظرية  النفوذ  مجالات 

دارية للبلديات ل نها ذات الملح، مجدل، مقرة، برهوم وعي لحجل بعيدة عن التطابق بي الحدود الا  

نما يدل على التنظيم   ن دل على على شيء فا  شكل متطاول وموقع المدينة ليس في مركز مجالها، وهذا ا 

 غير المتجانس للمجال والاختلالات المجالية الكبيرة التي خلقت مجالات هامش ية بعيدة عن التنمية. 

 بالمدن الصغيرةتوزيع المحلات التجارية وعلاقتها بال حجام السكانية   .5

بظهور   حيث  المجالي  تنظيم  وطريقة  السكان  توطن  على  المساعدة  العوامل  أ هم  من  التجارة  باعتبار 

حدث هناك تحولات وظيفية حضرية   س ياسة الخوصصة وتقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي 

للش باب في ظل انتشار  وتراجع قطاع الفلاحة حيث أ صبح النشاط التجاري والخدماتي هو الملاذ  

متعامل تجاري عبر ولاية المس يلة، يتوزعون على   50132البطالة، حيث أ صبح يس توعب أ كثر من  

 قطاعات )تجارة التجزئة، تجارة الجملة، خدمات، استراد، تصدير، انتاج صناعي، انتاج حرفي(.  7

 بولاية المس يلة:   (: توزيع عدد التجار على أ نواع التجارة بالمدن الصغيرة 04الجدول رقم ) 

 المجموع 
منتوج  

 حرفي

منتوج  

 صناعي
 الخدمات  استراد  تصدير 

تجارة  

 الجملة

تجارة  

 التجزئة
 المدن الصغيرة 

 حمام الضلعة 938 375 023 1 9 1 294 1 641 2

 برهوم  1033 77 605 77 0 254 1 047 2

 عي لحجل  478 27 626 1 1 111 3 247 1

 س يدي هجرس  61 7 108 0 0 35 0 211

 بن سرور  411 18 207 1 0 56 3 696

 عي الملح  572 41 266 0 0 102 0 981

 مجدل 242 5 65 0 0 27 0 339

50 132 48 6 225 24 666 17 681 
2 

746 

22 

042 
 المجموع 

 2020المصدر: مونوغرافيا ولاية المس يلة                                                      
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تعتبر تجارة التجزئة النشاط الرائج في مدن ولاية المس يلة ويعتبر من أ هم العوامل المشجعة على اس تقرار  

ة متفاوتة فنجد مدينة  تاجر موزعي بطريق  22042السكان، وقدر عدد التجار بالمدن الصغيرة حوالي  

على النصيب ال كبر بـ: حمام الضلعة بـ:    1033برهوم تس تحوذ  محل،   938محل تجاري، تليها مدينة 

 محل تجاري ويفسر ذلك بوقوع هذه المدن على محاور الطرق الرئيس ية. 572عي الملح بـ: 

 (: العلاقة بي عدد المحلات التجارية وعدد السكان 05الجدول رقم ) 

 الرتبة
نصيب الفرد من عدد المحلات )محل/  

 نسمة(
 المدن الصغيرة  عدد السكان  عدد التجار 

 مقرة 971 52 539 2 21 3

 برهوم  971 31 047 2 16 1

 حمام الضلعة 666 46 641 2 18 2

 عي لحجل  153 40 247 1 32 4

 بن سرور  819 29 696 43 5

 عي الملح  555 52 981 54 6

 مجدل 941 24 339 74 7

 2020المصدر: مديرية التجارة لولاية المس يلة                                             
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 (: العلاقة بي عدد السكان وعدد المحلات التجارية بالمدن الصغيرة بولاية المس يلة 03الشكل رقم ) 

 

بخدماته   فقط  يتميز  لا  تجمع  كل  أ ن  حيث  وتنظيمه،  المجال  هيكلة  في  مهم  دور  لها  التجارية  المحلات 

التجارية للسكان، يتي جليا أ نه كلما زاد عدد السكان زاد عدد المحلات التجارية، ولكن هذه العلاقة  

ري لخدمة جيدة لسكانها،  لا تنطبق على كل المراكز القريبة جدا من المراكز الكبيرة تس تفيد من دعم تجا

أ ن   كما  الولاية،  مس توى  على  التجارية  والمحلات  السكان  حجم  بي  قوية  علاقة  هناك  أ ن  يمنع  لا  هذا 

محل  2047المدن القريبة من محاور طرق الرئيس ية مثل برهوم حيث يقدر عدد المحلات التجارية بها 

 فرد/ محل تجاري.   16نسمة بنصيب  31971مقابل 

قليم الولائي المس يلي:   . اقتراحات 6  لتعزيز دور ومكانة المدن الصغيرة للا 

ارتفاع عدد سكان يتطلب من متخذي القرار توفير المرافق والخدمات العامة وتقليص الفوراق بي   -

المراكز العمرانية من خلال دعم التجمعات المتخلفة من حيث التنمية بالتجهيزات والمرافق التي تتماشى  

 وطبيعتها. 

قليمهما  تشجيع   - ديناميكية أ هم التجمعات ك قطاب ربط لتحويل الهيمنة القائم لعاصمة الولاية وبوسعادة وا 

 المجاور وبي التجمعات الصغير لتحقيق تكامل وظيفي. 

ال خذ بعي الاعتبار المشكلات الناجمة عن التغير في النمو والتوزيع السكان عند صياغة خطط   -

عزلة في المناطق المهمشة خاصة الهامش ية والواقعة في الجهة الجنوبية  التنمية ومخططات التهيئة وفك ال

 وفتح خطوط نقل ريفية جديدة. 

عادة تنظيم النشاطات الوظيفية مجاليا لايجاد مراكز نمو قوية تعتمد على المجال المحيط بها   - من المهم ا 

يجاد ش بكة مدن تتفاعل فيما بينها وبي القرى المحيطة بها    بكفاءة ويحد من هجرة السكان. مما يمكن من ا 
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التخطيط   - في  والتكامل  للتجهيزات  مدروس  بتوزيع  الريفية  التجمعات  دعم  يس تلزم  التوازن  عادة  ا 

 بي المدن الصغيرة ومختلف الفئات من حيث النشاط الاقتصادي.

 : الخاتمة 

من عدم الاتزان،  النسق الحضري في الجزائر بصفة عامة وولاية المس يلة بصفة خاصة يعان منذ عقود  

لى الخلل الشديد   وذلك بسبب الخلل في توزيع التجمعات العمرانية على الفئات الحجمية، بالا ضافة ا 

في توزيع السكان على هذه المراكز الحضرية، ويبدو ذلك جليا من خلال توزيع فئة المدن الصغيرة في  

ة في ظل غياب فئة المدن المتوسطة  ولاية المس يلة والتي تبدي اختلالا مجاليا وفوارق تجهيزية وخاص

على الدراسة المقدمة والمتضمنة موضوع   شمال غرب الولاية،  وبناءا  عيسى  س يدي  باس تثناء مدينة 

وهي   المس يلة(  ولاية  )دراسة  المجالي  التوازن  في  ودورها  الحضرية  الش بكة  في  الصغيرة  المدن  مكانة 

قليمية نبي فيها دور ومكانة المدن   الصغيرة في تحقيق التوازن المجالي وأ هميتها في التخفيف  دراسة حضرية ا 

مختلف   على  بوسعادة  ومدينة  المس يلة  الولاية  مقر  طرف  من  الممارسة  والقطبية  الجاذبية  حدة  من 

مدن تختلف من حيث الخصائص والمميزات سواء الديموغرافية، الطبيعية،    7ال صعدة، والتي شملت  

لخ، وبعد تشخيص مكا نة هذه المدن الصغيرة  في الش بكة الحضرية للولاية وبيان وزنها  الاقتصادية...ا 

ونفوذها على مجالها المجاور، شهدت هذه المدن نموا وحركة ديموغرافية حيث كانت هناك حركة هجرة  

لى  وافدة من المناطق الريفية نحو هذه المراكز الحضرية للاس تفادة من الخدمات التي تقدمها ما أ دى ا 

ثلاث مدن، وقد قدر وزنها الديموغرافي حسب    2008عددها بعد أ ن كانت في تعداد  نموها وتزايد  

جمالي سكان الولاية.  %23.23بـ  2020تقديرات   من ا 

لى أ خرى وذلك بحسب   ن الدور المجالي والوظيفي للمدن الصغيرة بولاية المس يلة يختلف من مدينة ا  ا 

باكتساب قوة جذب تمكنها من اس تقطاب سكان المراكز  موقعها الجغرافي ورتبتها الا دارية ما يسمح لها  

قليمها المجاور، وتعد المدن الصغيرة المدروسة وحدة   الحضرية ال قل حجما والتجمعات الريفية المتواجدة في ا 

الكبيرة   المدن  دور  يكمل  هام  بدور  تقوم  حيث  المس يلي،  قليم  للا  الحضرية  الش بكة  في  أ ساس ية 

يختلف ويتباين دورها بتباين عدد سكانها ودورها الا داري والوظيفي والمتوسطة في هذه الش بكة، و 

 الفاعل في مجالها المجاور والمشكل من تجمعات حضرية ثانوية ومحيط ريفي. 
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قليمها الريفي. دور مدينة ميلة في عملية    التحضر وهيكلة ا 

 (2)  بولكعيبات عيسى ( 1)   عمروعياش زين الدينن 

 طالب الدكتوراه، معهد تس يير التقنيات الحضرية، جامعة العربي بن مهيدي أ م البواق(1)

Zineddineomar97@gmail.com 
 - أ م البواق-معهد تس يير التقنيات الحضرية، جامعة العربي بن مهيدي (، أ  أ س تاذ محاضر ) (2)

boulkaibeta@yahoo.fr 

 ملخص: 

التحضر هو ظاهرة عالمية شملت أ غلب المدن، نتيجة الزيادة السريعة للسكان والتحولات الا قتصادية  

فالا نفجار الديموغرافي الذي عرفته     المدن و دفعت سكان الريف للهجرة نحوها،والا جتماعية التي عرفتها  

لى اتفاع نس بة التحضر في المراكز الحضرية   الجزائر غداة الا س تقلال والذي صحبه نزوح ريفي كبير أ دى ا 

 بالخصوص المدن المتوسطة والصغيرة وتكثيف الش بكة الحضرية الجزائرية بصورة غير متوازنة بي شمال

وجنوب البلاد، ما جعلنا نتساءل حول موقع المدن المتوسطة في عملية التحضر؟ وما مدى مساهمتها 

جابة  للا  للمجال؟  المحلية  والهيكلة  التوازن  خلق  في  ساهمت  وكيف  الا قليمي؟  المجال  تنظيم  عملية   في 

عتمدنا على مدينة ميلة كمجال دراسة لتوضيح دور المدينة الم  توسطة في عملية  على هذه التساؤلات ا 

وهيكلة   السكان  اس تقطاب  في  كبير  بشكل  ساهمت  المتوسطة  المدن  أ ن  لى  ا  خلصنا  وقد  التحضر، 

 المجال الريفي، رغم اس تمرار المدن الكبرى في نموها. 

 . التحضر، المدن المتوسطة، الهجرة الداخلية، مجال النفوذ، التوازن الا قليميالكلمات المفتاحية:  

Abstract: 

Urbanization is a global phenomenon that has affected most cities, as a result of the 

rapid increase in population and economic and social transformations that cities have 

experienced and pushed the rural population to migrate towards it. The demographic 

explosion that Algeria experienced in the wake of independence, accompanied by a 

large rural exodus, led to a rise in urban urbanization, particularly medium and small 

cities, and the unbalanced intensification of Algeria's urban system between the north 

and south of the country, which made us wonder about the location of medium-size 

cities in the process of urbanization? How much does it contribute to the regional 

organization process? How did it contribute to creating the local balance and structure 

of the field? to answer these questions we relied on the city of Mila as a study area to 

clarify the role of the medium-size city in the urbanization process, and we concluded 

that the medium-size cities contributed significantly to attracting the population and 

structuring the rural area, although the major cities continued to grow.  

 

Key words: Urbanization; Medium-size city; Internal migration; Sphere of influence; 

Regional balance. 

mailto:Zineddineomar97@gmail.com
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 مقدمة: 

ن عدم الا هتمام بالمدن الصغيرة  والمتوسطة ظهر بشكل  واضح حول  العالم والمغرب العربي            ا 

بالخصوص،  فالمنافسة  الشديدة  بي  المدن  نتيجة  العولمة منحت الا هتمام  ال كبر للمدن  المتربولية   

التجار  المالي،  الصعيد:  على  الحوضرة  خصائص  تملك  التي  الكبرى  الثقافي  والمدن  العلمي،  ي، 

 (. SEMMOUD, 2020) والتيكنولوجي... 

ا             دن الكبرى نظرا لوزنـه اع القرار في الجزائر نفس الا هتمام بالـم ــنـ احثون وصـــ د أ ولى البـ وقـ

وقد انعكس هذا سـلبا على   الديموغرافي ودورها الا قتصـادي، على حسـاب المدن الصـغيرة والمتوسـطة،

ســ تغلال هذه المدن في التنظيم المجالي والتوازن ا لا قليمي والذي فرض على المســ ييرين وصــناع القرار ا 

 (.CHADLI et HADJIEDJ, 2003)معالجة التشوهات الناتجة عن نمو المدن الكبرى 

ــ تقلال والذي صحبه نزوح ريفي كبير             فالا نفجار الديموغرافي الذي عرفته  الجزائر غداة الا سـ

ــ ــ بة التحضر لى اتفاع نس ــغيرة وتكثيف أ دى ا  ــطة والص ــوص المدن المتوس  في المراكز الحضرــية بالخص

الشــ بكة الحضرــية الجزائرية  بصــورة غير متوازنة بي شــمال وجنوب البلاد، وبصــورة كبيرة في المدن 

ــيـة وتزايـد أ حـجامـها تبقى ، )KATEB (2003 ,الداخليـة  فعلى الرغم من تزايـد عـدد التجمعـات الحضرـــ

يفية للمدن الصـغيرة ظ للحواضر الكبرى، وذلك يعكس مدى ضـعف القاعدة الا قتصـادية والو السـ يطرة  

والمتوسطة في تبني النمو الحضري المتسارع ومدى قدرتها على توفير الا س تقرار الا جتماعي والا قتصادي 

 .SNAT,2000)- (2025للسكان

الا قليمي وتنظيم البنية الحضرية  وفي هذا الس ياق سعت الدولة في جهودها لتحقيق التوازن            

رساء جملة من الا ستثمارات الصناعية والخدمية والسكنية   لى ا  ، وتقس يم التراب الوطني  )ZHUN(ا 

التس يير  المركزية في  القيود  من  تقلل  دارية  ا  وحدات  لى  الس ياسة  ،     (SAIDOUNI, 2000)  ا  هذه 

النمو الحضري للمدن الكبرى وتحقيق توازن البنية  منحت المدن الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في كبح  

عادة التركيب الا جتماعي، الا قتصادي والمجالي    نتيجة لفعاليتها في  الحضرية على المس توى الوطني، عمليات ا 

. في  ) (BOUSMAHA et BOULKAIBET, 2018  وتحقيق التقارب والديناميكية الحضرية المحلية

التالي التساؤلات  تطرح  الا طار  مدى هذا  وما  التحضر؟  عملية  في  المتوسطة  المدن  موقع  هو  ما  ة: 

مساهمتها في عملية  تنظيم المجال الا قليمي في ظل التحديات الا قتصادية والا جتماعية والجغرافية؟ وكيف 

 ساهمت في خلق التوازن والهيكلة المحلية للمجال؟ 

جابة على هذه التساؤلات من خلال توضيح           من هذا المنطلق، قمنا بتحديد أ هداف الدراسة للا 

في   واعتمدنا  التحضر،  عملية  في  دورها  وتبيي  والمحلي،  الا قليمي  التوازن  تحقيق  في  المدن  هذه  دور 
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با حاطة  للا  والكمي  الا س تقرائي  المنهج  لى  ا  بالا ضافة  الوصفي  التحليلي  المنهج  بالا عتماد  دراستنا  لموضوع 

 على مدينة ميلة )مدينة متوسطة( كنموذج لمعالجة الا شكالية المطروحة. 

 نظرة حول المدن المتوسطة:  .1

تعتبر المدن المتوسطة من ركائز التنمية الحضرية المحلية فهيي الحلقة الوس يطة في هيكل النظام الحضري،  

لى دراس تها يجب معرفة مفهوم   المدينة المتوسطة وكيف نحددها؟ ولكي نتطرثق ا 

تختلف كل دولة في تحديد رتب مدنها استنادا لاستراتيجيتها في تنظيم المجال والهيكلة الا قليمية، فلحد  

الحجم   هي:  المعايير  من  مجموعة  وفق  تعرف  فهيي  المتوسطة،  للمدينة  موحد  تعريف  يوجد  لا  ال ن 

الجغرافي، هذا الا ختلاف في التعاريف راجع للعديد من  الديموغرافي، الرتبة الا دارية، الوظيفة والموقع  

ذن كيف تعرف المدينة المتوسطة؟   ال س باب أ همها صعوبة تحديد تعريف موحد للمدينة. ا 

الدول  مختلف  اتخدته  معيار  وهو  سكانها،  عدد  خلال  من  المدينة  رتبة  تحدد  الا حصائية  الناحية  من 

لى    20لعالم اتخدت عتبة  كوس يلة لتحديد حجم مدنها، فالعديد من دول ا أ لف نسمة كمعيار   100أ لف ا 

 لتحديد المدينة المتوسطة. 

المؤرخ   06/06من نص القانون التوجيهيي للمدينة    04في الجزائر، حددت المدينة المتوسطة وفق المادة  

لى    50، أ ن المدينة المتوسطة هي كل تجمع حضري عدد سكانه بي  2006فبراير    20في   أ لف    100ا 

ي فالباحث  نسمة،  دقيق،  بشكل  الجزائرية  المدن  عن  تعبر  لا  العتبة  هذه  أ ن  الباحثي  بعض  رى 

COTE M    بي تتراوح  المتوسطة  المدينة  أ ن  لى    50يرى  ا  الباحث    150أ لف  أ ما  نسمة،  أ لف 

 (. (BELHEDI, 2018أ لف نسمة  100أ لف و 25بوسماحة فيرى أ نها تتراوح بي   

بتح الا كتفاء  أ ن  الباحثي  بعض  المدينة  ويرى  فوظيفة  دقيق،  غير  معيارا  يعتبر  حصائيا  ا  المدينة  ديد 

ودورها في تنظيم مجالها الداخلي من جهة وهيكلة مجالها الريفي من جهة أ خرى تعكس الوزن المحلي 

للمدينة، كما تمثل المدن المتوسطة دور الوس يط في تنمية الا قليم من خلال ارتباطها بمجموعة من المدن  

والتجم الكبرى الصغيرة  المدن  على  الضغط  تخفيف  في  وتساهم  الحضرية،  البغدادي،  )  عات  ناجي 

الركيزة  2017 بذلك  وتمثل  للسكان،  والخدمات  العمل  فرص  توفير  على  القدرة  لها  مدن  فهيي   ،)

مختلف   بي  والمتبادلة  المتكاملة  العلاقة  خلال  فمن  والا قليمية،  المحلية  الحضرية  الش بكة  في  ال ساس ية 

المدن الا قتصادية    أ صناف  التنمية  تحقيق  على  القدرة  لها  المراكز  متعددة  حضرية  أ نظمة  تشكيل  يتم 

(SÝKORA, AL, 2017) . 

دارة المحلية وأ داة للدولة لمراقبة وتنظيم المجال الوطني   تمثل المدن المتوسطة في أ غلب البلدان مراكز للا 

الا دارية   الرتبة  تحدد  التي  العوامل  أ هم  لكونها  للمدينة  التاريخية  الخلفية  بالا عتبار  ال خد  مع  والمحلي، 
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للس (، ESPON, 2006)للمدينة   فعلي  مركز  هي  المتوسطة  من  فالمدينة  مجموعة  تمتلك  المحلية  لطة 

المحلي   قليمها  ا  على  واسع  نفوذ  مجال  تمنحها  التي  والعمرانية  الا جتماعية  الا قتصادية،  الا دارية،  المقومات 

 والقدرة على مراقبته وتنميته.  

 موقع المدن المتوسطة من عملية التحضر:  .2

رتفاع في معد ن سكان العالم في تزايد مس تمر، ويصحب هذه الزيادة ا  لات التحضر حول العالم حيث  ا 

الحضريون (، يتوزع السكان  banque mondiale)   2020س نة    %56 بلغ معدل التحضر العالمي  

على مجموعة من المدن مختلفة ال حجام والرتب، تس تقطب المدن المتوسطة جزء مهما من هذا  

منهم    %53،  2011من السكان المدن س نة    %70التوزيع، ففي أ وروبا، يسكن أ كثر من  

  %34، أ ما في تونس فـ     (SERVILLO, AL, 2017)يتوزعون عبر المدن الصغيرة والمتوسطة  

متوسطة   مدن  في  يعيشون  الحضر  سكان  عدد  السكان  (BELHEDI, 2018مع  نس بة  وتمثل   ،)

يحة من المدن دورا (، تمثل هذه الشر ONS 2011)  %14الحضريي في المدن المتوسطة في الجزائر  

 مفصليا في هيكل البنية الحضرية. 

الندوة   تقرير  الحضري   02فحسب  النمو  التجمعات    التحضر"    لتس يير  أ وكثافة  حجم  في  الزيادة  هو 

أ يضا على أ نه   37وعرف  ،"الحضرية من خلال الهجرة الريفية الحضرية نتيجة التحولات المحلية والعالمية 

بارتف تترجم  ديموغرافية  المدن  ظاهرة  في  السكان  تركز  نس بة  ذن  (Dictionnaire Larousse)ع  ا   ،

 فالتحضر هو عملية الزيادة في عدد المدن وحجمها السكان نتيجة الهجرة الداخلية للسكان.

 التحضر في الجزائر: .3

قليمها   تعد ظاهرة التحضر في الجزائر ظاهرة قديمة، وذلك راجع لتعاقب العديد من الحضارات على ا 

الجغرافي والتي ساهمت في بناء الش بكة الحضرية الحالية للبلاد، وتعد فترة الا س تعمار الفرنسي أ هم مرحلة 

في التنظيم المجالي الجزائري، فقد ساهمت في تأ سيس معضم مدن الش بكة الحضرية الحديثة وقد اعتمد  

س تغلها في الهيمنة الفكرية  في ذلك على الش بكة الحضرية الموروثة عن التعاقب الحضاري في المنطقة، وا

والا قتصادية والا جتماعية في محاولته لبناء الجزائر الفرنس ية، تطورت في هذه الفترة نس بة التحضر من  

)حربوش،  1954س نة    %25,05لتبلغ    1886س نة    13,95% المدن  نحو  الريفي  النزوح  نتيجة   ،

2017 .) 
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نفجارا ديموغرافيا كبيرا اس تمر بوتيرة متصاعدة، صحبه ارتفاع في معدل   بعد الا س تقلال، عرفت الجزائر ا 

لى    1966س نة    %31,43  التحضر الذي ارتفع من  ، كما هو موضح 2008س نة     %65,94ليصل ا 

 . 01في الجدول رقم 

 : تطور معدل التحضر في الجزائر.01الجدول رقم 

 الس نة 
زيادة سكان   السكان بال لاف 

 الحضر بال لاف 

 نس بة التحضر 

 المجموع  الريفيي  الحضريي  %

1966 3778 8244 12022 1620 31.43 

1977 6687 10261 16948 2909 39.45 

1987 11420 11631 23051 4733 49.54 

1998 16964 12149 29113 5544 58.27 

2008 22471 11609 34080 5507 65.94 
حصاء،          2011المصدر: الديوان الوطني للا 

ــن  ــكل م ــدي تش ــع ق ــي: توزي ــاج عمليت ــو نت ــة ه ــ بكة الحضرــية الجزائري ــالي للش ــكل الح ــبر الش ويعت

ــاين  ــيز بالتب ــد يتم ــع جدي ــة، وتوزي ــوائية وموجه ــة عش ــة لعملي ــ تعمار نتيج ــن الا س ــة ع ــدن موروث م

ــ بكة الحضرــية ــع في الش ــه توس ــتج عن ــرافي، ون ــدول رقم  .(BOUKHEMIS, 1990) الجغ الج

02 

 . 2008- 1977: توسع الش بكة الحضرية حسب الحجم 02الجدول رقم 

 

 حجم التجمعات الحضرية

 عدد التجمعات 
 الزيادة في عدد التجمعات 

1977 1987 1998 2008 1977 -

1987 

1987 -

1998 

1998 -

2008 

 03 -49 17 03 0 49 32 5000أٌقل من  

لى  5000من    35 13 138 283 198 185 47 10000ا 

لى  10000من    87 109 22 238 201 92 70 20000ا 

لى  20000من    28 35 41 142 114 79 38 50000ا 

لى  50000من    13 08 10 47 34 26 16 100000ا 

 06 16 08 38 32 16 08 100000أ كبر من  

 172 132 236 751 579 447 211 المجموع
حصاء،          . 2011المصدر: الديوان الوطني للا 
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بي   حجم  ذات  الحضرية  التجمعات  تضاعف    10000و  5000فعدد  بي    6نسمة  و   1977مرات 

لى    1977تجمع س نة    47، من  2008 ، بينما تضاعف عدد التجمعات  2008تجمع س نة    283ليصل ا 

ة، فقد ارتفع عدد التجمعات  مرات في نفس الفتر   3.4بـ    20000و    10000الحضرية ذات حجم بي  

لى    1977س نة    71من   ا  الصغير  2008س نة    238ليصل  المدن  عدد  تضاعف  الفترة  نفس  وفي   ،

( فقد سجلت زيادة  100000-50000مرات، أ ما المدن المتوسطة )  3,4( ما مقداره  50000- 20000)

فقد  100000، وبالنس بة للمدن التي تفوق  2,9أ قل من المدن المتوسطة بـ   تضاعف عددها    نسمة 

لى غاية الفترة بي  10كل   كانت نس بة الزيادة أ قل.  2008-1998س نوات ا 

 الش بكة الحضرية لولاية ميلة: .4

لى  13تقع ولاية ميلة في الشـمال الشرـق للبلاد، تظم من الناحية الا دارية  بلدية،  32دائرة مقسـمة ا 

ــكان   لى 1987- 1977% بي  11,9عرفـت الولايـة معـدلات مرتفعـة لنمو الســـ ، وانخفظ هـذا المعـدل ا 

لا أ ن  2008- 1998% بي  4,5و    1998- 1987% بي  05 ــكان ا  دلات نمو الســـ اع معـ ، ورغم ارتفـ

ــ  ــ نة 58الولاية يتوازن فيها الطابع الريفي مع الحضرــي بمعدل تحضر ، (ONS, 2011)  2008% س

لى طبيعتها الجغرافية من جهة فهيي ولاية متضرــســة، ومن جهة   أ خرى ضــعف التنمية  ويرجع الســبب ا 

ــ نة  لى رتبة ولاية س ــادية، فرغم ترقيتها ا  لا أ ن العديد من بلدياتها يقع ضمن مجال النفوذ   1984الا قتص ا 

 .(PAW, 2014)الحضري لقس نطينة

  27و  79تتهيكل الش بكة الحضرية لولاية ميلة حول محورين رئيس يي والمتمثلي في الطريق الوطني رقم  

جنوبا، تعود أ غلب التجمعات الحضرية الديناميكية في نشأ تها للفترة    100و  05شمالا والطريق الوطني  

العيد   وشلغوم  شمالا  وفرجيوة  ميلة  مدينة  وتمثل  الا س تعمار،  وقبل  التجمعات  الا س تعمارية  أ هم  جنوبا 

يهيكل   حضريا  مجالا  بينها  فيما  تشكل  الصغيرة  التجمعات  من  مجموعة  به  يرتبط  قطب  كل  الحضرية، 

 ( 01مناطقها الريفية. )خريطة رقم  
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 . : الش بكة الحضرية لولاية ميلة01الخريطة رقم 

 

 . 2014، (PAW)المصدر: مخطط تهيئة ولاية ميلة                                                       

 يوضح هذا التوزيع نقاط الضعف والمتمثلة في: 

 تطور الش بكة الحضرية عبر محورين متوازيي ينتج عنه توزيع ممتد عبر الا قليم شمالا وجنوبا. -

والتجمعات - المتوسطة  المدن  حول  الولاية  قليم  ا  يتهيكل  حيث  كبرى،  مدينة  تواجد    عدم 

 الصغرى.

 غياب الوحدات الصناعية والا نتاجية التي تمثل محرك التطور الحضري. -

حدى المدن المتوسطة التي تهيكل المحور  ومن هذا المنطلق نسلط الضوء على مدينة ميلة التي تشكل ا 

 الشمالي للولاية. 

قليمي لمدينة ميلة:  .5  الوزن الا 

 تقدي مدينة ميلة:  ✓
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الش بكة الحضرية للولاية، يتكون نس يجها العمران من المدينة الجديدة  تمثل مدينة ميلة أ هم تجمع في  

ذات المنشأ  الا س تعماري انطلاقا من النواة الا س تعمارية، والمدينة القديمة الذي يعكس نس يجها الحضري  

 تعاقب الحضارات على مر التاريخ )رومانية، عثمانية...(. 

 موقع مدينة ميلة:  ✓

شرق لولاية ميلة، وتمثل التجمع الرئيسي لبلدية ميلة التي تقدر مساحتها  تقع مدينة ميلة في الشمال ال 

 ( 02. )خريطة رقم 2كلم 130,60بـ 

 : موقع مدينة ميلة.02الخريطة رقم 

 .landsat 8 ،2020 + تصنيف المرئية الفضائية 1984المصدر: التقس يم الا داري                               

كلم،    107كلم، مدينة سطيف بـ    98كلم، مدينة جيجل بـ  57مدينة ميلة عن مدينة قس نطينة بـ تبعد

لى أ نها طرق عبور مختلف    حيث تشغل موقعا استراتيجيا يربط بي أ هم ال قطاب الحضرية، بالا ضافة ا 

    (01المنتجات من الشمال نحو الجنوب. )الشكل رقم 
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 : موقع مدينة ميلة من أ هم المدن المحيطة 01الشكل رقم 

 

مجالها   يتعدى  لا  نفوذها  مجال  متوسطة  مدينة  بصفتها  كبرى  حضرية  ل قطاب  ميلة  مدينة  توسط  ن  ا 

 أ غلب مدن الولاية يدخلون ضمن مجال نفوذ هذه ال قطاب. الريفي وبعض المدن الصغيرة المحيطة، جعل  

 الخصائص الديموغرافية والا دارية:  ✓

مدينة   عن  تدافع  عسكرية  كمدينة  دورها  وبرز  تأ سيسها،  منذ  مهمة  دارية  ا  رتبة  ميلة  مدينة  احتلت 

الرومان   العهد  في  )قس نطينة(  الا س تعمار   ، (BOUKELOUHA, 2014)سيرتا  فترة  وخلال 

لى بلدية كاملة الصلاحيات س نة  الفرنسي ار  لى مقر دائرة تابعة لولاية قس نطينة  1880تقت ا  ، لترتقي ا 

احتلت رتبة عاصمة الولاية التي سميت باسمها )ولاية    1984، وخلال الترقية الا دارية س نة  1963س نة  

 .(LAYEB, 1999)ميلة( 

 .03رقم  حسب ما يوضحه الجدول 2008- 1966تطور عدد سكان مدينة ميلة بي س نة 
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 : تطور السكان ومعدلات التحضر في مدينة ميلة.03الجدول رقم 

 2008 1998 1987 1977 1966 الس نة 

 63251 54719  33456 17267 12404 عدد السكان 

 1,46 4,6 6,8 3,05 % معدل النمو 

 91,6 91,26 82,70 61,01 38,05 %معدل التحضر 

حصاء،                                                                             . 2011المصدر: الديوان الوطني للا 

ن الحجم السكان لمدينة ميلة تضاعف   ، حدثت خلال هذه  2008-1966مرات في الفترة بي    05ا 

لمحركات ال ساس ية لعملية التحضر في  الفترة العديد من التحولات الا قتصادية والا جتماعية والتي تعتبر ا

كانت نتيجة الهجرة   1977-1966المدينة، فالزيادة السكانية التي شهدتها المدينة في الفترة الممتدة بي 

الداخلية للسكان نتيجة الواقع الا جتماعي والا قتصادي لسكان الريف المهمش غذاة الا س تقلال حيث  

، %/الس نة02مع ارتفاع معدل التحضر الذي سجل    %/س نة03سجلت المدينة معدل نمو سكان قدر بـ

حيث بلغ معدل    1987- 1977وقد سجلت المدينة ارتفاعا كبيرا في معدل النمو السكان في الفترة بي  

ليبلغ  6,8النمو   التحضر  معدل  ارتفاع  اس تمرار  مع  عرفته %83  الذي  الا قتصادي  التحول  نتيجة   %

لى التقس يم الا داري س نة    المدينة من خلال توطي بعض الوحدات والذي   1984الصناعية بالا ضافة ا 

لى عاصمة ولاية، عرفت الفترة التي تليها   انخفاظا في معدل النمو    1998- 1987ارتقت  المدينة خلاله ا 

لى أ نه مرتفع بالنس بة لمعدل النمو الوطني الذي بلغ  4,6السكان  الذي قدر بـ   % خلال نفس  3,5% ا 

نسمة، مع اس تمرار ارتفاع معدل التحضر    50000نة ميلة عتبة المدينة المتوسطة  الفترة حيث بلغت مدي 

لى الحالة ال منية للبلاد وتدهور ال وضاع الا قتصادية للمدن والريف  91,26حيث بلغ   %، وذلك راجع ا 

المرحلة التي عرفت فيها المدينة اس تقرارا في مس تويات التحضر    2008- 1998بصورة أ كبر، وتمثل فترة  

لى  وا لى توقف النزوح الريفي نحو المدينة  1,5لنمو السكان الذي انخفظ بشكل كبير ا  %، ويرجع ذلك ا 

لى غياب الوحدات الا نتاجية الصناعية التي تمثل المحرك   وانخفاظ معدلات الزيادة الطبيعية بالا ضافة ا 

الع  نس يجها  في  التش بع  مرحلة  لى  ا  المدينة  ووصول  جهة  من  التحضر  لعملية  ما  الرئيسي  الممتد  مران 

 تسبب في نفاذ العقار الحضري الصال للبناء. 
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 الوضعية الا قتصادية لسكان المدينة:  •

التحضر،   معدلات  زيادة  في  كبير  بشكل  ساهمت  والتي  مهمة  اقتصادية  تحولات  ميلة  مدينة  عرفت 

 ( 04. )جدول رقم 1984والترقية الا دارية س نة  1980خاصة بعد ظهور النشاط الصناعي س نة 

 : الوضعية الا قتصادية لسكان مدينة ميلة. 04الجدول رقم 

 الس نة 
السكان  

 الناشطون 

السكان  

 المش تغلي فعلا 

السكان  

 البطالي 

معدل  

 البطالة 

% 

توزيع السكان على القطاعات الا قتصادية  

% 

دارة  صناعة  زراعة   أ خرى  ا 

1966 2080 1290 790 37,98 24,65 23,25 33,57 18,53 

1987 7461 5645 1816 24,34 06,13 24,62 69,25 

1994 12535 10064 2471 19,72 26 74 

2013 17360 11700 5660 15,22 10,26 14,08 75,66 
حصاء + المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير لبلدية ميلة                                     والمراجعة   1997المصدر: الديوان الوطني للا 

2013 . 

ن تطور السكان الناشطي يتناسب مع النمو العام للسكان وحسب مناصب الشغل المتوفرة، حيث   ا 

- 1966الفترة بي  مرات في    08أ ن عدد السكان النشطي تضاعف    06نلاحظ من خلال الجدول  

%  37مرة، مع تراجع نس بة البطالة من    14، وخلال نفس الفترة تضاعف عدد المش تغلي فعلا  2013

لى  1966س نة   .2013% س نة 15لتصل ا 

ن التحولات الا قتصادية التي عرفتها المدينة خلال فترة الثمانيات والترقية الا دارية س نة   ، حيث  1984ا 

ناء وال شغال العمومية وتنمية ال قطاب الصناعية الصغيرة والمتوسطة  سجلت المدينة انطلاق قطاع الب 

 وبرامج التنمية الفلاحية، والتي مثلت فيما بينها محركات القطاع الا قتصادي في المدينة. 

لكن رغم الجهود المبذولة في تنمية القطاع الصناعي والفلاحي و تنويع مصادر التنمية المحلية تبقى محدودة،  

الب  يمثلون  فقطاع  الخدمات  و  التجارة  لى  ا  بالا ضافة  العمومية  وال شغال  السكان  75ناء  عدد  من   %

لى التقلص  المش تغلي فعلا ، هذه الوتيرة تدفع النشاطات الا نتاجية التي تمثل أ هم مصدر لفرص العمل ا 

 طما هو الحال في مدينة ميلة. 

قليمي:  ✓  العلاقة بي المدينة ومجالها الا 

ــيلة أ هم ــة مـ ــل مدينـ ــا  تمثـ لى أ ن موقعهـ ــة، ا  ــال الولايـ ــة لمجـ ــثلاث المهيكلـ ــية الـ ــاب الحضرـ ال قطـ

ــأ ثر  ــاور يت ــا المج ــلى محيطه ــا ع ــال نفوذه ــل مج ــ نطينة جع ــة قس ــن مدين ــة م ــافتها القريب ــرافي ومس الجغ
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بمجـــال النفـــوذ الكبـــير لمدينـــة قســـ نطينة، فمدينـــة مـــيلة تـــتحكم في منطقـــة صـــغيرة مـــن الولايـــة 

ــا في ا ــل أ ساس ــي، تتمث ــير كل ــكل غ ــة بش ــة، ســ يدي خليف ــروان، زغاي ــ يدي م ــاورة )س ــبلديات المج ل

ــوة(  ــدي وفرجيـ ــد راشـ ــاء، أ حمـ ــرارم، واد النجـ ــلديات ) القـ ــلى بـ ــل عـ ــكل أ قـ ــ يقارة(، وبشـ والشـ

8) BOUSMAHA et BOULKAIBET, 201(.  (03)الخريطة رقم 

 

 : مجال نفوذ أ هم المراكز الحضرية لولاية ميلة.03الخريطة رقم 

 

 + معالجة الطالب.   LAYEB, 1999المصدر:                                              

تعد الخدمات والصناعة والتجارة من أ هم عوامل الجذب نحو المدن، والتي من خلالها يمكننا معرفة دور 

 مدينة ميلة بالنس بة لمحيطها المجاور.

لى عاصمة    حيث تقدم مدينة ميلة مختلف الخدمات لسكانها وسكان الولاية بشكل عام، فمنذ ترقيتها ا 

لى عتبة المدينة المتوسطة س نوات التسعينات، ضمت المدينة مجموعة   لى وصولها ا  ولاية ميلة بالا ضافة ا 

من التجهيزات الا دارية، ال منية، الصحية، التعليمية، الثقافية والدينية، تختلف هذه التجهيزات في مجال  

لى تحديد الخدمات التي  تقديمها للخدمات، حسب حج  مها ووزنها الا قليمي. وفي هذه الدراسة سنتطرق ا 

 تتعدى تغطيتها مجال المدينة: 
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مقر لمختلف المديريات( وتنقسم    48تتمثل الخدمات الا دارية في مختلف المديريات )تضم مدينة ميلة  

لى صنفي من حيث نطاق الخدمة  :  (Révision PDAU MILA, 2013)  ا 

دارية ضمن نطاق البلدية: وهي الخدمات التي تقدم لسكان البلدية وتلب احتياجاتهم  خدمات   - ا 

 نذكر منها: البلدية، ال من الحضري...

دارية خارج نطاق البلدية: وتمثل مجموع المديريات التي تقدم خدماتها ضمن وخارج   - خدمات ا 

منها: نذكر  ككل،  الولاية  لسكان  خدماتها  توفر  حيث  البلدية،  المديريات    مجال  الولاية، 

 الولائية، مجلس القضاء...  

كـــما تقـــدم مدينـــة مـــيلة خـــدماتها الصـــحية لمجموعـــة مـــن الـــبلديات الـــتي تـــدخل ضمـــن القطـــاع 

 : (Révision PDAU MILA, 2013)الصحي لميلة وهي كالتالي

 ميلة، س يدي مروان، القرارم قوقة، حمالة، س يدي خليفة، الش يقارة وزغاية.  -

 ات الصحية لمدينة ميلة فيما يلي: وتتمثل التجهيز 

 المستشفيات: تحتوي المدينة على مستشفيي هما: 

 سرير.  88مستشفى بن طوبال يحتوي على  -

 سرير. 120مستشفى الا خوة ضمبري  -

 عيادات هي:  03العيادات المتعددة الخدمات: تحتوي المدينة على 

لى العيادة المتعددة الخدمات بوعروج: تضم مختلف  -  مخابر.  03التخصصات بالا ضافة ا 

 العيادة المتعددة الخدمات صناوة -

من  - العديد  على  وتحتوي  المدينة  في  العيادات  أ هم  تمثل  معمر:  بن  الخدمات  المتعددة  العيادة 

 التخصصات. 

 تقدم هذه العيادات خدمات لسكان البلدية وسكان البلديات المجاورة

صيدا مهما من ال طباء المتخصصي في مختلف ال مراض والذين  العيادات المتخصصة: تمتلك مدينة ميلة ر 

 أ هم محور للخدمات الصحية في المدينة. 

لى القطاع الا داري والصحي يمثل التعليم أ هم قطاع يوفر مناصب الشغل في الجزائر بصفة ،  فبالا ضافة ا 

لى دوره في خلق الديناميكية في المجال.   عامة وميلة بصفة خاصة، زيادة ا 

  05و 181مؤسسة للتعليم المتوسط عدد أ قسامها  11مؤسسة تعليمية منها  28مدينة ميلة على تتوفر 

أ قسامها   عدد  بـ  97ثانويات  قدر  مقاعد  بعدد  المهني  للتكوين  الوطني  المعهد  لى  ا  بالا ضافة  و    300، 

ه الخدمات  ، توفر هذ1200مركزين للتكوين المهني بصيغتي التمهي والتكوين الا قامي بعدد مقاعد قدر بـ
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 R. PDAU)مناصب شغل ومقاعد بيداغوجية لسكان البلدية ككل والبلديات المجاورة بصورة أ قل  

MILA, 2013) 

يمثل   الذي  بوصوف  الحفيظ  عبد  الجامعي  المركز  في  فيتمثل  ميلة  مدينة  في  العالي  التعليم  قطاع  أ ما 

طالب    1000ة استيعاب تفوق  بقدر  2008المؤسسة الوحيدة في الولاية، باشر نشاطه التعليمي س نة  

(، يس تقطب  centre-univ-mila.dz)  2018/2019طالب خلال الموسم الجامعي    10000وفاقت  

 المركز الجامعي أ غلب طلابه من داخل محيط الولاية. 

وشارك القطاع الصناعي بشكل فعال في فترة الثمانينات والتسعينات في جذب السكان وتنمية المدينة، 

، وتمثلت في الوحدتي  1980لمنشأ ت الصناعية العمومية في مدينة ميلة في بداية  فقد توطنت أ ول ا

نتاجية   ا  بقدرة  وال جر  للفخار  و    363,9الا نتاجيتي  لى    58600طن/س نة  ا  بالا ضافة  طن/الس نة، 

س نة   النشاطات  منطقة  نشاء  لى    1988ا  ا  التابعة   62مقسمة  الصغيرة  المؤسسات  وبعض  حصة، 

 .(CENEAP, 2007)للخواص

ذ تم توقيف مصنع الخزف بعد ال زمة المالية  يعد الجانب الصناعي في مدينة ميلة محدودا أ و منعدما ا 

لى توقف جميع النشاطات المبرمجة في منطقة النشاطات ما جعل  2005التي شهدها س نة   ، بالا ضافة ا 

 رها في هيكلة الا قليم. النشاط الصناعي في مدينة ميلة لا يتوافق مع رتبتها الا دارية والحجمية ودو 

ولا شك أ ن النشاط التجاري احتل المرتبة البديلة عوض القطاع الصناعي في المدينة حيث يمثل أ هم 

يوفر   حيث  المجاورة،  والمدن  المدينة  لسكان  الخدمات  توفر  التي  الا قتصادية  من  20القطاعات   %

يقدربـ   محلات  بعدد  الشغل  التجزئة،    1953مناصب  لتجارة  الجملة،  مح  177محل  لتجارة   1036ل 

% والغير الغدائية 29للخدمات الصناعية. تمثل التجارة الغدائية نس بة    695للخدمات اللوجيستية و

بـ  (CENEAP, 2007)%  71نس بة   التجاري  الجذب  معامل  وقدر  عن   2,5،  المعدل  هذا  يعبر 

لجذب التجاري، هذا المعدل لا  كلما زاد ا  01مدى الجاذيبة التجارية للمدينة فكلما كان المعدل أ كبر من  

في   مرتي  المدينة  في  يقام  الذي  ال س بوعي  فالسوق  ميلة  مدينة  في  للتجارة  الفعلية  الحقيقة  يعكس 

 ال س بوع يس تقطب حجم سكان كبير من داخل وخارج المدينة. 

 خاتمة: 

  14ساكن،   300000تجمعات حضرية ذات حجم أ كبر من   5، فا ن  2008حسب الا حصاء ال خير 

من  تج حجم بي    33مع   ذات  بي    47من    24ساكن،    300000و  100000تجمعات  ذو حجم  تجمع 

ساكن، كلها متواجدة في    50000و    20000تجمع ذو حجم بي    142من    91و  100000و  50000

 (. 2017)حربوش، الجهة الشمالية من الوطن 

س نة   بمرحلتي، فمنذ الا س تقلال  لى  1966مرت عملية التحضر في الجزائر  غاية الس بعينات ارتبط  ا   

لسكان الريف نحو المدن، ثم في المرحلة الثانية بدأ  التحضر بالا رتباط   التحضر بعامل الهجرة الكبيرة 

لى   ا  بالا ضافة  والمحلية  القطاعية  التنموية  البرامج  مثلت  البلاد،  عرفتها  التي  الا قتصادية  بالتحولات 
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فعمية تكثيف الش بكة  عملية التحضر في هذه المرحلة،  التقس يمات الا دارية أ هم العوامل التي ساهمت في  

الحضرية راجع للعديد من العوامل أ همها الترقية العقارية والتنمية الا قتصادية والبنى التحتية والخدمات...،  

الحالة   لى  ا  بالا ضافة  نحوها،  السكان  نزوح  في  وساهمت  والمتوسطة  الصغيرة  التجمعات  شملت  التي 

ة التسعينات والتي زادت من وتيرة التحضر خاصة في التجمعات التي يقل عدد  ال منية للبلاد في فتر 

 نسمة.  20000سكانها عن 

لى أ ن توزيع الش بكة الحضرية والسكان يتركز في   فمن خلال تحليل واقع التحضر في الجزائر خلصنا ا 

ت النمو السكان الذي  المنطقة الشمالية، التي اس تمرت مدنها في النمو والتكثف تناس با مع ارتفاع معدلا

%، مع اس تمرار المدن الكبرى في اس تقبال أ حجام سكانية كبيرة رغم انخفاظ معدلات  03بلغ متوسطه  

، وعلى عكسها فا ن التجمعات ال قل حجما عرفت معدلات نمو مرتفعة منذ  1998نموها السكان بعد  

 تعكس واقع المجتمع الجزائري الذي  الس بعينات ال مر الذي ساهم في زيادة عددها وأ حجامها، هذه النتائج 

 أ صبح يفضل الحياة الحضرية على حساب الحياة الريفية. 

وكما هو الحال في مدينة ميلة التي عرفت معدلات نمو مرتفعة في س نوات الس بعينات نتيجة الس ياسة  

لى عاصمة ولاية، كما عرفت داريا ا  لى ترقيتها ا  المدينة معدلات   الصناعية التي انتهجتها البلاد بالا ضافة ا 

%، فمن خلال الحجم والرتبة الا دارية تمثل  91بلغ معدل التحضر    2008تحضر مرتفعة ففي احصاء  

لا أ ن موقعها الجغرافي القريب من مدينة قس نطينة جعلها ضمن مجال  مدينة ميلة أ هم تجمع في الولاية ا 

بعض لى  ا  يمتد  الذي  نفوذها  مجال  في  الكامل  تحكمها  على  وأ ثر  جذب    نفوذها  بقوة  المجاورة  البلديات 

الصحية   الخدمات  من  مجموعة  توفر  حيث  الولاية  ضمن  مهما  موقعا  تحتل  المدينة  ذلك  رغم  متفاوتة، 

لى أ ن غياب الوحدات الصناعية الكبرى يعد من   والتعليمية والا دارية والتجارية على المس توى المحلي، ا 

 أ كبر نقاط الضعف التي تميز المدينة. 

 ع: قائمة المراج 
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شكالية الفوارق المجالية، الاجتماعية والاقتصادية ما بي المدن الجزائرية   ا 

 دراسة ميدانية لمدن ولاية البليدة 

 اخلفهوم كــري 
The problem of spatial, social and economic différences between 

Algerian cités 

A field study of the cities of the state of Blida 
 

 ( IKHLEFHOUM KARIM ) 

 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم ال رض، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، باب الزوار ، الجزائر 

 medinavilles@yahoo.fr البريد الالكترون:

                                    

ABSTRACT:       
Since the end of the last decade of the last century, the Algerian state has begun to study the 

imbalance between the cities in the national territory, and this is using indicators to measure 

development. The problem of differences between Algerian cities is a complex, multiple and 

diverse phenomenon, which includes many social, economic and urban aspects that ultimately 

constitute It is a real obstacle to development and development, and is one of the most 

prominent current and future issues and challenges. 

The cities of the state of Blida appear as a model to highlight the problem of spatial, social and 

economic differences between the major, medium and small cities located in the territory of the 

state concerned with the study. And some data available to the sectoral directorates of Blida 

state in 2015. 

It is clear from the results of this study that there is disparity, difference, and spatial imbalance 

at all levels, as a result of the concentration of urban development in a limited number of cities, 

which increased the strength of regional attractiveness in them, and increased the force of 

expulsion in cities that did not have this advantage. The study also showed a number of Issues 

and problems that require special attention on the part of regional planning tools to upgrade 

underdeveloped cities and make them more attractive and competitive within their region. 

KEYWORDS: 
Spatial differences, big cities, medium cities, small cities, Blida province. 

 ملخص: 

بدأ ت الدولة الجزائرية منذ نهاية العقد ال خير من القرن الماضي بدراسة اختلال التوازن ما  

شكالية الفوارق ما  بي   ن ا  المدن المتواجدة بالتراب الوطني، وهذا باس تعمال مؤشرات لقياس التنمية، ا 

بي المدن الجزائرية لهيي ظاهرة معقدة، ومتعددة ومتنوعة، تتضمن جوانب عديدة اجتماعية، اقتصادية  

القضايا أ برز  من  وتعد  والتطور،  للتنمية  حقيقيا  عائقا  النهاية  في  تشكل  الحالية    وعمرانية  والتحديات 

 والمس تقبلية. 

شكالية الفوارق المجالية، الاجتماعية والاقتصادية ما   وتظهر مدن ولاية البليدة كنموذج لا براز ا 

قليم الولاية المعنية بالدراسة، حيث اس تخدمنا في   بي المدن الكبرى، المتوسطة والصغرى المتواجدة با 

حصاء لس نة  مؤشرا بالاعتماد على مصاد  21هاته الدراسة   ، مديرية  2008ر مختلفة كالديوان الوطني للا 
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، وبعض المعطيات المتوفرة لدى المديريات القطاعية  2015البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية البليدة لس نة  

 .2015لولاية البليدة س نة 

كل    يتضح من خلال نتائج هاته الدراسة أ ن هناك تفاوتا واختلافا وانعدام التوازن المجالي في

المس تويات، نتيجة تركز التنمية الحضرية في عدد محدود من المدن مما زاد من قوة الجاذبية الا قليمية بها،  

وزاد من قوة الطرد بالمدن التي لم تحظى بهذه الميزة، كما أ ظهرت الدراسة عددا من القضايا والمشأكل 

قاء بالمدن المتخلفة، وجعلها أ كثر  التي تتطلب اهتماما خاصا من طرف أ دوات التخطيط الا قليمي للارت

 جاذبية وتنافس ية ضمن مجال اقليمها.  

 الكلمات ال ساس ية: 

 ، المدن المتوسطة، المدن الصغرى، ولاية البليدة. المدن الكبرى الفوارق المجالية، 

 ـ  المقدمة: 1

قد   لمميزات  نتيجة  المدن،  بي  والتقارب  والعدالة  التوازن  انعدام  بالفوارق  أ و  نقصد  طبيعية  تكون 

، بما يضفي صفة التطور والنمو ببعض المدن، وصفة   ( 2012اصطناعية، أ و كلاهما      ) حطاب، 

التخلف لدى بعض المدن ال خرى التي تنخفض بها مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  فنظرا  

تمع في فقر مدقع مما عرض  لعدم التوازن والتساوي في توزيع الخدمات عاشت شريحة كبيرة جدا من المج 

 .   ( 2000اس تقرار المجتمع للخطر) وزارة تهيئة الا قليم، 

فراغ الريف والمناطق المجاورة، تدهور الموارد المتجددة أ و غير المتجددة   يرافق الفقر الذي يتزامن مع ا 

و  للساحل  الهشة  البيئية  وال نظمة  والمراعي  والماء والغابات  التربة،  في  تتمثل  )  والتي  والجبال  السهول 

 (.  2005وزارة تهيئة الا قليم، 

بدأ ت الدولة الجزائرية منذ نهاية العقد ال خير من القرن الماضي بالاهتمام بظاهرة الفقر عبر مدن الوطن  

( التنمية  مؤشرات  للتهيئة  ANAT, 2006لقياس  الوطنية  الوكالة  طرف  من  الدراسة  عداد  ا  وتم   ،)

شراف وزارة ا  لتضامن الوطني بالتعاون مع برنامج ال مم المتحدة للتنمية. العمرانية، تحت ا 

الصحة،   التعليم،  بقضايا  متعلقة  والاقتصادية  الاجتماعية  المؤشرات  بعض  على  الدراسة  اعتمدت 

 (.   01مؤشرا ) أ نظر الشكل رقم  18السكن ومس توى الدخل المالي لدى البلديات بمجموع 

جمالي بلديات الوطن،    11.42ة جدا، تمثل حوالي  بلدية فقير   177أ ظهرت الدراسة أ ن هناك   % من ا 

 محرومة من الحد ال دنى لخدمات الصحة والتعليم والسكن والتجهيز. 
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لى تحديد   ن دراسة الفوارق ما بي المدن حسب المؤشرات المجالية، الاجتماعية، والاقتصادية يهدف ا  ا 

تحديد عمليات وتوجيهات التنمية المحلية، وهذه النقائص والاختلالات الموجودة ما بي البلديات بغية 

التجهيزات   ومختلف  الخدمات  توزيع  في  التساوي  وعدم  التفاوت  هذا  من  للتقليل  تهدف  ال خيرة 

 وال نشطة ال ساس ية لسكان المدن. 

 للتنمية المؤشرات المجالية، الاجتماعية والاقتصادية حسب برنامج ال مم المتحدة  ( :     01شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عديدة:   جوانب  تتضمن  ومتنوعة،  ومتعددة  معقدة  ظاهرة  لهيي  المدن  بي  ما  الفوارق  شكالية  ا  ن  ا 

القضايا  أ برز  من  وتعد  والتطور  للتنمية  حقيقيا  عائقا  النهاية  في  تشكل  وعمرانية،  اقتصادية  اجتماعية، 

لى طرح ال س ئلة الت  الية:  والتحديات الحالية والمس تقبلية، وبذلك تقودنا هذه الا شكالية ا 

  ما هي المؤشرات المس تعملة لدراسة الفوارق المذكورة سالفا ؟ . -

ما مدى مساهمة مثل هاته الدراسات في تشخيص مكامن الخلل للقيام بتنمية محلية مس تدامة  -

 بالجزائر ؟.

 ـ  التعريف بمنطقـة الدراســة:2

براز  تعتبر المقومات الطبيعية والبشرية من أ هم مقومات التخطيط الحضري، و  الهدف من تشخيص وا 

هذه المقومات هو فهم الحاضر والتخطيط للمس تقبل بهدف توجيه والتحكم في نمو المراكز العمرانية، 

 وتوفير مختلف متطلبات التنمية العمرانية المس تدامة.
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لى معلومات أ ساس ية طبيعية وبشرية لتكون ال ساس الذي   ولذلك تحتاج التنمية المحلية المس تدامة   ا 

د عليه المخطط أ و المصمم في وضع المخططات والتصاميم الملائمة لتلك المتغيرات ) خليف حسي،  يعتم

2002 )       . 

لى أ نه يؤثر بصورة مباشرة في المظاهر البشرية  وتر جع أ همية الموقع الجغرافي بالنس بة للظاهرات المختلفة ا 

وكث للسكان  الجغرافي  بالتوزيع  يتعلق  فيما  وخاصة  وال نشطة والحضارية،  السكان،  وتركيب  افة 

  .  ( 1980الاقتصادية وحركة السكان ) الزوكة، 

ومن هذا المنطلق يتبي لنا أ همية موقع ولاية البليدة التي تحتل موقعا استراتيجيا، حيث تتوسط الا قليم  

ذ يبعد مقر الولاية عن الجزائر العاصمة بحوالي   الغرب ولاية  كم حيث يحدها من    50الشمالي ال وسط، ا 

تيبازة   ولايتي  من  كل  الشمال  ومن  والبويرة،  بومرداس  ولايتي  من  كل  الشرق  ومن  الدفلى،  عي 

بـ   البليدة  ولاية  مساحة  وتبلغ  الموالية  الخريطة  توضحه  كما  المدية  ولاية  الجنوب  من  بينما  والجزائر، 

ذ يشكل سهل متيجة بها نس بة حوالي  2كم  1478.62  PAW) جمالية للولاية% من المساحة الا    53، ا 

DE BLIDA, 2011)   . 
خريطة توضح الموقع الا داري لولاية البليدة (:   02شكل رقم ) 
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 ـ  المؤشرات المجالية، الاجتماعية والاقتصادية: 3

المؤشرات   من  ومعقول  معتبر  عدد  توفير  أ همية  البشرية  للمس توطنات  المتحدة  ال مم  خبراء  أ كد  لقد 

مؤشرا، وهي موضحة   21خصوصية الوضع الراهن للمنطقة المعنية بالدراسة، ولذلك اس تخدمنا  تعكس  

 (:  01في الجدول رقم ) 

( : المؤشرات المجالية، الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة في دراسة    01جدول رقم)                 

 الفوارق ما بي البلديات 
 

رقم  

 المؤشر 

                  

 المؤشرات                          

 

رقم  

 المؤشر 

 

 المؤشرات 

 معدل شغل القسم لطوري ال ول والثان  12 نس بة ال راضي الصالحة  للزراعة  ٪  1

 معدل التأ طير البيداغوجي للطور الثالث 13 نس بة ال راضي المروية  بالهكتار  2

 س نة 14الى  6للفئة من نس بة التمدرس  14 2008و  1998معدل النمو السكان ما بي  3

 عدد المرافق الصحية  15 2كثافة السكان نسمة/ كلم 4

 نسمة 1000عدد ال طباء العامي لكل  16 حجم ال سرة 5

 نسمة 1000عدد ال طباء المختصي لكل  17 نس بة الربط بش بكة المياه الصالحة للشرب 6
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نجاز اخلفهوم كري                                                                                                    . 2018المصدر: من ا 

نجاز دراسة الفوارق ما بي  4  عداد وا   المدن: ـ   مراحل ا 

حصاء س نة     ، مديرية البرمجة ومتابعة  2008بعد جمع المعطيات من مصادر مختلفة كالديوان الوطني للا 

، وبعض المعطيات المتوفرة لدى المديريات القطاعية بالولاية س نة 2015الميزانية لولاية البليدة س نة  

تباع العمليات والخطوات التالية المتمثلة في الشكل ا2015  2020لبيان التالي ) اخلفهوم كري،  ، قمنا با 

) 

عداد وا   04شكل رقم )    نجاز دراسة الفوارق ما بي المدن ( : مراحل ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نسمة  1000الصيادلة لكل عدد  18 س بة الربط بش بكة تصريف المياه المس تعملة  7

 نسمة 1000عدد المرافق الرياضية لكل  19 نس بة الربط بش بكة الكهرباء  8

 نسمة 1000عدد المرافق  الثقافية لكل  20 س بة الربط بش بكة الغاز الطبيعي  9

  نس بة الربط بالخط الهاتفي الثابت 10

21 

 

 نس بة السجلات التجارية ٪            
 معدل شغل المسكن الفعلي  11
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 الفوارق ما بي المدن حسب المؤشرات في ولاية البليدة: ـ    5

 2014  -  2008الفترة  (: الفوارق ما بي المدن حسب المؤشرات في ولاية البليدة خلال    02جدول رقم)  

 أرقــام المـؤشــرات
 المدن 

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 بوفاريك  5 5 20 5 4 15 11 9 3 3 8 10

 بني مراد  2 15 4 3 11 1 1 6 4 5 3 23

 بوقرة  12 11 18 15 7 4 12 4 5 6 14 13

 البليدة  14 20 24 2 1 11 6 21 2 2 5 15

 العفرون  15 12 25 10 8 7 7 16 7 4 7 12

 أ ولاد يعيش  25 22 6 1 2 6 3 13 1 1 4 11

 موزاية  1 1 23 14 6 24 17 5 12 8 11 9

 الش بلي  3 3 10 17 15 5 21 14 24 16 18 6

 الاربعاء  2 4 8 8 3 23 22 12 10 7 12 21

 واد جر  10 18 17 22 21 13 4 3 11 12 6 4

 بوينان  17 10 15 18 16 10 8 8 17 23 17 5

 الصوحان  8 24 1 25 25 16 5 1 21 24 2 1

 الصومعة  21 16 21 6 10 2 2 10 15 14 15 18

 الشفة  9 8 14 11 14 9 9 18 8 10 16 14

 مفتاح  6 6 16 7 5 19 20 22 14 11 19 19

 حمام ملوان  19 21 11 23 22 20 18 2 23 13 9 3

 قرواو  24 17 7 9 19 14 14 20 9 18 20 22

 أ ولاد العلايق 4 2 19 12 9 12 19 15 18 20 24 8

 بني تامو  16 9 5 4 13 18 13 24 6 9 13 24

 بن خليل  7 7 12 13 17 17 16 11 19 17 23 16

 بوعرفة  22 19 22 16 12 22 15 17 13 15 10 20

 عي الرومانة  13 14 13 20 20 8 10 7 22 25 21 17

 أ ولاد سلامة  11 13 2 19 18 21 24 19 16 19 22 25

 جبابرة  18 25 9 21 23 25 23 25 20 21 25 7

 الشريعة  23 23 3 24 24 3 25 23 25 23 1 2

                

 (   02تابــع للجدول رقــم )                
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 المجموع الرتبة المجموعة 

 أرقام المؤشرات
 المدن 

21 20 19 18 17 16 15 14 13 

01 

 بوفاريك  6 4 3 16 3 2 10 8 2 152 1

 بني مراد  11 12 11 13 13 10 22 12 10 192 2

 بوقرة  5 5 9 10 5 3 14 20 5 197 3

 البليدة  12 15 1 5 1 1 17 22 1 198 4

02 

 العفرون  10 2 2 17 4 13 12 10 9 209 5

 أ ولاد يعيش  20 6 15 18 9 7 23 24 3 220 6

 موزاية  15 9 6 6 8 8 18 15 8 224 7

 الش بلي  4 3 7 11 16 17 6 11 18 245 8

 الاربعاء  7 19 12 20 7 18 15 14 4 248 9

03 

 واد جر  8 1 21 15 22 22 4 3 21 258 10

 بوينان  3 13 17 7 12 4 16 17 13 266 11

 الصوحان  24 16 23 1 2 24 1 1 24 269 12

 الصومعة  21 11 8 9 18 5 21 19 11 273 13

 الشفة  16 18 14 22 19 9 8 16 14 276 14

 مفتاح  17 24 5 3 6 15 13 23 7 277 15

 حمام ملوان  1 14 18 23 17 12 3 4 22 298 16

04 

 قرواو  14 22 24 4 11 6 11 5 17 307 17

 أ ولاد العلايق 19 17 16 19 15 14 19 18 12 311 18

 بني تامو  22 23 20 21 21 11 24 13 6 315 19

 بن خليل  9 21 13 24 23 20 9 9 16 319 20

 بوعرفة  18 10 4 8 20 19 7 21 19 329 21

 عي الرومانة  23 8 10 25 24 21 5 7 20 333 22

05 

 أ ولاد سلامة  13 20 19 14 14 23 20 6 15 353 23

 جبابرة  2 25 25 12 10 16 2 2 23 359 24

 الشريعة  25 7 22 2 25 25 25 25 25 380 25
             

عداد اخلفهوم كري                                                                                                             المصدر: من ا 
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 :  الدراسة نتائج ـ 5

 

 2014  -   2008( : ترتيب المدن حسب المؤشرات في ولاية البليدة خلال الفترة    03جدول رقم)       

 ترتيب المدينة  المدن  مجموع المؤشرات  ترتيب المدينة  المدن  مجموع المؤشرات 

 1 بوفاريك  152 14 الشفة  276

 2 بني مراد  192 15 مفتاح  277

 3 بوقرة  197 16 حمام ملوان  298

 4 البليدة  198 17 قرواو  307

 5 العفرون  209 18 أ ولاد العلايق 311

 6 أ ولاد عيش  220 19 بني تامو  315

 7 موزاية  224 20 بن خليل  319

 8 الش بلي  245 21 بوعرفة  329

 9 الاربعاء  248 22 عي الرومانة  333

 10 واد جر  258 23 أ ولاد سلامة  353

 11 بوينان  266 24 جبابرة  359

 12 الصوحان  269 25 الشريعة  380

  
 13 الصومعة  273 

عداد اخلفهوم كري                                                                                                                  المصدر: من ا 

 المجموعة ال ولى:    ●

بها   التجهيز  مس توى  بحيث  عالية  تنمية  درجة  بوقرة  ذات  مراد،  بني  بوفاريك،  مدن  تشمل  ذ  ا  عالي 

ومدينة البليدة، وهي تحتل المراتب ال ولى في معظم ش بكة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا  

يعود لاحتوائها على أ غلب الهيأكل والتجهيزات والمرافق، وال نشطة بنسب مرتفعة، حيث احتلت مثلا  

 ات وهذا نظرا للوظيفة ومهامها الا دارية كمقر للولاية.مدينة البليدة الريادة في خمسة مؤشر

 المجموعة الثانية:   ●

تشمل مدن العفرون، أ ولاد يعيش، موزاية، ال ربعاء، والش بلي وهي مدن تتمتع بتنمية جيدة حيث  

للمرافق    نظرا  وذلك  والاقتصادية،  الاجتماعية  المؤشرات  ش بكة  حيث  من  مقبول  تجهيز  بها  نجد 

وفرة كالمرافق الصحية، التعليمية، والاجتماعية، وتوفرها على نسب عالية للربط بمختلف  والخدمات المت
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الش بلي،   مدينة  باس تثناء  للدوائر  مقرات  تمثل  المدن  هذه  أ غلب  أ ن  نلاحظ  كما  التقنية،  الش بكات 

 ولذلك تمتاز هذه المدن بتوفر الخدمات الا دارية.

    المجموعة الثالثة:  ●

مقبولة بحيث  مس توى التجهيز بها  مقبول نسبيا وتشمل البلديات التالية: واد جر، بوينان، ذات تنمية  

الصوحان، الصومعة، الشفة، مفتاح، وبلدية حمام ملوان، وتمتاز هذه البلديات باحتوائها على خدمات  

 ومرافق تعليمية، صحية، وتجارية مقبولة نسبيا. 

 المجموعة الرابعة:   ●

درجة   وتشمل  ذات  منخفض  التجهيز  مس توى  حيث  ضعيفة  أ ولاد    06تنمية  قرواو،  وهي  مدن 

العلايق، بني تامو، بن خليل، بوعرفة، وبلدية عي الرومانة وهي مدن تعان من نقص ملحوظ في  

لى المدن المجاورة للاس تفادة   مختلف الخدمات والتجهيزات الضرورية، مما يجبر انتقال سكان هاته المدن ا 

 الخدمات المنعدمة بمدنهم ال صلية.  من مختلف

 المجموعة الخامسة:   ●

وهي مدن تحتل المراتب ال خيرة في سلم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتضم ثلاثة مدن وهي 

والمرافق   الخدمات  مختلف  في  كبير  نقص  فيها  ونلاحظ  الشريعة،  ومدينة  جبابرة  سلامة،  أ ولاد 

دن في المناطق الجبلية وأ قدام الجبال العلوية، وهي مناطق تشهد  الضرورية، وعلى العوم تقع هذه الم

غياب ال نشطة الاقتصادية بها، أ ي قلة فرص العمل بها مما يجبر السكان ال صليي على الهجرة نحو  

 المدن ال كثر فرصا للعمل وتجهيزا.

 جتماعية ما بي المدن حسب المؤشرات الاقتصادية والا الفوارق المجالية  (:  05شكل رقم )  

 (   2014-   2008بولاية البليدة ) 
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 ـ الخلاصة: 7

ن دراسة الفوارق المجالية، الاجتماعية والاقتصادية ما بي المدن لولاية البليدة خلال الفترة )     2008ا 

مؤشرا أ فرز عن احتلال مدن بوفاريك، بني مراد ، البليدة، ومدينة بوقرة    21( باس تعمال    2014  –

المراتب ال ولى فيما يخص التجهيز وتوفر مختلف الخدمات بها، بينما المدن ذات الطابع الجبلي اعتلت  

 المراتب ال خيرة في توفر مختلف الخدمات كبلديات أ ولاد سلامة، جبابرة، وبلدية الشريعة.

 التالية : ولتقليل الفوارق الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية نوصي ببعض التوصيات 

 ـ التوزيع العادل للمشاريع التنموية بي مختلف مدن ولاية البليدة 

عانة المدن ال قل درجة تنمية بمخططات تنموية خاصة ذات طابع اس تعجالي.   ـ ا 

قليم ولاية البليدة لتقوية الروابط الوظيفية فيما بينها،   رساء مبدأ  التضامن المحلي بي مختلف مدن ا  ـ ا 

 التنموية بينها. ولتقليل الفجوة 

أ دوات   طار  ا  في  المجالي  التوازن  اختلال  من  للحد  البليدة  لولاية  العمرانية  الش بكة  تنظيم  عادة  ا  ـ 

 التخطيط الا قليمي.  

 ـ المراجع العربية 

شكالية المخالفات العمرانية في الجزائر، حالة: ولاية البليدة -    اخلفهوم كري ، أ دوات التخطيط الحضري وا 

 دكتوراه في علوم ال رض ، الجفرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أ طروحة 

 . 2020الجزائر عام  

 . 2000، عام  15تقرير وزارة تهيئة الا قليم ، الجزائر صفحة  ـ -

 . 2005، عام  44تقرير وزارة تهيئة الا قليم ، الجزائر صفحة  -

ي في الجزائر، العوامل المجالية المورفولوجية والقانونية، حالة ولاية المس يلة، حطاب سفيان، أ دوات التخطيط الحضر  -

 . 2012أ طروحة دكتوراه دوله في علوم ال رض بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، الجزائر عام 

ال ردن، خليف حسي علي الدليمي، التخطيط الحضري: أ سس ومفاهيم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -

2002 . 

 . 1980الزوكة محمد خميس، مقدمة في التخطيط الا قليمي، دار الجامعات المصرية، الا سكندرية، مصر    -

 المراجع ال جنبية 
- Etude d’affinement de la carte de la pauvreté , ANAT , ministère de l’emploi et la 

solidarité Nationale, Alger, Mars 2006 . p4.  

- Plan d’aménagement de la wilaya de Blida , phase N°01 , document N° 04- 2011 . 
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 -سكرة حالة مدينة ب -الاس تقطاب التجاري للمدن المتوسطة  

 مسعودي دليلة، ازرايب صال
Messaoudi Dalila1, Zraib Salah2 

1Université de Batna 2/ Département des sciences de la terre et de l’univers / 

Batna, Algérie, d.messaoudi@univ-batna2.dz 
2 Université de Batna 2/ Département des sciences de la terre et de l’univers / 

Batna, Algérie, zeraibsala@yahoo.fr 
 
 

لى تشخيص ظاهرة الاس تقطاب التجاري للمدن المتوسطة، أ ين سلطنا الضوء   ملخص: تهدف هذه الدراسة ا 

جمالي المحلات   67.29%على محلات التجارة الصافية لمدينة بسكرة كحالة دراس ية والتي شكلت ما نسبته   من ا 

 التجارية. 

ي لدى عينة من أ صحاب التجارة  اس تخدمت الدراسة المنهج الكمي والوصفي لتوضيح خاصية الاس تقطاب التجار 

الصافية لمدينة بسكرة. بينت الدراسة أ همية التجارة الصافية من خلال اس تقطابها للتجار من مهن مختلفة، حيث  

%، كما بينت الدراسة  73.67يشكل التجار الذين توجهوا من قطاعات أ خرى للعمل في قطاع التجارة مانسبته  

% والتي تعكس العلاقة 54.45ال الدراسة أ غلبهم من ولاية باتنة بنس بةاس تقطاب المدينة للتجار من خارج مج

جيجل   ولاية  ونخص  الساحلية  الولايات  من  للتجار  المعتبر  والتوافد  باتنة،  بولاية  تربطها  التي  الوظيفية 

 %. 2.97بنس بة

 الاس تقطاب التجاري، المدن المتوسطة، بسكرة، التجارة الصافية، تجار   كلمات دلالية:

The commercial polarization in middle cities 

- Biskra city as a case study- 
ABSTRACT: This study aims to diagnose the phenomenon of commercial polarization 

in middle cities, where we chose the net commercial shops of Biskra city as a case 

study, which constituted 67.29% of the total shops. 

The study used the quantitative and descriptive approach to illustrate the characteristic 

of commercial polarization for sample of merchants in Biskra city  .The study showed 

the importance of net commercial by attracting merchants from different professions, 

where the merchants who went from other sectors to work in the commercial sector 

accounted for 73.67%, and the study showed that the city attracts merchants from 

outside the city, most of them from Batna by 54.45%, which reflects  functional 

relationship with the Wilaya of Batna, and the significant influx of merchants from the 

coastal Regions, especially Jijel, by 2.97%. 

KEYWORDS: commercial polarization, middle cities, Biskra, net commercial, 

merchants 
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 مقدمة: 

فيها المدن  تعد الوظيفة التجارية من أ هم الوظائف الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في نمو المدن بما  

كتب حيث    Pierre Lassaveو   Anne Querienالمدن جغرافية  في المختصان المتوسطة، 

 وسكانها المدينة أ حياء مثلها مثل ونوعا، كما تزداد مرة كل في التجارية المساحات  " أ ن 1998 س نة

تميزت منذ  ومدينة بسكرة بوابة الصحراء   (، Bakhouche, 2002)المساحات"   هذه  تجذبهم الذين

 اقتصادية تتمتع بمكانة الرحل وقبلة الشرق، للجنوب رئيس يا القدم بطابعها التجاري حيث كانت مركزا

ثر س ياسة  الانفتاح على اقتصاد  هامة،  فبعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ا 

النشاط   بنية في الصامتة بالثورة يالباحث بعض عليه أ طلق وهو ما التجارية المعاملات وتحرير السوق

مصيلحي،   قطاع  فروع  أ حد التجارة  باعتبار الاقتصادي بسكرة  2001الخدمات)  مدينة  عرفت   ،)

والتي شكلت  كباق المدن المتوسطة الجزائرية ازدهار وتنوع ال نشطة التجارية بما فيها التجارة الصافية  

التجارية  %67.29 المحلات  جمالي  ا  ممامن  الحركية مباشر  بشكل أ ثرت ،   للمدينة الِاقتصادية على 

(  Fontaine, 1996مجال نفوذها) من ووسعت والكمية النوعية  ناحية  من أ دائها مس توى من ورفعت

واس تقطابها لليد العاملة من مختلف المهن ومختلف المناطق، وخاصة بعد الترقية الا دارية التي حظيت  

لى طرح الا شكالية التالية:  1974بها المدينة س نة   ، وهذا ما دعانا ا 

 ما أ همية الاس تقطاب التجاري لمدينة بسكرة؟ 

 فرضيات الدراسة: 

ن ظاهرة الاس تقطاب التجاري بمدينة بسكرة مرتبط بموقعها الاستراتيجي. -  ا 

 دائمة.  عمل مناصبظاهرة الاس تقطاب التجاري ناتجة عن عدم الحصول على   -

 تبرز أ همية الاس تقطاب التجاري لمدينة بسكرة من خلال توافد التجار من خارج ولاية بسكرة. -

 منهجية البحث: 

على المنهج التاريخي للتعبير عن المكانة التجارية التي تزخر بها مدينة  اعتمدنا أ س  اسا في هذه الدراسة 

أ جل   من  الكمي،  و  الوصفي  المنهجي  لى  ا  بالا ضافة  القدم  منذ  الاس تقطاب  بسكرة  ظاهرة  تشخيص 

حصاء محلات التجارة الصافية للمدينة )س نة  التجاري لمجال الدراسة (، بعد تقس يمها  2019. حيث تم ا 

حضرية   قطاعات  لى  التجارة، 01شكل  )ا  من  النوع  لهذا  اس تقطابا  ال كثر  القطاعات  عن  للكشف   )  

لى   ( ك داة أ ساس ية لجمع المعطيات وتحقيق ال هداف، والتي تم  2020اس تمارة) س نة   توزيعبالا ضافة ا 

على اس تمارة، تتضمن اس تمارة    260% من أ صحاب محلات التجارة الصافية أ ي ما يمثل  10 توزيعها 

البحث أ س ئلة تتعلق بالمهنة السابقة، أ س باب التوجه للعمل في قطاع التجارة، ال صل الجغرافي ل صحاب  

 محلات التجارة الصافية. 
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 (: القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة 01شكل) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاس تقطاب التجاري لمدينة بسكرة:  .1

 مدينة بسكرة ذات طابع تجاري منذ القدم:  1.1

 "تيسو شارل " المؤرخ  الجغرافي  يرى  بسكرة حيث  لمدينة  اختلف المؤرخون في ضبط أ صل التسمية

"   " Pisicinam " بيسينام"أ  و التجارية تعني المحطة رومانية، كلمة وهي "فيسيرا " اسمها أ ن

لى  فيرى  الزاهري زهير المؤرخ أ ما حاليا،  بسكرة وهو اسم مدينة الصالحي، حمام المعدن  المنبع نس بة ا 

لى   بسكرة مدينة اسم بأ ن ا  ذراع،   حلاوة نس بة  )شايب  الحقيقية  2014تمرها  ال س باب  لكن   ،)

ن بوابة الصحراء و  لاس تقرار الا نسان فيها هو الموقع الاستراتيجي، حيث تعتبر  شطة  عاصمة ومركزا لل 

الزيبان  لمنطقة  والثقافية  والاقتصادية  الجهة  ،  ( Bouzahzah, 2015 )الا دارية  في  تقع 

للجزائر)شكل   الشرقية  فهيي  1الشمالية  ال طلسي،  و  الصحراوي  النطاقي  بي  انتقالية  منطقة  في   ،)

الموقع   هذا  أ عطى  وبالتالي  الجاف،  الصحراوي  المناخ  و  الجاف  ش به  المناخ  بي  الاستراتيجي  تفصل 

هذه المدينة العريقة، أ همية )شمال الذي تزخر به   المدن بي  )جنوب -كبيرة وجعلها مركزا للمبادلات 

 (. 1998بالجنوب)غانم،  المنتشرة والمراكز العمرانية الشرق بالشمال الكبرى

 الرحل  لةوقب الشرق، للجنوب  رئيس يا  فكما أ شارت الكثير من الدراسات على أ ن المدينة كانت مركزا

بمكانة ليها  تتوافد هامة، اقتصادية تتمتع  في   بمنتجات الصحراء منتجات لتتبادل القوافل  ا  وذلك  التل 
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لى المدينة س نة )2016م( )معاوية، 1542- 681الفترة الممتدة مابي ) م (، 1542(، وبقدوم ال تراك ا 

فريقيا، هذا ما زاد في  منارة  أ طول باحتوائها على  للحجاج  هاما  أ صبحت معبرا ازدهار تجارتها، كما   من  ا 

لى لمس يد، راس القرية،   الفتح، باب الضرب، باب قداشة، )الكرة، س بعة مناطق قسمت المدينة ا 

 مجنيش(، أ ين نمت نموا خطيا يتوافق مع اتجاه جريان السواق )شمال _جنوب(. 

"    Le Duc Daumal"قيادة  م( تم احتلال المدينة من طرف الاس تعمار الفرنسي ب 1844في س نة )

نشاء قلعة القديس " " في الس نة الموالية، في المنطقة الشمالية للمدينة، بشكل  Saint Germainوا 

شطرنجي موجه نح والجنوب تهيكله شوارع متعامدة ومنتظمة، وهو أ ول تعمير أ وروبي بالمدينة، وهو 

وم التجارية،  المحلات  من  العديد  يضم  ذ  ا  حيوية  ال كثر  لى   المركز  ا  بالا ضافة  ومخبزة  ومطحنة،  طاعم، 

غضبان،   )بن  الا دارية  والمقرات  الفرنسي 2015المساكن  الاحتلال  اهتم  كما   النقل  قطاع  بتطوير  (، 

 بالجهة الغربية م(1855 س نة) تجارية سوق وانجاز  والجنوب، الشمال بي التجارية المبادلات لتسهيل

 شكل تأ خذ متر مربع، 1600 ب مساحتها تقدر حاليا( مهيدي بن )العربي  بوتي  العقيد الكبيرة  للساحة

 الخارجية الجدران تهيئة الغروب، كما تمت  عند غلقه ويتم  فر كل عند  عامل يفتحه باب  يتوسطه مربع

نجاز خط السكة الحديدية، 2004تجارية )زردوم،   محلات عدة لتضم للبناء (، وقد ساهمت عملية ا 

م( في توافد العديد من ال هالي من مناطق مختلفة من الجزائر اِس تمرت  1895)والفندق والكازينو س نة  

نشاء محلات تجارية مختصة في بيع ال قمشة   حتى الِاس تقلال، منهم الميزابيون )غرداية( الذين اِهتموا با 

ا  وال لبسة والمواد الغذائية تجاور السوق المغطاة، كما وفد السوفيون ) سكان واد سوف( الذين عملو 

في بداياتهم على تهريب مواد الشاي، والقهوة والسكر، ثم اِس تقروا بالمدينة وهم ال وائل الذين اِهتموا  

لى  أ وروبا)بن غضبان،   (. 2015بتصدير التمور )دقلة نور( ا 
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 الموقع الاستراتيجي لمدينة بسكرة (:  02شكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسكرةتجارة التمور في مدينة  (: 03شكل ) 

 

 

 

 

 مديرية الس ياحة، بسكرة.المصدر: 
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 التجارة الصافية نموذجا لظاهرة الاس تقطاب التجاري  .2

نشطة التجارية ال خرى :   2.2  أ همية التجارة الصافية بالنس بة لل 

، فمن خلال المسح الميدان تبي وجود  في ال ونة ال خيرة ازدهار التجارة الصافيةعرف مجال الدراسة  

،  كما أ ن هذا النشاط  (     04من اجمالي المحلات )الشكل    67.29%أ ي ما نسبته  محلا تجاريا    2639

مع اس تحواذ قطاع ستر الملوك على أ كبر عدد  يتوزع بصورة متباينة عبر القطاعات الحضرية للمدينة، 

جمالي يقدر ب     466محلا تجاريا، ليليه قطاع العاليا بمجموع يقدر ب    903من المحلات التجارية بعدد ا 

 (.     05من النشاط )الشكل   مما يدل على اس تقطابهما الكبير لهذا النوع محلا تجاريا، 

نشطة التجارية ال خرى أ همية التجارة الصافية  (:  04شكل)    بالنس بة لل 

 

 

 

 

 من انجاز الباحثيالمصدر: 

 توزيع المحلات التجارية عبر القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة   (: 05شكل)  

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاز الباحثيالمصدر: 

مركز المدينة

قطاع البدر

المدينة القديمة

البخاري

سطر الملوك

المجاهدين

المنطقة الغربية

العاليا

الهدى

سيدي غزال

67.29%

21.37%

11.35%

محلات التجارة الصافية

محلات التجارة الخدماتية

محلات التجارة الحرفية
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الصافية  توزيع 2.3 التجارة  محلات  زرايب،  :السابقة للمهنة  وفقا أ صحاب  مسعودي،   (

 (  63، ص 2021

تبي لنا من خلال الاس تفسار الذي وجه ل صحاب محلات التجارة الصافية بمدينة بسكرة عن  

عدم أ ن  الدراسة،  مجال  في  التجارة  لممارسة  أ موالهم  واستثمار  توجههم   مناصب  على حصولهم أ س باب 

 الاقتصادية، تحسي المس توى المعيشي، تسريح العمال والتقاعد.   القطاعات بأ حد دائمة عمل

تاجرا    61حسب نتائج المعطيات الميدانية فقد بلغ عدد التجار الذين لم تكن لديهم مهنة سابقة  

خبرة في مجال التجارة  23.28يعادل   أ ي ما عدد التجار الذين لديهم   تاجرا وهو ما   69%، بينما بلغ 

شكل التجار الذين كانوا يمارسون أ عمال حرة ثم توجهوا نحو العمل في مجال    %، في حي26.33يعادل  

 %. 16.03تاجرا أ ي ما يعاد   42التجارة 

 السابقة:  للمهنة وفقا (: توزيع أ صحاب محلات التجار الصافية06شكل )

 

 

 

 

 

 من انجاز الباحثيالمصدر: 

 ال صل الجغرافي ل صحاب محلات التجارة الصافية:  2.4

أ همية مدينة بسكرة من خلال اس تقطاب التجار من مختلف المناطق واس تقرارهم بمجال  تبرز 

اس تمارة وجهت ل صحاب محلات   260 اس تخراجها من تم  التي المعطيات الدراسة، حيث سمحت لنا 

ال صل الجغرافي للتجار والكشف عن  ةمن معرف ،2020التجارة الصافية لمدينة بسكرة لس نة 

 هرة الاس تقطاب التجاري بالمدينة والتي توضح مايلي: المس توى الكبير لظا

% من مجموع  50.31( أ ن أ كثر من  07تبي من خلال الشكل رقم )تجار من ولاية بسكرة:     •

% من التجار ينحدرون 48.95أ صحاب محلات التجارة الصافية هم من سكان مدينة بسكرة،  

بسكرة ونخص بالذكر بلدية مزيرعة، في حي  من البلديات  الواقعة  في الجهة الشرقية لولاية  

 %. 13.73التجار المنحدرين من البلديات  الواقعة  في الجهة الغربية للولاية لا يشكلون سوى  

لا توجد مهنة

أعمال حرة

بناء وأشغال عمومية

نقل

إدارة ووظيف عمومي

تعليم

الأمن

فلاحة
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خارج  • من  بسكرة:   تجار  )ولاية  رقم  الشكل  من  08توضح  الوافدين  للتجار  الكبيرة  النس بة   )

% من مجموع أ صحاب  54.45لذين يمثلون  الولايات الشمالية، أ غلبهم ينحدرون من ولاية باتنة وا

، واغلبهم متخصص في تجارة المجوهرات، ال لبسة، قطع الغيار، ال قمشة  محلات التجارة الصافية

تعكس العلاقة الوظيفية التي تربطها بولاية باتنة ناتجة عن  مرتفعة نس بة وهي  ولوازم الخياطة

نية علاقتها بولاية مس يلة حيث يقدر عامل اقرب المسافة بي الولايتي، من جهة ومن جهة ثا

% وأ غلبهم متخصص في تجارة ال وان، كما أ ظهرت  معطيات    12.87عدد التجار الوافدين ب

حيث   جيجل  ولاية  ونخص  الساحلية  الولايات  من  للتجار  المعتبر  التوافد  الميدان  التحقيق 

ن من ولاية تيزي وزو  % في حي شكل  التجار الوافدي2.97شكل التجار الوافدين ما نسبته  

 % . 1.01ما نسبته 

 محلات التجارة الصافية: ال صل الجغرافي للتجار الوافدين من ولاية بسكرة     (: 07شكل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاز الباحثيالمصدر: 
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 (: محلات التجارة الصافية: ال صل الجغرافي للتجار الوافدين من خارج ولاية بسكرة  08شكل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من انجاز الباحثيالمصدر:   

 خلاصة: 

شكلت مدينة بسكرة نموذجا لدراسة ظاهرة الاس تقطاب التجاري لا حدى المدن الجزائرية المتوسطة، 

ليها تتوافد تكون مركزا للتبادلات التجارية،حيث اكس بها موقعها الاستراتيجي بأ ن    لتتبادل القوافل ا 

ليه الكثير من الدراسات، وكما أ دت الترقية الا دارية   بمنتجات الصحراء منتجات التل وهذا ما أ شارت ا 

لى ازدهار الوظيفة التجارية، أ ين يبرز دور التجارة الصافية في اقتصاديات   التي اس تفادت منها المدينة ا 

ذ أ صبحت تشكل ما نسبته  المجتم جمالي المحلات التجارية، حيث بينت    67.29%ع البسكري ا  من ا 

لى   ضافة ا  اس تقطابها  الدراسة اس تحواذ قطاع ستر الملوك والعاليا واس تقطابهما لهذا النوع من النشاط، ا 

ارة  الذين توجهوا من قطاعات أ خرى للعمل في قطاع التجللتجار من مهن مختلفة، حيث يشكل التجار  

للتجار من خارج مجال الدراسة أ غلبهم من    اس تقطاب المدينةكما بينت الدراسة    %،73.67ما نسبته  

% والتي تعكس العلاقة الوظيفية التي تربطها بولاية باتنة ناتجة عن عامل  54.45ولاية باتنة بنس بة

ولاية جيجل    بالذكر نخصقرب المسافة بي الولايتي، والتوافد المعتبر للتجار من الولايات الساحلية و 

 %.2.97بنس بة
 



  

406 
 

 

 قائمة المراجع:  -

 المراجع العربية:  -

 المنار، الجزائر. مطبعة "، الفرنس ية بسكرة تاريخ"  (،2004زردوم، ع )  -

 مطابع  الثانية،  الطبعة  ،عربية" النظري وتطبيقات الا طار :الخدمات جغرافية"  (،2011مصيلحي، م )   -

 مصر. المنوفية،  جامعة

 أ طروحة  ،"المس تدامة   التنمية  ضوء  في   العمرانية  التهيئة  س ياسة  واقع "  ،(2014)  م  ذراع،   شايب    -

 .الجزائر بسكرة، جامعة والاجتماعية، الا نسانية العلوم كلية علوم، دكتوراه

 "، أ طروحة دكتوراه علوم. كليةالتنظيم المجالي حاضرا ومس تقبلا في ولاية بسكرة"  (، 1998غانم، ع )  -

 ،الجزائر. قس نطينة  جامعة العمرانية،  والتهيئة والجغرافيا ال رض  علوم

-   ( ص  الصحراوية  (،2016معاوية،  المدن  في  المس تدامة  نمية  والت الحضري  بسكرة    -"التطوير  مدينة 

 ، أ طروحة دكتوراه علوم، كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر. "-نموذجا

د.   - )  مسعودي،  ص  مناخ   (،2021زرايب،  ترقية  في  والاقتصادية  الاجتماعية  التحولات  دور 

الجزائرية بالمدن  التجاري  نموذجا  -الاستثمار  بسكرة  المجلد  -مدينة  والتنمية،  الاستراتيجية   مجلة   ،11 ،

 .  03العدد

-  ( ف  غضبان،  " 2015بن  للمد(،  التجارية  البنية  على  والاقتصادية  الاجتماعية  التحولات  ن أ ثر 

بسكرة   مدينة  في  دراسة  الجزائرية،  المدينة  –الصحراوية  تحولات  الدولي  الملتقى  أ شغال  الجزائر"، 

 .2015مارس  4-3تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات الحضرية يومي  -الصحراوية 

 : ال جنبية المراجع  
- Bakhouche, Z, )2002(,«  Strectures commerciales et Dynamiques urbaine-cas de 

Biskra–», Thèse de doctorat, UFR de Géographie- Université Aix Marseille, 

France.  
- Bouzahzah, F, )2015(, «Dynamique urbaine et nouvelle centralité cas de 

BISKRA –ALGERIE-»  . Thèse doctorat science, Aménagement de territoire, 

université de Constantine 3, Algérie. 
- FONTAINE , J, )1996( "Les populations sahariennes", Les cahiers d'URBAMA, 

n° 12, université de Tours 

 

 
 

  



  

407 
 

 

 التحولات السوس يومجالية في المدن الجزائرية المتوسطة ذات النشأ ة الاس تعمارية  

 مدينة عي مليلة حالة دراس ية  

 د .  بشارة سمير  

 الجزائر  جامعة أ م البواق 
 samirbechara28@gmail.com البريد الالكترون: 

 الملخص 

للمدن          السوس يومجالية  التحولات  موضوع  البحثية  الورقة  الجزائرتتناول  في  ذات    المتوسطة 

على تشجيع الاستيطان في   عمل  حيث و بدخول الاس تعمار الفرنسي للجزائر  النشأ ة الاس تعمارية، 

المناطق السهلية المنبسطة، و هذا بغرض المراقبة و الس يطرة على الاقاليم المحتلة من جهة ، و اظهار  

القرى الفلاحية ، هذه  القوة و الهيمنة الفرنس ية من جهة أ خرى. و قد ترٌجم كل ذلك ببناء المراكز و  

الخطة   أ خذا  للتخطيط   خاضع  لكونه  نظرا  المجال   اس تهلاك  في  جديد  نموذج  بمثابة  كانت  ال خيرة  

الشطرنجية ، و يؤدي  وظائف حضرية جديدة، و بالمقابل  تتموقع بجوارها السكنات التقليدية التي  

ية في النمو و التوسع و أ صبحت  تأ وي ال هالي. لكن  بعد الاس تقلال أ خذت هذه المراكز الاس تعمار 

نتج    ، الجزائرية  السلطات  طرف  من  المتبعة  العمرانية  للس ياسات  ،خضعت   ذاتها  بحد  مدنا   اليوم 

عنها نس يجا حضريا يضم أ شكالا حضرية مختلفة في الشكل والوظيفة، و من هذا المنطلق تأ تي دراستنا  

لمشكلة في المدن المتوسطة الجزائرية  ذات النشأ ة  والمتمثلة في تسليط الضوء على المجالات العمرانية  ا

الاس تعمارية التي أ عطت صورة حضرية تتميز بها، بأ خذنا لمدينة عي مليلة حالة دراس ية ، ومحاولي  

وضع اسقاطات وسيناريوهات مس تقبلية  معتمدين في ذلك على المنهج المسحي . هذه المداخلة تندرج  

 .  لصغيرة والمتوسطة في حركة التحضردور المدن ا ضمن المحورالثالث:   

 الكلمات المفتاحية 

المتوسطة   الاس تعماري    –المدن  المجالية   –المركز  السوس يولوجية–التحولات  المجال    –التحولات 

 مدينة عي مليلة . –الحضري 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samirbechara28@gmail.com
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Sociological transformations in the middle Algerian cities of colonial origin 

Ain M'lila, a case study 

 

 مقدمة  

لقد شكلت المدينة موضوع اهتمام و بحت العديد من المختصي و ينظر اليها من زوايا مختلفة و         

متعددة ، فهذا  الكيان المعقد يكتسي أ همية بالغة في الحياة البشرية  في كونه  المجال الذي تتداخل و  

مبنية و غير مبنية. مما جعلها    تتمازج فيه الفعاليات الانسانية وتترجم على أ رض الواقع في شكل تصميمات

حقل مفتوح لتخصصات مختلفة كالعمران، الجغرافيا، التاريخ ، الهندسة ...الخ . لكل تخصص مقاربة  

تعتمد على مجموعة من المعايير لتعريف المدينة ، فالجغرافيون ينظرون الى المدينة هي ذلك التنظيم المجالي  

لسكن ، الوظيفة . و علماء التاريخ يرون أ نها نتاج و خلاصة  المتركز على ثلاث عناصر هي : الارض، ا

الحياة الحضرية كونها المرجع ال ول الذي يرجعون اليه لدراسة الحضارات القديمة ويصنفونها حسب الفترة  

التي مرت بها أ ما علماء الاجتماع فانهم يعتبرون المدينة مكان للتركز السكان تربطهم علاقات و مصال  

 ، أ ي يأ خذون المعيار الاحصائي في تعريفهم و يصنفونها على حسب الحجم السكان.متبادلة 

عرفت الجزائر التحضر منذ العصور القديمة بحكم تاريخها العريق و موقعها الاستراتيجي الذي          

يسمح لها بالاحتكاك بحضارات البحر الابيض المتوسط ، و مع تنوع و تباين تضاريسها جعل مدنها  

تلف عن بعضها البعض ، فنجد مدن ساحلية ، مدن صحراوية ، مدن داخلية ...الخ  و بمختلف  تخ 

الاحجام ، فهناك مدن كبيرة )الجزائر العاصمة، وهران، قس نطينة ( ، مدن متوسطة ، مدن صغيرة، 

Abstract 

     The research paper talked about a topic of spatial transformations and sociological 

transformations of middle cities in Algeria of colonial origin, Whereas, with the entry of 

French colonialism into Algeria, he worked to encourage settlement in the flat plain 

areas, in order to monitor and control the occupied territories on the one hand, and to 

demonstrate French power and hegemony on the other hand.  All of this was translated 

into building agricultural centers and villages, this latter was a new model in space 

consumption due to its being subject to planning, following the chess plan, and it 

performs new urban functions, and in return, traditional housing units that house the 

people are located next to it. But after independence, these colonial centers began to 

grow and expand today, they have become cities in their own right, subject to the urban 

politics adopted by the Algerian authorities, it resulted in an urban fabric that includes 

urban forms of different form and function.  From this standpoint comes our study, 

which is to shed light on the urban areas problems in the Algerian middle cities of 

colonial origin that gave an urban image to distinguishes it , we took the city of Ain 

M'lila as a case study , by trying to develop projections and future scenarios, depending 

on the survey method. This intervention falls within the third axis: the role of small and 

medium cities in the urbanization movement. 

Key words: Medium cities - Colonial center-spatial transformations - Sociological 

transformations- Urban space - city of Ain M'lila 
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و تجمعات حضرية. و هناك نوع من المدن الذي يتواجد في  الجزائر  أ لا وهو لمدن المتوسطة ذات  

لنشأ ة الاس تعمارية ، و التي هي اشكالية بحثنا دراسة مختلف التحولات السوس يومجالية التي عرفتها  ا

منذ نشأ تها الى غاية الوقت الحالي ، و تطورها في المس تقبل . و هذا بأ خذنا لمدينة عي مليلة حالة  

 دراس ية .

 خلفية تاريخية للتحضر في الجزائر  -01

لس وليد اليوم ، بل تعود جذوره الى الحضارات القديمة التي مرت    ان التحضر في الجزائر           

لقيام   موطنا  العصور  مر  عغلى  و  الجزائر  كانت  فقد   ، المعمارية  و  العمرانية  الشواهد  أ كدتها   . عليها 

الحضارات بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على البحر ال بيض المتوسط . ففي بادئ ال مر تشكلت  

ساحل كانت نواة لمدن تتطورت فيما بعد ، على رأ سها المس توطنات الفينيقية . و  مس توطنات على ال 

م(  أ ول ما قام به هو اقامة     429  –ق.م  146مع دخول الاحتلال الرومان لمنطقة لبلاد المغرب )

قائمة بحد ذاتها   فيما بعد مدنا قائمة  الحصون و القلاع  و بناء المس تعمرات للجنود الرومان أ صبحت 

 ها تيمقاد ، شرشال ، جميلة ....الخ ، كان لها ال ثر البارز في تحديد الش بكة الحضرية للجزائر.أ هم 

و مع وصول الفتوحات الاسلامية الى شمال افريقيا و ضمها للبلاد الاسلامية و ظهور دويلات         

مدن أ خذت نموذجا في تكوينها )الرس تمية، الموحدية، المرابطية، الحمادية ، الزيانية(  كان لزاما عليها بناء  

، القلعة، أ شير ...الخ ، اضافة الى  نيتوافق مع العقيدة الاسلامية بكل جوانبها أ همها تيهرت ، تلمسا

تطوير المدن العتيقة التي فتحوها كقس نطينة و مدينة الجزائر . لتليها الفترة العثمانية أ ين قسمت البلاد  

رانية في الجزائر )دار السلطان، بايلك الشرق، بايلك التيطري  الى أ ربع مقاطعات كبداية للتهيئة العم

 ، بايلك الغرب(  

بعد        المس توطنون    1830و  كان  فقد   ، العمرانية  الس ياسة  تغيرت  الفرنسي  الاس تعمار  فترة  أ ي 

ال وربيون يس تولون على ال راضي و السهول الخصبة و اقامة مس توطنات خاصة بهم يتم ربطها بش بكة  

المس توى الاقليمي أ برزه على  أ همية  ذات  مدن  الى  لتتطور  الحديدية  السكة  و  البرية  مدن:  الطرق  ا 

باتنة ، سطيف ، س يدي بلعباس ...الخ . و من جهة أ خرى قامو بتطوير المدن العتيقة ببناء أ حياء  

( الاس تقلال  بعد  و   .) قس نطينة  العاصمة،  الجزائر   ، وهران  عنابة،   ( ال وروبي  النمط  ( 1962على 

 تأ ثرت بالس ياسات العمرانية المتبعة من طرف الدولة الجزائرية. 

لتراكمات التاريخية رسمت لنا ملامح المدينة الجزائرية التي تختلف عن بعضها البعض كل هذه ا      

 في النشأ ة و الحجم و البيئة الطبيعية . 

 الش بكة الحضرية الجزائرية  -02

لعل أ برزها و أ همها القانون التوجيهيي         قانونية تتعلق بالمدينة  سن المشرع الجزائري عدة نصوص 

قد  06/06للمدينة   و   . العمران  المجال  في  الدولة  توجهات  و  مبادئها،   ، المدينة  مفهوم  حدد  الذي   ،

فية. كما حدد  عرفها على أ نها تجمع حضري ذو حجم سكان تتوفر على وظائف ادارية و اقتصادية و ثقا
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أ صنافها اضافة الى المدن الميتروبولية و المدن الجديدة و المناطق الحساسة ) حددها    06/06القانون  

مدن    20/01قانون    ، متوسطة  مدن   ، كبيرة  مدن  الى   ) المس تدامة  التنمية  و  الاقليم  بتهيئة  المتعلق 

 تراث التاريخي و الثقافي. صغيرة، و ال حياء ، معتمدا في ذلك على المعيار الديمغرافي و ال

: - أ   الميتروبولية  سكانه    المدينة  عدد  يتجاوز  حضري  و 300000تجمع  وظائف  على  تحتوي   ، نسمة 

 خدمات ذات تأ ثير على المس توى جهوي أ و وطني. 

 نسمة  300000و  100000: تجمع حضري يتراوح عدد سكانه مابي المدينة الكبيرة- ب 

 نسمة 100000و 50000د سكانه مابي : تجمع حضري يتراوح عدالمدينة المتوسطة- ج 

 نسمة 50000و  20000: تجمع حضري يتراوح عدد سكانه مابي  مدينة صغيرة- د 

 نسمة   5000: تجمع سكان يبلغ عدد سكانه على ال قل  التجمع الحضري- ه 

جزء من المدينة يتم تحديده على أ ساس مجموعة من المعطيات )المرفولوجية ، تاريخ الانشاء    الحي:- و 

 (  ...الخ

 

 : الش بكة الحضرية الجزائرية 01الشكل  
 ( ARMATURE URBAINE 2008  ,2011, P 67)  المصدر:  
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 المدينة المتوسطة ضمن الش بكة الحضرية الجزائرية  -03

المدينة المتوسطة هي الفئة الانتقالية أ و الوسطية بي المدن الصغرى و المدن الكبرى، تمارس دور    

التأ طير والخدمة للمجال الريفي ، تتحكم في العلاقات الاقتصادية و البشرية و تؤدي دورا مركزيا في 

،  2018) بن صوط صورية،   مجالات النفوذ المس تقطبة و أ حواض الخدمات المحلية  عملية الموازنة بي

   ( 166ص ،  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : توزيع التجمعات على حسب الحجم السكان 01الجدول  
 ( ARMATURE URBAINE 2008  ,2011 ,P 40)  :  المصدر 

 مدينة عي مليلة : مدينة متوسطة ذات نشأ ة اس تعمارية  -04

 تقدي المدينة  - أ  

تقع مدينة عي مليلة في الشمال الشرق الجزائري ضمن السهول العليا القس نطينية  الموقع الاداري: ✓

وصل  على ارتفاع ، اداريا تابعة لولاية أ م البواق. تحتل المدينة موقعا استراتيجيا أ هلها ل ن تكون همزة  

الوطني   الطريق  خلال  من  الغرب  و  الشرق  وسط  و    100بي  الشرق  الساحل  مناطق  بي  و   ،

. كما يمر عليها خطي للسكة الحديدية: قس نطينة  03الجنوب الشرق من خلال الطريق الوطني رقم  

 بسكرة .  –تبسة و قس نطينة  –

بال تنقسم الى سلاسل جبلية  تتموضع مدينة عي مليلة على سهل يحيط به مجموعة من الج الموضع :  ✓

على  775صغيرة متباعدة عن بعضها البعض بشكل واضح ضمن السهول العليا القس نطينية بارتفاع   م 

 (. 2004)المخطط التوجيهيي للتهيئة و التعمير لبلدية عي مليلة  مس توى سطح البحر 

 التحولات السوس يومجالية بمدينة عي مليلة  - ب 

مجموعة  ظهرت النالفترة الاس تعمارية:   ➢ تمثل مركز المدينة الحالي مشكلة من  واة الاس تعمارية التي 

، تحتوي على مرافق    03من البنايات ذات الشكل المس تطيل و المربع ، يتوسطها الطريق الوطني رقم  

عمومية موجهة لخدمة المعمرين أ همها : المستشفى، ملعب، كنيسة ، مقبرة، محكمة . و خلال الثورة  

شهد المركز الاس تعماري تطورا مجاليا بسبب النزوح    1962الى    1954الممتدة من    التحريرية الكبرى

 الريفي الكبير وبناء المحتشدات  من قبل السلطات الاس تعمارية.

 العدد حجم التجمع )نسمة( 

 283 10000الى 5000من 

 238 20000الى 10000من

 142 50000الى 20000من 

 47 100000الى 50000من 

 33 300000الى 100000من 

 5 300000أ كثر من 
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الاوروربي         النمط  هما  البناء  من  نمطي  وجو  هو  الاس تعمارية  الفترة  خلال  ملاحظته  يمكن  ما 

ط المحلي التقليدي الذي كان عبارة عن سكنات متباعدة مبنية  الذي يتميز بالخطة الشطرنجية ، و النم

 بمواد هشة كان لتقس يم الاراضي الزراعية في هيكلته. 

الاس تقلال  1974  –   1962)  ➢ من  الاولى  الس نوات  النواة    (  أ طراف  حول  التوسع  اس تمر   :

الري النزوح  بسبب  والحجارة(  الطي  من  )مبان  فوضوي  و  عشوائي  بشكل  قد  الاس تعمارية  و   ، في 

 ( . 1966نسمة )احصاء  12638قدر عدد السكان نهاية الفترة  

: عرفت مدينة عي مليلة  في هذه المرحلة تطورا عمرانيا منظما  (: فترة التوسع المنظم1977- 1966) ➢

، اذ أ صبح نمو المدينة يسير بفعل قرارات س ياس ية تبعا للمخططات التنموية الكبرى.ففي اطار المخطط  

لبناء  1969- 1967الثلاثي) خاص  برنامج  من  اس تفادت  س ياسة   360(   اطار  في  و  مسكن، 

التحصيصات البلدية اس تفادت المدينة من تحصيص بلدي انجز في الجهة الغربية. و أ هم ما ميز الفترة  

  هو التوسع في الجهة الغربية و الجهة الشمالية ، و ذلك بانجاز العديد من التجهيزات في صورة سينما

 النصر، سوق المواشي، مخزن الحبوب...الخ. 

( سكان بلغ  142.10( حوالي  1977بلغت المساحة المبنية نهاية الفترة  نسمة) 18345هكتار بتعداد 

 (.1977احصاء 

: خلال هذه الفترة شهدت المدينة حركة عمرانية سريعة و  (: فترة المشاريع الكبرى1987- 1977) ➢

ة الصناعية بالجهة  الشمالية)تدخل في اطار تشجيع الدولة للتصنيع(  مكثفة لا س يما بعد توطي المنطق

سرير و مقر الحماية المدنية في الجهة الجنوبية )حي قواجلية(،  240و بناء المستشفى بطاقة استيعاب  

وكذا انشاء مركز التكوين التابع للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز بالجهة الشمالية الغربية. كما اس تفادت  

(. و بحسب  1984- 1980مسكن في اطار المخطط الخماسي ال ول للتنمية)   900لمدينة من برنامج بناء  ا

 نسمة.  33345بلغ عدد سكان المدينة  1987احصاء 

و بداية تراجع الدولة    1988هي فترة قصيرة تأ ثرت بنبعات أ حداث    (: 1991- 1987الفترة الرابعة) •

كف الخاص  القطاع  ودخول  التعمير  مجال  من  في  مجموعة  التعمير.فظهرت  و  البناء  عمليات  في  مهم  اعل 

الرياضي،   المركب  في  تمثلت  التجهيزات  من  العديد  انجزت  كما  الفردي.  للبناء  الموجهة  التحصيصات 

 ثانوية مساس، متقن بوعافية، و العديد من المرافق التعليمية. 

دينة خلال هذه الفترة توسعا مجاليا : عرفت الم(: فترة الانفجار العمران 2010- 1991الفترة الخامسة)•

 كبير وفي جميع الاتجاهات الممكنة اذ : 

و حي النور الذي يضم سكنات    ZHUNفي الجهة الشمالية: ظهور المنطقة السكنية الحضرية الجديدة- 

 ذات النمط الفردي و الجماعي.



  

413 
 

كان عبارة عن تجمع ثانوي نتيجة  في الجهة الجنوبية : تلاحم عمران بي المدينة و حي قواجلية الذي  -

 (.02نوفمبر   01، حي  01نوفمبر  01توسع البناء الفردي )حي 

 في الجهة الشرقية: ظهور منطقة النشاطات و التخزين. - 

 جويلية ) سكنات جماعية و فردية( و انشاء المركب الرياضي.   05في الجهة الغربية : حي - 

ه / الس نة،  32.55هكتار بمعدل اس تهلاك بلغ    1070.18قدرت مساحة المدينة بحوالي    2008في  

 (. 2008نسمة)احصاء  76754، و بتعداد سكان وصل الى  1990ليكون بذلك ضعف ماتم بناؤه قبل  

السادسة) • ه(:  2018- 2010الفترة  وفق  خلال  العمران  التوسع  اس تمرار  المدينة  عرفت  الفترة  ذه 

، فظهرت أ حياء كاملة في صورة مخطط شغل ال رض رقم    2004المخطط التوجيهيي للتهيئة و التعمير ل

في الجهة الجنوبية الغربية الذي هو عبارة عن منطقة للسكن الجماعي بصيغة السكن الاجتماعي و    03

الفردي بشكل لافت بفضل الانتعاش الذي عرفه قطاع التجارة بالمدينة،  التساهمي . كما ازدهر البناء  

 ضف الى ذلك انجاز العديد من التجهيزات الخدماتية و التعليمية لعل أ برزها القطب  

 الجامعي في الجهة الجنوبية. 

 

 : الوضعية الحالية لمدينة عي مليلة و اتجاهات التوسع 02الشكل  
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 ( 65، ص  2019صدر: ) بشارة سمير ،  الم

 : التطور السكان لمدينة عي مليلة  03الشكل  
 معطيات مديرية البرمجة و متابعة الميزانية    +   2008- 1998- 1987- 1977- 1966تعداد  المصدر: 

 

 الخصائص   النمط العمران  

ظهر خلال الفترة الاس تعمارية يتمركز وسط المدينة، يتكون من مجموعة من   ال وروبي  

السكنات الفردية و بعض التجهيزات، تظهر بشكل منتظم في جزيرات ذات 

أ شكال هندس ية يغلب عليها الشكل المربع والمس تطيل، و بارتفاع لا يتعدى  

 الطابقي.لكن في الس نوات ال خيرة أ دخلت عليها عمليات التجديد 

اتخذ  مورفولوجيات وخطة غير منتظمة تختلف من شارع الى شارع اخر. لتبدو  التقليدي المحلي  

مزيجا يجمع بي النمط التقليدي وال وروبي،كما أ ن مبانيه تنمو تبعا لتجزئة بس يطة 

العمرانية   للخصائص  تس تجيب  أ نها  أ ي  للساكني.  الاجتماعية  الوضعية  بحسب 

دماج عناصر الحياة العصرية. و في الس نوات الاخيرة شهدت التقليدية ومحاولة   ا 

و اعادة البناء بطريقة حديثة. نجده في كل من حي    أ غلب السكنات تجديد كبيرة.

  ،حي خنفري، و حي رقايزي. 01قواجلية 

هي شكل من أ شكال التوسع المنظم، ذو هندسة معمارية تحمل الصفات العصرية  التحصيصات  

نحو   الغربية.كالانفتاح  و  والجنوبية  الشمالية  الجهة  في  في  تتميز    الخارج.تتواجد 

الطابق  في  التجارية(  )المحلات  التجارية  الوظيفة  اما  بوجود  العمرانية  الواجهات 

1954 1966 1977 1987 1998 2008 2019

(نسمة)عدد السكان  4843 12638 18345 33345 50672 76754 83572
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على  ومفتوحة  العليا  الطوابق  تأ تي  ثم  للسكن.  أ و  للس يارة  مرأ ب  أ و   ، ال رضي 

 الخارج بواسطة شرفات 

جويلية، حي   05حي  ،   (ZHUNالمنطقة السكنية الحضرية الجديدة) يتمثل في   السكن الجماعي  

الارض   شغل  مخطط  و  جات  03النور،  المخطط  التعمير  أ شكال  من  شكل  .هي 

 لحل أ زمة السكن، تظهر على شكل وحدات سكنية في عمارات متعددة الطوابق  

دينة و حي  جنوب الم  01مسكن نجده في كل من حي قواجلية    82عددها حوالي   نصف الجماعي  

 جويلية في الجهة الغربية 05

 : الانماط الحضرية المتشكلة في مدينة عي مليلة     02الجدول  
 

 خاتمة  

عبر           شك فيه أ ن الش بكة الحضرية الجزائرية تشكلت بفعل التراكمات التاريخية للتحضر  مما لا 

التوزيع الجغرافي للمدن، و في محاولة  الزمن ، فقد عرفت تحضرا منذ القدم كانت بصماته واضحة في  

وضع   خلال  من  مجالها  تنظيم  الى  الاس تقلال  منذ  الجزائرية  الدولة  سعت  الجهوي  التوازن  لخلق 

استراتيجية و رؤية مس تقبلية للتحكم الجيد في مجالها ، و قد تمثلت في مختلف الس ياسات و القواني 

المدينة   قانون  ،أ همها  تبنتها  عدة  الذي    06/06التي  على  فيه  يعتمد  للمدينة  مضبوط  تصنيف  وضع 

التوازن   خلق  في  كبيرة  أ همية  لها  الاخيرة  هذه   ، المتوسطة  المدينة  نجد  المدن  بي  من  و  اعتبارات، 

 الاقليمي نظرا في كونها همزة وصل بي المدن الكبرى و المدن الصغرى.

واحدة       مليلة  عي  مدينة  أ ن  الدراسة  خلال  من  لنا  تبي  النشأ ة    لقد  ذات  المتوسطة  المدن  من 

تحولات    نشأ تها  منذ  عرفت   ، الجزائري(  )الشرق  الجزائرية  الحضرية  الش بكة  في  الاس تعمارية 

ال نماط   في  مجسدة  المجال  اس تهلاك  في  متباينة  أ شكالا   أ خذت   ، عوامل  عدة  بفعل  سوس يومجالية 

السكن الجماعي و نصف الجماعي، اضافة  العمرانية التالية: ال وروبي، التقليدي المحلي، التحصيصات ،  

 الى التجهيزات الكبرى.

و بنظرتنا المس تقبلية س تصبح المدينة ضمن مصاف المدن الكبرى ذات الاهمية الاقليمية بفضل       

ماتحتويه من خدمات و تجهيزات مهمة تسمح لها بفرض هيمنتها ، الا أ نه و لابد من تحسي محيطها  

 مشأكل بالجملة.  العمران الذي يعان من
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 قائمة المراجع  

 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر   (:2000بشير التيجان )   -

نمية الحضرية المس تدامة أ ي س ياسة  (: 2017بوبكر حربوش )  - نمو الحضري و رهان الت ، مجلة العلوم    ال

 02الاجتماعية، جامعة سطيف 

أ طروحة لنيل شهادة الدكتوراه   النظام القانون للمدينة في الجزائر،:  (2018/ 2017بن صوط صورية )  -

 .01في الحقوق، تخصص قانون عام ، جامعة الجزائر 

نمو الحضري في المدن المتوسطة دراسة ميدانية بمد  (: 2009/ 2008جهيدة نزاري )  - ينة العلمة عوامل ال

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجس تير في علم الاجتماع الحضري، جامعة الحاج لخضر    ولاية سطيف

 باتنة 

  2006فيفري 20المؤرخ في  06/06القانون التوجيهيي للمدينة  -

 .المتعلق بتهيئة الاقليم و التنمية المس تدامة  20/01القانون  -

 .  2008-1998-1987-1977-1966احصاء  -

 طط التوجيهيي للتهيئة و التعمير لبلدية عي مليلة  المخ -

-   ONS (2011) : l’armature urbaine 2008. 
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 دور المدن المتوسطة في هيكلة وتوازن المجال الا قليمي 

 )مدينة السوقر بولاية تيارت أ نموذجا(   

 (2)  لعشيب الطاهر   ( 1)   البشير العرف 
 

The Role of Middle Cities in Structuring and Balancing the Regional Space (The 

city of Sougueur in the state of Tiaret is a model) 

1 Bachir Lorf / 2 Tahar Lachibi  

1*Ecole normale supérieure Mebarek Elmili Bouzareah / Laboratoire de d’histoire, civilisation et     la 

géographie pratique / Bouzareah / Alger / Algérie. 

2 Ecole normale supérieure Mebarek Elmili Bouzareah / Laboratoire de d’histoire, civilisation et     la 

géographie pratique / Alger / Algérie. 

Abstract :  

The western upper Plains region of Algeria from the problem of regional amenagement 

for the organization of human and economic aspects, In the space of achieving regional 

balance on the one hand, and regional development on the other. This is the result of 

unbalanced human construction in this region. This problem is mainly due to the rapid 

urbanization expansion and the slow movement of development in cities. Where the 

western steppe range is a prominent model to the problem of spatial imbalance between 

habitants distribution and reconstruction movement in Tiaret state and it's growing 

urban agglomerations whether rural or semi-rural or urban quickly due to dehydration 

During recent years, This prompted many rural and nomadic residents to settle In a 

spontaneous and chaotic manner unplanned On the margins of the big cities. Here is 

the problem we are dealing with by forming an important network of middle cities with 

rapid urban dynamic and a slow development dynamic. Thus, the objective of studying 

this pattern from cities to highlight its impact in the space balance on the Movement for 

reconstruction, urbanization and development Facing the big cities, especially the city 

of Tiaret as the capital of the state With a local and regional dimension in the western 

upper plains. The interest in middle cities as a mechanism for guiding urban growth and 

a means of controlling in the growth of big cities to reduce its dominance in the regional 

space, It can only be achieved by supporting their role as urban centers you play an 

intermediary between big and small cities and the rural space in order to balance the 

urban network in the state of Tiaret. 

Kaywords : Middle Cities ; Big Cities ; Regional Amenagement ; Regional Balance ; 

Urbanization Expansion. 

قليم  يعان:  ملخص قليمية  التهيئة  مشكل  من  الجزائر  في  الغربية  العليا  السهول   ا   البشرية   المظاهر  لتنظيم  الا 

قليمية  والتنمية   جهة،  من   الا قليمي  التوازن  لتحقيق  المجال   في  والاقتصادية   التعمير  نتيجة  وذلك .  أ خرى  جهة  من   الا 

لى  أ ساساً   المشكلة  هذه  وتعود  الا قليم،   بهذا  اللّامتوازن  البشري   المتباطئة   التنمية  وحركة  السريع   العمران  التوسع   ا 

 وحركة   السكان  التوزيع   بي  المجالي  اللّاتوازن  لمشكلة  بارزا  نموذجا  الغربي  السهب  النطاق  يمثل  حيث.  المدن  في

  بشكل  حضرية أ و ريفية ش به أ و ريفية كانت سواء  العمرانية التجمعات  بها  تنمو بدأ ت والتي تيارت  بولاية التعمير

لى  والرّحل  ال رياف  سكان  من   الكثير  دفع   مما  ال خيرة،  الس نوات  خلال  الجفاف  نتيجة  سريع    بطريقة   الاس تقرار  ا 

  ش بكة   تشكّل   خلال  من  نعالجها  التي  الا شكالية  تتضح  وهنا.  الكبرى  المدن  بحواف  مخططة  غير  وفوضوية  عفوية

 دراسة من  فالهدف  وبالتالي  متباطئة،  تنموية  وديناميكية  سريعة  حضرية  ديناميكية  ذات  المتوسطة  المدن  من  مهمة
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براز  هو   المدن  من   النمط   هذا   المدن  مواجهة  في  والتنمية  والتحضّر   التعمير  حركة  على  المجالي  التوازن  في   تأ ثيرها  ا 

  أ ن   ذلك.  الغربية  العليا  بالسهول  والا قليمي  المحلي البعد  ذات  الولاية  عاصمة  باعتبارها  تيارت  مدينة  س يما  لا  الكبرى

 على  هيمنتها  وتحجيم  الكبرى   المدن  نمو  في  للتحكم  ووس يلة  الحضري  النمو  لتوجيه  كآلية  المتوسطة  بالمدن  الاهتمام

لا   يتحقق  لا   الا قليمي،  المجال   والمجال   والصغيرة   الكبرى  المدن  بي   الوس يط  دور  تلعب  حضرية  كمراكز  دورها   بتعزيز  ا 

 .تيارت ولاية في العمرانية الش بكة توازن بهدف الريفي

قليمية، التهيئة الكبرى، المدن  المتوسطة، المدن: الدالة الكلمات  . العمران التوسع  الا قليمي، التوازن الا 

 المقدمة: 

لى عدم الاتزان في النسق الحضري بالجزائر، فمنذ العقود العشر  أ دت ظاهرة التوسع العمران السريع ا 

قليم السهول العليا الغربية بدأ ت تنمو المس توطنات البشرية سواء كانت   ال خيرة وفي جهات كثيرة من ا 

نتي  وذلك  الحضرية،  والمراكز  المدن  جانب  لى  ا  سريع  بشكل  حضرية  ش به  أ و  الذي  ريفية  الجفاف  جة 

لى الاس تقرار في  ضرب المنطقة خلال الس نوات ال خيرة، مما دفع الكثير من سكان ال رياف والرّحل ا 

عدة   عنه  ترتب  ما  وهذا  هناك،  المدن المتواجدة  بحواف  مخططة  غير  عفوية  بطريقة  عمرانية  تجمعات 

ختلف أ حجامها تشكل ش بكة  اختلالات في توازن المجال الا قليمي حيث أ صبحت التجمعات العمرانية بم 

قليم ولاية تيارت ضمن نطاق السهول العليا الغربية. ولعلّ   عمرانية مهمة من المدن المتوسطة والصغيرة با 

أ هم ما ميّزها هو بروز مدن صغيرة ذات ديناميكية ديمغرافية مرتفعة وديناميكية تنموية متباطئة جعلت  

لكبرى كما هو الحال في مدينة تيارت والتي امتد نفوذها في  منها مجالا للنفوذ والهيمنة من طرف المدن ا 

على   الراهن  سكانها    30الوقت  يتجاوز  لم  صغيرة  مدينة    15.000بلدية  باعتبارها  وذلك  نسمة، 

على   التركيز  أ صبح  وبالتالي  العليا.  السهول  من  النطاق  هذا  في  وجهوي  قليمي  ا  بعد  ذات  ميتروبولية 

ع طائها أ همية بالغة باعتبارها أ كثر من ضرورة لمواجهة هذه المشكلة، وتدارك  الاهتمام بالمدن المتوسطة وا 

النقائص المترتبة عن س ياسة التعمير الخاطئة التي نتج عنها اختلال التوازن في التحضر والتنمية بي 

قليم هذه الولاية على وجه الخصوص.   المدن الكبرى من جهة، والمدن الصغيرة من جهة أ خرى با 

ن الهدف  لى الدور الذي تقوم به المدن المتوسطة في تنظيم   ا  الرئيسي من هذه الدراسة هو الوصول ا 

عادة التوازن الا قليمي بالولاية في الجزء الغربي من السهول العليا، ويتضح الهدف من الدراسة  المجال وا 

بغي أ ن تكون  التي س نعالجها من خلال التركيز على مدينة من المدن المتوسطة بهذه الولاية، حيث ين 

بمؤهلات   وتتمتع  الجزائر  في  الراهنة  المتوسطة  المدن  حجم  تعكس  حضري  ووزن  ديمغرافي  ثقل  ذات 

الاس تقطاب في الهيراركية الحضرية والش بكة العمرانية، ورغم أ نه توجد ثلاثة مدن متوسطة حاليا وهي:  

لا أ ن هذه ال خيرة )مدينة السوقر( هي الم دينة الوحيدة المؤهلة والتي  فرندة، قصر الشلالة، السوقر ا 

متوسطة   مدن  ثلاثة  بي  من  المدينة  لهذه  اختيارنا  ووقع  الحجم،  المتوسطة  للمدن  بارزا  نموذجا  تمثل 

  94.000باعتبارها من أ كبر المدن المتوسطة من حيث الحجم السكان حيث بلغ عدد سكان المدينة  

حصائيات س نة   سوقر أ صبحت مدينة متوسطة  . فمدينة ال .(DPSBT, 2018)2018نسمة حسب ا 
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مدينة بولاية تيارت، ولا زالت   42في الرتبة الثانية بعد مدينة تيارت من بي مجموع  1977منذ س نة 

قليم الولاية.  لى اليوم تحافظ على هذه الرتبة في الش بكة الحضرية عبر مجال ا   ا 

شكالية الدراسة حول أ همية مدينة السوقر كنموذج  للمدن المتوسطة ومدى   وفي هذا الس ياق تتمحور ا 

مساهمتها في تنظيم المجال الا قليمي ودورها في توازنه من خلال حركيتها، بحيث لم يعد الاهتمام بوظائف  

قليمها ل نّ المدينة المتوسطة تفرض وجودها   المدينة بقدر ما أ صبح الاهتمام بحركيتها ومدى تأ ثيرها في ا 

ذا كانت قادرة على تنظيم مجالها المحيط بها من الهيراركية العمرانية   ، وهنا يتعلق ال مر بالمس توى الثالثا 

التي   الا شكالية  فا ن  وعليه  الا قليمي.  مجالها  في  للمدينة  الحضري  الاس تقطاب  بعملية  يتعلق  والذي 

 س نعالجها في هذه الدراسة تتحدد بطرح سؤالي رئيس يي وهما:  

ب - الا قليمي  المجال  تنظيم  في  المتوسطة  المدن  دور  هو  العليا  ما  السهول  بنطاق  تيارت  ولاية 

 الغربية؟ 

وأ ين   - تيارت؟  ولاية  قليم  با  المجالي  التوازن  تحقيق  في  السوقر  لمدينة  حقيقي  دور  هناك  هل 

 يكمن أ ثرها في هيكلة وتوازن المجال الا قليمي؟ 

 مفهوم ومعايير تحديد المدن المتوسطة في الجزائر:   .1

 مفهوم المدن المتوسطة:   1.1

على الر حساسة في حد ذاتها،  علمي  يعتبر مفهوم المدن المتوسطة غاية  غم من كونها هدفا لا نتاج 

المدن   مفهوم  فا ن  لذلك  وكنتيجة  الباحثي،  اجماع  موضوع  دائما  ليس  فقط  تعريف  أ ي  اعتبار  فا ن 

طار   ا  في  والوظيفي  الحجمي  المعيار  وبال ساس  معايير  عدة  الاعتبار  بعي  ال خذ  لى  ا  يجرنا  المتوسطة 

في   المدن  هذه  ودور  والاقتصادية،  الديمغرافية  من العناصر  التعريف      هذا  اعتبار  ويمكن  المجال. 

، من أ هم ال عمال  1999طرف الاتحاد الدولي للمعماريي، حول المدن المتوسطة والتحضر العالمي لعام 

مفهومها   وحدد  عرضها  المتواجدين  التي  والسكان  لسكانها  نوعية  خدمات  تقدم  التي  المدن  تلك  بأ نها 

قليمها الا داري سواء كانت تجمع  ات حضرية    أ م ريفية، وهي مدن تتوفر على حدّ مقبول من  داخل ا 

بها   تتركز  طالما  لا قليمها  اقتصادي  قطب  لكونها  بالا ضافة  والثقافية،  الاقتصادية  الاجتماعية،  الرفاهية 

أ و   بشرية  كانت  سواء  للتدفقات  مركز  فهيي  وبالتالي  والوطنية،  الا قليمية  المؤسسات  مقرات  مختلف 

تتوفر على هيأكل الا دارة والحكم المحلي أ و الا قليمي، وبالتالي تساعد على تجس يد  خدمية أ و سلعية، كما  

تمت مناقش تها على   جم فمسأ لة المدن المتوسطة أ و متوسطة الح  ( 2005)قابوش،  س ياسات اللامركزية  

حول المدن المتوسطة الحجم أ ن   نطاق واسع، بسبب صعوبة تحديد تعريفها. وتظهر ال بحاث المختلفة 

حيث  الجغرافيا.  في  للغاية  ومتطور  للغاية  مفتوح  المفاهيم  حول  الحجم   النقاش  متوسطة  مدن  توجد 

جراء مقارنات   دولية. في الواقع، تختلف معايير بالتأ كيد، لكن من الصعب تحديدها بدقة، خاصة عند ا 

تحديد المدن المتوسطة الحجم حسب البلد والفترة. لذلك يس تخدم معظم الباحثي البيانات الديموغرافية  

للتمييز بي هذه المدن وبي الكبيرة والصغيرة ، ولكن هناك عتبات تقارب عدد الباحثي أ و المنظمات  
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ومعالجتها البيانات  هذه  جمع  عن  تطرح  (Demaziare, 2014) المسؤولة  التي  الا شكالية  ولعل   ،

(  B. Kayserاختلاف الباحثي في تحديد مفهوم المدن المتوسطة نجد أ ن الطرح الذي يطرحه قيصر )

 20.000عند محاولته تحديد مفهوم المدن المتوسطة الحجم، فقد حدد عدد السكان هذه المدن ما بي 

ولكن التركيز على المعيار الديمغرافي كمتغير ومعيار وحيد في    . ( Bernard, 1973) نسمة  200.000و  

ل خرى   دولة  من  يتغير  المعيار  وهذا  لها،  محدد  مفهوم  عطائنا  ا  في  يكفي  لا  المتوسطة  المدن  تعريف 

من  دراسة  وحسب  فرنسا  في  أ نه  حي  في  الحضري،  توزيعهم  وحسب  المدينة  سكان  عدد  حسب 

داتار   ذلك  Datar)طرف  الوظيفي  والمعيار  الحجمي  المعيار  على  الدراسة  هذه  في  ركز  حيث   )

لى   ا  مدينة  من  الجغرافي  الموقع  ومميزات  الاقتصادي،  والنشاط  الديمغرافي  النمو  مس تويات  لاختلاف 

لى طبيعة النمو العمران غير السريع والتنقل بها سهل وتس يير  ها  أ خرى والدور المجالي المختلف، بالا ضافة ا 

   .( 2005)قابوش،  غير مكلف، وتميزها بحياة حضرية هادئة 

أ ما مفهوم المدن المتوسطة في الجزائر فيتضح من خلال اسهامات الباحثي الجزائريي عند محاولتهم  

في   يركز  لعروق  الهادي  محمد  فنجد  للجزائر،  والعمرانية  الديمغرافية  للخصائص  مناسب  مفهوم  عطاء  ا 

اركية الوظيفية للمدن وعلى تحديد الوزن الوظيفي، وهو تحديده لمفهوم المدن المتوسطة على تحليل الهير 

لى مراكز عمرانية أ خرى بما فيها   يرى أ ن الوظائف الرئيس ية تتجاوز حدود مجال المدينة ذاتها، بل تمتد ا 

ال رياف المجاورة للمدينة. فمن الناحية الديمغرافية نجده أ نه يعتبر كل مدينة يتراوح عدد سكانها ما بي  

نسمة هي مدينة متوسطة، وتعد ذات نمط حضري كامل. ومن الناحية الوظيفية    50.000و  20.000

على الجانب الوظيفي أ ي أ نماط الوظائف والمرافق التي يمكن أ ن تقدمهما المدينة، بالا ضافة   فهو يركز 

لى المنشأ ت الصناعية بحيث يحدد عدد الوظائف بها بي  وظيفة، مع أ نها تمثل عاصمة ولاية    200- 80ا 

وبالتالي يتضح أ ن المعيار   .( 1991)لعروق،  أ و مركز دائرة وتمارس دورا قياديا على الصعيد الا داري 

الديمغرافي في الجزائر كمتغير وحيد هو معيار أ ساسي في التفريق بي المدن المتوسطة والمدن الصغيرة،  

ا بي  يفرقون  الباحثي  من  الكثير  أ ن  لى  ا  الا شارة  خلال  وتجدر  من  الصغيرة  والمدن  المتوسطة  لمدن 

بي  ما  سكانها  عدد  يتراوح  التي  المدن  كل  هي  الصغيرة  المدن  بأ ن  يرى  من  فهناك  الديمغرافي  المعيار 

( فيعرف المدينة الصغيرة الجزائرية بأ نها: " Marc Côteنسمة، أ ما مارك كوت )  30.000و  5000

لى  100نسمة وتضم ما بي   30.000و   8000كل التجمعات التي يتراوح عدد سكانها ما بي    800ا 

لى    20مؤسسة تجارية، و ومن خلال المفاهيم السابقة   .( Bousmaha, 2014) نمطا من المرافق"   40ا 

 50.000يمكن القول بأ ن المدن المتوسطة هي مراكز أ و تجمعات حضرية يتراوح عدد سكانها ما بي  

نسمة ك قصى حد، وهي تمثل    120.000وقد تزيد قليلا عن هذا العدد في حدود    نسمة،  100.000و

في الجزائر مقر الدوائر والبلديات من خلال الدور الوظيفي الا داري الذي تؤديه في مجالها الا قليمي، 

الصناعية   الاقتصادية  بنشاطاتها  تتميز  للسكان. وهي  الضرورية  والخدمات  المرافق  مختلف  بها  وتتركز 

 لحرفية والثقافية والتي تجعل منها منطقة ذات نمط حضري كامل.  وا
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 معايير تحديد المدن المتوسطة:   2.1

يبدو أ ن هناك عدة معايير لتحديد المدن المتوسطة باختلاف بيئة المدينة، كما أ نه هناك خصائص 

لى   ا  بالا ضافة  أ خرى،  لى  ا  مدينة  من  تختلف  خاصية  وهي  السكان  وعدد  حجم  في  والمتمثلة  ديمغرافية 

با عن  تميزها  والتي  المدينة  في  السائدة  النشاطات  بنوع  تتعلق  والتي  الاقتصادية  المدن  الخصائص  ق 

 ال خرى، فقد يكون هذا النشاط صناعيا أ و تجاريا وقد تكون نفس النشاطات لكن بنس بة متفاوتة. 

الديمغرافية:  المعايير  المتوسطة  أ ولا:  المدن  سكان  تعداد  كان  ذا  بي   ا  ما  ال قصى  المغرب  في  حدد  قد 

بي    80.000و  50.000 يتراوح  المتوسطة  المدن  حجم  مثلا  وفرنسا    100.000  –  20.000نسمة، 

بي   يتراوح  الصي  وفي  بي    500.000  –  200.000نسمة  ال رجنتي  وفي   50.000نسمة 

حصاء    . ( 2005)قابوش،  نسمة    1000.000و وبالتركيز على التعريف الذي حدده الديوان الوطني للا 

(ONS  والذي يعتمد في البداية على المعيار الديمغرافي كمعيار مباشر لحصر هذا النوع من المدن، علما )

التعريف الدقيق لها ينبغي أ ن يكون مبني على عدة عناصر من بينها الهيأكل التجارية، التجهيزات،  أ ن 

الدور الوظيفي الذي تلعبه في المجال، أ ي ليس هناك اتفاق على حجم السكان لهذه المدن فقد يكون  

من   من    50.000أ قل  أ كثر  تكون  قد  كما  متوسطة  مدينة  وتعتبر  )نزاري،  نسمة   100.000نسمة، 

نسمة فهيي تصنف مدينة متوسطة بحكم    50.000أ ي أ نّ كل مدينة بلغ عدد سكانها حوالي    . ( 2009

حجم السكان بغض النظر عن الرتبة الا دارية والدور الذي تؤديه في المجال، أ و مدى المرافق التي تتوفر  

ونمط  والتنمية    عليها  الا قليم  تهيئة  لقانون  بالنس بة  أ ما  الحضرية.  الهيراركية  في  تقدمها  التي  الخدمات 

 المس تدامة وفي مادته الثالثة فقد صنف المدن وفق المعيار الديمغرافي كالتالي:  

شعاع    300.000وهي تجمع حضري لا يقل عدد سكانه عن    الحاضرة )متروبول(  - نسمة، ولها ا 

  لتطوير وظائف ذات مس توى عالمي. جهوي أ و وطني ومؤهلة

الكبيرة  - عن    المدينة  سكانه  عدد  يزيد  حضري  تجمع  كل  )"القانون   نسمة   100.000وهي 

قليمية والتنمية المس تدامة"،  1/20  .   ( 2001المتعلق بالتهيئة الا 

نظومة هرم المدن الجزائرية بتفصيل الفئات  أ ما القانون التوجيهيي للمدينة في المادة الرابعة فقد وضح م 

 ال خرى على النحو التالي:  

المتوسطة - بي    المدن  ما  يشمل  حضري  تجمع  المدن    100.000و  50.000وهي  أ ما  نسمة، 

المتضمن    06/06)"القانون رقم نسمة   50.000و 20.000الصغيرة وهي تجمع حضري ما بي 

ذا قارنا بي عدد السكان الذي حدده الديوان الوطني  (2006القانون التوجيهيي للمدينة،   . وا 

حصاء س نة   لوجدناهما متطابقي تماما بحيث    2006المؤرخ في    06/06والقانون رقم    1998للا 

لى    50.000أ ن كلاهما يحدد المدن المتوسطة ما بي   نسمة كمعيار ديمغرافي مناسب    100.000ا 

د بعض الباحثي يحددون عدد سكان المدينة  ومن جهة أ خرى نجلحجم هذا الصنف من المدن.  
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وحدة    3100نشاطا تتكفل بها    90نسمة وأ نها تضم    108.000و    80.000المتوسطة بي  

دارية مهمة عادة ما تكون مركز دائرة أ و عاصمة   ، (2005)قابوش، وظيفية  كما أ نها ذات رتبة ا 

قليمها الا داري وفق الجدول رقم ) (  1ولاية، وتبرز فيها خدمات الثلاثي السامي ولها نفوذ على ا 

 أ سفل.   

 فئات المدن الجزائرية حسب التصنيف الوظيفي    (: 1الجدول رقم ) 

 متوسط عدد السكان   دد المؤسسات  ع  عدد الوظائف التجارية   فئات المدن  

 39888 938 90 -72 المدن الصغرى 

 96342 3100 90 المدن المتوسطة 

 131425 4482 94 المدن الكبرى 

 .  217قابوش عبد اللطيف، المرجع نفسه، ص   المرجع:

بحسب  يتشكل،  الديمغرافي  المعيار  حسب  السكان  أ حجام  لهرم  الجزائري  النموذج  فا ن  المنطلق  هذا  ومن 

هرم  شكل  في  تتوزع  حجمية،  مس تويات  من  حصاء  للا  الوطني  الديوان  صممه  وما  للعمران  المنظمة  التشريعات 

حيث تتميز الش بكة الحضرية    متدرج، تبدأ  قاعدته من المركز الحضري وتنتهيي عند الحاضرة )متروبول( في قمته.

نسمة(    50.000-100.0000الجزائرية بتوسع القمة العلوية للهرم الحضري وتعزيز مكانة المدن المتوسطة الحجم )

قريبا مع بعض المدن المتوسطة  وهذا المعيار لتحديد المدن المتوسطة في الجزائر يكاد يتوافق ت  .( 2018)غصير،  

المعيار  على  بناء  الموريتانية  المتوسطة  المدن  يحدد  الموريتانيي  الباحثي  أ حد  أ ن  نجد  حيث  العربي  المغرب  في 

أ ن المدن المتوسطة في موريتانيا هي: "كل التجمعات التي يقدر   2013  -2000الا حصائي خلال الفترة ما بي  

عن   يقل  أ و  سكانها  سكانها    20.000عدد  عدد  يساوي  أ و  حد.    120.000نسمة  ك قصى  فا ن    نسمة  وبالتالي 

داريا أ و وظيفيا فيما يتعلق بالمدن المتوسطة  التحضر بالجزائر في الواقع كان ديمغرافيا قبل أ ن يكون اقتصاديا أ و ا 

 . ( Sidahmed, 2016) على وجه الخصوص

وتتمثل في ال نماط الاقتصادية غير المتجانسة، كما أ نها تعتبر معظم هذه المدن  ثانيا: المعايير الاقتصادية والوظيفية:  

وحدة وظيفية على ال قل، كما    3100نشاطا وتتكفل بها    90المتوسطة لتوطن المشاريع الاقتصادية، وأ نها تضم  

من سكان هذه المدن يش تغلون   %  75عتبر قطبا هاما لجذب مختلف النشاطات والوظائف، ويشترط أ ن يكون  ت 

لى انتشار المهن الحرة والمراكز التجارية ومختلف الخدمات وبعض المؤسسات  في النشاطات غير الزراعية. بالا ضافة ا 

وحتى   .(  2009)نزاري، قطاع الصناعة والخدماتالصناعية، كما تتميز بالتطور السريع للقاعدة الصناعية لا س يما  

تكون المدينة ظاهرة عمرانية متكاملة لا بدّ من ربط المقياس الاقتصادي بالدور المجالي للمدن المتوسطة، وينبغي  

ساسا لا غنى عنه في عمل البناء الجهوي سواء تعلق ال مر بمتطلبات التنمية  أ ن تشكل هذه ال خيرة في الجزائر أ  

الجهوية ذاتها أ و بالتحكم في انسجام التعمير، فالمدن المتوسطة لا يمكن أ ن تكون مدن عبور أ و مراكز مرور أ و  

بل ينبغي تصورها كعوامل تواصل اقتصادي ووظيفي حقيقي بي البيئة الحضرية )عو  اصم توازن  نزوح تجريب 

جهوية، عواصم فرعية( والمدن الداخلية. والمدن المتوسطة التي تعد فعلا تواصلا للتنمية الجهوية في نقطة وصلها  

طار الحياة الجيد والتس يير البعيد عن الهيمنة   وتكاملها مع التنمية المحلية ينبغي أ ن تمثل عنصرين في النجاح هما: ا 

وتوفير الخدمات والتجهيزات التي لا تس تطيع توفيرها المدن الصغيرة والمجال    التي تمارسها المدن الكبرى من جهة.
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الريفي من جهة أ خرى، ومنه فا ن س ياسة المدن المتوسطة يجب أ ن يكون لها مضمون دقيق يتمحور حول ثلاث  

 نقاط عمل هي:   

آليات ومساعدات مالية خصو  -أ طار أ  صية. تشجيع المدن المتوسطة وتطويرها يجب مراعاتهما في ا 

يجب أ ن يكون تعميرها مكيفا مع حجمها ومحيطها لتجنب التضخم العمران والمبان الثقيلة في العمارات والبنايات -ب 

 العالية. 

طار التعاون ما   - ـج طار مخطط شامل للتنمية في ا  يجب أ ن يكون تمويلها محل رعاية خاصة من جانب الدولة في ا 

 بي المدن والبلديات.  

المتوسطة على المس توى الاقتصادي التي س يحصر مجال اختصاصها بالضرورة بي البلديات أ مرا لابد منه  والمدن  

س تكون  وبذلك  العليا،  الحضرية  البنية  تهيكلها  التي  المحركة  ال نشطة  من  سيتولد  جهوي  صناعي  نس يج  لا نشاء 

رامج اس تقبال نقل المواقع الصناعية وكل  المدن المتوسطة في الجزائر المحور ال ساسي لمناطق التوسع الاقتصادي وب

ال عمال المتعلقة بترقية الاقتصاد المحلي لتفادي تشتت وتمييع كافة البرامج وال عمال بي عدد كبير من المدن البلدية  

التي كثيرا ما تكون ناش ئة مثلما كان الحال في الماضي. كما اس تفادت المدن المتوسطة في الجزائر سواء الساحلية  

بها  منه وأ نشئت  وفرندة  والسوقر  تيارت  سعيدة،  الشلف،  مثل  الصناعية  الاستثمارات  بعض  من  الداخلية  أ و  ا 

.  (2000)التيجان،  مناطق صناعية... وأ غلب هذه المدن كانت في ال صل مراكز حضرية ل قاليم ذات طابع زراعي

ال عمال  وتنس يق  المعنية  المدن  انتقاء  طريق  عن  بذلك  ترمي  أ ن  ينبغي  المتوسطة  المدن  مجال  في  دراستنا  ن  ا 

لى ترش يد التعمير الجهوي والعمران بصورة عامة من خلال توجيهه لا نحو مواقع ال نشطة الح ضرية  والوسائل فيها ا 

. فالمدن المتوسطة تتحدد من خلال دورها المجالي الهام والفعال في الديناميكية ت(- )رحمان, د المناس بة فحسب 

وكذلك المجال،  الش بكة    وتأ طير  توازن  في  دورها  لى  ا  بالا ضافة  الحضري،  النمو  وتوجيه  ضبط  في  وظائفها  من 

عادة النظر من طرف الدولة في اس تغلال المجال وهيكلة المنظومة الحضرية. وعليه   العمرانية بصفة خاصة وهذا با 

م حضري متكامل ومتوازن، فتحديد المدن المتوسطة يكمن في وظيفتها التي تؤديها في هيكلة المجال للحفاظ على نظا

من   قليمها والذي يختلف  الصغيرة المتواجدة في ا  الحضرية الكبرى، وتأ طير المدن  وتخفيف الخناق على التجمعات 

لى أ خرى  فالمدن المتوسطة يجب أ ن تكون مجالا حضريا لمختلف ال نشطة التي لا تتوفر   .( 2009)نزاري، مدينة ا 

عليها المدن الصغيرة والمجال الريفي، وخاصة ال نشطة الصناعية والتجارية والتي تعتبر عاملا للاس تقطاب والاستثمار  

 والتنمية. 

 أ همية المدن المتوسطة في تنظيم المجال الا قليمي بولاية تيارت:  .2

 ور المدن المتوسطة في تكثيف الش بكة الحضرية: د   . 1.2

في  الوسط  حلقة  تشكل  المتوسطة  المدن  تجعل  العمرانية  للفئات  ال خيرة  الس نوات  في  المعطاة  ال همية  ن  ا 

لزامية فرضت نفسها على السلطات   الهيراركية العمرانية، وهذه ال همية لم تكن من باب الصدفة بل جاءت كنتيجة ا 

لى النمو العمران المتصاعد العمومية لا عادة النظر في توازن الش بكة الحضرية لتدارك السلبيا  ت والنقائص التي أ دت ا 

براز دور المدن المتوسطة   للمدن الكبرى على حساب المراكز الحضرية والمدن الصغيرة. ومن هذا المنطلق يمكن ا 

قليم ولاية تيارت، وس نعتمد في هذه الدراسة على  في تكثيف الش بكة الحضرية وتنظيم الهيكل الحضري بمجال ا 

حصاء في تصنيف المدن المتوسطة والتي حدد عدد سكانها ما المعيار الد يمغرافي الذي اعتمده الديوان الوطني للا 

حصائيات س نة  100.000 –50.000بي  تحتوي على ثلاثة    2018نسمة حيث نجد أ ن ولاية تيارت حسب ا 
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ر الحضري الناتج عن مدن متوسطة الحجم وهي بالترتيب : السوقر،  قصر الشلالة، فرندة، وقد تبي أ ن الا طا

التحضر الاس تثنائي غير متوازن، فمنطقة ولاية تيارت بها عدد قليل نسبياً من المدن المتوسطة. ناهيك عن أ ن  

، ولما ( PAWT, 2018) نسمة    20.000و  5000في الغالب مدن صغيرة يتراوح سكانها بي    هذه التجمعات هي

وتضم ثلاثة  2كلم2005.005كان مجال الدراسة واسعا يغطي جزءا كبيرا من ولاية تيارت والتي تقدر مساحتها بـ: 

ننا سنركز على مدينة السوقر التي تعدّ       مدن متوسطة تتباعد في موضعها الجغرافي وتتفاوت في عدد سكانها فا 

نموذجا بارزا للمدن المتوسطة، حيث أ نها المدينة الثانية بعد مدينة تيارت في عدد السكان وتحتل الرتبة الثانية في  

زائر عند الهرم العمران ذات حجم حضري كبير، كما أ ن موقعها المتميز على أ حد أ هم محاور الطرق الرئيس ية في الج

رقم   الوطني  الطريق  وهو  الرئيس ية  الطرق  أ هم  لتقاء  رقم    23ا  الولائيي  الطريقي  مدينة    06و  03مع  منها  جعل 

لى مركز القرار من المدينة تيارت عاصمة الولاية  قليم حضري أ قرب ا   . ( SCU, 2014) السوقر ا 

( رقم  الخريطة  خلال  من  للمدن 2ويتضح  الحضري  الوزن  يعكس  بارزا  نموذجا  تعتبر  والتي  السوقر  مدينة  أ ن   )

عالية    سكانية  بكثافة  تتميز  تيارت  ولاية  في  كلم  121تتجاوز  المتوسطة  لى    2نسمة/  ا  المدينة  في    2100وتصل 

، فهيي بهذه الكثافة السكانية المرتفعة تنافس مدينة تيارت عاصمة الولاية والتي تصنف ضمن المدن الولائية  2ن/كلم

المدينة   داخل  السكانية  الكثافة  بها  بلغت  والتي  حصائيات    2نسمة/كلم  2161الكبرى  ا  أ نظر   2018حسب   (

ن دلّ على شيء فهو يدلّ على الثقل السكان والوزن الديمغرافي الذي تتميز به مدينة 2الخريطة رقم) ((، وهذا ا 

المرتفعة   السكانية  الكثافة  ذات  والمدن  المناطق  على  يرتكز  الا قليمي  بالمجال  العمرانية  الش بكة  تكثيف  في  السوقر 

أ ن هذا على مس توى المجال الحضري للولاية، رغم  والتي لها وزن ديمغرافي كبير في علية التعمير والتوسع العمران  

لا أ ن تأ ثيرها في تكثيف الش بكة الحضرية   مهمة من المدن الصغيرة ا  ش بكة عمرانية  المجال يتكون من 

   يبقى ضعيف بالمقارنة بالوزن السكان والكثافة السكانية لهذه المدن.

 
نجاز الباحث بالاعتماد على مكتب الا حصاء، مدالمصدر:   . 2018، يرية البرمجة ومتابعة الميزانية، ولاية تيارتمن ا 
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أ ن   نجد  التناسق الحضري  مخطط  خلال  أ ن    %  80ومن  كما  السوقر،  مدينة  في  تتركز  المساكن  من 

 . ( SCU, 2014) جميع هذه المساكن حضرية تقريبا مما يبي الهيمنة الحضرية لهذه المدنية على المجال  

وعلى هذا ال ساس فا ن مدينة السوقر في مجالها الحضري تحافظ على علاقاتها القوية في محيطها المجالي،  

مع جزء كبير من منطقة السهوب بأ كملها جنوب الولاية، مما جعل هذه المدينة تتوسع منطقة  مع تيارت و 

لى فرندا غربا، ولها وزنها العمران في   نفوذها باعتبارها ممر حيوي عمران يمتد من مدينة مهدية شرقا ا 

ف الش بكة الحضرية  وهنا يظهر الدور الهام لمدينة السوقر في تكثي  .تكثيف الش بكة الحضرية بهذا المجال

لى   ، %  70من خلال التركيز المس تقطب من قبل هذه المدينة كقطب حضري رئيسي بنس بة تصل ا 

(  2ن/كلم  107.6وتظهر بها الكثافة السكانية بمعدل مرتفع أ كثر حتى من متوسط الكثافة بولاية تيارت )

. وهذا الضغط شديد التركز على مس توى مدينة السوقر والمقدّر بـ  ( PDAU, 2012)   2008س نة  

يعادل ثلاثة أ ضعاف كثافة مجالها الحضري على مس توى الدائرة. و بالتالي تعد مدينة   2ن/كلم  330

دور تعزيز  دون  الا قليمي  البعد  ذات  الحضرية  المدينة  طرف  السوقر  من  الحضرية  الهيراركية  في  ها 

تيارت   مدينة  وبي  بينها  المسافة  قرب  رغم  المجال،  في  حجما  منها  ال صغر  ال خرى  العمرانية  التجمعات 

لا بمسافة   ، حيث لا يوجد  23كلم جنوبا عبر الطريق الوطني رقم    25عاصمة الولاية والتي لا تبعد عنها ا 

مدينة في مثل هذا الموقع يمكن اعتمادها بشكل خاص كمعيار     في البلديات التابعة لدائرة السوقر أ ي

في تكثيف الش بكة الحضرية، فهيي تحتل المرتبة الثانية بعد مدينة تيارت العاصمة المركزية للولاية من 

نجاز الباحث بالاعتماد على معطيات مديرية البرمجة لولاية تيارت، الحولية الا حصائية، المصدر:   . 2018من ا 
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الاقتصادية،   النشاطات  تركز  الحضرية،  الهيراركية  الحضري،  النمو  معدل  السكان،   ( حيث 

 الخدمات...(.  

 دور المدن المتوسطة في تعزيز الوزن الحضري للتجمعات العمرانية الثانوية: .      2.2

الثانوية،  العمرانية  المراكز  في  الحضري  النمو  تعزيز  آليات  أ من  آلية  أ الولاية  بهذه  المتوسطة  المدن  تعتبر 

حيث أ نه يمكن الاس تدلال على ذلك من خلال ثلاثة مقاييس حضرية تبرز دور هذه المدينة ومكانة  

 نها الحضري بمجال نفوذها، وهذا ما يتجلى في الميزات التالية:   وز 

الاس تمرار الطبيعي للتوسع العمران المتزايد بهذه المدينة نفسها، والتي تغطي مساحة أ كثر من  -

قليم دائرة    800 هكتار وهو ما يعني أ نها تمثل وحدة حضرية متوسطة الحجم بالمجال الحضرية با 

 السوقر.  

وسطة تمثل حلقة ربط بي التجمعات الحضرية والمدن الصغيرة ال قل منها حجما  أ كبر مدينة مت -

رقم   الوطني  الطريق  وفايجة، 23عبر  الغني،  عبد  وس يد  توس نينة  مدن:  في  الحال  هو  كما   ،

 .2025نسمة في حدود أ فاق  15.000وملاكو والتي لا يتجاوز عدد سكانها 

جميع   - عن  متوسطة  كمدينة  السوقر  مدينة  من  تتفوق  وذلك  الدائرة،  مجال  في  الواقعة  المدن 

خلال مؤشرات التحضر والتي يمكن على أ ساسها تحديد المدينة حسب الرتبة التي تحتلها في  

 ( أ سفل(.  2الهيراركية الحضرية بي المدن ال خرى )أ نظر الجدول رقم )

 . 2008ية س نة مؤشرات التحضر لمدن بلديات دائرة السوقر في الش بكة الحضر (:  2الجدول رقم ) 
 المؤشر           

 البلدية 

المشاريع   معدل التحضر  السكان 

 البلدية 

المرافق المنجزة  

 بي البلديات 

وجود تجمعات  

 حضرية 

المرافق  

 الكبرى 

 03 03 02 02 02 03 السوقر 

 02 00 00 00 00 - فايجة 

 02 00 01 01 00 - توس نينة 

 02 00 00 - 00 - س يدي عبد الغني 

نجاز الباحث بالاعتماد على مخطط التناسق الحضري لبلدية السوقر، المصدر:  .  19، ص 2014من ا 

 %4.03عرفت مدينة السوقر معدل نمو كبير بلغت نسبته    1998- 1987وخلال الفترة الممتدة بي  

، وهذا ناتج عن جاذبية هذه المدينة من المدن المتوسطة وقد زاد من نموها الحضري ظاهرة النزوح  

ليها نتيجة ال وضاع الاقتصادية وال منية التي عرفتها ولاية تيارت، حيث تمثل مدينة السوقر   الريفي ا 

يضم    %  12لوحدها حوالي   والذي  الولاية  قليم  ا  سكان  جمالي  ا  فيه  42من  بما  السوقر  بلدية  مدينة  ا 

قليميا بامتياز من خلال مس توى المرافق والخدمات التي تسمح لها بأ داء   والتي تمثل مقر الدائرة وقطبا ا 

الولاية   بهذه  المحلية  والتنمية  الاس تقطاب  وزن  ( SCU, 2014) وظيفة  لها  السوقر  فمدينة  وبالتالي   .

كبير في استيعاب الكثير من سكان التجمعات الثانوية بمجالها الحضري، ودورها في تعزيز اندماج هذه  

 مجالها العمران. فمدينة السوقر أ صبحت مدينة  التجمعات الثانوية في الش بكة الحضرية التي تهيمن على 
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لى اليوم تحافظ على    1977متوسطة منذ س نة   كمدينة في الرتبة الثانية بي مدن الولاية، ولا زالت ا 

الرتبة   في      هذه  الواردة  المؤشرات  تحليل  لنا  ويتيح  الولاية.  قليم  ا  مجال  عبر  الحضرية  الش بكة  في 

قليميتي مختلفتي، حيث تظهر ال ولى في مركز بلدية السوقر كبلدية  الجدول أ علاه التمييز بي وحد  تي ا 

نقطة(، أ ما الوحدة الثانية فتتمثل    15حضرية يهيمن عليها قطب حضرية بحجم مدينة متوسطة )تعادل  

( توس نينة  مدن  5في  وكلها  )نقطتان(،  وفايجة  )نقطتان(  الغني  عبد  س يدي  بلديات  مراكز  ثم  نقاط( 

طور   في  بي  صغيرة  تفصلها  حيث  الحضرية  الهيراركية  حيث  من  الترتيب  في  لى    10النمو  نقطة   13ا 

لى مرتبة المدن المتوسطة، وظلت تمثل مراكز حضرية ومصادر هجرة سكانية نحو مدينة السوقر   للرق ا 

لى أ ن  تقييم    باعتبارها المدينة الوحيدة التي تمثل مدينة بحجم متوسط في مجالها الا قليمي. وتجدر الا شارة ا 

هذه المؤشرات يكون وفق معايير أ و مقاييس نقطية كالتالي: بالنس بة للسكان تمنح ثلاث نقاط لكل  

حضرية تضم أ كثر من   لى   1نسمة، ونقطة واحدة ل قل من هذا العدد. ومن    30.000مجمعة  نقطة ا 

كما تنمح في حي المشاريع البلدية نقطتان لكل مشروع،    %50لمعدل التحضر ابتداء من    2نقطتان  

نقاط لكل مجمعة حضرية ونقطة واحدة لكل مرفق من المرافق المنجزة بي البلديات وتتمثل    3ثلاث  

لى المدينة.    خصوصا في مياه الشرب، الطاقة، وتوصيل ش بكة الغاز ا 

ومعظم التجمعات الثانوية التي تشكلت حول المجال الا قليمي لمدينة السوقر كان بفضل التوسع العمران  

، فقد كان للهجرة العكس ية باتجاه القرى الريفية التي هجرها  2000عرفته هذه المدينة منذ س نة    الذي

تبنتها   التي  الريفية  التنمية  وس ياسة  التجمعات  هذه  تعمير  في  كبير  دور  التسعينات  س نوات  سكانها 

دة الكثير من سكان  السلطات المحلية، حيث نجد مثلا مجمعة الخربة وبوكريمة أ خذتا في النمو العمران بعو 

نشاطاتها   من  وتس تفيد  بالمدينة  تحيط  ثانوية  تجمعات  لى  ا  اليوم  تحولت  التي  القرى  هذه  لى  ا  المدينة 

 ومشاريعها التنموية.

 
نجاز الباحث بالاعتماد على معطيات مكتب الا حصاء، من المصدر:     .2018مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، ولاية تيارت،  ا 

( أ علاه أ ن مدينة السوقر في ولاية تيارت لها دور كبير في النمو  3يلاحظ من خلال الشكل رقم)

العمران للتجمعات الثانوية، حيث أ ن الهجرة السكانية باتجاه هذه التجمعات يزيد من وزنها الحضري، 

قم أ على  تحتل  التي  تيارت  لمدينة  المجاور  منها  خاصة  ثانوية  كتجمعات  مكانتها  العمران  ويعزز  الهرم  ة 

 1006باعتبارها من المدن الكبرى وعاصمة الولاية، فنجد أ ن المجمعة العمرانية الدحمون  قد اس تقبلت  

8738

793

307

525

1006

2014-2004هجرة السكان ما بي مدينة السوقر وتيارت وبعض التجمعات الثانوية (: 3(الشكل رقم 

تيارت وادي ليلي قرطوفة 

تاقدمت الدحمون 
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أ ي خلال مدة عشر س نوات، وهذا عدد كبير مقارنة بمدينة   2014- 2004نسمة خلال الفترة ما بي 

اس تقبلت   والتي  وبمجموع    8738تيارت  جم   2631نسمة،  مس توى  على  الثانوية  نسمة  التجمعات  يع 

المجاورة بمدينة تيارت، وهذا الرقم يعكس مدى تعزيز المدن المتوسطة في نمو التجمعات العمرانية الثانوية  

والتي تقع تحت هيمنة المدينة الكبرى تيارت عاصمة الولاية بحكم القرب الجغرافي منها، ووقوعها مجاورة 

لا أ ن دور المدن المتوسطة لا يقل ت أ ثيرا عن هذه المدينة الكبيرة في الولاية رغم بعدها عن مجالها  لها، ا 

حداهما في أ قصى    120الا قليمي في الولاية، فمنها مدينتي بعيدتان جغرافيا عن مدينة تيارت ب   كلم ا 

شرق الولاية وتتمثل في قصر الشلالة والثانية تتمثل في مدينة فرندة وتقع في الجنوب الغربي، باس تثناء  

لا بـ مدينة ال   كلم جنوب عاصمة الولاية.   25سوقر والتي لا تبعد عن مدينة تيارت ا 

قليمي بولاية تيارت:    .3  تأ ثير المدن المتوسطة في التوازن الا 

قليمها ل نّ المدينة   لم يعد الاهتمام بوظائف المدينة بقدر ما أ صبح الاهتمام بحركيتها ومدى تأ ثيرها في ا 

ذا كانت قادرة على  تنظيم مجالها المحيط بها، وهنا يتعلق ال مر بالمس توى الثالث وهو تفرض وجودها ا 

من بي المس تويات التي حددها )مارك كوت( للبحث الجغرافي في عملية الاس تقطاب الحضري للمدينة  

ليه، ويتعلق ال مر بالا قليم الحضري وهو المجال الوظيفي أ ي المجال الذي   في مجالها الا قليمي الذي تنتمي ا 

ع ال شخاص  تربطه  التدفقات  على  كذلك  هنا  الدراسة  وتعتمد  بالمدينة  وخدماتية  اقتصادية  لاقات 

والبضائع وال موال والقرار كما أ صبح تناول المدينة ضمن الش بكة كنقطة التقاء لمحاور الطرق أ و لتدفقات  

التبادلات  محاور  فيه كل  تتقاطع  عقدي  مركز  فالمدينة هي  والسلع.  ، وفي  (2011)كبيش،  المسافرين 

ليه سابقا   ذا أ خذنا في الاعتبار أ همية المدن المتوسطة في التوازن الا قليمي مثلما أ شرنا ا  هذا الس ياق ا 

فا نها تمثل أ قطاب حضرية لابد منها للتوازن العام في تنظيم التعمير والنهوض الفعلي بالتنمية المحلية فا ن  

قليمية يجب أ ن تولي عناية خاصة لدور المدن المتوسطة في التنمية الشاملة لا س يما استراتيجية التهيئة الا  

نعاش المدن الصغيرة والحد من الهيمنة والنفوذ الا قليمي للمدن الكبرى   طار ا  في مناطق السهول العليا في ا 

 للحفاظ على التوازن الا قليمي.

 . محاور للربط بي المدن الكبرى والصغيرة: 1.3

دن المتوسطة محاور للربط الا قليمي بي المدن الكبرى لا س يما بي مدنية تيارت والتي يصل  تمثل الم 

حصائيات   ا  حسب  سكانها  المراكز    241000)  2018عدد  في  تتمثل  والتي  الصغيرة  والمدن  نسمة( 

لى    20.000الحضرية والتجمعات الحضرية والتي يتراوح عدد سكانها ما بي   ك قصى حد،    50.000ا 

في سهل سرسو   مدينة السوقر بحجمها الحضري وثقلها السكان وبحكم موضعها الجغرافي  الي فا نّ وبالت

قليم ولاية تيارت فهيي تمثل محور وعقدة ربط بي العديد ن المراكز والمدن الحضرية الصغيرة ومدينة  با 

خلال  من  يظهر  استراتيجيي  وعبور  ربط  كمحور  ودورها  وعاصتها،  الولاية  مركز  تمثل  التي  تيارت 

( رقم  مركز5الشكل  نما  وا  فحسب  عبور  منطقة  المدنية  هذه  تعد  لا  حيث  كل    (،  فيه  تتقاطع  عقدي 

 محاور التبادلات والطرق:  
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مدينة السوقر هي المدينة الوحيدة من بي الدن المتوسطة والتي تتصل مباشرة بمدينة تيارت عبر   -

قليم الشمال الجزائر من 23الطريق الوطني رقم   ، والذي يعدّ من أ هم المحاور والطرق الرئيس ية في ا 

ت، فهيي مدينة محورية للربط بي مدينة كبيرة عاصمة الولاية حيث حركة المرور والنقل والمواصلا

لها وزنها الحضري والجهوي والتي تتمثل   في          على المس توى الا قليمي، وبي مدينة متوسطة 

 دينة أ فلو بولاية ال غواط جنوبا.   م

لمدن كما  تعتبر هذه المدينة حلقة ربط بي عدة مدن صغيرة، فهيي محور ربط لفك العزلة عن هذه ا -

هو الحال في الطريق الولائي الرابط بي مدينة السوقر وس يدي عبد الغني في الجهة الشرقية ومع  

 مدينة ملاكو في الجهة الغربية. 

لى مدينة بوشقيف عبر الطريق الولائي رقم   - تعد مدينة السوقر أ قرب مدينة من المدن المتوسطة ا 

لا بـ  مقارنة بقصر الشلالة وفرندة، فهيي أ قرب مدي   06 لى مدينة تيارت فهيي لا تبعد عنها ا    30نة ا 

لا بـــ   كلم. فالمسافة تكاد تكون متساوية بينهما في شكل    25كلم، وهي لا تبعد عن مدينة تيارت ا 

 مثلث قاعدته في الشمال ورأ سه في الجنوب.  

وب - سرسو  سهل  في  شمالا  في  تيارت  مدينة  بي  قليمي  ا  واتصال  ربط  محور  السوقر  مدينة  ي تمثل 

لتقاء الطريق   ثلاث مدن سهبية في الجنوب وهي: س يدي عبد الغني ونعيمة وتوس نينة وذلك عند ا 

 ((.  4)أ نظر الشكل رقم ) 03مع الطريق الولائي رقم  23الوطني رقم 

الطريق   - حول  خصوصا  الا قليمي  مجالها  في  السوقر  مدينة  مع  متماسكة  الحضرية  الش بكة  تظهر 

رقم   وهو   23الوطني  والمواصلات،  النقل  مجال  في  الرئيسي  محوره  المدينة  هذه  تمثل  بحيث 

 الطريق الذي يربط الجزء الشمالي بالجزء الجنوبي من ولاية تيارت.   

( بموضع جغرافي متميز بالنس بة لمجالها    ( أ سفل4يتضح من خلال الشكل رقم  أ ن مدينة السوقر تتميز 

قليمي بي مختلف المدن الصغيرة ومدينة تيارت   الا قليمي والحضري، فهيي تمثل عقدة ربط ومحور اتصال ا 

والتي هي عاصمة الولاية وأ كبر مدينة من حيث عدد السكان والحجم الحضري، وكما يظهر لنا بأ ن هذه  

منط تمثل  أ ن  المدينة  ويتضح  وغربها،  وشرقها  جنوبها  في  الواقعة  والمدن  الشمالية  المدن  بي  انتقال  قة 

عبور استراتيجي نحو كل الاتجاهات    مدينة السوقر تؤديّ دورا بارزا في مجالها الا قليمي ل نها تمثل منطقة 

لى جذب مختلف أ شكال وسائل  حيث تعبرها ش بكة كثيفة من الطرق الوطنية والولائية، مما يؤهلها ا 

قليمي في المنطقة، ومن أ هم هذه  النقل والمواصلات البرية ويجعل منها محور اتصال وطني وجهوي و ا 

وهو عبارة عن طريق رئيسي يربط مدينة    23الطرق التي تعبر منطقة الدراسة نجد الطريق الوطني رقم

السوق عبر  أ فلو  نحو  ويمتد  غليزان  بمدينة  الغربية  الشمالية  الجهة  من  وعليه  تيارت  الجنوبية.  الجهة  في  ر 

يمكن فا ن هذه المدينة تمثل محور تقاطع والتقاء ش بكة الطرق بالمجال الا قليمي، ومما زاد من أ هميتها في  

هذه   من  وانطلاقا  والبلدية،  والولائية  الوطنية  الرئيس ية  الطرق  تقاطع  عند  وقعها  هو  الش بكة  هذه 
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لطرق التي تعبر المدينة أ و التي تمر بضواحيها فا ن مدينة  ال همية التي تمثلها هذه الش بكة الكثيفة من ا

السوقر أ ضحت في العقود ال خيرة بمثابة ش بكة عنكبوتية للطرق الرئيس ية والتي تقدر نس بة المواصلات 

% من مجموع المواصلات المتدفقة على تراب الولاية من ال قاليم المجاورة، وهنا نجد أ ن من بي 64بـها  

وتعدّ المدينة الثانية في الا قليم من حيث    90و  23ئيس ية هي : الطريق الوطني رقم  أ هم ثلاثة طرق ر 

الطريق   في  الحال  هو  كما  المركبات  من  الآلاف  يوميا  تعبرها  حيث  النقل  وحركية  المواصلات  كثافة 

مركبة    2500والذي تعبره    90رقم   مركبة والطريق الوطني    7755الذي تعبره حوالي    23الوطني رقم  

لش بكة  (SCU, 2014)ا  يومي حيوي  شريان  تمثل  السوقر  مدينة  بأ ن  القول  يمكن  هذا  على  وبناء   .

النقل والمواصلات في ولاية تيارت لا س يما فيما يتعلق بوسائل النقل الجماعي والنقل العمومي للبضائع  

وال شخاص، فهيي محور اتصال بي مدن الكبرى مثل الشلف، غليزان، عي الدفلى، تيسمس يلت،  

ك العزلة عن  ومدن أ قاليم الجنوب باتجاه ال غواط، البيض، النعامة، بشار. وكلها تعد مدن رئيس ية لف 

   مدن الجنوب الواقعة في الصحراء. 

  

  
 

 .  محاور للتنمية المحلية:  2.3

نجاز الباحث بالاعتماد على مخطط التناسق الحضري لبلدية تيارت والسوقر.  المصدر: من  ا 

قليم ولاية تيارت(: 4الشكل رقم )  مدينة السوقر مدينة متوسطة محورية في الجزء الشمالي ال وسط با 
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تعتبر مدينة السوقر المدينة الوحيدة المرشحة مس تقبلا من بي المدن المتوسطة الحجم التي يمكن  

لى مصاف المدن الكبرى، فهيي المدينة التي يتوقع أ ن    120.000يتجاوز عدد سكانها الحضر  أ ن ترقى ا 

لى   على الارتقاء ا  نسمة وهذا الحجم من السكان يناسب المدن الكبرى، وبالتالي هذه المدينة قادرة 

مرتبة قطب النمو الاقتصادي خاصة وأ ن كل العوامل تؤهلها لتلعب دور وأ داء المدينة المتوسطة حاليا  

وفي الواقع أ ن هذه المدينة تمثل    . ( PDAU, 2012) 2025 حدود س نة والمدينة الكبيرة مس تقبلا في 

قليم ولاية تيارت لا س يما تلك المجاورة لها في منطقة   محور اس تقطاب هام لمختلف المدن الصغيرة في ا 

الس  والمنطقة  سرسو  عدد  سهل  يتجاوز  والتي لا  بها  المحيطة  الصغيرة  العمرانية  التجمعات  فيها  بما  هبية 

نسمة، حيث ترتبط معها بعلاقات اقتصادية من حيث توفير الخدمات الضرورية    2000السكان بها  

لى   ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تس تفيد منها المدينة من الولاية، بالا ضافة ا 

ل التجاري مع بعض المدن الصغيرة كما هو الحال بالنس بة لمدينتي ملاكو وبوشقيف اللتان تقعان  التباد

لا أ نهما ترتبطان أ كثر بمدينة السوقر،   بي مدينة تيارت كمدينة كبيرة ومدينة السوقر كمدينة متوسطة، ا 

وظا تحديد  خلال  من  السوقر  وبي  بينهما  التكامل  أ وجه  تصور  الممكن  من  يجعل  فيما  مما  محددة  ئف 

ذا اعتبرنا أ ن مدينة السوقر تمثل حوض  (.   PAWT, 2018) يتعلق بالمشاريع الصناعية الجديدة   وا 

( قتصادي  بنوعي bassin économiqueا  الاقتصادية  التنمية  هيكلة  في  دورها  يتمثل  حيث   ،)

سكان المراكز الحضرية   أ ساس يي من النشاطات التنموية: ال ول أ ساسي ويتمثل ف تلبية احتياجات 

المحيط بها، والثان في السلع المنتجة والتي تقدمها هذه المدينة لمجالها الا قليمي   والمجال الريفي في المجال 

خاصة، والمساهمة في تحسي الا نتاج المحلي والخدمات المقدمة للسوق في حوض الحياة    القريب منها 

الذي تهيمن عليه هذه المدينة من تيارت شمالا حتى بلدية عي الذهب جنوبا ومن بوشقيف في الشمال  

ال  الشرق حتى بلدية توس نينة وشحيمة في الجنوب الغربي. فالنشاط ال ول الذي تؤديه المدينة في مج

التنمية المحلية يعد أ كثر ديناميكية وأ كثر ديناميكية بسبب الضغط المتزايد عليها من طرف النمو الديمغرافي 

الذي تعرفه التجمعات العمرانية القريبة منها كالفايجة وتوس نينة وس يدي عبد الغان ونعيمة. وأ ما النشاط  

تمد عليه البلديات التابعة لا قليمها الا داري ومنها الثان فيمن أ ن تعوض به المدينة الا نتاج الزراعي الذي تع 

توس نينة وفايجة وس يدي عبد الغني، وهذه التحولات يمكن اعتبارها على المدى البعيد وس يلة لهيكلة  

العمود   س تكون  التي  الرئيس ية  الاقتصادية  الوظائف  على  بتركيزها  المدينة  طرف  من  المحلية  التنمية 

من س يما  لا  لاقتصادها  والوبر  الفقري  الصوف  )الجلود،  الحيوانية  المنتوجات  تصنيع  نشاطات  طقة 

مع  ال شغال  بها  ستنطلق  التي  النفط  بمصفاة  المرتبط  المشروع  استثمار  لى  ا  بالا ضافة  ومش تقاتها...(، 

هذه المدينة أ ن تكون مس تقبلا منطقة نشاط وقطب   مما يؤهل   .( (SCU, 2014  2022مطلع س نة 

 نمو اقتصادي.   

مؤشرات اس تقطاب المدن المتوسطة مقارنة ببعض المدن الكبرى بالسهول العليا   (: 3)   الجدول رقم 

 الغربية. 



  

432 
 

 المدن 

 مؤشرات الاس تقطاب 

 المجموع  التعليم العالي  الصحة  الصناعة 

 916.42 437.39 139.82 339.21 سعيدة 

 904.24 493.83 200.39 210.02 تيارت 

 44.00 - 39.69 4.31 السوقر  

 46.57 - 38.74 7.83 فرندة 

 : بتصرف.  33، ص  2المخطط الجهوي للتهيئة الا قليمية للسهول العليا الغربية، ج المصدر:

 

 
نجاز الباحث بالاعتماد على المخطط الجهوي للتهيئة الا قليمية للسهول العليا الغربية، ج المصدر:    : بتصرف. 32، ص 2من ا 

 

( أ علاه أ نّ مدينة السوقر وفرندة لهما وزن كبير في التنمية المحلية في ولاية  5من الشكل رقم )  يتبيّ 

تيارت، باعتبارهما  من المدن المتوسطة ذات الرتبة الثانية في الهرم العمران  خاصة في قطاع الصحة  

قليم السهول العليا الغربية، كما هو الحا لى جانب المدن المتوسطة ال خرى با  ل بالنس بة لمدينة الحساس نة  ا 

بولاية سعيدة ومشرية وعي الصفراء بولاية النعامة، في حي يبدو أ نهما أ قل مكانة من هذه المدن في  

قطبا   ال ن  لحد  تعد  والتي  تيارت  مدينة  في  كبير  بشكل  الصناعة  تركز  بسبب  وهذا  الصناعة،  قطاع 

الا فمؤشر  تيارت،  ولاية  قليم  ا  مس توى  على  صاعدا  بأ ربعة صناعيا  أ كبر  السوقر  بمدينة  س تقطاب 

أ ضعاف تقريبا من مؤشر الاس تقطاب لمدينة مهدية ويفوق مؤشر الاس تقطاب مدينة فرندة، ويقارب  

من   بكثير  أ قل  أ نه  رغم  فرندة  مدينة  اس تقطاب  مؤشر  الصناعة  في  السوقر  مدينة  اس تقطاب  مؤشر 

قليم الس  هول العليا الغربية. وهذا لا يعني أ ن مؤشر الاس تقطاب بالنس بة للمدن المتوسطة ال خرى با 

المدن المتوسطة التي تتجسد في مدينة السوقر كنموذج بارز لديها تأ ثير محدود في التنمية المحلية ك قطاب  

نجد بالعكس  بل  مدينة              حضرية،  في  الحال  هو  كما  الكبرى  المدن  دور  يضاهي  دورها  أ ن 

أ ن المدن المتوسطة في ولاية تيارت والمتمثلة في السوقر  تيارت. كما نلاحظ من خلال الجدول أ علاه  

الحساس نة بوقايد مشرية عي الصفراء  مهدية فرندة السوقر

الصحة  5,5 2,61 47,82 57,05 10,25 38,74 39,69

الصناعة  92,78 76,34 24,08 6,46 49,91 7,83 4,31
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خاصة، أ نها تتميز بمؤشرات متوسطة مقارنة بالمدن الكبرى في قطاع الصحة، لكنها ضعيفة في قطاع  

فقط    46و  40الصناعة ومنعدمة تماما في قطاع التعليم العالي، حيث تراوح مجموع المؤشرات ما بي  

. وهذا  904.24تمثل عاصمة الولاية حيث بلغ مجموع مؤشر الاس تقطاب بها  مقارنة بمدينة تيارت والتي  

كبيرا دورا  تلعب  أ نها  بالرغم  السوقر  مدينة  أ ن  بهذه    يعني  المحلية  والتنمية  الاستثمارات  اس تقطاب  في 

لى تطوير في القطاع الصناعي والتعليم العالي، حتى تكون مساهمتها في   لا أ تها لازالت بحاجة ا  الولاية ا 

لمس توى المطلوب أ و على ال قل مقبولة عموما. ولكنها أ قل اس تقطابا من المدن الكبرى التي تهيمن على  ا

اقتصاديي   قطبيي  باعتبارهما  وسعيدة  تيارت  مدينة  في  الحال  هو  كما  الغربية  العليا  السهول  مجال 

لى امتلاكهما قطبيي جامعيي من أ كبر ال قطاب الج امعية والبحث العلمي  صناعيي قديمي، بالا ضافة ا 

قليم السهول العليا )أ نظر الجدول رقم )   ( 3تس تفيد منهما المؤسسات الاقتصادية في هذا النطاق من ا 

 (.  أ علاه

 ( رقم  الا قليمي   (: 4الجدول  المجال  مس توى  على  العمرانية  الش بكة  في  نمو  كقطب  السوقر  مدينة  تأ ثير 

 .  2012للدائرة عام 

 المدن 
مس توى   الوظيفة 

 الهيراركية 

عدد سكان  

 المدينة 

 تأ ثير متوسط  تأ ثير واسع  

 السوقر 

مدينة متوسطة 

 متعددة الوظائف

قطب نمو اقتصادي  

ذو خدمات 

 أ ساس ية

قليمي  01المرتبة   83.000 ا 

نعيمة+ توس نينة+ 

س يدي عبد  

الغني+ دائرة عي  

 الذهب

ملاكو+ بوشقيف  

+توس نينة +  

فايجة+ س يدي    

 عبد الغني

 توس نينة 
مدينة صغيرة ذات 

دارية    وظائف ا 
 الا قليم البلدي  12.000 محلي   02المرتبة 

مركز بلدي في 

 محيط محدود. 

س يدي عبد  

 الغني 

مدينة صغيرة         

 ش به حضرية  
 الا قليم البلدي  10.000 محلي  02المرتبة 

مركز بلدي في 

 محيط معزول 

 نعيمة 
مدينة صغيرة        

 ش به حضرية  
 الا قليم البلدي  10.000 محلي  03المرتبة 

مركز بلدي في 

 محيط معزول 

نجاز الباحث بالاعتماد على مخطط التناسق الحضري المصدر:   : بتصرف.  2012من ا 

كلم على    30تبلغ منطقة نفوذ مدينة السوقر في تأ ثيرها على المجال الحضري مسافة نصف قطرها  

فقد   ال حجام،  مختلفة  حضرية  وتجمعات  مراكز  عدة  اس تقطاب  في  تيارت  مدينة  مع  وتشترك  ال قل 

أ صبحت اليوم هذه المدينة تشكل قطب النمو الاقتصادي الثالث بعد قطب مدينة تيارت وسعيدة  

قل عام  با  ففي  الغربية.   العليا  السهول  من  2007يم  أ كثر  هناك  كان  مدينة    1400،  في  وخدمة  متجر 

ذا كانت تجارة التجزئة هي المهيمنة )  51لكل    1السوقر، أ ي نس بة   (، كما تم تسجيل  1240نسمة. ا 

ل  ومن خلا  (. SCU, 2014) شركة تجارة الجملة وش به الجملة التي تخدم جميع البلديات المحيطة    160

( يتضح أ نّ مدينة السوقر ذات أ همية كبيرة في التنمية المحلية وس تصبح  4( و) 3تحليلنا للجدولي رقم )
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قليمي  منطقة استراتيجية في اس تقطاب الاستثمار المحلي، وهذا يعكس أ ن هذه المدينة ذات تأ ثير وبعد ا 

ر والمرتبة الثانية على المس توى  واسعي في ولاية تيارت، بحيث تحتل المرتبة ال ولى في مجال دائرة السوق

الا قليمي لولاية تيارت، فهيي تمثل مدينة متوسطة ذات وظائف متعددة وفي نفس الوقت هي قطب  

على معظم المراكز الحضرية الواقعة في دائرة   تهيمن  قليمي، بالمقارنة بالمدن ال خرى الصغيرة  اقتصادي ا 

د الغني وهما عبارة عن مدينتي صغيرتي تابعتي السوقر كما هو الحال في مدينتي توس نينة وس يدي عب 

لمدينة السوقر، كما أ ن لهذه المدينة انفتاح على مدن ال قاليم المجاورة لمجالها الحضري فنلاحظ أ ن تأ ثيرها 

لى مدن الا قليم الشمالي والشمالي الغربي كما هو الحال في تأ ثيرها لمدينة   الواسع في التنمية المحلية يمتد ا 

لى غاية مدن الجهة الجنوبية السهبية كما هو الحال بالنس بة  بوشقيف   وملاكو، بل يمتد تأ ثيرها كذلك ا 

 قليمية والا دارية. للمجال الا قليمي لدائرة عي الذهب المجاورة لحدودها الا  

 :  الخــاتمة 

قليم السهول العليا الغربية مح دود  نس تخلص في ال خير من هذه الدراسة أ ن عدد المدن المتوسطة في ا 

ننا نجد معظم المدن المتركزة   ذا أ خذنا في الاعتبار المعايير الديمغرافية والوظيفية والاقتصادية فا  جدا، وا 

ما مدن كبرى تمثل عواصم لولايات مثلما هو الحال في مدينة تيارت   في هذا النطاق من السهوب، ا 

ما تشكل تجمعات عمرانية تحولت من قطاعات زراع  ية وقرى ريفية ثم مراكز  وسعيدة وتيسمس يلت. وا 

حضرية وأ صبحت اليوم مدن صغيرة نتيجة هجرة سكان ال رياف لا س يما خلال العشريتي ال خيرتي 

بسبب الظروف ال منية التي مرت بها المنطقة خلال التسعينات، ونتيجة الجفاف الذي ضرب المنطقة  

من أ قاليم ولايات الجزء الغربي    خلال الس نوات العشر ال خيرة، وهذه الظاهرة لا تخص بعض المناطق

لى   نما تشترك فيها جميع ولايات المجال السهب في الغرب الجزائري. فقد توصلنا ا  من السهول العليا وا 

أ ن المدن المتوسطة في هذه الولاية لا يتجاوز ثلاثة مدن حسب معايير تصنيفها، وتبقى مدينة السوقر  

المدن، من  النوع  لهذا  بارزا  نموذجا  المجال  و  تعد  في  السوقر  مدينة  ودور  الا قليمي  للمجال  تحليلنا  بعد 

لى عدّة نتائج أ ساس ية نوجزها فيما يلي:    التيارتي وأ ثرها في التوازن الا قليمي توصلنا ا 

هناك اختلال كبير في نمو المدن وتوازن الش بكة العمرانية بالمجال الا قليمي لولاية تيارت، حيث   -

التجمعات معظم  الولاية  هذه  المدن    أ ن  عليها  تطغى  حضرية  مراكز  عن  عبارة  فيها  العمرانية 

نسمة مع مزي من    15.000مدينة لا يتجاوز عدد سكانها    20الصغيرة وهي حاليا أ كثر من  

التجمعات الثانوية في شكل قرى ومداشر مبعثرة. يقابل عدد قليل جدا من المدن المتوسطة 

 قصر الشلالة(.    لا تتجاوز حاليا ثلاثة مدن )السوقر، فرندة،

تعتبر مدينة السوقر ثان أ كبر مدينة حضرية بعد المدينة ال م )مدينة تيارت( في مجال الا قليم   -

لى مصاف   التيارتي، وهي الوحيدة من بي المدن المتوسطة في هذا المجال التي يتوقع أ ن ترقى ا 

تزايد تجاوز المعدّل المدن الكبرى مس تقبلا، نظرا لما تعرفه نمو حضري سريع ونمو ديمغرافي م



  

435 
 

نسمة في   120.000س نويا حيث يتوقع أ ن يصل سكانها أ كثر من  %2.04الولائي المقدّر بـ 

 .  2022حدود عام 

تعدّ مدينة السوقر حاليا نموذجا بارزا للمدن المتوسطة التي تضطلع بدور التوازن الا قليمي في  -

قطب مدينة تيارت يمكن أ ن يعول المجال التيارتي، وذلك باعتبارها أ كبر قطب حضري بعد  

لى   شمالا ا  سرسو  سهل  عليه في الاس تقطاب الحضري والنفوذ الا قليمي في المجال الممتد من 

 امتداد نطاق السهوب جنوبا. 

قتصادي يشترك مع القطب الحضري لمدينة تيارت في التنمية  - تمثل مدينة السوقر قطب نمو ا 

حداث التوازن الا قليمي لا س يما في  المحلية، فهما القطبي الرئيس يي في الولا ية اللذين يمكنهما ا 

لى غاية الحدود الجنوبية الشرقية للولاية، ومما زاد من  المنطقة الممتدة من مدينة تيارت شمالا ا 

أ هميتهما كمدينتي أ ساس يتي في الولاية هو قوعهما على محور واحد والمتمثل في الطريق الوطني  

 كلم.   25لا تتجاوز  بمسافة تفصل بينهما 23رقم 

تمثل مدينة السوقر محورا أ ساس يا من محاور التنمية المحلية، باعتبارها منطقة اس تقطاب في   -

حوض الحياة الذي يركز على أ ربعة أ قطاب رئيس ية تتمثل بالترتيب حسب الهيراركية الحضرية  

قصر الشلالة. حيث تحتل مدينة ال  فرندة،  سوقر المرتبة في المدن التالية: تيارت، السوقر، 

 الثانية من بي هذه ال قطاب الحضرية ال ربعة. 

 
 البيبليوغرافية:    المراجع قائمة  
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  . 88-40-37الحاج لخضر، ص ص 
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المجالي المدن الصغيرة في سهل السرسو، دورها الوظيفي وأ دائها    

 مزيان عائشة) 1(  عثمان طيب ) 2( 
 2 وهران جامعة العمرانية، والتهيئة الجغرافي الفضاء مخبر الا قليم، وتهيئة الجغرافيا قسم) دكتوراه طالبة(1) 
 2 وهران جامعة  العمرانية، والتهيئة الجغرافي الفضاء مخبر العالي، التعليم أ س تاذ ( 2) 

aicha_meziani@hotmail.fr   

 :ملخص 

  تعميره  بداية  في كان  تيارت،  ولاية  في  ديناميكية  ال كثر  المنطقة  والماش ية  الحبوب بموطن  المعروف  السرسو،  يعتبر

ضافة المزارع من بالقرب توطينها تم اس تعمارية، فلاحية قرى  شكل على اسكان مراكز من مجموعة  عن عبارة لى  ا    ا 

  الجزائر  انتهجتها  مغايرة  عقارية  س ياسة  وفق  أ سرع بوتيرة  الاس تقلال  بعد  تعميره   وتواصل  نمى.  والمحتشدات  دواوير

لا  الاشتراكية  الفلاحية  القرى  في  متمثلة  تقريبا  السابقة  الصورة  بنفس  كانت  أ نها   رغم  المس تقلة،   وأ دواتها   أ هدافها  أ ن  ا 

  .تاختلف

 حضرية  مجمعات   منها   البعض  فأ صبح  واجتماعيا  اقتصاديا  مجاليا،  والاشتراكية  الاس تعمارية  الفلاحية  القرى  تحولت

  واس تقبلت   وتيسمس يلت،  تيارت  لمجمعتي  السكان  للفائض  حضري  تمدد  مناطق  أ و  حضرية،  ش به  وأ خرى

 التحضر  تسريع   في  ساهمت  وبالتالي  الثالث،  القطاع  وأ نشطة  الصناعة  غرار  على  مختلفة   حضرية  ووظائف  تجهيزات

  سمحت   كما(  1984   ،1974  س نة)  الاداري  التقس يم   خلال  من   البلديات  مصاف  الى  بعضها  ترقية  بعد  ولاس يما

 من  انتقل)  2008  -1966  الفترة  في  العمرانية  المجمعات  عدد   تضاعف   فقد  المنطقة  في  العمرانية  الش بكة  بتكثيف

لى 16   .المتعددة ووظائفها السكان لحجمها بالنظر ومتوسطة صغيرة مدنا وأ صبحت ،(مجمعة 28 ا 

 في   اندماجها  مدى  ما  المجمعات،  لهذه  والاقتصادية  المجالية  التحولات  دراسة   البحثية  الورقة  هذه  خلال  من  نحاول

 تؤديها؟  التي والمجالية الوظيفية ال دوار هي وما للسرسو؟ الحضرية الش بكة

 الحضرية  الوظائف الحضرية، الش بكة التحولات،  الصغيرة، المدن التحضر، السرسو،: الدالة   الكلمات 

 : مقدمة 

يعيش أ كثر من ثلثي السكان في العالم في الوقت الحالي في المدن بعد تسارع وتيرة التحضر  

بفعل تركز ال نشطة والوظائف بها. العالم العربي عموما والمغرب العربي بشكل خاص يسيران في نفس  

حيث تعود  الس   سجلت دولهم معدلات كبيرة. عرفت الجزائر ظاهرة التحضر منذ القدم  حيث  ياق، 

لا أ نها كانت محصورة مجاليا ولم تعرف تطورا كبيرا   جذورها التاريخية لمختلف الحضارات التي مرت بها ا 

زعزع   الذي  الحضري  الانفجار  أ شكال  من  شكلا  اتخذت  حيث  ال خيرة،  عاما  ال ربعون  خلال  لا  ا 

mailto:aicha_meziani@hotmail.fr
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ذ أ ن معدل التحضر تضاعف مرتي ما بي  (Côte,,1994)المشهد والعقليات والمجتمع نفسه    1966، ا 

 %(.65.94% مقابل 31.43) 2008و

بالرغم من أ ن ثلث سكان العالم مازال يعيش في ال رياف أ لا أ نهم أ صبحوا يميلون نحو التجمع  

المدينة   غزو  نحو  الطريق  سهل  الذي  ال مر  هناك  أ كثر،  تعد  فلم  مساحتها  وقلص  الريفية  لل وساط 

قليميا متميزا وفريدا  أ نتج هذا الغزو    .ثنائية مبسطة بي هذين الوسطي   المحيط   ومدن  بلدات   في شكلا ا 

  ميلانيزيا   جزيرة  في  وضوحا  أ كثر  وهو  القروية  والمدن  الحضرية  القرى  يسمى  أ صبح  الهادئ،

(AsianDéveloppent Bank, 2016) يقيم الريفيون في السكن الريفي الذي يمكن تمييزه ، حيث

أ نها   (Cavaillès Henri,1936) حسب  ولو  زراعية،  تكون  ما  عادة  والتي  وظيفته،  خلال  من 

ذا ما أ ضيفت لها وظائفا أ خرى. انتشر هذا النوع من المجمعات أ يضا في الصي في ذات قيمة ثانوية،   ا 

مما أ حدث تحولا هيكليا  الا صلاح المتعلق بالتصنيع الريفي  أ وائل الثمانينات بشكل مفاجئ وواسع بعد  

 ( Debarshi, 2018) سريعا للاقتصاد الريفي في الماضي القريب 

في الجزائر تطور السكن الريفي كنمط استيطان في المناطق الريفية، سواء المتجمعة أ و المبعثرة  

وارتبطت بالبيئة المحلية وخصائصها عبر مختلف المراحل التاريخية وتطورت ال شكال والتصاميم أ يضا  

فالسكن الريفي في قرى القبائل يختلف عن مثيل في ال وراس )بلاد الشاوية( وأ يضا عنه في السهول  

والصحراء. هذا التطور لا يخص الجزائر فقط فقد شهد معظم دول العالم هذا التغيير الذي تأ ثر بالبيئة  

ية، كما تماشى هذا التطور مع موجة التحضر التي اجتاحت  المحلية وكذا الس ياسات العقارية والعمران 

 العالم بدون اس تثناء. 

عرفت الجزائر س ياسة السكن الريفي المتجمع منذ الفترة الاس تعمارية حيث تعددت الآليات  

س نة   الاحتلال  بداية  في  ال راضي  مصادرة  في    1830من  السكان  بتجميع  الثورة  قمع  محاولة  لى  ا 

أ نجزت العديد  .  1955سبتمبر    29بموجب مرسوم  عادة الا سكان بهدف مراقبتهم  المحتشدات ومراكز ا  

من القرى في ال وساط الريفية الموجهة للمس توطني لا س ناد النشاط الزراعي الذي أ خذ يتطور بشكل  

القرني   في  العالم  دول  معظم  شهدتها  التي  الفلاحي  الا صلاح  س ياسة  مع  بالموازاة  هذا  كان  مس تمر، 

سمح    الثامن عشر  بانتقال  والتاسع عشر وقد ارتبطت بتوطي القرى وتحديثها والعمل على تنميتها مما 

لى الحقول، ولا س يما في أ وروبا   اعتمدت  ، بعد الاس تقلال  )سويسرا والدنمارك(العديد من العائلات ا 

الجزائر برنامجا كبيرا لتحديث أ وساطها الريفية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا عرف "بالثورة الزراعية" الذي 

لى القضاء على الملكية الفردية كونها نظاما ترجم التوجه الاشتراكي للدولة الجزائرية   والذي كان يدعوا ا 
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الجماعية والعامة وفق شعار "ال رض لمن يخدمها"    غير عادل ولا يحقق رفاهية المجتمع وتعويضها بالملكية

الزراعية،2007)حوشي،   للثورة  الكبرى  الركائز  حدى  ا  الريفي  السكن  اعتبر  أ داة    (.  اعتبر  حيث 

 .(Le COZ, 1979أ ساس ية في تهيئة الا قليم الجزائري )

ف مناطقه توزعت القرى في الجزائر ومنذ الفترة الاس تعمارية على كامل التراب الوطني بمختل

لا أ نها تركزت بشكل كبير في مناطق الزراعات الواسعة. اس تفادت منطقة السرسو بالغرب   الطبيعية، ا 

قرية اس تعمارية واثني عشر قرية اشتراكية، أ نجزت ما بي منتصف الس بعينات وبداية    15الجزائري من  

مكانياتها الطبيعية المتعددة وخصوصي تها الاقتصادية كونها منتجة للحبوب  الثمانينات، تمتاز هذه المنطقة با 

 بامتياز وال كثر ديناميكية بولاية تيارت.  

المراكز   من  العديد  في  والاقتصادية  الاجتماعية  المجالية،  التحولات  التحضر  حركة  عززت 

( لى الصنف الحضري  لها بالانتقال من الصنف الريفي ا  (، واكتسبت  Bousmaha,2014وسمحت 

ة في ذلك بشكل كبير بالترقية الا دارية والمنشأ ت الصناعية وتوطن المرافق  وظائفا وقوى جديدة متأ ثر 

تسليط   البحثية  الورقة  هذا  خلال  من  نحاول  تعميرا.  وال قل  المحرومة  المناطق  في  العامة  والخدمات 

نشائها، كيف تطورت   الضوء على عناصر التحول لهذه المراكز بعد مرور أ كثر من نصف قرن على ا 

الوظيفي وما مدى اندماجها في الش بكة الحضرية للسرسو؟ وما هي علاقتها بالمناطق  وما هو دورها  

 المحيطة بها؟  

النشأ ة   ذات  للمجمعات  العمرانية  لل نسجة  الميدان  المسح  على  الدراسة  هذه  في  اعتمدنا 

كما  تجهيزها،  مس توى  ومعرفة  وتطوره  بها  ال رض  اس تخدام  لتحديد  الاشتراكية  والقرى    الاس تعمارية 

مجمعة، حيث مس هذا الاس تبيان    13عائلة موزعة على    350قمنا بالتحقيق المباشر وغير المباشر مع  

عدد من الجوانب تتعلق بالتحركات السكانية ودوافعها، بالتغييرات التي مست المساكن وبالمهن الممارسة  

 مع المسافرين في محطة  وتحولاتها، أ ماكن التردد للتسوق وقضاء الحاجيات المختلفة، وتحقيق أ خر مباشر

تيارت   من  كل  في  الولاية(  وخارج  داخل  اتجاهات  ال جرة  وس يارات  )حافلات  البري  النقل 

وتيسمس يلت.  كما اعتمدنا على جمع المعطيات من المصال التقنية ومخططات التهيئة والتعمير )المخططات  

التنا مخططات  ال راضي،  شغل  مخططات  والتعمير،  للتهيئة  تهيئة  التوجيهية  ومخططات  الحضري  سق 

حصائيات التعدادات العامة للسكن والسكان.   الولاية( لتكملة ا 
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 السرسو مقومات طبيعية، اقتصادية، تعمير متعدد الآليات ونمو سكان متواصل    .1

قليم ولايتي )تيارت   يقع سهل السرسو في الغرب الجزائري جنوب كتلة الونشريس، يجمع بي ا 

مترا، وهو عبارة عن شريط واسع،    950(.  يبلغ متوسط ارتفاعه حوالي  1وتيسمس يلت، الشكل رقم  

بحوالي   الغرب  لى  ا  الشرق  من  طولي  بشكل  بحوالي    237ممتد  عرضي  وبشكل  تبلغ    37كلم  كلم، 

محصور من الشمال بالسفوح الجنوبية للونشريس ومن الجنوب بكتلتي جبليتي    2كلم  8700مساحته  

يتراوح معدل   ي الناظور وس يدي عابد. يهيكل نهر واصل قسميه ال وسط والشرق بشكل كبير.بارزت

لى الجنوب، تعتبر هذه الكمية ملائمة    500- 250التساقطات بالمنطقة ما بي   ملم ويتناقص من الشمال ا 

و،  يتربع السرسو على ثلاث جيوب مائية جوفية هامة ذات مساحات كبيرة )السرس لزراعة الحبوب.  

الداحمون(.  )بوقارة،  واصل  نهر  ضفاف  على  بسدين  معبأ   السطحية  المياه  من  جزء  ومينا(.  واصل 

تتنوع التربة بالسرسو بي الغنية والخفيفة والمختلطة. سمحت هذه المقومات بتنمية زراعة الحبوب بشكل  

لتربية الحيو  كذلك منطقة  لا أ نه يعتبر  انات وعرف مؤخرا  كبير حتى أ صبح اسم السرسو مرتبطا بها ا 

 تنويعا في المنتجات الزراعية. 

 يغلب   التعمير،  وضعيفة   السكان   قليلة  الفرنسي   الاس تعمار  وصول  قبل   السرسو  منطقة  تكان

 بطريقة  السرسو  تعمير  أ مام   الطريق  فتح  الحبوب  بزراعة  الاس تعمار  اهتمام.  الرعوي  الريفي  الطابع   عليها

ذ  سريعة   مجال   مجالية،  ثنائية   ال فق  في   تظهر  فبدأ ت  ال وائل،  بالمعمرين  خاصة  جنينية   قرى  بتوطي  قام  ا 

  المحلي   الريفي  العالم   وسوس يولوجية  لثقافة  مغاير  جديد  اس تعماري  ومجال  متواضع،  مبعثر  تقليدي  عمران 

  العمليات   بدعامة  السرسو،  مناطق  مختلف في  وتجدرت  المجالية  الثنائية  هذه  تعمقت  ،(2013  فكار،)

  المراكز   في  تمثل  اس تعماري  نمط  التعمير،  من  بنمطي  الريفي  المجال  على  الاس تحواذية  والا جراءات

  أ ليات 1940  بعد  المس تعمر   انتهج.    الدواوير  في  تمثل   تقليدي  ونمط   الاس تعمارية  والقرى  العسكرية

 متجمعة  سكنات  انجاز   خلال  من  جسد  الذي(  S.A.R)الريفي  التحسي  كقطاع   السرسو  لتعمير  أ خرى

 بعد   ال هالي  تجميع   تم (.  وتيسمس يلت   بوشقيف  عي)  منطقتي  في  ال هالي  على  أ راضي  قطع  وتوزيع

  حي   تيارت،  شرق   بوهن  حي )  المحتشدات   مراكز  من   العديد  في  1954  بعد  الثورة   حدة   اش تداد

  دزاريت  عي   الصفا،   عي  مركز  مايدة،  بني  مركز   كرمان،  قرية   جنوب  حي  مهدية،   شرق   شمال  كاس تور

 (.Perrin, 1960)  ( حاليا الناظورة)  والسحاري
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، مما أ سفر عن 14امتد تعمير السرسو بشكل محوري خصوصا على طول الطريق الوطني رقم  

المتتابعة،   المراكز  من  سلسلة  نجاز  بـ  ا  تقدر  منتظمة  بمسافة  بينها  فيما  محصلة    15تتباعد  فكانت  كلم، 

نجاز  لى الدواوير التي أ نشأ ت في القبائل المحلية    15التعمير في الفترة الاس تعمارية ا  ضافة ا  مركزا عمرانيا ا 

رقم  15وعددها   )الشكل  مثل  2أ يضا  وسط  في  العمرانية  المراكز  من  الكبير  الكم  هذا  تواجد  ن  ا   .)

راديا، الغرض منه اقتصادي لاس تغلال ال راضي    السرسو لم  يكن بمحض الصدفة، فالتعمير هنا كان ا 

الزراعية الخصبة. اس تمرت الدولة في نفس الرؤية الس ياس ية السابقة في القطاع الزراعي لدمج العالم 

لى الفلاحي عادة ال رض ا  وتحديث    الريفي في عملية التنمية الوطنية، عن طريق الثورة الزراعية بهدف ا 

سكان تمثلت   نتاجية تمثلت في "ال رض لمن يخدمها" ومراكز ا  الزراعة على أ ساس دعامتي: وحدات ا 

قرى اشتراكية في بداية الس بعينات الحصول على ال رض ووسائل الا نتاج وفق منهجي:  . تم  في بناء 

نشاء تعاونيات خدمية ووضع س   ياسة الائتمان  قضائي وس ياسي عن طريق التأ ميم، اقتصادي من خلال ا 

آليات التعمير في السرسو فقد أ نجزتالزراعي،   حدى أ هم أ قرية في الس بعينات    12تعتبر هذه القرى ا 

الذي يهيكل جزء كبير من السرسو  وبداية الثمانينات، تركزت خصوصا في الضفة الجنوبية لنهر واصل  

أ عادت   المنتجة.  الفلاحية  بال راضي  وغنية  منبسطة  المنطقة  الاحيث  الانتشار  القرى  مبدأ   شتراكية 

السكان على كامل مجال السرسو وأ حدثت نوعا من التوازن ولو أ ن التوطن المحوري بمحاذاة الطرقات  

 غلب على توزيعها.  

ذا بلغ عددهم أ كثر من   بمعدل   1957نسمة س نة    91000سمح هذا التعمير المكثف بزيادة السكان، ا 

( بالرغم من أ ن مدينة تيارت سجلت معدلا أ كبر  1957- 1884)%في الفترة    1.71نمو متوسط قدر بـ  

لى يومنا هذا بس بعة    %(. تضاعف  3من هذا بكثير ) عدد سكان السرسو منذ الفترة الاس تعمارية ا 

لى   ذ وصل ا   1966. ظل معدل التزايد السكان مرتفعا من عام  2019نسمة س نة    615138مرات، ا 

س نة  3.60)  1998حتى   في  انخفض  ثم   )%2008  (1.61( مؤخرا  الارتفاع  ليعاود   )%2.21  )%

 خاصة 

نسمة(،   245929بالبلديات الريفية )وأ صبح مهيكلا بعدد من المجمعات الكبرى: تيارت كمركز رئيسي )

نسمة(، كلاهما يمثل مقرا للولاية ويؤدي دورا تس ييريا، ثم    100697تيسمس يلت في المرتبة الثانية )

(، ثم المجمعات الصغرى بأ حجام  24580(، خميس تي )37222: مهدية )تأ تي مجمعات من الدرجة الثانية

 متفاوتة.
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الفترة   في  س نوي  نمو  معدل  أ على  السرسو  حوالي    1987- 1977سجل  فهذه  %،    4.26بلغت 

لى تحسي ظروف التشغيل،   عادة هيكلة بالنس بة للجزائر، التي تهدف ا  الفترة تعتبر فترة استرداد وا 

 (.  Kasdallah, 2013نتاج ) بس يطرة أ كبر على جهاز الا  

التطور السكان في السرسو كان لصال التجمعات الثانوية التي أ صبحت جاذبة ثم المراكز ولاس يما 

حافظت المراكز العمرانية الكبرى والمجمعات الصغيرة بالسرسو على  بالبلديات الريفية وش به حضرية. 

حمادية  %(، 6.29%( وتيسمس يلت )4، مثل تيارت ) 1998- 1987ديناميكيتها الديمغرافية ما بي  

%( وبقيت المنطقة محتفظة بسكانها بل وجاذبة أ يضا، نظرا للترقية الا دارية  7%( والعيون )6.96)

ذ اس تفاد السرسو  التي ساهمت في تركز ال نشطة بمختلف أ نواعها )الخدمية، الصناعية والفلاحية(. ا 

أ خرى للنشاطات  في هذه الفترة من استثمارات كبيرة في قطاعات متعددة كتهيئة مناطق صناعية و 

نتاجية متوسطة  . اس تقطبت مركبات صناعية ذات بعد وطني ووحدات ا 

لا   فلم  2008- 1998انخفضت وتيرة الزيادة السكانية في الفترة   يسجل معدل النمو الس نوي ا 

%(،  1.53%( ومعدل ولاية تيارت )2.3% في كامل منطقة السرسو، مقارنة بالمعدل الوطني )1.61

( تيارت  بولاية  الخام  الولادات  معدل  ارتفاع  س نة  2.47رغم  لى  %1998  س نة  2.70ا   %2008 )

لى الهجرة خارج الولاية حيث سجل رصيد الهجرة    116924- قيمة سالبة )   38ويرجع السبب في ذلك ا 

مغادر في الفترة   8953(، كما سجل صافي الهجرة الخارجية قيمة سالبة أ يضا )2008  - 1998في الفترة  

المؤسسات  2008- 1998 من  العديد  غلق  عن  نتجت  التي  الصعبة  الاقتصادية  الظروف  بسبب   ،)

 الاقتصادية. 
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( فقد بلغ معدل النمو الس نوي 2019- 2008ارتفعت وتيرة الزيادة السكانية في الفترة ال خيرة )

( سابقتها  من  أ على  قيمة  تيارت  معدل 2.06بولاية  ل ن  الولاية  نحو  الوافدة  بالهجرة  ذلك  ويفسر   )%

 %(.2.78الولادات في هذه الفترة لم يتغير كثيرا عما كان عليه سابقا ) 

 

 السرسو بنس بة كبيرة بمدينة تيارت التي تعتبر أ كبر سوق اس تهلاكي وتجاري بالمنطقة  يتركز السكان في

نظرا لحجمها السكان، والترددات اليومية عليها من البلديات والولايات القريبة منها، كونها مركز ولائي 

عاته الريفية التي  وتاريخي قدي.  بالرغم من أ ن السرسو يغلب عليه الطابع الريفي وذلك بالنظر لعدد مجم

لا أ نه 2008% من مجموع المجمعات( حسب الهيكلة الحضرية لس نة  58مجمعة عمرانية )  18بلغت   ، ا 

شهد معدل تحضر في ارتفاع مس تمر، حيث يقيم أ غلب سكان السرسو في المجمعات الحضرية وهو ما  

ت الا حصائية المختلفة  أ ثر على نشاطاتهم. انخفض عدد المش تغلي في الفلاحة تدريجيا حسب التعدادا

لا أ نه ارتفع تدريجيا في الفترات الموالية فقد حقق حوالي    1998% س نة    15فقد بلغت نسبتهم حوالي   ا 

 .2019% حسب نتائج التحقيق الميدان س نة  22

 

 

 (2019-1966: النمو السكان في سهل السرسو )3الشكل رقم 
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عادة تشكيل الش بكة العمرانية في السرسو لصال التحضر   .2  محاولة تصنيف المراكز، ا 

نسمة(، أ على   5000سو، تس يطر عليها المجمعات الريفية )أ قل من الش بكة العمرانية في السر 

مجمعة فقط في    14مجمعة لينخفض عددها تدريجيا فيما بعد مسجلة    20بحوالي    1987قيمة سجلت في  

لا    2008تعداد   من مجموع سكان السرسو، بينما    %  6.61لكنها تبقى مناطق قليلة السكان لا تضم ا 

 100000معات الحضرية الكبيرة خاصة الصنف الحضري الرفيع )أ كثر من يتركز السكان بشدة في المج

تمثل المدن الصغيرة حوالي خمس مراكز يسكنها    % المتمثل في مجمعة تيارت،40نسمة( بنس بة تفوق  

السرسو،    17حوالي   سكان  من  والريفي،%  الحضري  الوسطي  احتكاك بي  نقطة  المدن   وهي  أ ما 

 %.   22تيسمس يلت ومهدية بنس بة سكان تفوق المتوسطة فتتمثل في مجمعتي 

  ( 2008- 1966: تطور التجمعات العمرانية بالسرسو ) 1الجدول رقم  

التعدادات  

 السكانية 

 المجمعات الثانوية  المجمعات الرئيس ية 
عدد  

 المتجمعون 

عدد  

 المبعثرون 

مجموع  

 السكان 

عدد  

 المجمعات 

عدد القرى  

الاس تعمار 

 ية 

عدد القرى  

 العدد  الاشتراكية 
عدد  

 السكان 
 العدد 

عدد  

 السكان 

1966 10 70028 6 5030 75058 52708 127766 16 15 0 

1977 10 106281 11 16076 122357 54984 177341 21 15 7 

1987 15 191257 12 18759 210016 66325 276341 27 15 10 

1998 15 314683 13 35460 350143 60260 410403 28 15 12 

2008 15 378081 19 44667 422748 59422 482170 34 15 12 

حصاءالمصدر   : الديوان الوطني للا 

 مس توى على  أ حادية قطبية بوجود  بالسرسو العمرانية  المراكز لش بكة  الهرمية البنية  تفسيروعليه فيمكن  

)تيارت( على  ،  القاعدية الفئة لمراكز القاعدة واتساع  الرأ س  ليس  المركزية  دور  تلعب  تيارت  فمدينة 

ولاية   كعاصمة  الا دارية  وظيفتها  بحكم  فهيي  المحيطة  المجالات  مس توى  على  بل  فقط  السرسو  مس توى 

بمختلف   التجهيزات  من  قوية  قاعدة  على  احتكامها  وبخاصة  المجال  وتس يير  تنظيم  في  دور  تلعب 

لى مدينة تيسمس يلت كعاصمة ولاية ضافة ا   أ يضا تلعب دورا منظما لمجالها.   مس توياتها، ا 

، وبالرغم من أ ننا سجلنا أ على زيادة سكانية  نمو المجمعات الصغيرة أ حد مؤشرات النمو في السرسو هو  

بمراكز الولايات )تيارت وتيسمس يلت( وبقيم عالية أ يضا في البلديات النصف حضرية والش به ريفية،  

وهي  الصغيرة  المجمعات  لى  ا  الكبيرة  الحضرية  البلديات  مراكز  من  الديمغرافية  الديناميكية  انتقلت  فقد 
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مح  منطقة  فهو  السرسو  خصوصيات  حدى  الفلاحية  ا  لنشاطاته  نظرا  أ يضا  وجاذبة  بل  بسكانها  تفظة 

 والصناعية من جهة وتركيز التنمية به من جهة أ خرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس تعملها  التي  المعايير  على  اعتمدنا  السرسو،  في  العمرانية  المراكز  تصنيف  محاولة  في 

(Hadeid, 2006)    في دراس ته للمراكز الريفية في الهضاب العليا الوهرانية، بهدف تصنيفها في شكل

في:   المعاير  هذه  تتمثل  المجمعات.  هذه  تقدمها  التي  الوظائف  تحديد  خلال  من  السكان  عدد  هرمي 

 والمتاجر والمرافق العمومية وكذلك الرتبة الا دارية لكل تجمع.

(، تأ تي مدينة  4تتوزع مجمعات سهل السرسو على شكل هرم بس بع مس تويات )الشكل رقم 

( الريفية  المجمعات  من  كبيرة  وقاعدة  كبيرة،  كمدينة  القمة  في  متوسطتي    15تيارت  مدينتي  قرية( 

(، باس تثناء مجمعة كرمان رغم رتبتها 5من المدن الصغيرة )الشكل رقم  )تيسمس يلت ومهدية(، مجموعة  

لا أ نها تفتقر للوظيفة الا دارية كونها مجمعة ثانوية لبلدية تيارت وتعتبر منطقة تمدد   في المس توى الثالث ا 

 حضري بالنس بة للمدينة الكبيرة )تيارت(.  

 : التسلسل الهرمي للمجمعات العمرانية في السرسو4الشكل رقم 

 7المستوى 

 6المستوى 

 5المستوى 

 4المستوى 

 3المستوى 

 2المستوى 

 1المستوى 

(15) 
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الهر  بقاعدة  ال ول   المس توى  في  الصغيرة  الريفية  وعددها  المراكز  التجمعات 15م  تشكل   ،

الثانوية،  تضم أ قل من عشر محلات تجارية وش به انعدام للتجهيزات ما عدا التعليمية التي تقتصر على  

لى قاعة علاج ومسجد وفي بعض ال حيان حمام، نظرا ل ن معظم   ضافة ا  التعليم الابتدائي في معظمها ا 

بنيت وفق ش بكة تجهيزات محددة مس بقا )عي مصباح، بيبان    (VSA)هذه المراكز هي قرى اشتراكية  

)سي حميد، عي قاسمة، السانيا    (DAS)المصباح، عي مري، المقيصبة وسلمانة( ومنها مزارع فلاحية  

الريفي   السكن  وبرامج  الطرقات  محاور  على  موقعها  بفضل  ومجاليا  ديمغرافيا  تطورت  التي  وتاسلمت( 

 ذا الصنف.التي سمحت لها بالمرور له

وضاية   الكرمة  عي  )الس بعي،  الاشتراكية  القرى  من  مجموعة  أ يضا  تمثل  الثان  المس توى 

لى مركزين ذوا نشأ ة اس تعمارية )سي الحواس وبني مايدة(. باس تثناء الس بعي وضاية  ضافة ا  الترفاس( ا 

صنف   في  التجمعات  بقية  تصنف  بلدية،  مركزي  تمثلان  اللتان  سي الترفاس  تأ تي  الثانوية،  المجمعات 

( السكان  لحجمها  نظرا  ال على  في  تفوق    4599الحواس  بها  المتاجر  وعدد  محلا   130)  100نسمة( 

تجاريا(. وهي أ ول مركز أ نشأ  بالسرسو في الفترة الاس تعمارية، وقوع هذه المجمعة على الطريق الوطني  

واس تقبا  40رقم   توسعها  من  سرعت  خاصة  ديناميكية  شهدت  أ عطاها  حضرية،  سكنية  مشاريع  لها 

تفوق   مرتفعة  نمو  الفترات    ℅4معدلات  انخفض   1998-1987،  1987- 1977في  المعدل  أ ن  لا  ا 

 .ية بفضل س ياسة التنمية الزراعية. عرفت هذه المجمعات ديناميكية ريف 2008- 1998خلال الفترة 

المحصور بي   صغيرة بالنظر لعدد السكانيمكن اعتبارها مدنا    11وعددها    5-4-3المجمعات العمرانية بالمس توى  

تجهيز كحد    20محل( ويتمركز بها أ كثر من    1000- 130نسمة، عدد المتاجر بها مهم )  20000- 5000

منها   بلديات،    10أ دنى.  مقر  هي  على    3مجمعات  تلقائيًا  بالحصول  لها  سمحت  رتبة  دائرة،  مقر  منها 

ش بكة التجهيزات أ و   خلال  البرامج القطاعية، باس تثناء كارمان التي تقع  سلسلة من التجهيزات من 

لا أ نها مجمعة ثانوية لبلدية تيارت.    المس توى الثالث ا 
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 : توزيع المجمعات حسب التسلسل الهرمي الوظيفي في السرسو5الشكل رقم 

 

تلعب الداحمون وخميس تي وأ يضا حمادية دور مدنا وس يطة رغم أ ن عدد سكان كل منها يقل  

لا أ نها مدن ربط بي المدن الكبيرة والمتوسطة وعالم الريف، تتميز تجهيزاتها بمس توى    20000عن   نسمة، ا 

بنك  قريب من ال على )ثانوية، عيادة طبية متعددة الخدمات، مكتب بريد، مركب رياضي، مكتبة،  

مركز التكوين لشركة  ومركز تكوين مهني في بعض الحالات مثل الداحمون، خميس تي وأ ولاد بسام،  

SNVI المؤسسة الوطنية للس يارات الصناعية بعي بوشقيف  .) 

ثانوية،  )مدرسة  ال على  المس توى  من  القريب  بمس تواها  تتميز  فهيي  للتجهيزات،  بالنس بة  أ ما 

مستشفى، فندق ومركز تدريب مهني في بعض الحالات(،  مس توصف، مس بح، بنك، مكتب بريد، 

تطور الهيكل التجاري في هذه المدن الصغيرة وبالتالي تطور التبادلات داخل وخارج السرسو وخاصة 

مع الجلفة والمدية عن طريق مجموعة من ال سواق المهمة بها ولاس يما سوق حمادية والرشايقة، ومشروع  

 لرشايقة )في طور أ شغال التهيئة(.  سوق الجملة للخضر والفواكه با

ش بكة المدن  مكانيا تتركز هذه المجمعات    داخل حوض نهر واصل.  يمكن القول أ ن توزيع 

المراكز   فهذه  العقار،  المياه،  توفر  الخصبة،  )ال راضي  والجغرافية  الطبيعية  للعوامل  خضعت  الصغيرة 
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العامل الاقتصادي في هيكلة ش بكة المراكز  تتوسط المجال الزراعي والرعوي، مما يعطي فكرة عن أ همية  

 العمرانية الصغيرة في السرسو.

كبيرة    كمدينة  الش بكة  رأ س  على  تيارت  تأ تي  مجمعات،  بثلاث  والسابع،  السادس  المس توى 

قيادية كونها مركز ولائي قدي، في المس توى السادس نجد مركز ولائي جديد متمثل في تيسمس يلت  

لى مصاف المدن الكبرى.    66084نها يفوق  تمثل مدينة متوسطة عدد سكا نسمة في طور الانتقال ا 

نسمة( وهي مركز اس تعماري قدي النشأ ة    20000أ ما  مهدية فتمثل مدينة وس يطة )يفوق عدد سكانها  

نسمة، مهدية مركز خدمة مهم في قلب السرسو    31396، حجم سكان مهم يفوق  1991ومقر دائرة منذ  

الزرا لا مكانياتها  من  نظرا  تيارت  ولاية  في  كبير  وزن  لها  غذائية  صناعة  من  تس تفيد  جعلتها  التي  عية 

لى السوق   ضافة ا  لى تطور هيكلها التجاري وتنوعه ا  ضافة ا  خلال مطاحنها الكبرى ومركب العجائن، ا 

المراكز   وبعض  المستشفى  ولاس يما  العالي  المس توى  ذات  والتجهيزات  الس يارات،  وسوق  ال س بوعية 

 لا عاقة الذهنية والحركية لدى ال طفال وهو المركز الوحيد على مس توى الولاية. المتخصصة في ا

 دور المدن الصغيرة في تحضر السرسو  .3

ارتفعت وتيرة التحضر بسرعة في المنطقة، بسبب النمو السكان في المراكز الحضرية الموجودة  

من قبل )تيارت، تيسمس يلت ومهدية، خميس تي والداحمون( من جهة ودمج المراكز الجديدة في فئة  

لى    1966% عام  48"الحضر" من جهة أ خرى، وهكذا انتقل معدل التحضر من   . 2008% عام    78ا 

الترقية الا دارية دورا مفصليا بالنس بة للمراكز العمرانية )الاس تعمارية والاشتراكية( في السرسو، لعبت  

س نة   الولايات  لصنف  الا دارية  الترقية  من  تيسمس يلت  اس تفادت  أ يضا 1984حيث  واس تفادت   ،

لى صنف البلديات في نفس الس نة داريا لولاية تيارت من الترقية ا  شتراكية( تابعة ا  وهي    خمس قرى )ا 

لى   1974س نة    10عي بوشقيف، الس بعي، الناظورة، الرشايقة وبوقارة، فانتقل عدد البلديات من   ا 

، على اس تحداث دوائر جديدة فتغيرت  1991، كما عمل التعديل الا داري س نة  1984بلدية س نة    15

لى دائرة تيارت كل من  دائرة مهدية، حمادية والد ضافة ا  قليم الخريطة الا دارية واس تحدثت ا  احمون با 

دائرة   لى  ا  ضافة  ا  السرسو(  حدود  )خارج  مدروسة  لدائرة  تابعة  ملاكو  أ صبحت  بينما  تيارت  ولاية 

قليم ولاية تيسمس يلت. مما جعل هذه المراكز الا دارية الجديدة تس تفيد من   تيسمس يلت وخميس تي با 

عادة   قليمية وتساهم في ا  تشكيل ال داء الوظيفي  عدد من التجهيزات الجديدة وتتكفل بتس يير مجالات ا 

وبالتالي   والوظيفية،  العمرانية  بنيتها  تحولات في  عن  أ سفر  مما  السرسو،  في  العمرانية  مزاحمة  للش بكة 

عادة صياغة مجالات نفوذها.   المراكز العمرانية القديمة وا 
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لى مرتبة عاصمة الولاية )تيسمس يلت( والدائرة    أ دت الترقية الا دارية لبعض مجمعات السرسو ا 

نشاء سلسلة  )ح ن ا  لى زعزعة سير العمل والتنظيم السابق لهذه المساحة. ا  مادية، الداحمون وخميس تي( ا 

من المرافق العامة رفيعة المس توى وتطوير ال نشطة التجارية في مدن السرسو مكنها من تعزيز الا طار 

وظ  حضرية  )مجمعات  فرعية  مجموعات  لتشكيل  المحلية  التبادل  ش بكات  وتطوير  هذا  الحضري  يفية(. 

لى   التنظيم المكان الجديد، على الرغم من أ نه مؤطر من خلال الا رادة الس ياس ية للدولة التي تهدف ا 

التي   بالاس تمرارية  يتميز  الذي  للمنطقة  الحضري  التاريخ  من  جزء  أ يضا  انه  لا  ا  الحضري،  الا طار  تقوي 

 ..(Yousfi,2012)ال خيرة تولد تغيرات سريعة في الاقتصاد الحضري خاصة خلال ال ربعة عقود 

 السكن محرك لتحولات حديثة: مجالية، اجتماعية واقتصادية بسمات حضرية  .4

شهد المجال الريفي بالسرسو على مر الس نوات تحولات مجالية نتيجة التوسعات العمرانية التي  

والبرامج   التنمية  برامج  خلال  من  الاشتراكية  أ و  الاس تعمارية  سواء  القرى  التي  شهدتها  السكنية 

اس تفادت منها. كان للترقية الا دارية والنمو الديمغرافي الذي عرفته هذه المجمعات ال ثر الكبير في تحولاتها  

المجالية بسبب الحاجة للسكن والتجهيزات من جهة وبسبب تأ ثر بنيتها الحياتية والاجتماعية من جهة  

 أ خرى.

تلف أ صنافها ولاس يما تلكظهر دور الطريق جليا في نمو مجمعات السرسو بمخ  التي تواجدت على   

(، حيث نمت بشكل أ سرع من مثيلتها البعيدة40و 14المحاور الكبرى )الطريقي الوطنيي  متدت  وا 

الطرقات، منها ما حافظت على شكلها العمران ال ولي مثل   التوسعات المجالية الحديثة باتجاه

، حمادية التي تخترقها  40و14الطريقي الوطنيي  الداحمون ذات الخطة الشطرنجية، توسعت باتجاه

( ومنها ما تغير شكلها  14و 16، الولائيي 40مجموعة طرقات توسعت على محاورها )الوطني 

العمران ال ولي خاصة تلك التي صممت بشكل افتخاري مثل الونشريس البيضاء التي توسعت باتجاه  

لى التحام النس يجي  المركز القدي  وفقدان المعالم الحضرية الجميلة. مما أ دى ا   

 والمقيصبة أ خذت بعض المجمعات مثل ملاكو، عي دزاريت، الرشايقة، عي بوشقيف، سلمانة

لقيمتها العقارية الكبيرة ولتوطي   طول المحاور الطرقية نظرا  على  في التمدد الطولي منتجة تعميرا خطيا 

 (.  6قم التجارة والخدمات المرتبطة بحركة المرور )الشكل ر
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تنوعت   الرئيسي،  محركها  هو  السكن  كان  مختلفة  آليات  وبأ فترات  على  التوسعات  هذه  تمت 

الصيغ السكنية وتطور مفهومها المجالي خاصة السكن الجماعي، فلم تعد تقتصر على المجمعات الحضرية  

وحتى   الصغيرة  المدن  اس تفادت  بل  والمتوسطة  الكبيرة 

ال السكن  س يما  ولا  منها،  الريفية  عمومي المجمعات 

الا يجاري، ثم برنامج التجزئة الحضرية والريفية على حد  

 سواء. 

اس تفادت المدن الصغيرة في سهل السرسو من 

تقارب   بنس بة  الجماعي  الحضري    ℅   30السكن 

( من 2020- 2015وحدة سكنية في الخماسي    5416)

كل المنطقة وان كانت النس بة ضعيفة  مجموع البرنامج في  

المشاريع   من  تيارت  مدينة  حصة  لارتفاع  ما راجع  نوعا 

طار   السكنية بمختلف الصيغ، أ ما السكن الفردي في ا 

برمجت   فقد  الحضرية  حصة    ℅   83التجزئة  من 

وعي   )الرشايقة  خاصة  الصغيرة  مدنها  في  السرسو 

المج منها  اس تفادت  المتبقية  الحصة  بينما  معة دزاريت( 

 الريفية عي مصباح.   

 

التوزيع المجالي للمدن الصغيرة تعكسه بعض المحاور الطرقية المهمة ولاس يما المحور تيارت، الجلفة 

)الوطني  40)الوطني   الدفلى  عي  وتيارت،  ال غواط  14(  تيارت،  محور  في  تتمثل  ثانوية  وأ خرى   )

داريا تقع على هذه المحاور   ( حيث أ غلب المدن الصغيرة وتلك المجمعات23)الوطني رقم   التي ارتقت ا 

 (. 5)الشكل رقم 

شكلت بعض المدن الصغيرة القريبة من مدينة تيارت مجمعات توابع باس تقبالها مشاريع السكن 

القطاع  لعمال  الوظيفي  السكن  وتوفير  الحضري  التجديد  برامج  في  تمثلت  بها،  الخاصة  والتجهيزات 

سكان حي زعرورة الفوضوي الذي أ زيل نهائيا وتم  الصناعي.  عادة ا  اس تقبلت عي بوشقيف مشروع ا 

)حي  ت أ راضيها  على  سكانه  مواقع    204،  150رحيل  من  سكان  اس تقبل  أ خر  ومشروع  مسكن(، 

لا أ ن تيارت لوحدها ساهمت بحوالي   من ال سر المرحلة لهذا الموقع،    ℅  11.30مختلفة من السرسو، ا 

هذا من جهة ومن جهة أ خرى فقد اس تقبلت عي بوشقيف سابقا حي سكني لعمال شركة الس باكة.   

 : التحولات المجالية في القرى الاشتراكية6الشكل رقم 
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لى تغيير التركيبة الاجتماعية في عي بوشقيف  تحويل التع  مير سمح بالتحركات السكنية وبالتالي أ دى ا 

الداحمون   اس تقبلت  كما  حضري.  ش به  للوسط  جديدة  وسلوكيات  اجتماعية  ممارسات  بجذب  وسمح 

لا أ ن سكان بلدية تيارت لوحدهم يمثلون   عادة الا سكان من مختلف مواقع من السرسو، ا  أ يضا مشاريع ا 

بوشقيف    %39 .0115 عي  من  كل  على  تيارت  لمجمعة  الحضري  التمدد  هذا  المرحلي.   السكان  من 

حضري،  ش به  الوسط  في  حضريون  وسكان  جديد  تعمير  نمط  من  تس تفيدان  جعلاهما  والداحمون 

والاجتماعية   المهنية  التركيبة  وتغيرت  العمودي  الجماعي  النمط  لى  ا  ال فقي  الفردي  النمط  من  فتحولتا 

التي أ صبحت تميل نحو القطاع الثالث )أ ظهر التحقيق الميدان هيمنة أ نشطة القطاع الثالث    للسكان

لا أ ن  65على المش تغلي )% (، أ ما القطاع الزراعي بالرغم أ نه ارتفع عما كان عنه في فترة التسعينات ا 

( الربع  تتجاوز  لم  سجل  22.75نسبته  الصناعي  والقطاع  ال نشطة%15(  في  التحول  يبدو   .%  

%( وعي بوشقيف 83.72الاقتصادية لصال التجارة والخدمات واضحا جدا في كل من عي مصباح )

%( ويفسر ذلك بقربهما من مجمعة تيارت، وبالتالي أ نتج منطقة تحضر بالنس بة لتيارت وهو 66.10)

 ما نشط التحركات اليومية في المنطقة.  

عادة التربية ومدرسة الشرطة    اس تقبلت قرية عي مصباح تجهيزات عمومية تمثلت في  مركز ا 

تجزئة  مشروع  أ يضا  القرية  اس تقبلت  كما  الفوضوي،  الحي  زالة  ا  عملية  من  المسترجع  العقاري  بالوعاء 

( يمثل    218سكنية  ما  طار  16.65قطعة  ا  في  تيارت  بلدية  منها  السرسو(،اس تفادت  حصة  من   %

( تم غرزها بالقرية بالرغم من  2022- 2019برنامج ولايات الهضاب العليا والجنوب )المخطط الرباعي  

أ ن بلدية تيارت لا تملك حق الاس تفادة من هذا النوع من التجزئة حسب التعليمة الوزارية المشتركة  

.  41ل نها ليست من البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا   30/09/202040الصادرة بتاريخ    01رقم  

عي  54فوق  سجلنا من خلال التحقيق الميدان أ ن ما ي قرية  قامتها باتجاه  % من ال سر التي غيرت ا 

جاءت من مجمعة تيارت.   جديدة من التعمير حيث  مصباح  دخلت المدن الصغيرة والوس يطة مرحلة 

 
عادة الا سكان في مجمعتي الداحمون وعي بوشقيف لولاية تيارت" مذكرة ماستر في الجغرافيا وتهيئة الا قليم جامعة  2018 39 "ا 

 87 ص 2وهران 
عانة مالية للبناء في ولايات الجنوب 40 نشاء التجزيئات الاجتماعية في الوسط الحضري ومنح ا  تحدد شروط وكيفيات ا 

المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في    07/07/ 2014المؤرخة في  1ارية المشتركة رقم والهضاب العليا تلغي التعليمة الوز 

 ولايات الجنوب والهضاب العليا وتحل محلها 
كـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب  2006ديسمبر  23المؤرخ في  486-06من المرسوم التنفيذي رقم   5المادة  تحدد 41

الــــــذي عــــــنـــــــوانـه " الــــــصـــــــنــــــدوق الخــــــاص بالتنمية الاقتصادية  302-116الـتـخــصـيص الخـاص رقم 

 ( 84الجريدة الرسمية العدد  "للهضاب العليا
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لى نسق حضري جديد متعدد ال نماط ما بي ال فقي  انتقلت من النسق التقليدي المعتمد في نشأ تها ا 

 راكز العمرانية الكبرى.والعمودي الشبيه بما هو موجود في الم

ملاذا   الصغيرة  المدن  شقق شكلت  تأ جير  خلال  من  الكبرى  العمرانية  المراكز  من  سكانية  لفئات 

( السرسو  وخارج  داخل  من  شابة  أ سر  طرف  من  منخفضة  بأ سعار  الجماعية  %(،  7.46السكنات 

المنطقة من جهة أ خرى وهو  ترغب في الانفصال عن ال سرة الكبيرة من جهة والاس تفادة من أ نشطة 

لى ال سرة النووية.  ما يعبر عن تحول المجتمع من ال سرة الممتدة ا 

أ نتجت   .5 السرسو  لتحضر  آلية  وأ الصغرى  للمدن  جديد  وظيفي  دور  الصناعي،  التوطن 

 ش بكة كثيفة من التبادلات 

ن خلال الفترة الاس تعمارية وتأ سست عليه صناعة غذائية متأ كد البعد الزراعي للسرسو أ ثناء  

الس بعينات  منتصف  لى  ا  المنحى  بنفس  الوضع  واس تمر  به  المنتشرة  هذه    المطاحن  تشغل  تكن  لم  ذ  ا 

سوى   مجتمعة  طبيعته  42عامل   835الوحدات  مع  تتماشى  لا  التصنيع  في  جديدة  س ياسة  عرف  أ ين   ،

مركب  SONITEX)مركب النس يج   الفلاحية، حيث أ درجت فيه صناعات تعدينية ثقيلة وميكانيكية  

نتاج ال سلاك  ا ، مركب العربات الصناعية، مركب نفطال لتعبئة قارورات  (SNS)لس باكة، مركب ا 

وهيأ ت لها منطقتي صناعيتي بتيارت وأ خرى    الغاز، مركب الحديد، مركب مهدية للصناعات الغذائية(

لى عدد أ خر من مناطق النشاط ) ، وبذلك أ صبحت تيارت  (43عامل  6000بعي بوشقيف بالا ضافة ا 

وس يدي  تح  تلمسان  مع  بالتساوي  وهران  بعد  الجزائري  الغرب  في  صناعي  كقطب  الثانية  المرتبة  تل 

 بلعباس. 

ن توطي مثل هذه الصناعات الثقيلة في منطقة زراعية بامتياز أ ثر بشكل سلب على النشاط   ا 

الزراعي حيث أ حدث تنافسا على العقار، شجع الهجرة الريفية واس تقطب العمالة الزراعية فارتفع معدل 

لى    1985% عام    6.9الشغل في الصناعة من   ، كما أ عاد  (Hachelef,1988) 1988% عام  9.8ا 

شهدت فترة التسعينات تراجعا كبيرا للنشاط   كيل الش بكة العمرانية في السرسو لصال التحضر.تش 

بولاية  البطالة  معدل  فارتفع  عددهم  تقليص  أ و  عمالها  وتسريح  المؤسسات  من  العديد  وغلق  الصناعي 

حصائيات من   لى    1987% س نة  23تيارت حسب الديوان الوطني للا  ، ال مر  1998%س نة  28.37ا 

 كانت له ارتدادات سلبية على المس توى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. الذي 

 
 195طط تهيئة الولاية ص مخ42

43ANDI (Tiaret) 
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 : التوطن الصناعي الحالي بالسرسو 2جدول رقم 

 عدد القطع  المساحة بالهكتار  المنطقة 

 443 318 المنطقة الصناعية زعرورة )القديمة( 

 292 328 المنطقة الصناعية زعرورة )الجديدة(

 334 319 بوشقيف )الجديدة( المنطقة الصناعية عي 

 68 10 منطقة النشاطات مهدية 

 66 12 منطقة النشاطات س يدي منصور )خميس تي( 

 - 3.93 منطقة النشاطات سلمانة )العيون( 

 153 21.1 منطقة النشاطات تيسمس يلت

 - 299 س نفي )سوناكوم سابقا( SNVIمجمع 

 مغلقةحظائر وشركات  منطقة النشاطات القديمة لتيارت 
استرجاع العقار واس تغلاله 

نشاء مشروع سكني   في ا 

: شركة تس يير المناطق الصناعية ومناطق النشاط بولاية تيارت، مديرية الصناعة لولاية  المصدر 

 (2019تيسمس يلت )

بداية   في  النفط  مداخيل  تحسن  الصناعي، عرف    2000بعد  النشاط  بعث  عادة  ا  السرسو 

)صناعية  (، توسعت هذه ال خيرة بميلاد مناطق جديدة2نظرا لوجود قاعدة صناعية مهمة )الجدول رقم  

وذلك بالتوجه نحو  بكل من تيارت وعي بوشقيف وأ خرى للنشاط بكل من سلمانة وس يدي منصور(  

رت وخميس تي بالشراكة مع شركات دولية  تركيب الس يارات منها الموجهة للسوق الوطنية بكل من تيا 

بوشقيف  بعي  العسكري  للقطاع  موجه  هو  ما  منها  الكورية(  وهيونداي  ال لمانية  )مرس يدس  كبرى 

لى تخصيص أ وعية عقارية بهذه المناطق الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )الشكل  ، ضافة ا  ا 

% من مجموع المؤسسات بولاية  7.70سو  )يتوطن بالسر عاملا  50( التي تشغل أ قل أ و أ كثر من  7رقم  

 تيارت(. 
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 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السرسو7الشكل رقم 

الاستثمار في الصناعة  تأ ثر التوطن الصناعي الجديد بالسرسو بديناميكيته الزراعية التي شجعت  

ولا س يما  % من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج قطاع التجارة والخدمات(  36.40)الغذائية

وخميس تي، تيارت  من  كل  في  الحليب  فقد   شعبة  التوطن،  بهذا  أ يضا  الاشتراكية  القرى  تأ ثرت  كما 

نتاج   نشاء مطحنة أ يضا، ا  أ نشأ ت معصرة للزيتون في الرشايقة وأ خرى في سلمانة التي اس تفادت من ا 

طار برامج التنمية الريفية،  ال لحوم البيضاء والحمراء من خلال الحظائر التي اس تفاد منها الش باب في ا 

، وهو ما قد يفسر انخفاض  2020في نهاية عام    44عاملا   9399بلغت العمالة الصناعية بولاية تيارت  

لى   (.202045% س نة 9.80معدل البطالة بالولاية ا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2021مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيارت  44
 الميزانية لولاية تيارتمديرية البرمجة وتس يير  45

0

50

100

150

200

250

الصناعات 

الغذائية

الكيميائية المحاجر النسيج مواد البناء ISMME ل البناء والأشغا

العمومية

الفلاحة

ت
سا

س
مؤ

 ال
دد

ع

2020مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيارت : المصدر



  

456 
 

 التوطن الصناعي بالمدن الصغيرة :  2الجدول رقم  

 المؤسسة   الرقم 
الطبيعة  

 القانونية 
 طبيعة الا نتاج 

عدد 

 العمال 
 موقع النشاط 

1 SAFAV MB SPA Tiaret 

 عمومي

- تركيب س يارات مرس يدس بنز 

SPRINTER  وG . 
500 

المنطقة الصناعية عي  

 بوشقيف 

    

EPE CIT SPA 

(Carrosseries 

industrielles 

 467 العربات الصناعية 

2 Sarl tréfilerie Sersou  

 خاص

تحويل الصلب الخفيف، أ سلاك 

 مجلفنة، أ سلاك ربط، مسامير
37 

منطقة النشاطات 

 مهدية 

3 
EURL les Grands 

Moulins de Mahdia 
 74 منتجات الدقيق: الفرينة والسميد 

4 
SPA Moulins de 

Mahdia 
 173 فرينة وسميد مطحنة: 

6 Sarl Semence Sersou 
تعبئة البذور: قمح صلب وبقول  

 جافة
61 

8 Sarl Ginex   نتاج الورق الصناعي  5 ا 

9 Sarl textile Sersou  24 الحبال المظفرة 

 
SARL MAXIMUM 

SERVICES 
 35 تصنيع مواد التنظيف

7 Sarl Pharmaghreb  نتاج المواد  مجمعة ملاكو  95 الصيدلانية ا 

5 
Eurl minotries El kaid 

Hamadia 
نتاج الدقيق ال بيض والنخالة   مجمعة حمادية 85 ا 

 SARL BOILAIT  نتاج الحليب منطقة النشاطات  23 ا 

س يدي منصور، 

 خميس تي
 TAKLIT نتاج الحليب  88 ا 

 
Minoterie el kaïd 

Selmana  
نتاج الدقيق ال بيض   77 )الفرينة( ا 

منطقة النشاطات 

 سلمانة، العيون 
 قارة الساسي  

معصرة )اس تخلاص زيت  

 الزيتون( 
8 

 (2021: مديرية الصناعة والمناجم لولايتي تيارت وتيسمس يلت )المصدر 

توطن الصناعة بالمدن الصغيرة بالسرسو أ عطى لها نفسا جديدا من خلال الوظائف الحضرية  

الجديدة في القطاعي العام والخاص، تعمل على هيكلة مناطق الجذب وتحديد أ ولوياتها. ونتيجة لذلك،  
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الصناعة    فا ن الدور الجديد للمدينة الصغيرة في السرسو ينطوي حول الانتقال الوظيفي الناتج عن توطن

في ال وساط الزراعية، فقد اكتسبت بعض المدن الصغيرة وظائفا جديدة غير تلك التي أ وجدت ل جلها  

)عي بوشقيف، خميس تي ومهدية(. تس تقطب المنطقة الصناعية الجديدة في عي بوشقيف المستثمرين  

الج  ولاية  من  )مستثمرين  الولاية  وخارج  تيارت  بلدية  من  وخاصة  الولاية  داخل  لا نجاز من  زائر(، 

قليمي ووطني(.  3مشاريع مختلفة حسب الجدول رقم   وهو ما يجعل المنطقة متعددة ال بعاد )محلي، ا 

 : طلبات الاستثمار الصناعي المقبولة في عي بوشقيف  3الجدول رقم  

 المشروع  الرقم 
المساحة  

 ( 2)م 

ال صل الجغرافي  

 للمستثمر 

نتاج الصلب  1  الرويبة  59495,00 معالجة وا 

 تيارت 35050,00 معمل تصنيع المحولات الكهربائية 2

 تيارت 51708,00 (CKDمصنع تجميع الس يارات ) 3

 تيارت 37821,00 معمل تصنيع النوافذ وال سقف البلاستيكية  4

 تيارت 78304,00 مصنع الجبس  5

6 
معمل للصناعات المعدنية وتصنيع طفايات حريق وزجاجات  

 P35كغ و 13عيار 
 تيارت 39655,00

 الجزائر العاصمة  28222,00 بسكويت صناعي-معجنات -مخابز  7

 2021المصدر: مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيارت، 

مبني على  عرفت الوظيفة ال صلية في السرسو وهي الزراعة نمطا جديدا في الس نوات ال خيرة  

س نة   الاس تصلاح  طريق  عن  العقارية  الملكية  على  الحيازة  قانون  طار  ا  في  به 1983السقي  خص   ،

أ هل المنطقة ل ن تكون قطبا  Otmane,2003)هكتار )    2313.5جنوب السرسو، الرشايقة بمساحة  

نتاج بعض الخضروات )البصل، البطاطا والثوم( وال شجار المثمرة )التفاح(.   زراعيا له   بعدا وطنيا في ا 

يعرف السرسو حاليا ديناميكية زراعية مرتبطة بتوافد مزارعي ورؤوس أ موال من مناطق تمتاز بماضي  

زراعي ودراية بهذا النشاط كمعسكر، عي الدفلى، بليدة وميلة، حيث لعب الماء دورا أ ساس يا في 

المس توى   اس تقطابهم، كما أ ن زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بسبب الزيادة السكانية وتحسن

المعيشي للسكان جعل هذه الزراعات مربحة بشكل كبير. يعرف هذا الاستثمار الزراعي حركة دائمة  

في منطقة السرسو ويعتمد على كراء ال راضي والماء معا لفترات زمنية محدودة تتم على مس توى أ راضي  

يتم كما  والس بعي(،  بوشقيف  )عي  الفردية  أ و  الجماعية  الفلاحية  ال راضي المستثمرات  مس توى  على   

)خاصة في الرشايقة( وعليه أ صبحت هذه ال خيرة )عي بوشقيف، الس بعي    1983المس تصلحة بعد  
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جهة   من  منتجاتها  بفضل  الوطني  وكذا  والا قليمي  المحلي  المس توى  على  تبادل  مراكز  والرشايقة( 

 واس تقطاب اليد العاملة من جهة أ خرى.

 

تناقص العمالة الزراعية الوظائف الجديدة )الصناعية وخدمات القطاع الثالث التي ساهمت في  

دارية   ا  تقس يمات  عدة  المنطقة  عرفت  والناظورة(  بعدما  بوقارة  الس بعي،  الرشايقة،  بوشقيف،  )عي 

ضافة  التي اكتسبتهوتدعمت قراها بعدة تجهيزات ووظائف مصاحبة لها(،   ا المدن الصغيرة في السرسو ا 

قليمي،  لى ظهور تدفقات الهجرة نحوها على نطاق متعدد ال بعاد )محلي، ا  لى وظيفتها ال صلية أ دت ا  ا 

)الشكل رقم   السكنية  شجعت التحركات  دولي(  وحتى  خاصة  8وطني  اليومية  التنقلات  وأ نعشت   )

 (.9لغرض العمل )الشكل رقم 

الم  التحقيق  خلال  من  نصف وجدنا  يفوق  ما  أ ن  تيارت  سرسو  في  الصغيرة  المدن  في  يدان 

%( يش تغلون بالمناطق الحضرية بمختلف مس توياتها في وظائف حضرية أ يضا  55.42أ رباب ال سر )

( للعمل  مهيمن  حضري  قطب  أ هم  كبيرة  كمدينة  تيارت  تشكل  السرسو.  وخارج  (، ℅33.51داخل 

( مهدية    الشلالة   قصر  وأ خيرا (  ℅13.92)  السوقر(  ℅15.46)  تيسمس يلت (  ℅21.13تليها 

 . (9)الشكل رقم  الوطن ولايات بمختلف تش تغل المتبقية النس بة  بينما( ℅7.12)

 بسهل السرسو )ولاية تيارت(: التحركات السكنية 8الشكل رقم 
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تكثفت العلاقات التبادلية بي المدن الصغيرة والمراكز العمرانية الكبرى مدعمة بتطور وسائل 

%( من خلال الصناعة )عي بوشقيف وخميس تي(  34.81النقل الجماعية وامتلاك الس يارة الخاصة )

السرس  في  الصغيرة  المدن  تلعب  كما  والرشايقة(.  حمادية  )مهدية،  ال س بوعية  ال سواق  خلال  و  ومن 

 دورا مهما على المس توى المحلي، يتمثل في نشر الخدمات ال ولية في المناطق الريفية القريبة. 

 

 : التحركات السكانية في السرسو بغرض العمل9الشكل رقم 
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 الخلاصة: 

أ نتجت س ياسة تحديث الريف الجزائري التي اعتمدتها الدولة في الس بعينات اس تكمالا للعمليات  

الفلاحية   القرى  انجاز  طريق  عن  الاس تعمارية  الفترة  في  تمت  كثفت  التي  ريفية  مجمعات  بالسرسو، 

لى توسعها  الش بكة العمرانية واندمجت فيها بشكل تدريجي وعرفت حركة ديمغرافية متسارعة، مما أ دى ا 

مجاليا ووظيفيا. سارت هذه المجمعات )الاس تعمارية والاشتراكية( في مسار التحضر الذي حفزه التوطن  

الترق  أ دت  كما  بالمنطقة،  أ و  منها  بالقرب  بلديات الصناعي  مقار  لى  ا  منها  المجمعات  لبعض  الا دارية  ية 

وتصنيفها   رتبتها  تغيرت  نفوذها،  مجالات  صياغة  عادة  وا  القديمة  العمرانية  المراكز  مزاحمة  لى  ا  ودوائر 

ن تواجد هذه المدن الصغيرة في   وأ صبحت مدنا صغيرة بالنظر لعدد سكانها وعدد تجهيزاتها ومتاجرها. ا 

اقتصادية   بمقومات  خلال  منطقة  من  وجودها  لتأ كيد  وتسعى  العامة  ديناميتها  في  تندمج  جعلها  كبيرة 

بمختلف   المجمعات  مع  وتكاملية  تفاعلية  علاقة  ضمن  واقتصادية  دارية  ا  دعم  كمراكز  تؤديه  الذي  الدور 

 تراتبياتها. 

فتحولت  والتنموية  الحضرية  الس ياسات  بمختلف  السرسو  في  الصغيرة  المدن  مجاليا،    تأ ثرت 

السكان    اقتصاديا للفائض  حضري  تمدد  مناطق  أ و  حضرية،  مجمعات  منها  البعض  فأ صبح  واجتماعيا 

لكنها    لمجمعتي تيارت وتيسمس يلت. تدعم نموها المجالي بوظائف مختلفة خاصة مع توفر العقار العمومي،

لة  بقيت في علاقة دائمة مع محيطها ولا س يما المدن الكبرى )تيارت( والوس يطة )السوقر، قصر الشلا

 ومهدية( فيما يتعلق بالعمل، التجارة ومختلف التجهيزات خاصة ذات المس توى العالي. 
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 سيرورة و أ ليات تحضر المراكز في المجالات المحيطة بالحواضر 

 - عي عبيد نموذجا   - 

 (2)، ركاب سلاف (1)باهي سعيدة

جامعة  كلية علوم الارض و الهندسة المعمارية قسم الجغرافيا و التهيئة العمرانيةب  أ س تاذة محاضرة صنف ب (1)

 الجزائر  -البواقام  –العربي بن مهيدي 
جامعة ، كلية علوم الارض و الهندسة المعمارية قسم الجغرافيا و التهيئة العمرانيةب  ،أ س تاذة مساعدة صنف أ   (2)

 الجزائر  -ام البواق –العربي بن مهيدي 

 ملخــــــــــــــــــــص: 

فــي   العمرانية  التجمعـات  و  المراكز  تحضـر  ظاهرة  المحيطــة تمثـــــل  أ هم  المجالات  بالحواضر، 

سمات أ زمة التعمير التي تعيشها الحواضر الجزائرية، والناتجة عن عجز هذه الحواضر على الوفاء بمتطلبات  

لى المجالات المحيطة بها  بوتائر  لى امتداد التعمير ا  نموها الحضري و الاقتصادي، والا عمار، مما أ دى ا 

لى الحضرية، بعد أ ن كانت تجمعات ريفية يهيمـن عليهـا عالية، وكانت عاملا للدفع بالمر  اكز و التجمعات ا 

 طابـع النشـاط الفــلاحي. 

قس نطينة ثالث الحواضر الجزائرية تعكس صورة واضحة عن فوضى التعمير التي تعيشها المدن  

نحو المراكز     ن الكبرى وعن المـد العمران الذي بدأ  نحو أ طراف المدينة ثم نحو المدن التوابع، ويتجه ال  

وتوقع   ال ول  الطوق  مدن  وتش بع  لتعمير  الصال  العقار  ندرة  نتيجة  المحيطة بها،  المجالات  في  العمرانية 

 تش بع المدينتي الجديدتي علي منجلي و ماس ينسا في ال جال القريبة. 

شرق   جنوب  الواقعة  عبيد  عي  مدينة  أ ن  تبي  قس نطينة  لولاية  الولائي  المخطط  توجيهات 

صناعية  مدي  مناطق  واس تقبال  القس نطيني  للتجمع  السكان  الفائض  لاس تقبال  مقترحة  قس نطينة  نة 

مكانيات جغرافية ملائمة، فهيي تمثل نموذجا لتحضر المراكز المحيطة بفضاءات الحواضر،   لتوفرها على ا 

 والتي س تكون دعم للتجمع على المدى البعيد. 

 : المفردات الاس تدلالية 

اءات  ضالحواضر، الاحتياطات العقارية، امتداد التعمير، الفائض السكان، فتحضر المراكز، المدن 

 الحواضر. 
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Abstract 

The urbanisation of city centres and huddles in the areas surrounding metropoleis 

represents one of the most important features of the reconstruction crisis experienced 

by the Algerian cities as it results in the inability of these cities to meet the requirements 

of their urban and economic growth and reconstruction. This has led to the extension 

of reconstruction to the surrounding areas at high and alarming rates standing as a factor 

behind pushing these centres and huddles towards the wheel of urbanisation after they 

were rural and random amalgamations of buildings dominated by the nature of 

agricultural activity. 

Constantine, the third Algerian metropolis, reflects a clear picture of the reconstruction 

chaos experienced by the major cities and the urban tide. The latter started occupying 

the outskirts of the city and then heading towards villages and urban centres in the 

surrounding areas. This has occured as a result of the scarcity of real estate suitable for 

the reconstruction as well as the saturation of metropoleis adding to many experts' 

expectations of the saturation of the two new cities Ali Mendjeli and Massinsa sooner. 

The directives of the state planner of the state of Constantine reveal that the city of Ain 

Abid, southeast of Constantine, is expected to receive the surplus population of 

Constantine as a whole adding to the initiation of industrial areas because the area is 

endowed with appropriate and supportive geographical capabilities. 

 

Indicative terms: 

The phenomenon urbanization  ،the hinterland، urban metropolises potential 

geographical, 

 

 ــــــــــــــــةمقدم

سجل في   حيث  نموها الحضري،  قس نطينة ثالث الحواضر الجزائرية، تراجعا في معدل  عرفت مدينة 

لي    77/87، ليتراجع خلال العشرية الموالية    (1)%    3,15:    77/  66الفترة   لى    2,48ا  % ولينخفض ا 

لى    87/98تقريبا النصف في فترة   لى    98/2008ليصل في التعداد ال خير     (2)%074ا  %،    1,04  - ا 

  ( ال ول  الطوق  بلديات  وغطت  الس بعينات،  مع  بدأ ت  ال طراف  على  الحضري  المد  ظاهرة  أ ن  أ ي 

مراد، عي سمارة ( والتي عرفت تجمعاتها الرئيس ية نموا حضريا مفرطا  الخروب، حامة بوزيان، ديدوش  

لى معدل النصف تقريبا في  لى درجة التش بع، حيث تراجعت معدلات نموها الحضري ا  بدأ ت تصل ا 

 مما يعكس تراجعا قويا في سيرورة النمو. 87/98الفترة 

والمنجزة من    2006المحيطة بقس نطينة    وتؤكد دراسة الخبرة لمراجعة المخطط التوجيهيي لما بي البلديات

أ ن المساحات المبرمجة للتعمير المس تقبلي في التجمع القس نطيني    URBACOطرف مكتب الدراسات  

 

 فؤاد بن غضبان : المدن التوابع حول مدينة قسنطينة : أدوارها تحولاتها ووظائفها  :(1) 

 نفس المصدر  :(2) 
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لى التفاؤل   لى الاس تهلاك كما أ ن الوضع في المدينتي علي منجلي و ماسينيسا لا يبعث ا  في طريقها ا 

شكا   لية توفر العقار في التجمع. وهذا ما س يطرح على المديي المتوسط والبعيد ا 

البدائل   لا يجاد  والتعمير  للتهيئة  التوجيهيي  المخطط  في  النظر  عادة  با  الوصية  السلطات  قامت  لهذا 

الضرورية، لتلبية حاجيات النمو المس تقبلي للتجمع القس نطيني، وقد أ وصت دراسة الخبرة التي أ نجزها  

الدراسات   ،و  URBACOمكتب  عبيد  عي  بلديتي  دماج  با  لنمو    ،  رئيسي  كتوجه  رحمون،  أ ولاد 

لى غاية   .2030التجمع ا 

 الا شكاليـة: 

فمدينة عي عبيد التي تقع جنوب شرق مدينة قس نطينة، تقدم نموذجا لظاهرة تحضر المراكز المحيطة  

 بالحواضر خاصة بالنظر: 

: لما حققته من نتائج عمرانية و اقتصادية جيدة في الس نوات ال خيرة حيث تحولت في تعداد  أ ولا    

لى مركز حضري، سجل معدل نمو قياسي في الفترة)  1987 ( قدره  1987- 1977من مجرد تجمع ريفي ا 

% ،  و في الفترة    4,75و هو ضعف معدل النمو الولائي في هذه الفترة والمقدر بـ       (1)%    9,23

% لنفس الفترة ، في    1,72% وهو أ كبر من معدل النمو الولائي الذي بلغ    4,68( قدره    98- 87)

%  ويبقى دائما أ كبر من معدل النمو الولائي    2,65بـ      2008حي قدر معدل نموها في التعداد ال خير  

قس نطينة وتجمعها بدأ  يزحف نح  1,63المقدر بـ   لحاضرة  و بلديات % وهذا معناه أ ن المد الحضري 

جديدة   عقارية  طاقات  عن  البحث  رحلة  في   ،) يوسف  زيغود  و  عبيد  عي  خاصة   ( الثان  الطوق 

 ل غراض السكن والاقتصاد و العمران.   

لاختيارها من طرف صناع القرار بالولاية كمتنفس أ ساسي لتلبية حاجيات التجمع القس نطيني    ثانيا :     

شكالية تش بع قس نطينة و تجمعها ، و النقص  في ال فاق المتوسطة و البعيدة و الذي ي رتبط بال ساس با 

نجاز مدينة جديدة   المتوقع في العقار الصال للتعمير على مس توى الولاية، حيث تقترح دراسة الخبرة ا 

وحدة    40.000أ لف نسمة في    260هكتارلاس تقبال نحو1000ثالثة في عي عبيد تمتد على مساحة  

 (2)سكنية 

 دينة المتوسطة ان تلعب دور فعالا لحل ازمة تش بع التجمع القس نطيني  هل يمكن لهذه الم -

 

 فؤاد بن غضبان : المدن التوابع حول مدينة قسنطينة : أدوارها تحولاتها ووظائفها  :(1) 
)2( : Le quotidien d’Oran   Lundi 24 Septembre 2007 
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ما هي الا مكانات الحقيقية لعي عبيد في التكفل بتحقيق الهدف ال ساسي لا ستراتجية ضبط   -

 نمو قس نطينة وتجمعها الحضري على المدى الطويل؟ 

I / -   اشكالية توسع حاضرة قس نطينة 

 المجالات المحيطة بها: مراحل نمو المدينة وتمدين   - /1

الصخرة:    - / 1- 1 من  المدينة  خروج  الاس تقلال  قبل  الحرب  مرحلة  خلال  قس نطينة  مدينة  شهدت 

ذ فرض عليها واقع جديد تمثل في ظهور أ حياء   ليها، ا  التحريرية نزوح أ عداد كبيرة من سكان ال رياف ا 

ن خلاله مخطط كالسات  الصفيح وأ مام هذه الوضعية جاء ما يعرف بمخطط قس نطينة والذي ظهر م

CALSAT)   لتخطيط وتنظيم المدينة و من توجيهاته:  1960( س نة 

 س نة.  20* توفير السكن وبرمجة وتطوير المجال الحضري على مدى   

 هـ على هضبة المنصورة ،تل بوفريكة وتل المنظر الجميل)الس يلوك(  750* تعمير   

 المدينة على ضفتي وادي الرمال و بومرزوق.    هـ  جنوب  650* انجاز مناطق صناعية على مساحة    

الصخـرة     كبـرى:  أ حيـاء  لى  ا  تقس يمهـا  خـلال  من  المدينـة  وتنظيم  الحضري  المجـال  هيكلـة  عـادة  ا   *

 ه ـ 300ه، المنصـــــورة: 240ه، المنظـر الجميــل:  75والكديـة: 

، اس تمـر  CALSATكالساتبالرغم من اس تمـرار توجيهات مخطط    (:1972 - 1962مرحلـة )  - /2- 1

 التوسـع و نمـو المدينـة نحـو ال طـراف فـي كل الاتجاهات وعلى شكليـن:   

:  أ حياء فوضوية في المناطق الغير ملائمة للتعمير بالجهة الشرقية، ونمو العشوائي في الشكل ال ول   - 

،وال كواخ القصديرية في سركينة   كل من حي ال مير عبد القادر، برج الرمال، ابن تليس، حي رومانيا  

واد  طول  على   ، وحي   يوالمنصورة  الشرق،  والجنوب  الجنوب  في  الرابع  والكم  بومرزوق،  الرمال، 

 .(1)المنشار من الجهة الغربية، بوذراع صال، وحي بن شرق

المحاربي، و  : أ حياء مخططة كحي المنظر الجميل ال على والجزء السفلي من حي قدماء  الشكل الثان   - 

 حي الموظفي.... 

مكانيـات التعميـر    1970والجدير بالذكر ظهـور المخطط التوجيهيي للتعميـر سنـة    والذي تضمن تقس يم ا 

نشـاء المناطق الصناعية   على سفوح منحدرات المنصورة وتلال المنظر الجميل وقد أ ولى اهتمامـا خاصا با 

 ( PALMA  (قبـال المنشـأ ت الصناعيـة  شعبـة الرصاص و بالمــاالمتمثلة في تهيئة المنطقة الجنوبيـة لاس ت 

 
  : فـؤاد بن غضبان -  المدن التوابع في مدينة قسنطينة : تحولاتها ،أدوارها ووظائفها  2001 ص 24.(1)
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قد فاق نمو المدينـة في هـذه المرحلـة كل التوقعات والدليل على ذلك ظهور ال حيـاء الفوضويـة فـي  

مم خطـرة  المعمارية ـأ ماكـن  للهندسة  الوطني  الدراسات  مكتب  مثل  تخطيط  أ جهزة  وجـود  لـى  ا  أ دى  ا 

 . 1970عمران التوجيهيي س نة الذي أ عد المخطط ال

 1974: تميزت هذه المرحلة بظهـور المخطط العمران التوجيهيي لس نة  (1982- 1972مرحلة )   - / 3- 1

العمرانية   للتهيئة  الوطني  الصندوق  أ نجزه  ) CADATالذي   ،URBACO  ) توجيهاته ومن  حاليا 

 الاس تفادة من التجهيزات القاعدية للنس يج القائـم. 

ليها كل برامج السكن وجهـزت   فترة كان في محيط وأ طراف المدينة فالتوسع في هذه ال  حيث وجهت ا 

 بمختلف التجهيزات والمرافق وقد مست ال حياء التالية: 

 : حي الدقسي، ساقية سدي يوسف و الزيادية.في الجهـة الشرقيـة - 

  05أ وت،  20  وعلى طول وادي الرمال ،حي  05: على محور الطريق الوطني رقم  في الجهـة الغربيـة  - 

 جويلية، وحي بوجنانة.

كما وقعـت تجهيـزات كبرى الجامعة  المركزية على ذراع بوفريكة والمركب ال ولمب بالجنوب، بالا ضافة    

لى مناطق صناعية على ضفاف وادي الرمال ووادي بومرزوق.  ا 

لاّ أ ن وجـود العوائـق الطبيعية ) رداءة الجيوتقنية ( وضرورة المحافظة على ال   راضي الزراعية جعلـت ا 

المتزايدة   الحاجيات  لسـد  يكف  لا  العقـاري  الذي   المحيـط  و  والتجهيـزات،  السكـن  مـن  للسكـان 

تحويل نمـو المدينة نحو المـدن    PUDهـ   نتيجـة لذلـك اقتـرح المخطط التوجيهـي العمران  250يتعدى  

والاس ت مراد(  ديدوش   ، بوزيان  الحامة   ، الخروب   ( والمرافـق  التوابع  القاعديـة  تجهيـزاتها  من  فادة 

 المتوفـرة بهـا.  

اقتراح   أ كد  سكنيـة    PUDكما  مناطـق  نشـاء  ا  البـاي   عيـن  هضبـة  علـى  جديـدة  مدينـة  نشـاء  ا  في 

  ، بكيـرة   ، وحـش  جبـل  الشرق)  الشمال  وفي  بوصوف،  حي  الغربية  الجهة  في  جديدة  حضرية 

 وسركينـة(. 

: في هذه الفتـرة امتد الا عمـار نحو هضبة عي البـاي وبلديـات المـدن  (2008  - 1983مرحلـة )   - / 4- 1

 ابـع وفي شكـل جديـد. التو 

حـي   في  الشرقيـة  و  الجنوبية  بالجهة  الفرديـة  الجاهـزة  البنـاءات  توطيـن  في  التعميـر  امتـداد  اس تمـر 

القمـاص  وحـي سيسـاوي وحي بوذراع صال والمنطقة السكنيـة الحضـرية الجديـدة بمنطقـة بوصوف  
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انتشـار البناءات الفوضوية في حي بن شرق  بالغرب وفي الجنوب حي الا خوة فـراد ،وبالمقابل اس تمر 

 و بوذراع صال.

وقـد شهدت المدينة أ يضا توسعا عمرانيا ملحوظا في المنطقة السكنية الحضرية الجديدة بوصـوف، و  

الشرقية   الجهة  في  وكذا  وحـش  بجبـل  الجديـدة  الحضرية  السكنية  المنطقة  بناء  و  الزاوش  حي  نشاء  ا 

ضا لى توسع حي القماص. لحي بومرزوق سيساوي، ا   فة ا 

حيث   مختلفة  مواضع  في  التحصيصات  توقيع  في  المتمثل  العمران  للنمو  أ خر  شكل  المدينـة  عرفـت  كما 

قدرها   بمساحة  ال سد  حصة  بالجنوب  الباي  عي  هضبة  الشرقية، 152نالت  الشمالية  الجهة  في  و  هـ 

هـ،  22,80ساحـة قدرها :هـ ،المنى بم   82,50هـ(، جبـل وحـش :  8,69تحصيص س يدي مسيـد )  

 وسركينـة، أ ما الجهة الغربية نجد تحصيص الجباس وبوصوف.  (1)هـ87,62تحصيص البـاردة 

سنـة   جـاء المخطـط التوجيهـي للتهيئـة والتعمير لما بي البلديات و الذي يضـم كل من:)   1998فـي 

في    PUDراد(، ليؤكد اقتراح  قس نطينـة ، الخـروب، عي السمـارة ، الحامـة بوزيـان، ديـدوش مــ

نشاء السكن والتجهيزات المرافقة له و   نشاء المدينة الجديدة علي منجلي،أ ين بدأ ت أ شغال تعميرها با  ا 

لى انشاء مدينة جامعية تغطي   ضافة ا  منشأ ت ذات المس توى العالي مثل المعاهـد وال حياء الجامعية، ا 

 7175( برمج 1س ينسـا ، مثـلا في الحي رقم: )هـ، وكذا برامج سكنية ضخمـة بمدينـة ما150مساحة 

  1345مسكنا جارية ال شغـال بها و  2395تـم الانتهـاء منها بصفـة كليـة ومنهـا    3430وحدة سكنية منها

 (2)مسكن لم تنطلـق بعـد

 عوائق توسع مدينة قس نطينة   - / 2

المدينة العريقة والتي جعل منها عقدة  رغم أ همية الموقع الجغرافي لهذه   : موقـع شديـد الحساسيـة   - / 1- 2

نتيجة   الحساس ية  شديد  أ نه  لاّ  ا  جنوبه،  و  الجزائري  الشرق  الشمال  بي  وصل  وحلقة  للمواصلات 

 تعرضه لعدة أ خطار طبيعية وأ كثرها انتشارا  الانزلاقات ال رضية، الفيضانات. 

ال رضيــة   - / 1- 1- 2 ل   الانزلاقــات  السطحية  التكوينات  انزلاق  وهي  فالفوارق  :  أ ن  حيث  ل رض 

لى ظهور   الموضعية الناتجة عن اختلاف مس تويات الارتفاع وعدم تجانس التكوينات السطحية أ دت ا 

منطقـة منها: الس يلوك،    13وهي تهدد أ كثر من     (1)مجموعة من المناطق المنزلقة في المجال الحضري للمدينة

ة، شعبـة الرصاص، مسجد ال مير عبد القادر، حي  باردو، الكم الرابع، فضيلة سعـدان،الجامعـة المركزيـ

 
 28ص  2001المدن التوابع في مدينة قسنطينة : تحولاتها ،أدوارها ووظائفها   - فـؤاد بن غضبان  :(1) 

 . 2008أوت   15إلى 1العدد الرابع من مجلة مرآة قسنطينة المؤرخة من  :(2) 
 غانم عبد الغني المدينة الجديدة بعين الباي معالجة جديدة للإشكاليات المطروحة في مدينة قسنطينة   :(1)
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لخ، ومن خلال الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات)   الزاوش، القطاع الحضري بوصوف.......ا 

ARCADIS EEG- SEMECSOL    و للانزلاق  المعرضة  ال راضي  لمراقبة  نذار  ا  مخطط  وضع   )

جمالي مساحة قدرها   هـ موزعة على المناطق التالية:  961,14التي صنفت خمس مناطق متأ ثرة با 

 ه.  328.84: بمساحة قدرها (B+E)المنطقة  -   ه 262.95(: بمساحة قدرها Aالمنطقة ) - 

 .هـ 65.40: بمساحة قدرها (D)المنطقة  - ه   303.95: بمساحة قدرها (C)المنطقة   - 

مختلفة تاركة وراءها خسائر تعرضت المدينة لعدة فيضانات وفي فترات زمنية  الفيضانات:    - / 2- 1- 2

،  29/11/1967فيضان  ،    1958جانفي    19فيضان واد الرمال بتاريخ    :)46(مادية وبشرية متفاوتـة منهـا

، فيضانات  1985  - 1984،ال مطار الوابلية لش تاء  1979أ فريل    13، فيضانات  1973فيضان سبتمبر  

 . 1994أ كتوبر  03

 قس نطينة   بمدينة   الطبيعية   الاخطار 

 
 

 
(1) URBACO 2006 -Expertise sur la Ville de Constantine par apport au PDAU  page 30  
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لى  نــدرة العقـار الصالـح للتعميـر:   - / 3 ضافة ا  هذه الا شكالية مرتبطة أ ساسا بحساس ية موضع المدينة ا 

العوائق الحضرية، فوجود بعض المنشأ ت العسكرية داخل النس يج العمران يقف عائقا للتوسع المجالي  

خلال الثمانينات، و التي  برامج السكن  ضف لذلك الس ياسات المنتهجة في   وقعت فيها عدة  للمدينة 

تحصيصات بمساحات شاسعة بشكل مفرط كتحصيص سركينة و تحصيص الباردة و تحصيصات هضبة  

 عي الباي، والجدول يبي زيادة اس تهلاك هذا ال خير في العشرية المذكورة.

 (:اس تهلاك العقار بمدينة قس نطينة  بعد عشرية الاس تقلال   01جدول رقم ) 

 السنة  المعمورة )هـ(  المساحة هـ/سنة  معد الزيادة

060 2558 1977 

070 3285 1987 

210 4547 1993 

118 5138 2000 

107 6000 2008 

Groupement URBACO-EDR 2007 Compte rendu Schéma de cohérence urbaine (SCU) – 

mission II    

و   المدينة،  موضع  حساس ية  نتيجة  هو  للتعمير  الصال  العقار  ندرة  ن  في  ا  المتمثلة  الحضرية  العوائق 

المنشأ ت العسكرية داخل النس يج العمران تقف عائقا للتوسع المجالي للمدينة للس ياسات المنتهجة في  

برامج السكن خلال الثمانينات، و التي وقعت فيها عدة تحصيصات بمساحات شاسعة بشكل مفرط:  

، والجدول يبي زيادة اس تهلاك كتحصيص سركينة و تحصيص الباردة وتحصيصات هضبة عي الباي

 هذا ال خير في العشرية المذكورة.

 فالسؤال الذي يطرح نفسه أ ين يمكن أ ن تتوسع المدينة في ظل هذه الظروف؟ 

توجيه نمو المدينة نحو مدن التوابع الطوق الاول، بمعنى تفريغ الفائض لقد اقترحت السلطات المحلية  

 الطوق الاول,السكان تحو المدن التوابع 

ال ول:   - / 4 الطوق  نحو  السكان  الفائض  تفريغ  الطوق    مراحـل  لمدن  الرئيس ية  التجمعات  شهـدت 

حصاء لس نة  1966ال ول تزايدا مس تمرا في حجم السكان منـذ س نة   ،2008حتى أ خر ا 

السكان نحو المدن  :  وهـي تمثل المرحلـة ال ولى لبدايـة تفريـغ الفائـض  (1977- 1966مرحلـة )   - / 1- 4

هجـرة   صافي  نس بة  قس نطينـة   مدينة  سجلـت  حيث  المـدن    0,86–التوابع  أ ول  كانت  قد  و   ،  %

 26,24المس تقبلـة للفائض السكانـي مدينـة حامـة بوزيان وتجمـع بكيرة بنس بة صافي هجـرة قدرت بـ   

 %على التوالي. 27,02%و

ت عملية التفريغ الفائـض السكان على كل المدن  وفي هذه المرحلة اتسعـ  (: 87- 77مرحلـة )   - / 2- 4

بـ   سمارة  عيـن  مدينـة  سجلتها  الوافـدة  الهجرة  لصافي  ال كبر  والنس بة  مدينـة  205,86التوابع  ثم   %



  

470 
 

هجرة   صافي  بنس بة  قدرت  77,58الخروب  بنس بة  بكيرة  تجمع  يليهـا   ، ال خيـر %35,44  وفـي   %

بلغـت   بنسبـة  مراد  ديـدوش  لمدينـة    %،10,01مدينـة  خارجة  الهجـرة  صافي  نسبـة  قـدرت  فيمـا 

% وهي أ كبر من سابقتها والتي تـدل على زيـادة تحويـل الفائـض السكـان نحـو 41,39  - قس نطينة بـ  

 المـدن التوابـع.  

: شهـدت مدينة قس نطينـة و المـدن التوابـع نفس الظـاهرة التي عرفتها في  (98- 87مرحلـة )   - / 3- 4

السا مدينـة  المراحل  من  الخارجـة  الهجرة  صافي  نسبـة  ارتفعـت  حيث  أ خـرى  بطريقـة  لكـن  بقـة 

لى   ا  صافي    58,33  – قس نطينـة  بنسبـة  مـراد  ديـدوش  مدينـة  نحو  أ ولى  بالدرجة  وجهت  وقد   %

ثم مدينـة عي سمارة فمدينة    (1)%123,46% ، تجمع بكيرة بنس بة صافي الهجـرة +   153,30الهجـرة +

 % على التوالـي.  10,18%،+ 121,25ة صافي الهجـرة +الخـروب بنس ب

4 -4 / -   ( الخروب (:  2008- 98مرحلـة  فمدينـة  النمـو  معـدلات  في  تراجـع  نلاحـظ  العشرية  هذه  في 

بـ قـدر  نمـو  معدل  سجلـت  )5,31الـتي  المرحلـة  فـي  لـى  98- %87  ا  تراجـع  في 3,18(   %

توابـع ال خـرى فيمـا سجلـت مدينـة قس نطينـة  كذلـك هو الشـأ ن بالنس بة للمـدن ال   98/2008عشرية

 %.1,04- معـدل نمـو قـدر بـ 

وتفسيـر هذا التراجع في معـدلات النمو للمدن التوابع هو تراجع في سيرورة نمـوها نتيجـة وصولهـا حد  

 التش بع فـي اس تقبـال الفائـض السكـان.

وبنسـب مختلفة نحـو كـل مـن مدينـة    )(1ن  74520وقـد سجـل فـي هـذه الفتـرة تحويـل ما يقـارب  

 %  علـى التوالـي.5%  7%، 12عي السمـارة ، بكيـرة ، ديدوش وبالنسب 

% أ مـا نصيـب المدينـة الجديـدة علي  44فيمـا امتصت مدينـة الخـروب و المدينـة الجديـدة ماسينيسـا  

فكـان   العـام33منجلـي  التعـداد  حسـب  سكانها  عـدد  قـدر  قد  و  لسنـة    %،  والسكـان  للسكـن 

 .  (2)ن 62555بـ  2008

امكانيات التعمير لتجمع قس نطينة جد ضعيفة نتيجة أ همية  : تعتبر  عوائق توسع التجمع القس نطيني  - / 5

الغابات وجود  مع  الخصبة  الفلاحية  الطبيعية  ،  ال راضي  لل خطار  المعرض  الموضع  وجود   حساس ية 

، اين س يكون اتجاه التوسع لتجمع قس نطينة؟ لذا يطرح انشغالا كبيرا للسلطات المحلية    مطار بوضياف

وحسب دراسة الخيرة لقس نطينة و مراجعة المخطط التوجيهيي للتجمع قس نطينة كان خيار التوسع نحو  

 
 109ص  2001: تحولاتها ،أدوارها ووظائفها  ةالمدن التوابع في مدينة قسن طين -فـؤاد بن غضبان   :(1) 

(1) : Expertise sur la ville de Constantine par apport au PDAU page 18 
(2) : ONS Tableau Récapitulatif Communal 2008    (TRC 
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شهدت ديناميكية مغايرة لمدن توا لى مدن توابع الطوق الثان و التي  عي عبيد التي تنتمي ا  بع  بلدية 

 الطوق الاول. 

II / -    : موقع مدينة  عي عبيد ضمن فضاء حاضرة 

 تقدي لمدينة عي عبيد   - / 1

الموقع من أ هـم الضوابـط المؤثـرة في دراسـة المراكـز العمرانية والمـدن، وذلك لمـا    : يعتبر الموقـــع   - / 1- 1

حيـاة الا نسـان واس تقـراره في أ ماكن   خلـق قيـم  له مـن تأ ثير مباشر في  لى  محددة واختلافـه يؤدي ا 

مكانيات ومعيقـات متفاوتة، أ ين يقوم الا نسان باختيار ال نسب منها ل غراضه السكنية،و للتعـرف   وا 

 أ كثـر على منطقـة الدراسـة نبي مايلي: 

ة  : تقـع بلدية عي عبيد ضمن السهول العليـا القس نطينية توجـد بها كتل جبلي  الموقع الجغرافي   - / 1- 1

لى   (، وجبـل  47م)1320هامة تتمثل في جبل أ م سطاس في شمـال الغربي للمنطقـة يصـل ارتفاعه ا 

لى   ا  يرتفع  الـذي  مدور  النوميديـة،  1062كاف  للسلسـة  امتـداد  وهي  الشرق  الشمـال  جهـة  في  م 

 ويحيـط بها جنوبا سهـل تاملوكة. 

م يحـدها من الشمال جبل  1070يبلـغ ارتفاعه    أ ما المدينـة فتقـع جغرافيـا عند قـدم جبل مازلـة الذي

بارتفاع   بوزمزم  وجبل  النسور  باسم  1124م،  1157أ م  تعرف  تلال  بها  تحيـط  وجنوبا  التوالي  على 

و يحدها من الغرب جبل مازلة    (1)م894محلي)السراوات( وشرقا كدية ضربينة التي يصل ارتفاعها  

 ة بانتظام وقممه المدببة. وهو تابع لسلسلة  أ م سطاس ذو السفوح المتغير 

تتميـز مدينة عي عبيد بموقعها المركزي حيث تقع وسـط البلدية يوجد بها عدد معتبـر من التجمعات  

المعمرة   قرية  الشمال  في  نجـد  ذ  ا  بها،  تحيط  التي  الشمـال   1955أ وت    20الثانوية  و  الشرق  من   ،

الشرق بئر الكراطس و من الغرب كحالشة  الشرق قريـة زهانـة ودوار الزناتيـة، وأ ما من الجنوب  

 الكبار وجنوبا برج مهيريس. 

: تقـع بلديـة عيـن عبـيد جنوب شرق ولاية قس نطينة تتربع على مساحة قدرها  الموقـع الا داري  - 2- 1

لى   124هـ وهي بلديـة قديمة النشأ ة ظهرت منذ حوالي  32.380 داريـة ا  س نة، ولم تحض بأ ي ترقيـة ا 

التابعة  أ ين    1991غايـة   رقادة  بلدية  مع  شرقا  الا دارية  حدودها  في  تشتـرك  للدائـرة،  مقـر  أ صبحت 

 
 25000/ 1الخريطة الطبوغرافية لمنطقة الخروب   : (47)  

 )1( : الخريطة الطبوغرافية  25000/1
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ومن  رحمون  أ ولاد  بلدية  الغرب  ومن   ، البواق  أ م  لولاية  التابعة  العامرية  بلدية  وجنوبا  قالمة  لولاية 

 الشمال بلدية ابن باديس  

لى  تعتبـر مدينـة عي عبيد التجمـع الحضري الرئيسي للدائرة الذي      ضافـة ا  يظم بلدية ابن باديس، ا 

المعمرة   الفلاحية  القرية  و  مهيريس  برج  كبار،  كحالشة  وهي  للبلديـة  تابعـة  ثانويـة  تجمعـات    20أ ربـع 

، وأ خيرا التجمع الثانوي زهانة ويضم كل من بولقنافد، بئر الكراطس،كما يوجد بها عدد  1955أ وت

لحساس نة، دوار الزناتية.......(، الكل يتجـاذب وفـق  معتبـر من الدواوير ) دوار المراشدة، دوار ا

لى 5.5شعـاع يتراوح طولـه مابيـن   كلم نحـو القطب المؤثر عي عبيد مركــز. 7,8ا 

لى الجهة الشرقية لقدم جبل مازلة، حيث يتميز هذا الموضع    :الموضــع  - / 3- 1 مدينة عي عبيد تس تنـد ا 

بي   ما  ارتفاعها  مستـوى  يتراوح  ذ  ا  الجنوبيـة،  الناحية  في  خاصة  لى800بالانبساط  ا  فوق 900م  م 

لى   م بأ على نقطة لجبل  1070مس توى سطح البحر،ويزداد تدريجيا بالجهة الشمالية الغربية حتى يصل ا 

 زلة.ما

رقم   الوطني  الطريق  يقطعها  حيث  هامة  عبـور  منطقة  مرورا   20هي  وعنابة  قس نطينة  بي  الرابط 

لى الطريقي الولائيي    - بقالمة باتجاه شرق اللذان يمران بالمدينة في منتصفها    07و   133غرب بالا ضافة ا 

شمال لى التج  - باتجاه  كما يوجد عدد معتبر من الطرق البلدية المؤدية ا  لى  جنوب،  معات الثانوية و ا 

 خط السكة الحديدية المعطل.

الملاحظ أ ن مدينة عي عبيد تتميز بموقع استراتيجي هام وبموضعها السهلي المنبسط ،مما ساعـد على  

لى أ ن تكـون مركـزا حضريا   وجـود عدد كبير من الطرق التي تعتبر شريان الحركة، كل هذا يؤهلها ا 

 هـاما. 

 ، PAW  ،SDAAM  ،SCUموقع ومكانة عي عبيد في ال دوات و الاستراتيجية المخطط لها:   - / 2

PDAU  : أ دوات التهيئة و التعمير هي أ دوات مؤسساتية للتهيئة و التخطيط العمران ومنها أ دوات

( المخطط  PDAU(، المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير) PUDقديمة مثل المخطط التوجيهيي للتعمير) 

للتهيئة)  تهي PAWالولائي  القانـون  خـلال  مـن  أ وجـدت  والتي  الجديـدة  ومنها  التنمية  (،  و  الا قليم  ئة 

)   2003المس تدامة   الحواضر  فضاءات  لتهيئة  التوجيهيي  التناسـق    SDAAMكالمخطــط  مخطط   ،)

  48(   SCUالحضري) 

 (: وضعيـة وموقـع مدينـة عيـن عبيـد حسـب دراسـات هـذه المخططات 02يبي الجدول رقم )

 
 . 123سعيدة مصدر سبق ذكره ص  : باهي  48
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طـار دراسـة هـذا المخطط وللتحكـم والتخطيـط الجيـد للولايـة    حسب مخطط التهيئة للولاية:  - أ /  في ا 

لى نطاقي:                    تم تقسمها ا 

هـ ،   819,26: وهـي المنطقـة المركزيـة وتمثـل التجمـع القس نطنـي الكبيـر تقـدر مساحتها بـ  المنطقـة أ   

  الفلاحية ذات الا مكانـات العاليـة               تتميـز بكثافـة سكانيـة عاليـة و ضغـط كبيـر علـى ال راضي 

بلديات المتبقيـة ) زيغــود يوسـف ،ابن  07: وهي المنطقة المحيطـة بالمنطقة المركزية وتجمع المنطقـة ب 

       ( عي عبيد،ز ياد، بني حمـدان،مسعود بوجريو، ابن بادـيس،أ ولا رحمون 

لى منطقتي تحتيتي:                                           وهي بدورها تنقسم ا 

: وهي تمثـل منطقـة حـوض قس نطينة تضـم البلديات التالية: ابن زياد مسعـود بوجريو،  1المنطقـة ب 

 بني حمدان،زيغود يوسف، تتميز بتلال قليلة الارتفاع  وبكثافة الوديان والشعاب 

عي   منطقـة السهـول العليـا تتمثـل في البلديـات التاليـة ابـن بايـس أ ولاد رحمـون،  : هي2لمنطقـة ب ا

متكونـة   عبيد  بجبال  السكان    تتميز  الفائض  لاس تقبـال  المختارة  المنطقـة  وهي  الكريتاسي  الكلس  من 

 .49للتجمع القس نطني 

ـب عمرانـي محلـي من الدرجـة  مدينـة عي عبيـد فهيي قطبي المخطط الولائي للتهيئة موقع و وضعية  

قليمية تتميز بوتيرة تنمية قوية،  الثانيـة بعـد قطب الامتياز قس نطينة و المـدن التوابـع  تصنف كمنطقة ا 

عـادة التـوازن الجهـوي و من خلال دراسة هذا المخطط   ستساهم في المس تقبل في التنميـة الجهويـة ، وا 

 هـ لاستيعاب الفائض السكان للتجمع القس نطيني.  911,23تما اس تخراج وعاء عقاري قدر بـ 

 
 . 118ص   -: باهي سعيدة 49
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تحتل مدينة عي عبيد وضعية متميزة و موقع    حسب المخطط التوجيهيي لتهيئة فضاءات الحواضر:   - ب/ 

 استراتيجي في هذه الدراسة.

فالتقس يم الذي اقترح من طرف المخطط الا قليمي للشمال الشرق، يبي أ ن مدينة عي عبيد  تقع ضمن  

الممثلة في المدن   les noyaux hinterland التقس يم ال ول الذي يضم الحاضرة و ال نوية المحيطة بها  

حظة المقترحة من  التوابع ، زيغود يوسف، عي عبيد، و تقع  في الوضعية الثانية في مس تويات الملا

 .  le périmètre d’impactو الذي يمثل محيط التأ ثير المباشر SDAAMطرف 

ذا أ خذنا بعي الاعتبار المس توى ال ول الذي يمثل التجمع الكبير القس نطيني ) مدن توابع ، ومركز  ا 

حد ضمن  عبيد  عي  مدينة  تكون  أ ين  الثان  المس توى  لذا   ، التش بع  طريق  في  هو  و  ود  الامتياز( 

 المجال الحضري لحاضرة قس نطينة، س يكون له دورا هاما في دعم هذا التجمع عمرانيا و اقتصاديا.

تقع عي عبيد حسب هذا المخطط في محيط الـتأ ثير الجهوي :  حسب مخطط التناسق الحضري   - ج/ 

و بالتالي تعبر مجال قريب و له وصولية جيدة لدعم حاضرة    isochrone 30°على خط تساوي الزمن 

 قس نطينة.  
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القس نطيني:    - د/  للتجمع  والتعمير  للتهيئة  التوجيهيي  المخطط  مراجعة  دراسة  حسب  اقتراح  تجس يد 

لاستيعاب الفائض السكان    هـ و انشاء مدينة جديدة1000الخبرة لقس نطينة باس تخراج وعاء عقاري  

 و الذي استبدل بمصطلح جديد  يتمثل في منطقة التوسع و بمساحة قدرها 

 هـ اقليمي. 800هـ و الثانية  500نطقتي صناعيتي ال ولى ذات طابع محلي اقتراح م  - 

 
 ودورها في مساندة حاضرة قس نطينة   عبيد   مدينة عي   - / 3

تحتل بلدية عي عبيد مكانة جد متميزة  مكانة عي عبيد الفلاحية داخل الاقليم القس نطيني:     - / 1- 3

جد   فلاحية  امكانيات  امتلاكها  نتيجة  قس نطينة،  لولاية  الحبوب  لمنتوج  الاول  الخزان  فهيي  فلاحيا 



  

476 
 

 79,72ه أ ي بنس بة  23925معتبرة للزراعة الواسعة خاصة، حيث تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بـ 

 % من المساحة الاجمالية للبلدية.

قس نطينة و تجمعها:  مدينة    - / 2- 3 لحاضرة  بدايتها في    كانت عي عبيد و اس تقبالها للفائض السكان 

س نة   اس تقبلت  حيث  الثمانينات  عشرية  منذ  السكان  الفائض  من    1987اس تقبال  مرحلة  اسرة  مئة 

 أ سرة من أ حياء متفرقة من قس نطينة. 50الحي القصديري لسطح المنصورة، كما اس تقبلت اكثر من  

ع  عي  انظار  فمدينة  محط  هذا جعلها  و  قس نطينة  حاضرة  فضاء  داخل  مؤهلة  جد  بوضعية  تتميز  بيد 

صناع القرار واقتراحها لاس تقبال الفائض السكان للتجمع القس نطيني، ومن هذا المنطلق اقترح انشاء  

 مدينة جديدة.    

خطط له في  الف أ سرة  و هذا ما    28في هذه العشرية ستس تقبل مدينة عي عبيد ما يقارب من  

ذ أ نشأ ت فيه  (2Cمخطط شغل ال راضي رقم  ) سكن اجتماعي، تصل   4000، الذي هو قيد الانجاز ا 

 %.90نس بة ال شغال فيه 

الاراضي)    - أ /  شغل  مخطط  الرئيسي   (: 2Cتقدي  التجمع  غرب  مساحة    يقع  عبيد يحتل  عي  لبلدية 

 المدى القريب و المتوسط.ه، وهو يمثل التوسع العمران للمدينة على  101,05قدرها 

% حيث توزع أ كثر  90مسكن وهي قيد الانجاز تصل نس بة الاشغال    4700برمج في هذا المخطط  

و    12000من   القس نطيني  التجمع  لصال  عبيد    800شقة  عي  مدينة  سكان  لصال   400مسكن 

 مسكن لصال بلدية ابن باديس. 

قس نطينة:    - ب/  لتجمع  المس تقبلي  التوسع  بر قطب  قد  قدرها  و  بمساحة  عقاري  وعاء  ه   765مج 

 كقطب عمران لاس تقبال الفائض السكان لتجمع قس نطينة على المدى البعيد. 

برمجت منطقتي صناعيتي بالمنطقة الاولى تقع بالشمال الشرق للمدينة  المنطقتي الصناعيتي  - ج/   :

 ه  543ناء بمساحة قدرهاه و الثانية تقع بالشمال الغربي مخصصة لمواد الب  800بمساحة قدرها 

للتجمع   أ و  قس نطينة  الحاضرة  للمدينة  السكان  الفائض  اس تقبال  ظل  في  انه  اس تخلاصه  يمكن  ما 

القس نطيني فس تهد مدينة عي عبيد سيرورة تحضر سريعة و كذا تنمية محلية و اقتصادية من خلال  

 برمجة منطقتي صناعيتي لحل عطوبية القطاع الصناعي للحاضرة  
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 مخططات شغل ال راضي المقترحة لتوسع مدينة عي عبيد على المدى المتوسط و البعيد 
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 لقس نطيني ا التجمع لصال المقترح العمران  القطب و عبيد  عي  لمدينة س تقبليالتوسع الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تعكس ظاهرة تحضر المراكز و التجمعات العمرانية في المجالات المحيطة بالحواضر أ زمة التعمير    : خلاصة 

التي تعيشها المدن الحواضر، والتي شهدت نزوح أ عدادا كبيرة من سكان ال رياف بحثا عن العمل و  

الم هذه  قدرة  فاق  الذي  والتجهيزات  السكن  على  الطلب  زاد  الوضعية  هذه  وأ مام  أ فضل،  دن  حياة 
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نحو   يتجه  و   ، التوابع  مدنها  نحو  ثم  أ طرافها  نحو  التعمير  بامتداد  أ دى  مما  الاحتياجات،  هذه  لتلبية 

 المراكز العمرانية  في المجالات المحيطة بها. 

هذه الورقة البحثية تتناول تحضر مدينة عي عبيد الواقعة في الجنوب الشرق لولاية قس نطينة في   

 النموذج الذي يعكس واقع الحواضر في الجزائر.  المحيط المجاور للحاضرة وهو

هذه المدينة المتوسطة ستساند و تدعم الحاضرة على المدى المتوسط و البعيد من خلال اقتراح خلق  

قطب جديد لاس تقبال الفائض السكان، حيث يدعم السلطات المحلية هذه الاقتراحات، ل نه س تعطي 

  ( فيه  الموقعة  للمجال  جديدة  هناك  ديناميكية  لكن   ،)... وظيفية  ارتباطات  شغل،  مناصب  خلق 

في   المنطقة  انتعاش  في  يؤدي  ل نه  الاقتراحات  هذه  يس تحسن  من  فمنهم  السكان  رأ ي  بي  تضارب 

 ميدان العمل، أ ما التجار فرحبوا الفكرة ل نه س تخلق هناك ديناميكية تجارية في المنطقة. 

ران لاستيعاب الفائض السكان لتجمع قس نطينة  والبعض ال خر لا يوافق على مشروع  التوسع العم

ل نه سوف يس تهلك ال راضي الفلاحية و أ نهم هذا التوسع لا بد يكون خاص بالبلدية وحدها ل نها في  

المس تقبل القريب س تكون البلدية في حاجة ماسة غلى هذا الوعاء العقاري، كما كان هناك رأ ي لنخبة  

اتصال مراعاة  يجب  هو  المنطقة   بالتوسع    سكان  عبيد  عي  لمدينة  المس تقبلي  للتعمير  المبرمج  القطاع 

 العمران المبرمج لقس نطينة لكي لا يكون هناك تهميش  للمدينة الام. 

شعاعه   س يكون له ال ثر الا يجابي في الجانب الاقتصادي وفي ا  أ ما عن تدعيمها المنطقتي الصناعيتي 

التي الديناميكية  و  الا قليم  و  المنطقة  كل  أ ن    على  يرى  ال خر  والبعض  ذلك،  جراء  من  س تخلق 

التي   و  خاصة،  الاجتماعية  الناحية  من  عيوب  له  عبيد  عي  بمدينة  العمران  التوسع  هذا  اس تحداث 

يمكن حصرها في صعوبة تأ قلم الفئات السكانية الجديدة من ظروف الحياة المس تجدة، مما قد ينجر عنه  

يمة...( والقفزة الحضارية النوعية قد لا يصطحبها نفس التطور الكثير من المظاهر السلبية )العنف، الجر 

 ) انتشار القاذورات ،تربية المواشي، العصبية...(    - حضارية - ريفية –في الذهنيات 

قبل أ ن نعطي رأ ينا في هذا الاقتراح لابد من تحليل الوضع القائم بنظرة دقيقة ورؤيا شاملة، فحاضرة  

ت كبرى كالتنمية المس تدامة ، الحكم الراشد والدور الميتروبولي  الذي  قس نطينة تواجه رهانات وتحديا

يجب أ ن تلعبه و تحافظ عليه كحاضرة داخلية وحاضرة البحر ال بيض المتوسط ،من خلال نشر تنميتها  

لى البعد الوطني والدولي في مختلف الميادين التي   قليميا فقط بل تتعدى ذلك  ا  و تأ ثيرها ليس محليا و ا 

المجال   تتميز وفي  التجارية  كالتبادلات  أ خرى  ميادين  و  الثقافة(  و  العالي،  التعليم  )كالصحة،  بها 
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الاقتصادي، الذي أ صبح قطاعه الصناعي يعان من العطوبية، هذا في ظل المنافسة التي بدأ ت تلوح  

 بينها وبي مدينتي عنابة وسطيف.

اسينيسا باتت تعرف تش بعا في أ طرها الحضرية  أ ما مدنها التوابع والمدينتي الجديدتي علي منجلي وم

شكالية في التس يير وفي التحكم في العمران، والبحث عن التناسق   لى بروز ا  فزيادة أ حجامها قد تؤدي ا 

حدى هذه التحديات.  و الانسجام الحضري والتوازن الجهوي ا 

ووظيفتها الميترو بولية تم  تسجيل  ولكي تواجه حاضرة قس نطينة هذه التحديات و تحفظ على دورها  

عدة عمليات عملاقة في ميدان العمران كمشرع  التحديث العمران لقس نطينة بالقضاء على البناءات  

سلسلة  ضف لذلك انشاء  علي منجلي، ترميم السويقة،  سكانها نحو المدينة الجديدة  الفوضوية ونقل 

( الفنادق  خا   03من  )  05ة  صفنادق  وفندق   hôtels de la chaine ibis accord 02نجوم   ،

 , tramwayبولفخاظ و المدينة الجامعية بمدينة على منجلي..... و في ميدان النقل مشاريع هامة مثل  

téléphérique,   .للتسهيل  حركة المرور و تخفيف الازدحام الذي أ صبح من س يمات  المدينة، 

تجمع قس نطينة نحو الجنوب الشرق للولاية،   كذلك من استراتيجيات المخطط الولائي للتهيئة نقل نمو

شكالية تش بع التجمع   مكانه حل ا  ذ با  و المتمثل في مدينة عي عبيد الذي يتمتع بمؤهلات جغرافية ملائمة ا 

حداث التوازن الجهوي، فالمنطقة المركزية أ ي التجمع يقطنه أ كثر من   % من سكان الولاية  85وكذا ا 

ق مجال واسع و سخي من شأ نه توفير احتياطات عقارية لدعم التجمع،  ،أ ما المنطقة المحيطية  جنوب شر 

 لكن المنطقة المحيطة بالتجمع شمالا فغير ملائمة للتعمير و يجب المحافظة على أ راضيها الخصبة . 

ن اقتراح المنطقتي الصناعيتي بنفس المدينة أ ي عي عبيد يحل عطوبية الميدان الصناعي لقس نطينة     ا 

ت أ ضحى  مساحتها  الذي  التي  و  ال ولى  الصناعية  فالمنطقة  الولاية،  قليم  ا  يتعدى  لا  الاقتصادي  أ ثيرها 

هـ ذات طابع محلي لاحتياج الولاية ستساهم في التنمية المحلية و الا قليمية وهي مخصصة لقطاع   500

 البناء وال شغال العمومية.

ومساحتها    الثانية  المنطقة  س    800أ ما  ودولي  وطني  طابع  ذات  والفعال هـ  الكبير  الدور  لها  يكون 

لتكون حاضرة قس نطينة في صفوف الحواضر التي تساهم في التنمية الوطنية و المشاركة في المنافسة  

الدولية. لكن يبقى تخصص هذه المنطقة الصناعية لمنتوج يمكن أ ن يخلق المنافسة ولهذا فا ن  نقل نمو  

س يحل  لى   ا  والاقتصادي  العمران  جانب  في  فضاءات    قس نطينة  وفي  المنطقة  في  شكاليات  ا  عدة 

 الحاضرة. 
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 السكن العشوائي وأ ثره على النمو الحضري بالمدن الداخلية الصغرى  

 مدينة الحمامات بتبسة نموذجا 
 بولمعيز حوسي) 1(، جبنون ابراهيم) 2(
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Larbi Tébessi University / Nature and Life Faculty /  

Earth and Universe Sciences Department Tebessa, Algeria. 
 

Slum housing and their impact on urban growth in small inner cities 

Case of the city of Hammamet in Tebessa 
  

ABSTRACT: The proliferation of informal settlements is one of the most negative urban phenomena 

that are facing worldwide. Various cities in the developing world suffer from multiple problems, perhaps 

the most important of which is the phenomenon of the spread of slums. This phenomenon, which is no 

longer limited only to major cities, but has spread widely in medium and small cities, where it is more 

concentrated in the vicinity of the city within chaotic residential gatherings, or in the form of individual 

dwellings within the urban fabric of the city. This status quo contributed significantly to hindering its 

urban growth and disrupting various development plans. In order to identify the factors and reasons that 

made the phenomenon of random housing take this approach, this research paper came that deals with 

the reality of chaotic housing and its characteristics according to a descriptive approach and based on an 

analytical field study, which focused on the city of Hammamet in the state of Tebessa as a model for the 

small internal Algerian cities. The study showed the social, economic and urban characteristics of random 

housing in the city, as well as the impact of the spread of random housing areas on the urban growth of 

the city. The study concluded by presenting many suggestions aimed at addressing this urban problem in 

order to achieve sustainable urban development in the city. 

KEYWORDS: Random housing, Small towns, Inner cities, urban growth, Hammamet, Tebessa. 
 

 هذه العشوائية. السكنات انتشار لعل أ همها ظاهرة متعددة  مشأكل من النامي العالم  مدن مختلف تعانملخص: 

والصغيرة،  المتوسطة المدن بكثرة في الانتشار في أ خذت بل الكبرى، فقط على المدن تعد تقتصر التي لم الظاهرة

حيث تتركز بشكل أ كبر في محيط المدينة ضمن تجمعات سكنية فوضوية، أ و على شكل سكنات فردية داخل 

القائم   الوضع  هذا  للمدينة.  العمران  الخطط  النس يج  مختلف  وعطل  الحضري  نموها  عرقلة  في  كبير  بشكل  أ سهم 

بغية ظاهرة جعلت التي وال س باب العوامل على الوقوف التنموية.   المنحى، هذا تأ خذ  العشوائي السكن من 

بالاعتماد على دراسة  واقع السكن الفوضوي وخصائصه وفق منهج وصفي والورقة البحثية التي تعالج    هذه  جاءت

بينت  حيث ركزت على مدينة الحمامات بولاية تبسة كنموذج للمدن الجزائرية الداخلية الصغرى.ميدانية تحليلية،  

العشوائي بالمدينة، كما وضحت مدى تأ ثير   الاجتماعية والاقتصادية وكذلك العمرانية للسكن الدراسة الخصائص

النم على  العشوائي  السكن  مناطق  الحضري انتشار  تقدي  و  لى  ا  الدراسة  خلصت  فيما  من   للمدينة.  العديد 

لى الاقتراحات  .المس تدامة بالمدينة الحضرية التنمية بما يحقق العمرانية المشكلة هذه معالجة التي تهدف ا 

 السكن العشوائي، المدن الصغيرة ، المدن الداخلية، النمو الحضري، الحمامات، تبسة.   كلمات دلالية:

   المقدمة       1

  الاستثمار   عرفه  الذي  الركود  نتيجة  الاس تقلال  منذ  العشوائي   السكن  انتشار  ظاهرة  من  الجزائر  عانت

  في   تركزت  التنموية  المشاريع   غالبية   كون  على  ناهيك  للاس تقلال،  اللاحقة  الفترة  خلال  السكن  قطاع   في

  عنه   نتج  السكان  لاس تقطاب  خصبا  مجالا  جعلها  مما  والصناعية،  منها  الساحلية  خصوصا  الكبرى  المدن

  وعلى   المدن  داخل  المتدهورة  المناطق  في  الوافدون  هؤلاء  اس تقر  أ ين  المدن،  هذه  نحو  كبيرة  ريفية  هجرة
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 )العشرية الجزائر بها مرت التي ال منية للظروف كان  كما الكبرى. الصناعية المناطق في  وكذلك أ طرافها،

  الظاهرة.  تفاقم  في  بارزا  دورا  أ منا،  ال كثر  المدن  نحو  ال رياف  من  ليةداخ   هجرة  من عليها ترتب وما السوداء(

  ما   غالبا   ردعية  قواني  سن  خلال  من  حيالها  اللازمة  التدابير  أ خذ  في  تتشدد  الدولة  جعل   تفاقمها  أ ن  غير

لى  أ دت   التركز   في  الظاهرة  هذه  أ خذت  ذلك  مقابل  في  لكن  الكبرى،  المدن  داخل  لافت  بشكل  منها  الحد  ا 

  أ همها: العوامل من للعديد نتيجة الصغرى المدن في نتشاروالا

 ضعف ال داء الرقابي ل جهزة الدولة المكلفة بمحاربة السكن الفوضوي.   -

فوضى تس يير العقار بمختلف أ شكاله )الصناعي، الفلاحي والس ياحي( بالمدن الصغيرة نظرا لنقص   -

( مما سهل عمليات التلاعب به والاستيلاء  Cadastreالتغطية من طرف مصال المسح العقاري )

 عليه. 

توفر المدن الصغيرة على معظم الهيأكل الخدمية وتطور وسائل النقل والمواصلات جعلها مدنا جالبة   -

 للسكان، مما جعل الاستيطان فيها يعتبر أ حد الحلول المثلى وبأ قل التكاليف.   

الاس تقرار  يفضلون  الوافدين  المهاجرين  خصوصا  السكان  من  جعلت  وغيرها  العوامل  هذه  كل 

بالمدن الصغيرة وضواحيها، حيث يتم توطنهم بشكل عشوائي ضمن تجمعات عشوائية غالبا ما تكون  

على ال راضي الفلاحية الهامش ية، أ و في شكل سكنات فردية فوضوية داخل المدينة، حيث أ خذت  

نمو المدينة  هذه ال خير  عائقا أ مام  ة في التوسع حتى أ صبحت تغطي مناطق واسعة، وأ ضحت تشكل 

 وتهديدا للبيئة ومس تقبل التنمية في كافة مجالاتها.  

لموقعها   ونظرا  الصغيرة،  المدن  من  كغيرها  الحمامات  مدينة  فا ن  الذكر  السالفة  للعوامل  تبعا 

عاقة  الاس تيراتيجي القريب من مدينة تبسة، عرفت انتشار  لى ا  ا كبيرا لمناطق السكن العشوائي أ دى ا 

ذ قدر عدد السكنات العشوائية بها س نة نمو المدينة وتعطيل العديد من المشاريع العمرانية المختلفة،   ا 

جمالي السكنات بالمدينة.  15,34مسكنا بنس بة    647بحوالي    2020 غير أ ن المتفحص لخصائص  % من ا 

صغيرة يجده يتميز بخصائص تختلف عن تلك المنتشرة ضمن المناطق  السكن العشوائي في هذه المدينة ال

العشوائية للمدن الكبرى، مما يجعل معالجتها وطرق التدخل قصد تسوية وضعيتها تتطلب مجهودات  

 وأ ساليب خاصة تخضع لطبيعة السكان والسكن في المنطقة. 

 مدينة  في  العشوائي   السكن  لواقع  طرقالت  التحليلية  الميدانية  الدراسة  هذه  خلال  من  حاولنا  لذلك  تبعا

 الحضري   والتوسع  النمو  على  تأ ثيره  مدى  بذلك  مبرزين  مجاليا  انتشاره  وكيفية  خصائصه  ومختلف  الحمامات

 بالمنطقة.  المس تدامة الحضرية التنمية بتحقيق يسمح بما  لمعالجته  الناجعة الحلول بعض اقتراح مع للمدينة،

شكالية        1.1  البحث   ا 

دينة الحمامات انتشارا لافتا للانتباه للبنايات الفوضوية على غرار غيرها من المدن الجزائرية  شهدت م

نموها   عرقلة  لى  ا  ذلك  أ دى  كما  الحضرية.  بيئتها  على  سلب  تأ ثير  لها  التي كان  الوضعية  هذه  الصغرى. 
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كبير للمشهد العمران  الحضري وأ عاق تجس يد العديد من المرافق والمشاريع التنموية، مما أ سهم في تشويه  

للمدينة. في ظل هذا الوضع المعقد ورغبة منها في معالجة هذه البنايات المخالفة للتشريع العمران، سعت  

السلطات المحلية في محاولة منها لحل هذا الا شكال من خلال تطبيق مختلف القواني الوقائية والردعية  

اقع وكيفية انتشار السكنات العشوائية، ومختلف منها. غير أ ن غياب دراسات علمية ميدانية حول و 

خصائصها، جعل من تلك الجهود تكلل دائما بالفشل. على ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة الميدانية  

الضروري   من  نجد  البحث،  أ هداف  تحقيق  وبغية  ذكره،  س بق  لما  تبعا  الا شكالية.  هذه  حلحلة  بغية 

 طرح ال س ئلة التالية: 

العشوائية بمدينة الحمامات؟ وما هي الخصائص الاجتماعية،الاقتصادية والعمرانية    ما هو واقع البنايات  - 

 التي تميزها؟  

 ما مدى تأ ثير انتشار ظاهرة السكن العشوائي على النمو والتوسع الحضري بمدينة الحمامات؟  - 

 زائر عموما؟ ما هي الحلول الناجعة التي يمكن اقتراحها لمعالجة هذه الظاهرة بالمدينة خصوصا والج - 

 

 منهجية البحث وأ دواته     2.1

 بغية تحقيق أ هداف البحث قمنا بالاعتماد على مقاربة منهجية تمثلت أ ساسا في: 

حيث تم من خلاله بلورة وصياغة المفاهيم النظرية ال ساس ية التي تخص ثوابت الجانب النظري :    - 

ومتغيرات البحث وذلك اعتمادا على مختلف الدراسات السابقة المنجزة حول نفس الموضوع وذلك بغية 

 تكوين قاعدة للدراسة المنجزة. 

الضرورية لا ثراء موضوع  من خلاله القيام بجمع البيانات الا حصائية    حيث تم الجانب التطبيقي :    - 

البحث، حيث قمنا بالاتصال بمختلف المصال الا دارية والتقنية على مس توى مجال الدراسة. كما اعتمدنا  

ومكاتب   معماريي  مهندسي  من  التعمير  ميدان  في  والمختصي  الفاعلي  مختلف  مع  المقابلة  أ سلوب 

ملف السكن الفوضوي، حيث طرحنا عليهم  الدراسات الخاصة والتقنيي الحكوميي المكلفي بمتابعة  

طار تطبيق القواني المنظمة للعمران   أ س ئلة مباشرة حول العراقيل التي واجهتهم أ ثناء أ دائهم لمهامهم في ا 

لى الدراسة الميدانية التحليلية لمختلف ال حياء العشوائية المنتشرة بمدينة الحمامات.   والتعمير. كما لجأ نا ا 

ثر ذلك قمنا با نتهاج أ سلوب الاس تبيان الميدان )الاستبانة(، مع  تحليل ومعالجة النتائج المتحصل  على ا 

كسأ ل" )Sphinx 5.5برنامج "السفانكس" ) عليها بالاعتماد على   (، واس تخلاص النتائج  Excel( و"ا 

 وتقدي الاقتراحات والتوصيات الضرورية لمعالجة هذه الا شكالية بما يخدم أ هداف البحث.  

 النظري للدراسة    الجانب     2

 تعريف السكن العشوائي     1.2

من واختلفت  العشوائي  السكن  ومفاهيم  تعاريف  مجتمع   كل لظروف تبعا ل خر مكان تعددت 

ذ  Brahim Bellaadi,2010,p16) به السائدة  الاجتماعية والنظم  المعيشة ومس تويات عرفت  (. ا 
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بمصطلح " " Slumهذه المناطق في اللغة الانجليزية  ، أ ما بالنس بة للغة الفرنس ية "Squatters" أ و 

" وهي تعني السكن Habitat illicite" بمعنى مدينة القصدير، أ و"Bidonvilleفغالبا ما تسمى "

اللارسمي أ و غير القانون. كما يسميها أ هل المغرب ال قصى بـالزريبة، بينما في تونس فيطلق عليها اسم  

" "القربي"   أ و  )Gourbi villeالكوخ   " Brahim Bellaadi,2001,p 3  في نجدها  حي  في   .)

مصر والعديد من دول الخليج العربي تعرف بالعشوائيات أ و السكن العفوي، بينما اصطلح عليها في  

 (.  Bachir Mohamed Tidjani , 2005, p 10) التشريع الجزائري بلفظة السكن الفوضوي

كذلك   اختلف  فقد  المتعددة،  الاصطلاحات  لهذه  عرفه  تبعا  حيث  العشوائي،  السكن  تعريف 

نشاء مجتمعات  "نمو البعض على أ نه ذ العمران  النس يج  مع  تتماشى لا  ومناطق  مبان  وا   تنمو للمجتمعات،ا 

متعارضة أ و بداخلها العمران  للنمو الطبيعية  الاتجاهات  مع حولها،  القواني مخالفة والامتداد   بذلك 

" كل بناء يتم خارج الا طار  ( . بينما عرفه أ خرون بأ نه  209، ص1997المنظمة للعمران" )بوذراع أ حمد،

بوراس  " )القانون الخاص بالبناء والتعمير ويمس جانبي هما، المخالفة القانونية العقارية والمخالفة التقنية 

ص  2006شهرزاد،   عرفته  (.   377،  المتحدة فيما  ال مم  النحو   منظمة  على  العشوائي  السكن  ظاهرة 

منطقة   تعتبر  وهي  رسمي،  ترخيص  بدون  بنيت  المدينة،  هامش  على  يقع  سكني  تجمع  "هو  التالي: 

المجهزة،   غير  لمساكنهم  التدهور  من  يعانون  فقراء،  أ غلبيتهم  سكانها  المحلية،  السلطات  لدى  عشوائية 

لى الخدمات والهيأكل القاعدية من جهة، وانعدام عقد الملكية العقارية   من جهة أ خرى"  وأ حياؤهم تفتقر ا 

 (.379، ص 2018)حسي بولمعيز، 

 أ نواع المناطق العشوائية    2.2

حيث   على أ ساس موقعها بالنس بة للمدينة،  غالبا ما يتم تقس يم مناطق انتشار السكن العشوائي 

 نجد قسمي رئيس يي هما: المناطق العشوائية التي تقع داخل المدن، وتلك التي تقع خارجها.  

: هي مناطق مكونة من مبانٍ غير ملائمة للسكن، ولا مناطق السكن العشوائي داخل المدن   1.2.2

ذ غالبا ما تتواجد في ال حياء القديمة للمدينة، وسكانها فقراء أ و ذوو  يم صلاحات عليها، ا  دخال ا  كن ا 

عادة الا حياء من خلال تدخل الدولة   زالة وا  مس توى مادي محدود. مثل هذه المناطق "تكون موضوع ا 

المناطق    (. تتميزهذه209، ص  1997عن طريق مشاريع التحسي والتجديد الحضري" ) بوذراع أ حمد،  

زالتها لتحل محلها  بكونها   ذ غالبا ما تكون ذات بنايات هشة ومتدهورة، يتم هدمها وا  مناطق مؤقتة، ا 

 (.380، ص 2018مناطق جديدة مخططة تس تفيد من مزايا الموقع )حسي بولمعيز، 

ان  تتواجد في أ طراف المدينة خارج نطاق محيطها العمر مناطق السكن العشوائي خارج المدن:    2.2.2

غالبا ما    (.hors PDAUأ و ما يصطلح علية تقنيا بخارج حدود المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير )

يتم بناؤها فوق ال راضي الزراعية الهامش ية التي تعود ملكيتها للدولة أ و البلدية. كما نجدها بكثرة على  

ذ غالبا ما تكون  أ طراف المناطق الصناعية خصوصا بالمدن الكبرى. تتميز بكونها مناطق سك ن دائمة، ا 
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ذات بنايات صلبة ولائقة للسكن، مما يجعلها قابلة للنمو والتطوير لتتكامل مع أ جزاء المدينة )حسي  

 (.  380، ص 2018بولمعيز، 

 السكن العشوائي وأ ثره على البيئة الحضرية     3.2

لى   ا  الا قليم  على  المش يدة  الشرعية  غير  للبنايات  الكبير  الانتشار  من  يؤدي  متعددة  مجموعة  خلق 

المخاطر تشمل العديد من المجالات العمرانية؛ البيئية والاجتماعية والثقافية، ذلك كون مناطق البناء  

الفوضوي تتميز بفقدانها للمعايير ال ساس ية المتعلقة بالبيئة العمرانية. وتظهر أ ثار ذلك سواء على صعيد  

ل تأ ثيرها على المشهد العمران، حيث وبفعل موقعها موقع تشييد البنايات غير الشرعية، أ و من خلا

لى المساس بالصحة وال من العموميي وتدهور مس توى تجهيز ال راضي واختلال الربط بالطرق   تؤدي ا 

العمومية والمنافذ، وتوسعها على حساب ال راضي الزراعية والمواقع الحساسة وانعكاسات ذالك على  

 النمو الحضري للمدينة. 

معظم مناطق البناء العشوائي تتميز بمس توى صحي منخفض جدا لانعدام الوقاية الصحية،   نظرا لكون

أ ن   وكما  المخططة،  غير  المزدحمة  المناطق  تلك  في  النفايات  من  للتخلص  الفعالة  الوسائل  قلة  وبسبب 

ال  )المرسوم  البيئة  على  التأ ثير  دراسة  لى  ا  تفتقد  الصناعي  للنشاط  الموجهة  الفوضوية  تنفيذي  البنايات 

المتعلق بدراسة التأ ثير على البيئة(، فقد بلغ عدد المنشأ ت التي تم    2007-05- 19المؤرخ في    145- 07

مصنعا حسب أ خر الا حصائيات، كما تم توجيه   450غلقها من قبل وزارة البيئة وتهيئة الا قليم حوالي 

عذار لمؤسسات أ خرى بسبب عدم التزامها بالمعايير والقواني البيئ   2700 ،  2018ية )حسي بولمعيز،  ا 

  (.381ص 

س نة   على    100.000أ ن أ كثر من    2003كما كشفت دراسة أ عدت في  بناية في الجزائر مش يدة 

أ راضي معرضة لخطر الفيضانات ال مر الذي ترتب عنه العديد من الخسائر المادية والبشرية ناهيك  

شخص   800تسبب في مقتل     2001نةعن ال ثار التي تخلفها، فعلى سبيل المثال فيضان باب الواد س  

لى تضرر    7543وجرح   أ خرين، ناهيك عن غرق واختفاء سوق تريولي بكامل في ال وحال، كما أ دى ا 

سكان    360مؤسسة ومنشأ ة عمومية وتهدي    156أ كثر من   عادة ا  ذعائلة،    1500مسكن وا  أ رجعت    ا 

بـ قدر  ومتواصل  كثيف  بشكل  ال مطار  تساقط  لى  ا  الخسائر  تلك  في    200حوالي  أ س باب    24ملم 

ساعة هذا من جهة، ومن جهة أ خرى فقد ساهم الا خلال بقواعد البناء والتعمير في تفاقم الكارثة. كما أ ن  

 34، والذي تسبب في مقتل  2008الدراسات والتحقيقات التي أ جريت بعد فيضان غرداية في أ كتوبر  

لى أ ن أ س باب الخسائر راجع  مليار دينار خل 20أ خرين وخسائر مادية بقيمة  89شخصا وجرح  صت ا 

لى البنايات الطينية المش يدة في مجرى الوادي مع انعدام تجهيزات صرف المياه وعدم احترام   بال ساس ا 

 (.382، ص 2018مخططات التهيئة والتعمير )حسي بولمعيز، 

لى أ ن   لبنايات العشوائية ونمط توضعها وشكلها يتسبب في المساس الصارخ  كثرة ا كما تجدر الا شارة ا 

  07- 94من المرسوم التشريعي    02بعنصر الجمال المعماري ك حد عناصر النظام العام كما حددته المادة  
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في  دماجها  وا  البنايات  نوعية  "وتعد  بنصها:  المعماري  المهندس  مهنة  وممارسة  المعماري  بالا نتاج  المتعلق 

احترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحيط المبني ذات منفعة عامة"، ويتجلى  المحيط و 

نجاز البناء لا س يما الواجهة، وتهميش دور التشكيل المعماري الذي "يشرع  تمام ا  ذلك في عدم الاهتمام با 

التصميمية ليحولها    فيه المصمم باس تخدام المفردات البصرية الشكلية كعناصر أ ساس ية والمبادئ وال سس

لى كتل وفضاءات بنظام معي" ، فالقائم بالبناء العشوائي لا يعير اهتماما  (2009)بن عطية محمد،    ا 

للذوق العام وذوبان البناية في المجال المشترك مع المحيط ويكفيه الاهتمام بال جزاء الداخلية فقط لتنشأ   

ام مما يشوه الصورة الجمالية للمدينة ويخل بالمشهد  بفعل ذلك أ شكال معمارية يسودها عدم الوحدة والنظ

 العمران العام.  

 لجأ ت   البنايات،  هذه  بسبب  لمدننا  العمران   المظهر  شاب  الذي  والتشوه  الشديد  التدهور  هذا  أ مام

لى  الدولة   القائم   والوضع  يتناسب   بما  الظاهرة  هذه  معالجة  بغية  جديدة  قواني  سن  خلال   من  التدخل  ا 

تمام   البنايات  مطابقة  قواعد  يحدد  والذي  20/01/2008  في  المؤرخ  15- 08  القانون  في  ذلك  تجسد   وا 

نجازها.     ا 

طار القانون الجزائري    4.2  أ ساليب معالجة السكن العشوائي في ا 

من أ جل القضاء على ظاهرة السكن الفوضوي ولتفادي تأ زم الوضع كما حدث مع س ياسة الهدم  

لى اعتماد أ سلوب التسوية والا دماج الحضري  التي أ ثبتت فشلها في   العديد من الدول، لجأ ت الدولة ا 

لل حياء الفوضوية من خلال سن مجموعة من القواني والنصوص التشريعية منتهجة أ سلوب التسوية،  

 ( هما:248، ص 2016والذي تم على مس تويي )حمود نعيمة حرم بومعوش، 

 ية المنجز عليها السكن الفوضوي. أ ولا تسوية الوضعية العقارية لل رض  - 1

عليها    - 2 المنصوص  التعمير  قواعد  مع  البناية  مطابقة  بمحاولة  للسكن  المعمارية  الوضعية  تسوية  ثانيا 

 والمحددة برخصة البناء. 

 مرت س ياسة تسوية البنايات الفوضوية بالجزائر منذ الاس تقلال بمرحلتي أ ساس يتي هما:  

 2008قبل س نة    مرحلة ما    1.4.2

صدر   ذ  ا  الثمانينات،  بداية  مع  العمومية  السلطات  اهتمام  تشغل  الفوضوي  السكن  مشكلة  بدأ ت 

والمتعلق بتنظيم اجراءات منح رخصة البناء ورخصة   06/02/1982المؤرخ في    02- 82القانون رقم  

التهيئة   عملية  تسهيل  أ جل  من  البناء  رخصة  منح  وتنظيمات  لشروط  بتفصيل  جاء  والذي  التجزئة، 

لى   لا فمصيرها الهدم. ا  الخاصة بأ صحاب المبان المخالفة ومطالبتهم بمطابقة بناياتهم تبعا لرخصة البناء، وا 

شغل ال راضي    1985أ وت    13المؤرخ في    01- 85رقم    جانب ذلك جاء المرسوم قواعد  الذي يحدد 

 من بالرغم العقارية الوضعية بتسوية الدولة قيام عدم هو ما عطل العملية لكنبهدف وقايتها وحمايتها.  

شروط  المرسوم  أ ن عداد  وكيفيات  حدد  العقار المتضمن  العقد  ا  طار  في  بيع   غير  البناءات  تسوية ا 

 لجان أ و السكان من العديد جهل بسبب الفوضوية  ال حياء  جميع تشمل لم  أ ن التسوية كما القانونية.
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لى  وعقوبات. ضرائب فرض من أ و لتخوفهم ل همية العملية  ال حياء   تحمل على  قدرتهم عدم  جانب  ا 

 الجماعات  في المتمثل ال ول الفاعل بي والتنس يق التشاور عنصري تفعيل عدم مما يؤكد العملية تكاليف

)حمود نعيمة حرم بومعوش، المواطني   وكذا  والجمعيات  ال حياء  لجان  في  الممثل المدن  وبي المجتمع المحلية

  .(252ص 

وتماطلها في دمج العقارات ضمن ملكية البلدية    البناياتهذه  كما أ ن تقاعس الدولة في تسوية وضعية  

دفع   الفوضوية،  المساكن  لشاغلي  العقود الرسمية  تسليم  عملية  ال با لتسهيل  من  نجاز    سكانلعديد  ا  لى  ا 

شكل أ كبر مما س بق بغية الحصول على  ب   هابنايات عشوائية بالقرب من المدن الكبرى، مما رفع من عدد 

والمتعلق بالتهيئة    01/12/1990المؤرخ في    29- 90لذلك جاء القانون    التسوية القانونية لوضعيتهم، تبعا

المادة   بموجب  قام  الذي  من    80والتعمير  الا دارية  العقود  بتسليم  المتعلق  السابق  القانون  لغاء  با  منه 

 طرف البلدية.  

ليها، جاءت نصوص أ خرى عدلت وتممت النصوص السابقة بغية  لى جانب النصوص القانونية المشار ا    ا 

سد الثغرات القانونية التي شابتها، أ و من أ جل تدارك النقائص المسجلة في القواني السابقة، لعل أ همها  

المتعلق بالتهيئة والتعمير،    29- 90المعدل والمتمم للقانون    15/08/2004المؤرخ في    05- 04القانون رقم  

وخسائر   كوارث  في  تتسبب  قد  التي  والتكنولوجية  الطبيعية  ال خطار  لعنصر  اس تدراكه  خلال  من 

زلزال   في  حدث  ما  غرار  على  هامة  وبشرية  محدودية   2003ماي    21مادية  عن  الس تار  رفع  الذي 

 (.   895، ص 2020ل هذه الحالات )حسي بولمعيز، القواني السابقة في التكفل بمث 

 2008مرحلة ما بعد س نة     2.4.2

رقم   القانون  بصدور  المرحلة  هذه  في    15- 08تميزت  مطابقة    2008جويلية  20المؤرخ  والمتضمن 

نجازها. جاء هذا القانون لوضع حد لجميع البنايات المخالفة بشقيها العمران والعقاري من تمام ا   البنايات وا 

 خلال مجموعة من الا جراءات الواجب تبنيها وفق ال طر القانونية المعمول بها.   

،  2008الجريدة الرسمية،  تضمن القانون الحالات التي تمنح فيها رخصة المطابقة و المحددة كما يلي )

 (:  44العدد 

تمام الا نجاز.أ صحاب البنايات غير المكتملة عند نهاية أ جل رخصة البناء يمكنهم الاس تفادة من ر   -   خصة ا 

سبيل    -  على  بناء  رخصة  من  الاس تفادة  يمكنهم  رخصة  بدون  أ نجزت  التي  المتممة  البنايات  أ صحاب 

 التسوية. 

شهادة    -  من  الاس تفادة  يمكنهم  المسلمة  البناء  رخصة  ل حكام  المطابقة  وغير  المتممة  البنايات  أ صحاب 

 المطابقة.

ا  -  المتممة  غير  البنايات  أ صحاب  تسليم  سبيل  يمكن  على  تمام  ا  رخصة  بناء  رخصة  بدون  أ نجزت  لتي 

 التسوية. 
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نشره بالجريدة الرسمية في   لى   س نوات  5لمدة    2008أ وت    03سرت أ حكام القانون ابتداء من  أ ي ا 

لى   2014من قانون المالية لس نة    79. ليتم بعدها تمديد العمل به طبقا للمادة  2013أ وت    03غاية   ا 

 . 2016أ وت  03غاية 

صدار تعليمة من طرف الوزير ال ول نظرا  لعدم تسوية عدد كبير من المواطني وضعية بناياتهم تم ا 

تقضي بتمديد جديد وأ خير للمعنيي لتسوية بناياتهم وذلك    2016نوفمبر    06المؤرخة في    445تحت رقم  

( والمدينة  والعمران  السكن  وزير  طرف  من  يحدد  أ خر  شعار  ا  لى  الدين  ا  ص 2017منصر،نصر   ،

185). 

   الجانب التطبيقي للدراسة     3

 الدراسة  جال  التعريف بم      1.3

الجزائرية   الحدود  قرب  الجزائري  للشرق  العليا  السهول  قليم  ا  ضمن  تبسة  بولاية  الحمامات  مدينة  تقع 

الرابط بي   10كلم. يمر عبرها الطريق الوطني رقم  18التونس ية. تبعد المدينة عن مقر الولاية بحوالي  

)الخريطة    ولاية تبسة وقس نطينة. تعتبر مدينة الحمامات من أ هم بلديات ولاية تبسة ودائرة بئر مقدم 

 (.  1رقم 

 
 

ن طلاقا تكن لم  أ ن نشأ ة المدينة  له يتبي المنطقة  لتاريخ المتصفح  ا   عدة تضافرت  بل  الصدفة،  محل  ا 

عليها   تعاقبت عمرانية  بنية مكونا والبشري، الفيزيقي المجال هذا بروز  في بأ خر  أ و بشكل أ ثرت عوامل

بالمياه   صورها بش تى التغيرات غناها  بسبب  الرومان  طرف  من  المدينة  غزو  تم  حيث  وأ شكالها، 
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في   عسكري  وتحويل  ربط  منطقة  منها  جعل  والذي  الاستراتيجي  موقعها  لي  ا  ضافة  ا  النباتي  والغطاء 

من المعالم والاثار الرومانية مثل بقايا بعض القصور،    هذه الفترة، وما يدل على الوجود الرومان العديد

فريقيا بقيادة عقبة   لى ا  وبقايا منتجع صحي لحمامات رومانية وبعض المقابر. بعد دخول العرب الفاتحي ا 

م وظهور الفتح الا سلامي منذ بداية القرن الثامن ما بعد الميلاد، ظهرت    647بن نافع الفهري س نة  

لمنطقة واعتنقها السكان المحليون من البربر من أ بناء الكاهنة، وأ صبحت المنطقة  الديانة الاسلامية با

الاستيلاء على   بعد الغزو الفرنسي للجزائر، ثم  م.  861عبارة عن مقاطعة تحت سلطة الحماديي س نة  

وقد اس توطن المس تعمر في المنطقة شمال الا قليم نظرا لخصائصها الطبيعية   ,1851منطقة تبسة س نة  

تم  الج  الريفية،  المناطق  لى  ا  الجنوب  نحو  ال هالي  طرد  تم  ما  وبعد  المائية،  بالموارد  وغناها  كالجبال  يدة 

س نة   خلال  مرسط  المختلطة  بالبلدية  لحاقها  س نة    1890ا  مس تقلة  1957وفي  بلدية   بعد  .أ صبحت 

المجلس  تم تسمية يوكس ليبان بالحمامات وتم تس ييرها من طرف    1964اس تقلال الجزائر وفي س نة  

س نة   المؤقت  س نة    1989البلدي  من  الخاصة  ديسمبر    1992والمندوبيات  وفي   1997حتى 

 تحول التس يير الس ياسي للمجلس الشعب البلدي.  1997/ 10/10

التي  والس ياس ية  والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف  نتيجة  مراحل  عدة  بالبلدية  السكان  النمو  عرف 

، % 2.4بمعدل نمو بلغ    2020نسمة س نة    25000سكانها أ كثر من  عرفتها الجزائر، حيث بلغ عدد   

السكان   نمو  في  البالغ  ال ثر  والسكنية  التنموية  المشاريع  من  العديد  من  المدينة  للاس تفادة  كان  حيث 

أ منا   ملاذا  شكلت  حيث  السوداء،  العشرية  فترة  خلال  للمدينة  الوافدة  الهجرة  موجة  مع  خصوصا 

تلف مناطق الولاية. بالنظر لمعيار عدد السكان، واعتمادا عليه حيث غالبا  للعديد من الوافدين من مخ 

أ لف نسمة، على أ نها مدن صغيرة،    50أ لف و   20ما تصنف المدن التي يكون عدد سكانها ما بي  

رقم   )القانون  بالمدينة  المتعلق  الجزائري  القانون  في  ذلك  جاء  في    06- 06كما    20/02/2006المؤرخ 

نه يمكننا تصنيفها  المتضمن القان ون التوجيهيي للمدينة(، وبناء على المعطيات السكانية لمدينة الحمامات، فا 

 . (Petite ville)على أ نها مدينة صغيرة 

 بمدينة الحمامات   مراحل النمو الحضري و    2.3

أ دت تاريخية،   عرف النمو الحضري والتوسع العمران للمدينة ديناميكية كبيرة مرت عبر عدة مراحل

التحكم  في  محوريا  دورا  الضوابط  من  العديد  لعبت  حيث  الحالي،  العمران  المشهد  بلورة  لى  في   ا 

التالي   اتجاهات النحو  على  يجازها  ا  يمكن  المراحل  هذه    . للمدينة  العمران  للنس يج  المجالي  التوسع 

 (: 2)الخريطة رقم 
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لة كانت المدينة عبارة عن تجمع عمران  خلال هذه المرح  (: 1962)ما قبل س نة  المرحلة ال ولى    1.2.3

اس تغلال  بغية  والاس تقرار  لاحتلالها  بالمس تعمر  دفع  مما  المياه،  ووفرة  ال راضي  خصوبة  تميزه  صغير، 

نشاء أ ول تحصيص متكون من   ثرها قام هذا ال خير با   800قطعة بمساحة    83مواردها الطبيعية. على ا 

وهو يتوسط المدينة حاليا، يضم العديد من المرافق الا دارية والخدماتية على غرار مقر بلدية وحاليا    2م

ومركز   قرأ نية،  مدرسة  لى  ا  الاس تقلال  بعد  حولت  كنيسة  بناء  تم  كما  الاجتماعي،  الضمان  مقر  هو 

  1956أ وت    20  عسكري للتعذيب المتمثل في مقر البلدية الحالي وثكنة عسكرية )المدرسة الابتدائية

لى بعض المحتشدات التي أ نشأ ها المس تعمر الفرنسي لتجميع المواطني الجزائريي حتى   حاليا(. بالا ضافة ا 

 يتمكن من مراقبتهم والتحكم بهم جنوب وغرب وشرق التحصيص.

لى  1962)المرحلة الثانية    2.2.3 خلالها المدينة نموا ش به منظم، اتبع نفس تخطيط    شهدت   (:1979ا 

لى أ حياء   لى تحويل المحتشدات ا  ،  كحي الاس تقلال، حي السوقالتحصيص بوسط المدينة بالا ضافة ا 

لى ظهور العديد من ال حياء الفوضوية  خليل،    معلموحي    موسي الزغلاميحي   كحي صميدة  بالا ضافة ا 

 التهيئة والتعمير وضعف البرامج السكنية للدولة.  اتوذلك في ظل غياب أ دو علي وحي ذراع الحمام 

لى   1980)  المرحلة الثالثة  3.2.3 نشاء عدة تحصيصات سكنية وبناء    (:1990  ا  تميزت هذه المرحلة با 

س نة   "المس تقبل"  نشاء أ ول تحصيص بلدي عرف باسم  ضم    1980سكنات جماعية، فكان ا  حيث 

وتحصيص "الحياة" الذي يضم    1985حصة س نة    86حصة، والتحصيص الخاص "ال مل" يضم    168

س نة    91 ضمت  1989حصة  يداع  وا  نشاطات  منطقة  نشاء  ا  تم  كما  س نة    60.  كما    1989 .حصة 

نشاء   ا  الفترة  هذه  س نة    100شهدت  التبسي  العربي  الش يخ  بحي  جماعي  سكن   100و1981سكن 



  

492 
 

س نة   أ خرى  بحي    50و  1986جماعي  جماعي  س نة    08سكن  مشروع  1986ماي  لى  ا  بالا ضافة   ،

س نة   الذاتي  البناء  هذه    1986سكنات  كل  الاتجاهات.  كل  في  فوضوي  توسع  عملية  عرف  الذي 

نشاء مرافق وتجهيزات خصوصا المدارس الابتدائية.المش  اريع السكنية والتحصيصات رافقتها عملية ا 

عرفت المدينة تطورا عمرانيا كبيرا، حيث أ صبحت مساحة    :  (1990  )بعد س نة المرحلة الرابعة    4.2.3

  أ ي   1990هكتار س نة    146.91بعد أ ن كان    2020هكتار س نة    415,42المحيط العمران للمدينة  

كما    هكتار س نويا.  13أ ضعاف، بمعدل    3س نة تضاعف اس تهلالك المجال الحضري بحوالي    20خلال  

شهدت المدينة توسعا كبيرا في مناطق السكن الفوضوي نظرا للهجرة الكبيرة التي عرفتها المدينة جراء  

 تردي الوضع ال مني خلال العشرية السوداء.  

نجاز العديد من البرامج السكنية المختلفة وعدة مرافق وتجهيزات، حيث تم  تم خلال هذه المرحلة ا  

نشاء مشروع للسكن التطوري ضم  نشاء التحصيص   1994، وفي س نة 1990حصة س نة   70ا  تم ا 

نشاء    173و  116الاجتماعي   ا  لى  ا  بالا ضافة  و  190حصة.  اجتماعي  ومع    90سكن  تساهمي.  سكن 

نجاز العديد من المشاريع السكنية  2000بعد س نة  تحسن الوضع ال مني والمالي للبلاد   ، تم الشروع في ا 

نشاء   ا  فتم  الاجتماعي،  الطابع  و   234ذات  بناء    426سكنا  تم  ذلك  على  زيادة  اجتماعيا،   30سكنا 

للتكوين   ومركز  ثانوية  نشاء  وا  ابتدائية،  مدارس  وعدة  جديدتي  متوسطتي  نشاء  وا  تساهمي  مسكن 

حداهما   تابعة للبلدية وال خرى تابعة لمديرية الثقافة، ناهيك على مكتب بريد وعيادة  المهني، ومكتبتي ا 

 متعددة الخدمات ومقر للضمان الاجتماعي ومكتب الاتصالات وفرع بلدي.  

 السكن العشوائي وخصائصه بمدينة الحمامات    3.3

   التوزيع المكان للسكن العشوائي بمدينة الحمامات   1.3.3

والتعمير   وبعد الميدانية، والمعاينة   الدراسة خلال  من للتهيئة  التوجيهيي  المخطط  تصفح 

(PDAU،وتحليلها الحمامات  لمدينة  الجوية  بالصور   السكن مناطق انتشار  لاحظنا  (،وبالاس تعانة 

 الفوضوية  السكنات من انتشار العديد سجلنا بينما  رئيس ية، كتجمعات  أ ساس ية مواضع 6 في العشوائي 

رقم   مخالفات عن عبارة غالبيتها فردي بشكل الشكل  ذلك  يبي  كما  حيث 1عمرانية   أ ن  نلاحظ ، 

نسجل   السكن  مناطق  حيث  بالمدينة،  تحيط  ك حزمة  مجاليا  تنتشر  الحمامات  بمدينة  العشوائي 

 الملاحظات التالية: 
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 الجنوبية  الشمالية الغربية والجهةخصوصا الجهة   المدينة أ طراف على العشوائي  السكن مناطق انتشار  - 1

 . الشرقية

بالمناطق تموضع  - 2 الفوضوية  البنايات  عادة   ال راضي خصوصا الزراعية هذه  ا  عن  المنبثقة  الهامش ية 

 .1987هيكلة القطاع الزراعي س نة 

 .كال ودية المائية  المجاري ضفاف  وعلى  المنحدرات تواجد هذه البنايات العشوائية بمحاذاة  - 3

المعزولة   الحالات بعض توجد حيث القدي، المدينة بمركز العشوائية التجمعات هذه مثل دامانع  - 4

 فقط والتي تدخل ضمن تصنيف المخالفات العمرانية.  

احترام   عدم  الارتفاقات، ال رصفة، حساب  على  كالتوسع العمرانية  المخالفات  من الكثير  وجود سجلنا   - 5

لخ... البنايات بي العمران  التباعد مسافات  .ا 

 خصائص السكن والسكان بالمناطق العشوائية في مدينة الحمامات    2.3.3

من خلال الدراسة الميدانية التحليلية للخصائص الاجتماعية، الاقتصادية والعمرانية للسكن والسكان  

بمدينة الحمامات، وبعد تحليلنا لنتائج الاس تبيان الميدان الذي شمل عينة عشوائية من سكان المدينة  

منحنا صورة جلية حول  القاطني بمناطق السكن الفوضوي، توصلنا للعديد من النتائج التي من شأ نها  

 الوضعية العامة لل حياء العشوائية بالمدينة. حيث سجلنا الملاحظات ال ساس ية التالية:  

بمدينة سكان  أ ن  نلاحظ  - 1 العشوائية  المدينة من أ غلبهم ينحدر  الحمامات، المناطق   بنس بة  خارج 

الحمامات   بمدينة المحيطة  يات البلد في  المتمثلة المجاورة المناطق  من أ صولهم أ ن  أ ي %  70بحوالي   تقدر

لمدينة السكان أ ما الذهب. بئر الشريعة، مقدم، بئر كبلدية فيشكلون ال صليون  نسبته   ما الحمامات 
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قليم نحو الوافدة تحصيل حاصل للهجرة  هي  النتائج هذه .% 30 من   العديد  بها مدينة  كونها الولاية، ا 

 تبسة  مدينة من  القريبة العمرانية بالتجمعات الاس تقرار الوافدون  يفضل حيث للسكان، الجاذبة المزايا

الخدماتية وتوفر   والهيأكل  المرافق  مختلف على ال خيرة  هذه  توفر على  ناهيك الحمامات، غرار مدينة على 

 المحلية  السلطات رقابة وضعف غياب ظل في العشوائي  المخصص للبناء  العقار وفرة مع المواصلات،

 الفوضوي.   السكن انتشار ومكافحة بمراقبة  المكلفة

لى ترجع الحمامات مدينة لسكان الاستيطان عملية أ ن نلاحظ  - 2  تبعا وذلك زمنية مختلفة، فترات ا 

 الحمامات بشكل  ومدينة  عام،  بشكل الجزائر شهدتها التي  وال منية والس ياس ية الاقتصادية  للظروف

أ ن خاص، سجلنا   الفترة خلال الحمامات  منطقة في اس تقروا السكان من % 72 من أ كثر حيث 

لى 1990س نة  من الممتدة     .2، كما يبي ذلك الشكل رقم 2010 س نة بعد ما غاية ا 

 
% من سكان المناطق العشوائية هم من فئة المتزوجي، بينما شكل العزاب  70أ ن  الملاحظ كذلك    - 3

نسبته   نس بة    % 18ما  شكلوا  للمطلقي  بالنس بة  أ ما  ب  06فقط،  المقدرة  ال رامل  نس بة  تليها   ،%

ب  04 وتقدر  الزوجات  متعددي  فئة  سجلتها  نس بة  أ صغر  أ ن  حي  في  لنا%02،  تبي  كما  أ ن    %. 

 أ غلب السكنات مشغولة ل ن معظم السكان متزوجي.  

، ال رامل، المطلقي ومتعددي  )العزاب  %30كما لاحظنا أ ن فئة ال سر الهشة تشكل ما نسبته    - 4

%، أ ما  08الملاحظ كذلك بخصوص البنيىة التعليمية للسكان، أ ن نس بة ال ميي بلغت    الزوجات(.

%، في حي شكل كل من ذوي المس توى التعليمي 20ذوي المس توى الابتدائي فقدرت نسبتهم بحوالي  

أ ن المس توى التعليمي للسكان لا  هذه النسب تدل على  %.24المتوسط، الثانوي والجامعي ما نسبته 

 بأ س به، مما يدلل على أ ن المرافق التعليمية بالمدينة وبالمناطق المجاورة متوفرة وتقدم خدمات معتبرة.  

نسبتها    - 5 بلغت  فردين  من  أ قل  من  تتكون  التي  ال سر  أ ن  لاحظنا  فقد  ال سرة  حجم  بخصوص  أ ما 

لى    02ما بي    ، في حي شكلت ال سر المقدر عدد ال فراد بها 10% ،  تليها  %16أ فراد نس بة    04ا 

بي   ما  بها  ال فراد  عدد  المقدر  لى    04ال سر  نس بة    06ا  بأ كبر  ال سر  %34أ فراد  شكلت  حي  في   ،

من   أ كثر  أ فرادها  عدد  نسبته    6البالغ  رقم    %  40ما  الشكل  ذلك  يوضح  المعطيات  3كما  هذه  ن  ا   .
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بال حياء العشوائية كبير، مما يجعل الكثافة السكانية  الا حصائية لها دلالة واضحة على أ ن عدد السكان  

( ومعدل اس تخدام  TOLأ يضا مرتفعة. هذه النسب المرتفعة تدلل على أ ن معدل اس تخدام المسكن )

   ( مرتفعي جدا، مما ينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية للسكان. TOPالغرفة )

 
الملاحظ أ ن نس بة معتبرة من السكان هم من ذوي الدخل المتوسط )موظفي، متقاعدين، عمال    - 6 

بحوالي   ال كبر  النس بة  اليوميي  العمال  فئة  شكل  حيث  بنس بة  %30دائمي(.  الموظفي  فئة  تليها   ،

ة  ، وفئ%16، بالمقابل سجلت فئة العمال الدائمي نس بة  %18. في حي بلغت نس بة البطالي  24%

. في ظل هذه الوضعية فقد صرح  4كما يوضح ذلك الشكل رقم     %12المتقاعدين شكلت ما نسبته

من السكان بأ ن ظروفهم المادية بعد الا قامة في الحي تحسنت نحو ال فضل وأ نهم حققوا هدفهم   74%

لى الهجرة والاس تقرار بمدينة الحمامات. من خلال هذه المعطيات نس تنتج أ ن توفر   الدخل  من اللجوء ا 

الدائم عند كل من )العامل الدائم + الموظف + المتقاعد( يحفزهم على بناء سكنات عشوائية ذات نمط  

عمران صلب نظرا لتوفر الموارد المالية، أ ما ذوي الدخل الضعيف بالنس بة للعمال اليوميي ومنعدمي  

 بناء السكنات العشوائية ذات النمط الهش. فضلون الدخل من البطالي في

 
أ غلبية    - 7 أ ن  فالملاحظ  الحمامات،  بمدينة  العشوائية  للسكنات  والعمرانية  المعمارية  البنية  بخصوص 

السكنات العشوائية هي من النمط الصلب بالنظر لمواد بناء السقف، ذلك كون السقف يشكل المؤشر  
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  من المساكن التي  %76ال ساسي على مدى صلابة المسكن من عدمه، حيث بلغت النس بة حوالي  

تمتاز بأ سقف صلبة تم بناؤها بالا سمنت المسلح، في حي شكلت نس بة المساكن ذات الجدران الصلبة  

% منها ذات نمط صلب تم بناؤها بالا سمن المسلح،  86% ، أ ما ال ساسات فقد بلغت النس بة  84

مكانية كبيرة لتسوية5كما يوضح ذلك الشكل رقم   لى وجود ا  هذه    . وعليه نجد من الضروري الا شارة ا 

طار القانون   ذا ما تم تعديل بعض نصوصه   08- 15السكنات في ا  المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها، ا 

 .  ورفع مختلف العراقيل التي تحول دون تطبيقه بالشكل ال مثل

 
الملاحظ أ ن نس بة ربط السكنات العشوائية بالتجهيزات القاعدية ضعيفة تتميز بكونها ربط عشوائي    - 8

على أ ن هذه ال حياء تعان من مس توى متدن للخدمات، هذا ما يصعب من عملية تهيئتها و  مما يدل  

تحسينها في حال ما تدخلت السلطات المحلية لتحسي ظروف معيشة السكان. حيث سجلنا نسب  

% فيما يخص الربط بش بكة الماء  22بالنس بة لش بكة الكهرباء والغاز ، و %22.5ربط ضعيفة بلغت  

%، أ ما 21.1بالنس بة لارتباط المنازل بش بكة الصرف الصحي قدرت النس بة بحوالي    الشروب، أ ما

كما لاحظنا أ ن سكان هذه المناطق يعانون   %11.9ما تعلق بالربط بش بكة الهاتف فبلغت النس بة  

% من السكان يرمون نفاياتهم 88من ضعف كبير في الخدمات المتعلقة بجمع القمامة، حيث سجلنا أ ن 

ذ غالبا ما يلجأ  السكان لحرقها مما  المنزلية بم زبلة الحي، لتقوم مصال البلدية بجمعها بشكل غير منتظم. ا 

%  04% منهم يرمونها في أ ماكن أ خرى، و08يتسبب في تلوث الهواء بالدخان و الرائحة الكريهة، بينما  

 .  6فقط يرمونها في حاويات القمامة، كما يوضح ذلك الشكل رقم 
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 السكن العشوائي على النمو الحضري بمدينة الحمامات  تأ ثير    4.3

تموقعها   من خلال دراسة خصائص السكن العشوائي ومناطق انتشارها بمدينة الحمامات، لاحظنا أ ن

على أ طراف المدينة ملاصقة بشكل مباشر للنس يج العمران، هذا ما يجعل الفصل بي ما هو عشوائي  

 .  (7)الشكل رقم  ا يعقد عمليات التدخل من أ جل الا زالة أ و الهدم وغير عشوائي صعبا للغاية، مم

كما أ ن انتشار السكن العشوائي حول المحيط العمران للمدينة خصوصا بالجهة الشمالية والجنوبية للمدينة  

والتي تشكل مناطق مناس بة لامتدادا والتوسع العمران المس تقبلي للمدينة، لكن هذه الوضعية أ دت  

عاقة لى ا  لى    ا  عملية النمو الحضري المنظم، ال مر الذي فرض على السلطات المحلية اللجوء لحلول أ دت ا 

الاس تغلال المفرط وغير العقلان للمجال، حيث تم اقتراح مراجعة المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير  

نشاء مخ خلال ا  طط شغل  بضم المزيد من ال راضي الفلاحية والتوسع في الجهة الشرقية للمدينة من 

نشاء نواة جديدة تتمثل في منطقة "الكديات" المتواجدة بالجهة الغربية للمدينة على  5ال راضي رقم   ، وا 

 هكتار.  100كلم من مركزها على مساحة تقدر بحوالي  2بعد 

لى صعوبة  كما أ ن كون غالبية سكان المناطق العشوائية هم من الوافدين من خارج المدينة، أ دى ذلك ا 

سكانهم بأ ي صيغة أ خرى من صيغ السكن المتوفرة كالسكن الاجتماعي أ و عملية تر  عادة ا  حيلهم أ و ا 

 التساهمي وغيره.  

بالا ضافة لذلك فكون غالبية السكنات العشوائية المش يدة هي ذات نمط عمران حديث وصلب من 

زالة أ   و هدم، غير أ ن  الناحية الا نشائية بمعنى هي سكنات قابلة للتسوية ولا يمكن أ ن تكون موضوع ا 

كون غالبيتها لا تتوفر على المرافق الضرورية من كهرباء وماء وش بكة الصرف الصحي يجعل من عملية  

التهيئة   بعمليات  تعلق  ما  خصوصا  والعراقيل  الصعوبات  من  العديد  تتخللها  التسوية  بغية  التدخل 

 .  الحضرية الخارجية )الشوارع، المساحات الخضراء، الش بكات القاعدية...(

كما أ نه من الواضح جدا أ ن ما شجع على توسع أ كبر لبؤرة السكن العشوائي وصعب عملية القضاء عليه   

بشكل   سواء  العشوائي،  السكن  بمحاربة  المكلفة  المحلية  الرقابية  الهيئات  دور  ضعف  هو  بالمنطقة 

 عول.  استباق، أ و تلك المتعلقة بالرقابة البعدية من خلال تطبيق القواني سارية المف
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من   العديد  تجس يد  أ مام  وعائقا  حاجزا  العشوائي  السكن  انتشار  بؤر  من  جعلت  الوضعية  هذه 

السكنية   المشاريع  وكذلك  والاجتماعية  الا دارية  الهيأكل  من  العديد  بناء  غرار  على  التنموية  المشاريع 

والمنظم   الممنهج  الحضري  التوسع  عرقلة  لى  ا  أ دت  كما  صيغها،  تعطيل  بمختلف  في  وأ سهمت  للمدينة 

التراجع  لى  ا  أ دى  مما  العمرانية  التنمية  مشاريع  من  عام والاجتماعية الحضرية التنمية في العديد   بشكل 

 : برزت من خلال 

 صحية. حضرية بيئة  توفير  على ال حياء السكنية قدرة عدم - 1

 اللعب.  ومساحات الخضراء  المساحات تقلص - 2

 العام مما ساهم في انتشار مختلف ال مراض المعدية خاصة لدى فئة ال طفال.  والمحيط البيئة تلوث - 3

توسع انتشار بؤر السكن العشوائي في ظل الدور الرقابي الضعيف ل جهزة الدولة، وظهور فكرة    - 4

مكانية تسوية هذه السكنات طبقا للقانون   المتعلق بمطابقة البنايات وتسويتها.   08- 15ا 

لى التوسع على حساب ال راضي الزراعية من جهة، ومن جهة أ خرى اللجوء  لجوء ال   - 5 سلطات المحلية ا 

 ( رغم ضيق مساحتها. spoches videللبناء داخل الفضاءات الفارغة )
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 الخلاصة  

ن مدينة الحمامات وبحكم موقعها الاستراتيجي بالقرب من مدينة تبسة، وما تزخر به من مقومات   ا 

جالبة للسكان والاستثمارات مما أ هلها لتكون مجالا مناس با للاس تقرار البشري  طبيعية، جعلها منطقة 

لى  خاصة  بمختلف أ شكاله. هذا الوضع الذي تزامن مع ظروف اجتماعية ،واقتصادية وس ياس ية   أ دىت ا 

الطلب المتزايد على السكن بالمدينة مما جعل سوق العقار يعرف التهابا غير مس بوق، ال مر الذي دفع  

لى اللجوء لحلول متعددة أ همها السكن العشوائي أ و ما يعرف بالبناء الفوضوي، حيث ظهرت   بالسكان ا 

لى اس تنزاف  تجمعات سكنية كاملة تضم مختلف ال نماط السكنية العشوائية ك حزمة حول المدينة أ دت ا 

ع في  ساهمت  أ خرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الزراعية  ال راضي  حساب  على  والتوسع  رقلة  العقار 

مختلف العمليات التنموية وبخاصة تلك المتعلقة بالنمو الحضري للمدينة وفقا لمخططات التهيئة والتعمير  

 المعتمدة.

أ مام هذه الوضعية المعقدة، لجأ ت السلطات المحلية لانتهاج أ ساليب وخطط تنموية بغية التحكم في  

من   السكان  احتياجات  وتلبية  للمدينة،  الحضري  هذه  التوسع  أ ن  غير  الخدماتية،  والمرافق  السكن 

من   هذا  للمدينة،  الحضري  النمو  في  المتحكمة  الطبيعية  للضوابط  نظرا  محدودة  بقيت  الاس تيراتيجية 

بالنس يج   محيطة  ك حزمة  العشوائي  السكن  لمناطق  الكبير  للانتشار  كان  فقد  ثانية  جهة  ومن  جهة، 

 العمران القائم، دورا معرقلا وموجها.

قد بات من الضروري التدخل العاجل لوضع حد لهذه المعضلة الحضرية من خلال انتهاج  وعليه ف

من  تجعل  تشاركية  مقاربة  انتهاج  مع  المس تدام  الحضري  التخطيط  أ ساس  على  تقوم  تنموية  س ياسة 

من  بها  والنهوض  بالمنطقة  المس تدامة  التنمية  لتحقيق  داعمة  ك داة  المدن  المجتمع  مكونات  من  الفاعلي 

 لال الاعتماد على مقوماتها المحلية.  خ

تبعا لذلك يمكننا من خلال هذه الورقة البحثية تقدي العديد من المقترحات التي من شأ نها المساهمة 

 في حلحلة هذه الا شكالية، حيث نقترح ما يلي:   

حصاء مناطق التوسع العشوائي داخل مدينة الحمامات وفي ضواحيها وتصنيفها تبعا لل  -  حالة  حصر وا 

 الا نشائية )سكنات عشوائية صلبة، سكنات عشوائية هشة(.  

البنايات    -  ومطابقة  تسوية  بقانون  العمل  تمديد  خلال  من  الصلبة  العشوائية  السكنات  تسوية 

دارية مختصة  15/085) لهيئة ا  س ناد هذه المهمة  عليها مع ا  (، وتخفيف الا جراءات الا دارية المنصوص 

 ومس تقلة. 

شوائية الهشة واسترجاع المساحات العقارية الناتجة عن العملية مع ال خذ بعي هدم السكنات الع   - 

طار القانون.    الاعتبار تسوية حالة قاطنيها في ا 

العمل على تفعيل وتوس يع مختلف برامج السكن في المناطق الريفية المحيطة بمدينة الحمامات للحيلولة    - 

  على السكن الريفي نظرا لخصوصية المنطقة الفلاحية.  دون النزوح الريفي نحو المدينة وذلك بالتركيز 
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العمران     -  للنس يج  وضمها  الضرورية  الاجتماعية  المرافق  بمختلف  وتزويدها  العشوائية  المناطق  تنمية 

 القائم بغية تخفيف الضغط على مركز المدينة.   

عن    -  تحويل  دون  للحيلولة  منه  الفلاحي  وخصوصا  للعقار  الصارمة  على  المراقبة  التركيز  مع  طابعه 

 ( الجماعية  الفلاحية  والفرديةEACالمستثمرات   )(EAI)     غير هامش ية  مساحات  على  تحوز  التي 

 مس تغلة زراعيا. 

المجلس    -  رئيس  لى  ا  المس ندة  والتعمير  التهيئة  قانون  في  عليها  المنصوص  العمرانية  بالرقابة  يتعلق  فيما 

ص على معاقبتهم في حالة التقاعس عنها أ و ثبوت تورطهم الشعب البلدي وال عوان المؤهلي يتعي الن

فيها طالما أ ن تطبيقها يتعلق بأ عمال حفظ النظام العام وفرض القواني في نطاق البلدية التي يقوم بها  

رئيس المجلس الشعب البلدي بصفته ممثلا للدولة ويخضع بموجبها للرقابة التسلسلية التي يمارسها الوالي  

  والوزير.

القانون المناسب، مع  التقني و تعزيز دور شرطة العمران وتزويد أ فرادها بالوسائل اللازمة والتكوين  - 

مباشرة   المرخصة  غير  ال شغال  وهدم  المطابقة  غير  ال شغال  بوقف  ال مر  سلطة  العمران  شرطة  منح 

لى رئيس المجلس الشعب البلدي.    دون اللجوء ا 

التشاركية    -  المقاربة  أ سلوب  وقاطني  انتهاج  المدن  المجتمع  مشاركة  مبدأ   الاعتبار  بعي  بال خذ  وذلك 

 .مناطق ال حياء العشوائية في مختلف عمليات التنمية

 المراجع العربية 

التطوير الحضري والمناطق الحضرية المتخلفة بالمدن، الجزائر: مركز المنشورات، جامعة    ،1997بوذراع،  أ حمد،    - 

 باتنة. 

شهرزاد،    - حول 2006بوراس  الثان  الدولي  الملتقى  التطبيقي،  و  النظري  بي  باتنة  مدينة  في  المجال  شغال  ا   ،

 .377نوفمبر، ص  9-8-7، أ يام تس يير المدن، معهد تس يير التقنيات العمرانية، جامعة محمد بوضياف بالمس يلة

قرفية،  حسي    - والصادق  مدينة 2018بولمعيز  الصغيرة  بالمدن  الحضري  النمو  على  وأ ثره  العشوائي  السكن   ،

. جامعة باجي مختار. عنابة:  53عدد    24الحروش نموذجا. مجلة التواصل في العلوم الانسانية والاجتماعية. المجلد  

 . 379ص  الجزائر،

 . 209، ص 1997اع، بوذر أ حمد،  -

 .  380، ص 2018بولمعيز والصادق قرفية، حسي  -

   .380، ص 2018بولمعيز والصادق قرفية، حسي  - 
 . 381، ص 2018بولمعيز والصادق قرفية، حسي  -

 . 382، ص 2018بولمعيز والصادق قرفية، حسي  -

، البحث عن أ سس اختيار نوع التدخل العمران في السكن العشوائي بمدينة المس يلة، 2009بن عطية محمد،    -

 رسالة ماجس تير، جامعة المس يلة. 
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، ظاهرة البناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجزائرية: الواقع ورهانات التسوية 2016حرم بومعوش،    حمودنعيمة،    -

طار الحوكمة الحضرية. أ طروح ة دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية،جامعة منتوري، قس نطينة: الجزائر، ص  في ا 

248 . 

 .  252، ص 2016حرم بومعوش،  حمودنعيمة،  -

براهيم،    - طار القانون  2020حسي بولمعيز وجبنون ا   بمدينة تبسة:  08  -15، السكن العشوائي وتسويته  في ا 

، ص 4، المجلد  30، العدد  (ijiasالتطبيق، المجلة الدولية للدراسات التطبيقية ) الواقع والتحديات بعد عشرية من  

895 . 

طار القانون  2017منصرونعيمة ذيايبية،  نصر الدين    - شكالات تسوية البنايات في ا  جراءات وا  ، مجلة 08-15، ا 

 . 193-175، جامعة سوق أ هراس: الجزائر، ص 3تشريعات التعمير والبناء، العدد 
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 النمو الحضري و هيراركية التجمعات الحضرية للمدن الجزائرية 

- حالة التجمعات الحضرية القس نطينية "بكيرة نموذجا"    –   

  

 نشول توفيقخ د. 
University of Oum El Bouaghi/ Faculty of earth sciences and architecture/ 

Department of Geography and Territory Planning 

City Oum El Bouaghi, State Oum El Bouaghi, Country Algeria 
 

 ملخص: 

تنظيم          عملية  خلال  من  الحضري  النمو  عن  تحليلية  صورة  عطاء  ا  هو  المداخلة  هذه  من  الهدف  ن  ا 

لى مــــدن صغــــرى و اتسعت   واس تهــــــلاك المجال الحضري، و هيراركيــــة هاته التجمعات الحضريــة التي تطورت ا 

لى التوافق الطردي ب ي عناصر المجال الطبيعية و الزيادة السكانية، حيث  و كبر عددها عبر المدن الجزائرية نظرا ا 

ما   و  السكان  النمو  وتيرة  لتسارع  ذلك  و  العمرانية  التهيئة  في  المختصي  تواجه  التي  القضايــــا  أ هـــــم  من  أ ضحت 

يترتب عنه من توسع المحيط العمران الذي يكون غالبا على حساب ال راضي الزراعية، و هو ما شهدته العديد 

ن المدن الجزائرية على الرغم من الس ياسة التوجيهية التي اعتمدتها في التخطيط المجالي بهدف التقليل من حدة م

 الاس تغلال اللاعقلان للمجال.  

ميكانيزمـــــات لمدى تأ ثير التوســــــع العمران للمدينة حتى يتم   آليـــــات و  لى وضع أ هذه العوامــــــل ساهمت ا 

يجابيا، فأ صبح موضوع النمو الحضري ذو أ همية كبيرة نظرا لتأ ثيره المباشر  توجيهه و   تنظيمه بما يخدم سكان المدينة ا 

لى  لى معرفة التحديــــــات التي تواجه المـــــدن و من ثم الوصول ا  على حيـــــاة السكان مما دفـــــع بالمهتميـــــــن ا 

يجاد حلول علمية و عملية لمعالجة  مختلف مشأكل المدينة. نتائج و ا 

عرفت مدينة قس نطينة نموا حضريا ملحوظا و تطورا سريعا في مجالها، حيث أ ن المتطلع لوتيرة نموها يلاحظ أ ن  

لى مدن صغيرة  من   لى مراكز عمرانية تعدت ا  ارتقاء مجموعة كبيرة من التجمعات السكنية و حتى المناطق المبعثرة ا 

منجلي علي  الجديدة  المدينة  الدراسة  بينها  مجال  بكيرة  منطقة  و  مراد  ديدوش  ببلدية  الرتبة  منطقة  ماسينيسا،   ،

بالحقبة  مرورا  البايــــات  زمن  في  مبعثر  تجمع  عن  عبارة  كانت  ال خيـــــرة  هذه  بوزيــــــان،  حامـــــة  ببلدية 

لى تعداد  ــالاس تعماري  ن تجمع ثانوي.أ صبحت هذه المنطقة عبارة ع  1977، و بعد تعداد  1966ة و صولا ا 

 فما هي يا ترى سبب ارتقاء هذا التجمع وكيف توسع وأ صبح متنفسا للمدينة ال م؟ 

 كلمات دلالية: 

 مدينة قس نطينة، بكيرة، النمو الحضري، الهيراركية الحضرية، التحضر، المجال الجغرافي.    

 
Urban growth and the hierarchy of agglomerations  

Algerian cities: the case of Constantine's urban agglomerations 

 " " the BEKIRA model 

ABSTRACT: The objective of this intervention is to give an analytical picture of urban 

growth through the process of organization and consumption of urban space. And the 

hierarchy of these urban gatherings that have developed into small towns and have 

spread and multiplied across Algerian cities, due to the compatibility between the 

elements of the natural domain and population growth. For it has become one of the 
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most important problems facing specialists in land use planning. Due to the acceleration 

of the rate of population growth and the consequent expansion of the urban 

environment, which is often at the expense of agricultural land, which has been 

witnessed in many Algerian cities despite the guiding policy they have adopted in land 

planning to reduce the severity of the irrational exploitation of space.  

These factors have contributed to the development of processes and mechanisms for 

the extent of the impact of urban expansion of the city. So that it is directed and 

organized to positively serve the citizens of the city. So that the subject of urban growth 

has become of great importance, because of its direct impact on the lives of the 

population, which has prompted those interested in knowing the challenges faced by 

cities, and then achieve results and find scientific and practical solutions, to address the 

various problems of the city.     

The city of Constantine has experienced a remarkable urban growth and rapid 

development in its territory, as one who looks forward to the pace of its growth. Notes 

that the growth of a large group of residential settlements, and even scattered areas, to 

urban centers has exceeded the small towns. Including the new town of Ali Mendjeli, 

Massinissa, the area of Ratba in the town of Didouche Mourad and the area of Bekira 

case study in the town of Hamma Bouziane. The latter was a scattered area during the 

period of the beys, through the colonial period, until the census of 1966, and after the 

census of 1977, this area has become a secondary settlement.          

What is the reason for the growth of this agglomeration? How it has developed and 

become an outlet for the city of Constantine? 

KEYWORDS: City of Constantine, Bekira, urban growth, urban hierarchy, 

urbanization, geographic area 

 مقدمة: 

النامية من زيادة عدد سكان المدن نتيجة الزيادة الطبيعية وهجرة  تعان معظم الدول وعلى رأ سها الدول  

ليها ، وقد ترتب على ذلك تضخم أ حجام المدن حتى خارج حدودها مما أ ثر على  (50) أ هل الريف المس تمر ا 

 تسارع وتيرة النمو الحضري بها.  

وتيرة و أ شكال نموها الذي بات  تعرف المدينة الجزائرية على غرار مدن العالم النامي تحولات جذرية في  

الكبرى   للمدن  الحضرية  المجالات  تنظيم  شكالية  ا  يطرح  الذي  ال مر  وهو  فيه،  التحكم  الصعب  من 

(Métropolisation  لتكون في مس توى التحديات التي س تواجهها مس تقبلا، ويفرض كذلك حتمية )

كة لجعلها أ كثر تفاعلا و تأ ثيرا على التفكير الجماعي في أ دوات تس ييرها ضمن استراتيجية شاملة ومتماس 

والمراكز   للمدن  والتجانس  التوازن  عادة  ا  بهدف  التنمية  مشاريع  على  الجزائر  اعتمدت  وعليه  المجال، 

الحضرية على اختلاف أ صنافها، وهذا بترقية المدن المتوسطة ودعم دور الحواضر الكبرى عبر تشكيل  

دن كبرى على مس توى الوطن هي العاصمة، وهران  ( م03ش بكة متعددة ال قطاب تبرز فيها ثلاث )

للتحولات   نتيجة  سريعا  عمرانيا  نموا  الاس تقلال  بعد  ال خرى  هي  عرفت  ال خيرة  هذه  وقس نطينة 

لس نة   والسكان  السكن  تعداد  ذ بيـّـــن  ا  والاجتماعية،  من    1977الاقتصادية  أ كثر  من   %  75أ ن 

لى زيادة اس تهلاك سكان مدينة قس نطينة نزحوا من المناطق الريفية بح  ثا عن حياة أ فضل مما أ دى ا 

 
   ، ص أ.   1998، سنة -مصر–أحمد خالد علام، تخطيط المدن، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  (50)
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(  PUDما جعل ضرورة التوسع خارج الصخرة في محيطها القريب، ضمن المخطط العمران الموجه )   المجال

الذي اِقتـرح مـدّ نـمو تـوسع المدينـة بِاتجـاه المحورين: الشرق )حي الدقسي، ساقية    1974- 1973س نة  

)حي  س يدي يوسف، الزيادية( والغربي  لى توقيـع التجهيـزات    05أ وت،    20  جويلية...( بالا ضافة ا 

الكبـرى كالجامعة، المركب الرياضي والمناطق الصناعية، و بما أ نه لم يبق ضمن المحيط العمران للمدينة  

هـ التي لم تعد كافية لسد الطلب المتزايد، أ لزم هذا المخطط تحويل نمو المدينة نحو مدن   250سوى  

( الخروب، ديدوش مراد و عي اسمارة، للِاستـفادة من التجهيـزات  Les Villes Satellitesالتوابع ) 

القـاعدية و المرافـق الضرورية المتوفرة بها ووقوعها على محاور الطرق الوطنية مما يجعلها قريبة منها، و 

س نة   في  تـم  قـس نطينـة  مدينة  نمو  شكالية  ا  حل  أ جـل  الوطني    1982من  المركز  للدراسات  تكفل 

نجاز برامج سكنية جديدة (  URBACOوالانجاز العمران بقس نطينة )  بالاعتماد على المخطط العمران    ا 

(PUDالخ ) :اص بالمجمع القس نطيني في المناطق التالية 

 جبل الوحش في الجهة الشرقية. -

 بوالصوف في الجهة الغربية.  -

 عي الباي )منطقة زواغي( في الجهة الجنوبية.  -

 الجهة الشمالية الغربية.بكيرة في  -

أ ما  الموجود،  النس يج  مع  بالتواصل  الخطي  الامتداد  عبر  توسع  هو  والغربية  الشرقية  الجهة  من  فكل 

( جديدة  des Poles Urbainsالمنطقتي أ ي الجهة الجنوبية والشمالية الغربية فهما ك قطاب عمرانية ) 

ال  ظهر  والتي  "بكيرة"  الدراسة  منطقة  بينها  من  الخماس ية للتوسع،  المخططات  طار  ا  في  بها  تخطيط 

م(، بعدما كانت عبارة عن منطقة ريفية )مش ته ريفية( تتميز 1984  –م  1980)المخطط الخماسي ال ول  

ثانوي  كتجمع  حضرية  منطقة  قصيرة  ظروف  وفي  أ صبحت  حيث  زراعية،  بأ راضي 

(Agglomeration Secondaire  تابعة لبلدية حامة بوزيان حسب تعداد )اس تفادت    (51) 1987

لى منطقة نشاط تجاري ) (،  ZACمن برامج سكنية عديدة ذات تنوع ملحوظ من جماعية وفردية ا 

فهذا التطور العمران السريع والهام في نفس الوقت واكبه نمو ديموغرافي كبير هو ال خر جلب اهتمامنا  

 في طرح الا شكالية والتي تتمحور ضمن التساؤلات التالية:  

مخطط    -  أ ي  بكيرة  ضمن  القس نطينية  الحضرية  التجمعات  نحو  للمدينة  السكان  الفائض  توجيه  تم 

 نموذجا؟ 

 ما هي النتائج المترتبة عن النمو الحضري السريع؟   - 

كيف نمى هذا التجمع الحضري بعد ما كان عبارة عن منطقة ريفية، وما هي مراحل تطوره العمران،   - 

 وما هي أ هم مرحلة؟ 

 
   م.   1987الديوان الوطني للإحصاء، التعداد العام للسكن والسكان، سنة  (51)
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 التوسع العمران بمنطقة بكيرة وكيف تتوزع اس تخدامات ال رض فيها؟  ما هي أ شكال وأ نماط  - 

الصغيرة   مدن  لى  ا  السكان  فائضها  ونقل  للمدينة  الحضري  النمو  أ س باب  لا عطاء  البحث  هذا  يهدف 

الّ حيان   بعض  في  وحتى  ثانوية  حضرية  تجمعات  عن  عبارة  ال خيرة  هذه  كانت  ما  بعد  التوابع  ومدن 

مبعثرة مناطق  عن  كل    عبارة  ليه  ا  دعت  أ ين  ال زمة،  هذه  لحل  استراتيجي  كخيار  تعتبر  والتي  ريفية 

قس نطينة،   لنمو  ملائما  متنفسا  تشكل  الحضرية  التجمعات  هذه  وأ صبحت  التهيئة  لتوفر  مخططات 

مختلف   توقيع  و  المتـعددة  الا سكان  مشاريع  اِس تقبـال  مكانها  با  للتعمير  قابلة  أ راضي  على  مواضعها 

ليها من المدينة ال م. التجهيزات لتلبية   متطلبـات السكـان الوافدين المحوليـن ا 

وفي هذا الا طار س نتنـاول بالتحليـل مختلف التحولات التي طرأ ت عـلى التجمعات الحضرية  

بـراز الدور  لاس يما منطقة بكيرة "مجال الدراسة" منذ اِس تقبالها للفائض السكان القس نطيني مع ا 

ال سـاسي الذي أ صبحـت تقـوم به هذه التـوابع وتوضيح مختلف الوظائـف المكتس بة من جراء  

 السيـاسة العمرانـية.   هذه

 النمو الحضري لمدينة قس نطينة: - 1  

وهي  والاقتصادية،  والعمرانية  السكانية  ال همية  حيث  الجزائرية  المدن  ثالث  قس نطينة  مدينة  تعتبر 

الحافل،   بتاريخها  في (52)عريقة  ذلك  ترجم  ليها  ا  الوافدين  النازحي  من  هامة  تدفقات  شهدت  وقد   ،

لى    1954-1948في الفترة    %6,50رة من  اِرتفاع نس بة صافي الهج   1966- 1954في فترة    %24,28ا 
(53) . 

 نمو سكان: - 1- 1

لى   1966ن س نة    245621عرفت مدينة قس نطينة تزايدًا مس تمرًا في عدد سكانها حيث اِرتفع من   ا 

س نة    345566 بـ    1977ن  تقدر  س نوية  عدد    9086بزيادة  ليصل  التزايد  هذا  واِس تمر  ن/س نة، 

لى    1987سكان المدينة حسب تعداد     475791بلغ عدد السكان    1998ن، وفي تعداد    440842ا 

لى    2008التعداد ال خير أ ي في تعداد    ن، لينخفض في  ن، هذا ما يلخصه الجدول رقم    440199ا 

 ( الموالي:  01)

 

 

 

 
مدينة قسنطينة، دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، سنة  محمد الهادي لعروق،  (52)

   .  6م، ص 1984
(53) Office National des Statistiques –Algérie- ، Les Migrations Internes Intercommunales , Imprimerie 
O.N.S , Alger,1966, P 369. 
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 م 2008  – م  1966(: نمو سكان مدينة قس نطينة للفترة  01جدول رقم ) 

 2008تعداد  1998تعداد  1987تعداد  1977تعداد  1966تعداد  البيـان 

 440199 475791 440842 345566 245621 عدد السكان   )نسمة( 

 35592  -  34949 95276 99945 النمو الفعلي    )نسمة( 

 1.04  -  0.48 2.44 3.20 %معدل النمو  

 م.2008المصدر: التعداد العام للسكان والسكن                                                                 

( أ علاه أ ن عدد ســـكان قســـ نطينة في تناقص مســـ تمر 01نلاحظ من خلال الجدول الســـابق رقم )

ــالبة و المقدرة في الفترة التعدادية ) ( ب 2008- 1998لدرجة أ ن النمو الفعلي للمدينة نجده بالقيمة السـ

نســمة و هذا ما يفسرــ ترحيل ســكان المدينة نحو المناطق المســ تقبلية و التي قامت بها   35592  -

لى هذه المناطق من أ جل تخفيف الضـغط السـكان على المدينة ،  السـلطات العمومية بتوجيه التعمير ا 

ــدد هام من المشاريع السكنية الحضرية الجديدة و مشاريع التجه يزات  فقد قامت السلطات بتوطي ع

حامة بوزيان"  و اسـ تفادت  –ديدوش مراد   –عي اسـمارة   –للتوابع ال ربعة لقسـ نطينة "الخروب،  

عادة  ــكن الاجتماعي والوظيفي والترقوي و ا  طار برامج الس ــ نطينة في ا  ــكان قس ــة من س فئات عريض

سكان المنكوبي و سكان المدينة القديمة  .(54)ا 

 التطور العمران )النمو المجالي(: -1-2

ــ باب  ــعف والقوة في أ ي مدينة مهما كانت أ س نّ التطور العمران هو المؤشر الحقيقي لمعرفة نقاط الض ا 

لاّ ترجمة لمدى فعالية  ــ باب النمو واتجاهاته المختلفة ما هو ا  ــأ تها وطرق نموها، ذلك ل نّ معرفة أ ســ نشــ

بخصـائص موضـعها المتميز  تنفرد عن بقية المدن الجزائرية الكبرى، فمدينة قسـ نطينة  (55)الموقع والموضـع

نزلاق التربـة،  ة كا  ار الطبيعيـ اطق ال خطـ ة والِانتشــــــار الكثيف لمنـ داتـه الطبوغرافيـ بالتقطعـات في وحـ

دود وفي بعض  د مـح ابلة للتعمير جـ ل ال راضي القـ ا جعـ ار ال خرى مـم ا من ال خطـ الفيضــــــانات وغيرهـ

ــبحـت الـمدينـة تعيش أ زمـة الـحالات نادرة أ مـام هـاجس الـمحافظـة على ال راضي الزراعيـة. وبال  تـالي أ صـــ

ــول على ال راضي القابلة للتعمير لتلبية اِحتياجات   ــعوبة الحص خانقة بي الطلب المتزايد على المجال وص

ــرامج المسـطرة ضمن مخطط   لا أ ن البـــــ مكانية التوسـع على موضـعها جد محدودة. ا  سـكانها، مما جعل ا 

الية واِس تمر التطور العمران بصفــــة عــــشوائية لم تعد كافية لسد جميع الِاحتياجات المج  1974- 1973

شكالية نمو مدينة  ــل حل ا  ــر. ومن أ ج ــابلة للتعمي ــوارد الموضعية وندرة ال راضي الق ــص في الم أ مام النق

عبر الامتداد الخطي بالتواصـــل مع النســـ يج  ، اســـ تمر توســـع المدينة  1982قســـ نطينة تم في ســـ نة 

 
توفيق خنشول، استخدامات الأرض في مدينة قسنطينة بين الواقع والتطلعات، أطروحة دكتوراه في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري   (54)

  .   110م، ص 2018سنة  ، 1قسنطينة
  – الصادق مزهود، أزمـــــة السكــــــن في ضــــــوء المجال الحضري )دراسة تطبيقية على مدينة قسنطينة(، مطبعة دار النور هادف  (55)

   .   24، ص 1995سنة  -الرواشد، الجزائر
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لغربية والمتضـمن أ حياء سركينة، جبل الوحش، حي بوالصـوف تم الموجود في كل من الجهة الشـرقية وا

نشـــاء المناطق الســـكنية الحضرـــية الجديدة، وهي  أ داة تقنية وتطبيقية لتخطيط النســـ يج الحضرـــي ا 

قليم الدولة المحددة  تسـ تجيب لعمل مشـترك بي كل الفاعلي في ميدان التعمير والسـكن والبناء عبر ا 

 19المؤرخ في   00355ضرــــية الجديدة تبعا للمنشــــور الوزاري رقم: لا نشــــاء المناطق الســــكنية الح

مبر   لى تحقيق نماذج التنمية الحضـرية المخططة من طرف )(56)م 1975ديسـ (  P.U.D، والذي يهدف ا 

ــبة عي الباي  ــي للمدينة فهيي تتمثل في كل من هضـ ــ يج الحضرـ ــاحات الخارجة عن النسـ ، أ ما المسـ

ــ ــكان نحو مدن )منطقة زواغي(، ومنطقة بكيرة موض ــا تفريغ الفائض الس وع بحثنا، كما تم توجيه أ يض

 ( أ دناه:  01التوابع هي الحروب، عي اسمارة، ديدوش مراد وحامة بوزيان، حسب الشكل رقم )

 التجمع الحضري بكيرة:-2  

ومحيط   وموضع  موقع  من  لماضيها  الرجوع  من  لابد  "بكيرة"  الدراسة  بمنطقة  الحضري  النمو  لدراسة 

لاّ وتركت بصماتها على الفترة التي س بقتها، وقد عرف   الدراسة، حيث أ ن كل فترة مرة بها منطقة بكيرة ا 

مجال الدراسة تطروا عمرانيا ملحوظا لاس يما في ال ونة ال خيرة الممتدة من فترة الثمانينيات أ ين تم توجيه 

دة بما فيها بكيرة على غرار منطقة  الفائض السكان للمدينة ال م قس نطينة نحو المناطق الحضرية الجدي

( الموجه  العمران  المخطط  ضمن  )زواغي(،  الباي  عي  ومنطقة  بوالصوف  الوحش،  (،  P.U.Dجبل 

 ولتتبع حركة النمو الحضري بمنطقة بكيرة وتطورها استنطقنا العناصر التالية: 

 موقع منطقة الدراسة:  - 1- 2

بع  على  قس نطينة  مدينة  غرب  شمال  بكيرة  منطقة  بـ    7د  تقع  بوزيان  حامة  بلدية  وعن  كلم، 5كلم، 

متر فوق مس توى سطح البحر، تعتبر بكيرة تجمع ثانوي لبلدية    737  –  500يتراوح ارتفاعها ما بي  

 م. 1987حامة بوزيان حسب التعداد العام للسكن والسكان لس نة  

 يحدها من: الموقع الا داري: - 2- 2

 الشمال: ديدوش مراد.  -

 ة قس نطينة. من الجنوب والشرق: بلدي -

 من الغرب: بلدية حامة بوزيان. -

 (. 02أ نظر الشكل رقم )

 

 
(56) Zucchelli Alberto, introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine, V: 1, OPU, 

Alger, 1984, P 295  



  

508 
 

 

 محيط منطقة الدراسة بكيرة - 3

 حــدّد محيط المنطقة كما يلي:  

 شرقا واد زياد. -

 الرابط بي قس نطينة وسكيكدة.  03جنوبا الطريق الوطني رقم  -

 حامة بوزيان.شمالا وغربا حدود المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير لبلدية  -

 هكتار. 292يتربع التجمع الثانوي بكيرة على مساحة قدرها 

 الموضع: - 4- 2

 ( منظمة  غير  سفوح  على  بكيرة  الثانوي  التجمع  نحو  Très Chahutéيتوضع  الشرق  الشمال  من   )

، تعلوه هضبة تتسم بسطح ضعيف الا نحدار مقارنة بالسفح، %  15الجنوب الغربي بمتوسط انحدار  

 رة عن مجاري مائية يتفاوت فيها الحفر الرأ سي الذي يكون كبيرا في واد زياد.وتخددات عبا

ارتفاع   ذو  الشمال  من  صال  جبل  في:  تتمثل  كبرى  تضاريس ية  مجموعة  بها  تحيط  ومن    753كما  متر، 

متر، ومن الجنوب الشرق الصخرة ال م، ومن الجنوب    1024الشمال الشرق جبل الوحش بارتفاع  

 د. صخرة س يدي امس ي
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 التحولات الديموغرافية بالتجمع الثانوي بكيرة:-3

 

شهدت مدن التوابع والتجمع الثانوي بكيرة الذي كان في ال صل عبارة عن مش تى ريفية ذات  

هذه   تشكل  متوسطة  و  صغيرة  مدن  بموجبها  أ صبحت  و  عميقة  ديموغرافية  تحولات  اِس تعمارية  نشأ ة 

الهيكل   من  كبيرا  جزءا  السلطات  ال خيرة  قامت  الا دارية  التقس يمات  مختلف  خلال  ،فمن  الحضري 

لى مقرات للولايات، وهذا يعني تأ هيلها بالمرافق اللازمة لهذه   العمومية بترقية العديد من هذه المدن ا 

لى    300الوظيفة التي تمون عدد سكان يتراوح بي   دارية، مستشفى، ثانوية،    800000ا  نسمة : أ حياء ا 

،  (57) عب متعدد الرياضات، مقرات لمختلف الوكالات المقاولاتية أ و الشركات الوطنيةدار الثقافة، مل

بفعل اِس تقبالها للفائض السكان القس نطيني مما أ كس بها مؤهلات ديموغرافية جديدة تعقدت و تشابكت  

، وبالاعتماد على معطيات التعدادات العامة للسكن والسكان في  لتزيد من قوة اِرتباطها مع المدينة ال م

عرفت  2008،  1998،  1987،  1977،  1966الفترات   حصاء،  للا  الوطني  الديوان  بها  قام  التي   ،
 

(57) Marc cote, l’Algérie espace et société, maison paris 1996, Edition Média-Plus, Constantine, 2005, P 
105. 
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جليا من خلال الجدول   نموا ديموغرافيا هاما، يتضح ذلك  بكيرة  مدن التوابع ولاس يما منطقة الدراسة 

 و السكان. ( التالي الخاص بالنم02رقم )

 م. 2008  – م  1966(: قس نطينة ومدن التوابع النمو السكان للفترة ما بي  02جدول رقم ) 

 التعدادات

 

 المدن

 

 1966تعداد 

 

 1977تعداد 

 

 1987تعداد 

 

 1998تعداد 

 

 2008تعداد 

 448374 475791 440842 345566 245621 قس نطينة 

 179033 65344 36924 14962 9529 الخروب 

 79952 36698 29203 19252 11473 حامة بوزيان

 44951 28292 8839 4932 3564 ديدوش مراد 

 36998 19980 10558 2815 2082 عي اسمارة

 22350 14076 4850 2370 1406 بكيــــرة

 المصدر: أ نجز من خلال معطيات مختلف التعدادات. 

 يلاحظ من خلال الجدول:  

 س نة. 32التوابع والتجمع الثانوي بكيرة في ظرف تضاعف أ حجام المدن  -

 اِرتفاع معدّل نمو التوابـع بوتيرة متسارعة رافقه اِنخفاض مس تمر في معدّل نمو مدينة قس نطينة.  -

و يمكن تفسير ذلك بدور الهجرة الوافدة بأ حجام مرتفعة من خلال عملية تفريغ الفائض السكان الذي  

تقوم به مدينة قس نطينة باتجاه المدن التوابع و الذي كان على مراحل مختلفة، حيث اِس تهدفت مدينتي  

اسمارة في الفترة    ثم كلا من مدينتي: الخروب و عي  1977- 1966الخروب و الحامة بوزيان في الفترة  

( كلا من المـدن الخروب، عي اسمارة، ديدوش مراد  1998- 1987و في الفترة الثالـثة )  1987- 1977

و تجمع بكيرة، و هو ما تؤكده دراسة ال صل الجغرافي لسكان المدن التوابع و تجمع بكيرة الذي اِعتمدنا 

لس نة   والسكان  للسكن  العام  التعداد  معطيات  على  دراس ته  في  2008في  نتائجه  وضحت  التي  و  م، 

 ( الموالي:  03الجدول رقم )
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 م. 2008(: قس نطينة ومدن التوابع حجم السكان الوافدين س نة  03جدول رقم ) 

 السكان 

 

 المدن

 المجموع  سكان وافدين  سكان أ صليي 

 % العدد  % العدد  % العدد 

 100 6922 78,40 5427 21,60 1495 الخروب 

 100 2156 74,82 1613 25,18 543 عي اسمارة

 100 3003 76,83 2307 23,17 696 ديدوش مراد 

 100 3707 64,76 2400 35,26 1307 حامة بوزيان

 100 1495 80,81 1208 19,19 287 بكيــــرة

 م.2008المصدر: التعداد العام للسكان والسكن                                                             

( رقم  الجدول  خلال  من  يتضح  التوابع  03حيث  المدن  لى  ا  الوافدين  السكان  نس بة  اِرتفاع  أ علاه   )

لى كل من هذه المدن   والتجمع الثانوي بكيرة مقارنة بنس بة السكان ال صليي، كما أ ن السكان الوافدين ا 

منه الوافدين  )المنطقة  الجغرافي  ل صلهم  تبعًا  بينهم  فيما  يتباينون  بكيرة  نس بة ومنطقة  ترتفع  حيث  ا(، 

بي   تتراوح  و  قس نطينة  مدينة  من  بكيرة  تجمع  و  التوابع  المدن  لى  ا  قيمة    %  80,81الوافدين  ك على 

ك دنى قيمة بمدينة حامة بوزيان وهذا يعني أ ن أ كثر من    %  64,76بمنطقة بكيرة )مجال الدراسة(، و  

لية التفريغ السكان الذي تقوم نصف الوافدين جاؤوا من مدينة قس نطينة، و يمكن تفسير ذلك بعم 

به مدينة قس نطينة بِاتجاه كل المدن التوابع و التجمع الثانوي بكيرة و الذي كان أ كثر تركيًزا في مدينة  

 الخروب.  

قس نطينة   ولاية  بلديات  مختلف  من  أ خرين  وافدين  بكيرة  الثانوي  والتجمع  التوابع  مدن  تس تقبل  كما 

 ( الموالي: 04لولاية، هذا ما يوضحه الجدول رقم )وبعض الولايات ال خرى المجاورة ل
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 م. 2008(: قس نطينة ومدن التوابع ال صل الجغرافي للسكان الوافدين س نة  04جدول رقم ) 

السكان  

 الوافدين 

 

 المدن 

من باق بلديات   من مدينة قس نطينة 

ولاية  

 قس نطينة 

بلديات ولايات  

 أ خرى 

 المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد 
العد 

 د
% 

 100 5427 5,88 319 13,40 727 80,72 4381 الخروب 

 100 1613 16,31 263 35,46 572 48,23 778 عي اسمارة

 100 2307 11,05 255 41,35 954 47,60 1098 ديدوش مراد 

 100 2400 11,04 265 38,42 922 50,54 1213 حامة بوزيان

 100 1208 21,69 262 30,80 372 47,51 574 بكيــــرة

 م. 2008المصدر: التعداد العام للسكان والسكن                                                              

بالمناطق   أ و  بالجامعة  طارات  ا  هم  قس نطينة  ولاية  خارج  من  الوافدين  أ غلبية  بأ ن  هنا  نسجل  كما 

 الصناعية ومناطق النشاطات التجارية المنتشرة بالمدن التوابع وفي منطقة بكيرة.  

 مراحل التطور العمران بمنطقة بكيرة:-3

طبيعية   زيادة  من  التحليل  لى  ا  فيها  تعرضنا  والتي  بكيرة  لمنطقة  الديموغرافية  التحولات  دراسة  بعد 

قليم الولاية والذي يتعدى الولايات  ليها من داخل الولاية عبر مختلف بلدياتها أ و من خارج ا  والوافدين ا 

لى تشخيص الصورة الحالية للمجا ل العمران وكيفية تطوره، المجاورة لقس نطينة، نأ تي في هذا العنصر ا 

بالمقارنة الكمية لحجم الاس تخدامات بالنس بة لعدد السكان، حتى يتس نى لنا معرفة كيفية التنظيم المجالي  

 الحالي.  

النس يج   على  وقعت  التي  التغيرات  أ هم  تبي  التي  ال ساس ية  المراحل  في  التطور  هذا  حصر  ويمكن 

 العمران كما يلي: 

 : 1962مرحلة ما قبل  - 1- 3

 

 

 

قبل هذا التاريخ كان مجال الدراسة عبارة عن مشاتي ريفية تتمثل في: مش تة عي السهري، تازرارت،  

 La Dame deبوخميس ومش يهرة، يقطنها السكان ال صليي ويعملون لصال الدايخة بنت حفيز ) 

 أنوية في شكل مشاتي ريفية
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Ahmed Bey  السكة الحديدية )الرابط بي قس نطينة وسكيكدة(،  (، تقع هذه المشاتي شمال خط

 وبالضبط أ سفل الهضبة. 

كما   بكيرة العليا بناه المس تعمر الفرنسي،  تمثل في بناء محتشد يقع في  شهدته المنطقة  أ ول بناء مخطط 

كان فيه أ يضا ثكنة وفيها مكان مخصص لتعذيب المجاهدين، وبحدوث فيضان باردو اضطر المس تعمر  

ليه.   الفرنسي ترح   يل جزء من العائلات المنكوبة ا 

 : 1972 –   1962مرحلة  - 2- 3
 

 

 

نجاز مرأ بي ) طار قانون الثورة 02تعتبر فترة ركود لم تشهد فيها المنطقة أ ي نمو مخطط ما عدى ا  ( في ا 

لى تأ ميم ال راضي الفلاحية وتقدر مساحة كل مرأ ب  م، الذي يرمي  1971نوفمبر    08الزراعية س نة   ا 

المرحلة  2م  297 في  المذكورة  المشاتي  في  الريفية  البنايات  توس يع  اس تمرار  المرحلة  هذه  شهدت  كما   .

السابقة وبدون أ ي تخطيط أ و تدخل من طرف الدولة من أ جل هيكلتها ولا حتى تنظيمها، فهذا التوسع  

النمو لى  ا  ال ولى  بالدرجة  الثكنة    يرجع  حولت  ذ  ا  تغيرات،  عليه  طرأ ت  فقد  المحتشد  أ ما  السكان. 

لى مدرسة ابتدائية سميت باسم شهيد الواجب الوطني "رويبح عمر المدعو المكي"، تحتوي   العسكرية ا 

فصل   في  التدفئة  أ جل  من  للحطب  مس تودع  أ و  مجمع  كالحجابة،  أ خرى  وملحقات  أ قسام  أ ربعة  على 

لى  (58)الش تاء   عدد مساكنه بــ  . بالا ضافة ا  قاطني    100المحتشد والذي يقدر  مسكن والملاحظ في 

نجاز مرأ بي )  %  50هذه السكنات يقطنه اللاجئي التونس يي بنس بة تفوق   ( 02من مجموع المساكن، ا 

طار الثورة الزراعية بتاريخ  قبل أ ن ينجز هذا ال خير.   01م بتحصيص بكيرة 1971نوفمبر  08ضمن ا 

( هكتار بعد ما  03نوات ازدادت المساحة العمرانية الكلية بحوالي ثلاثة )( س  10ففي ظرف عشر )

 هكتار/الس نة. 0,3م، أ ي بمعدل س نوي 1962( هكتار ما قبل 08كانت ثمانية )

 : 1981 –   1972مرحلة  - 3- 3
 

 

 

عرف مجال الدراسة في هذه المرحلة توسعا ملحوظا، لا س يما البناء الفوضوي الواقع شمال خط السكة  

الجنوبية   الجهة  أ ما  توسعها،  زاد  التي  الريفية  المشاتي  وهي  للمنطقة  القديمة  النواة  تمثل  والتي  الحديدية 

الريف بحكم ممارسة مهنة لخط السكة الحديدية نسجل فيها ظهور بعض البنايات الفوضوية ذات الطابع  

 
   م.    1998أرشيف المدرسة، المدرسة الابتدائية "رويبح عمر" سنة  (58)

 توسع بطيء للنسيج العمراني ويخص النمط الريفي

 زيادة انتشار وتوسع البناء الفوضوي 
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هكتار أ ي ضعف    16الفلاحة وتربية البقر وال غنام. قدرت مجموع الزيادة في مساحة المحيط العمران بـ  

لى غاية هذه المرحلة  30ما كانت علية في المرحلة ال ولى في ظرف حوالي أ كثر من ثلاثي ) ( س نة، ا 

 ط من طرف الدولة.   لم تحضي فيها منطقة بكيرة أ ي برنامج سكني مسطر ومخط 

 

 : 1988 –   1981مرحلة  - 4- 3
 

 

 

بكيــرة من   ككل نظرا لتنوع البرامج السكنية فيها التي حظيت بها  تعتبر أ هم مرحلة في حياة المنطقة 

ضمن   كانت  مجالهــا  نمو  على  ذلك  انعكس  أ حجامها،  بمختلف  وعمارات  الخماس ية  تحصيصات  المخططات 

 هي كما يلي: 

 م.1984 –م 1980المخطط الخماسي ال ول:  -

 م. 1989 –م 1985المخطط الخماسي الثان:  -

 تضمنت هذه المخططات البرامج التالية: 

 البرامج السكنية:  - أ  

  مسكن. 200بـعدد  01تحصيص بكيرة 

  مسكن  143بـعدد  02تحصيص بكيرة 

 بمحاذاة السكة الحديدية. كلى هاذان التحصيصان يقعان مباشرة 

  نجاز  مسكن اجتماعي الواقع جنوب خط السكة الحديدية.  70ا 

   01مسكن، يقع شمال شرق تحصيص بكيرة  71تحصيص البناء الذاتي بـعدد. 

 التجهيزات:  - ب 

نشاء بعض التجهيزات التي تتمثل في:   كما تم ا 

 فرع البريد والمواصلات.  •

 فرع بلدي. •

 مركز صحي.  •

 ابتدائية جديدة "زواوي عيشاوي". مدرسة  •

 ( مساجد.  03ثلاث ) •

 أول ظهور للبرامج سكنية بالمنطقة 
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ليها سابقا.  أ ما فيما يخص البناء الفوضوي فقد اس تمر انتشاره وتوسعه في نفس المناطق المشار ا 

 ( أ ضعاف بداية المرحلة ال ولى.07هكتار أ ي بس بعة ) 56بلغت المساحة العمرانية بالمنطقة حوالي 

 : 1998 –   1988مرحلة  - 4- 3
 

 

 

طار تفريغ الفائض السكان  نجاز المشاريع أ و البرامج السكنية والتي تدخل دائما ضمن ا  تميزت هذه المرحلة باس تمرار ا 

 من مدينة قس نطينة، تتمثل هذه البرامج في:

 البرامج السكنية:  - أ  

 ( المنطقة السكنية الحضرية الجديدةZHUN.) 

 ( منطقة النشاط التجاريZAC.) 

  03تحصيص بكيرة . 

  نجاز  (. Evolutifمسكن تحصيص البناء التطوري ) 100ا 

 التجهيزات:  - ب 

نشاء بعض التجهيزات التي تتمثل في:  كما تم ا 

 ( "محمود فيلالي". 01متوسطة ) •

 تكوين مهني. •

 ابتدائيتي.( 02مدرس تي ) •

 سوق مغطى. •

 (. 02مسجدان ) •

نجاز ملعب بلدي بمحاذاة الطريق الوطني رقم  •  وهو خارج المحيط الحضري لمجال الدراسة. 03ا 

شمال   في  يتمركز  الذي  مس تمر،  وتوسع  انتشار  في  يزال  لا  الفوضوي  البناء  أ نّ  لاّ  ا  المبرمجة  السكنية  المشاريع  رغم 

 المنطقة بنوعيه الفيح والصلب، بعد ما كان عبارة عن نمط ريفي ضمن المشاتي.  

لى يومنا هذا:   –   1998مرحلة  - 5- 3  ا 

 

 

 

على امتداد  تميزت هذه المرحلة بظهور توسع جديد عرفته منطقة بكيرة بعد ما اس تهلكت مجالها ككل  

لى منطقة هي الهضبة تقع شمالا وتتكون من كلس وهي   لى غربها، لتتحول ا  سفحها وغطته من شرقها ا 

 استمرار إنجاز البرامج السكنية بالمنطقة 

 ظهور توسع جديدة بالمنطقة "الهضبة" 
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حوالي أ ي  ضعيفة  فيها  الانحدار  نس بة  رغم  ليها،  ا  المشاريع  لتوجيه  جدا  مكلفة  نجاز      %  5  نوعية  ا 

طار تفريغ الفائض السكان من مدينة قس نطينة،   المشاريع أ و البرامج السكنية والتي تدخل دائما ضمن ا 

 تتمثل هذه البرامج في: 

 البرامج السكنية:  - أ  

  04تحصيص بكيرة. 

  نجاز  (. EPLFمسكن ضمن الصيغة الخاصة بالمؤسسة العمومية لترقية السكن )  250ا 

   مواصلة أ نجاز السكنات الخاصة بالمنطقة السكنية الحضرية الجديدة(ZHUN ) :ومنها 

 . ( ZHUN)مسكن جماعي شرق المنطقة السكنية الحضرية الجديدة  90أ نجاز  •

نجاز تحصيص بوثلجة رابح بمحاذة الطريق الو  •  . 03طني رقم ا 

نجاز   • طار السكن الترقوي المدعم )  100مشروع ا  ( بالمنطقة السكنية LPAمسكن في ا 

 .( ZHUN)الحضرية الجديدة  

 التجهيزات:   - ب 

نشاء بعض التجهيزات التي تتمثل في:   كما تم ا 

بالمنطقة السكنية  (، )متوسطة فيلالي، متوسطة بوقندورة(، كلاهما يقعان  02متوسطتي ) •

 ( .  03(، ليصبح مجموع المتوسطات ثلاثة )ZHUN)الحضرية الجديدة  

( 07( مدارس ابتدائية تتوزع عبر مجال الدراسة، ليصبح مجموع المدارس س بعة ) 05خمس ) •

 التوسع )الهضبة( ( في طور الا نجاز بمنطقة01ومدرسة جديدة )

(، ال ولى ثانوية أ بو العيد دودو تقع شرق مجال الدراسة بحي المس تقبل، والثانية  02ثانويتي ) •

 تقع في الهضبة أ ين التوسع الجديد لمجال الدراسة وتسمى بثانوية مرزوق رابح. 

نجاز مركز للتكوين المهني الذي يقع بالقرب من متوسطة محمود فيلالي.  •  ا 

نجاز ملحق ف •  (. ZHUNرع بلدي جديد بالمنطقة السكنية الحضرية الجديدة )ا 

لى فرع مديرية المياه والتطهير.   •  تحويل الفرع البلدي القدي ا 

نجاز مقر ال من الحضري الخارجي بكيرة.  •  ا 

 (. 07(، ليصبح مجموع المساجد )02مسجدان ) •

لى غاية اليوم مغلق، يقع أ سفل تحصيص بك • نجاز سوق مغطي والذي لايزال ا   . 02يرة ا 

نجاز دار الش باب بالمنطقة السكنية الحضرية الجديدة ) •  (. ZHUNا 

نجاز ملعب جواري ومس بح صغير، غير أ ن كلاهما مغلقان. •  ا 
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نجاز المركب الرياضي الجواري )المجاهد المتوفي زردازي مسعود(، بالمنطقة السكنية الحضرية   • ا 

 (. ZHUNالجديدة )

 

 :( الموالي02ب ما يوضحه الشكل رقم )ويمكن تلخيص مراحل التطور العمران حس

 
 

 

 أ شكال التوسع المجالي بمنطقة بكيرة:-4
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ــكني  ــوس في المجال الس ــهدت منطقة بكيرة تنوعا في مظهرها العمران، والذي يترجم بالتطور المحس ش

والوظيفي، من خلال تدخل ال فراد )تعمير فوضـــــوي( وتدخل الدولة من تحصـــــيصـــــات والمنطقة 

 .(ZHUN)الحضرية الجديدة السكنية 

لعب الدور الزمني دورا هاما في ارتباط كل فترة من الفترات التي تعاقبت عليها المنطقة بظهور شـكل 

وي الذي  كل الفوضـ ه ومميزاته التي تميزه عن الباق سـواء بالنسـ بة للشـ ائصـ ع، له خصـ كال التوسـ من أ شـ

ل  ا قبـ لى مـ ذوره ا  د جـ ة تمتـ ة في المنطقـ ديـم ة القـ د ال نويـ ــيصــــــا1960يعتبر أ حـ ت خلال م، والتحصـــ

 ( خلال التسعينيات.ZHUN)الحضرية الجديدة السكنية الثمانينيات تليها المنطقة 

ــي عن طريق  ــع وهيكلة المجال الحضرــ ــلطات المحلية في التوســ هذا ما يترجم الدور الذي تلعبه الســ

قترة  لكل  والعمران  عمليــة الاختيــار المجـالي  حيــث أ ن  تطبيقهــا على أ رض الواقع،  القرارات التي تم 

    مشروط بالا مكانيات التقنية والمالية.

 المظهر العام ل شكال التوسع:-4-1

لى ما يلي:  على ضوء ما س بق تم تصنيف أ شكال التوسع العمران ا 

 (:ZHUN)الحضرية الجديدة المنطقة السكنية  -4-1-1

نجاز من أ جل تخفيف أ زمة الســكن نتج عنه مشــأكل لم تكن  رغم تطور الســكن ا لجماعي كوســ يلة للا 

لى أ دنى التجهيزات مما دفع بالمخططي   في الحسـ بان، حيث أ صـبحت هذه المسـاكن ك حياء للنوم تفتقر ا 

ا ل مـج اء من أ جـ ذه ال خطـ دارك هـ د وتـ ة فيما بعـ دة محكـم ديـ ب جـ اج طرق وأ ســــــاليـ لى التفكير بانتـه ل ا 

 عمران مهيكل ومنظم. 

حدى الوسـائل التي تهدف  في ضـوء هذا كله ظهرت المناطق السـكنية   الحضرـية الجديدة التي تعتبر ا 

ــادرة عن وزارة  ــ يم الص ــمن الهيكلة المثلى للمجال عن طريق المراس لى التحكم في النمو الحضرــي متض ا 

ــور الوزاري رقم   ــابقا، والتي جاءت تبعا للمنشــ ــمبر   19المؤرخ في   00335التعمير والبناء ســ ديســ

جراءاته 1975  :  (59)كما يليم التي تعرف ا 

نشاء المنطقة السكنية الحضرية الجديدة ) -  .(Z.H.U.Nتحديد ا 

 دراسة أ ولية لتعيي قرار المنطقة السكنية الحضرية الجديدة. -

 مخطط تهيئة المنطقة )دراسة نهائية(. -

 مخطط التمويل. -

 
م، يتضمن تكوين احتياطات عقارية  1974فبراير سنة  20هـ الموافق لـ1394محرم عام   27مؤرخ في  26_  74أمر رقم   (59) 

 . 291م ص 1974مارس سنة  5، السنة الحادية عشر الموافق 19لصالح البلديات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 الا نجاز. -
لى تحقيق نـماذج  ــيـة  صممـت هـذه المنـاطق لتكون أ داة للتخطيط الـمجالي والذي يـهدف ا  التنميـة الحضرـــ

ة من طرف ) ــه الحضرية للمدن الجزائرية P.U.Dالمخططـــــ ــرار المساحات شب جراءاته على غ ( ضمن ا 

التي تلب احتياجات كبيرة من الســكن وهذا عن طريق التوســــــــــع العمودي للبنايات مع اســ تهلاك 

نسـ يج الحضـري فهيي  واسـ تخدام حد قليل من ال راضي من أ جل البناء، أ ما المسـاحات الخارجة عن ال 

 (. Z.H.U.Nغير مهيئة وغير معرفة ضمنه )

ظهرت المنطقة الســـكنية الحضرـــية الجديدة بمنطقة بكيرة كما ســـ بق أ ن ذكرنا في بداية التســـعينيات  

لى عشرـ )05يتراوح ارتفاع المسـاكن الجماعية بها ذات ال حجام المختلفة من خمس ) ( 10( مسـ تويات ا 

  50,61مساحة قدرها  ، تتربع على  % 100ولة بطبيعة الحال بنس بة  مس تويات تتوضع على مليكة الد

ــانوي بكيرة، برمجت بها   هكتار ــع الثــــ مسكن بمجموع سكان   2000وتعتبر المدخل الرئيسي للتجمــــ

لى   لى   12800يصـل ا  ــم ا  بلغت مسـكن فردي    % 40مسـكن جماعي و   % 60نسـمة وهي تنقســـــــ

كنية الحضـرية   اكن المبرمجة   %  90الجديدة بها حوالي  نسـ بة الا نجاز بالمنطقة السـ جمالي عدد المسـ من ا 

 بما فيها التجهيزات، حسب ما توضحه الصور التالية:

ــورة رقم ) ــية الجديدة  02( و )01صــ ــكنية الحضرــ (: فرع بريد جديد في طور الانجاز بالمنطقة الســ

 .(60) (R+9بمحاذاة العمارة ذات الحجم الكبير )

 ( مس تويات10عمارات من الحجم الكبير ذات عشر )(: 02صورة رقم )

     
لتقاط الباحث سبتمبر  لتقاط الباحث سبتمبر 2021من ا   م. 2021م.                     من ا 

ــور رقم ) نجاز 04( و )03صـ ــوع ا  ــكن ترقوي مدعم ) 100( مشرـ ( أ ين تم تحديد منطقة LPAمسـ

 .(61)طرف المصال التقنية لدائرة حامة بوزيانالمشروع وأ يضا مخطط الكتلة المصادق عليه من 

 
 م.  2021تحقيق ميداني سبتمبر   (60) 

 م.  2021لمصلحة التقنية ببلدية حامة بوزيان سبتمبر ا  (61) 

 



  

520 
 

 

 

                        
لتقاط الباحث سبتمبر   م.2021المصلحة التقنية لبلدية حامة بوزيان سبتمبر        م.       2021من ا 

 

 شكل التحصيصات: -4-1-2

نجاز بنايات   موجهة لنشــاط معي يشــكل التحصــيص بكل بســاطة كل تقســ يم لملكية عقارية بهدف ا 

يص في الجزائر كان بعد سـ نة  ير عملية التحصـ ناعي(، فسـ كني، تجاري، صـ وم 1990)سـ م تبعا للمرسـ

ــة 1991ماي   28المؤرخ في    76- 91التنفيذي رقم  ــهادة التعمير، رخص ــة ش م الذي يحدد كيفية دراس

لى غير   ذلك.التجزئة، شهادة التقس يم، رخصة البناء، شهادة المطابقة، رخصة الهدم ا 

ــ بق وأ ن أ شرنا مع المخطط الخماسي ال ول ) ــات بمنطقة بكيرة كما ســ ــيصــ  –م 1980ظهرت التحصــ

ــاحة  1984 نجازها بمحاذاة    هكتار  37,064قدرها  م( تتربع على مسـ ــات التي تم ا  ــيصـ تقع جل التحصـ

يص بكيرة  يص بكيرة  445) 01السـكة الحديدية هي كما يلي: تحصـ حصـة(،  119) 02حصـة(، تحصـ

حصـة أ و مسـكن،  845حصـة(، وقد بلغ عدد الحصـص الا جمالي حوالي  281)  03ة  تحصـيص بكير 

ــيص بكيرة   ــيص شرق منطقة  04بينما تحصـ ــع، يقع هذا التحصـ ــ ية الموضـ ــاسـ لغاؤه نظرا لحسـ قد تم ا 

 .(62)الدراسة بكيرة بمحاذاة ثانوية أ بو العيد دودو

 هناك تحصيصات أ خرى على غرار التحصيصات السابقة تتمثل في:

ــيص - ــاط التجاري ) تحص ــص فقط للتجارة وليس  ZACمنطقة النش ــيص مخص ( هذا التحص

عدد    هكتار  10,0050مسـاحته الاجمالية تقدر بــــــ  ،  2م  500للسـكن متوسـط مسـاحته  

لى  المؤرخ في   88/703، جاءت هذه المنطقة ضمن قرار رقم (63)حصـة 120حصـصـه يصـل ا 

وتنمية منطقة بكيرة من جهة   م بهدف تشـجيع المسـتثمرين الخواص من جهة1988سـبتمبر  13

 أ خرى.

 
(62) Plan D’Occupation des Sols C2, Edition Finale, Agglomération Secondaire de BEKIRA, Commune de 
Hamma Bouziane, Direction de l’urbanisme et de la Construction de la wilaya de Constantine, juin 
2012, P28.  
(63) IBID, P28.   
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ــيص البناء الذاتي ) - ــمالا Auto-Constructionتحصـ ــة شـ ــط منطقة الدراسـ ( الذي يتوسـ

لى   هكتار  04مســاحة قدرها  يســـ تحوذ على   حصـــة أ و  71بمجموع عدد الحصـــص يصـــل ا 

 م.1986مارس  30والمؤرخ في  34/  86مسكن، جاء هذا البرنامج ضمن القرار رقم 

- ( التطوري  البنــاء  ــيص  على  Evolutifتحصـــ يتربع  المقبرة  من  بالقرب  المنطقــة  شرق  ( يقع 

 حصة أ و مسكن. 100يضم حوالي  هكتار 1,25مساحة قدرها 

 

 شكل محتشد: -4-1-3

ــة ويحتل   ــمال شرق منطقة الدراس ــاحة قدرها  يقع ش لى   هكتار  1,87مس ــل ا  ــاكن يص  100بعدد مس

مسـكن، يعتبر أ ول تخطيط شـهدتها بكيرة غير أ نه جاء في الظروف الاسـ تعمارية ولسـ ياسـة فرنسـ ية 

درج ضمن مخطط  كان من ورائها حشد الثوار في أ ماكن معينة من أ جل المراقبة في ال صل وظاهرها ان

عطاؤه صـورة 1958قسـ نطينة سـ نة   م. شـهد هذا الشـكل تحولات عديدة فأ صـبح من غير الممكن ا 

ــ نة  ــول أ صحابه على عقود ملكية س ــورة رقم )1975موحدة بعد حص ــب ما توضحه الص ( 05م. حس

 التالية:

 كيرة( شكل المحتشد بالتجمع الثانوي ب05صورة رقم )                                    

 
لتقاط الباحث أ وت                                    م.2021المصدر: من ا 

 الشكل الفوضوي: -4-1-4

لى ما قبل   م على شـكل مشـ تى 1950يعد أ ول شـكل عرفته منطقة الدراسـة بكيرة يرجع تاريخ النشـأ ة ا 

، يحتل وسط بكيرة. اختلفت ال سماء والمصطلحات التي أ طلقت على هذا النوع من البناء،  (64)  ريفية

 
(64)  Plan du projet de lotissement de la propriété domaniale dite de Boukeira échelle : 1/10000, le 

20novembre 1942, Plan des Terrains domaniaux provenant de la succession da la Dame Ahmed BEY 
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سمية بالفوضـوي، اللاشرعي، المخالف، الغير مندمج، وغيرها من ال سـماء، هذا الشـكل من البناء ناتج 

ــد بـها الغموض الذي يكتنف ملكيـة ال رض الذي تم ع ليـها عن خرق والـمخالفـة القـانونيـة العقـاريـة ونقصـــ

 هذا النوع من البناء والذي ينعدم أ يضا على رخصة البناء.

ــعت كلها  ــمالية الشرــقية عبر التجمع الثانوي بكيرة توض ــمالية والش ــكل في الجهتي الش يتوزع هذا الش

ــ توى ) ــ توياته من مســ لى ثلاث )01على الملكية العمومية، تتراوح مســ ــ تويات 03( واحد ا  ( مســ

ــاحات متباينة، تظهر هذه ا ــبب وجود عوائق طبيعية  وبمسـ ــكل تجمعات متفرقة بسـ ــاكن في شـ لمسـ

( الموزعـة عبر كامـل هـذه المنطقـة فهيي تتمحور حولهـا مـما جعلهـا جزء منـها، Les Eboulisكالجلاميـد )

لى فترة السـ تينيات وهي في تزايد مسـ تمر عبر الفراغات الموجودة وتوسـع سـاكنيها لكبر  ترجع نشـأ تها ا 

جل في هذه المنطقة عدم التدخل الدولة سـواء في توقيف هذا التوسـع أ و في العائلة بحد ذاتها. ما نسـ

 ترحيل السكان فال مور هي في تفاقم مس تمر. 

 منطقة التوسع الجديدة بــبكيرة: -4-1-5

نجاز  ــع الجديد تتمثل في ا  ــيص بكيرة كانت بداية التوسـ ــاكن جماعية تقع بمحاذة تحصـ ــفل  01مسـ وأ سـ

يص بكيرة   ة العمومية   03تحصـ سـ كنات وتتمثل في المؤسـ نجاز السـ يغ جديد انتهجتها الدولة في ا  ضمن صـ

 7,35( تتربع على مسـاحة قدرها R+5مسـكن )  252( بعدد مسـاكن EPLFلترقية السـكن العائلي )

 هكتار حسب ما توضحه الصورة التالية:  

 

 
لتقاط الباحث سبتمبر                                            م. 2021المصدر: من ا 

 

أ ما منطقة التوســــع الثانية وتعتبر ال هم من ســــابقتها ســــوأ ءا من حيث المســــاحة أ و من حيث عدد 

المســـاكن المنجزة تتمثل في منطقة ســـطح هضـــبة بكيرة ذات التكوينات الصـــخرية القاســـ ية من نوع 

 
Daikha Bent Hafiz, Recasement des Indigènes, Projet de Répartition des Terres, échelle 1/10000, 

20/01/1938. 

صيص  تح
 03بكيرة 

تحصيص  
 01بكيرة 

المؤسسة العمومية لترقية  

 (EPLF)السكن العائلي 

 مسكن.  252بعدد 
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( لسـ نة PDAUالكلس، تندرج ضمن التوسـع المسـ تقبلي حسـب المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير )

 :(65)حدودها كما يلي م 2012

 تحدها من الشمال والغرب أ راضي زراعية. •

 ومن الشرق والجنوب حي بكيرة العليا. •

لى:  تنقسم منطقة التوسع الجديدة )سطح الهضبة( ا 

 .C2مخطط شغل ال رض  -أ  

 .C3مخطط شغل ال رض  - ب

 : C2مخطط شغل ال رض -أ  

ــاحة تقدر بــــــــ  ــم   هكتار  32يتربع هذا المخطط على مس ــبة، هذا المخطط يض عبر المجال المفتوح للهض

لى أ ربعة )La Zone Urbanisableمنطقة التعمير ) ( مناطق رئيســ ية 04( وهي بدورها تنقســم ا 

 متجانسة هي كما يلي: 

 (.Zone d’Habitat Collectif) السكن الجماعي* منطقة 

 (Zone d’Equipement)* منطقة التجهيزات 

 (.Zone de Loisir* منطقة الاس تجمام )

 (.Zone de Servitude* منطقة الا رتفاقات )

 (: Zone d’Habitat Collectif) السكن الجماعيالمنطقة ال ولى: 

ــمح بمزي من  ــاكن المتنوعة تس ــكنات جماعية عبارة عن عمارات ذات المس تتكون هذه المنطقة من س

الاسـ تعمالات كالسـكن الجماعي المحصـور فقط في السـكن، سـكن جماعي متعدد الوظائف من سـكن 

ــا هناك مزي من  ــاطات المختلفة. أ يضـ ــاط تجاري، مكتب، حرف تقليدية وغيرها من النشـ يقوم بنشـ

ــكن  ــية. تغطي منطقة الســ الوظائف مع وجود بعض التجهيزات ضمن هذه الوحدة العمرانية والحضرــ

ــاحة قدرها  (  Zone d’Habitat Collectifالجماعي )   1700بعدد مســــاكن   هكتار  14,75مســ

لى  شـغال المسـكن )  8500مسـكن جماعي وعدد سـكان يصـل ا  ( يصـل TOLنسـمة بافتراض معدل ا 

جمالي 05خمسـة ) لى عدد ا  ( أ فراد في المسـكن، كما تسـ تطيع أ ن تصـل قدرة اسـتيعابها أ و اسـ تقبالها ا 

لى   مسكن جماعي. 8850يصل ا 

لى قسمي أ خرين كما يلي: Zone d’Habitat Collectifقسم منطقة السكن الجماعي )تن   ( ا 

    1098هكتار وبعدد مسـاكن جماعية  8,51: وتتربع على مسـاحة قدرها 01منطقة سـكن جماعي 

 مسكن تتوزع حسب ما يلي: 

 
(65) Plan D’Occupation des Sols C2, Edition Finale, Opcit, P53.  
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 (.09( عدد مس توياتها تسعة )C+9مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 288عمارات تضم  8

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 210عمارة تضم  21

 (.06( عدد مس توياتها س تة )R+5مسكن جماعي بدون محلات ) 600عمارة تضم  50

    602هكتار وبعدد مســاكن جماعية  6,24: وتتربع على مســاحة قدرها 02منطقة سـكن جماعي 

 مسكن تتوزع حسب ما يلي: 

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 240عمارة تضم  12

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 110عمارة تضم  11

 (.06( عدد مس توياتها س تة )R+5ماعي بدون محلات )مسكن ج 252عمارة تضم  21

  (: Zone d’Equipement)منطقة التجهيزات المنطقة الثانية: 

هي مناطق متجانســـة تكون في وســـط المجال العمران حيث تتمركزه وتتوســـطه التجهيزات، يغطي 

ــاحة قدرها   ــاء،   هكتار  6,43مســ ــاحات خضرــ ــم مجالات مختلفة ومتنوعة من: تجهيزات، مســ يضــ

 مساحات للراجلي وغيرها من التجهيزات ال خرى.

  : (Zone de Loisir)منطقة الاس تجمام المنطقة الثالثة: 

ذ ة تغطي  هـ ة )ه المنطقـ انيـ ا ثـم درهـ ة قـ ــاحـ ار08مســـ ة من:   ( هكتـ ة ومتنوعـ الات مختلفـ تتكون من مـج

 تجهيزات، حدائق عامة، مساحات للراجلي، نشاطات تجارية وغيرها من التجهيزات ال خرى.

  : (Zone de Servitude)منطقة الا رتفاقات المنطقة الرابعة: 

ة تغطي   ذه المنطقـ ا  هـ درهـ ة قـ ــاحـ ار  2,82مســـ اق   هكتـ ة من: ارتفـ ة ومتنوعـ الات مختلفـ تتكون من مـج

 الضغط العالي، ارتفاق الغاز وغيرها من الا رتفاقات ال خرى التي تندرج ضمنه. 

 : C3مخطط شغل ال رض -ب

ــاحة تقدر بــــــــ  ــم   هكتار  12يتربع هذا المخطط على مس ــبة، هذا المخطط يض عبر المجال المفتوح للهض

لى ثلاث )La Zone Urbanisableمنطقة التعمير ) ( مناطق رئيسـ ية 03( وهي بدورها تنقسـم ا 

 متجانسة هي كما يلي: 

 (.Zone d’Habitat Collectif) السكن الجماعي* منطقة 

  (.Zone d’Equipement)* منطقة التجهيزات 

 (.Zone de Servitude* منطقة الا رتفاقات )

 (: Zone d’Habitat Collectif) السكن الجماعيالمنطقة ال ولى: 
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ــمح بمزي من  ــاكن المتنوعة تس ــكنات جماعية عبارة عن عمارات ذات المس تتكون هذه المنطقة من س

الاسـ تعمالات كالسـكن الجماعي المحصـور فقط في السـكن، سـكن جماعي متعدد الوظائف من سـكن 

ــا هناك مزي من يقوم   ــاطات المختلفة. أ يضـ ــاط تجاري، مكتب، حرف تقليدية وغيرها من النشـ بنشـ

ــكن  ــية. تغطي منطقة الســ الوظائف مع وجود بعض التجهيزات ضمن هذه الوحدة العمرانية والحضرــ

احة قدرها  (  Zone d’Habitat Collectifالجماعي ) اكن   هكتار  8,74مسـ كن   714بعدد مسـ مسـ

كان   لى جماعي وعدد سـ غال المسـكن )  3750يصـل ا  شـ ة  TOLنسـمة بافتراض معدل ا  ( يصـل خمسـ

 ( أ فراد في المسكن. 05)

لى أ ربعة )Zone d’Habitat Collectifتنقسـم منطقة السـكن الجماعي ) ( أ قسـام أ خرى تبعا 04( ا 

 للتوزيع المجالي الموجود داخل منطقة التدخل وهي كما يلي: 

    ــكن جماعي ــاكن الجماعية بهذه المنطقة : مجموع عدد الم 01منطقة س ــكن وهي تتوزع  502س مس

 كما يلي: 

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 112عمارة تضم  53

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 390عمارة تضم  39

    ــكن جماعي ــاكن الجماعية 02منطقة س ــكن وهي تتوزع  152بهذه المنطقة : مجموع عدد المس مس

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 32عمارة تضم  16كما يلي: 

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 120عمارة تضم  12

    كن جماعي مسـكن وهي تتوزع كما  36المنطقة  : مجموع عدد المسـاكن الجماعية بهذه  03منطقة سـ

 يلي:

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 16عمارات تضم  04

 (.05( عدد مس توياتها خمسة )C+5مسكن جماعي مع محلات تجارية ) 20عمارات تضم  02

    ــكن جماعي ــاكن الجماعية بهذه المنطقة 04منطقة س ــكن  152: مجموع عدد المس وهي تتوزع مس

ــم   03كما يلي:   ــكن جماعي مع محلات تجارية ) 24عمارات تضـ ــة  C+5مسـ ــ توياتها خمسـ ( عدد مسـ

(05.) 

  (: Zone d’Equipement)منطقة التجهيزات المنطقة الثانية: 

هي مناطق متجانســـة تكون في وســـط المجال العمران حيث تتمركزه وتتوســـطه التجهيزات، يغطي 

ــاحة قدرها   ــاء،   هكتار  1,69مســ ــاحات خضرــ ــم مجالات مختلفة ومتنوعة من: تجهيزات، مســ يضــ

شـارة لا يجب أ ن يتعدى عدد المسـ تويات في  مسـاحات للراجلي وغيرها من التجهيزات ال خرى، للا 

 (.R+4( أ و )05سة )هذه المنطقة خم 
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  : (Zone de Servitude)منطقة الا رتفاقات المنطقة الرابعة: 

ة تغطي   ذه المنطقـ ا  هـ درهـ ة قـ ــاحـ ار  1,57مســـ اق   هكتـ ة من: ارتفـ ة ومتنوعـ الات مختلفـ تتكون من مـج

 الضغط العالي، ارتفاق الغاز وغيرها من الا رتفاقات ال خرى التي تندرج ضمنه. 

ض حول أ شــــكال التوســــع العمران بالتجمع الثانوي بكيرة نلخص كل من خلال ما تم تقديمه من عر 

 ( التالي:04من خلال الشكل رقم ) هذا
 

 
 

 

 نتائج الدراسة: -5

نّ نمو التجمع الثانوي بكيرة   ــارعة وكبيرة جعلها منطقة حضرــية تدعم مركز المدينة ببلدية ا  ــ بة متس بنس

ــعينيات من  ــكان، فهذا التطور الذي بدأ  بالفعل منذ التس ــة في تفريغ الفائض الس حامة بوزيان خاص
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خلال توجيه مختلف المشـاريع السـكنية بها والمتمثلة أ سـاسـا في المنطقة السـكنية الحضرـية الجديدة ثم 

ع ط. كما يجب توجيه   منطقة التوسـ لى غاية المدى المتوسـ طح الهضـبة هو في اسـ تمرار دائم ا  الجديدة سـ

ــة، ل نّ  ــلبة أ و هش ــوي للبنايات مهما كانت ص ــار فوض هذا التطور السرــيع وتنظيمه لتجنب أ ي انتش

لى نت ائج انتشار البنايات الفوضوية والغير قانونية على ال راضي الخاصة بالتجمع الثانوي يؤدي لا محال ا 

عب التحكم فيها فيما بعد والذي التمسـ ناه بالفعل على أ رض الواقع من خلال التحقيق الميدان، أ ين  يصـ

دراجها ضمن قرار  ــمهم يتحايلون على ا  ــ تمر ومعض ــلبة هي في تزايد مس ــوية الص وجدنا البنايات الفوض

يطلب الدعم من انشـــاء بنايات ريفية وال بعد الاســـ تفادة من القروض المالية ناهيك أ نه فوضـــوي ف 

نجاز بنايات فوضوية صلبة.    الدولة في مساهمة ا 

ــتراتيجيـة تحدد وتوضح كيفيـة اختيار الا جراءات   ــا على اســـ ــاســـ نّ تهيئـة المجال وتخطيطـه يعتـمد أ ســـ ا 

المناسـ بة، وسـ يكون لكل عنصرـ حضرـي وظيفته الخاصـة المدرجة وفقًا لغرض تنموي للمدينة، ضمن 

 مخطط شغل ال راضي. 

 يمكن تلخيص الدراسة التحليلية للتجمع الثانوي بكيرة في النقاط التالية:

 *ينتج عن الاس تخدام الغير عقلان لل راضي بنية ومظهر عمران غير منظم وغير واضح المعالم.

*تم تطوير التجمع الثانوي بكيرة مؤخرًا على أ ســــاس منطقة كانت موجودة من قبل تمثل لنا مشــــ تى 

ة ويرتقي ا   أ تم معنى الكلمـ ب عمران بـ ــبح قطـ ذت في النمو لتصـــ ة، ثم أ خـ ة فلاحيـ ة أ ي كمنطقـ لى ريفيـ

ب تعداد سـ نة  كان قدرة حسـ غيرة بحجم سـ مة، هذا النمو نوجزه   22350حوالي  2008مدينة صـ نسـ

  ( الموالي: 05في الجدول رقم )

 (: التجمع الثانوي بكيرة الزيادة في المساحة العمرانية. 05جدول رقم ) 

 المساحة المجالية بالهكتار  الفترة الزمنية 

 08 1962ما قبل 

 03 م 1972 –م 1962

 16 م 1981 –م 1972

 56 م 1988 –م 1981

 79 م 1998 –م 1988

لى يومنا الحاضر1998  50 م ا 

 212 المجموع 

 م.2021+ تحقيق ميدان سبتمبر 2012+  1998المصدر: المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير 

من خلال ما س يق  لاحظنا أ نّ التجمع الثانوي بكيرة شهدة عدة أ شكال لنمو المجال بدايتا بظهور منطقة  

لى ما قبل   ريفية في شكل مش تى زراعية تأ خذ الشكل الفوضوي الغير مخطط والمبرمج تمتد جدوره ا 
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لى المنطقة السكنية الحضرية الجديدة بعد التسعينيات ومنطقة ا1950س نة   لتوسع ضمن  م، وصولا ا 

ومخطط شغل ال رض    C2توجيهات المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير متمثلة في مخطط شغل ال رض  

C3    حيث اس تجابتها للحياة المريحة بسطح الهضبة هذه ال شكال تضمنت أ نماط عديدة تختلف من 

علاقة   وجود  عدم  لى  ا  يشير  ال خير  هذا  أ نّ  لاّ  ا  تحصيصات،  شكل  في  منها  الفردي  لاس يما  للسكان 

لى أ خر بصورة بصرية واضحة بي التحصيصات والبناء الفوضوي الصلب، ا   ذ يتم الانتقال من نوع ا 

لى عدم التجانس في توزيع نس بة ال نماط الموجودة سواء من حيث الشكل أ و   غير منتظمة، بالا ضافة ا 

 ( أ دناه يوضح ذلك.   05والشكل رقم ) من حيث طريقة توضعها.
 

 التجمع الثانوي بكيرة التهيئة العامة ومناطق التوسع الجديدة (05) رقم شكل
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عرفت مدينة قس نطينة نموا حضريا متسارعا ترجمته كل أ شكال التوسع العمران مرت به بعدة مراحل  

شكله   في  الحضري  الا قليم  مرحلة  لى  ا  القديمة  المدينة  أ سوار  عن  عمرانها  خروج  منذ  متتالية  وأ شكال 

هذا الانتشار  ، واس تمر   1980  –م  1830الحالي، فقد كان التوسع ما وراء ال سوار في الفترة ما بي 

ثرها توسعات سكنية في ضواحي المدينة، ثم التوسع خارج الحدود   العمران في عدة جهات أ نتجت على ا 

م حيث كان التوسع مبعثرا عبر المناطق الريفية المحيطة بالمدينة وذلك  1980العمرانية بداية من س نة  

ت مثل  المدينة  حدود  مع  القريب  المحيط  ضمن  متلاصقة  توسعات  شكل  س يدي  في  المنية،  وسعات 

امس يد وبن شرق كلها في الشمال، أ ما في الجنوب فكانت عبر أ حياء سيساوي وبومزوق، ومن بعدها 

لى مناطق   طارها العمران عن طريق نقل نموها الاقتصادي وفائضها الديموغرافي ا  نقل التوسع خارج ا 

هي الخروب وعي اسمارة في الجنوب،  مجاورة لها اتخذت كركائز ومدن توابع في استراتيجيتها الحضرية و

قس نطينة   حولت  أ يضا  التوسع  هذا  من  ثانية  مرحلة  وفي  الشمال،  في  بوزيان  وحامة  مراد  ديدوش 

فائضها السكان نحو أ قطاب جديدة حضرية متمثلة في هضبة عي الباي في الجنوب ومنطقة بكيرة في  

 الشمال.  

( في عدم قدرتها في تنظيم  PUD  ،PDAUمير ) من كل ما س بق نس تنتج عجز أ دوات التهيئة والتع 

نمو مدينة قس نطينة حيث أ ن س ياسة تفريغ الفائض السكان تمت تحت ضغط أ زمة مس تعجلة تظافرت  

فيها كل العوامل الِاقتصادية، الِاجتماعية والمجالية مما أ عطى لعملية تفريغ الفائض السكان الطابع السكني  

لتركيب الوظيفي للمناطق المس تقبلة، وبالتالي فا ن هذه الس ياسة تمت  بالدرجة ال ولى دون الِاهتمام با

لى محاور   في غياب تـصور شامل ومتكامل مس تقبـلي، فهذه الهيراركية للتجمعات الحضرية كلها تحولت ا 

أ ساس ية للتعمير وكبرت هذه المراكز اتصبح كمدن صغيرة وفي وقت قصير وعلى سبيل الحصر موضوع  

نوي بكيرة الذي كان عبارة عن مش تى ريفية صغيرة وانتقل في ظرف صغير، أ ي ما بحثنا للتجمع الثا

لى غاية اليوم من مشاريع سكنية   لى تجمع ثانوي و لا تزال عملية التعمير مس تمرة فيه ا  بعد الثمانينيات ا 

هكتار حسب المخطط التوجيهيي    10جديدة وفي طور الا نجاز وحتى المس تقبلية التي تتربع على مساحة  

شكل   في  المدينة  مع  عديدة  لتحامات  ا  بروز  النمو  هذا  أ دى  فقد  لقس نطينة.  ال خير  والتعمير  للتهيئة 

لتحام بالمحيط الحضري للمدينة من جهته الشمالية والمتصل بمنطقة   امتدادات عمرانية وهي في طريقها للا 

لى مس توى أ حد لل زمة، فبالا   شكالية  تافرنت بالقرب من جبل الوحش. وبالتالي س ننتقل ا  لى ا  ضافة ا 

لل راضي   كلي  ش به  اِس تهلاك  مع  الكبيرة  الحضرية  اللحمة  تس يير  شكالية  ا  س تطرح  الحضري  النمو 

شكالية في ملتقى دولي أ خر ينتظر الباحثي الخوض   الفلاحية الخصبة بما فيها المسقية والذي نعتبره كا 

 فيه.  

 

 



  

530 
 

 المراجع:  

 مراجع باللغة العربية: 

،  1998، س نة  - مصر–المدن، الناشر مكتبة ال نجلو المصرية، القاهرة    أ حمد خالد علام، تخطيط  -

 ص أ .   

 م. 1998أ رش يف المدرسة، المدرسة الابتدائية "رويبح عمر" س نة  -

أ طروحة   - والتطلعات،  الواقع  بي  قس نطينة  مدينة  في  ال رض  اس تخدامات  خنشول،  توفيق 

   .110م، ص 2018، س نة 1قس نطينةدكتوراه في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري 

مدينة   - على  تطبيقية  )دراسة  الحضري  المجال  ضــــــوء  في  السكــــــن  أ زمـــــة  مزهود،  صادق 

 .   24، ص 1995س نة - الرواشد، الجزائر –قس نطينة(، مطبعة دار النور هادف 

مارس س نة  5، الس نة الحادية عشر الموافق 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   -

 م. 1974

حصاء، التعداد العام للسكن والسكان، س نة  -  م.  1987الديوان الوطني للا 

محمد الهادي لعروق، مدينة قس نطينة، دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .   6م، ص 1984بن عكنون، الجزائر، س نة 

     

 مراجع باللغة ال جنبية: 

- Marc cote, l’Algérie espace et société, maison paris 1996, Edition Média-Plus, 

Constantine, 2005, P 105. 

- Office National des Statistiques –Algérie-، Les Migrations Internes 

Intercommunales, Imprimerie O.N.S, Alger, 1966, P 369. 

- Plan du projet de lotissement de la propriété domaniale dite de Boukeira échelle : 

1/10000, le 20novembre 1942, Plan des Terrains domaniaux provenant de la 

succession da la Dame Ahmed BEY Daikha Bent Hafiz, Recasement des 

Indigènes, Projet de Répartition des Terres, échelle 1/10000, 20/01/1938. 

- Plan D’Occupation des Sols C2, Edition Finale, Agglomération Secondaire de 

BEKIRA, Commune de Hamma Bouziane, Direction de l’urbanisme et de la 

Construction de la wilaya de Constantine, juin 2012. 

- Zucchelli Alberto, introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition 

urbaine, V : 1, OPU, Alger, 1984, P 295 

 

 

 

 

 



  

531 
 

 تثمي جاذبية المدن الصغيرة والمتوسطة  الواقعة في فضاء المدن المتروبولية 

دراسة حالة ولاية سطيف  -   

 (2) ، حجيرة الياس ( 1) عنون نورالدين 
 

 ) 1(-) 2(  قسم الجغرافيا وتهيئة  الاقليم – جامعة باتنة 2

1University Batna 2/STU/GAT ,Batna, Algeria   anoune.nourdine@yahoo.fr  

 
2University Batna 2/STU/GAT ,Batna, Algeria hadjira.lyes@yahoo.fr    

 
EVALUATING THE ATTRACTIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED TOWNS 

LOCATED IN THE METROPOLITAN AREA - CASE STUDY OF THE WILAYA OF 

SETIF 

 

 

ABSTRACT: Small and medium cities play an important role in balancing and regulating 

the developmental dynamic within the geographical regions, and their functional 

performance is linked on the one hand to the extent of the dominance of the major cities 

in whose orbit these small and medium cities revolve, and on the other hand on the 

quality of the equipment residing in them and on the size and type of the rural area they 

serve. In this context, our contribution, which is based on a study we conducted on the 

urban poles scattered in the territory of the state of Setif, is an attempt to think about 

the development of the urban network, focusing mainly on functional harmony, through 

achieving equality and regional integration in the distribution of spheres of influence 

between the influence of small and medium cities and the influence of space Metropolis 

formed from the cities of Setif and El Alama. The research concluded that in order to 

avoid the emergence of developmental differences between communities and to respect 

the frameworks in which sound spatial relations are established, which link urban 

centers at their various levels, and which can in no way neglect the basic needs of the 

residents of the surrounding rural areas, it must be relied on a basin Life, as a spatial 

unit that expresses the real field or the field of interaction, within which goods and 

services are obtained, which are among the most important aspects of the daily life of 

the population who reside in the countryside and the population of centers belonging to 

the base of the urban pyramid 

KEYWORDS: Setif state, sphere of influence, basin of life, spatial unity, spatial equality, 

spatial differences. 

 

تلعب المدن الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في توازن وتنظيم الديناميكية التنموية داخل ال قاليم الجغرافية    ملخص:

الصغيرة   المدن  هذه  فلكها  في  تدور  التي  الكبرى   المدن  هيمنة   مدى  على  جهة  من  الوظيفي  أ داءها  وارتباط   ،

و  فيها  الموطنة  التجهيزات  نوعية  على  أ خرى  جهة  ومن  في  والمتوسطة،  تخدمه.  الذي  الريفي  المجال  حجم ونوع  على 

ولاية   قليم  ا  في  المنتشرة  الحضرية  ال قطاب  حول  بها  قمنا  لدراسة  تستند  التي  مساهمتنا  تندرج  الس ياق،  هذا 

سطيف، كمحاولة للتفكير في تنمية الش بكة الحضرية، تركز أ ساسا على التناغم الوظيفي، من خلال تحقيق المساواة 

mailto:anoune.nourdine@yahoo.fr
mailto:hadjira.lyes@yahoo.fr
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قل  يمي  في توزيع مجالات النفوذ بي نفوذ المدن الصغيرة والمتوسطة ونفوذ الفضاء المتروبولي  المشكل والتكامل الا 

 من مدينتي سطيف والعلمة.

ومع احترام ال طر التي تتم فيها العلاقات   وقد خلص البحث أ نه من أ جل  تفادي بروز فوارق تنموية بي التجمعات

المراكز الحضرية بمختلف مس توياتها، والتي لا يمكن بأ ي حال من ال حوال أ ن تهمل  المجالية السليمة، التي تربط بي  

الاحتياجات ال ساس ية لسكان المناطق الريفية المحيطة، يجب الاعتماد على حوض الحياة، كوحدة مجالية تعبر عن  

من أ هم أ وجه الحياة اليومية  المجال الحقيقي أ و مجال التفاعل، الذي يتم ضمنه الحصول على السلع والخدمات التي هي  

 .للسكان الذين يقيمون في الريف وسكان المراكز المنتمية لقاعدة الهرم الحضري

 . ولاية سطيف، مجال النفوذ ، حوض الحياة، الوحدة المجالية، المساواة المجالية، الفوارق المجالية كلمات دلالية:

    مقدمة  6

لى  الجغرافي   المجال  صفحة  على  المنتشرين   السكان  جميع  يحتاج   لتلبية   والخدمات  التجارة  مرافق  توفر  ا 

  الطريقة   بنفس  المرافق  هذه  نشر   لاس تحالة  ونظرا  اليومية.  الحياة  ميادين  مختلف   في  المتزايدة  احتياجاتهم

قامته  مكان  في  ساكن  كل  يجدها  بحيث   السكان  بها  يتوزع   التي   المراكز   تولت  ال خير.   هذا  يوجد  كان  أ يا  ا 

  الهيكلة   معالم  رسم  في  هاما  دورا  لها   أ صبح  وبالتالي  المهمة،  بهذه   القيام  مس توياتها   باختلاف  العمرانية

  التي   والخدمات  السلع   عن  بحثا  للسكان  تنقل  حركة   المجال  في  توزيعها  طريقة  عن  ينتج   حيث   المجالية،

ن   المجالية.  ساواةالم   لتحقيق  وس يلة   وجعلها  منها  الاس تفادة  يمكن  المهم  الدور   لهذا  ونظرا  لهم.  توفرها  ا 

 تنتمي   التي  التجمعات  في  يقيمون  الذين  للسكان  اليومية  الحياة  أ وجه  أ هم  من  والخدمات،  السلع  على  الحصول

لى   الطريقة   وتحليل  ولتشخيص  الجزائر.  في  الحضرية  للش بكة  أ ساس ية  لبنة  هي  التي  الحضري  الهرم   قاعدة  ا 

  لتنميتها   التخطيط  في   ذلك  من  الاس تفادة  بغية  يد،ج   بشكل  الحاجات   من  النوع   هذه  على   بها  يحصلون  التي

  عن   تنشأ    التي  والوظيفية،  المجالية  الديناميكية  أ ساس  على  تحدد  التي   الحياة  أ حواض   فا ن   المس تدامة.

  تحقيق   تس تطيع  التي  المجالية  الوحدة  هي  والمتوسطة،  الصغرى  المدن  باتجاه  السكان  لهؤلاء  اليومية  التنقلات

مكانية  عليها،  الضوء  ولتسليط  الهدف.  هذا  تجمعات   اخترنا  المس تدامة،  التنمية  تحقيق  في  منها   الاس تفادة  وا 

 202  على  يتوزع   جدا،  كبيرا  سكانيا  حجما  تأ وي  ل نها  الولاية،  هذه   على  اختيارنا  وقع  وقد  سطيف.  ولاية

لى  تنتمي  تجمعا15  فقط   بينها  من  تجمعا،   وبالا ضافة   .ال ولى  بالدرجة  ريفية  ولاية  كذلك  وهي   الحضر.  فئة  ا 

لى   التجمعات   ولاية  بالجزائر  العمرانية  التهيئة  في  المختصي  من   العديد  يراه  كما  سطيف  ولاية  فا ن   وذاك  هذا  ا 

  سكانها،   الولاية  لهذه  العمرانية  المراكز  بها  تخدم  التي  الطريقة  عن  التساؤل  فا ن  وعليه،  بامتياز.  الصغرى

 كبيرة. أ همية السابقة المعطيات ظل في تكتسي 

 تحديده؟  يتم   وكيف   الحياة   بحوض  نعني   ا   اذا م  7

    الحياة   حوض   تعريف  7.1

وحدة   أ صغر  وهي  الوظيفية.  المدن  أ قاليم  من  نوع  هي  الجمع،  بصيغة  الحياة  أ حواض  أ و  الحياة  حوض 

مجالية يس تطيع بداخلها سكان الريف الحصول على السلع والخدمات ال ساس ية التي يحتاجون لها بصفة  

مرفقا    41 تحدد من خلال قائمة بس يطة تحتوي على  ا بأ حواض الخدمة. وهييومية. لهذا تسمى أ يض
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والخدمات   التعليمية  الخدمات  التجزئة،  محلات  هي:  فئات  أ ربعة  لى  ا  تصنيفها  يمكن  وخدميا.  تجاريا 

البلدية،  مقر  بها  الجماعية)نقصد  أ و  العامة  الخدمات  الحرة،  المهن  وبعض  الحرفية  الخدمات  الصحية، 

الحم السابقة.  الدرك،  للفئات  المكملة  المرافق  بعض  وأ خيرا  الدائرة....أ لخ(   مقر  الشرطة،  المدنية،  اية 

جيد،   تجهيز  مس توى  ذات  مدن  التكميلية)هي  الخدمات  لمراكز  النفوذ  مجالات  رسم  يتم  ولتحديدها 

لى فئة الخدمات التكميلية قوة جذب على ال قل على ب لدية  تمارس بواسطة ما تملكه من مرافق تنتمي ا 

مرفق التي تتميز بها هذه الفئة(.(   16أ خرى)تعرف أ يضا على أ نها البلدية التي لديها تسعة مرافق من بي  

من خلال جاذبيتها للمجال المحيط بها بواسطة ما تملكه من تجهيزات تنتمي للقائمة السالفة الذكر. تخلق 

رج ضمن الديناميكية العامة للمجال،  هذه ال حواض في قاعدة هرم المراكز ديناميكية مجالية خاصة تند

 ( الريفية  البلدات  مراكز  حول  أ ساسا  قيمة  bourgوتنتظم  ن  ا  أ حيانا.  والمتوسطة  الصغرى  والمدن   )

أ حواض الحياة تكمن في الدور الوظيفي الذي تؤديه. حيث تنتج عنها كيانات مجالية أ ساسها التجانس.  

- قس يم لمجال الولاية يسمح بملاحظة ظواهر اجتماعيةفي توفير الخدمات في كل حوض. وبالتالي فا نها ت 

سكان  ا يظم  الذي  الجغرافي  الحيز  من  تتأ لف  وهي  ومتجانس.  دقيق  جغرافي  مس توى  في  قتصادية 

( المبعثرة  الريفية.  la zone éparseالمنطقة  البلديات  ومراكز  الثانوية  والتجمعات  القري  سكان   ،)

عية مسرحا للروابط ال سرية المبنية على وجود العائلات  هذه الكيانات التي هي من الناحية الاجتما

التي يلتقي بعضها بالبعض ال خر، ل ن أ حواض الحياة ليست مجرد تجميع لمساكن. ولا يوجد الحوض  

ليه ويسمى باسمه نما ينشأ  حول قطب، ينسب ا  من الممكن صياغة المقال باللغات  الفرنس ية، بمفرده وا 

 العربية أ و الانجليزية.  

    الحياة   أ حواض   يزات مم 7.2

  التي   المميزات  من  بمجموعة   ال حواض  هذه  وتتميز  لسكانها.  اليومية   الحياة  بؤرة  هي   الحياة  أ حواض 

  اجتماعيا،   جغرافيا،  متجانس   مجال  عن:  تعبر  ل نها  المجالية   المساواة   لتحقيق  ومنطقية  واقعية  أ كثر  تجعلها

  لتجانس  نظرا  والخدمات،  السلع  لتوفر  متجانسة  ات احتياج  بشكل  التجانس   هذا  ويترجم  وثقافيا.   اقتصاديا

لى تؤدي التي الشروط    الاحتياجات. هذه ظهور ا 

 العمودي  المجالي   التنظيم  بي  جهة،  من  وصل،  حلقة  هي  التي  التكميلية  للخدمات   أ قطاب  على  تحتوى

  الذي   ال فقي  المجالي  التنظيم  أ خرى،  جهة  ومن  التجهيز،  من  عالي  مس توى  تملك  العمرانية  مراكزه  الذي

  الاقتصادي   النجاح   لبعضها  تضمن  أ ن  تس تطيع   ولا  المرافق  من  للعديد  تفتقر  العمرانية  مراكزه

  لا  مكان،  أ ي  في  المحلية  الخدمات  توفير  مسؤولية  ل ن  الطبيعي،  دورها  تؤدي  بهذا  وهي  والاس تمرارية.

نما  فقط  واحدة  جهة  تتولاها  أ داء  بمس توى  الارتقاء  بغية  الحضري،  الهرم  مس تويات  جميع  بي  موزعة  هي  وا 

  المجالي  التوزيع مع لسكانها  اليومي التفاعل عن ناش ئة مجالية روابط على الحياة أ حواض تحتوى الخدمات.

 بلادنا.   في  الحضري  الهرم  قاعدة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  للمعايير  الميدان   ال داء  ظل  وفي  للخدمات،

 بهذا   فهيي  بها.  المحيطة  الريفية  المناطق  عن  أ حيانا  سطةوالمتو   الصغرى  المدن  فصل  الصعب  من  يصبح
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 توزيع  خريطة  لتحليل  دقيقة  مجالية  حلقة  هي  الحياة،  الحوض.أ حواض  تجمعات  مختلف  بي  التضامن  تجسد

 القاعدي.  المجال في الخدمات

  ال ونة  خلال  عنها  الكلام  كثر  التي   البيئية  المشأكل  لمعالجة  مناسب  مس توى  كذلك  هي  الحياة  أ حواض

  تدخل   طريق  عن   جدية  بطريقة  المشأكل  هذه  لمعالجة  مس توى  أ فضل  هو  المحلي  المس توى  ل ن  ال خيرة،

 معها. التعامل ويعرفون الطبيعة مع يعيشون أ شخاص

   الحياة   أ حواض   تحديد  منهجية  7.3

والدراسات   حصاء  للا  الفرنسي  المعهد  اعتمده  الذي  ال سلوب  أ تبعنا  الحياة،  أ حواض  ورسم  لتحديد 

، حيث اس تعمال طريقة تعتمد على معالجة المعطيات الميدانية للتدفقات  1998قتصادية خلال س نة  الا

لى تحديد هذه ال حواض. بواسطة دارسة العلاقات الناتجة عن عملية الجرد   ببرنامج معلوماتي للوصول ا 

الاس تمار  ملء  خلاله  يتم  المحلية،  السلطات  مع  ميدان  تحقيق  بمثابة  هو  الذي  الخاصة  البلدي،  ة 

مرفقا من عدمها في مركز بلدية ما. وفي حالة عدم توفر المرفق فا ن السؤال    41بالاس تفسار عن وجود  

ليه سكان هذه البلدية لاقتناء حاجاتهم التي   الذي يطرح حينها يخص تحديد المركز العمران الذي يلجأ  ا 

المعط  جمع  بعد  التركز  يتم  ثم  قامتهم.  ا  بلدية  مركز  لهم  يوفرها  تتم  لا  التي  التدفقات،  دراسة  على  يات 

مصفوفة   شكل  على  بذلك  خاصة  ملفات  في  النتائج  تدون  حيث  سابقا،  المذكور  بالبرنامج  معالجتها 

ال خرى،   البلديات  من  بمجموعة  ما  بلدية  تربط  التي  العلاقات  على  الحصول  يمكن  ومنها  تدفقات، 

 .  وكذلك معرفة حجم تلك التدفقات الناتجة عن هذه العلاقات

   الدراسة   مجال   وخصائص   موقع  8

    والمساحة   الموقع  8.1

قليم الشرق الجزائري، بي ثلاثة وحدات طبوغرافية، تقع ولاية سطيف. التي تحتل كما هو مبي   في ا 

التلي،   ال طلس  سلسلة  من:  كل  الجنوب،  لى  ا  الشمال  من  يربط  انتقاليا،  موقعا  الموالية  الخريطة  في 

العليا   السهول  مساحة  منطقة  على  تتربع  التي  الولاية  قليم  ا  ويعتبر  الصحراوي.  وال طلس  الشرقية 

جيجل    2كم 6549تقدربـ ولايتي  من  كل  الشمال  من  الولاية  يحد  العليا.  السهول  لنطاق  مثاليا  نموذجا 

وبجاية، ومن الشرق ولاية ميلة، ومن الغرب ولاية برج بوعريري، أ ما من الجنوب الشرق والجنوب  

 . دها على التوالي ولايتي باتنة ومس يلةالغربي فتح
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(. الموقع الجغرافي لولاية سطيف 01الشكل رقم)  

 
 

   المتجانسة  الطبيعية   الوحدات  8.2

قليم  يتميز  الانتقالي،  لموقعها  نظرا لى  الشمال  من  الولاية  ا    حسب  تقس يمه  يمكن  طبوغرافي  بتنوع   الجنوب  ا 

لى المتجانسة الطبيعية المناطق خريطة في موضح هو ما    هي: كبرى مناطق ثلاثة ا 

لى الشرق من هي وحدات أ ربعة من تتأ لف الشمالية: الجبال    الغرب ا 

 .ومرتفعات بوعنداسجبال بابور  -

    جبال وتلال جميلة وعموشة  -

   جبال بني ورتيلان وماوكلان  -

 السهول العليا السطايفية   جبال البيبان  -

 جبال الحضنة  -

    للولاية   الا داري   التنظيم  8.3

داريا حسب ما هو مبي في خريطة التالية، من  بلدية انبثقت عن التقس يم  60تتأ لف ولاية سطيف ا 

بذلك تشترك مع ولاية باتنة في المرتبة الثالثة، بعد كل من ولايتي تيزي ، وهي  1984الا داري لس نة  

على   تشرف  التي  الولايات  من  فهيي  ذن،  ا  للولاية.  المشكلة  البلديات  عدد  حيث  من  والمدية،  وزو 

ذا علمنا أ ن المعدل الوطني لعدد البلديات التي تتكون منها الولاية   عدد كبير من البلديات خصوصا ا 

 .بلدية لكل ولاية 32مس توى الوطن، لم يتعد عتبة الـ الواحدة على

 :من فضلكم
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 .كتابة ال سماء الشخصية والعائلية كاملة وبالحروف اللاتينية  -

 كتابة الانتماءات ال كاديمية للباحثي كاملة تحت ال سماء باللغة الفرنس ية. -

 .الالكترون لكل باحث توفير العناوين الكاملة لانتماءات الباحثي، بالا ضافة للبريد   -

 البشرية   المكونة  8.4

  البلاد  عاصمة  بعد  الوحيدة  بذلك  لتصبح  ،1987  س نة  منذ  نسمة  المليون  عتبة  الولاية  تخطت  لقد

لى  ليصل  عددهم  ارتفع  الذين  السكان،  من  الكبير  الحجم  هذا  مبكرا  تسجل  التي  مع     نسمة1.311.413  ا 

 ب ـ  النمو  معدل  خلالها   قدر  س نة،11  خلال  ةنسم310.729بـ  قدرت  بزيادة  أ ي  م،1998  تعداد  حلول

 فا ن  2008  تعداد  خلال  أ ما  %.2.28بـ  قدر  الذي  الوطني  بالمعدل  مقارنة  نسبيا  مرتفع  وهو  .2.49%

لى  تشير  نتائجه   نسمة، 184737  قدرها  بزيادة  أ ي  نسمة،1.496.150  بلغ  قد  الولاية  سكان  عدد  أ ن  ا 

  فا ن   وبالتالي  %.1.63بـ  قدر  الذي  الوطني  النمو  دلمع   من  بقليل   أ قل  وهو  %.1.32بـ  قدره  نمو  وبمعدل

 نظرا  معلوم  هو  كما  وذلك  النمو.  معدلات  خفض  نحو  العام  الاتجاه  ال خيرة  الفترة  خلال  سايرت  الولاية

 . عموما  البلاد تعيشها التي والاجتماعية الاقتصادية لل وضاع 

   السكان   توزيع  8.5

  سكانها  يمثل  التي   الريفية  الظاهرة  س يطرة  قطيالن  التوزيع  خريطة  خلال  من  واضح،  بشكل  و  يبدو، 

 الذي الحضري النمو نحو مراكزها بعض اتجاه  من بالرغم وذلك الولاية، تراب كامل  على %60.31 نس بة

 المساحة،  من  %90  من  أ كثر  الريفيي  هؤلاء  يحتل  سطيف.  ولاية   وخصوصا  الجزائرية  المدن  جميع  تعيشه

 لتباينا  ذلك  عدا  ما  الوضوح،  شديدة  تباينات  على  عموما  يحتوى  لا  لكنه  منتظم  بشكل  عليها   يتوزعون  ولا

 نفس  خلال  ومن  ال خرى.  المناطق  وباق  الجبلي،  الطابع  ذات  الغربية  الشمالية  المناطق  بي  يفصل  الذي

 بحوالي  تقدر  حيث  الغربية  الشمالية  بالمناطق  تكثر  المساحة  وحدة  في  التجمع  نقاط  أ ن  نلاحظ  الخريطة

  البيبان   جبال  في   2ن/كم  197.30  بيما  تتراوح  التي  السكانية  الكثافة  بها  ترتفع  كما  ،2كم10  لكل  تجمعا14

  المراكز   في  المتجمعي  الريفيي  السكان  هنا  ويمثل  ماوكلان،  و    ورتيلان  بني  جبال  في  2ن/كم336.36و

  %، 79.65التوالي  على   بلغت   التي  السكان،  التجمع   نسب  أ على  معا  الثانوية  والتجمعات  الريفية

  للانتباه   والملفت  بوعنداس،  و   ماوكلان  لانورتي  بني  البيبان،  جبال  من  كل  في  %63.72و  74.59%

 سكان   لمجموع   بالنس بة  الثانوية  التجمعات  في  يسكنون  الذين  الريف  سكان  عدد  ارتفاع   هو  المناطق،  بهذه

  %، 43.02  %،54.24بـ  للمناطق  السابق  الترتيب  حسب  نس بهم  قدرت  حيث  البلدية،  أ و  المنطقة

لى  النس بة  هذه  تنخفض  حي  في  %40.82و  في  %31.47و   %27.97  %،27.15  %،8.39  حدود  ا 

 الحضنة.  وجبال العليا السهول منطقة عموشة و جميلة وتلال جبال بابور، جبال من كل
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 سطيف   ولاية   لسكان   الجغرافي   التوزيع   (. 02)   رقم   الشكل 

 
 

  تجمعات   وعدة  ريفي  مركز  على  بلدية  كل  في  موزعة  الجبال،  هذه  في  العموم   على  المساكن  تكون  لذا

  كما    السكان،  من   %97.80  عن  يزيد  ما  ال حيان  بعض  في  تأ وي  البعض،  بعضها  من  جدا  قريبة  يةثانو 

ذ  البلديات.  بي  ما  الاختلافات  بعض  وجود  مع  موحلي،  وبني  ورتيلان  بني  بلديتي  في  الحال  هو   تنخفض   ا 

لى  النس بة لى  لتصل  ماوكلان،  بلدية  في  %30.50  ا  يفاسن،  تالة  بلدية  في  %52.72  حوالي  ا    باق   في  أ ما  ا 

لى3  مابي  البلديات  هذه  من  واحدة  كل  تملك  %.63  عن  تقل  لا  فهيي  البلديات  يقطنها  ثانوية  تجمعات  10ا 

لى 3/5 من جمالي من 4/5 ا    هي  التي  المنطقة لهذه الاجتماعي للانتماء التوزيع هذا  ويرجع البلدية. سكان  ا 

ضافة القبائل.  لمنطقة امتداد  بمثابة لى  ا  ما يتجمعون السكان يجعل مما التضاريس وعورة ا    في   قرى بشكل ا 

 . (LES REPLATS )المسطحات مناطق في أ و الجبال قمم

 عموما،  للسكان  تركزا  ال كثر   المكان  أ نها  كما  الحضر،  بسكان  عموما  عامرة  منطقة  فهيي  العليا  السهول  أ ما

جمالي  من  %60  من  أ زيد  تأ وي  فهيي  هامة  حضرية  كز مرا  عدة  على  احتوائها  رغم  لكن   الولاية.  سكان  ا 

 الذين  الريف،  سكان  من  كبير   عددا  الوقت  نفس  في  تأ وي  فا نها   وقجال(  أ رنات  عي  العلمة  )سطيف،  جدا

جمالي من %46.48 يعادل ما يمثلون وهم نسمة،423091 عددهم بلغ  من %46.95و  المنطقة، سكان ا 

  عددها  يتراوح التي  الثانوية، ا وتجمعاته الريفية البلديات  مراكز في بعضهم ينتشر  الولاية. في  الريف سكان
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  وعي   صابر  أ ولاد  بلديتي  من  كل   في  حد   ك قصى  تجمعات05و  بلاعة،  بلدية  في  ثانوي  تجمع  صفر  بي  ما

 سواء. حد  على والريفية الحضرية للبلديات المبعثرة المناطق  في فتعيش البقية، أ ما أ رنات،

  حوالي   على  تحتوى  فا نها  للحدورات  تمس تويا  هي  التي  أ قدامها  وكذا  الحضنة  جبال  منطقة  في  أ ما

جمالي  من  7.52%   ضئيلة  نس بة  سوى  الحضر   سكان   بها  يشكل  لا  حي  في  الولاية،  في  الريف  سكان  ا 

  سكان   ل ن  والغربية،  الشرقية  الشمالية   المناطق  شأ ن  ذلك  في  شأ نها  الريفي  الطابع   عليها  يغلب  حيث   جدا،

جمالي  من  %81.79  نس بة   يمثلون  الريف   والتجمعات  المراكز  من  قليل  عدد  في  ويتوزعون  سكانها.  ا 

  فقدر   الثانوية  بالتجمعات  أ ما  %،36.37بالمراكز  فيها  التجمع  نس بة  متوسط  بلغ   التي  الريفية،  الثانوية

  المناطق   في  الريفيي  نس بة  أ ما  %.73.11  بلغت  الخام  التجمع  نس بة  فا ن  وبالتالي  %،31.47بـ  المتوسط

  الغالب   هو  المبعثر  الريفي  السكن   نمط  فا ن  وعليه،  المنطقة.   سكان  جماليا    من  %31.47تعادل  فهيي  المبعثرة

لى  ليصل  بينها  فيما  التباعد  ويزداد  التجمع  نقاط  عدد  يقل  لذا  هنا،  من  يتجاوز   لا  حي  في  كم 15  من  أ كثر  ا 

لى1 لى 3 بي ما ويتراوح الغربية، الشمالية بالمناطق كم3ا     الشرقية.  الشمالية بالمناطق كم7ا 

 التجمعات   تجهيز  ومس توى   الحضرية   الش بكة  8.6

حصاء  الوطني  الديوان  حسب  للولاية  الحضرية  الش بكة  تتكون   تجمعا 15  بينها من  تجمعا،202  من  للا 

لى  تنتمي داريا،   تجمعا،60  يؤدي  ،1984  س نة  منذ  المفعول  الساري  الا داري  التقس يم  وبحكم  الحضر.  فئة  ا    ا 

   ثانويا.  التجمعات لفئة تجمعا142 ينتمي حي في بلدية مركزا وظيفة

 منطقة  مراكز  لمختلف  والحجم   الرتبة  بي  العلاقة  وقياس  لدراسة  ZIPF  زيف  طريقة  على  بالاعتماد

  تمكنا   النظري  المنحنى  بخط  المنحنى  هذا  خط  وبمقارنة  المنحنى،  رسم  وبعد  .1998  تعداد  خلال  الدراسة

 التالية  الخصائص رصد من

( تتوزع توزيعا  5000- 800أ حجام التجمعات ومراتبها وخصوصا التي يتراوح عدد سكانها ما بي ) -

 خطيا يقترب كثيرا من التوزيع المثالي 

 نسمة ومراتبها تبتعد بقدر كبير جدا عن التوزيع المثالي.  800أ حجام التجمعات ال قل من  -

المرتبة   - غاية  لى  ا  الثالثة  المرتبة  من  بدءا  ومراتبها  المدن  المثالي    25أ حجام  التوزيع  منحنى  تحت  تقع 

 (.25- 14( عن مؤخرتها )13 -  1أ كبر في مقدمة هذه الفئة ) لكن درجة التباعد عنه تكون

أ حجام التجمعات ومراتبها في مقدمة الترتيب )المرتبة ال ولى والثانية( تقع بعيدة فوق منحنى التوزيع   -

 . المثالي. مما يوحي لنا بوجود ظاهرة الس يادة للمدينة ال ولى أ و الثانية. 

عاصمة الولا - س يادة المدينة ال ولى  يساوي أ كثر من  تتأ كد  سكانها  عدد  على مجالها الولائي ل ن  ية 

 .ضعف عدد سكان المدينة الثانية 

لى قلة   ن اتساع الفارق بي مدينة العلمة في المرتبة الثانية وعي أ زال في المرتبة الثالثة، بالا ضافة ا  ا 

( من شأ نه أ ن يعزل في المرتبة الثانية  50.000- 25.000عدد المدن التي يتراوح عدد سكانها ما بي )
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ص الانتماء الوظيفي لتجمعات  يتلخ على المس توى الوطني. كما   29مدينة العلمة التي احتلت المرتبة الـ

لى ثلاثة أ نواع من المدن هي:   الولاية في أ ربع فئات تنتمي ا 

 

لى هذه الفئة سوى مدينة سطيف. 245.000- 210.00فئة المدن الجهوية: ) -  ( لا ينتمي ا 

لى هذه الفئة سوى مدينة العلمة التي تمثل  108.000- 80.000فئة المدن المتوسطة ) - ( لا تنتمي ا 

مثالية المدن    حالة  فئة  لى  ا  تنتقل  ل ن  مس تقبلا  تتأ هب  والتي  النضج  الكاملة  المتوسطة  للمدن 

 الكبرى.

-7.800( بالنس بة لمدينة عي ولمان. وما بي ) 41.000-35.000فئة المدن الصغرى الهامة )ما بي -

باي، 31.000 صال  أ رنات،  عي  كبيرة،  عي  بوقاعة،  أ زال،  عي  مدن  من  لكل  بالنس بة   )

لى وعموشة، لو  ريس ية وحمام قرقور. علما أ ن مراكز الثلاث مدن ال خيرة من هذه المجموعة تنتمي ا 

(. وبالتالي فهيي  10251، عموشة  8714، لوريس ية  8272الحدود الدنيا لهذه الفئة )حمام قرقور

لى المدن الصغرى.    أ قرب للتجمعات الانتقالية منها ا 

(. 7800-3500معا يتراوح عدد سكانها ما بي )تج38فئة المراكز الانتقالية: تتكون هذه الفئة من   -

بلدة هي على  15( التي بلغ عددها  7800- 5500وهي تتأ لف من فئتي فرعيتي هما فئة البلدات)

عي عباسة، ذراع الميعاد، بني عزيز،   سامعي،  عي لحجر،  التوالي: جميلة، بئر العرش، حامة، 

يفاسن، بني موحلي، شوك لكدادة، قجال. تتكون    بي فودة، قصر ال بطال، عي طريق، تالة ا 

مراكز حضرية )جميلة، عي لحجر، عي عباسة وبني   04مركزا بلديا من بينها  11هذه الفئة من  

لى أ ربع أ هم تجمعات ثانوية )سامعي، ذراع الميعاد، عي الطريق وشوك لكدادة (.  ضافة ا   فودة( ا 

- ( بي  ما  سكانها  عدد  يتراوح  التي  التجمعات  عددها  5500-3500أ ما  فقدر  الكبرى  القرى  أ و   )

بينها  23بـ من  و  17تجمعا،  بلديا  عي 06مركزا  فرماتو،  )مهدية،  التوالي  على  هي  ثانوية  تجمعات 

سطيف،   أ رنات،  )عي  بلديات  في  التوالي  على  تقع  التي  والحدرة(  عمارة  أ ولاد  عفريت،  طويلة 

 عي كبيرة، صال باي، بوسلام وبني حسي(. 

 لديات فا نها تنتشر كما هو موضح في الجدول التالي في عدة أ نحاء من الولاية.أ ما مراكز الب  -

تجمعا، جميعها ينتمي  119نسمة فبلع عددها 3500أ ما التجمعات التي يتراوح عدد سكانها أ قل من  -

لى فئة المراكز الريفية. من بينها   مش تة 55( و3500-1400قرية عدد سكانها يتراوح ما بي )  64ا 

س  عدد  )كبيرة  بي  ما  يتراوح  و1400- 800كانها  بالسكن المبعثر، 34(.  أ ش به  هي  صغيرة  مش تة 

)ومن بعد   2،  1يجب ترقيم ال جزاء على النحو التالي:  (.800-137عدد سكانها يتراوح ما بي ) 

لخ2.1(، 2.1.1، 1.1.1، 1.1  .، ا 

-  
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   المجال   في   المدن  9

لى  وسطيف  العلمة  مدينتي  بي  الشديد  القرب  بسب  الولاية  لمدن  الجغرافي  التوزيع  يوحي  محور  جود  ا 

 وسط   يتم  التركز  هذا  أ ن  نشير  أ ن  جدا  المفيد  ومن  الولاية.  منتصف  في  التحضر  خلاله  من  يتركز  حضري

  أ يضا   تحتوي  التي  المنطقة.  هذه  في  معا  يتعايشان  والحضري  الريفي  الوسطي  من   كل  فا ن  وعليه  ريفي.  مجال

  وبالتالي   الولاية.  في  الصغرى  المدن  أ هم  من  هما  مدينة   ورابع  ثالث  بها   قعت  حيث  ال خرى  الفئات  مدن   على

 في  أ ما  خصوصا.  وسطها   وفي  عموما  العليا  السهول   منطقة   في   الحضرية  الظاهرة  تركز  من   تزيدان  فا نهما

ن    الحضرية.   التجمعات  أ كبر  تمثلان   أ زال  وعي  ولمان  عي   مدينتي  فا ن  الجنوبي   جزئها   يرةالصغ   المدينة  وقوع   ا 

  الناحية   في  حضري تجمع  أ كبر  تشكل  أ ين  البيبان  جبال  منطقة  في  )بوقاعة(  الترتيب  في  مباشرة  تليهما  التي

لى   تنتمي  التي  قرقور،  حمام  مدينة  من  بالقرب  الغربية  الشمالية  عنهما  ينشأ    الصغرى  المدن  لفئة  الدنيا  الحدود  ا 

 الوعرة.  الجبلية التضاريس ذو  عزولوالم الفقير الريفي المجال يخترق تحضرا أ قل أ خرا محــورا

  مدن  رسمت التي الحضرية الش بكة هيكل عموما ولمان عي مدينة من حجما  ال قل  الصغرى المدن تدعم

  الحياة   أ حواض  لمنطق  وفقا  لها  تولى  التي  ال همية  رغم   تغير  لا  ولكنها  ال ساس ية.  معالمه  السابقتي  الفئتي

لى  بالا ضافة   ضرية.الح   الظاهرة  لتركز  العام   الاتجاه  من   الولاية   في   الحضرية  الش بكة   تدعم  السابقة  المراكز  ا 

  تجمعا 38  تضم  والريفي.  الحضري  المجاليي  التنظيمي  بي  الانتقالية  المنطقة  في  تقع  الصغيرة  المراكز  من  مجموعة

 باس تطاعتها  يالريف  العالم  من  وقربها  انتشارها  وطريقة  عددها  بحكم  التي  الكبيرة  والقرى  البلدات  من  تتكون

ليه. والخدمات السلع وتوصيل خدمته في المساهمة  الثانوية. أ قطابه بعض تكون ل ن مؤهلة أ نها كما ا 

  في   كبيرا،  اختلافا  سكانها  عدد  حسب  بينها  فيما  تختلف  تجمعا119  من  تتأ لف  أ خيرة  مجموعة  تساهم  أ خيرا

 أ ي يس تثني لم الذي وتوزيعها الكبير عددها وبحكم الولاية. هذه في التجمعات لتوزيع ال خيرة المعالم تكملة

  الطريقة   حسب  تلعب  ل ن  مؤهلة  فا نها  منه.  جزء   هي  التي  الريفي  العالم  في  ترسخها  وكذا  المناطق  من  منطقة

 تكون  أ ن  الممكن  من  التي  والحالة  الحياة  ل حواض  المجالية  الخصوصيات  رسم  في   هاما  دورا  بها  تنتشر   التي

 عليها.
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 سطيف   ولاية   اقليم   في    العمرانية   التجمعات   توزيع   (. 03قم) ر   الشكل 

 
 

   المرافق   عدد   حسب   التجمعات   تراتب  10

 تختلف  مس تويات  س بعة   على  موزعة  مركز202  من  يتأ لف  هرم،  بشكل  وظيفيا  الولاية  تجمعات  تنتظم

 المس تويي  يتشكل  حيث  بها.  المقيمي  للسكان  الخدمات  من  معي  عدد  توفير  على   قدرتها  حسب  بينها  فيما

  لسكانه.  الخدمات  من  العديد  توفير  عن  يعجز  جميعها  كبيرة،  أ و  صغيرة  مش تة 107  من  والثان   ال ول

قامتهم  أ ماكن  عن  بعيدا  يوميا  أ جلها  من  للتنقل  مضطرون  فا نهم  وبالتالي   ينتمون   التي  البلديات  مراكز  باتجاه  ا 

ليها  ال خرى. البلديات مراكز أ و ا 
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 المرافق   عدد   حسب   التجمعات   مس توى   :   سطيف   (.ولاية 01)   رقم  الجدول 

 حوض  قطب  مع   مقارنة  المس توى المرافق عدد المس توى

 الحياة

 له  تنتمي التي التجمعات

 ثانوي تجمع  72  الحياة  حوض قطب من أ قل 3-0 ال ول

 ثانوي تجمع  35 الحياة  حوض قطب من أ قل 5-4 الثان

 14-6 الثالث 
 حوض  قطب  يساوي  أ و  من  أ قل

 الحياة

 تجمع   35و  بلدية  مركز  37

 الثانوي 

 قطب  أ حيانا  يساوي  أ و  من  أ فضل 32-15 الرابع 

 الحياة حوض

 بلدية مركز 12

 بلدية  مراكز08 الحياة  حوض قطب من  أ فضل 46-33 الخامس 

 العلمة و ولمان عي الحياة  حوض  قطب  من  بكثير  أ فضل 56-47 السادس 

 56 من أ كثر السابع

  تجمعات  تجعل  متخصصة  جد  مرافق

  قطب  دائرة   من  تخرج  المس توى  هذه

 الحياة حوض

 سطيف 

 

نه  الثالث،  المس توى  أ ما   الخدمات   تقريبا  تساوي  خدمات   تقدم  أ ن  تس تطيع  تجمعا،72  من  يتكون  فا 

  ما   نوعا  أ فضل  تجمعاته  فا ن  الرابع   المس توى  أ ما   الحياة.  ل حواض  والثانوية  الرئيس ية  ال قطاب  تقدمها   التي

  مرافقها  عدد  ل ن   ظران  القيادي.  الدور  هذا  تلعب  ل ن  مبدئيا  مؤهلة  فا نها  وبالتالي  ال قطاب،  هذه  من

  الجبال   منطقة  من  كل  في  جغرافيا  تتوزع   بلديا.  مركزا12  الرابع  المس توى  ويظم  مرفقا.32و15مابي  يتراوح

   عموشة. وتلال جميلة جبال العليا، السهول منطقة الشمالية،

 وهي مرفقا،46و33 بي ما  يتراوح الخدمات من  كبير عدد   توفير الخامس المس توى تجمعات تس تطيع 

  08  من المس توى هذا ويتأ لف سهولة. بكل الخدمة حوض  لقطب الوظيفي الدور أ داء على  قادرة بذلك

لى  جميعا  تنتمي  تجمعا نه  السادس  المس توى  أ ما  الحضر.  فئة  ا   العلمة  التوالي  على  هما  مدينتي  من  يتكون  فا 

ذ  ولمان،  وعي  بي  ما  منهما  احدةو   كل  تملك   حيث  فيهما.  عليها   الحصول  يمكن  التي  الخدمات  تتميز  ا 

نه وبالتالي الخدمات، من نوع 56و47    مثالية. أ قطاب  بمثابة  اعتبارهما يمكن فا 

 بقدر  المدينة  هذا  تقدمها  التي  الخدمات  لكن  السابع،  المس توى  بمفردها  سطيف  مدينة  تحتل  ال خير  في

  المجالي   للتنظيم  كمس توى  الحياة  حوض  بمفهوم  تربطها  التي  العلاقة  تقل  ما  بقدر  ومتخصصة  مهمة  هي  ما

 فقط. ال ساس ية الخدمات على الحصول بها يتم  التي للطريقة أ ساسا يستند
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 للمنطقة   المجالي   والتنظيم   الحياة   حوض  11

  أ صغر   عن  بالبحث  قمنا  اليومية،  الحياة   شروط  دراسة  مع  يتناسب  جغرافي  تقس يم  على  الحصول  بهدف

ليها  اللجوء  يكون  التي  الخدمات  أ هم  على  السكان  بداخلها  يتحصل  مجالية  وحدة  بالاعتماد  يومية،  بصفة  ا 

  من   مكونة  عينة  مست  اس تقصائية  بعملية  قمنا   حيث  وخدميا.  تجاريا  مرفقا44  من  تتكون  قائمة  على

كمالية60  على  وزعت  اس تمارة6000 جراء  وبعد  اكمالية.  لكل  اس تمارة100  بمعدل  ا   وحساب   الفرز   عملية  ا 

  حسب   اس تطعنا  ال خيرة،  هذه  ترتيب  ثم  والارتباطات،  فقاتالتد  حساب  ثم  المس تقرين  السكان  عدد

 لها.   التابعة  والتجمعات  والثانوية  الرئيس ية   ال قطاب  تعيي  الناش ئة  الحياة  أ حواض  خريطة   في  موضح  هو  ما

 

قليم   داخل   الاس تقطاب   مجالات   أ نماط   توزيع   (. 04)   رقم   الشكل   سطيف   ولاية   ا 

 
 

 الخلاصة  12

 في  الحياة،  أ حواض   باس تعمال  مجالية  لمقاربة  ال ولى  ال سس  لوضع  منهجية  محاولة  الدراسة  هذه  تمثل

تضح  ولقد  الحضرية،  للهيكلة  القاعدي  المس توى  على  والتجارة  الخدمات  توزيع  دراسة   ما   مثل  جليا  لنا   ا 

  الوظيفية   علاقاتال  جوهرها  مشتركة،  مجالية  وحدة  تشكل  التجمعات  بعض  أ ن  المس تعملة  الطريقة  أ كدته
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  سكان   ينجذب  حيث  يوميا.  عليها  الا قبال   يكون  التي  ال ساس ية،  للخدمات   سكانها   طلب  عن  الناش ئة

  الذي   القطب  ل نها  نظرا  الجهوية،  المدن  لفئة  تنتمي  التي  سطيف،  مدينة  نحو  ال ولى  بالدرجة  البلديات  جميع 

  البلديات   باق  في  عليها   الحصول  يمكن  لا  تخدما  على  ويتوفر  البلديات  بي  الارتباط  نسب  جميع  على  يهيمن

  لتحقيق  وس يلة  بمثابة  هو  الذي  القطب،  لهذا  تابعة  تظل  أ حيانا  وانعدامها  مرافقها  لقلة  نظرا  التي  ال خرى،

 له. التابعة  البلديات  تجمعات من قربه بحكم المس توى هذا عند الحضرية للش بكة الوظيفي التسلسل

ن لى  اللجوء  ا    البلديات  لسكان  بالنس بة  يكون  كبيرة  وعي  بوقاعة  أ زال،  عي  ولمان،  عي  العلمة،  مدن  ا 

 نحو   الاتجاه  يكون  لذا  سكانها.  رغبات  توفير  عن  ال خيرة  هذه  تعجز  عندما  الحالات  أ غلب  في  لها  التابعة

ليها.  المنتقلي  رغبات  تحقيق  على  وقادرة  قريبة  ثانوية  أ قطاب  باعتبارها  المدن  هذه   بة بمثا  فا نها  وبالتالي  ا 

 التي   تلك  من  أ كثر  الحالة  هذه  في  عليها  التردد  يكون  التي  اليومية  التدفقات   نحو  تتجه  الذي  ال ول  الخيار

 فقط   الجوارية  الخدمات  بتوفير  تكتفي  فا نها  ال خرى  والتجمعات  البلديات  أ ما  الرئيسي.  القطب  في  تتوفر

   الاس تقطاب. متعدد مجالا ترسم فا نها ولذلك لسكانها.

 منها  يتأ لف  التي  المجالات  بي  وثيقة  علاقة  وجود   على  يدل  التنظيم  من  النوع   هذا  فا ن  ال خير،  في

لى   ينتمون  الذين  وأ ولئك  الحضري،  للهرم  الدنيا  المس تويات  في  ينتشرون  الذين  وسكانه  الحياة  حوض  ا 

 هذا   مع  ميايو   يتعاملون  تجعلهم  اليومية  رغباتهم  تش بع  التي  ال ساس ية  للخدمات  حاجتهم  ل ن  الريفي.  المجال

   معه. ويتفاعلون تدفقاتهم يس توعب كونه الحقيقي بالانتماء نحوه يشعرون الذي المجال

  وتجديد   الخدمات  لتوزيع  كوس يلة  الحياة،   أ حواض   لتبني   ندعو  أ ن  المحاولة  هذه  نهاية  في  يدفعنا   ما  وهذا

  العدالة   لتحقيق  مساعدة  يلةكوس    لاس تعمالها  بالا ضافة  الحضري.  للهرم  القاعدي  المس توى  في  المجالي  التحليل

 لش بكة  الفعلية  والنقائص  بالحاجيات  تعريفنا  على  قادرة  باعتبارها  المس تدامة  التنمية  أ هداف  ظل  في  المجالية

 أ خرى.  جهة من عليها الطلب ولتوزيع جهة من الخدمات
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وتوطي الصناعة، ديوان المطبوعات الجامعية، (، مفاهيم وأ راء حول تنظيم الا قليم  2002التيجان بشير محمد ) -

 ص. 143الجزائر، 

(جغرافيا المدن، قسم الجغرافيا، الجامعة ال ردنية، دار وائل للطباعة والنشر، 2002كايد عثمان أ بو صبحة، ) -

 ص.430، 2002ال ردن،  -عمان

الحضرية في الشرق عدنان رش يد حبيب ومجموعة من أ ساتذة معهد علوم ال رض بجامعة قس نطينة، الش بكة   -

 دراسة للنمو الحضري وتسلسل الحجم والتباعد، جامعة قس نطينة.  –الجزائري 

 (، جغرافية المدن، الجزء ال ول والثان والثالث، منشورات دار النهضة العربية، بيروت. 2002عطوي على ) -

دس دولة، كلية علوم ال رض (. مذكرة تخرج مهن2002مدينة العلمة التحولات الجارية وتأ ثيراتها على المجال، ) -

قليمية.   والجغرافيا، فرع التهيئة الا 



  

545 
 

(. مذكرة تخرج مهندس دولة، كلية 2000دور التجهيزات والخدما ت في التنظيم المجالي حالة ولاية سطيف،) -

قليمية،   علوم ال رض والجغرافيا، فرع التهيئة الا 

(. مذكرة تخرج مهندس دولة، كلية علوم  1992، )2005مدينة سطيف، التنظيم المجالي وأ فاق التوسع لعام   -

 ال رض والجغرافيا، فرع التهيئة الا قليمية،  

( مذكرة تخرج مهندس دولة، كلية علوم ال رض 2003ولاية سطيف محاولة وضع تقس يم وظيفي للمجال، ) -

قليمية   والجغرافيا، فرع التهيئة الا 

   ال جنبية   المراجع 
- SEDJARI (1999), Aménagement du territoire et développement durable, quelles 

intermédiations ? , édition Harmatan – GRET, 325p. 

- D. NOIN, Le nouvel espace français, collection Cursus, série Géographie, 2ème 

édition, Armand colin, 241p. 

- J-B. CHARRIER (2002), Ville et campagne, collection U, série géographie, édition 

Masson Armand colin. 

- J. BEAUJEU-GARNIER et G. CHABOT (1963), traité de géographie urbaine, 

édition Armand Colin, paris 5ème, 493p. 

- G. PAILLOTIN (2002), les campagnes et leurs villes, éditions Eyrolles 

- E. MAURET (1974), Pour un équilibre des villes et des campagnes,collection 

aspect de l’urbanisme, Dunod, paris, 242p 

- M. COTE (1996), L’Algérie espace et société, collection U, série géographie, 

édition Masson Armand colin, 253p. 

- M. DAHMANI (1984), Planification et aménagement du territoire, office des 

publications universitaires, Alger, 276p. 

- M. COTE (1986), « la petite ville et sa place dans le développement Algérien », 

petite villes et villes moyennes dans le monde arabe, URBAMA, 16-17, 

 

  



  

546 
 

 .الخدمات الصحية على جاذبية واس تقطاب المدن تأ ثير توطن  

 .تحديد المدن المس تقطبة للمدينة الصغيرة رأ س العيون ضمن الش بكة الحضرية لولاية تبسة 

 
د. طرطار نس يمة،  قسم الهندسة المعمارية، جامعة العربي التبسي تبسة   

nassimatartar@gmail.com 

  ة، جامعة العربي بن مهيدي أ م البواق  ط د. تومي فهمي، معهد تس يير التقنيات الحضري

fahmitoumi111@yahoo.fr 

أ . طرطار أ حمد، كلية العلوم التجارية والعلوم الاقتصادية وعلوم التس يير، جامعة العربي التبسي  

 tartarahmed@yahoo.frتبسة  

 

 الملخص: 
اكبر  توطن  تشهد  التي  فالمدن  المدينة،  نمو  في  مهما   دورا  الجزائرية  بالمدن  الحضرية  الخدمات  تلعب 

ح نموا  الاكثر  المدن  هي  الحضرية  الخدمات  للخدمات  توطن  خلال  من  النمو  هذا  ملامح  تظهر  حيث  ضريا، 

الصحية لاس يما ال طباء الخواص الذين عادة ما يختارون احسن المواقع اس تقطابا للسكان على مس توى الش بكة 

 الحضرية لمدن الولاية او على مس توى المدينة وهذا ما ينعكس سلبا على سكان المدن الصغيرة. 

البحثية التركيز على مدينة رأ س العيون الحدودية كمدينة صغيرة ضمن الش بكة   حيث سيتم في هذه الورقة

 الحضرية لولاية تبسة من خلال التعرف على المدن المس تقطبة لها من حيث خدمات الاطباء الخواص. 

ومن أ جل تحليل المعطيات سيتم الاعتماد على  اداة جمع بيانات متمثلة في اس تبيان موزع عشوائيا على  

برأ س العيون كنموذج عن تأ ثير توطن الخدمات الصحية على جاذبية     -الازدهار– سكن   50تحصيص    سكان

 واس تقطاب المدن. 
The impact of the settlement of health services on the attractiveness and attraction of cities 

  Determining the polarized cities of the small city of Ras El-Ayoun within the urban network of 

the state of Tebessa 

 
ABSTRACT: Urban services in Algerian cities play an important role in the growth of 

the city. Cities that witness a greater settlement of urban services are the most urbanized 

cities, where the features of this growth appear through the settlement of health services, 

especially private doctors who usually choose the best sites to attract the population at 

the level of the urban network of cities The state or at the city level, and this is reflected 

negatively on the residents of small cities. 

Where in this research paper will focus on the border city of Ras El-Ayoun as a small 

city within the urban network of the state of Tebessa by identifying the cities that attract 

them in terms of private doctors services. 

In order to analyze the data, a data collection tool will be relied on, represented by a 

questionnaire distributed randomly to the residents of the allocation of 50 housing units 

- Al Izdihar - in Ras Al-Ayoun as a model for the impact of the settlement of health 

services on the attractiveness and polarization of cities. 

mailto:fahmitoumi111@yahoo.fr
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KEYWORDS: especially private doctors, small cities, attractiveness, polarization, city of 

Ras El-Ayoun. 

 مقدمة: 

الخ الاجتماعية  تشمل  المراكز  الصحة،  التعليم،  خدمات  معي  جغرافي  مجال  أ ي  في  دمات 

 والثقافية الحدائق العامة وغيرها.

التي   كال نشطة  الخدمات  بهذه  المتعلقة  الدراسات  بها  تعني  التي  الجوانب  مختلف  غرار  فعلى 

التوزيع المجالي لهذه الخدمات على مس توى  تؤديها والقوى العاملة التي تحتاجها، هندس تها المعمارية، يعتبر  

 المدينة أ و ضمن الش بكة الحضرية من أ هم المتغيرات التي تحتاج الاهتمام بها. 

انصاف   عدم  يعتبر  الحضرية  الش بكة  ضمن  اخرى  دون  مدن  في  الصحية  الخدمات  فوجود 

 لسكان تلك التي تنعدم فيها هذه الخدمات. 

يرة رأ س العيون الحدودية التي تعتبر تجمعا ثانوبا تابعا ولعل خير مثال على ذلك المدينة الصغ 

لمدينة الكويف والتي ينعدم بها توطن الاطباء الخواص سواء المختصي أ و العامي منهم وهذا ما ينتج  

 عنه تهميش لهذه المدينة وبالتالي عدم توازن الش بكة الحضرية لمدن ولاية تبسة. 

 :ومن هذا المنطلق تم طرح التساؤل الاتي 

على   والمتوسطة  الكبرى  بالمدن  المتواجدين  الخواص  الاطباء  وجاذبية  اس تقطاب  يؤثر  مدى  أ ي  الى 

 المدينة الصغيرة رأ س العيون ضمن الش بكة الحضرية لولاية تبسة؟ 

 منهجية البحث: 1

المعطيات   بجمع  تتعلق  الاولى  اساس ية  مراحل  ثلاث  على  البحث  في  الاعتماد  البيبليوغرافية  تم 

التي تخدم موضوع تأ ثير توطن الخدمات الصحية على جاذبية واس تقطاب المدن، اما الثانية فتتعلق  

ال خيرة   والمرحلة  الدراسة،  لمجال  دقيق  بتشخيص  القيام  خلال  من  الميدان  مع  المباشر  بالتعامل 

اس تمارة اس تبيان     20عتماد على  تتعلق بجمع المعطيات التي لم يتم التمكن من الحصول عليها ميدانيا بالا

ذ   - تبسة–بمدينة رأ س العيون     - الازدهار–سكن   50موزعة بطريقة عشوائية على سكان حي ا 

ال طباء   قامة  ا  محل  تخص  معلومات  الشخصية  المعلومات  الى  ضافة   ا  الاس تمارة  هذه  تتضمن 

 الخواص  الذين يقصدهم السكان. 

 التعريف بمجال الدراسة 2

ا  رأ س  مدينة  س نة  تقع  سكانها  عدد  البالغ  الكويف  لمدينة  التابعة  ثانوي(  )تجمع  الحدودية  لعيون 

م  والتي يرجع اصل  2008نسمة حسب الاحصاء العام للسكن والسكان لس نة    1244م  2008

نشأ تها للفترة الاس تعمارية، في اقصى الشرق لولاية تبسة الحدودية  بجوار مدينة الكويف في الجهة  

يح الشرقية  الشرق  الجنوبية  من  تبسة،  بلدية  الغرب  من  فيه  تقع  الذي  البلدي  اقليمها  ضمن  دها 
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الحدود التونس ية من الشمال بلدية عبن الزرقاء، أ ما عن حي الازدهار ) حالة الدراسة( فيعتبر  

 حصة.50اول تحصيص اجتماعي سكني أ نشأ  بالمدينة يحوي 

 ة رأ س العيون سكن الازدهار بالمدينة الصغير  50(: موقع تحصيص 01خريطة )

 
المصدر: 

https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+el+ayou

n+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 المدن الجاذبة والمس تقطبة لسكان مدينة رأ س العيون    3

مس توى مدينة رأ س العيون الحدودية، نظرا لغياب الاطباء الخواص باختلاف تخصصاتهم على  

سيتم   لذا  العام  بالطب  يتعلق  فيما  الاس تعجالية  الطبية  الخدمات  على  العام  القطاع  قتصار  ا  مع 

 التطرق فيما يلي الى الوجهات التي يقصدها السكان بغرض الاختصاصات الاتية: 

 بالنس بة لطب ال طفال 1.3

من خلال احصاء الاطباء المتخصصي في طب ال طفال على مس توى ولاية تبسة تبي أ ن هذه  

الفئة من الاطباء تتواجد على مس توى مقر الولاية، ومقرات الدوائر الكبرى والمتمثلة في دائرة بئر  

  % من عينة الدراسة لل طباء المتواجدين على 65العاتر، الشريعة والونزة، حيث يلجأ  ما نسبته  

اطباء   من  عدد  أ كبر  بها  يتواجد  حيث  للولاية  عاصمة  جهة  من  عتبارها  با  تبسة  مدينة  مس توى 

هذا   بها  يتواجد  التي  المدن  بباق  مقارنة  مسافة  ال قرب  المدينة  تعتبر  أ خرى  جهة  ومن  ال طفال 

% من السكان الى مدينة الونزة ويفسر هذا بتواجد علاقات قرابة  15الا ختصاص، في حي يلجأ   

سكان مدينة رأ س العيون وسكان بلديات دائرة الونزة لاس يما مدينة المري وعي الزرقاء التي  بي 

% من عينة الدراسة 10تعتبران مكان ميلاد العديد من الاباء بالحي المدروس، بينما يلجأ  ما نسبته  
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كعلا عوامل  عدة  الى  المسافة  بعد  رغم  هذا  ويرجع  والشريعة  العاتر  بئر  مدينة  من  كل  قات  الى 

المصاهرة، مكان عمل أ حد أ فراد ال سرة ما سبب ارتياح لل طباء المتواجدين بهاتي المدينتي بمجرد  

% من عينة الدراسة بعلاج اطفالهم لدى الاطباء العامي 10زيارتهم للمرة ال ولى، بينما يكتفي  

 وي رأ س العيون.الخواص المتواجدين بمدينة الكويف )مقر البلدية ( التي يتبعها التجمع الثان

 : ال طباء الخواص المتخصصي في طب ال طفال01شكل

 المس تقطبي لسكان مدينة رأ س العيون الحدودية

 
 م2021المصدر: انجاز الباحثي اعتمادا على الاس تبيان، 

 بالنس بة لطب النساء والتوليد   2.3

ومقرات الدوائر الكبرى   كنظائرهم من أ طباء الاطفال يتركز اطباء النساء والتوليد بمقر الولاية

% من عينة الدراسة فيما يخص طب النساء والتوليد  45بالنس بة لمدينة تبسة حيث يلجأ  ما نسبته  

% الى مدينة الونزة  10لل طباء الخواص المتواجدين لمدينة تبسة )مقر الولاية(، بينما يلجأ  ما نسبته  

% بالعلاج لدى الاطباء  35نما يكتفي ما نسبته  % الى مدينتي الشريعة والونزة بي 10بينما يلجأ  ما نسبته  

 العامي الخواص المتواجدين بمدينة الكويف، بكارية، عي الزرقاء، المري وتبسة. 
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 : ال طباء الخواص المتخصصي في طب النساء والتوليد 02شكل 

 المس تقطبي لسكان مدينة رأ س العيون الحدودية 

 
 م2021اعتمادا على الاس تبيان، المصدر: انجاز الباحثي 

 

 بالنس بة لطب ال مراض الحساس ية والصدرية   3.3

فا ن   الخواص  ال طباء  تخصصات  مختلف  مقرات  من  لعينات  الميدانية  المعاينات  خلال  من 

اطباء الامراض الحساس ية والصدرية يتواجد كلها على مس توى مقر الولاية، تبي أ ن هذا التخصص    

، حيث  19طرف سكان مختلف الولاية خاصة في ظل تفشي وباء كورونا كوفيد    يشهد اقبالا كبيرا من

% من عينة الدراسة الى هولاء الاطباء المتواجدين على مس توى مدينة تبسة، بينما  75يلجأ  ما نسبته  

المجاورة    25يكتفي   بالمدن  المتواجدين  الخواص  العامي  الاطباء  الى  باللجوء  الدراسة  عينة  من   %

 دينة الكوبف، بكارية، عي الزرقاء، المري وتبسة.والقريبة كم
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 : ال طباء الخواص المتخصصي في الامراض الصدرية والحساس ية 03شكل 

 المس تقطبي لسكان مدينة رأ س العيون الحدودية 

 
 م 2021المصدر: انجاز الباحثي اعتمادا على الاس تبيان، 

 والشرايي وأ مراض السكري وطب العيون بالنس بة لطب أ مراض القلب    4.3

على غرار بقية التخصصات تبي من خلال المعاينات الميدانية لعينات من مقرات تخصصات  

التي   العيون  وطب  للسكري  الخواص  وال طباء  والشرايي   القلب  أ مراض  لطب  الخواص  ال طباء 

نسبته   ما  يلجأ   حيث  الولاية،  مقر  مس توى  على  كلها  هؤلاء  %  100يتواجد  الى  الدراسة  عينة  من 

 الاطباء المتواجدين على مس توى مدينة تبسة. 

 بقية الا ختصاصات الطبية الاخرى   5.3

يلجأ  أ غلب عينة الدراسة الى الاطباء الخواص في بقية التخصصات الاخرى كطب امراض  

ولى، والى الى  الاعصاب، الجراحة العامة، طب العظام ... الى مدينة تبسة )مقر الولاية( بالدرجة الا

عي   بكارية،  الكوبف،  كمدينة  والقريبة  المجاورة  بالمدن  خاصة  المتواجدين   الخواص  العامي  الاطباء 

 الزرقاء، المري وتبسة. 

 

 خلاصة 

من خلال دراسة موضوع البحث بالاعتماد على المدن الجاذبة والمس تقطبة لسكان حي الزهور بمدينة  

اس تقطابا للسكان على مس توى الش بكة الحضرية لمدن الولاية    رأ س العيون، تأ كد أ ن احسن المواقع 

العيون   رأ س  كمدينة  الصغيرة  المدن  تنمية  على  سلبا  ينعكس  ما  وهذا  والمتوسطة  الكبيرة  المدن  هي 

تعميق   الى  الباحثي  تقود  بس يطة  تجربة  تعتبر  الدراسة  أ ن  رغم  سكانها،   عناء  من  ويزيد  الحدودية 

اس تقطاب المدن الكبرى والمتوسطة على تنمية المدن الصغيرة ضمن الش بكة   الدراسات المتعلقة بتأ ثير

س يدفع خاصة في ظل نية الدولة في تبني اقتراحات الباحثي في مجال التنمية المحلية   الحضرية، وهذا 

الى وجوب التفكير في الا عتماد على طرق ومناهج علمية تساعد على تشجيع توطن مختلف الخدمات  

75%

25%
تبسة

(الطب العام)بقية المدن 
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دن الصغرى ولعل اهمها التفكير في جملة من الميكانيزمات التي تشجع الاستثمارات في  على مس توى الم

مجال الخدمات الصحية على غرار الخدمات الاخرى لا عطاء فرص وتحفيزات وتسهيلات وامتيازات  

  لهذه المدن الصغيرة مقارنة بالمدن الكبيرة والمتوسطة  في الحصول على العقارات الخاصة بالاستثمار في 

 مجال هذه الخدمات من حيث الاجراءات الادارية والمالية، ومرافقة هؤلاء المستثمرين من بعد وغيرها.

 البيبليوغرافيا: 

الرابط   -1

https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+e

l+ayoun+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&

8-ie=UTF   د 45.سا10على الساعة  2021سبتمبر  20تم الاطلاع عليه 

طولكرم    - 2 مدينة  في  الصحية  للخدمات  المكان  التخطيط  أ حمد:  نظم  سليم  باس تخدام  وضواحيها 

 م.2009المعلومات الجغرافية، مذكرة ماجس تير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطي، 

3 Amar Azzouzi & Abdelhak Acidi : La répartition spatiale inégale des 

médecins privés en lien avec leurs motifs d'installation dans la wilaya 

d'Annaba , Bulletin de la Société Royale des Sciences de 

Liège,Belgique,2017 (DOI: 10.25518/0037-9565.7313 ) 

بلدية رأ س العيون: مراجعة المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير ما بي البلديات تبسة، الكويف،    - 4

 . 2012الحمامات، 

 . 2008والسكن ،بلدية رأ س العيون: الاحصاء العام للسكان  - 5
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مشروع المدينة الجديدة مدينة بوغزول بي واقع النس يج القدي و أ فاق    
 

  حاجي محمود) 1( ، أ .د. بوسماحة أ حمد  ) 2( 

 )1 (
 Institut GTU, Université Larbi Ben Mhidi, Oum EL Bouaghi, Algérie 

E-mail : mahmoud-archi@hotmail.com 
 )2 (

 Faculté des Sciences de la Terre et d’Architecture, Université Larbi Ben Mhid 

Oum EL Bouaghi, ahmed.bousmaha@univ-oeb.dz  
 

 ملخص: 

نسمة،   13000تواجه مدينة بوغزول تحديات كبرى في طريق تحولها من تجمع سكان لا يتعدى تعداده السكان   

مدينة    لى  يناهز  ا  ما  يقطنها  كبرى   متروبولية  تكون  المشروع    400000مس تقبلية  هذا  انجاز  يعرف  و  ساكن، 

نشاء الطرق و الش بكات المختلفة رغم انطلاقها منذ حوالي  ذ لم يتم الانتهاء من مرحلة ا   س نة.  13وتيرة بطيئة ، ا 

و تندرج هذه الدراسة ضمن ثلاث من محاور هذا المؤتمر الدولي ، حيث تعنى بالروابط بي مدينة بوغزول الحالية 

و تلك المس تقبلية قيد الا نشاء، كما تطرقت لدور المدينة الجديدة المفترض في جذب السكان، و حاولت الدراسة 

 ل تحوله لجزء مهم من مدينة متروبولية كبرى. تسليط الضوء على التحولات التي يعرفها النس يج الحالي خلا

جراء مقارنة بي الوضع الحالي للنس يج القدي لمدينة بوغزول و بي ال فاق المس تقبلية   لى ا  و قد عمدت الدراسة ا 

التي يطرحها مخطط  المدينة الجديدة الذي أ خذ بعي الاعتبار ترقية هذا النس يج الموجود ليكون جزء لا يتجزأ  

قليم ا  تلك    من  كل  يعكس  لا  المعيش  الواقع  أ ن  غير  العمران،  و  الحضري  طابعها  مع  منسجما  و  الجديدة  المدينة 

لى أ ن مساهمته تظل مؤقتة و محدودة ما   ذ رغم مساهمة المشروع اقتصاديا و اجتماعيا ا  ال ثار الا يجابية النظرية، ا 

نشاء المدينة وفق المخططات المنجزة، كما أ ن هذ ذ  لم يتم اس تكمال ا  ا التأ خير قد ساهم سلبا على الصعيد البيئي ، ا 

كان من المفترض أ ن تشكل المدينة سدا أ خضرا ضد طاهرة التصحر و ما يتبعها من رياح رملية، غير أ ن انجازها 

 الذي يس تغرق وقتا طويلا كانت له أ ثار سلبية على بحيرة بوغزول الطبيعة. 

 قها أ ن يساهم في تفادي بعض النقاط السلبية التي تم تسجيلها  و قد حاولت الدراسة تقدي توصيات من شأ ن تطبي 

 بوغزول، تحولات، نشاط اقتصادي، نس يج قدي، مدينة جديدة، روابط   كلمات دلالية:

 
The city of Boughezoul between the reality of the old fabric and the prospects of the new 

city project 

 

ABSTRACT: The city of Boughezoul faces major challenges on the way to transforming from an 

urban agglomeration with a population of no more than 13,000 people, to a future metropolis 

city with a population of approximately 400,000 residents. The execution of this project had 

known a slow cadence, as the construction phase of the roads and networks has not been 

completed despite its was launched from 13 years ago. 

This study falls within three of the axes of this international conference, as it deals with the 

links between the current city of Boughezoul and the future one under construction. and it also 

touched on the role of the supposed new city in attracting the population, and tried to shed light 

on the transformations that the current fabric knows during its transformation into an important 

part of  major metropolitan city.  

mailto:mahmoud-archi@hotmail.com
mailto:ahmed.bousmaha@univ-oeb.dz
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The study proceeded to make a comparison between the current situation of the old fabric of 

the city of Boughezoul and the future prospects presented by the new city plan, which took into 

account the upgrading of this existing fabric to be an integral part of the territory of the new 

city and in harmony with its urban and urban character. Living does not reflect all these 

theoretical positive effects, as despite the project’s economic and social contribution, its 

contribution remains temporary and limited unless the city’s construction is completed 

according to the completed plans, and this delay has negatively contributed to the 

environmental level, as it was supposed to constitute The city is a green dam against the pure 

desertification and what follows from the sandy winds, but its completion, which takes a long 

time, had negative effects on the nature of Lake Boughezoul. 

The study attempted to provide recommendations whose application would contribute to 

avoiding some of the negative points that were recorded 

KEYWORDS: Boughezoul, transformations, economic activity, old fabric, new city, links  

 

 قدمة: الم 1

- شمال محور    -   01تحظى مدينة بوغزول بموقع جغرافي استراتيجي، فهيي مركز تقاطع الطريق الوطني رقم

حدى المدن الجديدة  - محور شرق غرب-   40مع الطريق الوطني رقم    - نوبج  ، و هو ما يؤهلها لتكون ا 

المتروبولية لتكون مركز ثقل اقتصاديا و بيئيا، غير أ ن تنفيذ هذا المشروع يعرف تأ خرا شديدا، فمنذ  

 .- طرق و ش بكات مختلفة- لم يتم الانتهاء من انجاز البنى التحتية   2008س نة 

قامت مؤسسة المدينة الجديدة بوغزول بانجاز مخطط يهدف لتطوير النس يج القدي    2011خلال س نة  

لمدينة بوغزول ليتماشى مع نس يج المدينة الجديدة قيد الا نشاء، مع ضمان روابط بي النس يجي القدي  

لواق الدراسة  هذه  تعرضت  قد  و  ورق،  على  حبرا  تزال  لا  الدراسة  هذه  لكن  و  الجديد،  هذا  و  ع 

 النس يج مقارنة بالمخططات المسطرة 

هيكلة   عادة  با  ما  ا  ذلك  و  النس يج  لتكوير  اثني  سيناريوهي  ال ولى  مرحلته  في  المخطط  اقترح  قد  و 

المساس   دون  حضري  تحسي  عمليات  طريق  عن  أ و  بناء  عادة  ا  و  هدم  عمليات  كريق  عن  جذرية 

يتم تطويره في المرحلة الثانية من المخطط و التي  بهيكلة النس يج القدي و هو الاقتراح الذي تم قبوله، ل 

 (. 2012)مؤسسة المدينة الجديدة،   2012تم انجازها س نة 

شكالية      1.1   الدراسة    ا 

 فما هو واقع النس يج القدي في ظل ال فاق المس تقبلية النظرية التي يطرحها مشروع المدينة الجديدة؟ 

 ال س ئلة التالية: لمحاولة الا جابة عن هذا السؤال، يمكن طرح

 ما هي النشاطات الاقتصادية لسكان المدينة و هل يشكل النس يج القدي مركز جذب؟ 

 جنوب على النشاط الاقتصادي؟ - غرب /شمال- ما هو تأ ثير المحاور شرق

 ما هو تأ ثير مشروع المدينة الجديدة على النس يج القدي؟  

 هل يمكن تصنيف النس يج القدي كمدينة صغيرة ؟ 

 كن تصنيف المدينة المس تقبلية كمدينة متروبولية؟ هل يم

 : الدراسة   فرضيات  1.2
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جابة عن ال س ئلة السابقة، يطرح الباحثون فرضية رئيسة و فرضيات فرعية ليتم من خلال البحث   للا 

 التحقق من صحتها. 

 الفرضية الرئيس ية:  1.2.1

مجال   هيكلة  و  توجيه  في  مهما  دورا  بوغزول  الجديدة  المدينة  مشروع  على  يلعب  القدي  النس يج 

 المس تويات: المجالية، الاجتماعية، الاقتصادية و البيئية. 

 الفرضيات الفرعية:  1.2.2

 يشكل مشروع المدينة الجديدة عاملا من عوامل توسع مجال النس يج القدي.  -

يعد المشروع عاملا أ ساس يا في الديناميكية الاقتصادية لفضاء المدينة من تجارة، خدمات، و نقل  -

 المسافرين.  للبضائع و 

 يؤثر  مشروع المدينة الجديدة في تلوث مجال عنابة الكبرى و يعتبر من العوامل المؤثرة في جماليتها.  -

   الدراسة:  أ هداف  1.3

 رئيس ية:   محاور   ثلاثة   على   البحث   أ هداف   تتوزع   علمي   بحث   كل   مثل 

 أ هداف علمية:    1.3.1

انجاز   مشروع  دور  تحليل  و  دراسة  لمحاولة  البحث  مجال  يهدف  تنظيم  في  بوغزول  الجديدة  المدينة 

ال هداف   أ هم  بي  من  و  الباحثي  رؤية  يعكس  جديد  بمنظور  الموضوع  تناول  و   ، القدي  النس يج 

 العلمية:

 محاولة فهم و دراسة  النس يج القدي و تأ ثيرات مشروع المدينة الجديدة عليه.  -

 دراسة ش بكة الطرقات.  -

 بينهما ، على المس تويات المجالية، الاجتماعية، الاقتصادية و البيئية. دراسة التأ ثيرات المتبادلة  -

الظواهر   - تعكس  و  بالمصداقية  تتسم  تنظيمية  هيأكل  و  خرائط  )تحديث(  تحيي  و  نشاء  ا  محاولة 

 بأ قرب طريقة ممكنة. 

 محاولة تكوين واقتراح أ راء، توجيهات و مسارات للبحث قد تساعد الباحثي مس تقبلا.  -

 غوجية: أ هداف بيدا  1.3.2

مختلف  و  الدروس  تحضير  في  الا سهام  من  عليها  الاطلاع  يمكن  علمية  مادة  لتوفير  الدراسة  تهدف 

 البحوث العلمية المتعلقة بمجال مدينة بوغزول الجديدة و نس يجها القدي. 

 أ هداف مهنية:     1.3.3
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اذ قرارات على  توفير نتائج بحث مس تقاة من دراسة ميدانية للظواهر و يمكن أ ن تسهم في اتخ       

ذا تم الرجوع لها من طرف الجهات المعنية بتس يير مشروع المدينة الجديدة بوغزول، و   أ رض الواقع ا 

 نس يجها القدي. 

 : الدراسة   منهجية  1.4

 س تقسم الدراسة على ثلاث أ جزاء و هي: 

 المقاربة النظرية:  -

طريق  خلال هذا الجزء يتطرق الباحثون لمختلف المفاهيم ال ساس ية   - عن  المتعلقة بالدراسة، 

عرض أ راء مختلف الباحثي و محاولة تحليلها و نقدها، و في هذه المرحلة يتم اس تخراج بعض المؤشرات  

 و المعايير التي قد تس تخدم في مراحل و أ جزاء أ خرى من الدراسة.

 المقاربة التحليلية.  -

التي س يتناولها البحث و    في هذه المرحلة يحاول الباحثون تشخيص و تحليل مختلف الظواهر -

مدينة   فضاء  تناولت  التي  الميدانية   الدراسات  و  الوثائق  مختلف  تحليل  و  دراسة  خلال  من  ذلك 

بوغزول بالبحث و التحليل سواء كانت منجزة من طرف باحثي أ خرين أ و من طرف منظمات و  

ط  عن  للباحثي  الشخصية  الملاحظة  خلال  من  و  دراسات،  مكاتب  و  رسمية  المعاينة  هيئات  ريق 

 الميدانية للظواهر و توثيقها بالصور و الملاحظات المكتوبة، و في حالة توفر الظروف الملائمة . 

 الزيارة الميدانية:  -

بزيارة ميدانية لمجال الدراسة و ذلك لملاحظة الظواهر المدروسة و  في هذه المرحلة  قام الباحثون 

 التقاط الصور اللازمة.

 : الدراسة  منهجية   أ دواة   1.5

 تعتمد المنهجية على عدة أ دوات نذكر منها:

 البحث المكتب:  1.5.1

الكتب   و  ال بحاث  الدراسات،  من  مكن  قدر  أ كبر  على  بالاطلاع  الباحثون  يقوم  المرحلة  هذه  في 

المتعلقة بموضوع البحث و تعتبر ش بكة الانترنت من أ هم الوسائل لذلك في ظل الظروف الصحية  

 التي تعرفها البلاد.  

 جمع المعطيات و البيانات:  1.5.2

جال الدراسة، سواء مجالية، اجتماعية ، اقتصادية أ و بيئية  و يتعلق ال مر بجمع كل البيانات المتعلقة بم 

مختلف   زيارة  كذلك  و  الدراسة،  تجال  تناولت  التي  ال عمال  على  الا طلاع  طريق  عن  ذلك  و  كانت 

المخططات و   المديريات و الهيئات و مكاتب الدراسات التي يمكنها تزويد الباحث ببعض الا حصاءات

 ة المدينة الجديدة بوغزول.الوثائق الرسمية،  و خاصة مؤسس
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 الملاحظة الميدانية:   1.5.3

الظواهر  ملاحظة  قصد  الدراسة،  لمجال  ميدانية  زيارات  بعدة  البحث  عداد  ا  خلال  الباحثون  يقوم 

المدروسة و يحاولون توثيق ملاحظاتهم سواء عن طريق تدوينها، ترجمتها لرسوم أ و عن طريق التقاط  

 صور معبرة. 

 : بوغزول   لمدينة   القدي   النس يج   واقع  2

 الموقع الجغرافي:   2.1

تشغل مدينة بوغزول موقعا جغرافيا متميزا فهيي مركز تقاطع طريقي يمثلان شرياني مهمي بالنس بة  

رقم   الوطني  الطريق  يربط  ذ  ا  السلع،  و  المسافرين  الطريق   شرق    40لتنقل  بينما يعبر  بغربها،  البلاد 

ذ يربط  أ   الجزائر من شمالها لجنوبها،و يكتسب هذا الطريق العبر للصحراء    1الوطني رقم   قليمية ا  همية ا 

)وكالة ال نباء الجزائرية، )   و هي: تونس، مالي،النيجر، نيجيريا و تشاد  الجزائر بخمس دول مجاورة،  

عاصمة  2018 عن  تبعد  لا  المدينة  أ ن  كما  ب (،  سوى  أ و  115البلاد  جوا،  الطريق    150كم  عبر  كم 

 . البرواقية، المدية، الشفة و البليدة  شمال جنوب، مرورابكل من المدن المتوسطة و الكبرى الس يار 

 الدراسة   مجال   الجغرافي   الموقع :  1رقم   شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 الجديدة، المدينة مؤسسة:المصدر

أ ما جنوبا فعلى امتداد نفس المسافة تقريبا نجد كلا من عي وسارة و الجلفة، بينما تبعد عن مدينة  

كم، كل هذه المعطيات، بالا ضافة للطبيعة  200بحوالي كم، و مدينة تيارت غربا 160مس يلة شرقا ب 

 السهلة لتضاريس المنطقة جعلت السلطات تتجه لانجاز مدينة جديدة في ذلك الموقع. 

 تحديد مجال الدراسة:    2.2
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يهتم هذا البحث بدراسة مجال النس يج القدي لمدينة بوغزول والذي يحده شمالا الطريق الوطني رقم  

   . مجاليا عن أ رضية مشروع المدينة الجديدة، بينما يعبره الطريق الوطني العابر للصحراءالذي يفصل    40

الدراسة  مجال تحديد: 2رقم شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاز الباحثي  المصدر:

 النمو الديموغرافي:    2.3

)مؤسسة    2010س نة    4850شهدت المنطقة نموا سكانيا معتبرا خلال العقد ال خير حيث ارتفع عدد سكانها من  

لى 2011،  المدينة الجديدة  )موسوعة ويكيبيديا(  2020س نة  13617( ا 

و ذلك راجع لتحسن الظروف المعيش ية ، خاصة في ظل الاس تقرار ال مني،  توقف موجة النزوح نحو المدن  

قتصادي الذي كان مشروعا  الكبرى، البحبوح المالية التي عرفتها البلاد خلال تلك الفترة،  بالا ضافة للنشاط الا

 انجاز المدينة الجديدة و الطريق السريع شمال جنوب أ هم عاملي مساعدين على تنش يطه . 
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لى    1987:النمو الديموغرافي من  01جدول رقم    2020ا 

 

لى    1987:النمو الديموغرافي من  03رقم  شكل    2020ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 الجديدة، المدينة مؤسسة  :المصدر

 

 طبيعة السكنات:   2.4

% منها بينما تحتل  47تشكل السكنات الفردية الغالبية الساحقة المكونة للنس يج القدي للمدينة بنس بة  

السكنات الجماعية في مشروع القطب الحضري المعروف  %، بينما تتركز 23ال راضي الشاغرة نس بة 

س نة   انجازه  تم  الذي  و  س نة   2013ببحة  بوغزول  الجديدة  المدينة  مؤسسة  أ جرتها  دراسة  في  و   ،

%  مع تسجيل رداءة بطابعها المعماري ،  44قدرت نس بة السكنات ذات الحالة المقبولة ب  2012

 (. 2011،   د الانجاز )مؤسسة المدينة الجديدة % من تعداد السكنات كان لا يزال قي41كما أ ن 

 المرافق العمومية:   2.5

 الس نة  عدد السكان  معدل افراد الاسرة 

7,76 485 1987 

7 980 1993 

6 4850 2010 

5 13617 2020 
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نوضح من خلال الجدول التالي المرافق العمومية التي يضمها النس يج القدي للمدينة مع تصنيفها حسب  

القطاعات و حسب مدى تأ ثيرها، كما تجدر الا شارة أ ن بعض المرافق المتوفرة أ و قيد الانجاز، و التي 

ما على مس توى القطب الحضري المنفصل مجاليا عن النس يج القدي مثل  تخدم سكا ن المدينة، تقع ا 

الثانوية ، مركز التكوين المهني، و المس توصف، أ و خارج المجال الحضري للمدينة مثل محطة النقل  

 عبر السكك الحديدية قيد الانجاز و مركز عمليات الاتصالات الفضائية . 
 افق العمومية المتواجدة بمجال الدراسة تصنيف المر  : 02جدول رقم  

 

مس توى   القطاع 

 الحي 

قليمي  مس توى المدينة   مس توى وطني  مس توى ا 

 مبنى البلدية و مصالحها التقنية   الا دارة العمومية 

 الحماية المدنية 

 الدرك الوطني

 مفتش ية التربية 

 الوكالة الوطنية للتشغيل 

 صندوق الضمان الاجتماعي 

 مبنى البريد 

 ثكنات عسكرية 

 قاعدة حياة المدينة الجديدة 

 

    مساجد 3  الشؤون الدينية 

 متوسطة  ابتدائيات  4 التعليم 

 )القطب الحضري(   ثانوية

  

 عيادة طبية   الصحة

مس توصف )القطب  

 الحضري( 

  

   قاعة رياضة   الرياضة

 محطة برية   النقل

محطة قطار قيد الانجاز  

 )خارج المجال الحضري 

 

المصال التقنية لاتصالات    الاتصالات

 الجزائر 

مركز عمليات  

الاتصالات 

الفضائية )خارج  

 المجال الحضري( 

 المصدر:من انجاز الباحثي. 

 التزود بالش بكات المختلفة:   2.6

لى غاية س نة   سكن ينتظر الربط بش بكة الصرف الصحي و لا تزال الطرق    107كان حي    2020ا 

القطب   و  القدي  النس يج  بي  الرابط  الخط  انجاز  في  الشروع  تم  بينما  بالاسفلت،  مهيئة  غير  بالحي 
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كم(، و لكن ال شغال في حالة  6)حوالي    2021الحضري لتزويد هذا ال خير بغاز المدينة خلال س نة  

 وقف في وقت انجاز هذه الدراسة.   ت

مسكن اجتماعي   400بينما تصل ش بكات التزود بالمياه و الكهرباء لكل أ حياء المدينة، فيما تم ربط حي  

 ، 2019بال لياف البصرية لتوفير الاتصال بش بكتي الهاتف و الانترنت و كان ذلك خلال س نة  
 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 : الجديدة   المدينة   انجاز   مشروع   ضمن   بوغزول  لمدينة   القدي   النس يج   أ فاق  3

 الدراسات المنجزة من طرف المدينة الجديدة:    3.1

قامت مؤسسة المدينة الجديدة بوغزول بانجاز دراسة تهدف لتنمية و تطوير النس يج القدي، و تتضمن  

 (:2011،  مرحلتي )مؤسسة المدينة الجديدة

   المرحلة ال ولى:  3.1.1 

لى:  تهدف هذه المرحلة من الدراسة ا 

 يج القدي. دراسة و تحليل حالة النس   -

 تشخيص حالة النس يج القدي بهدف ادماجه مع مخطط مشروع تهيئة المدينة الجديدة.  -

 اقتراح السيناريوهات المحتملة للتدخل على النس يج القدي.  -

 التوجه نحو التنمية المس تدامة.  -

 تقييم علاقة النس يج القدي بالمدينة الجديدة.  -

لى نس يج حضري متناسق مع متطلبات مشروع تهيئة  تحديد المعايير التي تسمح بتحول النس يج الحا - لي ا 

 المدينة الجديدة. 

-  

 المصدر:من التقاط الباحثين. 

سكن باتجاه الطريق الوطني رقم   107: حي  01صورة رقم  

40 

سكن  107: حي  02صورة رقم    

 المصدر:من التقاط الباحثين. 
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 المرحلة الثانية:   3.1.2

لى:  ترقية التهيئة العمرانية.   تهيئة و ترقية السكن في النس يج الموجود.  تهدف هذه المرحلة من الدراسة ا 

 اللازمة.توفير المرافق الجوارية  تنمية متوازية مع نس يج المدينة الجديدة.

 يوضح الشكل التالي خطة عمل الدراسة: خطة العمل:  3.1.3

: خطة عمل تهيئة النس يج الحالي 04شكل رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنائج الدراسة:   3.1.4

 المرحلة الأولى

 تقييم وتحليل النسيج:

 حالة شغل الأراضي.-

 دراسات البناءات الموجودة.-

 دراسة الفضاءات الخارجية-

 ملخص و تحليل-

 

 التشخيص:

 المدينة الجديدة.توقع تأثير -

تشخيص الوضع الحالي من -
أجل اقتراح عمليات التنمية و 

 التطوير.

 اقتراح السيناريوهات المحتملة للتنمية و التطوير:

 تحديد شروط وضع السيناريوهات المحتملة-

 اقتراح السيناريوهات -

 مقارنة السيناريوهات و اختيار الأنسب بينها.-

على السيناريو الأفضل                             المصادقة   

 تطوير السيناريو الذي يتم اختياره )المرحلة الثانية(

 المصادقة على المرحلة الثانية

 الشروع في انجاز المشروع بناء على الدراسة المصادق عليها
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تم انجاز مرحلتي الدراسة النظرية لتنمية و تطوير النس يج الحالي في    2012و    2011خلال سنتي  

طار مشروع تهيئة المدينة الجديدة بوغزول و يمكن تلخيصها من خلال الجدول التالي:  ا 

 

 

 :مراحل و نتائج الدراسة النظرية 03جدول رقم 
 

 النتائج  ال هداف  المرحلة 

 الحالي من خلال. دراسة الوضع  المرحلة ال ولى "أ " 

و   - البناءات  فحص 

 السكنات

 دراسة و تحليل النس يج -

اقتراح سيناريوهات التنمية  -

 و التطوير. 

 : 1سيناريو  -

عمليات   كريق  عن  تنمية 

انجاز   مع  كبرى  هدم 

 انشاءات جديدة.

 : 2سيناريو 

و   جزئية  تدخلات 

مس توى  على  متوسطة 

 الواجهات 

التهيئة  - مشروع  مخطط 

 (. 1/5000)سلم 

الوضع الحالي )سلم مخطط   -

1/2000 .) 

 تقرير كتابي.  -

أ ساس  المرحلة الثانية "ب"  على  التنمية 

السيناريو المقترح الذي يتم 

 اختياره:

لتحول   - تصور  تقدي 

 التجمعات السكنية. 

 تنظيم شغل ال راضي.  -

و  - الطرق  تطوير 

 المواصلات. 

 اقتراح تنظيمات عمرانية.  -

الاجمالي  - التهيئة  مخطط 

(1/5000 .) 

النس يج   - تهيئة  مخطط 

 (. 1/2000الحالي )

 تقرير كتابي. -

2011المصدر: مؤسسة المدينة الجديدة،     

 



  

564 
 

 تأ ثيرات مشروع انجاز المدينة الجديدة على النس يج القدي:   3.2

تأ ثيرات مشروع انجاز المدينة الجديدة  من خلال هذا الجزء من الدراسة س يحاول الباحثون تسجيل  

على النس يج القدي، مجاليا، اجتماعيا، اقتصاديا و بيئيا و ذلك من خلال معاينة النس يج على أ رض  

 .الواقع مقارنة بما تقترحه الدراسات النظرية المنجزة من طرف مؤسسة المدينة الجديدة بوغزول

 ماهية المشروع :   3.2.1

هكتار أ غلبها ضمن الا قليم الجنوبي لولاية المدية و   6000ديدة على مساحة  يمتد مشروع المدينة الج

لى شمال ولاية الجلفة، و قد تم تخطيطها لتكون مدينة ذات طابع بيئي و اقتصادي  يمتد جزء منها ا 

المتروبولية   المدن  لتنافس  المس تدامة،  التنمية  معايير  احترام  مع  المتقدمة  الصناعات  تطوير  على  تركز 

تقرير  الك في  الجديدة  المدينة  مؤسسة  أ درجته  ما  هو  و  الدولي  أ و  الوطني  الصعيد  على  سواء  برى، 

، كما ينتظر منها أ ن تساهم  في جذب السكان نحوها في محاولة لا يجاد توازن 2010مخطط التهيئة س نة  

ذ من المقدر أ ن تس توعب من   لى    300000ديموغرافي، ا  وع  نسمة على مراحل انجاز المشر   400000ا 

 (.2010)مؤسسة المدينة الجديدة، 

 بوغزول  الجديدة  المدينة تهيئة   مخطط: 05 رقم شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 الجديدة، المدينة مؤسسة:  صدرالم
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 اقتصاديا:   3.2.2

عالية)مؤسسة   مردودية  ذات  اقتصادية  مدينة  لجعلها  نقاط  عدة  الجديدة  المدينة  تهيئة  مخطط  اقترح  

 (:2010الجديدة بوغزول، المدينة 

نشاء مجالات تجارية وتجارية متنوعة مثل مراكز التسوق الكبرى والمراكز المشتركة بي المناطق والكبيرة   - ا 

مع تخصيص محاور ال نشطة التجارية والخدمية ومحلات ال حياء على طول محاور النقل الرئيس ية لضمان  

 الاس تقلالية والديناميكية الحضرية

المجال يلعب   - في  ولاس يما  الحضرية،  ال نشطة  حيث  من  وأ ساس يًا  أ ساس يًا  دورًا  الرئيسي  المركز 

 الاقتصادي والاجتماعي. 

يجاد توازن مع المركز ال ساسي للمدينة و ذلك على مس توى   ∙ - تحديد مراكز أ صغر لتوزيع السكان و ا 

 لمحلات التجارية والعمل المراكز المحلية والمحطة متعدد الوسائل، مع سهولة الوصول للخدمات وا

قليميا  ∙ - نشاء نظام لوجس تي لتوحيد وظائف التبادل والتوزيع محليًا و ا   ا 

 

غي   الاقتصادي  النشاط  على  ملموس  يجابي  ا  أ ثر  الجديدة  المدينة  تهيئة  مشروع  لانطلاق  كان  قد  و 

حيث وفر ما يقارب ال   س نة    1700المنطقة،  عمل بي مؤقت و دائم منذ  )مكتب    2008منصب 

)موقع جزايرس الاخباري،  2010كالة التشغيل ببوغزول(، كما  تم افتتاح مكتب محلي للتشغيل س نة  و 

لكن مع تناقص  2011 طلبات العمل في المنطقة، و  كذلك  تماش يا مع ارتفاع عروض و  و ذلك   ، )

خلال  وتيرة الانجاز مؤخرا قامت الشركة المنجزة بتسريح العديد من العمال ذوي عقود العمل المؤقتة  

ثر تسريحهم و   400احتجاج ما يقارب    2020الس نوات ال خيرة، حيث شهدت أ واخر س نة   عامل ا 

برس،   شهاب  )موقع  تعسفيا  اعتبروه  و   2020الذي  الطرقات  انجاز  وتيرة  لتراجع  هذا  يرجع  و   ،)

بعض  أ ن   و  خاصة  الجديدة،  المدينة  بناءات  انجاز  في  الشروع  عدم  و  جهة   من  المختلفة  الش بكات 

 شغال انجاز الطرقات و الش بكات المختلفة قد تم الانتهاء منها في بعض التحصيصات. أ  
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 :التحصيصات المنجزة في مشروع تهيئة المدينة الجديدة بوغزول 06شكل رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيئيا:   3.2.3

 بامتياز و ذلك وفقا لمخطط تهيئتها الذي يعمل على : تعتبر المدينة الجديدة بوغزول مدينة بيئية 

حزام   - نشاء  وا  المدينة  مس توى  على  ومائية  خضراء  بمساحات  مفصلية  خضراء  ش بكة  نشاء  ا 

 أ خضر ، مع التشجير  حول المدينة لتوحيد طابعها كمدينة بيئية. 

نشاء متنزه واسع النطاق مفصلي بالمحاور الحضرية الخضراء على مس توى   - المساحات المركزية  ا 

 للمدينة. 

تصميم المساحات المائية على ضفاف بحيرة بوغزول كمكان متميز للترفيه والاسترخاء السكان   -

 وكذلك من أ جل تلبية شروط جاذبية المدينة وتحسي البيئة المعيش ية 

نشاء حزام أ خضر على أ طراف المدينة )منطقة مشجرة( للحماية من الرياح الرملية والظاهرة   - ا 

طار بيئي وخلق مجال عالي الجودة ت  عرية التربة ولا نشاء ا 

نشاء مساحات خضراء عازلة على مس توى الطرق الرئيس ية والطرق الطرفية من أ جل الحد   - ا 

 من التلوث السمعي الناجم عن حركة المرور على الطرق 

، غير أ ن تأ خر انجازها تسبب في بعض التأ ثيرات السلبية على محيط المنطقة، خاصة و أ ن البحيرة  

الطبيعية قد تم تجفيف جزء منها و حصرها من خلال انجاز سد مؤقت ريثما يكتمل انجاز التهيئة  

س نة   خلال  سجلت  كما  الجديدة،  المدينة  يعبر  اصطناعي  نهر  انجاز  مع  بها    زيادة   2021الخاصة 

بالا ضافة   البلاد،  عرفته  الذي  الجفاف  لى  ا  ذلك  يرجع  و  بالمنطقة  الرملية  العواصف  في  محسوسة 

للنقص الفادح في عمليات التشجير سواء على مس توى النس يج الحالي أ و على مس توى مشروع  

قاعدة حياة 

 شركة الانجاز
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تهيئة المدينة الجديدة، حيث لم تنطلق عمليات التشجير بشكل مكثف في التحصيصات التي تم  

   .ت طرقهاانجاز ش بكا

 المنجزة   التحصيصات   في   التشجير  نقص:  03  رقم  صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الخلاصة  4

حاول الباحثون من خلال هذا العمل دراسة مجال النس يج القدي لمدينة بوغزول في ظل ال فاق  

 التي يطرحها مشروع انجاز المدينة الجديدة بوغزول

مهما في توجيه و هيكلة مجال النس يج القدي  حيث يلعب مشروع المدينة الجديدة بوغزول دورا  

على المس تويات: المجالية، الاجتماعية، الاقتصادية و البيئية، و لكن سيرورته البطيئة تؤثر سلبا 

 على تنمية و نمو مجال النس يج القدي، و كا جابة على ال س ئلة التي طرحها الباحثون فا ن: 

جنوبا بينما يشكل الطريق الوطني    1الوطني  رقم    توسع مجال النس يج القدي على امتداد الطريق  

حاجزا مجاليا بينه و بي مجال المدينة الجديدة، كما أ نه يعتبر حدا يتوقف عنده توسع مجال   40رقم  

 النس يج القدي،  

ساهم مشروع المدينة الجديدة في خلق ديناميكية اقتصادية غير أ ن تأ ثيرها لا يزال محدودا، خصوصا 

 .  1تأ ثير الطريق الوطني رقم  بالمقارنة مع

يؤثر  مشروع المدينة الجديدة سلبا  على بيئة المنطقة خلال فترة انجازه، و يساهم في تلوث المجال، 

بينما يعد مخطط المشروع بمدينة بيئية بامتياز، و يرجع هذا لسوء التعامل مع البحيرة الطبيعية أ ثناء  

 ة الاصطناعية و النهر العابر للمدينة. تهيئة المدينة، و كذلك لتأ خر انجاز البحير 

و يقترح الباحثون مجموعة من التوصيات قد يساهم تطبيقها في تحسي وضع النس يج القدي، مجاليا،  

 اجتماعيا و بيئيا: 
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نشاء لجنة مشتركة بي الجماعات المحلية و مؤسسة المدينة الجديدة و تكليفها بتس يير مشاريع   - ا 

 ة للنس يج القدي و ذلك لتفادي تضارب المخططات التهيئة و التنمية المحلي

 اشتراط أ ن تكون نس بة معينة من العمالة المحلية  -

شراك القطاع الخاص في انجاز المدينة الجديدة و بالتالي تنش يط النشاط الاقتصادي للمنطقة  -  ا 

 بعث المشاريع الفلاحية التابعة لمجال المدينة الجديدة  -

عطاء ال ولوية لانجاز البحيرة   -  الاصطناعية، لما في ذلك من تأ ثير على بيئة المنطقة ا 

شراك المجتمع المدن في ذلك  -  تكثيف حملات التشجير مع ا 

 

 
 المراجع:   قائمة 
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 مكتب وكالة التشغيل بوغزول  -
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المرحلة  مؤسسة   - بوغزول،  القديمة  للمدينة  النس يج الموجود  تهيئة  مخطط   بوغزول،  الجديدة  المدينة 

 )لغة فرنس ية(  2011ال ولى، 

المرحلة   - بوغزول،  القديمة  للمدينة  النس يج الموجود  تهيئة  مخطط   بوغزول،  الجديدة  المدينة  مؤسسة 

 )لغة فرنس ية(   2012الثانية، 
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 الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر ما مدى واقعية المعايير المعتمدة في تحديد المدن 

 " مثال  ولاية غرداية " 

  

1SOUID Sabrine, 2DERIES Ammar, 3CHADLI Mohammed 
 

1.2.3University of science and technology Houari Boumedien/Faculty of earth sciences /  

Bab Ezzouar ALGERIA. 

 

Abstract :The real city is the one that meets the minimum conditions of life and takes into 

account the requirements of its inhabitants, by providing basic infrastructure, from wide and 

usable streets, sewerage channels, public facilities, administrations, hospitals, schools, markets, 

parks, playgrounds, cultural facilities and rooms for dialogue and discussion . 

However, given the reality of our small and medium-sized cities in Algeria,  many differences 

exist in  different levels of the urban network, between the coastal cities  and the inland cities, 

and even between the cities in the same area. It is thus unfair to use this quantitative criterion 

only in the classification process. It is therefore necessary to adopt other qualitative criteria to 

achieve a more logical and objective classification. 

Through this study, we will try to shed light on the province of Ghardaïa, one of the southern 

provinces whose cities  experienced a rapid growth rate for several reasons and under different 

circumstances. 

Keywords: small cities, medium-sized cities, quantitative norms, qualitative norms, urban 

network, Ghardaïa state. 

 
ــكانها،متطلبات    الحياة وتراعيأ دنى من شروط  على حدالحقيقية هي التي تتوفر  ةالمدين  ملخص: ذلك بتوفير   س

الصـرف الصـحي، المرافق العمومية،   البنية التحتية ال سـاسـ ية، من شـوارع واسـعة وصـالحة للاسـ تعمال، قنوات

ــأ ت ثقافية وقاعات للتحاور   ــ بة وحدائق وملاعب ومنشـ ــواق مناسـ ــفيات ومدارس وأ سـ ــتشـ دارات ومسـ من ا 

 والنقاش.

ــطة في الجزائر، نجولكن   ــغيرة والمتوسـ ــ بكة   د فوارق كثيرةبالنظر لواقع مدننا الصـ ــ تويات المختلفة للشـ بي المسـ

بي مدن الولاية الواحدة. وهو ما يجعل    وحتىالولايات الداخلية،   ومدنالحضرية، بي مدن الولايات الساحلية  

ــنيف غير عادل  ــ تعمال المعيار الكمي فقط في عملية التصــ اعتماد معايير نوعية أ خرى ضرورة حتمية    ووجوباســ

لى تصنيف  .وموضوعيةأ كثر منطقية   للوصول ا 

ــوء على، ولاية  ــليط الضـ ــ نحاول من خلال هذه المداخلة تسـ حدىسـ الولايات الجنوبية التي عرفت  غرداية، ا 

ــ باب  ليها و    وفي ظروفمدنها وتيرة نمو سريعة نتيجة عدة أ ســ ــ نحاول التطرق ا  ــ تها ومختلفة، ســ تحليلها   دراســ
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لى معرفة المعايير الكمية والنوعية التي  والتي يمكن مناقشــــ تها. بالولاية،حددت الشــــ بكة الحضرــــية  للوصــــول ا 

ــغيرةالكلمات الدلالية   ــطة  ،: المدن الص ــ بكة الحضرــية  ،المعايير النوعية  ،المعايير الكمية  ،المدن المتوس ولاية   ،الش

 غرداية.

   مقدمة: 

ال كثر تميًزا من الناحية  المدن الكبرى   كانت فيها   ،كبيرة  حركة تحضر    اس تقلالهاند    الجزائر منذ عرفت   

الكمية والمكانية ، و لا تزال هده  المدن الكبرى  تس تحوذ على الجزء ال كبر من الاستثمارات ، بسبب  

 وزنها الديموغرافي ، الاقتصادي والس ياسي. 

ان تصنيف المدن يحتاج الى معايير ذات طابع اقتصادي و بيئي بشري وعمران، الا ان  بلادنا تعتمد 

ساسي على معيار  الحجم الديمغرافي وحده  في عملية  تصنيف المدن و هو ما يحدد  ان كانت  بشكل ا

 صغيرة متوسطة او كبيرة . 

الا حصاء   )مكتب  الثمانينيات،  من  ال ول  النصف  عن  كبيرة  زيادة  الحجم  المتوسطة  المدن  شهدت 

دراكها أ و كائن حقيقي    (. لكن المدن المتوسطة الحجم ظلت لفترة طويلة حقيقة يصعب2008الوطني،   ا 

 (. R.Brunet 1997)  .غير معروف

 والتجمعات المتوسطة المدن    تحديد  في    مطروحا وحده  كميال المعيار اس تعمال كفاية  عن  سؤالال  يبقى

 اخرى؟ نوعية معايير اس تعمال دون   صحيحا يكون ان التصنيف لهذا يمكن هل  و الحضرية

 خصائصها الطبيعية: الولاية الجغرافي و   موقع  -1

بمسافة    صحراء  الجزائر ،تبعد   شمال  عرض   كم عن الجزائر العاصمة،تقع  بي خطي600تقع ولاية غرداية 

بخط  الطول المار   خط غرينتش وبالضبط ° شرق4.30°و 0.40°  شمالا، وخطي طول  33.20و    32.80°

 على  الجزائر العاصمة.  

كم. وجنوبا ولاية    300 كم200لفة، وتبعدان عنها على التوالي بمسافةيحدها شمالا كل من ولايتي ال غواط والج

كم، ويحدها غربا ولايتي أ درار   190كم، و شرقا ولاية ورقلة بمسافة    1470تمنراست التي  تبعد عنها بمسافة   

 كم.     350كم و  680والبيض تبعدان عنها على التوالي بمسافة  
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الذي      01حيث توجد على الطريق الوطني  رقم     2كم86.560مساحة تقدر بـ  تتربع ولاية غرداية  على  

لى تسعة دوائر وتش تمل على ثلاثة عشر بلدية . داريا ا   يربط بي الجزائر وتمنراست  وهي تتفرع ا 
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تتميز ولاية غرداية بطبيعة صحراوية وهي جزء من الصحراء الكبرى يقدر معدل ارتفاعها عن سطح      

مترا، كما تحتوي على بعض المنخفضات المتمثلة في الحـمادات، والشطوط وبعض الهضبات    468البحر بـ  

ومتد متشعبـة  عميقة  وديان  تتخللها  كلس ية  طبقات  من  تتكون  وهي   المتقطعة  لـذا  الصخرية  اخلـة، 

  - واد متليلي   - واد زقرير    - واد النساء    - سـميت ببلاد الش بكـة ومن أ هم هذه ال ودية: وادي مزاب  

 واد أ ريدان.  - وادي بلوح واد ال بيض 

بقوة وبشكل   ، تس يل أ حيانا تساقطات قليلةبكمية  مناخ ش به قاري صحراوي ذو طبيعة جافة وحارة

لى خسائر مادية مما يس توجب احترام ارتفاقات     نتيجة فيضان ال ودية المكونة للش بكة  طوفان ممّا تؤدي ا 

 هده ال ودية وتوجيه التعمير نحو مناطق جديدة أ منة أ كثر  من خطر الفيضانات.  

على أ ودية كبيرة  تلعب  دروغرافية  يه ميزها بش بكة   دورا كبيرا في تنظيم المجال العمران باحتوائها 

  ن المنطقة،تعتبر ال ساس ال ول  لقيام مد

 تطور النس يج العمران لمدن ولاية غرداية:    - 2

نمطي  من النس يج العمران ال ول المتمثل في القصور  فهو تشكله من  ما يميز المجال الحضري 

الجديدة    ال شكال  أ و  التوسعات  في  المتمثل  الثان  والنمط  الحالية  للمدن   ال ولى  الانوية  وهي 

 للتعمير. 

 نس يج قدي:    2-1

لا أ نها تمثل وحدة متكاملة رغم   تتميز مدن  ولاية غرداية  في بنيتها  المكونة من ثلاث اجزاء مختلفة ا 

 تميز عناصرها بوظائف مختلفة واس تقلال مجال الواحة عن المجالات ال خرى، و هذه البنيات هي:  

   القصر:  - 1- 1- 2

ري متميز, وهو عبارة عن كتلة متجانسة ومنسجمة  يعتبر القلب النابض في المدينة, وهو ذو نمط معما

ال من  لتوفير  جبل  قمة  على  تكون  أ ن  القرية  هذه  تخطيط  في  ويراعي  المنحدرة  ال رض  طبيعة  مع 

    والمحافظة على ال راضي الصالحة للزراعة.

ذ يحتل المسجد    القصر يتكون أ ساسا من أ ربعة عناصر وهي: المسجد, المساكن, السوق, الطرقات ا 

وسط القصر و المكان المرتفع فيه, في حي يأ خذ السوق الموضع السفلي ليكون مجالا مشتركا بي داخل  

يي تمثل الشرايي  القصر وخارجه, والمجال السكني يمثل الجزء ال كبر من فضاء القصر، و أ ما الطرقات فه 

 بي مختلف المرافق. 

في  الواحة:    2- 1- 2 ال خر  القصر(, و  )في  الجبل  فوق  أ حدهم  منزليي  المنطقة  سكان  كان لمعظم  لقد 

ليها السكان في فصل الصيف.      السهل بي أ شجار النخيل، حيث يلجأ  ا 



  

573 
 

 نس يج حديث:   2-2

 التوسعات الحديثة لمدن الولاية:  2-2-1

التي تشكل الجزء الكبير لمدن الولاية فلقد عرفت هده المدن توسعات مرت بمراحل  ولكن أ سرعها 

م 1962وتيرة كان بعد الاس تقلال حالها حال باق المدن الجزائرية نتبجة عدة عوامل حيث و مند س نة  

ر المس تعمر توسعت المدن في كل الاتجاهات، بوتيرة سريعة، هذا لعدة اعتبارات جديدة ظهرت مع ظهو 

المتعلق 74/  26والساحات العامة  خاصة مع قانون    وبقيت  فاتسعت الطرق وظهرت المساكن الحدائقية  

،وتحسنت الظروف المعيش ية للسكان بظهور المنطقة الصناعية في "النومرات"   بالاحتياطات العقارية

 افة السكانية العالية.  وساهمت في النزوح والهجرة و بالضبط باتجاه مدن شمال الولاية ذات الكث

ولكن و بالمرحلة الحديثة فلقد شهدت المدن تعميرا هاما وهدا خلال العشرية ال خيرة، حيث ارتفع عدد  

السكان وظهرت المشاريع الا نمائية وزادت نس بة النزوح والهجرة الداخلية وبدأ  التوسع العمران يتجه  

داخل السهل و تش بع القصور ، كما تميزت هذه المرحلة  نحو الغابات و الواحات نظرا لنفاذ ال راضي  

حي  مثل  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  التي  جماعية،  النصف  المساكن  "س يدي   بظهور  وحي  "بالغنم"، 

 عباز".

 اتجاهات التوسع و عوائقه:    2- 2- 2

تتشابه أ غلب مدن الولاية من حيث الخصائص الطبيعية ومن أ هم العوائق و المشأكل التي تواجه 

 : لتوسعات العمرانية بها نجدا

 العوائق الطبيعية :  -

سرير    في  الحضرية  المجالات  تتموقع  أ ن  حيث   ) الش بكة   ( المنطقة  طبوغرافيا  في  أ ساسا  تتمثل 

حاطته بالمرتفعات جعل التوسعات العمرانية تكون على طول الوادي )وادي ميزاب،  الوادي و ا 

لى تكدس   الكتل العمرانية و القضاء على الفضاءات و الجيوب  واد متليلي... ( و هو ما أ دى ا 

 الفارغة حيث تكاد تنعدم المساحات  في المجال المبني . 

فوح المحيطة بال ودية كذلك    -     كما أ ن طبيعة المنطقة تجعل من الصعب التوسع من خلال السُّ

 بالنس بة لمناطق الغمر. 

 المناطق الصناعية و الش بكات المختلفة :  -
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في الطرق   ومختلف الش بكات  شكل التوسع العمران في وجود المناطق الصناعية،يكمن م      

التي تمر عبر المدن  و كذلك وجود خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي و محطات الخدمات  

 ، أ ما داخل النطاق الحضري نجد خطوط الكهرباء ذات الضغط المتوسط . 

لى الارتفاقات  التي تتلخص في:    وهدا اضافة ا 

ال ودية )واد ميزاب ، واد نشو ، واد نومر واد درين.....( ، أ راضي الوقف و الحبوس )المقابر     

،الهبات ،أ راضي المساجد، ....الخ( ،الخطوط والش بكات و الطرق )ش بكة الكهرباء ، الماء، 

 الغاز، خطوط الهاتف ( . 

 الجزائر : المعايير الكمية المس تخدمة في عملية تصنيف المدن في    - 3

 نسمة   20000الى  5000:   مدن صغيرة •

 نسمة 100000الى  20000المدن المتوسطة:  •

 نسمة.100000: اكثر من   المدن الكبيرة •
 

 : 2008الة    1966تطور التعداد السكان للجزائر من    - 4

 

حصاء   الديوان الوطني للا 

 

 معدل النمو   السكان  

 مناطق الس نوات 

 حضرية 

مناطق  

 متفرقة 

السكان  % المجموع 

 الحضر 

السكان  

 الاجمالي

السكان  

 الحضر 

1966 6 408 920 5 613 080 12 022 

000 

53,31 - - 

1977 9 908 812 7 039 188 16 948 

000 

58,47 3,49 4,45 

1987 16 286 913 6 752 129 23 039 

042 

70,69 3,12 5,09 

1998 23 698 009 5 414 844 29 112 

853 

81,40 2,10 3,39 

2008 29 215 767 4 864 263 34 080 

030 

85,73 1,61 2,15 
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لعدة عوامل مرتبطة بنوعية الحياة و تحسي   سريع بعد الاس تقلال نتيجة  سكان  نمو  عرفت الجزائر 

 ظروف المعيشة حيث يعد عامل الزيادة الطبيعية من أ هم العناصر المؤثرة في التعداد السكان. 

 : 2008الى    1966التجمعات السكانية حسب الفئات من س نة  تطور عدد   -5

 

 RGPH حجم الفئات 

1966 

RGPH 

1977 

RGPH 1987 RGPH 1998 RGPH 2008 

5 000 اقل من    1616 1 985 2962 3218 3562 

 722 625 360 186 130 5000 الى 000 20

100000الى 20000  37 54 130 184 239 

 40 30 18 8 4 اكثر من  000 100
 4563 4057 3470 2233 1787 المجموع 

حصاء   الديوان الوطني للا 
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 .2008الى احصاء  1966عدد التجمعات الحضرية من احصاء مجموع   نلاحظ الزيادة في  

 1987غير أ ن التغير في هذا العدد لا يكون بنفس الوتيرة حيث كان اقل اهمية في الفترة الممتدة بي 

 . 1998و  

نسمة هي الاقل  عددا   مقارنة  بالفئات الاخرى خاصة    100000التجمعات التي تضم اكثر من  فئة   

نسمة وهذا خلا ل كل الا حصاءات السكانية اما فئة التجمعات   5000التجمعات التي تضم اقل من  

نسمة والتي تندرج ضمن المدن المتوسطة فقد عرف عددها تزايدا    100000الى    20000التي تضم من  

 . 2008الى احصا  1966د احصا من

 : 2017- 1966تطور سكان ولاية غرداية في الفترة     - 6

يتحكم فيه عنصرين هما الهجرة و الزيادة الطبيعية التي يعبر عنها من تغيرات عاملي أ ساس يي ) المواليد  

 والوفيات(. 

نتيجة عوامل عديدة   حيث  شهدت الولاية تطور ديموغرافي  كبير على غرار باق ولايات الوطن    

يعد عامل الزيادة الطبيعية من أ هم العناصر المؤثرة في التعداد السكان و التي يعبر عنها بتغيرات عاملي 

لى عامل الهجرة أ و حركة السكان و التي    ضافة ا  أ ساس يي لنمو السكان وهما ) المواليد والوفيات( , ا 

 ولاية.تؤثر بشكل كبير علي النمو الديمغرافي بال
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 سابقا (   DPAT)   مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  المصدر : 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

  
Population 

1966 

Population 

1977 

Population 

1987 

Population 

1998 

Population 

2008 

Population 

2017 

 130516 88252 87583 62251 57153 43802 غرداية 

ضاية بن 

 13447 9110 5539 2319 1094 ضحوة

14814 

 37416 36520 24765 20721 13345 9262 بريان

 51437 41192 33728 22959 14474 9828 متليلي

 74184 47167 48089 34032 18026 12606 القرارة 

 19188 16174 12656 8553 5006 4219 العطف 

 12117 12324 6898 3904 924 - زلفانة 

 3647 1656 1226 54 - - سبسب 

 43001 37561 27733 18642 4003 2687 بونورة 

 386320 294293 251788 176655 115250 83498 المجموع 



  

578 
 

سكان الولاية عرف تزايد ملحوظ حيث بلغ     خلال المعطيات الاحصائية   ان  تعداد   نلاحظ من 

لى  1977نسمة ليرتفع س نة    83498حوالي    1966س نة   لى   1987نسمة ثم يصل س نة    115250ا  ا 

س نة  176655 وصل  و  لى  1998نسمة  حصائيات     نسمة    251788ا  ا  حسب  سجلت    2008, 

 نسمة.  386320فسجل  حوالي   2017نسمة ,أ ما أ خر تعداد بحوزتنا س نة  294293

 تصنيف مدن ولاية غرداية حسب المعيار الكمي :   -   7

 :   2008- 1998- 1987احصاءات  تطور التجمعات السكانية لولاية غرداية حسب    - 

 

R.G.P.

H 

 000 5اقل من 

 

5 000  

 20000الى 

 50الى   000 20

000 

 100اكثر من  

000 

 المجموع 

عدد  

 السكان

عدد  

التجمعا

 ت

عدد  

 السكان

عدد  

التجم 

 عات

 عدد  عدد السكان 

التجم 

 عات

عدد  

السكا

 ن

عدد  

التجمعا

 ت

عدد  

 السكان

عدد  

التجمعا

 ت

1987 5751 8 42537 4 160422 5 0 0 208710 17 

1998 5103 12 41671 4 249942 6 0 0 296716 22 

2008 

 

10083 14 53557 4 296230 6 0 0 359871 24 

 
)  مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  المصدر :  DPAT سابقا (    
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التعدادات   السكانية الثلاثة   نسمة هو الغالب في اغلب    5000نلاحظ  ان التجمع السكان اقل من  

نسمة    100000و عدد هذه التجمعات يعرف تطور كبير على عكس التجمعات السكانية الاكبر من  

التي لا توجد في اي تعداد الا اذا احصينا سكان بلدية غرداية كتجمع سكان واحد فا نها تسجل عتبة  

الكبيرة. ( لتكون ضمن المدن  2017نسمة س نة 130516نسمة   ) 100000  

 5000اما التجمعات السكانية التي تصنف ضمن المدن المتوسطة فهيي الغالبية بعد تجمعات الاقل من  

لترتفع الى   17تجمعات من اصل  5 1987نسمة و ذلك خلال التعدادات الثلاث حيث كانت س نة 

 .  2008و  1998خلال الا حصائيي الموالي   6

 لاية غرداية : مدى صحة المعيار الكمي في تصنيف المدن  في و   - 8

لحضرية   ا عات  م تج ل ا و  دن  الم يف  ن تص ية  عمل في  كمي  ل ا عيار  الم ل  عما ت س  ا قاد  ت ان تم  ما  با  ل غا

خرى     ية ا وع ن عايير  ر م با ت عي الاع ذ ب خ ل  ط دون ا فق كان  لس دد ا ع على  تماد  ث ان الاع ي ح

يقي   لحق فها ا ي ن دن وتص ع الم ق ن وا غلوط ع م يف  ن تص عطي   . ي

ننا نجد ان مدنها الم  صنفة ضمن المدن المتوسطة اعتمادا على المعيار الكمي  وباخد ولاية غرداية مثال فا 

فقط لا ترقى لهذا التصنيف اذا ما اس تعملنا معايير اخرى كمدى توفر التجهيزات والش بكات المختلفة  

و نوعية  الحياة بشكل عام  بها حتى اننا نسجل عجز في هذه المعايير لكي ترقى الى  مصاف التجمعات  

دنى من شروط الحياة في المدينة  وقد جمعنا عدة معطيات تبي هذا العجز الحضرية التي تلب حد ا

 في الجدول الموالي . 

و يرجع  هذا التشكيك في مدى صحة المعيار الكمي و اس تعماله المنفرد في عملية تصنيف المد ن    

لوصف الواقع الحضري   عتراض ال كاديميي والباحثي  في أ غلبيتهم العظمى على المعايير التي اختيرت لا

وتحديد التجمع الحضري اعتمادا على  عتبة عدد السكان  معينة )حجم السكان و ممارسة النشاط   

الزراعي من عدمه  ( دون ال خذ بالمعايير الاقتصادية و الاجتماعية الاخرى و نوعية  التجهيزات و  

 الخدمات المتوفرة. 

الحضر  للتجمع  واحد  تعريف  اعطاء  يجعل  ما  باختلاف  وهو  يختلف  صعبا  امرا  المتوسطة  المدن  و  ي 

من المعطيات  المبينة في الشكل اعلاه     وجهات نظر الباحث و التوجهات و الس ياسات المعتمدة في كل

يظهر  ان نوعية الحياة الحضرية في مدن ولاية غرداية  بشكل عام ليست في المس توى المطلوب وهو  
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حتى ولو تجاوزت عتبة حجم  السكان  ما  يجعل  هذه المدن لا  ترقى الى م صاف المدن المتوسطة 

فيها   الغاز  نس بة  فمدن  شروب  %  65المطلوبة  حوالي  %89وماء  انترنيت  توصيل  لا    %4وش بكة 

في   وحده  الكمي  المعيار  اس تعمال  مراجعة  اعادة  يجعل  ما  وهذا  الصغيرة،  المدن  فئة  في  الا  تصنف 

 تصنيف المدن امرا حتميا. 

سر المعيش ية العادية و الجماعية:   معدل ملكية المع دات المنزلية لل 

 

 سابقا (   DPAT)    مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية  المصدر :  

 خلاصة : 

والنزوح   السكانية  الزيادة  نتيجة  متسارع   حضري  نمو  الاس تقلال  بعد  الجزائرية  المدن  عرفت  

، وأ سفر عن  تحولات ش بكة حضرية وطنية هرمية  ما أ دى الى ظهور ،الريفي المس تمر وغير المنظم

تعمير ش به  اجتماعية واقتصادية أ دت بدورها لتخطي انوية المدن المركزية  لحدودها الجغرافية نحو 

مختلفة، وتغيرات جذرية  في البنية  العمرانية واختلالها، هذا ما يتجلى    حضري بأ شكال و اتجاهات

العجز  المرور  مشأكل  )من  حاليا  الجزائرية  المدن  اغلب  تواجهها  التي  المزمنة  المشأكل  مجموعة  في 

السكني، نقص المرافق والخدمات، مشأكل التلوث و النفايات و الصرف الصحي....الخ(، على  

القفزة التي عرفتها الولايات الجنوبية   للوطن على مس توى توسع   ت تظهر جلياغرار باق الولايا

الكبير، الديمغرافي  والنمو  الضرورية   العمران  الحاجيات  بقية  توفير  الوثيرة  بنفس  يواكبه   لا  الذي 

 للسكان.  

ية  وللوصول الى ش بكة حضرية وطن   الافضل  الشاملة  والتنمية الا قليمي التوازن تحقيق أ جل من 

د على واحد دون  عتماالاخذ بعي الاعتبار كافة المعايير الكمية والنوعية دون الا  س تلزم ي   ،هرمية
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من جهة أ خرى  أ حدثت ديناميكية مجالية أ سفرت عن نمو مراكز حضرية جديدة، ساهمت في    

لها الدور ال ساسي  هيكلة المجال الضاحوي و بالتالي خلق ديناميكية  ديمغرافية وعمرانية متباينة كان  

المراكز   من  العديد  جعل  ما  ال راضي،  اس تخدامات  نوع  تحديد  و  والمرافق  السكان  توزيع  في 

 الضاحوية  ترتقي لمصاف المدن أ و البلديات. 

 المراجع: 

  PDAUالمخطط التوجيهيي لبلديات غراية  -

 . 2008 1998 - 1987 - 1977-  -1966الا حصاءات الوطنية  -

 OPVMديوان حماية وترقية واد ميزاب  -

 2017الاحصاء الس نوي لولاية غرداية  -

 سابقا (    DPAT)    مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية   -

 الديوان الوطني للاحصاء  -
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Abstract  

Algerian cities have witnessed many multi-directional transformations as a result of: 

➢ Multi-directional transformations as a result of the industrialization policy in the seventies 

and the phenomenon of rural exodus, which had a significant impact on the acceleration of 

urban growth, the inflation of cities and the doubling of their population 

➢ The radical transformation of the direction and course of the country’s supreme policy by 

entering into the market economy system, recognizing the right of individual property and a 

significant rural exodus as a result of the insecurity that the country experienced during the 

black decade. 

The city of al-Kharroub witnessed several transformations that included many fields, both in 

terms of form, functions and even the internal structure of its neighborhoods, with their 

connection to each other as a result of the expansion of its urban area and its transformation 

from rural to urban through different periods of time. 

 

Keywords: City - Transformations - Rural – Urban- Extention. 

 

 ملخص 

 الجزائرية العديد من التحولات المتعددة الا تجاهات نتيجة: شهدت المدن

س ياسة التصنيع في س نوات الس بعينات وظاهرة النزوح الريفي اللذين كان لهما ال ثر الكبير في تسارع وتيرة النمو   -

 الحضري وتضخم أ حجام المدن وتضاعف عدد سكانها

للبلاد   - العليا  الس ياسة  ومسار  لتوجه  الجذري  الملكية التحول  بحق  والا قرار  السوق  قتصاد  ا  نظام  في  بالدخول 

 الفردية وهجرة ريفية معتبرة نتيجة وضعية اللاأ من التي عاش تها البلاد خلال العشرية السوداء 

كما شــهدت مدينة الخروب عدة تحولات شملت العديد من الميادين ســواء من حيث الشــكل الوظائف وحتى 

ت لى حضرــية  البنية الداخلية ل حيائها، مع ا  تســاع رقعتها الحضرــية وتحولها من ريفية ا  صــالها ببعضــها البعض نتيجة ا 

 عبر فترات زمنية مختلفة.

 .توسع-حضر –ريف  –تحولات  –مدينة  :كلمات مفتاحية

 

 

mailto:largat.malika@univ-oeb.dz
mailto:fadia.dali@yahoo.fr
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 مقدمة: 
تتوي  موضع اهتمام الباحثي والعلماء كونها أ كثر من مجرد موطن جماعي بس يط، بل هي    المدينةلطالما كانت  

آلاف من الس ني من التطور ونقطة انطلاق لسلسلة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي    لعدة أ

 ميزت البشرية. 

ن كانت   كمظهر عمران مأ لوف يمكن تميزها عن    المدينة بحيث اختلفت أ راءهم حول تعـريف مضبوط وموحد لها، وا 

سواء بطابعها المورفولوجي وشكلها الخارجي أ و حتى نموها وتطورها التاريخي، وعلى العمـوم تتفق  القرية بوضوح 

 أ راء الباحثي على أ ن المدينة هي:

ويعد الحجم السكان عنصرا مشتركا في كثير من ال راء التي قبلت في   حيز التمركز السكان والعمل والترفيه ➢

لى حد كبير بي الدول عن بعضها البعض.   66تعريف المدينة وهو بدوره متباين ا 

، وهي أ على مجال لتركز  كل ما يختلف عن الريف من حيث حجمها ومساحتها وعدد السكان وطراز المبان  ➢

داري وس ياسي كما أ نها مجال منظم ومسطر لحياة ال فراد وملكياتهم، وهي أ يضا    ال شخاص ومنطقة حكم ومركز ا 

جتماعية معقدة. نعكاس لتنظيمات ا   67ا 

الحضرية كما   المراكز  وتجديد  والتوسع  التحضر  ناحية  من  عنه  اقتصادية تختلف  مساحات  واس تحداث   ،

لى تغيرات مورفولوجية وانتقال بي نظام الت حضر الصناعي ونظام التمدن الحضري  واجتماعية الشيء الذي يؤدي ا 

لى مجتمع يغلب عليه الطابع الحضري  68فالتحول الحضري   .هو التحول من مجتمع يغلب عليه الطابع الريفي ا 

س تعمالات أ رض تركز السكان يتميزون بطريقة للحياة واضحة من خلال أ نماط الحياة والعمل ➢ ، وتتميز المدينة با 

قتصادية وس ياس ية، وتس تخدم الا مكانيات والموارد في  متخصصة بدرجة عالية، تنوع   جتماعية وا  كبير لمؤسسات ا 

 .69المدينة بحيث تبدو وك نها الات ومكائن في غاية التعقيد

 70، والعلاقات الودية بي العلم، الفن، الثقافة والدين. رمز التعامل الودي والعلاقات الوطيدة بي الناس ➢

و بفضل كثافة بناياتها و تحركاتها العمرانية،    مكان تواجد العمل و مقر السلطاتمركز التبادلات و الملتقيات و   ➢

نما حركتها و اندماجها و كثرة ال ثار   رتباطية عميقة، وليست التجهيزات وحدها التي تكون المدينة و ا  تخلق قدرة ا 

بمعنى   هذا   , الحقيقية  قيمتها  تعطيها  التي  للمدينة  التاريخية  المعالم  و  بالمعايير  القديمة  تقاس  أ ن  يمكن  لا  التي  القيمة 

  71الاقتصادية .

 
بن طيب عبد الحميد، تحولات المجال الحضري دراسة حالة مركز مدينة أ درار ، مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة، المس يلة،  - الداودي محمد  -66

 07، ص  2011معهد تس يير تقنيات حضرية ، جامعة المس يلة 

 
67 -  Maouia saidouni,l’element d’introduction urbaine, casbah Edition.p10 

جامعة    - داودي محمد ، بن الطيب عبد الحميد " تحولات المجال الحضري دراسة حالة مركز مدينة أ درار" مذكرة تخرج مهندس دولة  - 68

 2011المس يلة معهد تس يير تقنيات حضرية 
 41،ص2ال ردن ط-جغرافيا المدن،دار وائل لطباعة و النشر، عمانكايد عثمان أ بو صبحة، :  -69

70 -  A.ZUCCHELLE-introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine 1984 – volume2 
p 32   

 59فتحي أ بو عيانة : جغرافية العمران ص  -  71
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ذا من السهل نسبياً تعريف المدينة نفس الشيء بالنس بة للريف فهو منطقة تتميز أ ساسًا بالنشاط  ا 

 الزراعي والكثافة المنخفضة جدًا التي تنتج عنها. 

 الا شكالية: 

عرفت معظم الدول تحولات هامة في ش تى الميادين نتيجة التغيرات الس ياس ية والاقتصادية والتي كان لها أ ثرها  

فقد   وقراها،  مدنها  بمعظم  الجزائر  بلدنا  حال  وهو  العالم  بلدان  على  المدنالمباشر  من    شهدت  العديد  الجزائرية 

 التحولات المتعددة الا تجاهات  نتيجة:

 المتعددة الاتجاهات نتيجة س ياسة التصنيع في س نوات الس بعينات وظاهرة النزوح الريفي اللذينالتحولات   ➢

 كان لهما ال ثر الكبير في تسارع وتيرة النمو الحضري وتضخم أ حجام المدن وتضاعف عدد سكانها

قتصاد السوق والا قرا ➢ ر بحق الملكية  التحول الجذري لتوجه ومسار الس ياسة العليا للبلاد بالدخول في نظام ا 

 الفردية وهجرة ريفية معتبرة نتيجة وضعية اللاأ من التي عاش تها البلاد خلال العشرية السوداء 

لزامية تلبية متطلبات السكان  فهذه التحولات السريعة في ش تى المجالات افرزها نمو المجتمع وتطوره مع ضرورة وا 

 . على جميع المس تويات

ت العديد من الميادين سـواء من حيث الشـكل الوظائف وحتى البنية  شـهدت مدينة الخروب عدة تحولات شمل

تصالها ببعضها البعض نتيجة:  الداخلية ل حيائها، مع ا 

تساع رقعتها الحضرية  ➢ لى حضرية  ا   وتحولها من ريفية ا 

غيرها، وفي  الروابط التي تجمعها سواء العمرانية ومدى علاقتها بالتطورات الس ياس ية التي عرفتها المنطقة أ و   ➢

 هذا الصدد يجب التطرق لهذه التطورات ومدى تداخلها في تحول وتطور العمران. 

لى التحولات؟   فما هو حال مدينة الخروب؟ ما هو نوع التحول؟ وماهي العوامل وال س باب التي أ دت ا 

 

 الهدف من الدراسة:  

ل المختلفة للتحولات وتحديد ال س باب معرفة أ ثر وعمق هذه التحولات مع تحليل الوضع الراهن واس تخلاص المراح

لى ذلك.   التي أ دت ا 

 

 المنهجية: 

س تعملت:  عتمدت على أ سلوب التشخيص والتحليل على المس توى المحلي للمجال بحيث ا   ا 

 المنهج التاريخي عن طريق ذكري لتاريخ نشأ ة المدينة والمراحل المختلفة التي مرت بها . ➢

دراج معطيات كم  المنهج الكمي من خلال ➢ حصائية وبيانات تخدم الموضوع وبالتالي الخروج بنتائج ا  ية وا 

س تنتاجات تؤكد التحولات الحاصلة بمجال الدراسة وذلك عبر فترات زمنية مختلفة.  وا 

مرحلة العمل الميدان هي ال ساس رغم صعوبتها للتحقق من المعطيات المتحصل عليها مع توضيح وتفسير للكثير  

 زيارات متكررة وعديدة لمختلف الهيئات والمصال المتواجدة بالخروب. من الجوانب وذلك بعد  

نجاز الخرائط وفق برنامج   " ARC GIS" ا 

 التعريف بمنطقة الدراسة: 
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  583.32تتربع مدينة الخروب على مساحة  

رتفاعه  هـ على سهل بومرزوق الذي يتعدى ا 

يحمل  650 الذي  الوادي  يتوسطه  والذي  م 

سمه، بينما تتربع بلدية الخروب على مساحة  ا 

الخروب حاليا مقر دائرة وبلدية هـ    22465

داريا تابعة لمدينة قس نطينة و" تبعد   أ يضا، ا 

مسافة   جنوبا،    16عنها  موقع كلم  ذات 

مشكلة همزة وصل بي  أ همية كبرى    يكتسي 

فهيي  التلي  وال طلس  القس نطينية  السهول 

ش بكة   تتخللها  والصحراء،  التل  بي  البوابة 

تربطها   والحديدية  البرية  الطرق  من  معتبرة 

على   فوجودها  الوطن  جهات  بمختلف 

سابقا المتجه جنوبا   03الطريق الوطني رقم  

وص وبسكرة  باتنة  مدينة  لى نحو  ا  ولا 

أ ولاد   بلدية  مس توى  على  وتفرعه  الصحراء 

الذي    10رحمون مشكلا الطريق الوطني رقم  

يربط المدينة بأ م البواق وعي البيضاء وتبسة  

لى الجمهورية التونس ية شرقا.  متجها ا 

 

 لمحة تاريخية عن نشــأ ة مدينــة الخــروب:  -1

وال بحاث  المصادر  من  العديد  توضحه  ما  حسب  التاريخ  فر  لى  ا  الخروب  مدينة  نشأ ة  تعود 

لى ما أ كدته الكثير من الحفريات التي وجدت بالمنطقة   ضافة ا   التاريخية ا 

لى يومنا هذا، أ همها الحضارة الرومانية من  حيث مرت الخروب بعدة حضارات تركت اثارها ا 

المتواجدة قرب محطة السكة الحديدية، مرورا بالحضارة الفينيقية واثار أ خرى تدل على  خلال العي  

الحضارة ال مازيغية بالمنطقة التي تتمثل في ضريح ماسينيسا المتواجد بالمكان المسمى الصومعة والذي  

لى المملكة النوميدية التي كانت عاصمتها سيرتا   .72يعود ا 

المصادر هو جمع " خربات " وهي في ال صل مجموع قبائل  ومعنى كلمة الخروب حسب بعض  

 .74كما تشير أ بحاث أ خرى أ نها كلمة عربية مش تقة من " خربة " وتعني الثقوب .73الشرفاس 

 ، 75وهناك من يعتبر معناها مرتبط بأ شجار الخروب وكانت موطن قبيلة شرفة   

 
 14ص  2001بمدينة الخروب، جامعة قس نطينة، كلية علوم ال رض_ ميلاط نور العروبة: وضعية النقل المرتبط 72

73_POS  نجاز مكتب دراسات  .  07ص  1999ميلة  BEMموزينة من ا 

 . 135الجزء ال ول ص  1936بيروت   -_الش يخ مبارك الميلي: تاريخ الجزائر 74
 . 135الجزء الأول ص  1936بيروت   -_الشيخ مبارك الميلي: تاريخ الجزائر75
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أ رياف المنطقة ضمن قرى ومشاتي كانت عبارة عن أ ثار خربة وسكانها كانوا موزعي في    1859قبل  

الحمبلي،   يعقوب،  بني  قبائل  مثل  ال ودية  حواف  على  أ م  العليا  السهول  في  سواء  متعددة 

 الدرايد.....وغيرهم.
 

نشاء مركز الخروب بقرار ملكي في   بحيث   1859أ وت    06تم ا 

أ صبحت تسمى بالخروب وذلك بتدخل الا س تعمار الفرنسي 

طار خطة الزوايا القائمة على   س تطان في ا  أ ين أ نشأ ت كمركز ا 

وتفرعاته التي تكون معه زوايا    03حافتي الطريق الوطني رقم  

لى مساحات مربعة أ و مس تطيلة   قائمة وبذلك تقسم المدينة ا 

ع ويبدو وسط هذه  مس تغلة في البناءات التي تفصلها الشوار 

داري   البناءات: ساحة عمومية، ثكنة، سوق أ س بوعي، مبنى ا 

يضم مقر البلدية، أ من شرطة، محكمة، مصلحة ضرائب، فرع  

 بريدي، درك.

في  و كامل  تصرف  ذات  بلدية  مقر    28أ صبحت 

ش تمل على منشأ ت عسكرية واسعة  ،  186376مارس   بحيث ا 

عبر وزعت  مراقبة  أ براج  لى  ا  بالا ضافة  أ نحاء    النطاق  جميع 

المنطقة:    1866س نة    المنطقة سكان  عدد  ،  77ن   4876بلغ 

س تطانية  ن    578منهم   ا  مناطق  ضمن  يقطنون  أ جانب 

   ويس تخدمون فيها السكان المحليون ك جراء. 

 

 
واقتصرت   السكان  النمو  يخص  فيما  التفصيلية  الا حصائيات  حيث  من  كبيرة  هتمامات  با  الخروب  تحضى  لم 

هتمامها من الناحية التي تفيد المس تعمر فقط كما البيانات على   جمالية عن سكانها بحيث كان ا  عطاء لمحة عامة وا  ا 

 أ ن السكان ال صليي لا يصرحون بالبيانات الصحيحة لغرض يخدم الثورة التحريرية أ و للخوف من المس تعمر.

يجابيحيث   1936بدأ  الخروب في التحول والنمو النس ب منذ   ا بسبب هجرة الريفيي من  شهد سكانه نموا ا 

 لعدة أ س باب نذكر منها:  المنطقة

جبارهم على التجمع في المحتشدات التي أ قامها خصيصا لهم  -  مطاردة المس تعمر للسكان وا 

 فقر الريف وتجريد أ صحابه من أ راضيهم. -

لى المدينة  - نتقال من الريف ا   وجود مغريات في المركز رغبت الريفيي في الا 

لى تاجر أ و حرفي أ و أ جير عند المس تعمر في المناطق القريبة  تغيير الوظيفة من فلا - ح ومربي ماش ية ا 

 من المركز. 

قتصر في الس نوات ال ولى للا س تقلال    بقي الخروب محافظا على طابعه المميز حتى بعد الا س تقلال حيث ا 

لى التوس حتلال سكنات المعمرين الشاغرة بعد رحيلهم بالا ضافة ا  لى ا  ع الداخلي الذي تم في  على تسارع الريفيي ا 

 
76_Recueil Officiel Des Actes De La Préfecture De CNE 1926 
77 _Bulletin Du Gouvernement Général 1863 P 103 
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قتصرت مدينة الخروب على نواة صغيرة من   السكان القدماء نسبيا والنازحي   الفراغات العمرانية الموجودة أ نذاك وا 

ثر رحيل المس تعمر.  من ال رياف ا 

للتعمير    1974س نة   الرئيسي  المخطط  توابع    PUDجاء  أ حد  لتكون  الخروب  مدينة  ختيار  ا  تم  بحيث 

 ر به من موقع وموضع هامي وش بكة مواصلات مهمة. قس نطينة لما تزخ

لس نة   الا داري  التقس يم  قس نطينة    1984وبعد  لولاية  تابع  مقر دائرة  لتصبح  جديد  من  الخروب  رتقت  ا 

بن باديس مما جعلها تعرف نموا عمرانيا ملحوظا فاق   تضم كل من بلدية عي عبيد، عي سمارة، أ ولاد رحمون وا 

 كل التوقعات .
 : 78نس بة التحضر  -2

 2008- 1966: التطور السكان بي الريف والحضر ما بي  01جدول رقم  

 % سكان الريف  % سكان الحضر  سكان البلدية  الس نوات 

1966 16.210 9.561 58.98 6.649 41.02 

1977 21.300 14.962 70.24 6.338 29.75 

1987 51.142 36.579 71.52 14.563 28.47 

1998 89.919 65.344 72.67 24.575 27.33 

2008 174.077 169.847 97.57 4.230 2.43 

حصاء.  :المصدر  الديوان الوطني للا 

ن المتمعن للجدول رقم   الذي يمثل تطور سكان بلدية الخروب بي حضر وريف نجد   01ا 

   ل خر.س نة بوتيرة مختلفة من تعداد   42مرة خلال  18تضاعف عدد السكان بأ كثر من 

  لى نخفضــت نظيرتها نســ بة ســكان الريف من مرحلة ا  التناضر الواضح بحيث كلما زادت نســ بة التحضرــ كلما ا 

 أ خرى.

 : 77- 66مرحلة    •

تبعها المس تعمر تميزت هذه المرحلة     بتقارب كبير بي سكان الحضر وسكان الريف نتيجة س ياسة التهميش التي ا 

قتصر  لى ال رياف والقرى حيث ا   سكان المدينة في هذه الفترة على سكان المحتشدات اللذين اس تولوا ضد الجزائريي ا 

لى بلدانهم.  بعد الا س تقلال على سكنات المعمرين اللذين تم ترحيلهم ا 

 : 87- 77مرحلة    •

وهذا نتيجة للزيادة    تطورا سريعا في نس بة السكان الحضر مقارنة مع سكان الريفشهدت هذه المرحلة  

ضاف ا  تميزها  التي  معيش ية السكانية  ظروف  على  لتوفرها  المدينة  لى  ا  نتقال  والا  الزواج  على  الش باب  قدام  ا  لى  ا  ة 

 أ فضل مع توفر كبير لفرص العمل.

 : 98- 87مرحلة    •

زدوجت ظاهرة  الذي شهدته الخروب فقد    التحول المس تمربعد التضخم الذي شهدته مدينة قس نطينة ومع   ا 

لى المدينة بي نزوح داخلي للريفيي ونز   وح خارجي من قس نطينة والبلديات المجاورة. الهجرة ا 

 
 54، 53، 52، 51،   49،50ص  2010-2009لرقط مليكة، التنمية البيئية بمدينة الخروب، - 78
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 : 2008- 98مرحلة   •

المرحلة   هذه  بحوالي  حضيت  تضاعفت  حيث  المنطقة  عرفتها  تحضر  نس بة  بالمرحلة    مرات  3أ كبر  مقارنة 

نشاء المدينة الجديدة على منجلي بالضاحية الغربية ومقاطعة ماسينيسا شرقاالسابقة وهذا   لى ا  واللتان كانتا    راجع ا 

 . متنفسا كبيرا لمجمل سكان الولاية

 :  01شكل رقم  

 2008- 1966تطور نس بة سكان الحضرما بي  

 :  02شكل رقم  

 2008- 1966تطور نس بة سكان الريف مابي  

 : معالجة المعطيات من طرف الباحثة المصدر

وهو ما نلاحظه من خلال ال شكال رقم    المراحلسكان الحضر قد تفوق بشكل واضح على سكان الريف على مر  ومنه فا ن  

س تنتاج ما يلي: 02،01  وبالتالي يمكن ا 

 تسـاع الرقعة الحضرـية و لى ريفية  البلدية من    تحولا  مدينة الخروب سـواء  حضرـية نتيجة للتحولات التي شـهدتها ا 

 من حيث الشكل الوظائف وحتى البنية الداخلية ل حيائها.
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 التحولات والتدخلات على المجال الخروبي:  -3

سواء   تجمعها  تصالها ببعضها البعض نتيجة الروابط التي  ا  مع  الميادين  من  شملت العديد  تحولات  عدة  شهدت مدينة الخروب 

 كم 30    15     0

 كم 30    15     0

 كم 30    15     0

 كم  30    15    0
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س ياس تها   فرنسا  طبقت  غيرها فخلال الفترة الا س تعمارية  أ و  بالتطورات الس ياس ية التي عرفتها المنطقة  علاقتها  العمرانية ومدى 

 ات والا س تلاء على المساحات الزراعية مع تهميش كامل للسكان المحليي. الخاصة والمتمثلة أ ساسا في المحتشد 

   بعد الا س تقلال: •

الجوانب   على  أ خرى  بناء  مع  مساكنهم  على  والا ستيلاء  المعمرين  خروج  بعد  المدينة  عرفته  الذي  المكثف  النزوح  مع 

لى غرف للسكن، بقيت   س تقطاب وتفريغ للسكان الوافدين من الجهات المحيطةوتحويل الا سطبلات ا  لها حيث   الخروب مركز ا 

 أ نها لم تعرف أ ي تنمية عمرانية فيما عدا:

وهي عبارة    أ وت الكومينال (  20)حي    نتاج البنايات الفوضويةهو  الحاصل على مس توى الجهة العلوية للمركز القدي والتحول  

 أ ساسا عن هيأكل قصديرية  

نشائها تخص عموما     السكنات الوظيفية الخاصة بعمال السكة الحديدية ظهور بعض البنايات المهيكلة التي قامت الدولة با 

 بمحاذاة المحطة البرية الجديدة.   خاصة بسلك التعليم وتتواجد في الجهة الجنوبية للمدينةية القديمة وأ خرى بمحاذات المحطة البر 

 :  1990- 1974مرحلة ما بي  •

 بدأ ت في هذه المرحلة تظهر بوادر التحولات خاصة العمرانية من خلال مخططات التنمية حيث تم: 

نشاء حي  ➢  المخطط الرباعي الثان علية في مسكن " وش تاتي مراح " ك ول محطة ف  450ا 

نشاء كل من    بعده المخطط الخماسي ال ولليأ تي    ➢ نبثق عنه ا    1984مسكن س نة   1039مسكن بقطاع   1012الذي ا 

 مسكن.   4966مسكن في نفس الس نة أ ي بمجموع  1600مسكن بقطاع  1314م وكذا   1984مسكن س نة   1013م وحي 

نجاز مخطط رئيسي  CNERUقيام مكتب  لة أ يضا  ومن مؤشرات التطور العمران في هذه المرح  يقضي    1982س نة    با 

نشاء مناطق توسع على مس توى كل من بلدية الخروب، بلدية عي سمارة وبلدية ديدوش مراد لا حتوائها الفائض من سكان    با 

نشاء أ يضا مناطق صناعية بهذه البلديات لتنميتها وتطويرها.   مدينة قس نطينة مع ا 

التوسع  هذه  شملت  نشاء  كما  ا  أ يضا  س نة  ات  من  بتداءا  ا  مخطط    1981التحصيصات  توسع    PUDضمن  في  تمثلت 

المنار،الرياض  المنى،  وشرقية:  جنوبية  توسعات  لى  ا  ا  ضافة  ا  العيد  بوهالي  تحصيص  غربي:  وشمالي  سبيقة،  تحصيص  شمالي: 

 من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية تحصيص الوفاء  03بمحاذات الطريق الوطني رقم 

أ يضا    86/ 07قانون الترقية العقارية  هور  ظ  هذه الفترة  في التحول العمران في  جديدة  فتح المجال   أ عطى بدوره نس بة  حيث 

 أ مام الوكالة العقارية لا نجاز تحصيصات الحياة وماسينيسا في الجهة الشمالية الشرقية وتحصيص الهناء في الجهة الشمالية  

نجازات المخطط لتنتهيي هذه المرحلة  ➢ نجاز الخماسي الثانبا   م  1989مسكن س نة   1600مسكن بقطاع  500با 

   :1994- 1990مرحلة ما بي  •

قتصاد السوق الذي حفزه المخطط الخماسي الثانما ميز هذه المرحلة هو   حيث نتج عنه:  الدخول في ا 

وكذا الوكالة العقارية الحضرية للتهيئة وتس يير   AADLجدد مثل: وكالة تطوير وتحسي السكن    ظهور فاعلي عقاريي ➢

 . ALGERFUالا حتياطات العقارية 

لى:حصة عقارية   2260 منح ➢  موزعة ا 

 سميت باسم زغيدة الطاهر.  55أ وت  20جنوب حي  RHPمسكن  250 -

س تكملت فيما   1200مسكن من أ صل  500 - لى   700 بعد لينقل ويحول  مسكن في المنطقة الجنوبية ا  مسكن الباقية ا 

 علي منجلي. 

 بالمنطقة الجنوبية. 1994س نة  EBCمسكن  250و  ESTEمسكن  250 -

 مسكن موجهة لقطاع التربية والتعليم.   32مسكن و 50 -

 1994مسكن بحي جيني س يدار أ يضا س نة   148مسكن من أ صل  60 -



  

591 
 

 مع ظهور تحصيصات خاصة أ همها تحصيص سيراوي.  -

 :  2000- 1995بي   مرحلة ما  •

المخططاتمع   نظام  عن  س تغناء  مع    الا  توافقا  العقارية  للحصص  س نوي  تخصيص  لى  ا  المرحلة  هذه  في  الدولة  ا تجهت 

لى  تطورات الا نجازات في الس نوات السابقة ومدى نس بة تطور الا سكان في المنطقة حيث   تحول العمران في منطقة الدراسة ا 

 تمثلت أ ساسا في:  أ نماط جديدة

نجاز  سكنات ترقوية  ➢  مسكن.  692قدرت ب  CNEPمن ا 

 بدأ  بحي س يدي عمر وذلك على مراحل حيث:  على ال حياء القصديرية القضاء   ➢

نشاء  - س تعجالي س نة  100تم ا   1995سكن تطوري ا 

 مسكن تطوري على ال سر الضعيفة  300توزيع  -

طار السكن الاجتماعي المدعم للبناء الذاتي من  250توزيع  -   AADLقطعة في ا 

من   - المنطقة  س تفادت  سكنات    236ا  لبناء  س نة  حصة  والتعمير  نشاء  للا  العالمي  البنك  طرف  من  مدعمة  تطورية 

 موجهة للتمليك.   1995

 التطور العمران لمدينة الخروب 

 
 :  2008- 2000مرحلة ما بي  •

والتعمير  بعد   للتهيئة  التوجيهيي  المخطط  على    1998لس نة    PDAUصدور  انصب  الشرقية والذي  الجهة  في    التوسع 

  138هـ( أ ضيفت لها    90هـ +    235للمدينة لا سكان الفائض المتزايد في عدد سكان مدينة قس نطينة حيث خصصت مساحة )

 هـ مساحة التحصيصات الشرقية. 

 : 2018- 2008مرحلة مابي  •

 للمبان: بحيث شملت بصفة خاصة:   لعموديةالتحولات ا  -1

نتقل حيث   للمدينة  القدي   المركز - لىRDC   من المس توى ا    أ فراد   عدد  في   الزيادة نتيجة  ذلك  وأ كثر  وثان أ ول  طابق  ا 

ميداني تحقيق +  الخروب  لبلدية العمران  مديرية: المصدر  
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نقسامها الواحدة ال سرة لى أ دى مما وا  لى وتحويلها الا سطبلات عن التخلي ا   النمط  بذلك مغيرين مختلفة مس تويات ذات مساكن ا 

لى القرميدية  المدينة مركز يميز  الذي القدي سمنتية بنايات ا   .ومتراصة متطاولة ا 

 . للمدينة الوسطى  المنطقة يميز عدد أ كبر لدينا بحيث  الهدم رخصة طلبات خريطة خلال من  ونلمسه يؤكده ما وهو

لى  ضف  فتح   الوقت   نفس  في  مساكنهم  تسوية  على  السكان  جهة  من  أ لزم  الذي  08/15  التسوية  قانون  صدور  ذلك  ا 

  الوضعية   ويسوي  يعدل   القانون  هذا  أ ن  بحكم  قانونية  غير  مجملها  في  هي  والتي   مساكنهم  على  مختلفة   تعديلات  لا دخال  أ مامهم  المجال

طرف السلطات المحلية   من  ال خيرة الس نوات  هذه  في  صدرت  التي   والمتنوعة  المتعددة  المخالفات  سجلته  ما  وهو  عليه  هي  ما  على

لى هدم جزئي أ و كلي للبنايات، كما رافقت هذه المخالفات من جهة تكاثف الطلبات للتسوية   والتي أ دت في أ غلب ال حيان ا 

في  بالتحصيصات  توسعاته  لى  تعداه ا  للمدينة بل  على النس يج القدي  ذلك  أ فقيا ولم يقتصر  أ و  سواء عموديا  للبنايات  القانونية 

 . المدينة  مختلف مناطق

طارات تجزئة البناء التهيئة الهندسة المعمارية  و  من خلال تصفحي للبطاقية الوطنية لتسوية البنايات المنجزة من طرف ا 

لى مايلي:  2018-2008والتعمير بالخروب للفترة   توصلت ا 

طلب    65ينة قدرت ب  بالنس بة لطلبات الهدم نلاحظ أ ن أ كبر عدد سجل بالمنطقة الوسطى وخاصة بالنواة القديمة للمد  •

عادة بنائها بتصاميم جديدة   تليها المنطقة الجنوبية والشرقية خاصة السكن التطوري والمدعم أ ين يقوم الملاك بهدم تام لسكناتهم وا 

ب   الثانية  المرتبة  في  للحي  القانون  والمخطط  الكتلة  لمخطط  أ ين   13وفقا  التحصيصات  ببعض  الشمالية  المنطقة  وبأ قلية  طلب 

حتياجاتهم الخاصة وعند معرفة الغرض من الهدم المقدم في    يشتري عادة تصميمها وفقا لذوقهم وا  الملاك لبنايات ويقومون بهدمها وا 

عادة بناء و طلب    72الطلبات وجدنا أ ن   طلبات بغرض تعلية منزل وطلبي بغرض توس يع عمودي للطابق    7لسبب : هدم + ا 

عاد تهيئة + تغيير الواجهة   الثان وا 

 
المطابقةفيما يخص   - لدينا    329فمن بي    شهادة  في    142طلب  على  مقدمة  الشرقية وذلك لا حتوائها  الجهة 

طلب كونها تضم تحصيص    73تليها المنطقة الجنوبية ب    أ كبر عدد من التحصيصات والبنايات الفردية الحديثة

  56و   58الوسطى والشمالية ب  الوفاء ومنطقة النشاطات ش يهان بشير وتأ تي بعدهما المنطقتي الحضريتي 

 طلب على التوالي لضمهما أ يضا لتحصيصات. 

طار التسوية دائما المنطقة الشرقية تحتل المرتبة ال ولىبالنس بة لطلبات   - طلب    18ب    شهادة المطابقة في ا 



  

593 
 

 تليها المنطقة الوسطى وبأ قلية كل من المنطقتي الشمالية والجنوبية. 

ثم المنطقة الشمالية وفي مرتبة    عدد دائما بالمنطقة الشرقية كونها منطقة توسعرخصة البناء أ كبر  أ ما طلبات   -

 ثالثة المنطقة الوسطى بيمنا المنطقة الجنوبية فتحتل المرتبة ال خيرة لتش بع مجالها ونفاذ وعائها العقاري. 

طار التسوية هنا أ يضا   - طلب مقارنة    90  ب  المنطقة الشرقية في المرتبة ال ولى فيما يخص رخصة البناء في ا 

ب   الوسطى  المنطقة  ثانية  مرتبة  في  تأ تي  بحيث  الحضرية  المناطق  و  59بباق  بالنس بة    11طلب  طلب 

 للمنطقة الجنوبية وأ ضعف طلب كالعادة فيما يخص المنطقة الشمالية 

تمام ال شغال نلاحظ أ ن كبر عدد سجل ب المنطقة الحضرية الوسطىبالنس بة لطلبات   - تليها    43ب    رخصة ا 

ب  الم  الشرقية  الحضرية  ب    22نطقة  الشمالية  المنطقة  ثالثة  مرتبة  وفي  المنطقة    14طلب  وأ خيرا  طلب 

 طلبات.  8الجنوبية ب 

 
 التحولات ال فقية:  -2

تصفحي لدفاتر وسجلات مديرية العمران ببلدية  

معرفة   من  مكنني  العمرانية  الخروب  المخالفات 

الفتر   العديدة خلال  بالمدينة  المسجلة  ة والمتنوعة 

وذلك عبر المناطق الحضرية بحيث   2008-2018

 نجد:

حيث   من  ال ولى  المرتبة  تحتل  الوسطى  المنطقة 

ب    العدد قدر  المنطقة   275والذي  تليها  مخالفة 

مخالفة وفي مرتبة ثالثة المنطقة    106الجنوبية ب  

ب   المنطقة   76الشرقية  رابعة  مرتبة  وفي  مخالفة 

 مخالفة.  52الشمالية ب 

منطقة  كل  حسب  المخالفة  نوع  وتختلف 

رتكابها  حضرية وكل شخص له غرض معي من ا 

لى   تحولات وتغيرات نتيجة التعدي على  مما أ دى ا 

 نذكر منها:  المجال والفوضى الناتجة عنه

 بناء برخصة منتهية الصلاحية  -

 دون رخصةأ و هدم بناء  -

 

حترام رخصة البناء   - المقدمة: الرؤية المباشرة، علو البناية، المساحة المبنية، بناء على مس توى الحديقة، عدم ا 

نجاز نوافذ بالحائط المشترك بي الجارين، بناء مخالف للمخطط.   ا 

 رمي فضلات وبقايا هدم البناء  -

 تعدي على أ رض غير تابعة له سواء أ رض الجيران، حظيرة س يارات أ و أ رض ملك للدولة  -

حاطة بالس ياجتوس يع فوضوي و  -  ا 

 تشييد تيندة دون رخصة -

 كم  50     25    0
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 تهيئة خارجية لمساكن فردية وجماعية دون رخصة  -

نجاز كشك فوضوي فوق ممر للراجلي دون رخصة  -  ا 

 غلق ممر للراجلي والا س تحواذ عليه  -

عاقة سير الراجلي بعرض السلع بطريقة فوضوية  - حتلال الطريق وا   ا 

سطبل وتهيئة قطعة أ رضية  -  بناء ا 

 وخطير جدا س ياج حديدي مائل -

 أ شغال بناء مع وضع بقايا الهدم فوق الرصيف العمومي  -

س تغلال مساحة في تشحيم وتفريغ زيوت الس يارات بالقرب من خزان مائي. -  ا 

IV  -    المدينة العمليات التي شهدتها  : 

والخدمات، وقد يشمل تتخذ التحولات في المدن عدة حالات تتأ ثر معها مواقع وبنية المراكز الرئيس ية لل نشطة  

السلوك  نفس  الرئيسي  المركز  يسلك  الحالة  هذه  وفي  الحضري  المحيط  داخل  المدينة  من  مختلفة  مواقع  التحول 

 ويكون التغير في نفس حدود المركز دون التغير في نمطه التخطيطي.

الحضري للمدينة وذلك   كما قد يشمل التغير ال حياء المحيطة بالمركز في مناطق متفرقة ولكن داخل نطاق المحيط 

لى تحسي المجال.  بمختلف التدخلات والتي تهدف ا 

 المركز ال صلي:  -1

  RESTAURATIONترميم  -1-1

نقطية   عملية  وهي  والمعمارية  التاريخية  القيمة  ذات  والنصب  المبان  على  المحافظة  على  ترتكز  مست  وهي 

 تتمثل في: مقر البلدية، الشرطة، البريد. بعض التجهيزات الا دارية

 RENOVATIONعملية تجديد  -1-2

دخار المرافق ومواصفات النظافة والصحة وال من على  المبان حيث وهي عملية رد الا عتبار من خلال ا 

قتصر التدخل على   . بعض المبان الفردية وال حواشا 

   EXTENTIONالتوسع  -1-3

نجاز مبان جديدة فوق مجال فارغ داخل النس يج العمران القائم مثل أ حياء    ماي وطنجة   08عملية ا 

عادة الهيكلة -1-4  RESTRUCTURATION ا 

كونه من أ قدم ال حياء بالمدينة ش يد مباشرة بعد الا س تقلال بطريقة فوضوية وذلك بتنظيم الحي   أ وت  20لحي  

 وفق مخطط قانون مصادق عليه من طرف السلطات المختصة وأ يضا بربطه الش بكات المختلفة. 

 ال حياء الحديثة:  -2

 توطي العديد من التجهيزات خاصة المنطقة الجنوبية  -

 العمرانية توسع في بعض الجيوب  -

هتمام ضئيل بالمساحات الحرة والخضراء - عتبار للش بكات المختلفة مع ا  عادة ا   ا 
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أ ما الضاحية الشرقية عرفت توسع في مناطق جديدة مع توطي لتجهيزات حديثة تعبيد الطرقات خاصة  -

 التحصيصات

عادة الا عتبار للقرية النوميدية  -  ا 

عادة تقييم الداخلي للمدينة هـ في المنطق 3.2توقيع لمحطة مسافرين على مساحة  -  ة الجنوبية مع ا 

 ربط الضاحية الشرقية بالجسر الحديدي وكذا محول الثان أ مام المستشفى -

 تعميم الش بكات المختلفة وخاصة على التحصيصات التي تخلت عنها الوكالة -

مجال  التي مست العديد من ال حياء عبر جميع    Amélioration Urbaineبرامج التحسي الحضري   -

 المدينة. 

 برامج التحسي الحضري بمدينة الخروب  :02جدول رقم 

 ال شغال المنجزة الحي المنطقة الحضرية 

 تهيئة خارجية " طرقات وأ رصفة " مسكن  900 الشمالية 

نارة عمومية -مساحات خضراء   ا 

 تأ ثيث حضري  -صرف صحي 
 الجنوبية 

 مسكن  1200

 مسكن  1600

 ماسينيساتحصيص  الشرقية 

 المصدر: تجزئة البناء، الهندسة المعمارية والتعمير بالخروب 

 مسكن 1200تهيئة الرصيف ضمن برنامج التحسي الحضري بحي   

 02صورة رقم:  01صورة رقم:  

 

 04صورة رقم: 
الطاهر    زغيدة  بحي  الجنوبية  بالمنطقة  جاهزة  كسكنات  الشاليهات  ستبدال  ا  ة    RHPعملية  عاد  وا  بهدمها  وذلك 
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ب   مقدرة  مالية  عانة  با  ودعم  وطني  برنامج  ضمن  مالكيها  طرف  من  حديثة  فردية  لسكنات  مكانها  في    70البناء 

ستنادا لتدابير وزارية متمثلة في:  مليون س نتيم وذلك ا 

عانة الدولة لاستبدال المساكن    08/04/2013المؤرخة في    002زارية المشتركة رقم:  التعليمة الو  - المتعلقة بمنح ا 

 الجاهزة بقس نطينة، تيبازة وميلة. 

عانة الدولة لاستبدال المساكن    26/01/2012المؤرخة في    003التعليمة الوزارية المشتركة رقم   - المتعلقة بمنح ا 

 الجاهزة بقس نطينة وتيبازة.

عانة الدولة لاستبدال المساكن    16/09/2014المؤرخة في    007ة الوزارية المشتركة رقم  التعليم - المتعلقة بمنح ا 

 الجاهزة بقس نطينة، تيبازة وميلة. 

المحددة عملية استبدال  28/01/2015المؤرخ في  88مراسلة الس يد وزير السكن والعمران والمدينة رقم:  -

 الشاليهات.

عادة بناء شاليهات  :06صورة  هدمها قبل    RHPشاليهات :05صورة   RHPا 

 ال سقف والجدران على صحة سكانها  وذلك نظرا لخطورة مواد البناء الجاهز فيما يخص

 الخلاصة: 

لى   ضافة ا  شهدت    أ نهاقد ظهرت بمدينة الخروب العديد من التحولات المختلفة، وذلك تماش يا مع المراحل التاريخية ا 

 حركة تعمير واسعة ونشطة جدا وحدثت تحولات هامة سواء من حيث الشكل أ و الوظائف بحيث:  

قصديرية التي ضمت الريفيي تميزت الفترة الا س تعمارية بنمو بطيء شمل خاصة ال حياء الفوضوية والعشش ال

الفارين من بطش الا س تعمار، بعد الا س تقلال تميز مركز الخروب بالتوسع حول جوانب المركز القدي، تميز بعدها  

 بنمو سريع سواء من حيث الشكل أ و الوظائف مما نتج عنه العديد من التحولات. 

الشرقية والجنوبية حيث ظهرت أ حياء جديدة متمايزة مع  أ خذت مدينة الخروب في التوسع من الناحية الشمالية،  

فا ن   مجملة  وبصورة  للتوسع،  عائق  تعتبر  والتي  الحديدية  السكة  لوجود  الغربية  الجهة  س تثناء  ا  مع  القدي  المركز 

 الخروب تبدو في جزئي هما: 

سطى والذي يحمل الخروب القدي: يتمثل في المركز الا س تعماري مخطط على النمط ال وروبي بالمنطقة الو  -

السمات الرئيس ية لخطة الزوايا القائمة من حيث التنظيم الداخلي لا س تخدامات ال راضي وكذا من حيث  

 طراز البناء. 

تجاهات الشمال، الجنوب والشرق على نتيجة النمو  - ال حياء الجديدة تعبر عن النمو الذي شهدته الخروب با 

 السكان السريع الذي عرفته المنطقة. 
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والتحولات السريعة التي  والملاحظ للجزئي أ ن كل منهما يعبر عن فترة زمنية تاريخية مميزة مما يدل على التغييرات 

 مست المنطقة حيث نلاحظ:

س تهلاك ال راضي الفلاحية التي دخلت العمران نتيجة النمو السريع للمدينة  -  التطور الكبير في ا 

جذب   - لى  ا  أ دى  قس نطينة  ال م  المدينة  المناطق  تش بع  من  أ و  منها  سواءا  الخروب  مدينة  لى  ا  السكان 

قتصادية  مكانيات ا   المجاورة لما تتوفر عليه من ا 

دارية وأ عيد بناء العديد من المساكن بمواد حديثة مثل الا سمنت  - س تخدامات ا  لى ا  تحول العديد من المبان ا 

لى مح لمعظمها ا  لات تجارية وتقلص بذلك  المسلح والضالة بنمط عمران جديد وخصص الطابق ال رضي 

السكان   حاجيات  مختلف  لتلبية  والخدمات  ال نشطة  تركز  درجة  ارتفاع  لى  ا  أ دى  مما  الا سطبلات  عدد 

 بالتوسعات الحديثة. 

لى وظائف مزدوجة )محلات بالطابق السفلي وسكنات بالطابق العلوي(. -  تحول الوظائف السكنية ا 

نقلات المتعددة بحيث ساهمت مساهمة كبيرة في تخفيض الضغط  التحول الديمغرافي نتيجة الهجرة الدائمة والت  -

عن قس نطينة خاصة، ليس فقط من حيث تفريغ الفائض السكان لهذه ال خيرة نحو ماسينيسا مع مشاركة  

قس نطينة في جميع النواحي فشملت الا دارات الكبرى التي كانت تنفرد بها مقر الولاية بتوفرها على عدد  

لى تحول وتطور التجارة بها بما تزخر به من مجمعات تجارية  مهم من المؤسسات الت  ضافة ا  عليمية والثقافية ا 

ومحطة   جيدة  طرق  ش بكة  وجود  ومع  الكبرى  التجارية  كالمراكز  خاصة  أ و  ال س بوعي  كالسوق  عمومية 

ن لم نقل أ همها على مس توى الشرق الجزائري كما تمثل   مسافرين مس تقطبة فا نها أ صبحت من أ هم المدن ا 

التحول،  هم مقومات  بجميع  شاملة  حركية  عليها  أ ضفت  المؤهلات  وهذه  ال خرى  المناطق  بي  وصل  زة 

 التطور والنمو.

وعي  - منجلي  على  جديدتي  مدينتي  نشاء  ا  من  تس تفيد  جعلها  ملاحظة  بصورة  السكان  نس بة  زيادة 

لوزارية والمحلية لتدشي النحاس وأ يضا مقاطعة ماسينيسا مما جعلها محل رعاية وعناية من قبل السلطات ا

 . مختلف المشاريع الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية

 المراجع: 

بن طيب عبد الحميد، تحولات المجال الحضري دراسة حالة مركز مدينة أ درار ، مذكرة لنيل شهادة مهندس -الداودي محمد -1

 07، ص 2011دولة، المس يلة، معهد تس يير تقنيات حضرية ، جامعة المس يلة 

2-  Maouia saidouni,l’element d’introduction urbaine, casbah Edition.p10 
بن الطيب عبد الحميد " تحولات المجال الحضري دراسة حالة مركز مدينة أ درار" مذكرة تخرج مهندس دولة    محمد،داودي   -3

 2011جامعة المس يلة معهد تس يير تقنيات حضرية   -

 41ص، 2ال ردن ط- وائل لطباعة والنشر، عمان ر، داكايد عثمان أ بو صبحة، جغرافيا المدن  -4

5- .ZUCCHELLE-introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine 
1984 volume2 p 32    

 59فتحي أ بو عيانة : جغرافية العمران ص   -6

 14ص  2001قس نطينة، كلية علوم ال رضميلاط نور العروبة: وضعية النقل المرتبط بمدينة الخروب، جامعة  -7

8- POS  نجاز مكتب دراسات  .  07ص  1999ميلة  BEMموزينة من ا 

 . 135الجزء ال ول ص   1936بيروت  -الش يخ مبارك الميلي: تاريخ الجزائر  -9



  

598 
 

 . 135الجزء ال ول ص   1936بيروت  -الش يخ مبارك الميلي: تاريخ الجزائر  -10

11- Recueil Officiel Des Actes De La Préfecture De CNE 1926 
12- Bulletin Du Gouvernement Général 1863 P 103 

 54، 53، 52، 51،  50 ،49ص  2010-2009لرقط مليكة، التنمية البيئية بمدينة الخروب،  -13
- UIA - CIMES, (1999), " Villes intermédiaires et urbanisation mondiale" publié en mai 1999 par 

la mairie de Lleida, avec le concours de l’UNESCO, l’UIA et le ministère des affaires étrangères 
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- BELHEDI A., 2007, Les villes intermédiaires en Tunisie, Villes intermédiaires dans le Monde 
Arabe, Cahier N° 19 du GREMAMO . 

- Fabien NADOU. La notion de ” villes intermédiaires ”, une approche différenciée du rôle des 
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halshs-00596204 
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دراسة للجاذبية الديمغرافية في المدن الصغيرة والمتوسطة في الجزائر; حالة مدينة حاسي  

 الرمل ولاية الاغواط 
 (3)شادلي محمد شادلي محمد (2) صبرينسويد  (1) طيب يوسف

باب    (1)  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري  جامعة  الا قليم.   وتهيئة  جغرافيا  دكتوراه  طالب 

 youceftaibi03@gmail.com البريد الالكترون  USTHBالزوار
باب  (2)  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري  جامعة   ; الا قليم  وتهيئة  جغرافيا  دكتوراه  طالبة 

 USTHBالزوار
مخبر البحث:    USTHBجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار  التعليم العالي  اس تاذ(3)

 . مدن أ قاليم والحوكمة المجالية

 

 :ملخص   

تلعب المدن الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا هاما في التنمية المجالية والتوازن الا قليمي للبلاد، ناهيك  

ظل التنافس ية المجالية التي تعرفها المدن الجزائرية التي تحتم على المدن  عن ال همية الاقتصادية لها ; وفي  

الطبيعية   الموارد  جميع  وتثمي  اس تغلال  الضروري  من  أ صبح  غمارها،  في  الخوض  والمتوسطة  الصغيرة 

 .والبشرية من اجل مواكبة التطور الذي املته العولمة

حاسي الرمل مثالا عن المدن الصغيرة الجزائرية    ,تعتبر مدينة   1984منبثقة عن التقس يم الا داري لس نة  

التي أ صبحت اقطاب جذب بامتياز، وهذا راجع للطبيعة الصناعية للمدينة; فمنذ اكتشاف حقل الغاز 

خصوصا  للسكان  جذب  منطقة  عن  عبارة  والمدينة  هذا  يومنا  لى  ا  الفرنس ية  الاس تعمارية  الفترة  في 

المقال هذا  خلال  من  العمل.  عن  تأ ثير   الباحثي  مدى  ما  الرئيسي:  التساؤل  على  الا جابة  س نحاول 

النشاط الصناعي لمدينة حاسي الرمل على التحولات الديمغرافية بها، وما مدى مواكبة الس ياسة الوطنية  

سكان وللتجهيزات العمومية لهذه الجاذبية؟   للا 

جابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهجي التاريخي والتحليلي وعلى  400 استبانة عمومية ل  للا 

% من السكان هم  61.5عينة )ارباب الاسر( كمصدر للمعلومات; حيث اظهرت النتائج ان ازيد من  

من خارج ولاية ال غواط في حي يمثل عدد القادمي من مختلف بلديات الاغواط نحو مدينة حاسي  

تي تمثل السكان الاصليي  % فقط من العينة وال17.5% من العينة المدروسة لتبقى نس بة  21الرمل  

لمدينة حاسي الرمل. اما بالنس بة لسبب الانتقال فقد مثل العمل السبب الرئيسي للانتقال الى المدينة  

% من مجمل القادمي الى مدينة حاسي الرمل; حيث يفضل غالبية القادمي الى المدينة  90.60بنس بة  

 .ارة عن هجرة مؤقتة%( أ ي ان الهجرة عب 72.72عدم الاس تقرار نهائيا بها )
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اما بالنس بة لس ياسة الدولة فقد شكلت الحلقة الاضعف خصوصا في مجال السكن وهو ما ادى الى  

سكن مع نهاية س نة   1200ظهور احزمة من السكن العشوائي تحيط بالمدينة، قدر عددها بازيد من 

2011. 

الاقليم  الجاذبية  الرمل،  حاسي  الصغيرة،  المدن  المفتاحية:  السكن الكلمات  الصناعي،  النشاط  ية، 

  .العشوائي 

 :مقدمة  .1

يعتبر مفهوم المدن الصغيرة والمتوسطة مفهوما ضبابيا نوعا ما، وذلك لغياب تعريف موحد بي الدول  

صغيرة   الى  المدن  تصنيف  معايير  لاختلاف  بال ساس  يرجع  ما  وهو  بخصوصها،  الباحثي  بي  او 

(; يضاف اليه  2016السكان يعتبر المعيار الاكثر ش يوعا )صال،  ومتوسطة وكبيرة، الا ان معيار حجم  

بعض المعايير الجانبية التي تعتمدها بعض الدول لتصنيف المدن كمعيار الوظيفة، الحجم، التوزيع المجالي  

 .وكذا مجال التأ ثير

في   فعالة  بصورة  تساهم  ان  يمكنها  بحيث  بالغة  اهمية  ذات  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  تجس يد  تعتبر 

 ( وذلك من خلال كبح الهجرة وفك الضغط عن المدن الكبرى 2004استراتيجية التنمية )الخضيري، 

(Mathur ،1982). 

س نة   الجزائر  اس تقلال  الكبرى  1962عقب  المدن  لتنمية  القصوى  ال همية  عطاء  ا   & Chadli) تم 

Hadjiedj, 2003)   مراكز وكذا  القرار  اتخاذ  مراكز  اهم  على  اش تملت  لتركز  التي  الثروة  خلق 

المؤسسات الصناعية والا نتاجية بها، ما خلق جاذبية كبرى لهذه المدن تجلت في موجات النزوح الريفي  

والهجرة نحوها لتوفر ظروف العيش الملائمة وكذا وفرة مناصب الشغل، هذه الجاذبية خلقت العديد  

 المتوسطة كجزء من هذا الحلمن المشأكل الحضرية التي يصعب حلها دون ادراج المدن الصغيرة و 

(Bousmaha, 2014). 

لس نة   الا داري  التقس يم  عن  في    1984منبثقة  الصناعية  ال قطاب  أ هم  من  تعد  الرمل  حاسي  ,مدينة 

الجزائر نظرا للاحتياطي الضخم من الغاز المتواجد بها والذي اهلها ان تكون أ حد اهم حقول الغاز على  

لى   ,(Bisson, 1983)  المس توى العالمي فمنذ اكتشاف حقل الغاز في الفترة الاس تعمارية الفرنس ية ا 

 .يومنا هذا والمدينة الصغيرة عبارة عن مسرح مفتوح للتحولات الحضرية بطل النشاط الصناعي

تعتبر الدراسة الديمغرافية من اهم جواب الدراسة التحليلية للمدينة، لان التغيرات التي تطرأ  على حركة  

تركيبتها تعكس بصفة مباشرة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المزاد دراس تها.  ونمو السكان وكذا  

الولاية   بلديات  معظم  عكس  على  كبيرا  نموا  عرف  الديمغرافي  النمو  فان  الرمل  حاسي  لمدينة  بالنس بة 
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اين تضاعف عدد السكان بأ ربعة اضعاف كما هو    1987وس نة    1977خصوصا في الفترة بي س نة  

 .1لشكل موضح في ا

من خلال هذا المقال س نحاول الا جابة على التساؤل الرئيسي: ما مدى تأ ثير النشاط الصناعي لمدينة  

سكان وللتجهيزات   حاسي الرمل على التحولات الديمغرافية بها، وما مدى مواكبة الس ياسة الوطنية للا 

 العمومية لهذه الجاذبية؟ 

 2008الى س نة  1966ترة من  : نمو سكان مدينة حاسي الرمل في الف01شكل رقم

  

 (URBATIA, 2010)  :المصدر

 

 :المعطيات والمنهجية .2

 :المعلومات 1.2

بالنس بة للمعلومات الخاصة بالسكن والسكان فقد اعتمدنا على نتائج الاحصاء العام للسكن والسكان  

بالا ضافة الى تقديرات السكان  س نة انجاز اخر احصاء في الجزائر    2008الى غاية    1966في الفترة من  

التوجيهيي    2019لس نة   المخطط  دراسة  على  اعتمدنا  كما  الميزانية،  ومتابعة  البرمجة  مديرية  طرف  من 

( 2008والمراجعة س نة    1997لبلدية حاسي الرمل )الدراسة الاولى س نة   PDAU للتهيئة والتعمير

الا وحدة  العمران  والانجاز  الدراسات  مركز  طرف  من   URBATIA unité de) غواطالمنجز 

Laghouat)  

1903

3133

11374

16221 16791

22593

1966 1977 1987 1995 1998 2008

population
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رب اسرة، تم انجاز التحقيق    400بالا ضافة الى التحقيق الميدان شمل عينة دراسة عشوائية مكونة من  

الميدان عن طريق الانتقال بي السكنات )باب بباب( وهذا لضمان فهم الاس ئلة وتقدي توضيحات  

 معلومات كاملة وموثوقة وتجنب ضياع العينات  في حالة أ ي غموض، هذه الطريقة تتيح الحصول على

 او الحصول على عينات بدون دلالة 

 :المنهجية  2.2

والتحولات   للمدينة  صورة  رسم  اعادة  اجل  من  التاريخي  المنهج  على  اعتمدنا  فقد  للمنهجية  بالنس بة 

من   الفترة  في  بها  مرت  التي  على  1956الديمغرافية  اعتمدنا  كما  هذا;  يومنا  غاية  التحليلي    الى  المنهج 

لدراسة أ س باب هذا التحول انطلاقا من الس ياسة الصناعية والس ياسة العمرانية الوطنية وكذا تأ ثيره  

 .على النمو الديمغرافي الذي شهدته المدينة ولربط تأ ثير تطور قطاع الصناعة في التحولات الديمغرافية

 :تقدي موقع الدراسة 3.2

جنوب ولاية ال غواط، جغرافياً، تقع البلدية حاسي الرمل بي خط  تقع بلدية حاسي الرمل في أ قصى  

طول    90°32عرض   وخط  ب    20°    3شمالًا  تقدر  بمساحة  وبتعداد   2841شرقاً.  مربعًا  كيلومتًرا 

 :نسمة. البلدية محدودة من الجهات الاربعة ب 22554سكان يقدر بـ 

 من الشمال بلديتي الخنق وبن ناصر بن شهرة  -

 الشرق بلدية حاسي الدلاعةمن  -

 من الغرب بلدية عي ماضي  -

 (من الجنوب بلديتي بريان والضاية )ولاية غرداية -
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 : الموقع الجغرافي لبلدية حاسي الرمل 02شكل 

  

(URBATIA, 2010)  المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على 

 :اساس يةعلى المس توى الحضري، تتكون البلدية من ثلاث تجمعات 

  التجمع الرئيسي لبلدية حاسي الرمل  -1

كم من التجمع    25على بعد حوالي    01مدينة بليل الجديدة، والتي تقع على محور الطريق الوطني رقم   -2

 الرئيسي 

بعد   3 على  يقع  الذي  بوزبيير  الثانوي  الطرق    20التجمع  مفترق  عند  الرئيسي  التجمع  من  كلم 

 المؤدي الى ولاية غرداية

 :النتائج .3
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  :الهجرة نحو مدينة حاسي الرمل 1.3

النمو الديمغرافي لمدينة حاسي الرمل شهد تزايدا سريعا على مدى المجال الزمني للدراسة نتيجة لعامل  

الزيادة الطبيعية الا ان هجرة السكان من باق انحاء الوطن من جهة ومن مختلف بلديات الولاية من  

   .لهذا النمو كما هو موضح في الجدول والشكل اسفل جهة اخرى يعتبر السبب الرئيسي 

 : توزيع عينة الدراسة حسب مكان الاقامة الاصلي01جدول

من خارج ولاية   المجموع 

 الاغواط 

من داخل ولاية  

 الاغواط 

 المدينة الاصلية حاسي الرمل

 العدد  70 84 246 400

100%  61.5%  21%  17.5%  النس بة  

 

 التحقيق الميدان المصدر: نتائج 

 : توزيع عينة الدراسة حسب مكان الاقامة الاصلي03شكل 

  

 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 

لسكان   العام  النمو  في  الهجرة  تمثل  الذي  الحقيقي  الحجم  لنا  يتضح  الاس تبيان  نتائج  تحليل  خلال  من 

الاصليي السكان  يمثل  حيث  الرمل  حاسي  نس بة    مدينة  سكان  17.5للمنطقة  مجموع  من  فقط   %

المدينة، السكان الاصليي هم في الاصل السكان الذين امتهنوا رعي الاغنام في مجال البلدية وبالتالي  

تخليهم عن المهنة الاصلية وانتقالهم الى نمط الحياة المس تقر في المدينة او ما يصطلح عليه بالنزوح الريفي  

 في الحركة الديمغرافية للمدينة   يمثل هو الاخر عامل مهم

61%
21%

18%

من خارج ولاية الاغواط

من داخل ولاية الاغواط

المدينة الاصلية حاسي الرمل
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كما يمكننا ملاحظة نمطي من الهجرة، اولا هجرة داخلية أ ي داخل حدود الولاية حيث يمثل هذا النمط  

% من اجمالي سكان  61.5% من سكان المدينة وهجرة خارجية حيث يمثل هذ النمط نس بة  21نس بة  

 .المدينة

الرمل راجع بشكل رئيسي الى جاذبية اقليم المدينة لخصوصيتها  المعدل المرتفع للهجرة نحو مدينة حاسي 

الصناعية وتحولها الى قطب جذب لليد العاملة باختلاف مؤهلاتهم العلمية حيث ان العرض الخاص  

 .بمناصب الشغل فاق امكانية اليد العاملة المحلية والولائية على تغطيته

ن على معرفة مختلف خصائص الهجرة التي شهدتها  لهذا ركزنا في الجزء المخصص للسكان من الاس تبيا

 .المدينة وكذا اس بابها

  اس باب الهجرة الى مدينة حاسي الرمل 1.1.3

مدينة   الى  الوطن  انحاء  مختلف  من  السكان  هجرة  بي  الحقيقية  العلاقة  ولفهم  السابق  التحليل  لتأ كيد 

اء الانتقال الى مدينة حاسي  حاسي الرمل والنشاط الصناعي بها، قمنا بطرح سؤال عن السبب ور

 .الرمل، نتائج الاجابة موضحة في الجدول         و الشكل اسفل

 : توزيع عينة الدراسة حسب سبب الانتقال الى مدينة حاسي الرمل 02جدول

 عمل سبب عائلي الظروف الامنية  سبب شخص  المجموع 

 العدد  299 14 03 14 330

100%  4.24%  0.92%  4.24%  90.60%  النس بة  

 المصدر: نتائج التحقيق الميدان 

 : توزيع عينة الدراسة حسب سبب الانتقال الى مدينة حاسي الرمل 04شكل 

 

4%

1%

4%

91%

سبب شخصي

الضرف الامنية

سبب عائلي

عمل
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 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 

الوطن  من خلال تحليل النتائج يتضح لنا جليا ان السبب الرئيسي لانتقال السكان من مختلف انحاء  

نسبته   حيث مثلت هذه الفئة ما  حاسي الرمل هو توفر مناصب الشغل  % من 90.60نحو مدينة 

مجموع العينة المس تجوبة، بالا ضافة الى الاس باب العائلية والاس باب الشخصية اللتي شكلتا ما نسبته  

مدينة حاسي    % من العينة الذين انتقلوا الى 0.92% من العينة لكل واحدة، بالا ضافة الى نس بة  4.24

 .الرمل بسبب الظروف الامنية التي شهدتها البلاد في فترة التسعينات

نظرا لتعدد الانشطة و امكانيات العمل المتاحة في المدينة و لربط العمل المسبب للهجرة مع النشاط  

المدينة، في  الصناعي  بالنشاط  علاقة  له  العمل  كان  اذا  عما  مباشر  فرعي  سؤال  بطرح  قمنا   الصناعي 

 .    الاجوبة ممثلة في الجدول   و الشكل

 : علاقة الانتقال الى مدينة حاسي الرمل بالنشاط الصناعي 03جدول

 نعم  لا المجموع 

 العدد  317 13 330

100%  3.93%  96.07%  النس بة  

 المصدر: نتائج التحقيق الميدان 

 : علاقة الانتقال الى مدينة حاسي الرمل بالنشاط الصناعي05شكل

 

 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 

4%

96%

لا

نعم
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من خلال نتائج الاس تبيان يتضح لنا ان النشاط الصناعي في مدينة حاسي الرمل هو السبب الرئيسي  

% من عينة الدراسة الذين انتقلوا الى المدينة  96.07لهجرة السكان نحو مدينة حاسي الرمل بما نسبته  

 .لممارسة النشاط الصناعي

 .% فقد انتقلوا الى مدينة حاسي الرمل لممارسة نشاط اخر3.93اما الباق أ ي 

 

 :تصنيف الهجرة حسب س نة الانتقال 2.1.3

لتحديد المراحل التي مرت بها هجرة السكان من داخل الولاية وخارجها نحو مدينة حاسي الرمل خلال  

  نتائج الاجابة ممثلة في الجدول   والشكل   مدة الدراسة قمنا بطرح سؤال حول س نة الانتقال الى المدينة،

لى مدينة حاسي الرمل 04جدول  : تصنيف العينة حسب س نة الانتقال ا 

بعد س نة  المجموع 

2000 

 1991بي 

2000و  

 1981بي 

1990و  

 1971بي 

1980و  

و  1960بي 

1970 

قبل س نة  

1960 

 العدد  46 11 54 102 71 116 400

100%  29%  17.75 25.5%  13.5%  2.75%  11.5%  النس بة 

 المصدر: نتائج التحقيق الميدان 

لى مدينة حاسي الرمل 06شكل  : تصنيف العينة حسب س نة الانتقال ا 

 

 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 
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مدينة حاسي  من خلال نتائج الاس تبيان يتضح لنا ان النسب متقاربة باس تثناء الفئة التي انتقلت الى 

س نة   بعد  تمثل    2000الرمل  الذي  29التي  الانتعاش  الى  بال ساس  راجع  وهذا  العينة  حجم  من   %

عرفته اسعار المحروقات في هذه الفترة وبالتالي زيادة مناصب العمل بالا ضافة الى الظروف الامنية  

 .المس تقرة والتي تشجع على التنقل

% من عينة الدراسة وتتمثل اساسا 11.5تمثل  1960قبل الفئة التي انتقلت الى مدينة حاسي الرمل  

في السكان المحليي من البدو والرحل الذين اس تقروا بصفة نهائية في المدينة مع اوائل الاكتشافات  

النفطية بالمنطقة لوفرة مناصب الشغل لليد العاملة غير المؤهلة حيش اش تغلوا في الاعمال العادية التي  

  (Bisson ،1983) لا تتطلب مهارات

% من حجم العينة الا ان هذه النس بة لا  2.75فالنس بة لا تتعدى    1970الى    1960اما في الفترة من  

لكون اغلبية العمال الذين انتقلوا الى المدينة في   نس بة الهجرة في تلك الفترة  حقيقية عن  تعطي دلالة 

قد قضوا المدة القانونية للعمل قبل الاحالة  فان اغلبية هذه    تلك الفترة يكونون  على التقاعد وبالتالي 

الفئة تكون قد تركت المدينة نتيجة لنهاية علاقة العمل. نفس التحليل ينطبق على الفئة التي انتقلت  

من   الفترة  في  الرمل  حاسي  مدينة  نس بة    1980الى    1970الى  الفئة  هذه  تمثل  من 13.5حيث   %

 .عينة الدراسة

% من عينة الدراسة هذه النس بة تعكس الجاذبية  25.5فهيي تمثل    1990الى    1980اما الفترة من  

  الحقيقية للنشاط الصناعي الممارسة على حركة السكان 

شهدت تناقص في عدد السكان المهاجرين الى المدينة حيث تشكل هذه    2000الى    1990في الفترة  

زمة الامنية التي شهدتها  % من مجموع العينة والمعروف عن هذه الفترة هو الا17.75الفئة ما نسبته  

 .البلاد والتي لم تكن تشجع على الحركة والتنقل

 :تصنيف الهجرة حسب مدة الاس تقرار 2.2.3

والذين   للمنطقة  الاصليون  )السكان  السكان  بس يكولوجية  عن  فكرة  ول خذ  السابق  التحليل  لتأ كيد 

نو   ذا كا  يفكرون في الاس تقرار نهائيا في مدينة  انتقلوا الى المدينة للعمل معا( قمنا بطرح سؤال حول ما ا 

 .حاسي الرمل ام لا، الاجوبة ممثلة في الجدول    والشكل اسفل
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 : تصنيف العينة حسب قرار الاس تقرار النهائي في المدينة 05جدول 

 نعم  لا المجموع 

 العدد  109 291 400

100%  72.75%  27.25%  النس بة  

 

 الميدان لمدينة المصدر: نتائج التحقيق  

 : تصنيف العينة حسب قرار الاس تقرار النهائي في07شكل

 

 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 

% من العينة لا يفكرون في الاس تقرار نهائيا بمدينة  72.75من خلال نتائج الاس تبيان يتضح لنا ان  

التي تفضل الاس تقرار النهائي بمدينة حاسي  حاسي الرمل وهو ما يؤكد صحة التحليل السابق، اما الفئة  

نس بة   تمثل  فهيي  من  27.25الرمل  هي  الفئة  هذه  غالبية  ان  الا شارة  تجدر  الدراسة،  عينة  من   %

 .السكان ال صليي للمنطقة

)هجرة ظرفية او مؤقتة( وللاطلاع   نمط الهجرة الى مدينة حاسي الرمل هو مؤقت  هذا ما يؤكد ان 

بطرح سؤال للفئة التي لا تفضل الاس تقرار النهائي بمدينة حاسي الرمل عن  أ كثر بهذا الخصوص قمنا  

   الوجهة التي ينوون الاس تقرار بها، النتائج الخاصة بهذا السؤال ممثلة في الجدول والشكل اسفل

 

 

73%

27%

لا

نعم



  

611 
 

 : الوجهة بعد الانتقال من مدينة حاسي الرمل 06جدول 

الانتقال الى مدينة  المجموع 

 اخرى 

المدينة الاصلية العودة الى   

 العدد  220 71 291

100%  24.4%  75.60%  النس بة  

 

 المصدر: نتائج التحقيق الميدان 

 : الوجهة بعد الانتقال من مدينة حاسي الرمل 08شكل

 

 المصدر: من انجاز الكاتب بالاعتماد على الجدول السابق 

يفضلون العودة الى المدينة الاصلية  % من العينة  75.60من خلال تحليل النتائج يتوضح لنا ان نس بة  

% الانتقال الى وجهة اخرى، ما يعني انه لا يوجد أ ي ارتباط حقيقي )الانتماء( بي  24.4بينما يفضل 

مدينة حاسي الرمل والسكان الذين انتقلوا للعيش فيها بل لا تتعدى كونها منطقة عبور يتم فيها العمل  

 .قامة الاصليةوالادخار لبناء حياة أ فضل في مدينة الا 

آلية لتحفيز لنمو السكن العشوائي  .4  :النشاط الصناعي أ

كقطب صناعي ذو اهمية وطنية و دولية و توفر مناصب الشغل في   بروز منطقة حاسي الرمل  مع 

الشركات البترولية بالا ضافة الى التغير الاجتماعي في المنطقة من النشاط الرعوي الى النشاط الصناعي  

البدو و    و ما صاحبه من هجرة للسكان من جميع انحاء الوطن نحو مدينة حاسي الرمل و كذا اس تقرار

24%

76%

الانتقال الى مدينة اخرى

العودة الى المدينة الاصلية
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و   الرعي  حياة  على  الثابت  الاجر  ذو  المس تقر  العمل  و  المدينة  حياة  فظلوا  اين  المدينة  في  الرحل 

الترحال و نظرا للظروف الامنية التي شهدتها البلاد و ما قابل كل ذلك من س ياسة التعمير التي لم  

كا تكن  لمم  خاصة  الحياة  قواعد  ان  )حيث  للمدينة  السكان  النمو  مع  في  تتماشى  فعليا  للموظفي  فية 

المؤسسات البترولية بالا ضافة الى مشروع واحد لديوان الترقية و التس يير العقاري ( و توقف التعمير  

بالمدينة خلق مناخا ملائما لظهور  و نمو السكن العشوائي الذي مثل الحل الانسب  للعمال و لسكان  

لتقلي ذلك  و  التوظيف  انتظار  في  هم  من  خصوصا  التنقل المنطقة  و  الكراء  نفقات  اقتصاد  و   ل 

(Antoine, 1996)   و كذا لسهولة انجازه في ظل وفرة مواد البناء )مخلفات الشركات البترولية من

صفائح حديدية و اخشاب خصوصا التي غادرت المنطقة( من جهة و كذا غياب الس ياسات الرقابية  

ج مس تعمرة من السكن العشوائي تحيط للتعمير في ظل تعدد الصلاحيات و الفاعلي , و هو ما نت

السكنات   هذه  عدد  ارتفع  حيث  الشرقية  و  الشمالية  الناحية  من  الجديد  الحضري  السكن  بمنطقة 

من   س نة    138العشوائية  الى    1987سكن  الى     2000س نة    607ليصل  اواخر   1200ثم  سكن 

2011 (Sofrani & Dubois-Maury, 2019). 

و  تم  التنفيذي  المرسوم  كل  وبصدور  هدم  بقرار  وذلك  العشوائية  السكنات  وتوسع  لانتشار  حد  ضع 

من هذا المرسوم    05السكنات العشوائية داخل مجال اس تكشاف الغاز بمدينة حاسي الرمل طبقا للمادة  

 (Bellil) "اين تم ترحيل سكانها الى المدينة الجديدة "بليل

 الرمل : احزمة السكن العشوائي في محيط مدينة حاسي  09شكل  

 

 )2004المصدر: أ رش يف المصال التقنية لبلدية حاسي الرمل )س نة 
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 :الخاتمة  .5

في ظل التنافس ية المجالية التي تعرفها المدن الجزائرية التي تحتم على المدن الصغيرة والمتوسطة الخوض  

اجل   من  والبشرية  الطبيعية  الموارد  جميع  وتثمي  اس تغلال  الضروري  من  أ صبح  غمارها،  مواكبة  في 

التي   الجزائرية  الصغيرة  المدن  عن  مثالا  الرمل  حاسي  مدينة  تعتبر  حيث  العولمة.  املته  الذي  التطور 

أ صبحت اقطاب جذب بامتياز، وهذا راجع للطبيعة الصناعية للمدينة; فمنذ اكتشاف حقل الغاز في  

لى يومنا هذا والمدينة عبارة عن منطقة جذب ل  لسكان خصوصا الباحثي  الفترة الاس تعمارية الفرنس ية ا 

% من السكان هم من خارج ولاية ال غواط في 61.5عن العمل. حيث اظهرت النتائج ان ازيد من  

الرمل   حاسي  مدينة  نحو  الاغواط  بلديات  مختلف  من  القادمي  عدد  يمثل  العينة  21حي  من   %

نة حاسي الرمل. اما  % فقط من العينة والتي تمثل السكان الاصليي لمدي 17.5المدروسة لتبقى نس بة  

% من 90.60بالنس بة لسبب الانتقال فقد مثل العمل السبب الرئيسي للانتقال الى المدينة بنس بة  

مجمل القادمي الى مدينة حاسي الرمل; حيث يفضل غالبية القادمي الى المدينة عدم الاس تقرار نهائيا 

 .%( أ ي ان الهجرة عبارة عن هجرة مؤقتة72.72بها )

بة لس ياسة الدولة فقد شكلت الحلقة الاضعف خصوصا في مجال السكن وهو ما ادى الى  اما بالنس  

من   بازيد  عددها  قدر  بالمدينة،  تحيط  العشوائي  السكن  من  احزمة  نهاية    1200ظهور  مع  سكن 

 .2011س نة
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عادة توازن الش بكة الحضرية   دور المدن الصغيرة والمتوسطة في ا 

 "حالة مدينة "سوق أ هراس 
[The role of small and medium cities in rebalancing the urban network 

The case of Souk Ahras] 
(2) Djeffal DjafarDr (1), HAMA Aya 

(1) Doctorante à l’université de Batna2 
(2) Maître de conférences classe B à l’université de Batna2 
ABSTRACT: Among the results of the urbanization phenomenon witnessed by the 

contemporary world in general and the third world countries in particular is the 

difficulty of predicting its forms and pace. We find that globalization and the adoption 

of a market economy by most countries of the world and the democratization of public 

policies are two main factors that contributed to the creation and employment of several 

actors and interfering actors in the reconstruction process. This led to a kind of decline 

in the role of public bodies in the reconstruction process, and this reflected negatively 

on the pace of development in medium and small cities in particular.. 

Algeria is among the third world countries that suffer from the phenomenon of rapid 

and irregular urbanization, as it is characterized by the dominance of major cities, 

especially coastal ones, on the national urban network, as we find that about 80% of its 

population is concentrated within 10% of the national country. The border areas are 

among the most important areas with a very low pace of development, given their 

natural and economic qualifications, in addition to their strategic (border) location. 

 Faced with this problem and in order to rebalance the national urban system, Algeria 

has adopted, through the National Plan for Regional Planning 2030, several measures, 

including directing the reconstruction axis to the high plateaus and southern regions 

that focus the largest number of small and medium cities. 

The Souk Ahras Wilayat is among the border areas that suffer from economic 

stagnation despite its natural, economic and historical capabilities, and suffers from the 

fragility of its urban system, which consists of one city of the size of the large urban 

agglomerations (ACLW) and two medium urban agglomerations and two semi-urban 

agglomerations This is out of a total of 26 municipalities. 

 This research aims to shed light on the role of small and medium cities in balancing 

the urban network of Souk Ahras by reviewing the importance of public policies for 

development in achieving this goal. 

KEYWORDS: Small-medium cities, spatial balance, regional development, border 

areas, Souk Ahras city, 26 municipalities 

 

 :  ملخص

خاصة هو صعوبة  عامة ودول العالم الثالث  شهدها العالم المعاصر  من بي نتائج ظاهرة التحضر التي 

التنبؤ بأ شكالها ووتيرتها. نجد أ ن العولمة وتبني معظم دول العالم لاقتصاد السوق وديمقرطة الس ياسات  

فاعلي ومتدخلي عدة في مسار التعمير.مما  العمومية عاملي أ ساس يي ساهما في اس تحداث وتوظيف 

لي تراجع نوع ما لدور الهيئات العمومية في عملية التعمير وهذا ما انعكس سلبا على وتيرة التنمية   أ دى ا 
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الحضرية   الدينامية  رهينة  المدن  هذه  أ ضحت  أ خر  جانب  من  خاصة.  والصغيرة  المتوسطة  المدن  في 

ليها،فنج  ا  تنتمي  التي  الحضرية  التي  للش بكة  ال خرى  المدن  لى  ا  بالنس بة  للمدينة  الحضرية  ال همية  أ ن  د 

  .تشكل معها نظاما حضريا تشكل قيدًا قويًا على تطورها

تعتبر الجزائر من بي دول العالم الثالث التي تعان من ظاهرة التحضر السريع والغير المنتظم، حيث  

ذ نجد أ ن حوالي  يتميز بهيمنة المدن الكبرى خاصة الساحلية منها على الش   %  80بكة الحضرية الوطنية، ا 

حدود   سكانها يتمركزون في  %من القطر الوطني. وتعد المناطق الحدودية من أ هم المناطق     10من 

لى موقعها   ذات وتيرة  تنموية ضئيلة جدا باعتبار ما تزخر به من مؤهلات طبيعية، اقتصادية بالا ضافة ا 

 .الاستراتيجي)حدودي(

عادة توازن النظام الحضري الوطني اعتمدت الجزائر من خلال المخطط  أ مام هذه الا شكا  لية ومن اجل ا 

جراءات، من بينها توجيه محور التعمير للهضاب العليا والمناطق    2030الوطني للتهيئة الا قليمية   عدة ا 

فيف من  الجنوبية التي تركز أ كبر عدد من المدن الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تكون الحل الناجع للتخ 

المناطق   أ مام  الهرمي  التسلسل  قمة  في  المتواجدة  الكبرى  المدن  منه  تعان  الذي  الحضري  التضخم 

الحضرية ال خرى. كما أ ولت الدولة أ همية بالغة للمناطق الحدودية باس تحداث مخططات التهيئة الخاصة  

  .بهذه المناطق

قليم ولاية سوق أ هراس من بي المناطق الحدودية التي   تعان من ركود اقتصادي رغم ما تزخر  يعد ا 

مكانيات طبيعية، اقتصادية وتاريخية، كما تعان من هشاشة نظامها الحضري الذي يتشكل من   به من ا 

وتجمعي حضريي متوسطي وتجمعي  (ACLW) مدينة واحدة من حجم التجمعات الحضرية الكبرى

 .بلدية 26ش به حضريي، وهذا من مجموع 

لى تسليط الضوء على دور المدن الصغيرة والمتوسطة في اتزان الش بكة الحضرية  يهدف هذا البحث    ا 

لولاية سوق أ هراس وهذا بمراجعة أ همية الس ياسات العمومية للتنمية في تحقيق هذا المبتغى. كما نسعى 

عادة توازن الش بكة الحضرية   لى وضع خطة تنموية استشرافية وفق مبادئ التنمية الا قليمية من اجل ا  ا 

لى ذلك اتبعنا منهجية بحث تحليلية للبرامج التنموية ودورها في مسار التنمية الا قليمية   للولاية. للوصول ا 

 .المتوازنة

 .المتوسطة  ، التوازن المجالي، التنمية الا قليمية ، المناطق الحدودية- كلمات دلالية: المدن الصغيرة

  : المــــقدمة

ل الفترات ال خيرة تغيرات عميقة، فبعد الاس تقلال عرفت الش بكة الحضرية في الجزائر خلا -

تطورت وضعية الش بكة الحضرية بشكل سريع نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها  

لى بروز فوارق بي المس تويات المختلفة للش بكة الحضرية بي مناطق الوطن وكذلك   البلاد مما أ دى ا 

 .على مس توى العيش بالنس بة للسكان
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حداث حركية جديدة كان نتاجها ترك السكان لقراهم، وتوجههم  - هذه الظروف ساعدت على ا 

نحو التجمعات السكانية الكبرى، التي أ عطتها برامج التنمية كل ال همية، مع تهميش التجمعات السكانية  

ياها تعان مظاهر التخلف وعدم الانسجام في غياب وجود رؤية   واضحة المتوسطة والصغرى، تاركة ا 

 .لدور هذه التجمعات في برامج تخطيط وتنظيم المجال

سلبية - ظواهر  عدة  الكبرى،  التجمعات  كظاهرة أ فرزت  ظاهرة    ،  بانتشار  المجالي  التهميش 

لى صعوبة كبيرة في تس ييرها والتحكم في مجالها. وبالتالي خيب   ال حياء القصديرية عبر مجالها، مما أ دى ا 

عادة التوازن في الش بكة العمرانية. من هذا المنطلق كان   ستراتيجية كفيلة با  يجاد ا  أ مال المخططي في ا 

س   في  النظر  عادة  ا  الدولة  على  المتوسطة  لزاما  بالمدن  بالاهتمام  وذلك  المجال،  وتنظيم  العمرانية  ياساتها 

بغية   عملي  فعل  وكرد  العمرانية،  للتهيئة  ستراتيجية  وكا  الحضري،  النمو  وتوجيه  لضبط  كآلية  والصغيرة 

التقليص من ظاهرة التمركز العمران لمختلف التجهيزات لصال المدن الكبرى، حيث أ ن العناية بالمدن  

فادتها بمختلف المنشأ تالمتوسط  .ة والصغيرة والتي تشكل الفئة الغالبة للهيكل الحضري الجزائري، وا 

  : مكانة المدن الصغيرة والمتوسطة في حركة التحضر  -1

 : المدن الصغيرة والمتوسطة   -1-1

ليس هناك اتفاق بي الحكومات، أ و الباحثي، فيما يتعلق بتعريف المدن الصغيرة والمتوسطة،   -

  .و حتى في أ سلوب تعريف هذه المدن، وخاصة على المس توى الدوليأ  

ذا كان المدلول الوظيفي لها متقارب، فا ن المدلول الحجمي مختلف تماما، حيث أ ن هذا ال خير   - ا 

يعتمد بال ساس على عامل الحجم السكان، الذي تحدد على أ ساسه المدينة المتوسطة، فكلما كان عدد  

رتفعت عتبات تحديد الحجم. وكنتيجة لذلك، فا ن مفهوم المدينة المتوسطة، يجرنا  السكان كبيرا، كلما   ا 

جمالا على العناصر الديمغرافية والثقافية   لى معايير التقييس بالمدلولي:الحجمي والوظيفي معا، بالاعتماد ا  ا 

فهوم المدينة  والاقتصادي والدور المجالي في العديد من الدول.فهذا المدلول لوحده لا يكفي لتحديد م 

لى الاهتمام أ يضا بالمدلول الوظيفي، الذي يعتمد  المتوسطة في المناطق العمرانية في العالم، مما أ دى بنا ا 

بال ساس على طبيعة ال نشطة الاقتصادية، والخصائص العمرانية والرتبة في السلم الا داري ومس توى  

 .التأ طير المجالي للمدينة المتوسطة

و - الصغيرة  المدن  ن  الاتصال   ا  ونقاط  الاجتماعية  ال نشطة  من  لكثير  مجمعات  هي  المتوسطة، 

لى الدور الاقتصادي الواضح الذي تؤديه للسوق ،  الخاصة بالمناطق الريفية القريبة منها ، فبالا ضافة ا 

خدماتها   ويس تخدمون  العمران  قليمها  ا  سكان  يلتقي  حيث  مهماً،  اجتماعياً  دوراً  أ يضا  تؤدى  فا نها 

 .ةالاجتماعي
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  :مفهوم المدن الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  -1-2

مركز  - تحديد  وعلى  للمدن،  الوظيفية  الهيراركية  تحليل  على  يرتكز  المتوسطة  المدن  مفهوم  ن  ا 

لى المراكز   الثقل الوظيفي، و أ يضا أ ن الوظائف ال ساس ية تتجاوز حدود المدينة ذاتها، وتمتد ا 

 .ال خرى وال رياف المجاورة

بي  ففي   - يحددها  المتوسطة  المدن  فا ن  الديمغرافي،  لى    500000الجانب  نسمة،   200000ا 

نه يركز تحليل على أ نواع الوظائف  وهي ذات نمط حضري كامل. وأ ما في الجانب الوظيفي، فا 

حيث يحدد عدد الوظائف الحضرية بها   والمرافق الخدمية المقدمة، وعدد المنشأ ت الصناعية 

على الصعيد    وظيفة وهي  200- 80بي   قياديا  الا داري كونها عاصمة ولاية أ و    - تمارس دورا 

 "مركز دائرة "محمد الهادي العروق

 

عدد الوظائف   فئات المدن 

 التجارية 

 متوسط عدد السكان  عدد المؤسسات 

 39888 938 90- 72 المدن الصغرى 

 96342 3100 90 المدن المتوسطة 

 131425 4482 94 الكبرى  المدن

 

قليمية دور   -2   : المدن الصغيرة والمتوسطة في التنمية الا 

نجاز  - ا  في  فعالة  بصورة  تسهم  أ ن  يمكن  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  أ ن  والباحثي  العلماء  يرى 

استراتيجيات التنمية الا قليمية ، ففي الس بعينيات من القرن العشرين أ خذت بلدان عديدة باستراتيجيات  

لتحقيق توزيع عادل للموارد، لتضمن تنفيذ برنامج لتوطي السكان وال نشطة في التنمية الا قليمية ك داة  

النظرية   ال هداف  من  قلصت  كما  المحلية  بالمؤهلات  الاس تعانة  عدم  لى  ا  أ دت  التي  المختلفة  المناطق 

للتنمية الا قليمية ، من خلال تدعيم دور المدن الصغيرة والمتوسطة، وفق التدرج الهرمي للمدن. ويعني  

 : تدعيم دور المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم أ دائها ثلاث وظائف بكفاءة جيدة وهي

في   - أ   التنمية  فوائد  نشر  و  اللامركزية،  لمبدأ   عمليا  تطبيقا  تمثل  ذاتها  حد  في  المدن  هذه  تنمية 

 .المناطق الواقعة ضمن نطاق تأ ثيرها

 .كينها من الاحتفاظ بسواعد سكانهاتعزيز القدرات الداخلية للمدن الصغيرة والمتوسطة وتم   - ب 

لى المدن الكبرى  - ت  ليها من الريف ، بما يخفف حدة الهجرة المتتالية من ال رياف ا  جذب السكان ا 

هدار الوظيفة الفلاحية .وقد   ولها سلبيات لاس يما زيادة وتيرة النزوح الريفي ،زيادة نس بة التحضر، وا 

ثي لمدة س نتي عن دور المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم في  قام مركز ال مم المتحدة للتنمية بمشروع بح
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القدرة   لديها  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  أ ن   " نصه  ما  المشروع  مذكرة  ورد في  ،حيث  الوطنية  التنمية 

لى المدن ، ولكن نظراً لانخفاض حجم الاستثمارات الوطنية   على استيعاب جزء من الهجرة الا جمالية ا 

وخدم مرافق،  من  المدن  فيها  قدرة  حيال  نسبياً  محدودة  ال مال  تبقى  أ خرى،  وأ نشطة  ات، وصناعة، 

على تخفيف الضغوط السكانية عن كاهل المدن الكبرى، في العديد من البلدان   الصغيرة والمتوسطة 

  "النامية

قليمي والوطني  -3  : دور العمليات الاقتصادية ، التاريخية والجغرافية في تنظيم الفضاء الا 

لمدن الصغيرة والمتوسطة مراكز للخدمات العامة والخاصة، فضلًا عن الخدمات المحلية والا قليمية، تعتبر ا

في الاقتصاديات   محوريا  دورا  تلعب  ما  وغالبا  التحتية.  والبنية  والابتكار  المعرفي  الا نتاج  في  وتساهم 

نها تشكل النواة ال ساس ية للمناطق الحضرية، وتضفي الطابع   لى أ هم المناظر  الا قليمية؛ حيث ا  وتميزه ا 

 .الطبيعية الا قليمية

في المقياس البشري، وصلاحية العيش،    متوسطة الحجمتتمثل الملامح العامة للمدن الصغيرة، ولا س يما،

للعمران   ال على  المثل  تشكل  كثيرة،و  نواح  في  بها  التاريخي  والطابع  أ حيائها،  في  المشترك  والعيش 

المدن الصغيرة والمتوسطة لتجنب هجرة السكان الريفيي والانجراف  المس تدام. وأ ن من الضروري تنمية  

 .في المناطق الحضرية،التي لا غنى عنها للتنمية الا قليمية المتوازنة، وتماسك واس تدامة المدن

 : مكانة المدن الصغيرة والمتوسطة في النظم الحضرية وتنظيم الفضاء الاقليمي  -4

العالم النامي من تحيز في التوزيع المكان للتنمية لصال العواصم وذلك  تعانى كثير من الدول وخاصة في  

بسبب نظمها ذات المركزية الشديدة ، ولذلك فا ن اتساع فوة التنمية يتناسب مع موقع التجمع العمران  

دراك حقيقة   في السلم الحضري، بحيث تنال المدن ال صغر حجما حصة أ قل من ثمار التنمية .ولابد من ا 

 .التكامل المكان يزداد وينمو من خلال تقوية حلقات الاقتصادأ ن 

ن تحليل التنمية المكانية يعتمد  أ ساساً على فرضية تعتبر أ ن المكان يؤثر في العمليات ال ساس ية التي  ا 

،  تجرى في المجتمع ، كما تعتبر انعكاساً لها . فهذه العمليات: كالهجرة، والتوسع العمران، والتصنيع، وغيرها

  : تفترض وجود بعد مكان بطريقتي

ش بكات   - خلال  من  المكان،  في  الا نسان  التفاعل  هيكل  تشكل  فهيي  المكان،  تحدد  ل نها  أ ولًا: 

داريا وحضاريا وتوزيع السلطة الس ياس ية وتطور اقتصاد المكان  .النقل ونمو المدن ا 

الا طار المكان القائم.) قابوش عبد  من ناحية أ خرى، فأ ن تنظيمها المكان يتأ ثر ويتبلور بواسطة   -

 .)الجزائر- اللطيف قسم التهيئة العمرانية جامعة منتوري قس نطينة 

 

 : الا مكانيات الطبيعية ،البشرية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة )ولاية سوق أ هراس(  -5

  : الا مكانيات الطــــبيعية  5-1
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في أ قصى شمال شرق البلاد ، وتغطي مساحة قدرها :  : تقع ولاية سوق أ هراس  المــــــــوقع  5-1-1

  : هكتار. يقتصر على 435.965كيلومتر مربع ، أ و  4359.65

 .في الشمال : قرب ولايتي الطارف وقالمة -

 . غربا : ولاية أ م البواق -

 .الجنوب : ولاية تبسة -

 .كيلومتر 88شرقا: من تونس التي تشترك معها في شريط حدودي بطول  -

لى    26هي موطن    1984هذه الولاية الناتجة عن تقس يم    : الا داري  المـــوقع   5-1-2  10بلدية مقسمة ا 

 .دوائر

سوق  5-1-3 ولاية  مقر   ( أ هراس  سوق  مدينة  تقع   : للمدينة  الجغرافي  الموقع   : الجغرافي  المـــــوقع 

صال و ولاد    أ هراس( في منخفض تحيط به الجبال المكسوة بالغابات من كل ، جهة أ همها جبال بني 

 .هكتار 4840مومن  يخترقها واد مجردة , على مساحة تقدر ب :

على   وال نشطة  التجهيزات  مختلف  تمركز  و  الولاية  مقر  كونها  مهما  موقعا  أ هراس  سوق  مدينة  تحتل 

كما تلعب دور همزة وصل مع المدن والولايات المجاورة عن طريق مختلف الطرق الوطنية    مس تواها,

 .84, الطريق الوطني 43ها الطريق الوطني والولائية أ هم 

 

  : الا مكانيات البــــــشرية   5-2

 : السكانية الكثافة   5-2-1

فحص   يكشف  النقل.  تطور  ودرجة  العمل  مكان  على  أ ساسي  بشكل  للسكان  المكان  التوزيع  يعتمد 

 .توزيع السكان حسب البلدية عن توزيع غير متكافئ للغاية



  

621 
 

لى كثافات شديدة التباين تتراوح بي  أ دى التوزيع غير   نسمة   16المتكافئ للسكان على أ راضي الولاية ا 

نسمة لكل كيلومتر مربع على مس توى المدينة وعاصمة    3469لكل كيلومتر مربع في سافل الوديان و  

 .الولاية

 .نسمة لكل كيلومتر مربع 104يبلغ متوسط كثافة الولاية  

أ هراس   سوق  ولاية  المعدلات  تشهد  من  قليلًا(  أ على  )حاليًا  عام  بشكل  قريبة  ديموغرافية  تغيرات 

تنموية   أ قطاب  وجود  تشهد  كما   ، الديموغرافية  الناحية  من  التوازن  هذا  تعزيز  يجب  ،ولكن  الوطنية 

عادل   غير  وتوزيع  الولاية  مناطق  بي  تفريق  هناك   أ ن  يلاح  للولاية.فيما  دعم  بمثابة  تكون  أ ن  يمكن 

  ن للسكا

 

 

 ــت   ــسجيل الك ــــــــ  ــبر ال ــــــكانية عـــــــــثافات الســــــ  بلدياتــــــــ
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  : الفئات العمرية 5-2-2

غير  لكن توزيعة  فتي  نوعا ما  سكان الولاية مجتمع  خلال توزيع الفئات العمرية للسكان نجد أ ن  من 

تحتوي   التي  البلديات  نجد  ذ  ا  البلديات  بي  وعادل  على  متوازن  أ خرى   ، للش باب  أ كبر  نس بة  على 

 نس بة أ كثر للش يوخ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : الاقــــتصادية الا مكانيات   5-3

  : ال نشطة الصناعية  5-3-1

على المس توى الا قليمي : يلعب قطاع الصناعة دور مهم في عملية التنمية لما يوفره من مناصب   - أ  

القطاعي   حسب  وتوزع  نتاجية  ا  ووحدات  الشمالية  شغل  المنطقة  مس توى  فعلى  والخاص(  )العام 

يزال   لا  ما.  حد  لى  ا  متواضعة  صناعية  قاعدة  من  أ هراس  سوق  ولاية  تس تفيد  البلاد،  من  الشرقية 

بالمئة فقط من القوى العاملة   3.9  2005النشاط الصناعي نشاطًا هامش يًا، حيث كان يمثل في عام  

 .في القطاع في منطقة الشمال الشرق بأ كملها

علاوة على ذلك ، فا ن تصنيف ولايات المنطقة حسب كثافة المؤسسات الصناعية يؤكد الاس تقطاب  

سوق أ هراس ، مثل الولايات الخمس   الكبير في المدينتي الكبيرتي ، قس نطينة وعنابة. تتمتع ولاية 

في   ساكن ،  100.000شركة صناعية لكل    77ال خرى ، بكثافة صناعية أ قل من المتوسط الوطني )

2005). 

جمالي  1.26على المس توى المحلي : على مس توى الولاية ، يمثل القطاع الصناعي   - ب  ٪ فقط من ا 

لى هذا الضعف من حيث الموظفي ، هناك توزيع غير متكافئ للنس يج الصناعي   الوظائف. بالا ضافة ا 

 .قل الكبيرةبقدر ما يظل التركيز مرتفعًا ، فقط حول التجمعات الكبيرة وعلى طول ممرات الن

40%

53%

7%

الفئات العمرية  

0-19 20-59 فما فوق 60
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عاملًا ، المرتبة    411من حيث تصنيف ال نشطة الصناعية ، يحتل فرع ال غذية الزراعية ، الذي يضم  

 386البلاستيكية والمنسوجات ، حيث يعمل على التوالي    - ال ولى ، ويليه عن كثب المواد الكيميائية  

 .موظفًا 198عاملًا و 

سوق أ هراس نس يجًا صناعيًا يشمل فروعاً مختلفة من القاعدة الصناعية المركبة تمتلك ولاية   - ث 

  النشاط: الصناعات الغذائية والكيماويات )الدهانات( وال وراق ومواد البناء والنجارة

جمالية تبلغ    16تضم الا مكانات الصناعية للولاية   نتاجية توظف قوة عاملة ا  شخصًا.من   1346شركة ا 

ى ال قطاب الرئيس ية للولاية: سوق أ هراس وسدراتة  حيث الموقع، يتركزون بشكل أ ساسي على مس تو 

 :ومداوروش.وبحسب القطاعات القانونية تتوزع هذه الا مكانات على النحو التالي

 :الشركات الصناعية في القطاع العام - أ  

لى فرعي    581مؤسسة عامة تقع في سوق أ هراس ؛ يوظفون    02تحتوي الولاية على   شخصًا مقسمي ا 

 . والمنسوجات الكيمياء - النشاط 

 : الصناعية شركات القطاع الخاص   -6

شخصًا ، يعملون بشكل أ ساسي في صناعة    765شركة في القطاع الخاص. توظف ما مجموعه    14هناك  

 .المواد الغذائية

 .يوضح الجدول التالي الخصائص الرئيس ية لهذه الوحدات الصناعية

 

 

 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاع الــــــــــــعام  

نتاج  ال داء   المؤسسة  الوحدة  الموقع  القدرة المركبة  الا 

 طن  32355 طن  27979 ذلك في بما329 
نتاج سوق أ هراس سوق أ هراس    ا 

ENAP 

 الصوف   1595293 1064619 224

 الا جمالي      524

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاع الـــــــــــــــــخاص  

 / قطعة  28055640 118

 سوق أ هراس 
نتاج ســــوق  ا 

 أ هراس 

SARL   ال وان(

 الزجاحية( 

 )ملبنة(   SNC / ل/اليوم 5000 13

 )قلم(   SARL / قطعة/العام   5000000 15

 / قنطار  117761 76
EURL    طاحونة(

 الهلال( 
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من حيث التوزيع المكان ، يقع النشاط التجاري في البلديات الحضرية  ال نشطة التجارية :    5-3-2

على أ كثر من   عاصمة الولاية ، وتحتوي وحدها  سدراتة ، 49الرئيس ية،  ؛ هي  بلدية  ٪ من المجموع 

جمالي  14007٪ )81مداوروش ،تاورة ، ومراهنة ، يتركز   .التجار في الولايةوحدة( من ا 

نتاج الصناعي ، يحتوي القطبان ، سوق أ هراس وسدراتة على أ كثر من   - ٪ 65.5بالنس بة للا 

جمالي تجارة الجملة )82وحدة( من الكل ،   1520)  .وحدة( 204٪ من ا 

البنية التحتية للتجارة "ال سواق"  فيما يتعلق بتجارة الفواكه والخضروات بالجملة ، يوجد حاليا   -

واحد فقط يقع على مس توى بلدية سوق أ هراس. وفيما يتعلق بأ سواق التجزئة ، هناك  سوق  

( 02وحدة( ، سدراتة )  04أ سواق عبر الولاية ؛ تقع في البلديات التالية: سوق أ هراس )  8

  .، مداوروش )مغلق حاليًا( وتاورة )وحدة واحدة لكل وحدة(
 

 نوعها 

الخضر   الحلاقة  المكتبات 

 والفواكه 

قطع   مخابز  مقاهي  ملابس  ال حذية  مقصبة 

 الغيار 

مواد  

 غذائية 

كهر  

 ومنزلية 

غرف   المطاعم 

 اللعب 

   13 331 93 873 107 51 93 361 25 149 91 71 141 عددها 

 

Monographie SOUK_AHRAS 2013 المصدر    

 

 : تأ ثيرها على البيئة الحضرية والبيئات المجاورة

 : ايجــــــــــــــابيا 

 خلق حركية تجارية في المدينة  -

 توفير مناصب الشغل  -

 توس يع التبادلات التجارية  -

 تلبية الحاجيات الشرائية لسكان المدينة و المدن المجاورة  -

 المدن من خلال الدور التكميلي الذي تلعبههمزة وصل مابي  -

 : سلـــــــــــــــــبيا

 زيادة حجم النفايات التجارية  -

 اختناق حركة المرور خاصة في مركز المدينة -

 الا جمالي   أ خرى   تجارة بالجملة   مغسلة   التبغ  

147 04 225 5828 8613 
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 اس تغلال الرصيف من طرف التجار -

 

 

 

 

 

 

  2012من انجاز الباحثة اعتمادا على احصائيات

   : الس ياحية  الا مكانيات   5-4

 :تتمتع الولاية بالعديد من الا مكانات الس ياحية ، على سبيل المثال 

 بقايا رومانية وبيزنطية مهمة -

 أ هم المعالم والمواقع التاريخي  -

 مساحة غابات كبيرة   -

دريس ..(   -  ينابيع حرارية مهمة )حمام زيد/حمام تاسا /بلدية أ ولاد ا 

 .عنابة ،الطارف ، أ م البواق ، تبسة(القرب من المراكز الا دارية للولايات )قالمة ،  -

 شريط حدودي جزائري تونسي  -

 .الثروة وتنوع الموارد الطبيعية )النباتات والحيوانات الهامة( -

  : التحتيةالبنية   5-4-1

لا أ ن البنية التحتية غير موجودة ، لا   على الرغم من كل الا مكانات الس ياحية الموجودة في الولاية ، ا 

 . تقع في سوق أ هراس وسدراتةفنادق  9يوجد سوى 

 الرؤى الا ستراتيجية للقطاع  5-4-2

القصير   المدى  التغطية    : والمتوسط  على  حيث  من  الولاية  ليها  ا  ستتوصل  التي  التوقعات  تتلخص 

 :الس ياحية القصيرة ومتوسطة المدى على النحو التالي

 حصر وتروي المواقع والمعالم الس ياحية عبر الولاية -

 تشجيع الاستثمار في قطاع الس ياحة -

 زيادة سعة الاس تقبال بالولاية -

 زيادة عدد الس ياح ال جانب  -
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  ت السفر والس ياحةزيادة عدد وكالا  -

 دراسة تطوير الينابيع الحرارية  -

 دراسة تطوير مواقع التخييم  -

 .وضع خطة رئيس ية للتنمية الس ياحية بالولاية -

قليمي والمحلي  -6  مكانة مدينة سوق أ هراس في النظام العمران الا 

تؤثر   - الوقت.  نفس  في  وخارجية  داخلية  بقوى  مرتبطة  للمدينة  الحضرية  هاتان  الديناميكية 

في   الطبيعية  الزيادة  الداخلية  القوى  بي  من  مشترك.  بشكل  البعض  بعضهما  على  القوتان 

تتعلق  فهيي  الخارجية  للقوى  بالنس بة  أ ما   ،... العامة  المحلية  التنمية  وس ياسات  الديموغرافيا 

لا من خلال   بالعلاقات المختلفة بي المدن، حتى تشكل نظام حضري لا يمكن فهم وظيفته ا 

 .وز طبيعة هذه العلاقاتفك رم

مدينة   - تأ ثير  ومدى  المدينة  نطاق  تقييم  من  نتمكن  وحتى  النظام  لهيكل  أ فضل  فهم  أ جل  من 

قليمها المحلي والجهوي عن بقية البلديات س نتبع طرقا وقواني من بينها   : سوق أ هراس في ا 

  : ، المعروف باسم قانون حجم الرتبة  G.K. Zipf 1933 قانون   6-1 

عام   ما.    1933في  بلد  في  المدن  حجم  لشرح  الرتبة  حجم  قاعدة  حول  نظريته  زيبف  جورج  ابتكر   ،

  .وأ وضح أ ن المدن ال صغر يجب أ ن تمثل نس بة من أ كبر مدينة

مصطلح توزيع الرتبة والحجم أ و قاعدة الرتبة والحجم أ و قانون الرتبة والحجم يصف الانتظام الملحوظ  

 .توزيع أ حجام المدن حول العالمفي العديد من الظواهر بما في ذلك 

 .يسمح قانون حجم الرتبة بقياس الفرق بي الحجم الفعلي والحجم النظري لكل مدينة

   :يعطى القانون بالعلاقة التالية

 PR=C/R. 

 حيث 

P:  كتلة من السكان 

R:  رتبة التكتل المطلوب 

C:  )حجم التكتل ال ول )التجمع 

 

  : النتائج المبينة في الجدولبعد التطبيق والحساب تحصلنا على 
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 التجمع السكان 
 الرتبة 

 r 
1/r 

الحجم  

 الحقيقي

A 

الحجم  

 النظري 

B 

Log r 

5.6416Log C=  

log(Pr)= -log (r)+Log 

(c) 

A-B 

 - 10082 5.6416 0 13173 3091 1 1 عي سلطان 

 - 8139 5.3405 0.30102999 15638 7499 0.5 2 عي الزانة

 9201 6.1187 0.47712125 6380 15581 0.333 3 بئر بوحوش 

 - 6792 5.0395 0.60205999 13200 6408 0.25 4 الدريعة

 - 18428 4.9426 0.69897000 7351 25779 0.2 5 الحدادة 

 - 4894 4.8634 0.77815125 15790 10896 0.166 6 الحنانشة

 - 3975 4.7965 0.84509804 304 12 8329 0.142 7 الخضارة 

 - 8072 4.7385 0.90308998 11589 3517 0.125 8 خميسة

 - 4992 4.6873 0.95424250 41343 351 36 0.111 9 مداوروش 

 - 5038 4.6416 1 26840 21802 0.1 10 المشروحة

 - 221 4.6002 1.04139268 13540 13319 0.090 11 المراهنة 

 8181 4.5624 1.07918124 4992 13173 0.083 12 واد الكبريت 

دريس  - 1087 4.5276 1.11394335 11303 216 10 0.076 13 أ ولاد ا 

 - 17918 4.4655 1.17609125 22600 4682 0.071 14 أ ولاد مؤمن 

 - 4667 4.4655 1.17609125 13206 8539 0.066 15 أ م العظائم 

 7742 4.5211 1.20411998 6544 14286 0.062 16 ويلان 

 - 1700 4.4111 1.23044892 8150 6450 0.058 17 الراقوبة

 7360 4.3863 1.25527250 2731 10091 0.055 18 سافل الوديان 

 - 7918 4.3628 1.27875360 53218 300 45 0.052 19 سدراتة

 2753 4.3405 1.30102999 7497 10250 0.05 20 س يدي فرج 

 سوق أ هراس

C 
21 0.047 438 127 349520 1.32221929 4.3193 88607 

 - 6843 4.2991 1.34242268 18933 090 12 0.045 22 تاورة 

 - 8887 4.2798 1.36172783 263 13 4376 0.043 23 ترقالت 

 6063 4.2613 1.38021124 6037 12300 0.041 24 تيفاش

 - 3066 4.24366 1.39794000 14300 11234 0.04 25 الزعرورية

 - 10898 4.2266 1.41497334 2792 13690 0.038 26 الزوابي 

 - 37398   762234 767376 3.844 26 المجموع 
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  :من خلال نتائج الجدول التي تم الحصول عليها والمنحنى البيان نجد أ ن

النظام الحضري يتميز بتوزيع غير متجانس للقوى العاملة الحضرية. ويتم شرح عدم التجانس هذا،   -

  .خلال غلبة مدينة سوق أ هراس كونها ولايةأ ولًا من 

تركز ال نشطة والخدمات، فلذلك أ صبحت سوق أ هراس وجهة ال غلبية والوافدين من البلديات   -

 . ال خرى. ويتكون هذا الهيكل الا قليمي أ يضًا من طبقات غير حضرية ، وقرى

أ هر  - سوق  مدينة  كون  عشوائي  بشكل  تعمل  أ هراس  سوق  لولاية  الحضرية  تعتبر الش بكة  اس 

  المهيمن والمس يطر على بقية البلديات

، فا ن النظام الحضري لولاية سوق أ هراس غير متجانس ، مما يثر على تطوير   Zipf وفقًا لقانون -

وهو  المتكاملة  والا قليمية  المحلية  التنمية  استراتجيات  وجود  عدم  لى  ا  ضافة  ا   ، ال خرى  التجمعات 

  ياتالسبب الرئيسي لعدم التوازن بي البلد

الحجم النظري لبعض التكتلات أ كبر من الحجم الفعلي ، بينما الحجم النظري لل خرين أ صغر من  -

عادة التوازن لهذه التكتلات  .أ حجامها الفعلية، مما يجب ال خذ بعي الاعتبار ا 

 ( 1931مدينة سوق أ هراس: التأ ثير والجاذبية  ) قانون رايلي    6-2 

التأ ثير   قياس  أ جل  وطوره  من  وضعه  الذي  الحضرية  الجاذبية  مؤشر  تطبيق  اس تخدامنا   ، والجاذبية 

 .(. هذا التطبيق مس توحى من القانون العالمي للجاذبية1931رايلي )

نتاج السلع والخدمات ضمن بيئة جغرافية وحضرية. بعبارة أ خرى،   يتأ لف من تحديد منطقة تأ ثير مكان ا 

 .التجمعات تسمح بذلك لا نشاء خط النفوذ الفاصل بي

نه يسلط الضوء على القوة المتبادلة التي تمارسها التكتلات فيما بينهم ،وتعكس قوة الجاذبية  . ا 

، قوة الجذب لمكان توريد الخدمة في أ ي مكان يتناسب مع كتلة مكان التوريد   W. Reilly بالنس بة لـ

ه القوة تتناسب عكس ياً مع  ، ولكنه مقسوم على مربع المسافة التي تفصل بي المكاني ، أ ي أ ن هذ 

نتاج السلعة ومكان العميل ،    مربع المسافة بي مكان ا 

  : وهو موضح كالتالي
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•  Pa عدد سكان المدينة a 

•  Pb  سكان المدينة عدد b  

•  R المدينة والساكنالمسافة بي 

  

  :بتطبيق القانون على مدينة سوق أ هراس والمدن ال خرى نجد 

  20000و  40000ال ولى للمدن: يتراوح سكانها بي  الفئة  
مدى منطقة النفوذ بالنسبة لمدينة سوق  

 أهراس 

Da 

Km 

Db 

Km 

المسافة بالنسبة  

 kmلسوق أهراس 
 التـــــجمع الحـــجــــم 

 سوق أهراس  438127    

 سدراتة  45300 49.9 12.14 37.76 كم 37.76تقع على بعد 

 الحدادة  25779 49.5 9.66 39.84 كم 39.84تقع على بعد 

 مداوروش  36351 41.8 9.35 32.45 كم 32.45تقع على بعد 

 المشروحة  2182 16.4 3 13.4 كم  13.4تقع على بعد 
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 20000- 10000الفئة الثانية للمدن : يتراوح سكانها بي  
مدى منطقة النفوذ بالنسبة لمدينة  

 سوق أهراس 

Db 

Km 

Da 

Km 

المسافة بالنسبة  

 kmلوق أهراس 
 التـــــجمع الحـــجــــم 

 سوق أهراس  438127    

 بئر بوحوش  15581 68.6 10.88 57.72 كم 57.72تقع على بعد 

 الحنانشة   10896 20 2.72 18.72 كم 18.72تقع على بعد 

 المراهنة    13319 30.3 4.50 25.8 كم  25.8تقع على بعد 

 واد الكبريت     13173 67.4 9.95 57.45 كم 57.45تقع على بعد 

 أولاد إدريس  10216 18.1 2.40 15.7 كم  15.7تقع على بعد 

 ويلان  14286 16 2.45 14.45 كم 14.45تقع على بعد 

 سافل الوديان  10091 77.8 10.25 67.55 كم 67.55تقع على بعد 

 سيدي فرج   10250 37.1 4.92 32.18 كم32.18تقع على بعد 

 تاورة  12090 26.8 3.82 22.98 كم22.98تقع على بعد 

 تيفاش  12300 25.7 2.50 23.2 كم  23.2تقع على بعد 

 الزعرورية   11234 17.4 2.4 15 كم  15تقع على بعد

 الزوابي  13650 63.6 11.22 52.38 كم 52.38تقع على بعد 

 
 

 جاذبية مدينة سوق أ هراس بالنس بة لبقية التكتلات بالنس بة لهذه الفئة الثانية ، تم تأ كيد 

 

  5000و  10000الفئة الثالثة للمدن: يتراوح سكانها بي  

ن جابية مدينة سوق أ هراس كبيرة جدا أ ي أ ن منطقة نفوذها   بالنس بة للفئة الثالثة من التكتلات ، ا 

  ش به كلية

 .ال خرى يلعب دورا كبيرا في عملية الجذبأ ن الفرق في الحجم بي التكتل الرئيسي والتكتلات 
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 : اســــتنتاجات 

سوق أ هراس   - لولاية  على النظام الحضري  نموذج دبليو رايلي  جاذبية  من تطبيق  وجدنا أ ن 

  .العاصمة تكاد تكون مطلقة

الحجم   - وهما   ، ثابتتي  متغيرين  على  الضوء  يسلط  ل نه   ، رياضيًا  صحيح  رايلي  دبليو  نموذج 

  .والمسافة بي التكتلات

جاذبية مدينة سوق أ هراس مهمة ليس فقط من قبل عامل الحجم، ولكن بتركيز السلطات   -

 .الا دارية والخدمات

الح - فوة  بالنظر  ستزداد  أ هراس،  سوق  مدينة  لصال  الجاذبية  قوة  وس تعزز  اتساعاً  هذه  جم 

لى أ ن معدل الزيادة في عدد أ كبر من البلديات في الولاية سالب مما يدل على عدم التوازن  ا 

 .وضعف النظام الحضري

 لورنز(   )منحنى معامل جيني   6-3 

مدى منطقة النفوذ بالنسبة لمدينة سوق  

 أهراس 
Db 
Km 

Da 
Km 

المسافة بالنسبة لسوق أهراس  

km 
 التــــــجمع  الحـــجــــم 

    438127 
سوق  

 أهراس 

 ترقا لت   4376 77.8 7.07 70.73 كم 70.73تقع على بعد 

 الراقوبة    6450 38.4 4.15 34.25 كم 34.25تقع على بعد 

 أم العظائم     8539 54.5 6.78 47.72 كم  47.72تقع على بعد 

 أولاد مؤمن  4682 56 5.25 50.75 كم  50.75تقع على بعد 

 خميسة   3517 40.7 3.65 37.05 كم 37.05تقع على بعد 

 الخضارة  8329 47.8 5.79 42.01 كم  42.01تقع على بعد 

 الدريعة   6408 33.3 4.02 29.28 كم 29.28تقع على بعد 

 عين سلطان   3091 69.3 5.37 63.93 كم  63.93تقع على بعد 

 عين الزانة    7499 38.6 4.47 34.13 كم  34.13تقع على بعد 
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منحنى   بي  المحصورة  المساحة  حساب  في  فكرته  القطري  تتلخص  )الخط  المساواة  خط  وبي  لورنز 

، وذلك ل ن  2( في الرسم البيان وضرب هذه المساحة بـ  1,1الواصل بي نقطة ال صل والنقـطة )

 0.5مساحة المثلث المحصورة بي خط التساوي والا حداثيتي ال فقية والعمودية تساوي 

را عندما ينطبق منحنى لورنز على  فا ن معامل جيني ينحصر بي الصفر والواحد، حيث يكون صف

خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أ فراد المجتمع  

 )التوزيع ال مثل للدخل( 

 

 

 
 

العمودي   والخط  ال فقي  الخط  على  لورنز  منحنى  ينطبق  عندما  للواحد  مساويا  جيني  معامل  يكون 

خط   بي  المساحة  تساوي  وتكون  لورنز  ومنحنى  جيني    0.5التساوي  معامل  قيمة  عندها  وتكون 

 .مساوية للواحد الصحيح وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أ سوأ  أ حواله

 ...أ نه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة التوزيع أ فضل
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الحضري هو متوازن نسبيا. يبدو أ ن هذا الوضع  هذه النتيجة تشهد على أ ن توزيع السكان في النظام 

 .( من بلديات ولاية سوق أ هراس26ناجم عن العدد الكبير )

  26في المس تقبل ، من المتوقع أ ن تزداد هذه النتيجة ، طالما أ ن معدل الزيادة من غالبية البلديات الـ 

 . هراس سلبية. وهكذا ، تمارس هجرة جماعية من الريف على البلدات وخاصة سوق أ  

  أ هراس( سوق    )ولاية تنمية المناطق الحدودية   -7

 : 2030مس تقبل التنمية في المناطق الحدودية للجزائر في ظل رؤية   7-1

كسب رهان التنمية يمر فبر فك العزلة عن المناطق الحدودية ، عن طريق تدعيم سور التعاون مع دول 

شكاليات جمة  الجوار، وتش يع السكان على البقاء في مناطقهم   .حيث تشهد المناطق الحدودية اليوم ا 

  : خاصة في مجال تهيئة الا قليم ويتجلى ذلك من خلال

  تأ خر في ديناميكيات التنمية -
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  نقص الخدمات نتيحة نقص المنشات القاعدية  -

  البعد عن ال قطاب الحضرية -

  نزوح معتبر -

يزها، علاوة على السعي لا دراجها على نحو  وبالتالي العمل جار على بعث ديناميكيات التنمية فيها وتعز 

 . فعال لتمكينها من الانفتاح على العالم في ظروف جيدة

طار  ا  في  منها  الحدودية  لاس يما  ال قاليم  كل  في  الس ياحية  التنمية  مبدأ   وتجس يد  تكريس  على  العمل 

 . الس ياسة اللامركزية التي انتهجتها الحكومة

 : (SRAT) جاء في تنمية ولاية سوق أ هراس ضمن ما   7-2

 كيفية حماية التراث الطبيعي والثقافي؟ 

التنوع البيولوجي الكبير ، ولا س يما من خلال مواردها الغابات وال راضي الرطبة ، معترف بها دوليًا  

التي   الاقتصادية  التنمية  ستراتيجية  ا  تعزيز  هو  الدراسة  يواجه  الذي  التحدي  س يكون  محمية.  مناطق 

 المساحات الهشة الفريدة في المنطقة المحيطة تتكيف مع خصوصية هذه 

لى عصور ما قبل التاريخ وتقاليدها وثقافتها، هي   نظرا لموقعها الجغرافي فا ن تراثها ال ثري يعود تاريخه ا 

 .منطقة جذب س ياحي شهيرة للغاية

 ما هي التنمية المتبعة للعالم الريفي وعلى وجه الخصوص الجبل )أ زمة الريف(؟ 

لى تدهور هذه هي   - المناطق التي تخضع لضغط مرتفع بسبب العوامل البشرية التي تؤدي ا 

  .البيئة

 .عدم وجود نشاط اقتصادي أ ساسي الذي يمكن أ ن يسمح ببناء اقتصاد حقيقي -

الجبال هي مصدر حركة الهجرة ، أ ولًا داخل المنطقة ، والتي تتفاقم بسبب مشأكل انعدام   -

 .ق الاتصال الرئيس يةال من وثانيا كونها بعيدة عن طر 

يتمثل التحدي في تعزيز اقتصاد جبلي قابل للحياة حول الزراعة الجبلية والموارد الطبيعية  -

 .والمعروفة محليا مع تحسي الظروف المعيش ية للسكان

قليميالقضايا المتعلقة بالتكامل   • : لا يمكن تصور القدرة التنافس ية لا قليم الشرق بدون التكامل    الا 

 : الثلاثي الا قليمي على المس توى 

 .على المس توى الا قليمي الفرعي من حيث التكامل بي المناطق الحضرية والريفية -

مس توى ال قاليمي ،على عكس المناطق ال خرى في شمال البلاد ، فا ن مناطق الشرق تتمتع   -

بعلاقات   تحديد  دائماً  مسأ لة  س تكون   ، الواقع  هذا  من  انطلاقاً  ال خرى  المناطق  مع  قوية 

طار الفوز بي الشمال الشرق والمناطق الشرقية ال خرى   التفاعلات بي ال قاليم في ا 
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بي  - القائمة  القوية  العلاقات  ،توطيد  ناحية  من   ، تجعل  أ ن  ال قاليمي  التكامل  لمسأ لة  ينبغي 

التي الجزائري  الشرق  على  الشمال  تحولت  التي  الطبيعية   الموارد  اقتصاد  على  حاليًا  تعمل   

التوازن  اس تعادة  أ خرى  ناحية  من  ال دنى  الشرق  منطقة  في  الصناعية  المجمعات  مس توى 

طار حقيقي والتكامل بي هذه المناطق المختلفة  .الا قليمي في ا 

شرق. السيناريوهات ال ربعة    -   شمال  - لمنطقة البرمجة الا قليمية    تطوير السيناريوهات التخطيطية 7-3

  : هي

عادة التوازن الا قليمي والسكان، يعتمد هذا السيناريو على التنفيذ الاستباق لشروط السيناريو أ :   - ا 

الجاذبية للسكان في الهضاب العليا والمشاريع الا قليمية الكبرى.ومن ثم فا ن تسريع عملية الاندماج  

منطقة حدودية متسارعة ، مع تعزيز نظام التكامل بي    في اتحاد المغرب العربي سيسمح بتطوير

 .شرق الجزائر والغربي التونسي 

المنطقة التنافس ية ،في الواقع ، شمال شرق الجزائر لديه العديد من المزايا المطلقة    السيناريو ب: -

 .أ و النسبية التي من شأ نها أ ن تسمح لها بالظهورعلى المدى الطويل ، وكمناطق تافس ية وجذابة

اس تمرار الاتجاهات الماضية وتفاقم الاختلالات، المناطق الجبلية ستس تمر في التهجير    السيناريو ج:  -

 .والسكان يأ تون ويتضخمون في المدن. المراكز

 .التوازن الا قليمي والقدرة التنافس ية السيناريو د: -

  : خــــاتمـــــة 

والمتوسطة   الصغيرة  المناطق  في  الاستثمار  ن  مخططات  ا  عبر  بها  تنموية  وتيرة  وبعث  منها   والحدودية 

مدروسة تراعي طبيعتها، يمكن أ ن يجعل منها واحات للرفاه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وس يكون 

وبهذا   ومنفرة   طاردة  وليس  ديموغرافي  اس تقطاب  مناطق  لى  ا  يحوّلها  قد  مما  السكان  على  أ ثره  لذلك 

المعاد في  أ ساس ية  حلقة  وحصنا  تصبح  الصلبة  أ و  الناعمة  بأ بعاده  الجزائري  الوطني  لل من  الشاملة  لة 

 منيعا ضد العديد من الظواهر التي اس تفحلت سابقا بسبب عوامل تم ذكر بعضها وفي مقدمتها  الهجرة 

. 

قليمها لها  تحكمها مكا نة  أ ن مختلف العلاقات بي المدن المدروسة فيما بينها و بي تلك القائمة بينها وبي ا 

المدينة في الرتبة الا دارية وكذا تاريخ نشأ تها ، كما ند أ ن بعض المدن تمارس احتكارا للخدمات والوظائف  

كما لاحظنا مدى توازن و هراركية الش بكة العمرانية وثقل المدن الصغيرة والمتوسطة  ديموغرافيا ووظيفيا  

 .ضمن الش بكة الحضرية

 

  : المــــــراجع
- Cahiers de géographie du Québec Considérations sur les notions de petite ville 

et de ville Moyenne Robert Desmarais.  
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- Croissance urbaine et formes d'urbanité en pays de montagne, le cas de la ville 

de Tizi-Ouzou « DJEFFAL Djafar » 

 يئة العمرانية جامعة منتوري قس نطينة الجزائر قابوش عبد اللطيف  قسم الته  -

دور لامركزية الجماعات الا قليمية في خلق أ قاليم جذابة في الجزائر: دراسة حالة   -

قليم ولاية سوق أ هرس شهرزاد ثلايجية / محمد قوجيل   ا 

 المناطق الحدودية للجزائر جميلة علاق  ـ رباب بولمشاور  -

  المخطط التوجيهيي للتهيئة والتعمير -
- Schéma d’Aménagement de l’EPT Nord-est 2025 

- PLAN D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA WILAYA DE SOUK 

AHRAS 
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علان دقاش مدينة س ياحية: ماهي انعكاسات انفتاحها على العالم    ا 

 وهل لديه انعكاسات على التنمية المحلية؟ 

 فتحي بوليفه 
ال داب و العلوم الا نسانية بسوسة، جامعة سوسة، الجمهورية أ س تاذ باحث في الجغرافيا بكلية 

 التونس ية
Fathy BOULIFA 

Enseignant-chercheur en géographie à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Sousse,  

Université de Sousse, Tunisie 
fathyboulifa@gmail.com 

لى ولاية توزر بالجنوب الغربي   داريا ا   2019ديسمبر    25التونسي، تّم في  دقاش مدينة واحية تنتمي ا 

علانها مدينة س ياحية، على غرار مدن توزر و تمغزة بنفس الولاية، بطلب من المجتمع المدن   نفطة و  ا 

تتميز هذه المدينة بعدة مقومات طبيعية وتاريخية و ثقافية تتفرّد   البلدية المتعاقبة.  لهذه المدينة ومجالسها 

المدن   بقية  عن  )بها  بالجريد  والس ياحية  كشط  نفطة  توزر  الس ياحي  النشاط  في  استثمارها  يمكن   )

الجريد ومهرجانه وجبل الشارب والحديقة الوطنية بدغومس وعدة مواقع أ ثرية مهملة ومهمشة وتظاهرات  

ثقافية تقليدية يمكن تثمينها س ياحيا. لكن هل تكفي هذه المقومات لبعث نشاط س ياحي متكامل في  

تحتية ووحدات فندقية لاس تقبال الس ياح؟ هل س يكون لهذا التحول انعكاسات ايجابية  غياب بنية  

على النس يج الحضري والاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة؟ هل س تكون له انعكاسات سلبية على  

الصحراوية؟  الواحية  المنطقة  لهذه  الهشة  الانفتاح    البيئة  ذلك  انعكاسات  تحمل  على  قادرة  هي  وهل 

 على العالم الخارجي؟ الفجئي 

 المقومات الس ياحية لمنطقة دقاش   - 1

 دقاش   تعريف منطقة   - 1.1

لى الحقبة الرومانية حيث كانت تسمى   " ثم أ صبحت تسمى  تيقاس"  Thigesيعود تاريخ هذه المدينة ا 

" ثم أ صبحت تسمى دقاش منذ بداية الحقبة الا سلامية. هي  تقيوس"  Takiousفي العهد البيزنطي  

لى ولاية   1957نوفمبر    20البلديات التي أ حدثت في البلاد بعد الا س تقلال في  من أ ول   داريا ا  وتنتمي ا 

أ ي   2كلم  555مساحة تفوق    واحية تمتد على التخوم الشمالية لشط الجريد على  توزر، وهي منطقة

كز كلم عن مدينة توزر مر   9على مسافة لا تتجاوز    فقط من المساحة الجملية للولاية،  %  10قرابة  

لس نة   السكنى  و  للسكان  العام  التعداد  حسب  يسكنها  )  21590،  2014الولاية.   22628نسمة 

mailto:fathyboulifa@gmail.com
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تقديرات حسب  لها 2018  نسمة  المحاذية  ال ربع  القرى  ضم  تم  أ ن  بعد  المحاسن، 79س بع  )  1(  أ بار، 
 (. مس80و دغو  1بوهلال 

 موقع معتمدية دقاش بولاية توزر  - 1خريطة 

 
نجاز شخص   2018المصدر: ولاية توزر بال رقام  . 2021و ا   

 دقاش ومنطقتها   المقومات الس ياحية لمدينة   - 2.1

لى التجهيزات و جل أ صناف وحدات الا يواء الس ياحي، رغم أ نها كانت تمثل منذ   تفتقر هذه المنطقة ا 

تمغزة،   نفطة و  لس ياحة العبور من دوز وقبلي نحو مدن توزر والس تينات من القرن العشرين منطقة  

لتركز معامل تكييف التمور. حتى وجود بعض   و كانت تصنف في كل أ مثلة التهيئة الترابية الجهوية مجالا 

لى مبادرات منفردة من سكان الجريد وأ غلبها    وحدات الا يواء أ و التنش يط الس ياحي المحدودة بها يعود ا 

رغم تواضع البنية التحتية والتجهيزات والخدمات الحضرية    على تراخيص من وزارة الس ياحة. لم يتحصل  

وعرض الا يواء الس ياحي لهذه المنطقة فهيي تزخر بعدة مقومات س ياحية طبيعية وثقافية وبيئية يمكن  

 نطقة. اس تغلالها لجعل النمو الس ياحي المحتمل يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية بهذه الم 

 

 المقومات الطبيعية   - 1.2.1

 
دارية لقرى لا يزال سكانها يحافظون على أ سمائها القديمة: س بع أ بار )79 بوهلال    ( و كريز(، المحاسن ) قريتا زاوية العرب و أ ولاد ماجدهذه تسميات ا 

 (. سداده)
في    رامسار  Ramsarاتفاقية  80 اعتمادها  تم  دولية  معاهدة  هي  للطيور.  كملجا   س يما  لا  الدولية،  ال همية  ذات  الرطبة    1971فيفري    2لل راضي 

لى قيمتها الاقتصادية والثقافية والعلمية والترفيهية. للمحافظة والاس تغلال المس تدام لل راضي الرطبة من خلال الاعتراف بوظا  ئفها البيئية بالا ضافة ا 



  

639 
 

تتميز منطقة دقاش بمناخ مشمس خلال فترة طويلة من الس نة وحرارة ملائمة خاصة في فصل الش تاء  

وبتضاريس متنوعة تهيمن عليها الهضاب والتلال وال ودية والشط، كما يوفر هذا الوسط الطبيعي موارد  

الواحة.   تميزه  وزراعي  س باخي  صحراوي  نباتي  وغطاء  الحارة  ال حفورية  المياه  من  حد  هامة  أ ي  فا لى 
ثمي هذه المقومات س ياحيا؟   يمكن ت

جل أ شهر الس نة،  جاف وحار في  بمناخ صحراوي  حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تتميز دقاش 

لى   درجة مئوية، بينما لا يتجاوز معدل التساقطات الس نوية    21حيث يصل المعدل الحراري الس نوي ا 

الممطرة    97 لل يام  الس نوي  والمعدل  الصحويوم،    22مم  أ يام  عدد  بارتفاع  يتميز  طقسها  أ ن  و   أ ي 

الا شماس الذي يس تقطب الس ياح و يمكنهم من ممارسة عدة أ نشطة رياضية وترفيهية في الهواء الطلق  

تنفس ية   أ مراض  عدة  علاج  في  المناخ  هذا  مساهمة  الطب  أ ثبت  كما  الس نة،  من  طويلة  فترة  خلال 

 كالربو...

قة فتهيمن عليها سلسلة من الجبال تمتد من الشرق نحو الغرب شمال  أ ما التضاريس التي تميز هذه المنط

م وتتميز بمخانقها و أ وديتها    370" التي تتجاوز أ على قمة بها  جبال الشاربشط الجريد تحمل تسمية "

". رغم  س يدي بوهلال" الذي يمثل مزارا للولي الصال "جبل بوهلالالضيقة و العميقة ومن أ شهرها "

لى مخانق الثالجة وميداس التي تبعد عن القطب الس ياحي الرئيسي    أ ن هذه المخانق  لا ترقى في ضخامتها ا 

 كيلومترا.   20كيلومترا، فهيي تتميز بقربها الجغرافي لذلك القطب الذي لا يتجاوز    60بمدينة توزر أ كثر من  

 خانق جبل بوهلال بسلسلة جبال الشارب  - 1صورة 

 
 . 2021المصدر: تصوير شخص 

بي  يمتد   يتراوح  ارتفاع  على  منخفض  في  الجبلية  السلسلة  هذه  مس توى   20و    15جنوب  تحت  م 

قرابة   يغطي  الذي  الجريد  شط  وهو  البحر،  على    60سطح  يمتد  دقاش،  معتمدية  مساحة  من   %

لى الشرق حيث يرتبط بشط الفجاج.    100و على مسافة  2كلم  4600مساحة تفوق   كلم من الغرب ا 
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غطي سطحها الطي والملح والرمل وبعض المنابع المائية مما يضفي عليها مشهدا  يتمثل في س بخة شاسعة ي

بالسراب الممتد.يمثل شط الجريد ملجأ  لعدة أ نواع   يختلط فيه لمعان حبات الملح تحت أ شعة الشمس

الدولة    81وقامت   1" رامسار" Ramsar  موقعا  2007نوفمبر    7من الطيور المهاجرة حتى تم تصنيفها في  

باقتراح تصنيفه تراثا عالميا لليونسكو.يشق هذا الشط الطريق الوطنية    2008ماي    28التونس ية في  

لى دوره الهام في توفير كميات هامة من الملح، يتم    16عدد   الرابطة بي ولايتي قبلي وتوزر. بالا ضافة ا 

محطة هامة تتوقف بها  اس تغلال مساحته المنبسطة والشاسعة في عدة أ نشطة س ياحية، حيث يمثل  

بمشاهدة شروق الشمس والسراب، كما يمثل أ يضا   قوافل الس ياح الوافدة من دوز نحو توزر للتمتع 

 مجالا لممارسة عدة رياضات مبتكرة كس باق اللوحات الشراعية... 

 شط الجريد، ثروة طبيعية للتثمي الس ياحي  - 2صورة 

 
 . 2021المصدر: تصوير شخص 

هذ  واحات  تتميز  لها  كما  المتاخمة  الصحراوية  المشاهد  عن  يختلف  ومشهدي  بيولوجي  بتنوع  المنطقة  ه 

 يمكن تثمينه في اس تقطاب السائح الشغوف بالس ياحة البيئية. 

تس تقطب هذه المواقع الطبيعية عدة بعثات علمية وطنية ودولية للدراسات التوبوغرافية والجيولوجية  

لبربر في شكل كهوف وأ ثار رومانية في جبال الشارب...  وعلوم ال ثار، حيث تم اكتشاف مواقع سكن ل

مما يوفر معطيات هامة للس ياحة العلمية. كما تم اس تغلال هذه المشاهد في تصوير عدة أ فلام سينمائية  

ولولا عدم الاس تقرار ال مني و الخش ية من   La Guerre des Etoiles 3ذات صيت عالمي مثل  

أ خرى تم منعه لتلك ال س باب. يجلب هذا النوع من المشاريع قوافل  الا رهاب لتم تصوير عدة أ فلام  

واس تقطاب   المنطقة  بهذه  التعريف  في  يساهمون  عالمي  صيت  وذوي  أ ثرياء  وحرفاء  ضخمة  سينمائية 

 ".الس ياحة الفاخرة أ و الرفيعة"

 
81Duveyrier H, 1905, Sahara algérien et tunisien, Journal de route ; Publié et annoté par MaunoirCh et 

SchirmerH, Challamel A ; Paris ; 266p. 
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 البيئية  المقومات الثقافية و   - 2.2.1

مثمن س ياحيا، رغم تركزه في مجال ترابي تتقارب تزخر منطقة دقاش بمخزون تاريخي وثقافي وبيئي غير 

فيه المسافات بي أ هم مواقعه. نذكر من أ هم عناصر هذا المخزون، المواقع ال ثرية الرومانية والبيزنطية  

دراجها ضمن هذا   والا سلامية والمهرجانات والتظاهرات الدينية والحديقة الوطنية بدغومس التي أ ثرنا ا 

طار المقوم  ات الطبيعية لما لها من دور في الس ياحة الثقافية والبيئية. الا طار عوض ا 

 المواقع ال ثرية 

بعد هذه المنطقة عن السواحل التي شهدت تركز جل الحضارات التي تعاقبت على البلاد التونس ية    رغم

لا   الهشة،  ال ثرية  المعالم  وتدهور  تلاف  ا  في  تتسبب  التي  المناخية  ظروفها  قساوة  ورغم  القدي،  منذ 

النشاط  ت في  لتثمينها  بها  الحفريات  مواصلة  لى  ا  تحتاج  ال خرى  المواقع  وبعض  ثابتة  المعالم  بعض  زال 

 الس ياحي ودفع التنمية بهذه المنطقة. 

ثري "قبه   " الموقع ال 

( على بعد قرابة كيلومترين من وسط القرية، من أ قدم  كريزهو موقع أ ثري مهمش وسط واحة المحاسن )

نشاؤه في  المواقع   ال ثرية في منطقة الجريد. يتمثل في جدار بني من الحجارة الكبيرة. يعتقد أ نه سد تم ا 

" و توزيعها على الواحة، كما يعتقد أ ن ذلك  س بع أ بيارالعصر الرومان لجمع المياه من العي الطبيعية "

  دوفيري   هانري  كتاب (. ورد هذا الاس تنتاج في  دقاش) القديمة   Thiges  الموقع كان يمثل مركز تيقاس

HeniDuveyrier11ل تروسي82حسب بوPol Trousset    توصل لذلك الاس تنتاج بعد 83الذي

ملاحظة وجود فتحة لصمام أ سفل الجدار. كما لاحظ وجود موزع للمياه مبني من الحجارة و لا يزال  

صمامات في    3م جنوب جنوب غرب الجدار ال ول، يتكون من  100في طور الاس تغلال على بعد  

نشائها 300شكل أ س نان المشط، و على بعد   م نحو الجنوب الشرق توجد سواق ثانوية يعود تاريخ ا 

كان  84الذي    1V.Guérinلنفس الفترة الرومانية. فند هذا الاس تنتاج ما ورد في كتاب فيكتور غيران

 يعتقد أ ن تلك الحجارة الكبيرة تكوّن سور المدينة القديمة. 

لموقع يمثل منشأ ة مائية أ و سورا للمدينة، وجب على المعهد الوطني للتراث مواصلة سواء كان هذا ا

الحفريات به لحصر حدوده وحمايته من الانتهأكات التي قد تطاله، خاصة أ ن عدة علماء أ ثار وجغرافيي  

 في العهد الرومان.   Thigesفرنس يي يعتقدون أ نه كان يمثل المركز المفترض لمدينة  

 
82Trousset P, 1986,Les oasis présahariennes dans l'Antiquité : partage de l'eau et division du 

temps ;InAntiquités africaines n° 22,p170. 
83Guérin V, 1862, Voyage archéologique dans la régence de Tunis ;Hachette livre BNF ; Paris 2012 ; 

(T1, 452 p et T2, 398p). 
84 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 2016, Direction Générale de 

l’Environnement et de la Qualité de la Vie ; Projet, écotourisme et conservation de la biodiversité 

désertique en Tunisie, Parc national de Dghoumes ; 16 p. 
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 ( المحاسنالسد الرومان بموقع قبه ) - 3صورة 

 
 .  2020المصدر: تصوير شخص 

 القديمة   القري الواحية 
(، لكنها أ ولاد حميدة، المساترة، البياضة و زنقة الكوشةبدقاش )  هي قرى قديمة تش به ال حياء الواحية

لى   ال حياء الحديثة التي ش يدوها على أ طراف الطريق الوطنية  هجرت من طرف سكانها الذين انتقلوا ا 

لـ"16عدد   القديمة  القرى  هي  العرب .  "زاوية  و  ماجد"  ولم  أ ولاد  كبيرا  وتدهورا  همالا  ا  تشكو  التي   "

عادة تهيئتها    تحظى باهتمام السلط العمومية، على غرار القرى الواحية بمدينتي توزر و نفطة التي تمت ا 

حيائها.  تده  وا  مجالا رغم  القرى  هذه  تزال  لا  حالتها،  الس ياح    ور  عجاب  با  وتحظى  الس ياحية  للجولات 

الذين يلتقطون لها الصور التذكارية و يعبرون عن فضولهم بطرح عدة أ س ئلة تخص تاريخها عن أ صحاب  

جابتهم ل نهم غير مؤهلي لذلك، مما يس توجب مرافقة مرشدين س ياحيي   العربات الذين يعجزون عن ا 

 ثل هذه الجولات. أ كفاء لم 

 جامع أ ولاد ماجد القدي  
على أ طراف الواحة بمحاذاة قرية أ ولاد   "جامع السوامةيقع هذا الجامع الذي تطلق عليه محليا تسمية "

ماجد القديمة، وهو يمثل أ قدم وأ هم المعالم الا سلامية بمنطقة الجريد، ورغم هذه ال همية فا ن المصادر لا  

أ نه   تأ كد  الذي  محرابه  تشييد  تاريخ  باس تثناء  تشييده  تاريخ  عن  وواضحة  كافية  معطيات  على  تحتوي 

لى س نة   م، وقد نقشت على النمط المغربي ال ندلسي.   1330هـ/ 730يعود، حسب نقيش ته، ا 
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 جامع أ ولاد ماجد القدي وسط الواحة  - 4صورة 

 
 . 2020المصدر: تصوير شخص  

" بواحة توزر في هيكلته وتخطيط بيت  بلد الحضريتميز هذا الجامع بتشابهه الكبير في عمارته بجامع "

المحراب والسقف المعد من خشب النخيل، أ ما المئذنة فقد تمت  الصلاة وفي بنية المئذنة و زخارف  

عادة بنائها س نة   (. القالبعلى النمط المعماري الجريدي ال صيل بواسطة ال جر المحلي ) 1915ا 

لى الواحة   يمثل موقع هذا الجامع اليوم نهاية الجولة التي تنقل فيها العربات التي تجرها الدواب الس ياح ا 

نطلاقا من دقاش مرورا بالقرية القديمة بزاوية العرب، حيث يتوقف به الس ياح لالتقاط بعض الصور    ا 

 التذكارية.  

 الكنيسة البيزنطية بكستيليا 

لى س نة   كلم    4بصفة عرضية، على بعد    2000يعود اكتشاف هذا الموقع ال ثري في منطقة كستيليا ا 

علام المصال الجهوية  من مدينة دقاش في  للمعهد الوطني للتراث بذلك الاكتشاف    اتجاه توزر. و رغم ا 

لا أ نه لم يحظى بأ ي اهتمام من السلط الجهوية ووزارة الثقافة وبقي مهملا حتى س نة  عندما بدأ    2016ا 

لى حمايته ومطالبة المعهد  الكنوز بعض المنحرفي يحفرون الموقع بحثا عن " "، مما دفع السلطة الجهوية ا 

لا س نة   ، وبعد قرابة الس نة توصلت هذه  2017الوطني للتراث للقيام بحفريات بهذا الموقع، لم تنطلق ا 

لى الكشف عن مكونات معمارية لكنيسة بيزنطية يعتقد أ نها تعود للقرن الخامس للميلاد،   الحفريات ا 

 القطع النقدية والخزفية وال وان الفخارية والقناديل. عثر بها على مجموعة من 
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 الموقع المكتشف حديثا لكنيسة بيزنطية بكستيليا - 5صورة 

 
 .  2020المصدر: تصوير شخص 

تم الكشف عن كامل مكونات الكنيسة التي يماثل شكلها العديد من الكنائس التي وجدت بتونس.  

أ روقة ومحراب وغرفتي    3تتكون من    م.  3.7و     3.5وبارتفاع يتراوح بي   2م140تمتد مساحتها على  

لا بالا ضافة  متقن،  بشكل  ال وسط  بالرواق  المحراب  قبالة  المعبد  وبني  له،  مجاورة  كتشاف  لل ساقفة 

 جدران مساكن مجاورة للكنيسة. 

بعد أ ن برزت كل مكونات هذا الموقع للعيان تعددت الا عتداءات عليه مرة أ خرى من بعض المنحرفي  

يعتقدون حارسي    الذين  تكليف  و  لتسييجه  الجهوية  السلط  دفع  مما  الموقع،  بهذا  الكنوز  وجود  في 

بينت أ نه غير محروس و مهدد بزحف الرمال    2020بحمايته، لكن معاينتنا لهذا الموقع في شهر مارس  

من جديد، رغم ما صرح به ممثل المعهد الوطني للتراث من عزم المعهد القيام بعمليات ترميم لجدران  

بمحاذاة   حاليا  الرمال  تغمرها  مدينة  وجود  عن  ربما  للكشف  الحفريات  ومواصلة  المكتشفة  الكنيسة 

 س ياحي بهذه المنطقة.الكنيسة يمكن اس تغلالها في النشاط ال 
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 أ هم الوحدات و المواقع الس ياحية بمنطقة دقاش  - 2خريطة 

 
نجاز شخص   . 2021المصدر: ا 

 المهرجانات  التظاهرات الدينية و   - 3.2.1

ثقافي يعكس تعاقب عدة حضارات   بالا ضافة لثرائها التاريخي، تتميز منطقة دقاش بثراء أ نثروبولوجي و

 المنطقة، يمكن تثمينه س ياحيا. على هذه 

 التظاهرات الدينية  

( الوديان  منطقة  سكان  دأ ب  القدي  قرى دقاشمنذ  من  جاورها  ما  تظاهرات  و  عدة  تنظيم  على   )

واحتفالات دينية حول بعض ال ولياء الصالحي الذين يعتقد سكان المنطقة في قدراتهم الخارقة ويتبركون  

ديسمبر  وأ تراحهم. نذكر من هذه التظاهرات التي تنظم عادة خلال العطل المدرس ية )بهم في أ فراحهم  
طار محلي ويطلق عليها تسمية "ومارس ( و  كريز" بقرية المحاسن )فزعة س يدي حمادي": "فزعة(، في ا 

زاوية العرب ) فزعة س يدي بوناب" بأ ولاد ماجد و "فزعة س يدي محمد الصال" قريتي س بع  " بقرية 
شعاعا و يس تقطب زائرين من مناطق  (. اأ بار لبعض ال خر من هذه التظاهرات يكتسي طابعا أ كثر ا 

"  زيارة س يدي بوهلال(، مثل "الرديف، أ م العرائس و المتلويأ خرى، خاصة من المدن المنجمية )

س نة   منذ  عامة.  الغربي  الجنوب  منطقة  في  كبيرين  وصيت  باهتمام  تحظى  وزارة    2012التي  حولت 

لى مهرجان دولي. الزيارة" الثقافة هذه   " ا 
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 التراث بدقاش  مهرجان بوهلال للس ياحة و 

نطلاقا من س نة   لى مهرجان دولي يحمل تسمية  زيارة س يدي بوهلالحولت وزارة الثقافة "  2012ا  " ا 

" الذي يشهد توافد أ عداد ضخمة من الزائرين من  مهرجان بوهلال للس ياحة والتراث بدقاشجديدة: "

الجنوب الغربي لزيارة معلمي دينيي لضريحي ش يدا على ربوتي أ على مخانق جبال الشارب.  كل مدن  

 " الذي يحمل الموقع والمهرجان تسميته. س يدي بوهلال" ويسمى الثان "س يدي بالعباسيسمى ال ول "

" من موس يقى ورقص وعروض بهلوانية تقليدية تنظم وسط  الزيارةفي القدي كانت احتفالات هذه "

المخنق، لكن بعد حصول عدة حوادث لتساقط أ جزاء من الجبل على الزائرين، قررت السلط الجهوية  

نقل تلك الاحتفالات وال نشطة نحو سافلة الوادي حيث بئر المياه العميقة الحارة و هيأ ت لها ساحة  

أ نواع شاسعة ومنصة للعروض الثقافية التي أ صبحت دولية وأ كثر تنوعا وممرا خصص لانتصاب عدة  

من التجارة التي تعرض عادة في ال سواق ال س بوعية بالمنطقة وبعض نقاط الا طعام للزائرين الذين ما 

النقل   وسائل  واختناق  كبير  اكتظاظ  في  يتسبب  مما  أ خرى،  لى  ا  س نة  من  تتزايد  أ عدادهم  انفكت 

نش تعم  الفوضى  لا تزال  المهرجان،  هذا  بتنظيم  الثقافة  وزارة  تعهد  رغم  تكون  المتنوعة.  حيث  اطاته، 

ل صحاب    محدودة جدا، مما يترك المجال  سفرات وسائل النقل العمومية المنظمة نحو موقع هذا المهرجان

حوادث   عدة  في  يتسبب  مما  المواطني،  لنقل  المسافرين  لنقل  المعدة  وغير  المنتظم  غير  النقل  وسائل 

 مرور خطيرة.  

 بدقاش التراثمشهد لمهرجان بوهلال للس ياحة و  - 6صورة 

 
 . 2019المصدر: تصوير شخص 

 

 

 



  

647 
 

 مهرجان تريتونيس )شط الجريد( 

لى الاسم ال مازيغي لشط الجريد الذي يمثل تراثا طبيعيا تسعى كل المدن   تعود تسمية هذا المهرجان ا 

وبيئية ترويجية  وثقافية    القريبة منه من ولايتي توزر وقبلي لاس تغلاله وتثمينه في عدة مشاريع اقتصادية

هذا   سم  ا  يحمل  ثقافي  مهرجان  بتنظيم  الثقافية،  الشؤون  وزارة  من  دقاش بدعم  مدينة  بادرت  لمدنهم. 

الشط الذي يمتد على الجزء ال كبر من مساحة معتمدية دقاش. هو مهرجان حديث التأ سيس، وصل  

لى دورته الثالثة التي تم تنظيمها في أ واخر شهر نوفمبر وبداية  2019س نة   شهر ديسمبر، على خلاف    ا 

 دورته الثانية التي نظمت أ واخر شهر أ كتوبر وبداية شهر نوفمبر.

 بدقاش في دورته الثالثة  المعلقة الدعائية لمهرجان تريتونيس - 7صورة 

 
دارة   . 2019بدقاش في دورته الثالثة   مهرجان تريتونيسالمصدر: ا 

تؤثث هذا المهرجان عدة أ نشطة متنوعة كالكرنفال الذي يجوب شوارع المدينة والندوات ال دبية والعلمية  

وال نشطة الرياضية وال لعاب الشعبية والعروض الفرجوية المسرحية والغنائية والفروس ية والورشات 

 التكوينية الفنية والجولات الس ياحية داخل الواحة وعلى تخوم شط الجريد.  

 لحديقة الوطنية بدغومس ا   - 4.2.1

حداث هذه الحديقة بعمادة دغومس بمقتضى ال مر عدد   . 2010مارس    29المؤرخ في    2010-568تم ا 

لى " " الذي تحتويه الحديقة. تّم تمويل هذا المشروع عن طريق هبة من  جبل دغومستعود تسميتها ا 

لى تمويل عدة متدخلي على المس تويي  مليون دولار،    4.27" بقيمة  صندوق البيئة العالمية " بالا ضافة ا 

على المنطقة الشمالية الشرقية لمعتمدية دقاش، بالمنطقة الحدودية الشمالية    الجهوي والوطني.تمتد الحديقة

كلم عن مدينة دقاش. تقدر    35كلم من أ قرب تجمع سكني بدغومس، و  21لشط الجريد، على بعد 

 وحدات تضاريس ية: 3هك، موزعة على  8000مساحتها بـ 
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هك. من أ هم هذه   3000م تمتد على مساحة    370سلسلة جبلية من الجهة الشمالية بمعدل ارتفاع    - 

 "...جبل تافرمه"، "جبل كبريتي "، "جبل مرّهالجبال نذكر "

سهول ممتدة بي السلسلة الجبلية والشط، وهي منطقة ترس بات ناتجة عن س يلان مياه ال ودية و   - 

 ك.ه 1200تمسح 

 .1هك 0380منطقة منخفضة مالحة بشط الجريد ممتدة على  - 

الا عداد لبعث هذه الحديقة منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين للمحافظة على المنظومة  85بدأ   

البيئية والتنوع البيولوجي المميز للمنظومات الصحراوية وذلك لحماية أ صناف نباتية وحيوانية متواجدة  

عادة   حياء ل صناف أ خرى مميزة للمنطقة. من النباتات المتواجدة نذكر في المناطق الجبلية  بالحديقة وا  ا 

الحلاب والجداري والسدر وفي المناطق السهلية نذكر الس باسب المكونة من نباتات العجرم كالطرفة  

دخال شجر  عادة ا  ة الطلح  والرتم والمثنان... وبمنطقة الشط نجد نباتات متأ قلمة مع الملوحة... كما تمت ا 

 التي انقرضت بالمنطقة منذ س نوات. 

وابن أ وى وجرذ   كما تحوي الحديقة عديد ال صناف من الحيوانات كال روية المغاربية والثعلب ال صهب

الصحراء والجرذان القزم والقوندي والفأ ر ذو الخرطوم وفأ ر الرمال وأ رنب الصحراء والهر الوحشي، كما  

دخال الغزال عادة ا  من نوع أ بي حراب وغزال الدركاس والنعامة الا فريقية ذات الرقبة    شهدت الحديقة ا 

 الحمراء. 

 بالحديقة الوطنية بدغومس   الغزال أ بو حراب - 8صورة 

 
 .  2020المصدر: تصوير شخص 

 
 للري و المسابح الس ياحية قامت بحفر أ بار بصفة قانونية وغير قانونية لتوفير حاجياتها الكبيرة من الماء )جل هذه الوحدات 85

 ( مما تسبب في اس تنزاف المائدة المائية السطحية. و الاس تحمام...
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يمر بالحديقة أ يضا خلال موسم الش تاء و الربيع عدد هام من الطيور المهاجرة والمحلية، على غرار طيور  

والعقاب الحر والصقر البربري والحجل البربري. كما تتواجد بالحديقة عدة أ صناف من الزواحف  الحبارى  

 كالكوبرا المصرية وال فعى... 

 حدود ونقائص التجهيزات والمقومات الس ياحية لمنطقة دقاش   - 3.1

طار وتجهيزات وخدمات حضرية ملائمة لا تتوفر حاليا بهذه المدين لى ا  ة التي  يحتاج النشاط الس ياحي ا 

اس تمرت لفترة طويلة مدينة تابعة لمدينة توزر في تجهيزاتها ومجرد منطقة عبور للس ياحة الصحراوية، 

و دوز  الصحراوية  الس ياحة  قطب  بي  الجغرافي  موقعها  أ ن  من    رغم  للاس تفادة  فرصا  لها  يوفر  توزر 

أ هم من  الساحلية.  الس ياحية  المناطق  من  وافدين  الس ياح  من  كبيرة  أ عداد  التي تحول  عبور  العوائق   

الكبرى   المدن  ببقية  تربطها  التي  ووسائل  النقل  ش بكة  محدودية  نذكر  الاس تفادة  تلك  تحقيق  دون 

للس ياح   الرئيسي  المصدر  الساحلية  بالمدن  تربطها  الحافلات  عبر  منتظمة  رحلات  كغياب  بالبلاد، 

ديدية الذي يربطها أ يضا بأ هم ال جانب والس ياحة الداخلية والتعطل والتوقف المس تمر لخط السكة الح

حزامية   طريق  أ نجزت  التي  الجهوية  السلط  تخطيط  سوء  أ يضا  النقل  ش بكة  تشكو  الكبرى.  المدن 

" المرور عبر هذه المدينة وتعزلها وتحرمها من الاس تفادة من عبور الس ياح  تتحاشى جنوب واحة دقاش "

 من دوز نحو توزر. 

نفطة الذي بقي - مدينة توزر من خلال المطار الدولي توزرأ ما عن الاس تفادة من توافد الس ياح على  

دون مس تغل س ياحيا وتجاريا عامة، رغم بداية اس تغلاله منذ نهاية الس بعينات من القرن العشرين، 

فهيي محدودة جدا نظرا لضعف عدد المسافرين عبر هذا المطار الذي لا تمثل حركة المسافرين به سوى 

ن العدد الجملي للمسافرين عبر كل المطارات التونس ية خلال العشرية  % م  1و    0.5معدل يتراوح بي  

( الدولية  الخطوط  على  المسافرين  نس بة  تراجع  مع  تهم  ال خيرة،  المسافرين  هؤلاء  من  كبر  ال  النس بة 
،كما يبيّ ذلك الجدول (العمال التونس يي بالخارج و الحجيج من ولايات الجنوب الغربي الثلاث خاصة

 التالي:  

نفطة الدولي- تطور عدد المسافرين بمطار توزر - 1جدول   

النس بة من 

 كل  

المطارات  

 التونس ية 

 مجموع كل  

المطارات  

 التونس ية 

 

 المجموع 

على الخطوط 

 الداخلية 

على الخطوط 

 الدولية 

 المسافرون*

 الس نوات  العدد  النس بة  العدد  النس بة 

0.94 %  11331900 106679 33.2 

% 

35452  66.8 

% 

71227 2010 

0.54%  8636294 47312 46.7 

% 

22098 53.3 

% 

25214 2019 
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يابا  المصدر: ديوان الطيران المدن و المطارات،  .2020-2011*على سفرات منتظمة و غير منتظمة ذهابا و ا   

الس ياحية، اس تنتجنا أ ن جل وحدات الا يواء  أ س باب محدودية التجهيزات و ال نشطة    في البحث حول 

و التنش يط الس ياحي بهذه المدينة لا يتمتع بتراخيص من وزارة الس ياحة للنشاط، باس تثناء مخيم نادي  

لى س نة   . كما لاحظنا غياب الصيانة لهذه التجهيزات، خاصة بعد  1988بدوينا الذي يعود تأ سيسه ا 

تر  بسبب  ال خيرة  الس نوات  في  نشاطها  منطقة  توقف  صنفت  التي  المنطقة  على  الس ياح  توافد  اجع 

العالمية   الجائحة  انتشار  بسبب  و  بالبلاد  الا رهابية  العمليات  تتالي  بعد  بلدان  عدة  طرف  من  حمراء 

 لفيروس كورونا، مما تسبب في تدهور حالتها. 

الوحدات   تلك  لى  ا  المؤدية  والمسالك  الطرقات  وتنوير  صيانة  و  لتهيئة  المدينة  بلدية  تدخل  يبدو  كما 

نفقاتهم   على  دارتها  ا  على  المشرفون  بها  يقوم  الوحدات  بهذه  القمامة  رفع  خدمات  حتى  جدا.  محدودا 

ا سأ لت هؤلاء كيف  الخاصة. عبّر هؤلاء على امتعاضهم من لامبالاة المجلس البلدي المنتخب حديثا، ولم

علان دقاش مدينة س ياحية، أ جاب أ غلبهم أ ن غرض هؤلاء لا يتعدى   يثمنّون دور هذا المجلس في ا 

طريق   عن  الس ياحة  وزارة  س تمنحها  التي  ال موال  من  الس ياحية  الاس تفادة  المناطق  حماية  صندوق 

تتعارض   المجلس  هذا  أ عضاء  ل غلب  الا يديولوجية  القناعات  أ ن  خاصة  النشاط    مع للبلدية،  توسع 

الس ياحي بهذه المنطقة، الذي يهدد ال خلاق الحميدة و ينذر بانفتاح مجتمعها المحافظ على سلوكات غربية  

 تهدد القيم الاسلامية، حسب رؤيتهم.  

الس ياح   اس تقبال  لوحدات  شديدا  تركيزا  أ برز  المنطقة،  بهذه  المناخية  المقومات  تثمي  لمدى  تقييمنا 

لى هذه المنطقة خلال فصلي الخريف )  ووكالات ال سفار على  رسال وفود الس ياح ا  تزامنا مع موسم  ا 
تمور ال )جني  والربيع  الداخلية(  المناخية  العطل المدرس ية للس ياحة  الظروف  ملاءمة  مع  أ يضا  تزامنا   )

توافد   طفرة  فائض  من  الاس تفادة  ورغم  الميلادية.  الس نة  رأ س  احتفالات  أ ثناء  أ همية  أ قل  وبتوافد 

ل جانب على الس ياحة الشاطئية في فصل الصيف في شكل رحلات اس تكشافية للجنوب  الس ياح ا

بعد  التونسي، تبقى الوحدات الس ياحية شاغرة لفترة طويلة من الس نة، خاصة في الس نوات ال خيرة )

من 2011 التي اس تفادت  الشاطئية  الس ياحة  على  ال جانب  الس ياح  توافد  الكبير في  التراجع  مع   ،)

 (.  بديلا لتوافد الس ياح ال وروبييئريي )س ياحة الجزا

في   الحارة  المياه  اس تغلال  محدودية  خاصة  أ برز  فقد  الطبيعية،  المقومات  بقية  تثمي  لمدى  تقييمنا  أ ما 

مشاريع للس ياحة الاستشفائية بواسطة المياه المعدنية، رغم تعدد الدراسات المحلية و الدولية التي تحث  

الثروة المائية في مشاريع الطب البديل، خاصة أ ن مثل هذه المشاريع لا تواجه منافسة  على تثمي تلك  

عدة   منافسة  تواجه  التي  الساحلية  بالمناطق  البحر  مياه  على  تعتمد  التي  الاستشفائية  الس ياحة  مثل 

و بوفرتها كما  بلدان في العالم كفرنسا. تتميز مياه أ عماق هذه المنطقة بارتفاع نس بة ال ملاح المعدنية بها  

عادة اس تغلالها في القطاع الفلاحي.   تمكن رسكلتها و ا 
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ترك المعهد الوطني للتراث بعض المواقع ال ثرية بهذه  أ ما تقييمنا لمدى تثمي المقومات الثقافية، فقد أ برز 

المنطقة بالا رجاء المتواصل للحفريات، رغم توفر عدة دراسات وبحوث تعود حتى للحقبة الاس تعمارية 

في موقع الكنيسة البيزنطية    كد ثراء المخزون الحضاري وال ثار التي تغمرها الرمال. وتوقف الحفرياتتؤ

ترك هذا المعهد المخزون ال ثري لهذه المنطقة، حيث تأ خرت    الذي تم اكتشافه أ خيرا أ كبر دليل على 

يعتقدون أ نه   س نة، و قد تعرّض للتخريب من طرف بعض المنحرفي الذين  17الحفريات به أ كثر من  

مدينة    مركز  أ نه  يعتقد  الذي  قبهّ  موقع  على  أ يضا  الاس تنتاج  هذا  ينطبق  الكنوز.    Thigesيحوي 

القديمة، الذي بقي مهملا وسط الواحة ل س باب عقارية، حيث يعارض مالكو الواحة التي يمتد بها هذا  

 الموقع الحفريات.  

دراج هذه الحديقة الوطنية بد غومس ضمن الدورة الس ياحية للجنوب التونسي  كما لم يتم حتى ال ن ا 

التي تنطلق من جزيرة جربة نحو الجنوب الغربي، حتى أ ن كثير من وكالات ال سفار المحلية والدولية  

لا تعلم بوجودها، بسبب غياب الدعاية الكافية، حتى لدى وسائل الا علام التي تهتم بالس ياحة البيئية  

أ   الممكن  من  العالم.  في  في  والثقافية  والباحثي  العلماء  اس تقطاب  في  البيولوجي  تنوعها  يساهم  أ ن  يضا 

 المجال الجغرافي و البيئي. 

 ال نشطة الاقتصادية   انعكاسات النمو المحتمل للنشاط الس ياحي على   - 2

 المحتمل على النشاط الفلاحي   انعكاسات نمو النشاط الس ياحي   - 1.2

المؤسسات الس ياحية بمنطقة دقاش، ساهم النشاط الس ياحي في  يرى البعض أ نه رغم محدودية امتداد  

نتاجها. في بعض هذه الواحات كانت   عدة تحولات شهدتها واحاتها في مشاهدها و هيأكلها العقارية وا 

 هذه التحولات جزئية أ و طفيفة وفي البعض ال خر كانت شاملة.

لى يواء والتنش يط الس ياحي،    من خلال بحثنا الميدان، لاحظنا أ ن الواحات التي تحولت ا  وحدات للا 

( التنظيم  حيث  من  بها،  المحيطة  الواحات  بقية  من  أ فضل  الفلاحيةكانت  المدخلات  بقية  و  (  الري 

نتاجها. وباس تفسارنا، أ كّد لنا أ صحاب هذه المشاريع هذه الملاحظات،   واخضرار ونمو ال شجار وتنوعها وا 

عادة غرس عدة أ نواع جديد ة من ال شجار المثمرة وأ شجار الزينة في واحاتهم،  حيث عمل بعضهم على ا 

عادة زرع كل  نتاجها يقتصر على التمور وأ حيانا بعض الزياتي، وعمل البعض ال خر على ا  بعد أ ن كان ا 

أ نواع الخضر بطريقة بيولوجية في واحته لتوفير الغذاء للمقيمي بها و بذلك يحقق اكتفاءه الذاتي بالعودة  

لى العادات القديم كما    .1ة في الزراعة التي تخلت عنها جل الواحات بالمنطقة بعد تراجع مخزونها المائي ا 

و  86 تنوعا  سّجل  س ياحية،  وحدات  لى  ا  تحولت  التي  الواحات  هذه  جل  نتاج  ا  أ ن  أ يضا  هؤلاء  أ كّد 

مكانه   با  الغذائية،  للمواد  كبير  مس تهلك  الس ياحي  القطاع  أ ن  بما  السابق.  نتاجها  با  مقارنة  هاما،  ارتفاعا 

 
  381ت المعملية قد ارتفع من لكانت أ قل بكثير ل ن عدد النش يطي في الصناعا 2018لو احتسبنا نس بة النش يطي في النشاط الفلاحي س نة 86

لى  2014س نة   . 2018س نة  2410ا 
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نتاجهم وتنويعه لتلبية حاجياته الغذائية، مما قد ي   دفع فلّاحي المنطقة للرفع من  عيد الحياة للتنوع الزراعي  ا 

 الذي كان يميز هذه الواحات قديما، زمن وفرة الموارد المائية من العيون. 

و مجالها الترابي  خصائص الوحدات الس ياحية بمنطقة دقاش - 2جدول   

تاريخ   مالك الوحدة  الصنف طاقة الا يواء 

 التأ سيس 

الوحدة  مجالها

 الس ياحية 

سرير 82  بدوينا الواحة القديمة  1988 بلدية دقاش  مخيم  

خيام و مأ وى  

 مجهز

 القطيف  الواحة الجديدة  2004 الطاهر بادي  مخيم للش باب

قامات   6 ا  قامة ريفية   رضا  ا 

 البوعبيدي

 دار نانو  الواحة القديمة  2017

قامات   5 ا  قامة ريفية    النور صحراء الواحة الجديدة  2018 مقيمة بالخارج ا 

سرير 60 مضيف   

 للش باب 

المركب   1986 بلدية دقاش 

 الرياضي 

مضيف  

 الش باب
. 2020-2019المصدر: بحث ميدان   

داخل   نجازها  ا  تم  قد  دقاش  بمنطقة  الس ياحية  الوحدات  جل  أ ن  نس تنتج  الجدول  هذا  خلال  من 

  3و    1تتراوح مساحة هذه الواحات بي  الواحات القديمة أ و الحديثة، وهي تحتل منها الجزء ال كبر )

 ( ويتعايش النشاط الس ياحي فيها مع النشاط الفلاحي. هكتارات لا غير 

لاحظنا أ يضا أ ن القطاع الفلاحي قد اس تفاد من تهيئة وصيانة وتنوير المسالك الفلاحية المؤدية لهذه  

المؤسسات الس ياحية التي قام بها أ صحابها من نفقاتهم الخاصة واس تفاد منها بقية أ صحاب الواحات التي  

نتاجها.في المقابل عبّر البعض ال خر، خاصة   تعبرها تلك المسالك، خاصة في تزويدها بال سمدة ونقل ا 

من   امتعاضهم  عن  للواحات،  الطبيعية  المشاهد  على  للمحافظة  يدعون  و  البيئة  عن  يدافعون  الذين 

كيميائية  و تشويه مشاهدها بالبناءات والتجهيزات الدخيلة التي قد تحوي موادا بلاستيكية و   أ سمنتتها 

مضرة بالبيئة الهشة لهذا الوسط، وال مثلة عديدة لهذه التجهيزات، نذكر منها مثلا اس تعمال ال جر في  

متعدّد   ملعب  لا نجاز  مطاطية  أ رضية  واس تعمال  التزويق  في  الدهن  و  المواد  من  عديدة  وأ نواع  البناء 

 " عوض العشب الطبيعي. دار نانوالا ختصاصات بالا قامة الريفية "
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 أ رضية مطاطية لملعب متعدّد الا ختصاصات بالا قامة الريفية "دار نانو"  - 9صورة 

 
 .  2020المصدر: تصوير شخص 

من أ هم الانعكاسات السلبية أ يضا لنمو النشاط الس ياحي المحتمل على النشاط الفلاحي نذكر المنافسة  

مدينة توزر، عددا كبيرا من  على اليد العاملة، حيث يس تقطب حاليا النشاط الس ياحي، خاصة في  

مقارنة  ضعيفة،  وأ جوره  مشقة  أ كثر  يكون  الذي  الفلاحي  العمل  ينفرون  الذين  دقاش  منطقة  ش بان 

حدة في النشاط الس ياحي. رغم أ همية  بالعمل الس ياحي، رغم اشتراكهما في الموسمية التي تكون أ قل 

بطا نسب  تشكو  التي  المنطقة  هذه  في  الشغل  سوق  في  الحركية  مس توى  هذه  محدودية  و  عالية  لة 

تكوين الش بان، نظرا لمحدودية مراكز التكوين المهني بها، قد تهدد تلك الحركية عزوف الش بان عن  

العمل الفلاحي واندثار بعض المهارات في العناية بالواحة. دفع نفور الش باب للعمل الفلاحي منتجي  

لى اس تجلاب اليد العاملة م ن المدن المنجمية بولاية قفصة التي تسجل  التمور، خلال موسم جنيها، ا 

أ ن  رغم  والقصرين.  بوزيد  س يدي  ولايتي  أ رياف  و  مدن  من  وحتى  البلاد،  في  البطالة  نسب  أ على 

لا أ ن نس بة النش يطي في هذا القطاع لم تتجاوز   18.8النشاط الفلاحي الواحي يميز منطقة دقاش، ا 

ضعف هذه النس بة نفور اليد العاملة من    87سيعك  .20141% من جملة النشطي بهذه المدينة س نة  

نتاج التمور الذي لا يحتاج ليد عاملة وفيرة باس تمرار   العمل الفلاحي الواحي الذي أ صبح يقتصر عن ا 

ذ يقتصر على فترة تلقيح النخيل " " في شهر مارس وجني التمور في شهري أ كتوبر  الذكارطيلة الس نة، ا 

مزيد يتسبب  أ ن  المرجح  ومن  هذه    ونوفمبر.  تراجع  مزيد  في  المنطقة  بهذه  الس ياحي  النشاط  تكثيف 

 
تمدية حامة الجريد محدثة حديثا  المعطيات الهجرية لمعتمدية دقاش تشمل أ يضا بلدية حامة الجريد )87 الصادر    487بمقتضى ال مر الحكومي عدد  مع

 (. 2016افريل  15بالرائد الرسمي للبلاد التونس ية يوم 
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النس بة، نظرا لانتقال عدد هام من اليد العاملة، خاصة الشابة، للعمل بالنشاط الس ياحي الذي يتميز 

 بارتفاع أ جوره ورفاهية ظروف العمل به مقارنة بالعمل الفلاحي الشاق. 

 على النشاطي الصناعي و الخدمي   المحتمل   انعكاسات نمو النشاط الس ياحي   - 2.2

 نس يج صناعي تهيمن عليه صناعات مرتبطة بالتمور   - 1.2.2

" الترابية  التهيئة  أ مثلة  كل  في  دقاش  تصنيف  المقال  هذا  بداية  في  صناعيةذكرنا  هذه  مدينة  لكن   ،"

لا في الس نوات ال خيرة، بعد بعث عدة مشاريع للنس يج   الموجه للتصدير، التسمية لم تصبح مطابقة لها ا 

ارتفاع  من    و  ارتفع  الذي  المعملية  الصناعة  في  النش يطي  س نة    381عدد  لى    2014نش يط   2410ا 

%(، خلال أ ربع    532.5مرات، بنس بة نمو مرتفعة )  6، أ ي تضاعف أ كثر من  2018نش يط س نة  

ذه المدينة،  س نوات فقط، يتكون أ ساسا من الا ناث. رغم ذلك لا يمكننا الحديث عن التصنيع الفعلي له

التي   والفلاحية  الغذائية  الصناعات  هيمنة  يبرز  القطاعات  حسب  الصناعية  المؤسسات  توزيع  ل ن 

%، وهي    83.2(، أ ي بنس بة  مؤسسة  119مؤسسة من العدد الجملي للمؤسسات )  99تس تأ ثر بـ  

نس بة مؤسسات صناعة النس يج   لا تتعدى أ ن تكون مؤسسات لخزن وتحويل وتكييف التمور، أ ما 

 % من مجموع عدد المؤسسات الصناعية.   5.9لموجه كليا للتصدير فلا تتجاوز ا

 2018توزع المؤسسات الصناعية حسب القطاعات بدقاش س نة  - 3جدول 

 % العدد  القطاعات

 % 83.2 99 الصناعات الغذائية و الفلاحية 

 % 0.8 1 صناعة مواد البناء و الخزف و البلور 

 % 5.9 7 الملابس و الجلودصناعة النس يج و 

 % 1.7 2 صناعات مختلفة 

 % 8.4 10 الخدمات الصناعية

 % 100 119 المجموع 
 .  2018التجديد. ديوان تنمية الجنوب. ولاية توزر بال رقام  المصدر: وكالة النهوض بالصناعة و

للمناطق الصناعية، حيث  تبرز محدودية تصنيع هذه المدينة أ يضا من خلال صغر المساحة المخصصة بها  

 هك، موزعة كال تي:  20لا تتجاوز مساحة المناطق الثلاث المتباعدة بهذه المدينة 

مقاسم. تمتد بمحاذاة الطريق الجهوية عدد    5هك موزعة على    10المنطقة الصناعية القديمة بدقاش:    - 

106 . 

مقاسم. تمتد بمحاذاة الطريق    7هك موزعة على    5.8المنطقة الصناعية للمجلس الجهوي بكستيليا:    - 

 .106الجهوية عدد 

 . 16مقاسم. تمتد بمحاذاة الطريق الوطنية عدد  8هك موزعة على  4المنطقة الصناعية ببوهلال:   - 
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أ لف  38640أ لف دينار، منها  55840كما لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الصناعية الجملية بهذه المدينة: 

لى  ( في المؤسسات الم%  69.2دينار )  . 2018مؤسسة حتى س نة    27صدرة كليا، التي وصل عددها ا 

على   قادر  غير  القطاع  هذا  أ ن  نس تنتج  الصناعي،  النس يج  تخص  التي  المعطيات  هذه  خلال  من 

خاصة أ ن جل الصناعات متخصصة في   الاس تفادة من النمو المحتمل للنشاط الس ياحي بهذه المدينة، 

م وجلها  النس يج،  وفي  التمور  وتحويل  هذه خزن  تحتاج  وتجهيزية    صدرة.  غذائية  صناعات  لى  ا  المنطقة 

متنوعة لتوفير حاجيات نمو النشاط الس ياحي المحتمل، على غرار المدن الس ياحية بالمناطق الساحلية  

 مثلا. 

الصناعات   منتوجات  شراء  على  الس ياح  قبال  ا  من  الاس تفادة  عن  حتى  أ يضا  المدينة  هذه  تعجز  قد 

لا على التقليدية، ل نها لا تحتو    68مؤسسات صغيرة جدا للصناعات التقليدية، لا تشغلّ سوى  5ي ا 

ناث   67حرفيا ) منهم فقط متحصل على شهادة الكفاءة المهنية. كما لا يوجد بهذه المدينة    31(،  منهم ا 

مراكز، تمغزة   10توزر  ولو مركز وحيد للتكوين في تلك الصناعات،على غرار بقية مدن ولاية توزر )
ن  9 مركزان  8فطة  مراكز،  حزوة  و  منتوجات  مراكز  بيع  في  متخصصة  متاجر  بها  توجد  لا  كما   .)

رغم ثراء الموروث الحضاري والثقافي لمجتمع هذه المنطقة   الصناعات التقليدية التي قد تس تقطب الس ياح. 

الحرفي أ يادي  وبراعة  الموروث  ذلك  استثمار  يتم  لم  أ صالته،  في  منه متجذر  كبير  جزء  يزال  لا  ي  الذي 

طار منزلي ضيّق.   الذين لا يزال عدد كبير منهم ينتج في ا 

نجاز حي حرفي يضم   نتاج    6في نطاق مشروع التنمية المندمجة بمدينة دقاش تمت برمجة ا  ورشات للا 

على   يش تمل  التقليدية  الصناعات  منتوجات  لتروي  رواق  حداث  ا  سيتم  كما  وعرض  تكوين    8وقاعة 

 أ لف دينار. 550در بـ محلات بقيمة جملية للمشروعي تق

ذكرنا في بداية هذا الجزء المخصص للصناعة الارتفاع المتسارع لعدد اليد العاملة، الذي قد يحرم النشاط  

الس ياحي جزءا من النش يطي الش باب الذي يتميز بمس توى تعليمي جيد، رغم تواصل وجود هذا النوع 

ل في هذه المدينة. من ناحية أ خرى يساهم  من النش يطي ضمن ال عداد الكبيرة من العاطلي عن العم 

لاكتساب   فرصة  الس ياحي  بالنشاط  الا لتحاق  قبل  الصناعي  القطاع  على  الشابة  العاملة  اليد  مرور 

 الخبرة في العمل المؤسساتي في القطاعات الصناعية العصرية.

 هيمنة الا دارة على ال نشطة الخدمية   - 2.2.2

الواردة في الجزء المخصص للصناعة أ يضا على ال نشطة الخدمية التي اس تقطبت  تنطبق الملاحظة ال خيرة  

، لكن لو احتسبنا هذه النس بة بعد النمو الكبير  2014% من مجموع النش يطي بالمدينة س نة    60.4

 ، س نجدها قد تراجعت كثيرا.2018لنصيب الصناعة في س نة 

ة في مدينة توزر التي تس تقطب جزءا كبيرا  جل النش يطي في هذا القطاع يعملون في الا دارة، خاص

منهم في حركة ذهائيابية يومية كثيفة، نظرا لقرب المسافة بي المدينتي. هذه الحركة تشمل أ يضا جل  
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العاملي في ال نشطة الخدمية ال خرى كالتجارة والنقل و الس ياحة... مما تسبب في ضعف هذه ال نشطة  

أ   عدة  لى  ا  تفتقر  حيث  دقاش،  وحدات  بمدينة  عدد  بها  يتعدى  ولا  النادرة،  خاصة  التجارة  من  نواع 

لى توزر   5تجارة الجملة   وحدات تتخصص كلها في المواد الغذائية، لذلك يتحول سكان هذه المدينة ا 

 لاقتناء جل حاجياتهم من ملابس و تجهيزات منزلية... 

رين، انتعش النقل الخاص،  أ ما في قطاع النقل، و أ مام ضعف مساهمة النقل العمومي في نقل المساف

لى  اللواجخاصة س يارات ال جرة ) لى مدينة توزر،   64( التي وصل عددها ا  س يارة، جل يؤمن النقل ا 

س يارات للنقل الريفي تربط المدينة بالقرى ال ربع التابعة لها وبحامة الجريد. يبرز ضعف    3تاكسي و  22و

أ سفار وحيدة، تتوقف عن النشاط تارة و تعود قطاع النقل أ يضا بهده المدينة من خلال توفر وكالة  

ليه كلما توفر الطلب عند ذروة توافد الس ياح على منطقة الجريد.   ا 

 2014توزع النش يطي حسب القطاعات بمدينة دقاش س نة  - 4جدول 

 القطاعات العدد  %

 الفلاحة  1469 % 18.8

 الصناعات المعملية 381 % 4.9

 المناجم الطاقة و  244 % 3.1

 البناء و ال شغال العامة 991 % 12.7

 الخدمات  4723 % 60.4

 غير مصرح 12 % 0.1

 المجموع  7820 % 100
 . ديوان تنمية الجنوب.  2018المصدر: ولاية توزر بال رقام  

متواضعة. قد يضفي نمو النشاط الس ياحي حركية كبرى على كل ال نشطة الخدمية بالمدينة التي لا تزال  

تس تفيد من قربها من مدينة توزر ومطارها وتجهيزاتها الس ياحية للتزود بالس ياح وقربها    كما يمكنها أ ن

معدل   س نة  كل  يتوافد  حيث  الجزائرية،  الحدود  العبور   800من  نقطة  خلال  من  جزائري  أ لف 

الحدودية البرية بحزوة ويعبرون مدينة دقاش نحو بقية المدن الساحلية. لو تتوفر بهذه المدينة وحدات  

يو  وجهات  ا  لى  ا  تحولهم  قبل  قصيرة  لفترة  ولو  الس ياح  هؤلاء  اس تقطاب  يمكن  س ياحي،  وتنش يط  اء 

 أ خرى.  

طار تنويع قطاع الخدمات وتحديثه في هذه المدينة واندماجها فيم  وزارة   قامت  يدان الا قتصاد الرّقمي،في ا 

توزر ة دقاش وما يسمى بـ "في نطاق مشروع التنمية المندمجة بمدين  تكنولوجياتالا تصالوالا قتصاد الرّقمي،
نجاز مركز للعمل عن بعد  الذكية للمس تخدمي والباعثي    مليون دينار  1.1بكلفة    Cyberparc"، با 

باس تعمال    احتضانو   الش بان والتصميم  الواب  ومواقع  البرمجيات  تطوير  مجال  في  الناشطة  المؤسسات 

 البيئية والتنمية المس تدامة و ريادة ال عمال. عديد الشركات في ميادين الس ياحة  الحاسوب واس تقطاب  
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شغال    2020وحتى شهر مارس    2019بدأ  هذا المركز في النشاط مند نهاية س نة   مكاتب بهذا    6تّم ا 

على   يحتوي  الذي  كشركة    8المركز  وأ جنبية  محلية  شركات  منهم  التي    Allisoneمكاتب،  الفرنس ية 

 الشغل في المنطقة.تعتزم تكوين كفاءات تونس يةّ وخلق مئات فرص 

 بدقاش« Cyberparc »مركز العمل عن بعد  - 10صورة 

 
 .2020المصدر: تصوير شخص 

قبل أ ن نختم هذا العنصر المخصص لل نشطة الخدمية بهذه المنطقة، يجب أ ن نشير أ ن الا حصائيات  

حصائيات تخص الوحدات   الس ياحية القليلة بمنطقة  المتوفرة بالمندوبية الجهوية للس ياحة بتوزر لا تدرج ا 

 ( القديمة  حصائيات  للا  بالرجوع  حتى  العشريندقاش.  القرن  من  التسعينات  أ ن  خلال  نس تنتج   )

مخيم  المؤسسة الس ياحية الوحيدة التي كان يرد ذكرها في الا حصائيات الخاصة بالمخيمات الس ياحية هي "
لى أ ن هذا المخيم قد تم غلقه  سريرا. مع ا  80" الذي لا تتجاوز طاقة اس تقباله للس ياح  بدوينا لا شارة ا 

س نة   منذ  للنشاط  عودته  بعد  وحتى  طويلة  الرسمية    2006لفترة  الا حصائيات  من  نشاطه  اختفى 

 للمندوبية الجهوية للس ياحة بتوزر. 

 المحتمل   الانعكاسات الاجتماعية والبيئية لنمو النشاط الس ياحي   - 3

 شاط الس ياحي الانعكاسات الاجتماعية للنمو المحتمل للن   - 1.3

وتوفير   السكان  عيش  أ وضاع  تحسي  في  تساهم  التي  الاقتصادية  القطاعات  أ هم  من  الس ياحة  تعتبر 

تمل للس ياحة  مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة واس تقطابها من مناطق أ خرى. نمو المح فهل سينجح ال

 في هذه المنطقة في تحقيق هذه ال هداف؟ 

حي   مثال  من  لسكان  سننطلق  الاجتماعي  الوضع  على  بدغومس  الوطنية  الحديقة  انجاز  لانعكاسات 

لى اختلاف أ صول سكان هذه   هذه القرية ال كثر تهميشا في هذه المنطقة و يعود ذلك، حسب رأ ينا، ا 

بها   الملتصقة  الثلاث  القرى  و  دقاش  مدينة  وسكان  عامة  الجريد  منطقة  سكان  ببقية  مقارنة  القرية، 

ة دغومس رحّل اس تقروا منذ الس بعينات في سافلة جبال الشارب للتخصص في خاصة. سكان قري

( و لتثبيتهم قامت الدولة بمنح بعض السكان أ راضي فلاحية صغيرة  أ غنام، معز و جمالتربية الماش ية )
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لغراسة النخيل، تحوّل عدد منها في الس نوات ال خيرة لزراعة الباكورات تحت المحميات البلاستيكية  

 المياه الحارة الوفيرة بهذه المنطقة.  لتثمي 

عارض السكان بشدة ذلك المشروع ل نه يحرم ماشيتهم    1995في بداية الا عداد لانجاز الحديقة س نة  

من مجالات شاسعة للمرعى من سافلة جبال الشاربحتى تخوم شط الجريد، لكن السلط الجهوية نجحت  

سيس تفيدون   الذي  المشروع  هذا  بأ همية  قناعهم  ا  السلط  في  هذه  قامت  بوعودها  وللوفاء  أ يضا.  منه 

بصرف القسط ال ول من الهبة التي وفرها صندوق البيئة العالمية عن طريق البنك العالمي في تحسي  

حداث مواطن رزق )  سر و  ظروف عيش السكان من خلال ا  منح بعض رؤوس ال غنام لبعض ال 

علاف ( وتشجيع بيع منتوجاتهم في ال سواق. النسوةوبعض مشاريع النس يج اليدوي في المنازل لبعض    ال 

 عاملا من أ صيلي القرية في الحديقة. 50كما قامت بتوظيف 

، بدأ  ش باب هذه العمادة يتذمرون من 2010بعد نهاية انجاز هذه الحديقة وبداية نشاطها الفعلي س نة  

دراج الحديقة    غياب مردوديتها الس ياحية والتنموية والاقتصادية، خاصة أ ن السلط الجهوية قد وعدتهم با 

طار عيش السكان لم يتحسن ولا تزال القرية   ضمن مسار الدورة الس ياحية للجنوب الغربي.كما أ ن ا 

بتدائية لا على مدرسة ا  لى كل التجهيزات الضرورية، حيث لا تحتوي ا  مس توصف ومكتب    و   تفتقر ا 

لسكان مع تربية الماش ية، مما قد بريد. أ ما المساكن فقد حافظت على نمطها الريفي الذي يتعايش فيه ا

يتسبب في عدة أ مراض. تنطبق ملاحظة هذه ال وضاع المعيش ية على جل ال حياء في القرى الملحقة  

 بمدينة دقاش وحتى بعض المساكن في هذه المدينة. 

سطبل من أ غصان ال شجار لتربية الماش ية بدغومس - 11صورة   مشهد لمسكن متدهور يحتوي على ا 

 
 .2020وير شخص المصدر: تص

النمو المحتمل للنشاط الس ياحي في هذه المنطقة قد يس تقطب عددا من النش يطي العاطلي عن العمل،  

لى   % وهي من أ على تلك النس بة في ولاية توزر    17حيث سجلت هذه المدينة نس بة بطالة وصلت ا 



  

659 
 

النش يطي من    . تشمل هذه البطالة خاصة 2014( التي تقترب من المعدل الوطني س نة  %  15.5)

العالي   التعليم  في  درسوا  اللذين  العاطلي  نس بة  تبلغ  حيث  الجامعية،  الشهادات  )  32حاملي  لا  % 
يمي   التعل المس توى  حسب  السكان  توزع  حسب  نسبتهم  الذين  %  9.4تتجاوز  نس بة  تبلغ  كما   ،)

ي النس بتي  %، وبجمع هات  40.7مس تواهم التعليمي ثانوي من مجموع النش يطي العاطلي عن العمل  

نس بة    72.7نس تنتج أ ن   حيث أ ثبتت كل الدراسات أ ن  % مؤهلي للعمل في النشاط الس ياحي، 

 هؤلاء تكون عادة هي ال على في التوظيف في هذا النشاط.  

 2014توزع العاطلي عن العمل حسب المس توى الدراسي بمدينة دقاش س نة  - 5جدول 

 المس توى الدراسي العدد  %

 التعليم العالي 512 % 32

 التعليم الثانوي  650 % 40.7

بتدائي 437 % 27.3  و أ ميون تعليم ا 

 المجموع  1599 % 100

 نس بة البطالة  % 17
 . ديوان تنمية الجنوب.  2018المصدر: ولاية توزر بال رقام  

مس توى من خلال المعطيات التي وفرها مكتب التشغيل والعمل المس تقل بدقاش، اس تنتجنا ضعف  

نس يجها تنوع  لضعف  نتيجة  المدينة،  بهذه  سوى    التشغيلية  توظيف  يتم  لم  حيث   17الاقتصادي، 

طارا و   ، جلهم في قطاع النس يج، بينما وصل عدد  2018من غير الا طارات من العاطلي س نة  230ا 

لى   %.  13.9طلبا، أ ي بنس بة توظيف لم تتجاوز  1777طلبات الشغل ا 

فائضا هجريا   2014- 2009على توفير مواطن الشغل، سجلت خلال الفترة    رغم عدم قدرة هذه المدينة

(، خلال نفس  شخصا  149- ولاية توزر التي سجلت حاصلا هجريا سلبيا )88، عكس  1اشخص  264بـ  

هجرية  حركية  الحاصل  هذا  يعكس  لا  للتحليل.  الا يجابي  الهجري  الحاصل  هذا  يحتاج  بهذه   1الفترة. 

تتجاوز  89 لا  حيث  هذه    6.9نسبتها  المدينة،  بها  وصلت  التي  توزر  مدينة  من  بكثير  أ قل  %،أ ي 

لى   %. يعكس هذا الفارق الحركية الاقتصادية التي تكون أ كثر أ همية في مدينة توزر   10.4النس بة ا 

التي تتميز بنس يج اقتصادي أ كثر تنوعا و حركية يس تفيد منها خاصة سكان مدينة دقاش التي يش تغل  

في نش يطيها  من  كبير  تلك  عدد  أ و  الاس تقطاب  ذلك  أ س باب  وبيناّ  سابقا  ذكرنا  كما  توزر،  مدينة   

بدقاش   الا قامة  في  الجريد  منطقة  على  الوافدين  من  كبير  عدد  رغبة  ال س باب  لتلك  نضيف  الجاذبية. 

( في مدينة توزر مقارنة بمدينة دقاش.  شراء وكراءوالتنقل للعمل في توزر، نظرا لارتفاع القيم العقارية )

 
 % 6.9=   22628/  1554=   645+  909عدد المغادرين و يقسم على عدد السكان الجملي للمدينة: دقاش،  يجمع عدد الوافدين مع88

89 Rapport de la commission 02. Gestion de la croissance urbaine. Metropolis. 2011. P. 05. 
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س تنتاجنا هذا الحاصل الهجري بي المعتمديات داخل ولاية توزر، حيث سجلت مدينة دقاش  يؤكد ا

يجابيا بـ   شخصا.  316 - شخصا، بينما سجلت مدينة توزر حاصلا سلبيا بـ  76حاصلا ا 

لى تنويع نس يجها الاقتصادي، ربما من خلال النمو   من خلال هذا التحليل، تتأ كد حاجة هذه المدينة ا 

للن  من  المحتمل  يزيد  مما  اس تثناء،  دون  الاقتصادية  ال نشطة  كل  نمو  في  يساهم  الذي  الس ياحي  شاط 

كساب هذه المدينة قدرة على اس تقطاب المهاجرين خاصة من المدن المنجمية القريبة التي تشهد تأ زم   ا 

الس تينات  منذ  هاجروا  الذين  المدينة  هذه  أ صيلي  من  كبيرا  عددا  أ ن  حتى  المنجمي،  و    قطاعها 

لى مدينتهم ال صلية.الس بع   ينات من القرن الماضي نحو تلك المدن،بدؤوا في العودة ا 

 للنمو المحتمل للنشاط الس ياحي   البيئية   الانعكاسات   - 2.3

يتسبب امتداد مدينة دقاش في منطقة صحراوية تتسم بقساوة ظروفها المناخية وندرة الترب الخصبة  

التصحر ونفاذ مواردها الطبيعية النادرة، وخاصة موروثها الفلاحي والمياه في هشاشة بيئتها التي يتهددها  

هذه   تزال  لا  هشاش تها،  رغم  ملامحه.  وتغيّر  منه  جزءا  تغزو  الس ياحية  المشاريع  بدأ ت  الذي  الواحي 

 المنطقة تختزن موارد طبيعية يمكن تثمينها في النشاط الس ياحي خاصة، وفي التنمية المحلية عموما. 

سابقا ذكرنا  دقاش  كما  بواحة  تتركز  تشويه    4،  في  تس ببت  الس ياحي،  والتنش يط  يواء  للا  وحدات 

المختلفة،   تجهيزاتها  في  البلاستيك  و  المعادن  واس تعمال  الا سمنتية  بالبناءات  للواحة  الطبيعي  المشهد 

للاس تمتاع  الوحدات  هذه  مثل  على  يتردّد  ال خير  هذا  أ ن  والحال  للسائح،  رفاهية  أ كثر  أ نها  بدعوى 

ها الطبيعي والتعرف على عادات سكان تلك المنطقة في البناء والتزويق باس تعمال المواد الطبيعية  بمشهد

المتوفرة بالواحة كخشب النخيل وجريدها وسعفها... ما استرعى انتباهنا هو نسج بعض الفلاحي في  

ق للا  مساكن  لى  ا  واحاتهم  من  أ جزاء  بتحويل  الس ياحيي  الباعثي  نحو  على  المدينة  العرضية  هذه  امة 

لل سوار... حديدية  وقضبان  وخزف  سمنت  وا  أ جر  من  الحديثة  البناء  مواد  بنائها  في  في    اس تعملوا 

 مشهد مشوّه جدا للواحة. 

تهدد هذا المخزون البيئي   قد يفاقم من هذه الظاهرة التي  النمو المحتمل للنشاط الس ياحي بهذه المنطقة 

ويلة من الزمن على تميّز خصائصها التي يمكن استثمارها  والحضاري لهذه المنطقة التي حافظت لفترة ط

في تنويع النشاط الس ياحي دون تشويه بيئتها الهشة باس تعمال مواد بناء دخيلة و مواد أ خرى كيميائية  

 مضرة بالوسط الواحي الهش. 

خيرة  رغم أ ن توافد الس ياح على وحدات الا قامة المركزة بالواحات ليس بكثافة، خاصة في الس نوات ال  

لا أ نه يهدد التوازن البيئي لهذه الواحات وينذر   التي تزامنت مع تأ زم النشاط الس ياحي في البلاد، ا 

بالاس تهلاك المفرط لمواردها، خاصة المياه النادرة أ صلا في هذه المنطقة الجافة؛ لذلك وجب على وزارة  

الطبي الوسط  هذا  لاس تغلال  تجاوزها  يمنع  وحدود  مقاييس  وضع  النشاط  الس ياحة  في  الهش  عي 

 الس ياحي. 
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 غزو البناءات الا سمنتية   تشويه المشهد الواحي ب - 12صورة 

 
 . 2020المصدر: تصوير شخص 

شط الجريد الذي يهيمن   يتمثل الوسط الطبيعي الثان الذي يهدده النمو المحتمل للنشاط الس ياحي في 

دقاش لمعتمدية  الجملية  المساحة  يتكثف    على  الذي  المدن  و  كل  من  الس ياحي  النشاط  في  اس تغلاله 

 المحيطة به في ولايتي قبلي و توزر. 

علان دقاش مدينة س ياحية،  في مس توى منطقة دقاش، اس تنتجنا تناقضا كبيرا بي رغبة البلدية في ا 

صرار هذه البلدية على اس تغلال شط الجريد كمصب مؤقت للنفايات المنزلية، من ناحية  من ناحية و ا 

علمنا من الا دارة العامة للبيئة و جودة الحياة بتوزر أ نها خصصت لبلدية دقاش مصبا مراقبا  أ خرى:  

رفضت   دقاش  بلدية  لكن  الجريد،  حامة  و  دقاش  بي  المرتفعة  الهضاب  منطقة  في  المنزلية  للنفايات 

في  وعمدت،  ليه  ا  النفايات  لنقل  وسائل  توفر  عدم  و  المدينة  عن  بعده  بتعلة  المصب  ذلك    اس تغلال 

تجاوز صارخ لكل القواني البيئية، لصب النفايات المنزلية في شط الجريد، رغم بعده أ يضا عن المدينة.  

قناع بلدية دقاش بأ ن هذا الموقع الطبيعي المصنف   لحل هذا المشكل تدخلت ولاية توزر ونجحت في ا 

وطنيا لاس تخراج  لعدة أ نواع من الطيور المهاجرة وموردا  كملجا    2007" منذ س نة Ramsarموقعا "

 الملح تهدده عدة مخاطر بيئية كالتلوث. 

فيتمثل في الحديقة   قد يتضّرر من النمو المحتمل للنشاط الس ياحي،  أ ما الوسط الطبيعي الثالث الذي 

و   طلبة  و  تلاميذ  من  والزائرين  الس ياح  من  كبيرة  أ عداد  لاس تقبال  تس تعد  التي  بدغومس  الوطنية 

ومواقع نباتات  و  حيوانات  من  مكوناتها  حماية  مع  استيعابها  طاقة  تجاوز  دون  أ ثرية   باحثي... 

سفوح   جل  انجراف  في  خاصة  تتمثل  بيئية  مخاطر  عدة  تواجه  الحديقة  هذه  أ ن  خاصة  وتجهيزات... 
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جبالها، رغم امتدادها في منطقة جافة، مما جعلها تشكو تدهورا في غطائها النباتي الذي يتسبب في  

دماجها في الحديقة و التي لم تتعود الرعي   تراجع المرعى لعدة حيوانات خاصة من ال صناف التي تّم ا 

 الطبيعي الذاتي.

مثل كل الحدائق الوطنية بالبلاد التي لم يتم اس تغلالها حتى ال ن في تنويع النشاط الس ياحي والنهوض  

بالس ياحة الا يكولوجية أ و البيئية التي تلقى رواجا في عدة بلدان س ياحية في العالم. لا تزال هذه الحديقة  

با  الس ياحية  الدورة  ضمن  مدرجة  الس ياحة  غير  قطب  بي  المميز  موقعها  رغم  التونسي،  لجنوب 

عددا كبيرا من الباحثي.    الصحراوية، دوز و توزر، ورغم التنوع البيولوجي الذي يميزها ويس تقطب 

تحتاج الحديقة الوطنية بدغومس للتثمي الس ياحي دون الا ضرار بهذه الثروة البيئية بالمنطقة وقد بدأ ت  

خاصة من الجمعيات الجهوية وبعض الس ياح الذين لا  في اس تقبال أ عداد   قليلة من الزائرين المحليي، 

 تزال أ عدادهم محدودة لغياب الدعاية الكافية لهذه الحديقة لدى وكالات ال سفار العالمية و الوطنية. 

قتصر عرضنا للمخاطر البيئية التي قد تنتج عن النمو المحتمل للنشاط الس ياحي على   عية،  أ وساط طبي   3ا 

رتأ ينا أ نها ال كثر هشاشة، لكن هذه المنطقة تتوفر على عدة ثروات طبيعية يمكن تثمينها لتحقيق تنميتها   ا 

بتوزر، نجازها  ا  تم  التي  تلك  غرار  على  الشمس ية،  الطاقة  لتوليد  محطة  المياه  كا نجاز  تثمي  يمكن  كما 

في الس نوات ال خيرة تس تقطب    ال حفورية الحارة في عدة مشاريع للس ياحة الاستشفائية التي أ صبحت

 كبيرة من الس ياح، خاصة المس ني و الذين يبحثون عن رفاهة العيش.  اأ عداد

الدولة   بدأ ت  التي  المعدنية  الحارة  ال حفورية  المياه  من  هامة  كميات  المنطقة  هذه  أ رض  أ عماق  تحوي 

ا محدودا نظرا للتكاليف الباهضة  باس تخراجها من الموائد العميقة الغنية بهذه المياه التي لا يزال اس تغلاله

قدرت موارد   عمليات الحفر. حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،  التي تس توجبها 

بـ   الوس يط  القاري  مائدة   من  الجريد  م  100.8منطقة  بـ    3مليون  النهائي  المركب  مائدة   33.5ومن 

م هاتي3مليون  من  المس تخرجة  المياه  حرارة  تتراوح  بي    .  تتميز   75و    22المائدتي  و  مائوية  درجة 

عامة   تتجاوز  مرتفعة  ملوحة  أ مراض    7بدرجة  عدة  لعلاج  كيميائيا  صالحة  المياه  هذه  يجعل  مما  غ/ل 

 للمفاصل. 

يقتصر اس تغلال هاته المياه حاليا على القطاع الفلاحي بعد تبريدها لسقي الواحة وفي تسخي البيوت  

، أ ما اس تغلالها في الميدان الطب والعلاج الطبيعي فلا يزال في شكل دراسات  المحمية لزراعة الباكورات

لمشاريع يرغب بعض الباعثي في مجال الصحة والس ياحة بعثها بالمنطقة. باس تثناء وجود حمامي شعبيي 

تقليديي بالمحاسن و ببوهلال، تس تغل المياه الساخنة منذ س نوات لاس تقبال سكان المنطقة والجريد  

 امة وعدد كبير من سكان المدن المنجمية من ولاية قفصة خاصة في فصل الش تاء. ع

الاهتمام المتزايد في الس نوات ال خيرة للتونس يي وللس ياح ال جانب بالعلاج عن طريق المياه المعدنية  

ة  الحارة يمثل فرصة هامة لتسويق مشاريع محطات العلاج الاستشفائي بواسطة المياه المعدنية المتوفر 

 بالمنطقة.  
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دقاش مدينة  الس ياحي    تسعى  والنشاط  التونسي  الغربي  للجنوب  الس ياحية  الدورة  في  ندماج  للا 

الوطني عموما، وهو أ مر بديهيي و مشروع، لكن وجب الاس تعداد له وتوفير بنية حضرية وس ياحية  

عد توسعها على القرى  تضمن هذا الاندماج لتحقيق التنمية المحلية لمدينة تفاقم حملها الحضري والتنموي ب

النمو   الس ياحية.  حتى  وال نشطة،  التجهيزات  كل  في  توزر  لمدينة  تبعيتها  وتفاقمت  منها  القريبة  ال ربع 

بالمدينة المركزة  الس ياحي  والتنش يط  الا يواء  وحدات  يدعم  قد  المدينة،  هذه  في  للس ياحة  و    المحتمل 

تثمي و  اس تغلال  في  أ كثر  تكمن  أ هميته  لكن  عامة،  لتحقيق  منطقتها  المنطقة  هذه  تميز  أ خرى  موارد   

لحاق الضرر ببيئتها الهشة.   التنمية المحلية، دون ا 
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 مراكز الولايات بمجالاتها:   - دور الخدمات العمومية في تنامي علاقات المدن 

 بالبلاد التونس ية   مثال مدينة مدني                              
 (2) سارة اللافي (1)فتحي الشافعي

 والاجتماعية تونس الا نسانيةكلية العلوم  الحوكمة والتنمية الترابية،مخبر   باحث ما بعد الدكتوراه،(1) 

 والاجتماعية تونس  الا نسانيةكلية العلوم   طلبة دكتورا، مخبر الحوكمة والتنمية الترابية،(2) 

 ملخص 

أ نشطتها   وبتنوع  الكبرى  بالمدن  مقارنة  الجغرافي  انتشارها  بأ همية  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  وتتميز 

عبر   ــاسي في تنظيم المجالات المحلية والج ـــصادية وبحجمها الديمغرافي المتنامي وتقوم بدور أ س الاقت هوية 

الآلي من  للبلاد  ـــــمجموعة  الشرق  بالجنوب  مدني  مدينة  وتعتبر  العمومية.  الخدمات  أ همها  من  ات 

الاحتلا فترة  منذ  متواصلة  دارية  ا  ترقية  عرفت  متوسطة  مثالا لمدينة  وتواصلت التونس ية  الفرنسي  ل 

المس توى   على  علاقاتها  تنمية  من  مكنتها  القيادية  الوظائف  من  مجموعة  واحتضنت  الاس تقلال،  بعد 

الح التنافس  حدة  من  بالرغم  والجهوي  المدينة  ــــــالمحلّي  وتعمل  الولاية.  مدن  بقية  مع  الموجودة  ضري 

شعاعها الا قليمي. على الاس تفادة من موقعها الجغرافي وتدعيم وظائفها وتنويعه  ا لتنمية ا 

 العلاقات   –الوظائف  - مدني مدينة  –: المدن الصغرى والمتوسطة   كلمات المفاتيح
Summary 

 Small and medium cities are characterized by the importance of their geographical 

spread, the diversity of their economic activities, and their growing demographic size 

compared to major cities. They play a key role in organizing local and regional areas 

throughout a number of mechanisms, the most important of which are public services. 

Medenine is a city that located i the southeast of Tunisia, it is an example of medium- 

sized city, that has witnessed continuous administrative promotion since the period of 

the French occupation. Added to that, it incubated a number of leadership at the local 

and regional level despite the intensity of urban rivalry with the rest of state's cities. In 

fact, the city is working on the advantage of its geographical location and strength its 

functions and diversifying it to Increasing its regional radiation. 

 Keywords: The small and medium cities– City of Medenine – Jobs– relations. 

 

 المقدمة 

ظيم مجالها المحلي والا شراف وتوفير  ـــالم بدور رئيسي في تنــــلب دول الع ــــغأ  طة في  ــــدن المتوس ـــتقوم الم

شعاعهاال نشطة  جملة من   لى المس توى الجهوي وأ حيانا الا قليمي     الحضرية لسكانها والتي يمكن أ ن يمتدّ ا  ا 

B-Garnier J. 1980)  ( و لمجالاتها  ،  المدن  تقدمها  التي  الوظائف  أ هم  من  العمومية  الخدمات  تعتبر 

دما يتعلق ال مر بمراكز  ــــدعم هذه الوظيفة أ كثر عنــع علاقاتها، وتتالمجاورة، وتساهم بدرجة كبيرة في تنوي

لى بقية المجال الجهوي. ـــــالولايات التي تمت  لك مجموعة من الوظائف القيادية تصدرها ا 

للم  مثالا  التونس ية  للبلاد  الشرق  بالجنوب  مدني  مدينة  التونس ـــــوتعتبر  المتوسطة   ــدن  التي ـــ ية 

من منذ  اس تفادت  التاريخية  القيادية  عشر    وظيفتها  التاسع  الفرنسي    ت ازدادو القرن  الاحتلال  أ ثناء 
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واس تفادت من جملة القرارات   ،ولايةالوتدعمت أ كثر بعد الاس تقلال وأ صبحت مدينة مدني عاصمة 

  الس ياس ية ذات ال هداف التنموية التي اعتمدتها الدولة منذ س تينات وس بعينات القرن الماضي. وعرفت 

دينامية   وزنها  حضرية  المدينة  تدعيم  في  كبيرة  بدرجة  ساهمت  واقتصاديا    ادرياسريعة  وس ياس يا 

تنويع ش بكة علاقاتها التي تجاوزت المجال الجهوي. لكن وجود مجموعة من المدن المنافسة  وديمغرافيا، و 

العمومي والخدمات  التجهيزات  وبنفس  تقريبا  الديمغرافي  الحجم  وبنفس  الولاية،  في  داخل  الموجودة  ة 

لولاية بالرغم من  ا  كمدينةمهيمنة في  مركز الولاية، جعل من مدينة مدني غير قادرة على القيام بدورها

 تنامي بعض الوظائف الا قليمية.

 دينامية حضرية سريعة  -1

لى مركز ولاية  -1-1  ارتقاء مدينة مدني ا 

 مدينة مدني   نشأ ة  -1-1-1

لها عراقة تاريخية كبيرة وارتبط ظهورها بالوالي الصال تعتبر مدينة مدني حديثة الظهور نسبيا وليس  

( الذي اس تقر في الموضع الحالي للمدينة في وأ خر القرن  1998س يدي علي بن عبيد ) ليسير ف.،  

  91وش يّدت مجموعة من القصور حول ضريحه  90التاسع عشر وتجمعت حوله البعض من عروش ورغمة 

 .(2007) مقني ر.، 

 موقع مدينة مدني: 01الخريطة عدد 

 

 
قردان   على التوالي : الخزور حول مدنين وتوازين حول بنيضم  اتحاد ورغمة مجموعة من العروش الموزعة في منطقة الجفارة والظاهر وهي  90

 يس  والغمراسنية حول غمراسن ...  والودارنة والجليدات حول تطاوين وعكارة حول جرج
 قصرا حول ضريح الوالي الصالح سيدي علي بن عبيد  33قامت عروش ورغمة بتشيد    91
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قوات الاحت  س يطرة  س نة   ـومع  على الجنوب التونسي  الوظيفة القيادية    بدأ ت  1884لال الفرنس ية 

البروز  للمدينة   س نة  في  بها  على    1889واحدث  تشرف  التونسي  بالجنوب  العسكرية  القيادة  مقر 

مقرا لجميع القيادات    المكانة العسكرية أ كثر وأ صبحت  تازداد  1907وفي    92 الجفارة والظاهر تيمنطق

بالجنوب  العسكري  قيادة  93بالتراب  عن  عشر  التاسع  القرن  أ واخر  منذ  ورغمة  نجع  انفصل  ومدنيّا   .

التي تمتدّ على اكبر جزء    95مقرا لعمالة ورغمة  1897بقابس، وأ صبحت مدينة مدني س نة    94ال عراض

(، وواصلت سلط الحماية الفرنس ية الاهتمام بالمدينة وترقيتها  2020من المجال الوطني) الشافعي ف.،  

لى بلدية س نة   حداث عمالة تطاوين س نة   ـوبال،  ومراقبتهم  بهدف توطي السكان  1913ا    1925رغم من ا 

. وساهمت هذه الترقية المتواصلة في بداية تشكل وزن الا داري للمدينةالوانفصالها فان ذلك لم يؤثر على  

 ــالج   الا شرافح  ـــــملام حداث جملة المرافق  ــــهوي لمدينة مدني على مجال الجفارة، وتزامنــــ ت مع ا 

المجاورةّ   ال ريافلسكان  متزايد  العمومية كالتعليم والصحّة والا دارة... وتنامي فرص الشغل واس تقطاب  

لى    1936س نة  ساكن    1500رتفع عدد ساكنها من  نواة حضرية ا  توتشكل ساكن      96أ لاف   5أ كثر من  ا 

 . 1956مع الاس تقلال س نة 

 ولاية   مركز مدينة تصبح   -1-1-2

 :قامت البلاد التونس ية اثر الاس تقلال مباشرة  باعتماد تقس يم ترابي جديد  يتكون من ثلاثة مس تويات

والتراب العسكري، والثان المعتمديات    97ولاية وعوضت المراقبات المدنية  14ال ول الولايات وعددها  

وعددها   المحلي  المس توى  القيادات    97على  على  عوضت    98عوضا  التي  العمادات  ال خير  والمس توى 

 .  99المشائخ
Après l'indépendance, le choix d'une organisation centralisée visait l'édification à l'Etat-

nation. L'architecture territoriale a été modifiée avec une organisation du territoire 

national à trois niveaux: les gouvernorats régionaux au nombre de 14 ont remplacé les 

20 contrôles civils, les délégations (au nombre de 97) ont pris la place des 37 caïdats et 

enfin, les imadats (ou secteurs) dont le nombre s'élève à 743 ont remplacé les cheikhas 

(en 1969)100. 
و ــــولم يبق هذا التقس يم الترابي بالبلاد التونس ية على حاله بل عرف عديد التغيرات اتجهت جميعها نح

ولاية   24  أ صبحتفالولايات    ،الوحدات الترابية  في عددالمزيد من التجزئة للتراب الوطني والترفيع  

 
 الحدود مع ليبيا. مناطق طبيعية في الجنوب التونسي بالقرب من   92
 تمتد على كامل نفزاوة ومطماطة ومدنين وتطاوين وبن قردان وجرجيس.   الجنوب التونسي منطقة عسكرية  أغلبيةخلال الفترة الاستعمارية كان   93
 تمتد قيادة الأعراض على أغلبية الجنوب التونسي بداية من قابس إلى الحدود مع ليبيا.   94
  وهيأربع خلفاوات عمالة مدنين وتضم كل  منها عامل  رأسالفترة الاستعمارية على  أثناءجهوية داخل التراب العسكري بالجنوب التونسي سلطة   95

 الكاهنة والخليفة على مستوى محليّ  ويساعده قردان والعكارة بجرجيس والودارنة بتطاوين ومعهم الجليدات والجبالية الخزور بمدنين والتوازين بن
 . 1956و 1936المعهد الوطني للإحصاء تعداد    96
 مراقبة مدنية إضافة إلى التراب العسكري بالجنوب.  20قسم التراب الوطني خلال الفترة الاستعمارية إلى   97
 القياد سلطة محلية أثناء فترة الحماية الفرنسية.   98
 تقسيم عروشي بالأساس وعلى كل عرش نجد الشيخ.     99

100 Ben Jelloul M. , 2018. 
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 ــم  لى في حي ارتفعت المعتمديات    2000نذ س نة  ـــ . وتجاوز عدد العمادات  2018معتمدية س نة    264  ا 

 عمادة.  1400

مكّ  والمراحل  الفترات  اختلاف  اوعلى  من  مدني  مدينة  التقس يم  هذا  القيادية  ن  مكانتها  على  لمحافظة 

 تحوّل هذه  وأ صبحت مركز ولاية مدني التي تضمّ مدن جرجيس وجربة وبن قردان وتطاوين وحتّى 

لى ولاية  س نة  لم يؤثر كثيرا على مكانة مدينة مدني التي بقيت مس تقطبة ل جزاء   1981101ال خيرة ا 

 هامة من هذه الولاية.  

 : خريطة ولاية مدني02الخريطة عدد

 
ضخمة ساهمت  عمومية  ولة واس تفادت من استثمارات  الدت مدينة مدني منذ الاس تقلال باهتمام  حضيّ 

وعرفت منذ   ، وظائفها وأ حداث اغلب الا دارات المحليةّ والجهويةبدرجة كبيرة في تدعيم تجهيزاتها وتنويع 

 القرن الماضي دينامية مجالية وديمغرافية سريعة مكنت من تغيير ملامحها الحضرية.   من  مطلع الس تينات

 دينامية ديمغرافية ومجالية سريعة  -1-2

 نمو ديمغرافي سريع  -1-2-1

سريعا وتضا   سكانيا  نموا  سكانها قرابة  منذ الاس تقلال عرفت مدينة مدني  عدد  مرة منذ    14عف 

في التسلسل    14وأ صبحت تحتل المرتبة    ،2014ساكن س نة    أ لف  70واسط القرن العشرين لتتجاوز  أ  

 الحضري للبلاد التونس ية.  

 
الاف   5كثيرا على وزن ولاية مدنين حيث ضمت مدن صغرى لا يتعدى عدد سكانها  1981لم يؤثر إحداث ولاية تطاوين سنة   101

 ن. كغمراسن ورمادة والبئر الاحمر.. في حين بقيت اهم المدن بولاية مدني 1984ساكن سنة 
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 : تطور عدد سكان مدينة مدني01الرسم عدد  

 
حصاءالمصدر: المعهد الوطني      ،  1994،  1994،  1975،1984،  1966ن  1956تعداد س نوات    للا 

2004 ،2014 

يعي بالمدينة الذي فاق  ــ وتفسّر هذه الدينامية الديمغرافية السريعة بعاملي أ ساسي: أ وّلها أ همية النمو الطب 

ثماني 2 لى  ا  س تينات  من  والع ن%  العشرين،  القرن  المتواصل  اات  الاس تقطاب  في  يتمثلّ  الثان  مل 

كات الهجرية من ال رياف المجاورة كبوغرارة وكوتي وحسي عمر وس يدي مخلوف... وأ يضا من حر ــــلل

المدن المجاورة كبن قردان وجرجيس وبني خداش والبئر ال حمر وغمراسن... لتنامي الوظائف الا دارية 

لى    1966وارتفاع مس توى الخدمات. وعلى امتداد الفترة الممتدة من  ي اس تقبلت مدينة مدن  2014ا 

لى حدود س نة    35 أ لاف    3حصيلة هجرية ايجابية متواصلة بلغت أ كثر من    1994أ لف مهاجر وسجلت ا 

ومع أ واخر القرن الماضي وتنامي عمليات الهجرة السرية نحو أ وروبا أ صبحت    ،1994و  1984وافد بي  

 مدينة مدني تسجل حصيلة هجرية سلبية.   

 مدني  : تطور الحركة الهجرية لمدينة01الجدول عدد  
2004 - 2014 2004-1994 1994-1984 1984-1975 1975-1966  

 الوافدون  7015 6780 6083 6884 7612

 المغادرون  6931 4450 2738 8190 7690

 الحصيلة  84 2330 3345 1306- 78-

  

حصاء تعداد س نوات    ، 1994، 1994، 1975،1984، 1966، 1956المصدر: المعهد الوطني للا 

2004 ،2014 

 دينامية مجالية سريعة  -1-2-2

على  ال ولى  تكونت النواة   علي بن عبيد ثم توسعت بسرعة  ضريح الوالي الصال  حول  لمدينة مدني 

واد مدني الذي كالمجاري المائية  أ همها  مجموعة من العوائق الطبيعة    ةمراحل في كافة الاتجاهات متحدي
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ففي مرحلة أ ولى توسعت بصفة شريطية على الطرقات الوطنية  يمرّ من وسط المدينة وواد عبد الحق...  

باتجاه مدينة    19باتجاه بن قردان وقابس والطريق الوطنية عدد    01والجهوية كالطريق الوطنية عدد  

باتجاه بني خداش ) ضيف    113باتجاه جربة والطريق الجهوية عدد    108ريق الجهوية عدد  تطاوين والط

ط.،   وفي 2016الله  السابقة،  المحاور  بي  تربط  دائرية  عمرانية  أ حزامة  تكونت  ثانية  مرحلة  وفي   .)

 وبني  مرحلة ثالثة اتصلت مدينة مدني بالمجالات السكانية المجاورة ك م التمر واللبةّ وحسي ضيف الله 

لى المجالات السكانية البعيدة نسبيا عن مركز المدينة   غزيل... وفي مرحلة رابعة اتجه التوسع العمران ا 

حربوب... منطقة  باتجاه  وأ يضا  قردان  بن  بطريق  عمر  وحسي  جربة  بطريق  هذه    كعمرة  وساهمت 

لى قرابة  هك عـــ   150الدينامية المجالية السريعة في توسع المجال الحضري للمديــنة من   ند الاس تقلال ا 

 . 2020أ لاف هك س نة  6

 .التوسع المجالي لمدينة مدني : 03الخريطة عدد  

      
المصدر:                            

 الطاهر ضيف الله 
 

 

لىمن مدينة صغيرة  مدينة مدني في ظرف نصف قرن  تحولت   وذات أ نشطة حضرية    مدينة متوسطة   ا 

 متنوعة وهيمنة الوظيفة العمومية.

 تنوع وظائف مدينة مدني  -2

ارتقائها   بعد  مدني  مدينة  لىعرفت  ولاية  ا  الاس تقلال  مركز  ل همية    منذ  الحضرية  وظائفها  في  تنوعا 

  . التونس ية للحدّ من المركزية وتدعيم المراكز الجهوية  الدولة  الاستثمارات العمومية وتماش يا مع خيارات
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وس نقتصر في هذا العنصر على دراسة أ هم الوظائف بالمدينة والتي عرفها ال س تاذ محمد الجديدى كما  

وظيفة، فالنشاط مرتبط بتعاطي مهنة ما أ و بشغل معي وله يلي " لا ينبغي الخلط بي النشّاط وال

ذ توجد أ نشطة محليّة خاصة بســــكان المـــدينة وكذلك أ نشـــطة قاعدية موجهة للخارج.   صبغة عامّة ا 

ال نشـــطة المحليّة موجهة لمتســـاكني المدينة... أ ما ال نشطة القــاعدية فهيي موجهـــة كليّا أ و في جزء منها  

لى  خارج المدينة وهي التي تعطي للمدينة خصوصياتها   ا 

  102ودورها... وتعتمد الوظيفة أ ساسا على هذه ال خيرة." 

 الخدمات الا دارية  -2-1

الا دارات الجهوية    تمتاز مدينة مدني باعتبارها مركز ولاية  بأ همية الوظيفة الا دارية وتتواجد بها  جلّ 

 والدواوين. الوطنية  لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية

في التشريع التونسي الولاية  و     ،1956تحتضن مدينة مدني مركز الولاية منذ    مقر مركز الولاية:  •

تتبع السّلطة المركزية بالعاصمة، أ حدثت لتقريب الخدمات من المواطن،   الوطنيهي جزء من التراب  

جاعة في تس يير الشؤون المحليةّ، وتوصف بالّدائرة التّرابية الا دارية )عندما تتصّرف باسم  ـــــوضمان النّ 

الجهويةّ شؤونها  في  تتصّرف  )عندما  العمومية  المحليةّ  وبالجماعة  والحكومة(،  و (الّدولة  في ،    تتصرف 

 103يترأ س الولاية واليا ممثلا عن الحكومة، ويديرها المجلس الجهويّ .مواردها المالية بصورة مس تقلة و

لىوتمتد سلطة الولاية    ،الذي يشرف عليها، ويتصّرف في ممتلكاتها ومكاس بها هوي وفي  الج كامل المجال    ا 

ام الموكلة للولايات فقد اكتسبت  ... وانطلاقا من هذه المهوتنمويا  وامنيّا  ش تى المجالات ادريا وس ياس يا

 .مدينة مدني أ همية مقارنة ببقية مدن الولاية

 2014توزع النشطي حسب القطاعات بمدينة مدني س نة  :02الرسم عدد 

 
 2014المصدر: تعداد العام للسكان والسكنى س نة                         

 
 . 286ص   1997الجديدي محمد   102
 يتركّب من الوالي كرئيس، وأ عضاء مجلس النواب، ورؤساء البلديات ورؤساء المجالس القروية بالجهّة 103
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كل  :  الجهوية   الا دارات  • مدني  بمدينة  والتعليم    الا داراتتتواجد  الصحة  الوزارات  لمختلف  الجهوية 

والنقل   والمالية    وأ ملاكوالتجارة  باس تثناء  والا سكان التجهيز  و الدولة  ل   الا دارة ...  التي    لس ياحةالجهوية 

جربة  بجزيرة  مقرها  ضافة   ،104يوجد  لى  ا  الصبغة    الا دارات   ا  ذات  العمومية  المؤسسات  لبعض  الجهوية 

حصاءكالوكالة العقارية لسكنى والشركة الوطنية العقارية   الا دارية الا دارات    وأ يضا...  والمعهد الوطني للا 

كديوان الصناعات التقليديةل   الجهوية   بال شراف. وتقوم هذه الهيأكل  ..وديوان التجارة   بعض الدواوين 

 . مجال الولاية وتساهم في تنمية علاقات مدينة مدنيكامل الا داري على 

: مدني مدينة قضائية بامتياز الوظيفة القضائية   - 4- 2  

ثم  الناحية    محكمة  1956وتركزت بها منذ  لوظيفة القضائية  باالاس تقلال  منذ  مدينة مدني  اختصت  

حداثمع    أ كثر   الوظيفة القضائية    ت وتدعمّ   1968الابتدائية س نة  المحكمة   س نة    الاس تئناف محكمة    ا 

س نة    1987 العقارية   1994وفي  المحكمة  تركيز  وأ صبحتوقع  تجاوز الم  ،  بامتياز  قضائيا  مركزا  دينة 

شعاعه لىحدود المدينة  ا   كامل الولاية وحتى الجنوب الشرق. ا 

 2017ببعض مراكز الولايات بالجنوب التونسي س نة  : الوظيفة القضائية02الجدول عدد 

 مدني تطاوين قابس  قبلي 
 

 عدد المحاكم  04 02 04 01

 قضاة 52 11 57 13

 اعوان 196 30 206 76

قليم الجنوب في أ رقام   2017المصدر: ديوان تنمية الجنوب: نشرية ا 

     الخدمات الصحية... محدودة وتشهد منافسة  -2-2

القطاع   ويشكو الصحي يتصف  بالمحدودية  مدني  بمدينة  وينحصر   من  العمومي  التجهيزات    في نقص 

انه يشكو من نقص كبير  فالخدمات التي يقدمها المستشفى الجامعي بمدني وبالرغم من تعدد أ قسامه  

تمكن الوظيفة الصحية في ت ولم    وفي التجهيزات،  الطيبية  في أ طباء الاختصاص وفي الا طارات الش به

شعاعهامن بسط  المدينة   واقتصرت على بعض المناطق المجاورة في شعاع لا يتـــعدى  على كامل الولاية    ا 

   رة من بقية مدن الولاية كجربة وجرجيس.ــكبيال منافسة لل  كم، نظرا 20

 

 

 

 

 
 الجهوية للس ياحة بجزيرة لاهمية هذا النشاط بها.  الا دارةوقع تركيز   104
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 2017بولاية مدني س نة  يةالطيب  الا طاراتتوزع : 03الجدول عدد  
 المجموع  أ س نان طب   طب اختصاص  طب عام  

 66 05 31 30 مدني 

 36 04 12 20 جرجيس 

 34 02 12 20 بنقردان 

 60 04 34 22 حومة السوق 

 10 02 0 08 ميدون 

 06 01 0 05 اجيم 

 08 01 0 07 س يدي مخلوف 

 10 02 0 08 بني خداش 

 230 21 89 120 المجموع 

 2018الجهوية للصحة بمدني، احصائيات  الا دارةالمصدر: 

 التعليم العالي... وظيفة ناش ئة وفي تدعم  -2-3

لا مؤسسة جامعية    أ ولدني ولم تظهر  ـــــديثة نسبيا بمدينة مـــ تعتبر وظيفة التعليم العالي ح في س نة    ا 

لى خمسة  2007  وفي س نة  4200105   أ عدادا ، وتمكنت هذه المؤسسات من اس تقطاب  ارتفع عددها ا 

من   اغلبهم  الطلبة  من  المجاورة    أ والولاية  مناطق  كبيرة  الولايات  وقابس...  من  بعض  كتطاوين  ورغم 

الط  عدد  فان  حدود  ــ التذبذب  في  اس تقر  المدرسي    ،طالب  2000لبة  عدد  عرف  عدم    أ يضاكما 

 ــاس  عن    أ واغلبهم بصفة عرضية    أ س تاذ  200نحصرا في حدود  بقي م و   ال خــــيرةنوات  ــــ تقرار في الس ـــ

 الا لحاق. طريق 

 : عدد تطور عدد الطلبة بمدينة مدني 03الرسم عدد  

 
 2019المصدر ديوان تنمية الجنوب ولاية مدني في ارقام 

 
 المعهد العالي للبيو لوجيا.   105
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 الوظيفة المالية   - 5- 2

تشهد الوظيفة المالية بمدينة مدني تدعما متواصلا في العقود ال خيرة واس تقطبت مجموعة من المؤسسات  

لى احتضانها لمقر البنك المركزي منذ أ كثر من نصف قرن   المالية العمومية والش به العمومية، فا ضافة ا 

في عرفت  المدينة  فان  البلاد،  في  التجارية  البنوك  ل غلب  الجهوية  تركزا    والمقرات  ال خيرة  الس نوات 

أ همها    الاستثمارية  الشركات  من  بالجنوب  شركةلمجموعة  يمتدّ   106الاستثمار  كامل  ــنش  التي  على  اطها 

قـــــليم  . والصناديق الاستثمارية مجموعة من شركات الا يجار المالي و رقــــالجنوب الش ا 

لوظائفها   قليميا  تشهد مدينة مدني تناميا متواصلا  شعاعها جهويا وا  العمومية، التي مكنتها من تدعيم ا 

 وتنويع ش بكة العلاقات. 

 

 تدّعم علاقات المدينة  -3

تمتلك اغلب المدن ش بكة علاقات متنوعة تختلف حسب أ نشطتها الاقتصادية ووزنها الديمغرافي 

 وموقعها الجغرافي.
 « La ville est un territoire particulier ou une combinaison de territoire; elle repose, d’ 

autre part, qu’il s agisse de ses besoins quotidiens, de ses sources d’alimentations et 

de revenus, de domination ou de services, sur un jeu d attraction et de rayonnement à l 

extérieur. »107  

نشاء ش بكة علاقات متنوعة  تمكنت  مدينة مدني  و  بفضل مختلف الخدمات العمومية المتركزة بها من ا 

 التنافس الحضري الموجود بي مدن ولاية مدني. وممتدة لكنها تبقى متفاوتة ال همية في ظلّ 

 2014: عدد سكان مدن ولاية مدني س نة 04الجدول عدد  

 بني خداش  جزيرة جربة* جرجيس  مدني بن قردان  المدينة 

 2930 163726  72611  71695  66567 السكان 

 2014المصدر: المعهد الوطني للاحصاء، تعداد 

 بلديات وهي حومة السوق وميدون واجيم وتم اعتبارهم مدينة واحدة  3توجد في جزيرة جربة   •

 تأ طير كلي علاقات المدينة بالمجال المجاور:   -3-1

كبوغرارة   الصغيرة   القروية  التجمعات  من  مجموعة  يتوسط  والذي  مدني  لمدينة  الجغرافي  الموقع  ساهم 

بدور   مدني  مدينة  قيام  في  عمر...  وحسي  التمر  وام  وكوتي  السدر   اس تقطاب    أ ساسيووادي  في 

الم مركز  بي  اليومية  التنقلات  حجم  ويعكس  مباشرة،  بصفة  عليه  والا شراف  المجاور  دينة  مجالها 

أ همية تردّد سكان المجالات المجاورة على  خلال    الذي يبرز منوال طـــراف درجة هذا الاس تقـــطاب،  

 
 مقرها الاجتماعي بمدينة مدنين.  1995سنة شركة مالية شبه حكومية تاسست   106

107 Marcel Roncayolo (1997) :La ville et ses territoires, p. 19 
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المدينة   خلال    وأ يضاوسط  مركز  من  باتجاه  اليومية  البشرية  التيارات  وحسب  كثافة  مدني،  مدينة 

ز المدينة يس تقبل  مع أ صحاب وسائل النقل العمومي فان مرك  2021خلال شــهر جوان    العمل الميدان 

مابي   لى    20يوميا  انعقاد   30ا  مع  ال حد  يوم  بالنصف  العد  ويرتفع  المجاورة  المناطق  من  وافد  أ لف 

التي مكنت مدينة مدني من القيام بهذا    الآليـات  أ هموتمثل الخدمات العمومية      السوق ال س بوعية.

زنها الديمغرافي المتنامي، مازالت تشكو  بوسط المدينة، فالتجمعات السكنية وبالرغم من و   هاتركز ل  الدور

والمرافق العمومية التي تنحصر في بعض الخدمات البس يطة كالتعليم  س توى التجهيز  م نقصا فادحا في  

صرح جميع المس تجوبي أ ثناء العمل الميدان  الابتدائي.   سابقاوقد  على  المذكور  تردّدهم بصفة    أ همية، 

تس تقطب  و . بوسط المدينةالتي بقيت متركزة  الا داريةلقضاء بعض الشؤون   مدنيمس تمرة على بلدية 

والدراسة  الا دارية الخدمات   من    والمالية  والصحية  وتاليها    نصفأ كثر  المدينة،  مركز  على  الوافدين 

ر  على  والحصول  المدنية  الحالة  وثائق  اس تخراج  من  البـــلدية  بش بكات  الخدمات  والربط  البناء  خص 

 .. التنوير والمياه

نس بة تردّد المواطني على المصال الا دارية لبلدية مدني   :50الجدول عدد   

الشؤون   الحالة المدنية  الجباية  التهيئة العمرانية المصلحة

 الاقتصادية 

 بقية المصال

 %10 %08 %53 %09 %20 النس بة 

 المصدر : بلدية مدني                                                

طيره والتحكم  أ  وت  المحلي   لمجالها  مدنيفي تدعيم اس تقطاب مدينة    الآليات وبصفة عامة ساهمت مجموعة من  

الذي جعل من المركز نقطة ثقل وربط بي  ،  الشعاعي  ها وساعدها في ذلك تخطيط   فيه بصفة فردية

غياب الظهير  ل   وأ يضا  والا داريةالاقتصادية    لل نشطة وتدعم الاس تقطاب بالتركز الكبير    زائها.أ جمختلف  

  جزء من دينة في اس تقطاب  الم الريفي والبعد النس ب للمدن المجاورة التي لم تتمكن من منافسة مركز  

 سكان منطقة الدراسة. 

 علاقات مدينة مدني مع مدن الولاية  -3-2

للولاية   ركزمدن محيطها الا داري بمجموعة من العلاقات التي حتمتها مكانتها كمترتبط مدينة مدني مع  

 ال همية.ويغلب عليها الطابع الا داري لكنها تبقى متفاوتة  ،صة بدرجة كبيرةوتبدو هذه العلاقات متخصّ 

 متانة العلاقات مع مدينة بن قردان  -3-2-1

كثرة    من خلالني من اس تقطاب مدينة بن قردان بصفة كبيرة  دتمكنت الخدمات العمومية بمدينة م 

بي وال س بوعية  اليومية  الميدان المدينتي  التنقلات  العمل  على  واعتمادا  المثال  سبيل  فعلى  س نة    ، 

قـردان يوميا انـطلاق ادفاق بـــشرية ه  2019 بن  قطاع النقل تسجل مدينة  حصائيات  امة باتجاه  وا 

لىتصلّ  و مدينة مدني   شخص باس تعمال وسائل نقل مختلفة. ويمثل الطلبة والموظفي   2000أ كثر من    ا 
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الوسائل   أ هملمدينة مدني من    الا داريةوالتجار أ هم نس بة من المسافرين بي المدينتي. وتعتبر الوظيفة  

بن مدينة  لسكان  متواصل  اس تقطاب  من  مكنت  فحسب  التي  يتنقل    نفس  قردان،  الميدان  العمل 

لىقرابة نصف المس تجوبي من مدينة بن قردان   دارية  ونمدينة مدني لقضاء شؤ   ا  ، وتأ تي الوظيفية ا 

 .  وتاليها الوظيفة الجامعية ثم الخدمات الا دارية والمالية بنس بة تقارب ¼  الصدارة العدلية في 

تردّد سكان مدينة بن قردان على مدينة مدني   أ س باب   :04الرسم عدد   

 
 2019 المصدر: بحث ميدان                                            

 علاقات متوسطة مع مدينة جرجيس  -3-2-2

الوظائف بعض  اســـــتقطاب  من  س نوات  منذ  جرجيس  مدينة  الجهوي   الا شـــعاع ذات    تمكنت 

التي اس تقلت بصفة لخدمات الاجتماعية  كا  ،من الاس تقلالية على مركز ولاية مدني  انوع  وامتلكت

ل  فرع  بالمدينة  وتركز  الولاية  مركز  عن  الاجتماعي  كليةّ  للتضامن  الوطني  ل لصندوق  لصندوق  وفرع 

قليم كما تملك مدينة جرجيس    ،المرض  علىالوطني للتامي     ...خاص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز   ا 

ضا لى    فةا  هامة    أ عداداتس تقطب    أ صبحت مدينة جرجيس    أ ن اس تقلالية تامة في المجال الصحي بل    ا 

  مرتفعا  قابل مازال اس تقطاب مدينة مدين لمدينة جرجيسالممدني في هذا المجال. في    مدينة من سكان  

في الوظيفة القضائية   وأ يضا  المرتبطة بمقر الولاية وبعض الا دارات الجهوية  الا دارية  في بعض الخدمات

 التي تقتصر على محكمة ناحية فقط بجرجيس. 

دارية علاقات   -3-2-3  محدودة بجزيرة جربة   ا 

  الا دارات وعة من  مجمعلى مدينة مدني نظرا لوجود    الا داريةتملك جزيرة جربة نوعا من الاس تقلالية  

الجهوية   الصبغة  للس ياحة    كالا دارة ذات  ل   والا دارة الجهوية  التق جهوية  اغلب  كذلك  و   ،ليديةلصناعات 

ضافة الى مجموعة منالصناديق الاجتماعية     أ كـــثر تقلالية جزيرة جربة  ــ ات المالية وتبرز اس ـــــالمؤسس  ا 

م مدينة  الخــــعلى  مجال  في  الصح ـــ دني  بل ة  يّ ـــ دمات  والخاصة  العمومية  المؤســـسات  تمكنت    ل همية 

وفي مجال النقل وبحكم تواجد مطار   ،مدينة مدنيكبيرة من سكان    أ عدادربة من اس تقطاب  ـزيرة جـج



  

676 
 

هيأكل المجتمع المــــدن مل  ــوتع دولي تمكنت جزيرة جربة من بسط نفوذها على كامل الجنوب الشرق.  

حداثربة في نطاق مطالبتها ـــزيرة جبج لىولاية  با  ويبقى الارتباط  على مدينة مدني  أ كثراس تقلال  ا 

لا  بها الخدمات   ا  بعض  القض  أ همها  في  و ـــــالوظيفة  الولاية.  الا داريةدمات  الخائية  حركة    لمركز  وتؤكد 

جربة   جزيرة  بي  العلاقات  ضعف  الولاية  داخل  من  مدني  مدينة  على  الوافدة  ال جــــرة  س يارات 

لى قرابة النصف من مدينة بن قردان.   ومدينة مدني والتي لا تتجاوز الخمس بينما تصل ا 

 : س يارات ال جرة الوافدة على مدينة مدني من داخل الولاية06لرسم عدد  ا 

 
 2020المصدر: الغرفة الجهوية لس يارات ال جرة بمدني،                             

شعاع مركز ولاية مدني باتجاه بقية مدن الولاية لكنها تبقى غير قادرة على تاطير مجالها    ،عموما يختلف ا 

الديمغرافيلتالجهوي،   الوزن  مس توى  قارب  واهمية  جهة،  من  الولاية  مدن  بالخدمات    بي  التجهيز 

 بأ غلبية مدن الولاية من جهة أ خرى.  العمومية

 توزع مس توى الوظائف ببعض مدن ولاية مدني :06الجدول عدد  

الوظيفة   

 الادارية 

الوظيفة  

 القضائية 

الوظيفة  

 الصحية

الوظيفة  

 الجامعية

الوظيفة  

 الس ياحية 

 -  متوسطة  محدودة هامة هامة مدني

 هامة -  هامة محدودة متوسطة  جرجيس

 -  -  محدودة محدودة محدودة بن قردان

 هامة متوسطة  هامة محدودة هامة  جربة 

   المصدر: بحث شخص                                                

 ( وظيفة غير موجودة                                       -   )   

قليمية وظيفة   -3-3  في طور التركيز   ا 

وقابس تطاوين  ولايتي  بي  الرابط  الجغرافي  موقعها  الدولة      ،(VILLE CARREFOUR)  بحكم  قامت 

شعاعها الا قليميبمدينة مدني التي ساهمت بصفة كبيرة في  الا قليميةبتركيز بعض المؤسسات  على   تنمية ا 
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الجنوب  تنمية  ديوان  نشاطهالذي    108غرار  لمعهد    يمتد  الوضعية  ونفس  التونسي  الجنوب  كامل  على 

القاحلة بالجنوب    وأ يضا  109المناطق  التونس ية  للبلاد  العقارية  للسكنى   وكذلكالشركة  العقارية  الوكالة 

ضافة لى  ا  حصاءو  ا  كما ساهمت بعض الوظائف الناش ئة كالمالية والجامعية    ،جود مقر المعهد الوطني للا 

الا قليمي المس توى  على  علاقاتها  تنمية  وتعمل  في  بم.  الفاعلة  ال طراف  هيأكل   دينةمختلف  من  مدني 

 الا شعاعاس تقطاب بعض الوظائف ذات  على تدعيم مكانتها الا قليمية و    عمومية وخاصة ومجتمع مدن 

 . النقل..و  110في مجالات مختلفة كالصحة في المس تقبل  الا قليمي

اس تقطاب    من خلال  ويعكس حجم علاقات مدينة مدني مع مدن ولاية تطاوين هذه المكانة الا قليمية 

كم على مركز ولاية    30كم مقابل    20التي لا تبعد سواء    ال حمرمتزايدة من سكان  معتمدية البئر    أ عداد

ذاتهاّ،تطاوين   حد  في  تطاوين  مدينة  من  وحتى  ميدان    وغمراسن  عمل  حدىوخلال  المؤسسات    با 

العلاقات    أ هميةدينة على مدينة مدني لاحظنا  المد سكان  تردّ   أ س بابتطاوين حول      بمدينةالتربوية  

شعاع بط مباشرة بمس توى ت التي تر  المدينتيبي   الخدمات العمومية بمدينة مدني. ا 

 أ س باب تردد سكان ولاية تطاوين على مدينة مدني: 05الرسم عدد 

 
 2021المصدر: عمل ميدان سبتمبر  

التي   كعرام  قابس  ولاية  من  المجاورة  المناطق  بعض  سكان  اس تقطاب   من  مدني  مدينة  تمكنت  كما 

وكذلك   والصحيةّ...  والجامعية  المالية  الوظائف  مجال  في  مدني  بمدينة  كليةّ  تكون  تكاد  بصفةّ  ترتبط 

كم عن مدينة مدني ونفس الوضعية لدخيلة توجان   35أ عداد هامة من سكان مدينة مارث التي تبعد 

 المرتبطة أ كثر بمدينة مدني عوضا عن مركز ولاية قابس. 

 الخاتمة 

 
 مؤسسة تنموية مقرها بمدينة مدني وتشرف على كامل الجنوب التونسي   108
 مؤسسة جامعية بحثية مقرها مدينة مدني   109
 مستشفة جامعي كما تمت برمجت الولة منذ س نوات احداث كلية للطب بمدني.وقع تحويل مستشفى الحبيب بورقيبة بمدني الى   110
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للبلاد   الشرق  بالجنوب  الحضري  النس يج  وسط  متميزة  مكانة  القدي  منذ  مدني  مدينة  اكتسبت 

المكانة   وتدعمت  الاس تعمارية  الفترة  منذ  القيادة  بدور  واضطلعت  الاس تقلال   أ كثرالتونس ية  اثر 

ت باستثمارات عمومية كبيرة مكنتها من تحسي مس توى تجهيزها  وحضيّ   ،ولاية مدني  مركز وأ صبحت  

مجموعة من المدن المتقاربة ديمغرافيا ومتنافســـو لكن وج.  وتنوع وظائفها حضريا حدّ ــ دها في وسط    ة 

شعاعهامن   وجع   ا  الولايةــــ الجهوي  كامل  على  نفوذها  بسط  على  قادرة  غير  التنافس  و  . لها  هذا  قام 

حجمها السكان    الحضري بدور مزدوج ومتضارب أ حيانا، فعلى المس توى الجهوي ساهم  تقارب المدن في

المقابل   في  الولاية،  مس توى  في  مدني  مدينة  وزن  تراجع  في  مؤطرة  مدينة  وغياب  التجهيزات  وفي 

للمعهد   دراسة  حسب  مقترحة  وهي  شعاعها،  ا  وتنمية  الا قليمية  الوظائف  بعض  اس تقطاب  من  مكنها 

بهذا الدور يجب    لتكون عاصمة لا قليم الجنوب. ولتقوم   2016التونسي للدراسات الا ستراتيجية س نة  

العمران   الضغط  كثرة  مع  الحالي  المدينة  فموضع  المجالية،  وأ وّلها  المطروحة  الرهانات  بعض  تجاوز  عليها 

مدينة   بناء  في  التفكير  حتمية  ويطرح  والتجهيزات  الوظائف  من  مزيد  بتركيز  يسمح  لا  المجال  وتش بّع 

 تقبل. جديدة قادرة على القيام بدورها الجهوي والا قليمي في المس  

 المراجع 

 ص. 122(: ولاية مدني في أ رقام 2019 -2015 -2013 – 201 -2005) ديوان تنمية الجنوب  -

حركة الهجرة السرية والتجارة الموازية عبر الحدود التونس ية الليبية وظاهرة  (:  1997التايب كرش يد عائشة )  -

 الاجتماع كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية بتونس. التهريب بأ قصى الجنوب التونسي، أ طروحة دكتورا في علم  

 الجغرافية التونس يّة المجلة.التونسي، الساحل في  والمحيط المدن بي  العلاقات تطوّر" (:  1987) :الجديدي محمدّ  -

   .37 – 5 ، ص15عدد

 ص 333 الجامعي النشر مركز التونس ية ال قاليم شخصية(:  1999)  حافظ  س تهم 

-   ( فتحي  الثالثة   (:   2020الشافعي  الدولية  الندوة  اعمال  قردان،  بن  لمدينة  والمالية الموازية  التجارية  العلاقات 

المدينة   حول  بتونس  والاجتماعية  الا نسانية  العلوم  بكلية  والحضرية  قليمية  الا  والتنمية  ال قلمة  البحث  لوحدة 
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 ص. 465دكتورا في الجغرافيا، كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية تونس، 

(: مدينة مدني دراسة في الجغرافيا العامة وجغرافية العلاقات، رسالة دكتورا في 2016)  ضيف الله طاهر  -

 ص.  416الجغرافيا، كلية ال داب والعلوم الا نسانية بصفاقس، 

الرقيق    - الا نسانية  1985)فتحي  العلوم  كلية  البحث،  في  الكفاءة  شهادة  قردان،  بن  في  والسكن  الهجرة   :)

 .ص 312والاجتماعية تونس، 

فتحي  - العسكرية,1998)ليسير  الا دارة  تحت  التونسي  الجنوب  أ قصى  قبائل  نموذجا   (:  ورغمة  نجع  الفرنس ية: 

 ص 394،منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان ،1939 -1881
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 1881(: الاس تعمار الفرنسي والمجال التونسي: المنطقة العسكرية بالجنوب الشرق انموذجا 2008) مقني رضا  -

 ص. 316، شهادة ماجس تير في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية بتونس، 1938 –
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ABSTRACT:  This study stems from the presence of Hammam el-Zriba as a small 

city standing between the the alluring attraction of Greater Tunis and the task 

undertaken since 2018; that is of supervising the territory of el-Zriba commune. 

Based on the concept of territorial development, this research displays a project for 

the development of this city and its commune as  a creative territory by monitoring 

and exploring its own local creative resources and initiatives and providing with 

directions, proposals and means for voluntary mobilization that is capable of not 

only enhancing these resources and initiatives in order to be at the essence of the 

development of this city and its territory but also providing it with an equal 

connection with the metropolitan solidarity area of Greater Tunis and the Sahel. 

The article displays in its first chapter the general profile of the city and its 

communal territory and their status in the territory planning tools based on an 

inventory of these documents. Then,  the second part of this work presents the local 

resources and creative initiatives monitored in the city of Hammam el-Zriba and 

its territory based on a field of research, to conclude  in its last chapter with  

providing a guiding document presenting directions, basics and operational tools 

for the development project of  Hammam el-Zriba and its commune  as a creative 

territory. 

KEYWORDS: territorial development, territorial identity, creative resources and 

initiatives, creative industry, local governance 

ينطلق هذا البحث من وجود مدينة حمام الزريبة كمدينة صغيرة بي ضغط اس تقطاب تونس الكبرى واضطلاعها  :  ملخص

بمهمة الا شراف على تراب بلدية الزريبة، ويقدم مشروع لتنمية هذه المدينة وبلديتها، بالاستناد لمفهوم التنمية    2018منذ  

واس تكشاف   رصد  خلال  من  وذلك  بداعي  ا  كتراب  وتقدي  الترابية،  الخصوصية  المحلية  الا بداعية  ومبادراتها  مواردها 

التوجهات والمقترحات وأ دوات التعبئة الا رادية التي من شأ نها أ ن تدفع هذه الموارد والمبادرات لتكون محرك تنمية المدينة  

 وترابها وتمنحها فرصة الوصل المتكافئ مع منطقة التضامن الحوضري لتونس الكبرى والساحل. 

mailto:yassine.halouani@isban.u-carthage.tn
mailto:mahrez.d77@gmail.com
mailto:mohamedhalouani@gmail.com
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111 PECQUEUR (Bernard), "Le développement territorial, une nouvelle approche des processus de développement pour les 
économies du sud", Le territoire est mort. Vive les territoires! Paris, IRD, 2005,p296. 

المقال في مبحث أ ول الملمح العام للمدينة وترابها البلدي ومنزلتهما في أ دوات التهيئة الترابية بالاعتماد على جرد لهذه ويرسم  

بالاستناد  وترابها  الزريبة  حمام  مدينة  في  المرصودة  الا بداعية  والمبادرات  الموارد  مجموع  ثان  مبحث  في  يقدم  ثم  الوثائق، 

ثا مبحث  في  ليخلص  ميدان،  العملياتية  لبحث  وال دوات  والركائز  التوجهات  لطرح  توجيهية،  وثيقة  عن  عبارة  لث، 

بداعي.   لمشروع تنمية حمام الزريبة وبلديتها كتراب ا 

بداعية، حوكمة محلية كلمات دلالية:  بداعية، صناعة ا   تنمية ترابية، هوية ترابية، موارد ومبادرات ا 

 مقدمة: 

مدينة حمام الزريبة الكائنة بولاية زغوان، كمدينة صغيرة، بي    ينطلق هذا البحث من معاينة مفادها وجود

حقيقتي متباينتي، فهيي من جهة تقع ضمن منطقة التضامن الحوضري لتونس العاصمة وتحت وطأ ة تأ ثير  

بمهمة الا شراف    2018اس تقطابها، الذي يشمل أ يضا عاصمة ولايتها )زغوان(، وهي من جهة ثانية تضطلع منذ  

 بلدية الزريبة. وتأ طير تراب

يحاول المقال، وبالاستناد لمفهومي التنمية الترابية والصناعات الا بداعية، أ ن يطرح مشروع مس تقبلي لمدينة 

حمام الزريبة يقدم أ هم التوجهات التي من شأ نها أ ن تمكن المدينة، من جهة، من اس تكشاف الموارد الذاتية  

آليات   وأ البلدي،  لترابها  والثقافية  تحديد  الا بداعية  ال ولى،  مع  تفاعل  وفي  ثانية،  جهة  ومن  وتثمينها،  برازها  ا 

أ سس  وبناء  الا يجابي  للتفاعل  البلدي  وترابها  للمدينة  المجال  تفسح  التي  الا رادي  الطابع  ذات  الاختيارات 

الكبرى   لتونس  الحوضري  التضامن  منطقة  مع  المتوازن  للوصل  داعمة  بداعي،  ا  كتراب  جديدة،  ذاتية 

 ا بأ فضل الس بل. والاس تفادة منه

التالية:  ال شغال  نتائج  لى  ا  البحث  ميدان  - ( 1) ويستند  ويتعلق  تحقيق  الزريبة  بلدية  تراب  كامل  يغطي   :

بداعية )تراثية ومعاصرة(، الممكنة من مهارات ومعارف وتقنيات ومبتكرات فلاحية   بالموارد والمبادرات الا 

يشمل كل وثائق    مسح وثائقي:  - ( 2) وعلاجية ومواقع ذاكرة ومشاهد مميزة ومؤسسات ومبادرات مجتمعية...  

ال والتهيئة  والتنمية  الصلة،  التخطيط  ذات  والمحلي،  والجهوي  الوطني  الصعيد  على  العمرانية،  والتهيئة  ترابية 

 وتفحص ما تنص عليه فيما يتعلق بمدينة حمام الزريبة وبلديتها.

في:   المتمثل  الترابية  التنمية  مفهوم  لى  ا  بال ساس  البحث  في  ويرتكز  المنتظمي  الفاعلي  تعبئة  مسار   ]...["

استرا  بناء  لى  ا  يفضي  ]...[" تراب  معها  الا بداعي  والتفاعل  التراب  هذا  لموارد  تخصص  وتحيل   ،111تيجية 

الترابية  والمعلومة  الترابي  الاس تكشاف  على  وكذلك  الترابي،  والانتماء  والهوية  التجذر  على  الترابية  التنمية 

لى اللامركزية والا فراد والتشاركية والتدرب المعرفي ال فقي والجم اعي وتكوين المهارات  والمنولة، كما تشير أ يضا ا 
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112 BELHEDI (Amor), "Territoire, développement territorial, géo gouvernance", In Actes des travaux du colloque international 

LOTH, «Gouvernance et communication territoriales», Mahdia (Tunisie),  du 7 au 9 Avril 2016, Revue des Régions Arides, N°40, 

2016, p3. 

113 DISSART (Jean‑Christophe), LALLAU (Benoît) et LOUBET (France),"Développer les capacités Territoriales", In Rapport: 
Vers l’égalité des territoires: Dynamiques, mesures, politiques, Dirigé par Eloi Laurent,Mayenne, Février 2013, p324. 

ضمن أشغال الملتقى    "دور الصناعات الإبداعية في توسيع نطاق مسارات التنمية المحلية"، علماوي )أحمد( ومصطفى )صفية(،  114
،  2019ديسمبر    3و  2الدولي: الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية وتحديات التنمية المستدامة. نحو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية،  

 . 354-353ص

أو بي كونسلتينغ،    115 الصناعات الإبداعية: دليل إرشادي، بي  أ  رسم خارطة  لين صن  املترجمة:  تنقيح:  لندن، منشورات ح،  يالسالم، 
 .16، ص2013المجلس الثقافي البريطاني، سلسلة الاقتصاد الإبداعي والثقافي، 

 . 9ص ، المرجع نفسه 116

 . 30ص ، المرجع نفسه 117

المشتركة، تأ خذ بالاعتبار التراب بمقوماته المادية واللامادية ومواطن قوته وما يمكن أ ن يتهدده والفرص التي 

 .112يمكن أ ن تكون متاحة أ مامه، وتطرح سؤال المواطنة وتفضي للحوكمة

والمقترحات  التوجهات  وتقدي  بلدي،  لتراب  بداعية  الا  والمبادرات  الموارد  جرد  على  الدراسة  هذه  وتعمل 

هي   بما  ترابية  تنمية  محرك  لتكون  بدفعها  ما  الكفيلة  لتراب  الخصوصية  للموارد  والتقص  البحث  من  مسار 

ال لهذا  يسمح  ما  وهو  معها،  الا بداعي  والتفاعل  وتجديدها  برازها  وا  المنافسة  وكشفها  من  بالا فلات  تراب 

 .113المعولمة حول البضائع والخدمات ذات الطابع الذي يغلب عليه التعميم

بداع ورأ س  ويتبنى البحث أ يضا مفهوم الصناعات الا بداعية بما هي: "]...[ السلع والخدمات التي تس تخدم الا 

وتشمل   أ ولية،  كمدخلات  الفكري  الثقا   4المال  )التعبير  التراث  الثقافية(  مجموعات:  والمواقع  التقليدي  في 

والفنون )الفنون البصرية والمسرحية( ووسائل الا علام )النشر والوسائط المطبوعة( والا بداعات الوظيفية  

بداعي الرقمي والهندسة المعمارية والا علام والخدمات الثقافية   )التصميم والبرمجيات وأ لعاب الفيديو والمحتوى الا 

ح 114الترفيهية(."  وتشمل  البريطان،  الثقافي  المجلس  )115سب  تلفزيون   -(1:  البصرية:  السمعية  الصناعات 

( وموس يقى،  شهار  وا  ضوئي  وتصوير  وفيديو  ومهرجانات    -(2وأ فلام  وسيرك  ورقص  مسرح  أ داء:  فنون 

الفنون البصرية والتصميم: التصميم    -(4كتب ومطبوعات: نشر وادبيات وطبع، )  -(3ومسرح العرائس، )

الم ل ن:  والهندسة  الترابية،  التنمية  دفع  على  قادرة  وهي  والحرف،  الجميلة  والفنون  الداخلي  والتصميم  عمارية 

 "]...[ والتكنولوجيا  والاقتصاد  الثقافة  بي  اللقاء  واجهة  يمثل  الا بداعي  الشركات    ،116"الاقتصاد  ول ن 

 .  117لية." "]...[ صغيرة جدا ومتجذرة بقوة في مجتمعاتها المح  الا بداعية غالبا ما تكون:

ويتكون البحث بناء على ما س بق من ثلاثة مباحث، يقدم ال ول بسطة حول الملمح العام للمدينة وترابها  

ويبرهن على وضعية الاس تقطاب التي يخضعان لها ضمن الطوق الحضري لتونس الكبرى، وذلك من خلال 

ا أ ما  تشملها.  والتي  بالموضوع  المتصلة  الترابية  التهيئة  لوثائق  تحقيق جرد  على  يعتمد  والذي  الثان  لمبحث 
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وتراب  الزريبة  حمام  مدينة  ضمن  رصدها  يمكن  التي  الا بداعية  والمبادرات  الموارد  مجموع  فيعرض  ميدان، 

بلديتها. ويأ خذ المبحث الثالث شكل وثيقة توجيهية لمختلف المنطلقات والتصورات والاختيارات الا رادية 

 قال الا بداعي" للمدينة وترابها، وذلك بمقاربة تشاركية مواطنية.                  التي من شأ نها أ ن تساهم في "الانت

I-  مدينة حمام الزريبة وبلديتها )نموذج البحث( وملامح اس تقطاب حاضرة تونس 

II- الموارد والمبادرات الا بداعية لمدينة حمام الزريبة وتراب بلديتها؛ الزريبة 

III-  بداعي وثيقة توجيهية لمشروع تنمية  بلدية الزريبة بمنطلق ا 
 

I -   :مدينة حمام الزريبة وبلديتها )نموذج البحث( وملامح اس تقطاب حاضرة تونس 

I -1 :الملمح العام للبلدية والمدينة . 

شرق البلاد التونس ية ضمن تراب ولاية زغوان، تقع جنوب عاصمة الولاية  -توجد مدينة حمام الزريبة شمال

كلم    45كلم وغرب مدينة الحمامات على مسافة    60كلم وجنوب تونس العاصمة على مسافة    6على مسافة  

لبلديات الثمانية  على واحدة من ا  2018كلم، وهي تشرف منذ    80وشمال مدينة سوسة على مسافة حوالي  

لولاية زغوان: بلدية الزريبة، الموجودة شرق ولاية زغوان تحدها شمالا بلدية زغوان وغربا بلديتي الفحص 

وصواف وجنوبا بلدية النفيضة وشرقا بلدية بوفيشة )ولاية سوسة(، تقدر مساحة ترابها البلدي الحالي بـ  

بالمائة من سكان ولاية   15، بما يمثل  2014عداد  ساكن في ت   26400كلم مربع وقد بلغ عدد سكانها    339

 يقطنون بالمجال الحضري بمدينة الزريبة حمام مركز البلدية.   9600زغوان، منهم 

والتي  عشر،  السابع  القرن  بداية  في  تأ سست  التي  ال ولى  الحضرية  النواة  لاسم  "الزريبة"  تسميتها  وتعود 

يبة: التحويطة وتعني كذلك الحوش، وقد سميت كذلك نظرا تسمى اليوم الزريبة العليا، وتعني كلمة الزر

لتركزها في موضع محاط بثلاث مرتفعات شكلت مشهدها وأ هم سمات ملامحها. وقد تأ سست خلال الحقبة 

طوبوغرافيا   بي المجال المنبسط  نوع من "الاستراحة" الوس يطة  منها أ ن تكون  الكولونيالية نواة ثانية أ ريد 

الرئ  الربط  طرق  لقرية  حول  بالنس بة  وخاصة  السكنية  التجمعات  به  توجد  التي  المرتفعات  وقطاع  يس ية 

الزريبة )الزريبة العليا حاليا(، لتظهر نواة قرية بهيكلة شطرنجية حول ساحة مركزية تحيط بها مجموعة من  

 (. 133المرافق الجماعية، يمر بها الطريق الرابطة بي زغوان والنفيضة )ط.ج. 
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يعود هذا المنبع إلى العصور  و   يوجد جنوب غرب مدينة الزريبة حمام التي تستمد تسميتها منه، منبع المياه المهنية الحارة؛ "الحمَام":    118

ث بدرجة حرارة  \ل25و  6ترواح معدل تدفق المياه بهذه العين بين  يالقديمة، وهو مرتبط جيولوجيا بظاهرة "بشق القباب الجوراسية".  

 °، وهي كبريتية ذات درجة إشعاعية مرتفعة، مما يعطيها منفعة طبية هامة... وهو يستقطب حوالي مليون زائر سنويا. 46

مثال تهيئة الزريبة حمام؛ التقرير وزارة التجهيز، إدارة التهيئة العمرانية، الإدارة الجهوية بزغوان، مصلحة المستوطنات البشرية،    119

 .06، ص1983، زغوان، الاجتماعي والاقتصادي

 المتعلق بإحداث بلدية الزريبة. ، 1980ماي  7المؤرخ في  1980لسنة  515الأمر عدد  120

ا  121 )يمسح مجالها  القديم    الأول  ( Périmètre Communalلبلدي  النظام  الجملي لسكانه    16المحدث حسب  العدد  كلم مربع، ويقدر 

 كلم. 2، وذلك باعتبار نسيج مدينة حمام الزريبة وتجمع الزريبة قرية ومساحات هامة تقع بينهما في مسافة تناهز  2004ساكن سنة    9002
يشرف عليها معتمد يتولى في حدود منطقته  عمادات،    ىإل  بدورهاتنقسم    الولاية  يرجع بالنظر إلى لامحوري    قسم إداريالمعتمدية:    122

 وتحت سلطة الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة...   

 ومناطقها من ولاية زغوان. يتعلق بتحديد معتمدية الزريبة ، 1993ديسمبر  16وزير الداخلية مؤرخ في  قرار من وزير الدولة 123

 . يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة من ولاية زغوان، 2019فيفري  18مؤرخ في  2019لسنة  200أمر حكومي عدد  124

 . 104، ص2016تونس، وزارة الشؤون المحلية،  وزارة الشؤون المحلية، النظام البلدي ]التقسيم الترابي[، الجمهورية التونسية،  125

لى س نة  أ ما الكيان الثا ،  1965لث فيمثل اليوم "عاصمة" البلدية: حمام الزريبة، والتي تعود نواتها ال ولى ا 

"الحمام" الحارة  المياه  الفليورومنبع  لمنجم  خاصة  وجودها  ارتبط  التي   118وقد  الحكومة  من  بتشجيع  وذلك 

زريبة العليا" ومن  منحت السكان ال وائل، الذين انتقلوا للمكان من قرية الزريبة التي أ صبحت تسمى "ال

، ثم بعد ذلك أ عدّت للذين تلوهم مقاسم في مرحلة  119مسكن( 85بعض المناطق المجاورة، مساكن جاهزة )

الموضع   لوعورة  نظرا  والس ياسي  الاجتماعي  والتأ طير  الس يطرة  حكام  ا  ذلك  من  الهدف  كان  وقد  ثانية، 

 ال صلي بالزريبة العليا. 

حداث حركية اقتصادية واجتماعية وقد نجح منبع المياه المعدنية الحا رة "الحمام" ومنجم الفليور "المينا" في ا 

"التعبئة  بعد  أ هلها،  مما  منطقتها  في  ال ساسي  الحضري  الكيان  لتكون  المجال  الثالثة  النواة  هذه  منحت 

ع  ، وهي تضطل 121، في النظام البلدي التونسي القدي1980120الس ياس ية" اللازمة، لترتقي لرتبة بلدية س نة  

، وفي رقعة ترابية تتطابق بشكل كبير مع التراب 123تاريخ تسميتها  1993منذ س نة    122بوظيفة مركز معتمدية

داريا وترابيا على ثمانية عمادات 124البلدي الحالي للزريبة الجوف الشرقية،    -(1: )125، وهي تشرف بذلك ا 

  - ( 6الزريبة قرية، )  -(5م الشمالية، )الزريبة حما  -(4الزريبة حمام الجنوبية، )  -(3الجوف الغربية، )  -(2)

 عي البطرية.  -(8جرادو، ) -(7بوعشير، )

هكتار، يتوزع على ثلاث وحدات كبرى: النس يج   240يمتد المجال الحضري لمدينة حمام الزريبة على حوالي  

ال ول  شمال  يوجد  الذي  الصناعي  الحي  ونس يج  الا داري  الحي  يتوسطه  والذي  للبلدة  والسكني   الرئيسي 

تتخذ الخطاطة العامة ونس يج منطقة "الحمام" غربهما الذي ينتظم حول منبع المياه المعدنية الحارة؛ "الَحمام"،  
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طريق نافذة من جهة واحدة، يحدث في نهايتها في الغالب تدبير يسهل عملية الاستدارة والعودة على    (:Cul de sacطريق مسدودة )  126

ارع يتفرع الطريق الجهوية  الأعقاب، وهي الخطاطة التي تهيكل الشريان الرئيسي لمدينة حمام الزريبة التي تتمفصل أهم أنسجتها حول ش

 كلم حتى مستوى وجود منبع المياه المعدنية الحارة "الحمام".  3، وتمتد على حوالي 133عدد 
ويقوم هذا النموذج على جلب مؤسسات أجنبية تركز وحدات صناعية صفيرة تقوم    (:Import Substituionsالتوريد بالوكالة )  127

ده الأصلي دون أي مبيعات في السوق  ل فيها بإتمام جزء من مكونات منتوجها، تكون غالبا في مراحله النهائية، بيد عاملة تونسية، ثم تعيده لب

 ... 1972لسنة   38-72قانون  :72ون نون المعروف بقاانخاصة القودعم هذا المنوال ية، المحل
  ضمن منتدى آراء الخامس، جمعية آراء للمدنية والمواطنة دور المنطقة الصناعية بالزريبة في التنمية المحلية"،  داود )محرز(، "  128

   .2015فيفري  19مقر بلدية الزريبة، ، بالتعاون مع النيابة الخصوصية لبلدية الزريبة

، وتتكون من تقرير اجتماعي واقتصادي وتراتيب  1985جانفي    10مؤرخ في    85جب قرار عدد  وهي الوثيقة المصادق عليها بمو  129

 عمرانية، أعدتها مصلحة المستوطنات البشرية التابعة لإدارة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية بزغوان. 

 .  2007أكتوبر  02مؤرخ في   2007- 2415عليه بموجب أمر عددمصادق  130

مكانيات وصلها    126للمدينة هيكلة أ و شكل "طريق مسدودة"  ينتهيي عند الحمام، وهو ما يحد من فرص وا 

 بمناطق عديدة من بلديتها برغم مسافة بضع مئات ال متار التي تفصلها عنها. 

يضم حيها الا داري أ هم مرافقها الجماعية الضرورية: مكتب بريد وقصر البلدية ومقر المعتمدية ومكتبة عمومية... 

عدادية ومدرس تان أ ساسيتان وملعب كرة قدم ودار للش باب ودار  كما يوجد بالمدينة معهد ثانوي و  مدرسة ا 

جملي   بعدد  جزئي  على  الصناعي  حيها  ويمتد  ال ساس ية...  للصحة  ومركز  الصناعات   93ثقافة  في  مصنع 

 .127الميكانيكية والكيمياوية والمنزلية... ترتكز جل أ نشطته على التوريد بالوكالة

الاقتصادية للمدينة خاصة حول الس ياحة الموسمية حول منبع المياه المعدنية الحارة، فيما يقتصر  وتتمحور الحياة  

س نة   بعثه  منذ  الصناعي،  الحي  شغل2002دور  مواطن  توفير  على  تربية 128،  نشاط  لى  ا  تستند  كما   ،

لى بعض المنتجات الفلاحية ال خرى مثل الزيتون والحبوب... أ ما عن   ضافة ا  منجم الفليور  الدواجن، هذا ا 

فقد استنفذ مخزونه منذ بداية تسعينيات القرن العشرين وبقي موضعه شاغرا ومخلفاته حاضرة في المشهد  

 الحضري للمدينة.  

ويظهر  ،  2007130، أ قرت مراجعته س نة  1985129وقد خضعت مدينة الزريبة حمام لمثال تهيئة يعود لس نة  

من   كمجموعة  الا جمالية  صورته  في  المدينة  من مثال  مجموعة  فهو  البناء،  لمساحات  المتتالية  الاقتطاعات 

طرق  ش بكة  على  يغلب  فلاحي،  مسلك  وريثة  متعرجة  طريق  لمحور  تلقائي  المشدودة بشكل  التقس يمات 

مدينة حمام الزريبة في المناطق السكنية الشكل الشطرنجي غير التراتب، فيما تنفتح طرق المنطقة الصناعية 

ال  الهيأكل  من  شكة  المدن  على  كل  حال  هو  كما  المدينة،  وتعيش  والمركبة...  والمشعة  والتراكزية  شطرنجية 

التونس ية، حالة من الارتباك في طابعها المعماري حيث تتجاور كل المرجعيات والكتل والمعالجات وال لوان 

 والمواد...

I -2 :الصبغة "الحزامية" للبلدية ضمن وثائق التهيئة الترابية . 
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، وهو الأمر تهم المناطق الحساسة والتجمعات العمرانية التي تتطلب صياغة أمثلة توجيهية خاصة، والتي تضبط قائمتها بأمر  وهي  131

برى والمناطق الحساسة التي تتطلب  بضبط قائمة التجمعات العمرانية الكالمتعلق    ، 1998  وبرأكت  28مؤرخ في  ال  1998لسنة    2092عدد

 إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة. 

ضمن الظاهرة الحضرية في تونس، تونس، دار سيراس للنشر   "السياسات الحضرية في الجمهورية التونسية"، الطياشي )حسن(،  132

 . 85، ص1993والمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر، سلسلة مراجع، 

 بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.المتعلق ، 1994نوفمبر  28مؤرخ في  1994لسنة  122من القانون عدد  5الفصل  133

التهيئة الترابية في مقدمة التسلسل التراتب ل دوات التعمير التونسي، بعد النصوص التشريعية،  تقع أ دوات 

تليها أ دوات التهيئة العمرانية: أ مثلة التهيئة العمرانية وأ مثلة التقس يمات... وتتكون على الصعيد الوطني من  

ونجد في هذا  ،  131مثلة التوجيهية للتهيئة المثال التوجيهيي لتهيئة التراب الوطني، وعلى الصعيد الا قليمي من ال  

الس ياق وعلى سبيل الذكر المثال التوجيهيي لتهيئة تونس الكبرى والمثال التوجيهيي لتهيئة صفاقس الكبرى 

لى: " والمثال التوجيهيي لتهيئة المجموعة العمرانية بزغوان... وهي تهدف بال ساس   دماج  ا  التحكم في المجال وا 

 .132ها كل أ جزاءه وتحقيق تكامل 

تهدف   توجيهية  وثيقة  أ نه  على  الوطني  التراب  لتهيئة  التوجيهيي  المثال  الترابي  ويعرّف  المجال  تنظيم  لى  ا 

دمج   عبر  وذلك  الوطني  الصعيد  لتسهيل  على  اللازمة  التحتية  البنى  بعث  خلال  من  الوطني  التراب 

وتوجيه  الطبيعية  الموارد  صيانة  باعتبار  الحضري  التوازن  وكذلك  تشجع    المبادلات  التي  الاختيارات 

فتضبط   للتهيئة  التوجيهية  ال مثلة  أ ما  الوطني،  التراب  على  الاقتصادية  نشطة  لل  متوازن  توزيع  على 

"]...[ التوجهات ال ساس ية لتهيئة المناطق الترابية المعنية وذلك اعتبارا للعلاقات مع الجهات المجاورة  

التوسع   بي  عليه  المحافظة  يتعي  الذي  ال نشطة  والتوازن  الفلاحية  ال نشطة  وممارسة  العمران 

 ." 133.  ..الاقتصادية ال خرى 

دمج المجال الوطني،  ويمكن القول بناءا على ما تقدم أ ن الكلمات أ و الصيغ المفاتيح في أ هداف هذه الوثائق:  

المناطق وبي  ال نشطة  بي  والتوازن  والمبادلات،  الوصل  يتعوتسهيل  فيما  رصده،  س نحاول  ما  وهو  لق  . 

بولاية زغوان، ويتمثل هذا الجزء من المقال في جرد    ببلدية الزريبة ضمن القطاع الترابي  بالتوجهات الخاصة

المثال  مختلف التوجهات التي تنص عليها أ دوات التهيئة الترابية التي تهم تراب الولاية ومن خلالها البلدية:  

لتهيئ  التوجيهيي  والمثال  الوطني  التراب  لتهيئة  المنطقة  التوجيهيي  لتهيئة  التوجيهيي  والمثال  الكبرى  تونس  ة 

للشمال  بزغوان- الاقتصادية  العمرانية  المجموعة  للتهيئة  التوجيهيي  والمثال  هذه الشرق  أ ن  لتبي  محاولة  في   ،

 التوجهات دعمت وكرست طابع حزامي للولاية ومن خلالها بلدية الزريبة. 
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134 Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Direction Générale de l’Aménagement du 

Territoire, Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National, Etude Stratégique (Rapport Final), DIRASSET-

GROUPE HUIT-IPIG, 2007, p27-28. 

135Ibid.,, p61-58. 

الشرقية   المنطقة  ضمن  الزريبة  بلدية  تراب  الترابية  يندرج  التهيئة  أ دوات  في  تمثل  لم  والتي  زغوان  لولاية 

والاختيارات التنموية، وعلى سبيل التخصيص في المثال التوجيهيي لتهيئة التراب الوطني، أ كثر من ظهير  

وفي أ فضل الصور أ حد   لمنطقة تونس الكبرى والساحل،  والنفوذ والربط  لحل مشأكل التحوضر  أ و متك  

لحضري لهذا الا قليم، رغم أ ن الوثيقة في تشخيصها تؤاخذ هذا الطابع التراكزي نحو مكونات حزام التضامن ا

العاصمة وتؤكد على خطورة ظاهرة "عظمة الرأ س"، وهي تعتبر هذا القطاع من جهة زغوان أ حد الممرات  

مع   التفاعل  وعوض  لحوضرتها،  مهم  ورافد  الساحل،  بتراب  الكبرى  تونس  تراب  وصل  على  القادرة 

على:  الخصوصي ينص  وبلدياتها  للجهة  المحلية  يربط  ات  الكبرى  تونس  حول  سريع  حزامي  شريان  حداث  "ا 

 . 134ويمكن من تحويل الحركة المرورية خارج العاصمة"   A4و  A1الطريق 

ويتعمّق هذا التناقض ويصبح أ كثر وضوحا عندما نجد أ ن المثال التوجيهيي لتهيئة المجموعة العمرانية بزغوان 

مجال   شمال يقسم  تقريبا:  زاوية  خط  حسب  نصفي  لى  ا  قطاعها  -جنوب  \غرب-الولاية  ليس تثني  شرق، 

"السيناريوهات"  وتقدي  و"التحليل"  بالعمل  ويكتفي  وصواف،  والناظور  الفحص  معتمديات  الغربي، 

 و"المقترحات" و"التوجهات" في معتمديات )بلديات حاليا( مجالها الشرق: بئر المشارقة وزغوان والزريبة، 

وهو بالضبط المجال التي تعتمد عليه الاختيارات "الحزامية" لل مثلة السابقة، والذي يشمل أ يضا موقع تركيز  

يشمل   كما  بالولاية،  الكبرى  تونس  واس تقطاب  تأ ثير  لمجال  ال وسع  القطاع  يمثل  وهو  اللوجستية،  المنصّة 

وغل هذا الاختيار في مزيد من التعميق المجال الصناعي للجهة والذي يعول عليه لتخفيف أ عباء الا قليم، لي

في التباين الموجود بي هاذين القطاعي من الولاية على المس توى الطبيعي والبشري والاقتصادي، فالقطاع 

الجنوبي منطقة -القطاع  وهي  الوسطى"،  "الكتلة  لمنطقة  ال دوات  نفس  وحسب  ينتمي  الولاية  من  الغربي 

وتضم كسرى  حتى  وتمتد  ومنفرة،  الوطني   طاردة  التراب  لتهيئة  التوجيهيي  المثال  يعتبره  الذي  بوعرادة  ممر 

 .  135عازل

أ ول: تهيئة  سيناريو  في  المثال  فضاء    ويقول  بزغوان  العمرانية  المجموعة  لتهيئة  التوجيهيي  المثال  منطقة  "تمثل 

عادة انتشار لبعض صناعات تونس الكبرى وخاصة في قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور ، وهي  ا 

كذلك مجال اقتصاد فلاحي تخومي يساهم بشكل مطرد في تلبية الحاجيات المتزايدة لسوق تونس الكبرى.  

- وهو ما يتطلب مزيد من دعم كل محاور الوصل في اتجاه منطقة الدراسة ]الهلال الشرق من اتجاه شمال 
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136 Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, DGAT, Schéma Directeur d’Aménagement de 

l’Agglomération de Zaghouan, (Zaghouan-Bir M’Chergua-Jbal Oust), Rapport de deuxième phase, SEE Consult/ESPACES, 

Juillet 2002, p136. 

137Ibid., p138. 

138Ibid., p121-122. 

المبدعة"؛ إنجاز شريط وثائقي وقاعدة بيانات حول بيئة التصميم والابتكار  شروع "الزريبة: بلديتنا المصممة  مالحلواني )محمد(،   139

 .2020، والفني  الأدبي صندوق التشجيع على الإبداع  ، تونس وزارة الشؤون الثقافية، المشروع(ببلدية الزريبة)دراسة 

"الا دماج  يضيف على ما ذكر  ، أ ما في السيناريو الثان  136شرق من ولاية زغوان[" - غرب حتى اتجاه جنوب 

شرق من ولاية زغوان[  - غرب حتى اتجاه جنوب - الكامل لمنقطة الدراسة ]الهلال الشرق من اتجاه شمال 

طار مجال جهة وعوض أ ن يحرص على   ،137في مجال التحوضر للعاصمة."  وهو تصوّر يتجاهل أ نه يعمل في ا 

بمن منها  جزء  لحاق  وا  فصلها  اتجاه  في  يسير  مجالها  دماج  لتخفيف ا  كمتك   وتونس،  قليم  ا  تحوضر  ونسق  طق 

ال عباء ومخزن لتوفير الحاجيات من مواد بناء وغذاء، ويترك مجال واسع من الولاية في حاجة ماسة للتفاعل  

 والا دماج مع ال ول، بما يش به منطقة "ظل".

لى الا بقاء على ضعف الش بكة الحضرية للولاية، حيث   تبقى الوظيفة ال ساس ية  لقد أ دت هذه الاختيارات ا 

العلاقات  هذه  فباس تثناء  لامحورية،  كمقرات  بصبغتها  مرتبطة  دارية  ا  بلدياتها،  مراكز  وبقية  الولاية،  لعاصمة 

والوظائف الا دارية، تبقى جاذبيتها ضعيفة ويعوقها القرب الكبير من المجال الحضري لمدينة تونس، ولا تقوم  

 تحدث حولها الديناميكية القادرة على خلق مفعول التنش يط بالدور الاس تقطابي سوى بشكل ضعيف، ولا

للشغل   باعثة  الجهة،  وخارج  وجهوية  محلية  ومبادلة،  أ دفاق  ش بكات  بدورها  تبعث  والتي  والاستثارة، 

 .138والثروة: تعوقها بشكل ثقيل ضعف الخدمات وعدم اكتمال البنى التحتية 

II -   :الموارد والمبادرات الا بداعية لمدينة حمام الزريبة وتراب بلديتها 

بلديتنا  "الزريبة:  مشروع  ضمن  بدوره  يندرج  الا نجاز(  )بصدد  ميدان  بحث  نتائج  لى  ا  الباب  هذا  يستند 

الشؤون  بوزارة  والفني  ال دبي  الا بداع  التشجيع  صندوق  بتمويل  حظي  مشروع  وهو  المبدعة"،  المصممة 

شراف الباحث والمنشط الثقافي محمد الحلوان، الذي يشرف على الثقافية   التونس ية، وينجزه فريق البحث با 

لى   " تجذير نادي  نادي التصميم والابتكار بدار الثقافة بمدينة حمام الزريبة، ويهدف المشروع بال ساس ا 

نجاز شريط وثائقي وقاعدة بيانا  ت حول الممارسات التصميمية  التصميم والابتكار في بيئته المحلية من خلال ا 

بداعية وما يتصل بها بالقطاع الترابي الجديد لبلدية الزريبة"   .139والا 

كل  يشمل  مصور  ميدان  تحقيق  مسار  في  المشروع  والتجارب     يتمثل  والمهارات    والمبادراتالشخصيات 

صاته الفرعية: فضاء والتقنيات ذات الصلة بالمشهد التصميمي والا بداعي )تراثي ومعاصر( في مختلف اختصا
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140 PECQUEUR (Bernard), Op. Cit., p304. 

شهار سمعي بصري وتصميم خطي وحرف ومنتوجات مادية وأ غراض حياتية يومية -وتصميم أ ثاث ومنتوج وا 

وأ دوات منزلية ومبتكرات غذائية وعلاجية وتصميم أ زياء ومبادرات وتظاهرات... وبمختلف اهتماماتها: تصميم 

. والتي يمكن رصدها في المجال البلدي الجديد  أ يكولوجي وتصميم اجتماعي وتصميم تراثي وتصميم مواطني..

 للزريبة يتوج بشريط وثائقي مصور وقاعدة بيانات تفاعلية.

كما يشمل التحقيق الحرف التراثية للمجال الترابي الجديد لبلدية الزريبة مثل الفخار وضفيرة الحلفاء والنس يج  

اصرة وحدادة وقولبة وقص باللازار... ويدرس  اليدوي، ويتناول البحث الميدان الحرف الحديثة من نجارة مع

ما   كل  ويشمل  وجير...  وجبس  وحلفاء  وخشب  وصوف  طي  من  المس تعملة  والتقنيات  المواد  المشروع 

التصميمية   التجارب  أ يضا  المشروع  ويتناول  حديثة.  وتكنولوجيا  معاصرة  وتقنيات  آلات  أ من  بالبلدية  يتوفر 

ممن العليا  الشهائد  ل صحاب  الا بداعية   والا بداعية  الصناعات  فروع  مختلف  في  تجاربهم  طلاق  ا  من  تمكنوا 

 المذكورة سواء كانوا ينشطون داخل المجال الترابي للبلدية أ و خارجها.

بداعي: موارد ومبادرات، تتوزع على    89وقد تمكن فريق المشروع خلال ثلاثة أ شهر من رصد   عنصر ا 

بداعية محلية   -(1تصنيفها في صنفي أ ساس يي: )  كافة أ رجاء التراب البلدي الجديد للزريبة، يمكن موارد ا 

بداعية،  لى صناعات ا  ببلدية الزريبة: وتتمثل في عناصر ثقافية وطبيعية ذات قابلية عالية للتثمي وللتحول ا 

المبادرات الا بداعية: وتتثمل في مجموع التطبيقات الفعلية، في مس تويات مختلفة من التقدم من الا نجاز،    -(2)

تي انطلقت فعليا في التثمي وفي ما يمكن تسميته "الانتقال الا بداعي" أ و ما يمكننا أ ن نسميه اقتباسا من وال

 بـ"المناشط" الا بداعية. 140أ دبيات التنمية الترابية 

II -1 :الموارد الا بداعية المحلية ببلدية الزريبة . 

عالية   قابلية  ذات  وطبيعية  ثقافية  عناصر  في  في تتمثل  دراجها  ا  يمكن  ومبادرات  ممارسات  وللتحول  للتثمي 

لمس تقبل ضمن الصناعات الا بداعية وتتمثل خاصة في جملة من المعارف الحرفية واليدوية والمواد والروايات  

رصد   من  التحقيق  تمكن  وقد  المميزة...  المشهدية  والمواقع  ذاكرة  ومواقع  والتسميات  أ و    53الشفوية  عنصر 

بداعي تنت  شر على كامل أ رجاء التراب البلدي للزريبة وخاصة في عمادتي الجوف الشمالية والجنوبية  مورد ا 

 والزريبة حمام الشرقية والغربية... 

وقد سجل التحقيق في هذا الصدد الوجود التلقائي واليومي لحرفة الفخار التي ترتبط بجل البيوت في عمادتي  

ا المرأ ة في هذه المناطق من تحقيق حاجياتها المباشرة من  الجوف، كممارسة موروثة وبس يطة تتمكن من خلاله 
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ضمن مختارات من الأيقونة التراثية بولاية  "أيقونات من العادات والتقاليد والمهارات المحلية بولاية زغوان"،  داود )محرز(،    141

زغوان، جمعية آراء للمدنية والمواطنة بالشراكة مع دار الثقافة أبو القاسم  إشراف: ياسين الحلواني ومنى الحلواني ومحرز داود،  زغوان،  

 . 155-145، 2018جهوية للشؤون الثقافية بزغوان، وبتمويل من مؤسسة المورد الثقافي، الشابي بزغوان والمندوبية ال

 . 59، ص 1990تونس، الدار التونسية للنشر والمعهد القومي للآثار والفنون،  الفخار الريفي بتونس، البقلوطي )الناصر(،  142

عدد من ال دوات المنزلية ذات ال همية البالغة على غرار "الطابونة" )فرن تراثي لطهيي الخبز( و"الغناي" 

ناء يس تعمل لطهيي خبز رقيق( لصنع الخبز و"الكانون" )الموقد( للعديد من الاس تعمالات وخاصة طهيي  )ا 

 ... الشاي والتدفئة

جنوب   الموجودة  البطرية  عي  قرية  في  وجودها  صيغ  أ فضل  البلدي  التراب  في  اليوم  الحرفة  هذه  وتعرف 

لى العصر الحجري    141التراب البلدي، حيث نجد مسار صناعة فخار حسب منوال تراثي  يعيده المؤرخون ا 

دماجية بحيث ، وبالاعتماد على مخزون من الطي الموجود في محيط القرية، وفي مقارب142الحديث ة عائلية ا 

بعد   وتسويقها  المنتجات  لطهيي  ومواد  طي  من  العمل  مس تلزمات  جلب  على  )ال زواج(  الرجال  يسهر 

للغرض...  معدة  صغيرة  أ فران  في  وتمليسه وطهيه  الطي  عداد  ا  على  النساء )الزوجات(  تعمل  فيما  صنعها، 

  زينة... وتصنع القرية "ماعون": أ وان للطهيي ولحفظ الماء وكذلك عناصر

ومن العناصر الا بداعية ذات الطابع التراثي التي تثير الاهتمام نجد النس يج اليدوي الذي تنتشر منتجاته في  

مسكن شملت    72جل البيوت عبر تراب البلدية، فيما تكاد المهارات والتقنيات المتصلة به تندثر، فمن جملة  

وجدنا   وأ    49بالتحقيق  أ رضية  منسوجات  على  تحتوي  التقليدية مسكن  المناويل  حسب  منسوجة  غطية 

المعروفة في المنطقة وتحمل زينة وأ شكال مميزة على غرار: "الحوتة" أ و "قرن مشالة" و"المنقالة"... بال لوان  

المعروفة تقليديا وخاصة ال زرق وال سود وال بيض... وفي المقابل لم نجد أ ي نول للنس يج بأ ي من البيوت  

يع يؤكد بأ ن "الصنعة ماتت" ولم تعد قادرة على تغطية تكاليفها، كما لم يعد هناك  المشمولة بالتحقيق والجم 

نسوة تش تغلن بهذه الحرفة خاصة بعد تركيز الحي الصناعي بمدينة حمام الزريبة. كما تؤكد المعطيات التاريخية  

ن الحلفاء ينصح به أ ن المنطقة كانت تتميز بصناعة الحصير، وخاصة ما يطلق عليه بـ"المهبولة" وهو منتج م

 اليوم صحيا...

وتزخر المنطقة البلدية بالعديد من ال ساطير والروايات الشفوية والتجارب الشعرية والتي تركت أ ثرا كبيرا 

في مشهد المنطقة ويمكن بناءا عليه العمل على التفاعل معها وتثمينها، حيث سجلنا على سبيل مثال رواية 

في مكان قريب من قرية الشرشارة" بمنطقة الجوف، كما عرفت فوق    شفوية تقول بأ ن "سفينة نوح رست

جبل القلعة بالزريبة العليا شجرة كبيرة جرى الاعتقاد بي أ هل القرية أ نه كل من تجرأ  وصعد لموضعها يلقى  
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143 GROSSIN (Jean), "Le village de Zriba- Tunisien", In Bulletin Economique et Sociale de la Tunisie, N°74, 1953, p61. 

رية حتفه، كما تتميز الزريبة العليا بتجربة شعرية تراثية لشاعر كان أ هل القرية يهابون هجاءه، فيما كان للق

لى ما يسمعه من حكايات ممن عاصره...    فداوي يروي قصص وخرافات قديمة بالا ضافة ا 

بداعية التي تتوفر عليها المنطقة البلدية بالزريبة ش بكة من أ ماكن الذاكرة والمواقع ال ثرية  ومن أ برز الموارد الا 

ة، حيث سجل التحقيق الميدان موقع  ذات الرمزية العالية وفي العديد من ال حيان ذات القيمة التاريخية المميز 

عنق وادي    سقوط طائرة أ لمانية خلال الحرب العالمية الثانية شمال المنطقة البلدية، كما يسجل التحقيق موقع

أ ميلكار،143الحمام جيش  قبل  من  سبنديو  على  القضاء  وقع  حيث  المواقع    ،  من  ش بكة  لى  ا  بالا ضافة  هذا 

جرادو   بمنطقة  الفوار  وموقع  بوعشير  بمنطقة  سرجماس  موقع  غرار  على  التراثية  العمرانية  وال نسجة  ال ثرية 

وموقع الجوف وموقع البليدة المجهول شمال التراب البلدي، وهو نس يج عمران أ ثري شبيه بموقع الزريبة العليا 

 ير ابراهم بمنطقة راس الصعدة، على بعد كيلومترين شمال مدينة حمام الزريبة.المعروف نسبيا، وموقع هنش

وسجل التحقيق عدد من المواقع المشهدية المميزة على غرار موقع "قصاع النسور" الذي يمثل موقع طبيعي 

لى مزار للن  سور  في شكل مقعرات ذات هيكلة قريبة من الصحون الكبيرة التي تحبس مياه ال مطار فتتحول ا 

في أ وقات معينة من العام، ليطلق عليها هذه التسمية، كما تحتضن البلدية، في الجزء من الحديقة الوطنية 

زغوان  لجبل  الجنوبي  السفح  في  المحفورة  الصخرية  الجدران  من  عدد  شرافها،  ا  تحت  الواقع  زغوان  بجبل 

زغو  مدينة  بي  المحدثة  الجديدة  الطريق  خلال  من  متاحة  مدة  منذ  وهي  أ صبحت  زكير،  عي  ومنطقة  ان 

لى المميزات التي تتمتع بها ش بكة من   تشكل مشاهد مميزة ذات خصوصيات جمالية عالية، هذا بالا ضافة ا 

بالطرقات  وصل  أ كثر  ال ن  أ ضحت  وقد  الطوبوغرافيا  مع  بتفاعلاتها  والجوف  لنصارين  عي  بمنطقة  القرى 

 مميزة.  البلدية المحدثة بما يجعلها مؤهلة لتكون ش بكة زيارة

II -2  :المبادرات الا بداعية ببلدية الزريبة . 

بداعية النش يطة، في مس تويات مختلفة من التقدم في الا نجاز،   تتثمل في مجموع التطبيقات الفعلية أ و الموارد الا 

والتي انطلقت فعليا في تثمي مهارة أ و موقع أ و تفاعل فردي أ و جماعي حول تقنية أ و مادة تراثية أ و معاصرة  

 تكنولوجيا حديثة... وذلك باهتمام اجتماعي أ و أ يكولوجي...   أ و

تتمثل أ ولى الفئات من المبادرات النش يطة التي يمكن أ ن تشد الانتباه في مجموعة من الشخصيات المصادر:  

للاتصال   الحديثة  التكنولوجيات  لى  ا  بالاستناد  وتعمل  المدن  المجتمع  طار  ا  في  تنشط  التي  ومجتمعية،  بحثية 

تمهيد الزريبة  ببلدية  محلية  ثقافية  خصوصيات  براز  ا  على  تجربة والمشاركة،  الس ياق  هذا  في  ونجد  لتثمينها،  ا 
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 . 2003نسكو، منظمة اليواتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، من  2المادة 144

ولد الفجة، وهو اللقب الذي عرف به في صفحات التواصل الاجتماعي، وهو فعلا ابن قرية الزريبة العليا 

وقد تمكن خلال الس نوات ال خيرة  وعايش جزء مهم من تاريخها يعود للنصف ال ول من القرن العشرين،

 ونشرها في مؤلفة خاصة به. من توثيق شهادة ما عاينه حول القرية 

صفحة متوسطة القياسات   61في  "تراث في الذاكرة. الزريبة العليا"،  كتاب    2020لقد صدر في شهر أ وت  

تفاعل السكان المحليي بالقرية مع مقال تشمل جل مظاهر  57بال لوان، مودع بدار الكتب الوطنية، يضم 

نها عبارة عن    لفنية والاقتصادية النفعية الوظيفية المتصلة بها...بيئتهم ومجمل تعبيراتهم الاجتماعية والثقافية وا ا 

"]...[ الممارسات والتصورات  شهادة دقيقة تغطي كل مكونات التراث اللامادي كما تعرفه منظمة اليونسكو:  

آلات وقطع ومصنوعات وأ ماكن ثقافية   - وأ شكال التعبير والمعارف والمهارات  تعتبرها  التي    - وما يرتبط بها من أ

 . 144الجماعات والمجموعات، وأ حيانا ال فراد، جزءا من تراثهم الثقافي." 

لى   1967بالزريبة العليا وعاش بها حتى س نة    1938ولد الكاتب محمد بن علي ال بيض س نة   تاريخ انتقاله ا 

دارة. عرف ولد ا لفجة، حمام الزريبة، عمل بمنجم الزريبة واضطلع بالعديد من الوظائف أ خرها مس تكتب ا 

وهي البطحاء التي يفتح بها منزله بالزريبة العليا، بولعه بالكتابة والرسم، على غرار الرسومات ذات التعبيرية 

 العالية التي حلى بها الكتاب كشواهد. 

كما نجد تجربة ثانية مماثلة ولكن تحاول ان تشمل قطاعات أ وسع من تراب بلدية الزريبة، وهي تجربة الباحث 

محمد الوثائق   المحلي  مطابقة  على  س نوات  منذ  يعمل  والذي  الزريبة،  بلدية  في  موظف  وهو  رقاز،  العربي 

كتابه  عداد  ا  بصدد  وهو  المنطقة،  بها  تتمتع  وتاريخية  تراثية  عناصر  من  ميدانيا  يعاينه  بما  المختلفة  ال رش يفية 

الحاج الصغير الذي توخى  الخاص حول تراث البلدية. كما نجد تجربة ثالثة للناشط المدن والس ياسي مكرم 

منحى أ كثر "براغماتية" من سابقيه، حيث وجد بأ ن العمل على تثمي الرصيد العقاري والمعماري لقرية الزريبة  

العليا يصطدم بحقيقة عقارية مشتتة، وأ ن انتظار تدخل رسمي س يطول، فقرر أ ن ينطلق من ملكيته لجزء 

طار ميراث عائلته، ليعمل على ا قتناءه من بقية الورثة وتحويل تدريجيا لفضاء مقهيى ومطعم  من مسكن، في ا 

س ياحي: "دار الزريبة"، ثم أ خذ في تعميم التجربة باقتناء أ جزاء كبيرة النسب من مواريث دور أ خرى ثم 

العمل بشكل تدريجي على تصفية مس تحقاتها حتى تؤول له مليكتها، وهو بصدد تشكيل ش بكة من الدور  

فيما يحاول أ ن يجد طريقة يساهم من خلالها في تقني كل عملية تدخل على النس يج  لمشروع س ياحي أ كبر، 
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طار أ شغال جمعية صيانة  عادة توظيفه والاس تفادة منه في صيغة شبيه بتراتيب التعمير، وقد تمكن في ا  وا 

 القرية من ترميم جزئي للجامع وتسجيل كمعلم تاريخي. 

مجموعة الميدان  التحقيق  سجل  المقابل  ذات    في  الحياتي  المعيشي  وكذلك  الفني  الطابع  ذات  المناشط  من 

الزريبة  حمام  في  نجد  المثال  سبيل  فعلى  والس ياحية...  والفلاحية  والتكنولوجية  ال يكولوجية  الاهتمامات 

تصميمية مميزة، تتمحور ال ولى حول بحث عملي في تجديد وتهذيب -والزريبة قرية تجربة معمارية وتجربة فنية

معمارية بالمدينة في تدخلات ذات طابع معاصر يحاول أ ن يدمج بعض العناصر المعمارية التراثية،  واجهات  

أ ما التجربة الثانية فتتمثل في ورشة بحث يومي في نماذج س يارات يقوم صاحبها برسمها يدويا وتجس يدها في  

وظيفية، يقوم نجار بمعالجة أ لواح    وفي تجربة شبيهة ولكنهانماذج ثلاثية ال بعاد باعتماد مادة خشبية مسترجعة،  

نجاز مقاعد ومحابس وعناصر زينة توظف في المقاهي والمطاعم والمنازل.. عادة تطويع أ خشابها في ا  .  التحميل وا 

لى   ا  وتحويلها  البلاستيكية  القوارير  بتذويب  لنصارين  عي  منطقة  في  الحرفيي  أ حد  يقوم  لوقاية  كما  أ غماد 

 ظف في الش بكات داخل الجدران المبنية. ال سلاك الكهربائية التي تو 

ويتمثل الصنف الثالث من المبادرات والمناشط الا بداعية في أ فراد أ و مجموعات أ و حتى مؤسسات تتفاعل  

مع المعارف والمهارات والتكنولوجيات المعاصرة، حيث نجد على سبيل المثال عدد من أ بناء المدينة والبلدية  

الا شها التصميم  في  ينشطون  في ممن  وتفاعلات  تصورات  ويقدمون  البصري،  السمعي  وكذلك  الخطي  ر 

مختلف   في  وذلك  لبيئتهم  العام  المشهد  مع  تتفاعل  التي  البصرية  السمعية  والمنتجات  الا شهاري  الميثاق 

المناس بات والتظاهرات التي تعيشها بالا ضافة لما يقدمونه من خدمات لحرفائهم، كما نجد مجموعة من الش باب 

طار نادي في دار الش باب بالزريبة، فيما تعمل مبادرة أ خرى على تنفيذ الذين ينش طون في الروبوتيزم في ا 

الجامعة   من  متخرج  شاب  ويهتم  اللازار،  قص  آلة  أ خلال  من  مختلفة  ووظيفية  هندس ية  وأ شكال  زخارف 

 ومهتم بالذكاء الصناعي... 

III -    بداعي: وثيقة توجيهية لمشروع تنمية بلدية الزريبة بمنطلق  ا 

III -1 :المنطلقات والركائز الا بداعية لمشروع تنمية بلدية الزريبة . 

لقد أ كد ما س بق عرضه من نتائج بأ ننا أ مام مدينة صغيرة )مركز محلي في مس توى سفلي( تعيش من جهة 

قليم تونس، وهي تشترك في ذلك مع عاصمة ولايتها، وهي من جهة   على وقع طابع طوق في خدمة حوضرة ا 

التحقيقات ثاني بينت  وقد  وترابيا.  داريا  ا  عليه  والا شراف  بلدي  مجال  لتأ طير  قليلة  س نوات  منذ  تتقدم  ة 

المختلفة أ ن مدينة حمام الزريبة وتراب بلديتها يزخران برصيد هام ومتنوع من الموارد والمبادرات الا بداعية 
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لى شريك فاعل لا قليم تونس وجزء مندمج منه    القادرة على المساهمة الفعلية بالنهوض بهذا التراب وتحويل ا 

بداعي مواطني.  ولكن من خلال وقدراته المحلية الخصوصية وبمحتوى ا 

وبناء على ما عرض يرتئي هذا البحث أ ن يقدم مشروع يتطلع لجعل بلدية الزريبة: بلدية مبدعة، أ ي قطب 

وتج تفاعلات  اس تقطاب  على  قادر  والاختصاصات  وال بعاد  المنابع  متعدد  بداعي  واجتماعية ا  بداعية  ا  ارب 

مس توى   على  المنافسة  على  عالية  قدرات  تمنحها   متفردة  مميزات  ذات  وتظاهرات  أ فضية  أ طر  في  وثقافية 

لى التوجهات التالية: )أ ( والا دماجية بي المبادرات   دعم الوصل  -جهوي ووطني وعالمي. ويستند المشروع ا 

تعزيز المقروئية الواقعية والافتراضية    -ف مدنها وقراها، )ب(والموارد الا بداعية للبلدية ومن خلالها بي مختل

تحفيز وتنش يط التفاعل   -للموارد والمبادرات الا بداعية بالبلدية ومن خلالها مختلف مكوناتها الترابية، )ج(

والاجتماعية  الترابية  مكوناتها  مختلف  خلالها  من  الزريبة  ببلدية  الا بداعية  والمبادرات  الموارد  مختلف   مع 

لى الركائز التالية:  دارية واقتصادية... ويستند المشروع ا   والثقافية: سكان عاديي ومجتمع مدن ومؤسسات ا 

 نظام المعلومات الجغرافية والمماثلة الرقمية ثلاثية ال بعاد:    - 

يؤسسها  والخاص،  العام  القطاعي  بي  الشراكة  طار  ا  في  ربما  ناش ئة،  مؤسسة  حداث  ا  في  المقترح  ويتمثل 

ومن  فر  والوطني  الجهوي  الصعيد  على  اللازم  والتأ طير  وبالشراكة  المختصي  من  البلدية  أ بناء  من  عمل  يق 

ورقمنتها  للبلدية  الدقيق  الجغرافي  المسح  في  دورها  يتمثل  بداعية،  ا  مبادرة  ذاتها  حد  في  يجعلها  بما  الخارج، 

حداثيات الجغرافية المعتمدة، كما تعمل المؤسس ة على مسح التراب البلدي وبناءه رقميا وتثبيتها بالنس بة للا 

بال ساليب ال كثر دقة، بما يمنح البلدية صيغة افتراضية دقيقة ومرقمنة وقابلة للعيش والتفاعل على المس توى 

متاحف   خلق  وفي  والمعمارية  والعمرانية  الترابية  التنموية  الدراسات  في  مخرجاتها  اس تعمال  يمكن  الافتراضي، 

ضية وكل ما من شأ نه أ ن يسهل التفاعل مع البلدية ومختلف الموارد والمبادرات الا بداعية وبيئات زيارات افترا

 التي تتضمنها على غرار مواقع الذاكرة والمؤسسات الا بداعية الناشطة والتظاهرات المتصلة بها.

 المسرد التشاركي لتسميات ال ماكن والبيئات ببلدية الزريبة:   - 

تش بشكل  صياغته  يقع  مسرد  بلدية وهو  وقرى  ومدن  وقطاعات  عمادات  مختلف  في  السكان  بي  اركي 

لى اس تقصاء ميدان تؤمنه خاصة مؤسسات المجتمع المدن، ترصد خلاله مختلف التسميات  الزريبة، يستند ا 

لل ماكن والمجالات والترابات التي تنضوي ضمن تراب بلدية الزريبة ومختلف التأ ويلات والقراءات والروايات  

بالموضوع،   الشفوية متصلة  اختصاصات  في  خبراء  من  فريق  على  المدونة  تعرض  عليه  وبناءا  بها،  المرتبطة 
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وخاصة من أ بناء البلدية والجهة، يقومون بتأ طير المعلومات المجمّعة ودعمها وتحليل محتواها ليقدم المحصول 

 رقمية تفاعلية على الواب. النهائي في وثيقة بيداغوجية تنشر على مس توى البلدية وخارجها ترافقها صيغة

رشاديات بلدية الزريبة:   -   ا 

نظام   لى  ا  ويستند  الزريبة،  بلدية  لتراب  خصوصي  بشكل  تصميمه  يقع  رشاد  ا  نظام  في  المشروع  ويتمثل 

المعلومات الجغرافية وكذلك لمسرد التسميات، ويشارك فيه سكان البلدية بتأ طير مختصي من أ بناءها ومن  

بالمعايير الا رشادية الدولية من جهة ويقدم تصورات خصوصية بالبلدية في تيمات    خارجها، ويلتزم من جهة

بالحديقة  وربطها  الرئيس ية  وطرقها  البلدية  ومداخل  والمدن  والقرى  المناطق  مختلف  تغطي  ومتنوعة  مختلفة 

الجماعية الكبرى   والمرافق  وال ثرية  التاريخية  والمواقع  الذاكرة  وأ ماكن  زغوان  بجبل  بالمبادرات  الوطنية  المتصلة 

الا بداعية وغيرها ومقرات المؤسسات والجمعيات والتظاهرات الا بداعية... يرتبط كل ذلك بالصيغة الرقمية 

والواقع  المادي  الواقع  بي  ومزدوجة  وممتعة  سلسة  البلدية  أ ماكن  أ حد  زيارة  يجعل  بما  معها  ويتفاعل  للبلدية 

 الافتراضي.  

  ببلدية الزريبة: المتحف الدوري للتراث الثقافي   - 

لى الثراء الذي تتمتع به البلدية فيما يتعلق بالتراث الثقافي المادي واللامادي، ويقوم على فكرة   يستند المقترح ا 

تنظيم تظاهرة "المتحف الدوري لبلدية الزريبة"، وهو عبارة عن معرض مفتوح في شكل مسابقة س نوية  

يغة عن رقمية عن بعد، يشارك فيها الجميع بعناصر تراثية مفتوحة لكل سكان البلدية، في صيغة حضورية وص 

في حد ذاتها ومجمل التفاعلات الا بداعية التي يمكن أ ن تس تلهم منها، في معرض يدوم فترة شهر على سبيل 

المثال، يؤطره مختصون في التراث الثقافي من البلدية ومن خارجها، ويقع خلاله التصويت المفتوح على أ فضل  

ال الندوات العناصر  من  سلسلة  المعرض  يصاحب  دورة،  كل  خلال  تتوج  التي  الا بداعية  وال عمال  تراثية 

 العلمية والتظاهرات الفنية والتنش يطية التحسيس ية... 

 السوق الا بداعية بالمنطقة الصناعية:   - 

لمبدعي: يمكن أ ن تحدث هذه السوق ضمن المنطقة الصناعية وتكون بمثابتة التظاهرة الس نوية المفتوحة لكل ا

أ فرادا ومجموعات وجمعيات ومؤسسات ناش ئة بالمنطقة البلدية، تعرض خلالها كل المنتجات الا بداعية من 

تطوير روبوت وتصاميم أ يكولوجية ومنتجات أ لعاب رقمية ومبتكرات علاجية وغذائية خصوصية ومنتجات  

التظاهرة للسكان المحليي من الولاية  حرفية محلية خصوصية... بالا ضافة لما تنتجه المنطقة الصناعية، وتفتح 
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145 BARAKAT (Ouafa) et BENDOU (Abdelaziz), "Plan communal de développement: nouvelle approche de promotion d’une 

bonne gouvernance locale- Cas des communes de la province de Taroudant (Maroc)", In Revue des Régions Arides, Numéro 

spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016: «Gouvernance et communication territoriale», Mahdia (Tunisie) 

7, 8, 9 avril 2016, N°40, 2016, p120-121. 

ومن باق التراب الوطني ومن الخارج ويس تدعى لها الباعثون الصناعيون ومؤسسات البحث والتطوير...  

 وتؤثث بندوات وورشات ولقاءات علمية وتكنولوجية مختلفة... 

III -2 :ال دوات الا رادية لمشروع تنمية بلدية الزريبة . 

نجاز مختلف المقترحات المقدمة أ علاه وغيرها، لابد من التعبئة الا رادية  حتى يتس نى تحقيق هذه   ال هداف وا 

للدفع نحو تحقيق ذلك وتقويمه فيها بعد وتحسي الاس تفادة منه، ويمكن أ ن تتجسد هذه التعبئة في مجموعة 

بداعية على ص  عيد محلي وبمنحى  من ال دوات التوجيهية والتشريعية والعملياتية التي تمثل بدورها مبادرات ا 

دماجي، والتي يمكن أ ن تساهم في توفير البنية التحتية وتحسي محيط عيش السكان وتعزيز الربط والا تاحة،  ا 

)أ ( الس ياق:  هذا  في  البحث  )ب(  -ويقترح  الزريبة،  بلدية  تنمية  مثال  تشاركي    -مشروع  مثال  مشروع 

حياء قرية الز  -لجمالية المدينة، )ج(  ريبة العليا.مشروع مثال صيانة وا 

 مثال تنمية بلدية الزريبة:  - أ  

يعتبر مثال التنمية البلدية، وهي وثيقة مقترحة من جملة العديد من الوثائق المقترحة لمواكبة المس تجدات التي 

أ مثلة  -(1طرأ ت على التقس يم الترابي الجديد، أ داة تخطيط استراتيجي ترابي يقع في مس توى وس يط بي )

(،  2018)ال دوات الحالية للتعمير( والتي تغطي في الغالب مجال بلدي )وهو مديني قبل  التهيئة العمرانية  

الترابي، على غرار المثال التوجيهيي لتهيئة    -(2و) ال مثلة التوجيهية للتهيئة ذات الطابع التوجيهيي والصعيد 

مل )غير  دارية  ا  توجيهية  وثائق  وهي  للتهيئة...  التوجيهية  وال مثلة  الوطني  طابع  التراب  ذات  للعموم(  زمة 

 مركزي.

لى تحقيق هدف س ياسي اجتماعي )دعم  -وتتطلع هذه الوثيقة، حسب ال دبيات المقارنة، في نفس الوقت ا 

اجتماعي )تحسي ظروف  -المشاركة لكل القوى الحية في التراب وفي مسار بناء القرار(، وهدف اقتصادي

، وهي تمهيد للطريق نحو حوكمة ترابية رش يدة بما هي مقاربة  الاقتصادية(العيش من خلال تنمية ال نشطة  

دارة الشأ ن العام تقوم على تعبئة الفاعلي الس ياس يي والاقتصاديي والاجتماعيي والقطاع  تشاركية للحكم وا 

 .145الخاص والعام وكذلك المجتمع المدن بهدف رفاهية مس تدامة لكل المواطني

خطة تنمية ترابية تحتوي على مجموع الاختيارات وال نشطة التنموية للمجال الترابي للبلدية   وتتمثل الوثيقة في

)التي تقوم على قدراته الطبيعية والاقتصادية والبشرية الذاتية( ومجموع ال دوات والآليات التي س تمكن من  
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146 BENMENNI (Brahim) et AMSIDDER (Abderrahmane), "Le Plan de développement communal: Cas du territoire de 

Tazemmourt, de la province de Taroudant au Maroc", In Revue des Régions Arides, Numéro spécial : Actes des travaux du 

colloque international LOTH 2016: «Gouvernance et communication territoriale», Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016, N°40, 2016, 

p174-175. 

ومنت  )مواطني  المحليي  الفاعلي  كل  وتنس يق  حوار  ثمرة  تكون  والتي  نجازها،  فنية  ا  وهيأكل  محليي  خبي 

والاقتصادية  البيئية  ال بعاد  مختلف  بي  وتوازن  تكامل  سيناريو  طار  ا  في  وذلك  وجمعيات...(  مختصة 

طار الانسجام والا دماجية مع بقية   والاجتماعية والثقافية تحت مظلة رؤية توافقية بي كل الفاعلي، وفي ا 

قليم وتراب وطني...( وذلك على المدى القريب والمتوسط   الترابات المجاورة والمتراتبة )جوار بلدي وجهة وا 

 . 146والبعيد 

 المثال التشاركي للجمالية العمرانية:   -ب 

دراجه ضمن المبادرات الا بداعية والتجديد الاجتماعي  يهدف للمساهمة في تعزيز جودة محيط الحياة، ويمكن ا 

 صياغة ملامحها سكان الحيز العمران العمومي ترتيبية يشارك في  -والحضري، ويتمثل المشروع في وثيقة تقنية

والمواطنة   الجوار  روابط  باعتبار  بينهم  فيما  وانسجام  تفاعل  وفي  الضروري،  التكوين  يتلقوا  أ ن  بعد  المعني، 

لملامحه   تشاركي  تصميم  خلال  من  المعني،  للحيز  العمرانية  بالجمالية  النهوض  لى  ا  المثال  ويهدف  الفاعلة. 

لى كل الرسومات المس تقبلية، ويحتو  ضافة ا  ي على ميثاق جمالي يتكون من مجموعة من الفصول الترتيبية، ا 

اللازمة التي تجسدها، يمضي السكان المعنيي من جهة والجماعة المحلية المعنية، من جهة ثانية، على الالتزام  

لممتلكا المس تقبلية  والتوسعة  والتطوير  والتهيئة  الصيانة  عمليات  كل  خلال  العمومي بتنفيذها  وللمجال  تهم 

 للطريق فيما يخص البلدية.

قياسات    - ( 1)ويحدد المثال، بناء على المنهجية التي س يعتمدها، عدة نقط تشكل ملامح الحيز المعني مثل:  

نجازها، )  أ فاريز وأ عمدة  العناصر المعمارية التي سيسمح بتوظيفها:    - ( 2ونسب الفتحات، نوافذ وأ بواب ومواد ا 

حسب الصورة  الطيف اللون الذي يتوافق عليه السكان:   - ( 3)   وأ طناف... وموادها ومرجعيتها الزخرفية، 

دقيق على الانسجام والتناغم بينها، وتحدد   المراد منحها للحيز، وباعتبار خصوصية كل نشاط: وفي حرص 

والتي يمكن    المواد ونسب مساحاتها:  - ( 4) بناءا عليه ال لوان بدقة عالية ونس بة كل منها في مساحة الواجهة،  

نجاز الواجهات في اتساق تام مع الجو اللون المتوافق عليه،   طبيعة   - ( 5) اس تعمالها، وتلك التي س تمنع، في ا 

يمكن توظيفها في الشارع وكثافتها وارتفاعها، وجملة التغيرات التي تطرأ  عليها خلال الفصول  التي  الغراسات:  

لخ.  المتعاقبة، في تناسب وتناسق مع البنايات والطابع المراد منحه للحيز... ا 
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 التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. المتعلق بإصدار مجلة حماية  ،  1994فيفري    24مؤرخ في    1994لسنة    35قانون عدد  ال  147

ضمن المؤتمر الجمهورية التونسية("،  -وثيقة توجيهية لمثال صيانة وإحياء قرية الزريبة العليا )ولاية زغوانالحلواني )ياسين(، "  148

التراث المتوسطي، تنظيم: وزارة الدولي الأول حول التراث المعماري والعمراني بمنطقة البحر الأبيض المتوسط: من أجل إحياء وتثمين  

خبر الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث ومخبر الفنون والدراسات الثقافية التابع لجامعة تلمسان أبو بكر بلقايد بالمغرب الجزائري وم

 . 2018نوفمبر  20إلى  18الحمامات، من  -التراث الثقافي واللغوي والأدبي التابع لجامعة غرداية بالجنوب الجزائري، فندق اللايكو

ويعتمد في هذا التمشي على مخابر بحث ومكاتب دراسات متخصصة في الجمالية العمرانية وبتجربة مؤكدة في  

الطاقات الجامعية الم  كل  تشريك  أ ن يقع  نقترح  المقابل  وفي  التفاعلية،  ال لعاب  باعتماد  أ و  التشاركية،  نهجية 

 المتخصصة والشابة من أ بناء المدينة والبلدية في المشروع، وذلك في الاختصاصات المتصلة بالمشروع.  

حياء قرية الزريبة العليا:   - ج   مثال صيانة وا 

مرجعي  المثال  هذا  التقليدية يس تمد  والفنون  والتاريخي  ال ثري  التراث  مجلة  من  الصيانة 147ته  مثال  ويعتبر   ،

تقنية  وثيقة  صميمة  -والا حياء  في  الهندس ية،  والتدابير  التوجهات  من  جملة  ويقدم  لزامي،  ا  طابع  ذات  قانونية 

طار مشاريع  تناسق عامة وفي أ مثلة تفصيلية دقيقة، وذات قابلية عالية للتنفيذ على مدى زمني معي وفي  ا 

فهو   حيائها،  وا  القرية  صون  من  تمكن  أ ن  شأ نها  من  الصلة،  ذات  الجهات  وكل  والبلدية  للدولة  وتدخلات 

يترجم اختيارات صيانة التراث التاريخي في تعبيراته المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كوحدة عمرانية  

أ و مدينة أ و حي...( في مختلف أ بعاده، فالمثال ينظم ويقدم منوال تصرف حضري ديناميكي للمجموعة )قرية  

عادة تشكيل ال فضية العمرانية   عادة البناء وكذلك ا  بشكل تفصيلي )مبنى بمنى( مقتضيات الصيانة والهدم وا 

العمومية، ويحتوي بناء على ذلك على ترتيب فائق الدقة للبناءات وال فضية حسب درجة أ هميتها المعمارية 

 وأ صالتها، وذلك بهدف منحها حياة جديدة منسجمة مقتضيات الحياة الحضرية المعاصرة.   وجودة معالجتها

نجاز المثال على مبادئ: التشاركية  148ونقترح في هذا الس ياق، وبناء على بحث سابق  ، أ ن تستند صياغة وا 

من   الذي  العالي  المعرفي  والمحتوى  المصادر،  والشخصيات  المحليي  للسكان  تشريك  في  بما  يساهم  أ ن  شأ نه 

تنمية شاملة للبلدية والجهة بعيدا عن الفلكلور والميل الس ياحيوي السطحي والهش، والبعد الوصلاتي ثلاثي  

ال بعاد بما هو تصور ثلاثي ال بعاد ديناميكي يحافظ على الخصوصيات المشهدية ال كثر تفرد وثراء والتي تتمتع 

نتاج سمعي بصري في شكل منتزه    بها قرية الزريبة العليا...ونقترح في هذا لى مدينة ا  الصدد تحويل القرية ا 

 تاريخي وأ ثري بمعيش أ صيل.

كلم من مدينة   10وهي تقع جنوب مدينة الزريبة حمام على مسافة لا تزيد عن ثلاثة كلم، وعلى مسافة  

رد طابعها المعماري  كلم جنوبا. وتتمتع القرية بتف  66زغوان عاصمة ولايتها، وتبعد على تونس العاصمة حوالي  
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والحضري وبمشهد عمران ثري بالمناظر المميزة والوصلات المتنوعة وباندماج عال في بيئتها المباشرة والممتدة... 

 وهو ما أ هلها لاس تقطاب تصوير العديد من ال عمال السينمائية والسمعية البصرية.  

 خاتمة: 

 ميدان ثراء الموارد والمبادرات الا بداعية بتراب لقد تبي من خلال نتائج مرحلية لمسار تحقيق اس تكشافي

ضمن   البلدي  وترابها  الزريبة  حمام  لمدينة  والمتوازن  الفاعل  نخراط  للا  هامة  مقومات  ووجود  الزريبة  بلدية 

بداعي   حوضرة تونس الكبرى والساحل، وذلك من خلال خصوصياتها الثقافية والطبيعية المميزة كتراب ا 

 د التكنولوجي والاجتماعي.منتج للمعرفة وللتجدي

ولئن يعرض البحث في هذه الورقة مجموعة التوجهات والاقتراحات، للتفاعل والتحكيم، والتي من شأ نها أ ن 

نه، أ ي البحث، يعمل على اس تكمال ملامح التحقيق وبلوغ مس توى  تدفع مسار هذا التراب الا بداعي، فا 

طوات الموالية على المساهمة في تنزيل أ حد أ هم مكوناتها حيز الخارطة الا بداعية ببلدية الزريبة والعمل في الخ

التفعيل والتجريب الواقعي، وذلك من خلال مشروع الا رشادية البلدية التي س يقوم فريق البحث بتأ طير  

صندوق   موافقة  البحث  فريق  ينتظر  فيما  المحلية،  والسلطة  المدن  والمجتمع  السكان  مع  التشاركي  تصميمها 

مشروع "عي البطرية عاصمة الفخار" كتظاهرة ثقافية التشجيع على   الا بداع ال دبي والفني طلب تشجيع 

 وفنية وعلمية تس تقبلها القرية حول منتج الفخار التراثي الذي تتميز به.

 مراجع: 

رشادي، بي أ و بي كونسلتينغ،   بداعية: دليل ا  ترجمة: أ لما السالم، تنقيح: لي صنيح، لندن، منشورات المجلس    رسم خارطة الصناعات الا 
 . 2013الثقافي البريطان، سلسلة الاقتصاد الا بداعي والثقافي، 

)فوزي(،   تونس"، زارعي  قليم  با  ال ندلس  قلعة  مثال  الصغيرة:  المدن  في  الحوضرة  عدد    "تأ ثير  الاجتماعية،  للعلوم  التونس ية  المجلة  ضمن 
 . 70-39، ص2016، 143

ضمن الظاهرة الحضرية في تونس، تونس، دار سيراس للنشر والمعهد   "الس ياسات الحضرية في الجمهورية التونس ية"، الطياشي )حسن(،  
 . 101-85، ص 1993ال على للتربية والتكوين المس تمر، سلسلة مراجع، 
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طار الحوضرة و العولمة ؟     المدن الصغيرة والمتوسطة. أ ي مس تقبل في ا 

   الديباجة 

طار العولمة،  في   لى التركيز على المدن الكبرى، بحكم ا  تميل الس ياسات الا قليمية في البلدان المتقدمة ا 

للنمو   الرئيس ية  المراكز  تشكل  والابتكارأ نها  الواقع،  (Demazière, 2017) الاقتصادي  في   .

وزنها الديموغرافي، وأ هميتها الاقتصادية والاجتماعية، ووظيفتها المركزية  نظرا لاس تحوذت المدن الكبيرة،  

لم تحظى   على الجزء ال كبر من الخطاب حول المدينة. لذلك  داخل النظم الحضرية الوطنية والا قليمية 

ة بدور المدن الصغرى والمتوسطة ومكانتها في النظام المجالي، والوظائف التي تؤديها  الدراسات المتعلق

المدن الصغيرة تأ تي  (.  Escallier,1986في الاقتصاد والمنشأ ت الا قليمية بالقدر الكافي من الاهتمام ) 

الدنيا  والمتوسطة الدرجة  تق  في  أ نها  حي  في  النمو،  في  محرك  دور  "لها  الهرمي  الترتيب  ملامح  في  دم 

(. حسب لوغان،  Denis, 2012وديناميكيات غير متجانسة تختلف عما نلاحظه في المدن الكبرى" )

في تنظيم الفضاء    اأ ساس ي العب دورت على أ نفا ن المدن الصغيرة غالبا ما كانت أ ماكن للابتكار، قادرة 

د ريف  يوجد  "لا  الاقليمية.  والفضاءات  الحضرية  الهيأكل  توازن  وفي  مدن  الوطني   بدون  يناميكي 

في هذا الس ياق أ صبحت المدن الصغيرة محور للتحديث وتقاسم    Kayser (1972)ديناميكية" حسب  

 في نفس الوقت القيم الحضرية مع عالم الريف. 

والعقليات   المشهد  زعزع  الذي  الحضري  الانفجار  أ شكال  من  شكلا  التحضر  اتخذ  عقود،  عدة  منذ 

ن(Côte, 1994).  والمجتمع نفسه   غير المتكافئ للمدن،  هما في   ا  تسارع التحضر والتوزيع الجغرافي 

. سمح تركيز ال نشطة والسكان في المناطق الساحلية بتعزيز  ظاهرة أ كثر لفتا للانتباه في الجزائرالحقيقة  

لى اختلال التوازن الا قليمي بي الشمال وبقية  مناطق الوطن. كانت هذه   ظاهرة التسحل، مما أ دى ا 

،    التشوهات )بوسماحة  الا قليمي  التخطيط  لس ياسة  الرئيسي  القلق  مصدر  الوقت  ذلك  في  الا قليمية 

بطاء نمو  2014 (. هذه ال خيرة سهلت الا جراءات ذات ال ولوية في المدن الصغيرة والمتوسطة بهدف ا 

عادة تنظيم الهيكلة الحضرية داخل الوطن. وهكذا تم تعزيز حر  كة  المدن الساحلية الكبيرة، مع ضمان ا 

التحضر التي تأ ثرت بشكل كبير بالترقيات الادارية والمنشأ ت الصناعية في المناطق المحرومة وال قل 

نشاء مرافق: خدمات  تعميرا . شكل التصنيع والترقية الا دارية بالنس بة للعديد من المراكز قوة دافعة )ا 

لى ا  الريفي  الصنف  من  بالانتقال  لها  سمحت  وجذابة(  متنوعة  ، الح  الصنف  عامة  )بوسماحة  ضري 

2014 .) 



  

702 
 

لى    1977عام    211ارتفع عدد المجمعات العمرانية في الجزائر من   مجمعة ريفية   540)  2008عام    751ا 

عام    1977عام   في  حضرية  نمو  2008أ صبحت  معدلات  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  تشهد    مرتفعة (. 

لى   )بلقيدوم(. يكمن أ صل هذا التحضر في  6.95تصل ا  أ و    بالفعل  ضريةالح صنف المراكز    اتساع ٪ 

للصنف الحضري هو رهان حقيقي للتنمية المحلية    الولوج  نفي طريق التحضر. وكما أ  تلك التي تسير  

 (.Giraut, 2005والا قليمية") 

بالنس ب لـ  أ ما  الضواحي  Pauletة  تنش يط  وظيفة  في  والمتوسطة"  الصغيرة  "المدن  اختصر  فقد   ،

صرة للغاية "تلعب المدن الصغيرة دورا رئيس يا، ل نها تنشط بلدا، هي  وال طراف. مهمتها محدودة ومخت

لى حد ما" )   (.  Paulet, 2000محيط منسي ا 

الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على عناصر التحول في المدن الصغيرة والمتوسطة وأ نواع العلاقات  

ا في ذلك التحديات التي يواجهها الفاعلون  التي تربطها مع المدن الكبرى أ و الميتروبولية والعالم الريفي،  بم

المحليون في تنفيذ س ياسات التنمية. في ضوء التطورات الاجتماعية والمجالية المعاصرة )التحضر ، المدن  

عادة التركيب الا قليمي(، نسعى ل ن نلقي نظرة جديدة على هذه المدن، التي أ صبحت أ دوات   الكبرى وا 

فيه جدال  التنمية   ا،  لا  ال قاليم.    لتعزيز  هذه  صنع  عملية  في  تحدث  التي  التحولات  وفهم  كما    المحلية، 

لى  الملتقى  يهدف شراك   خلال  من  الحجم  المتوسطة   المدن  موضوع   في  التفكير  ا    و  الجغرافيي  ا 

 . والعولمة المدن المتروبولية س ياق في  المدن هذه  مس تقبل حول المناقشات  في  ال خرين" المتخصصي"

   : المحاور 

 "تحديد "المدن الصغيرة" و "المدن المتوسطة  .1

وتحدي الجغرافي كغيره    غياب المعايير "العلمية الموضوعية" يقف حاجزا أ مام  تعريف الظاهرة الحضرية

و  الصغيرة  المدن  بي  المتخصصي.  انقطاع   نجد  المتوسطة،المدن  من  تمثل  التي  المناطق    العتبة  داخل 

 لعتبة الدنيا للمدن الصغرى بي الريف والحضر.  تفصل ا بالمقابل  الحضرية نفسها. 

لى أ ن "أ ي عتبة ديمغرافية  R. Escallier  (1986أ شار    (، في دراسة مقارنة بي دول المغرب العربي، ا 

الذي يعوقه    ية،الحضر الظاهرة  فهيي اعتباطية" وتبقى نسبية. لكن هذا الا شكال يطرح أ يضا في تعريف  

حسب   ضروري في تشكيل    Paul Clavalغياب المعايير العلمية الموضوعية.  فا ن التركز الجغرافي 

اذا عن موضوع  فمالمدينة، لكنه غير كاف، فالتفاعل الاجتماعي والتبادلات ضروريان في هذه الحالة.  
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دينة تكمن مسأ لة جوهرية،  المدينة الصغيرة في س ياق ظاهرة الميتروبولية؟ خلف التساؤل العام حول الم

 تتعلق بالفئات الخاصة بالمدينة. اذن أ ين تبدأ  المدينة في الجزائر؟ وكيف نحدد المدينة الصغيرة؟

يعرّف مصطلح "المدن الصغيرة" فئة ذات أ بعاد معينة، مقيدة بعتبات تتغير في الزمان والمكان. تعريف 

فق  نعتمد  أ ن  يجب  هل  المعايير.  مشكلة  يطرح  غير  العتبات  العمالة  )الحجم،  الكمية  المعايير  على  ط 

يجاد مبررات نوعية )البنية الاجتماعية،   لخ(؟ أ م يمكننا أ يضا ا  الزراعية، عدد المرافق، عدد المحلات ، ا 

لخ(؟ ولكن في حالة التركيب المتعدد، يبقى السؤال   السلوك وأ نماط الحياة، التحضر، التأ ثير المكان...ا 

 تي يجب التقيد بها من أ جل تحديد المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم؟ هو كم عدد المعايير ال

 ؟ أ ية علاقةالمدن المتوسطة" و "المدن الوس يطة"، " .2

تحدد المدينة المتوسطة قبل كل شيء بحجمها، بينما يعتمد التحليل الحضري على الوظيفة والدور؟ هي 

(. "المدن المتوسطة  Belhedi, 2018)فئة عملية )مهيؤون، منتخبون ...( أ كثر من كونها فئة نظرية  

المس توى   على  قوانينها  غموض  من  الرغم  على  ووطنية(  )جهوية  قليمية  ا  تنمية  س ياسة  أ ي  محور  هي 

عادة توازن النظم الحضرية" )  ال قاليم مصير المدن المتوسطة لا ينفصل عن  .   النظري  ,Belhediوا 

2018 .) 

الوس يطة أ قاليمها من خلال تقدي خدمات مختلفة ومتنوعة، من  "تس تقطب المدينة  و من ناحية أ خرى

لى   بي هذه الخدمات نجد الوظائف الا دارية، الثقافية، الصحية، التعليم ونشر المعرفة، البحث، وما ا 

ذلك. على المس توى الاقتصادي، يجب أ ن تكون قادرة على المنافسة وديناميكية في نفس الوقت ،  

بالمقابل ا،  ولكنها  وزنا  يجب  تشكل  صنع    مهما ن  ل ماكن  مقرا  تكون  وأ ن  الا قليمية،  بيئتها  في 

 ..(Carrière, 2008)القرار"

تشكل المدن الوس يطة دعامة ورابطا مهما بي الفضاءات الوطنية والا قليمية، بي المدن الكبرى من جهة 

بمس تويات مختلفة    والمدن الصغيرة والمتوسطة من جهة أ خرى، وأ حيانا بي المدن من نفس الحجم ولكن 

العليا   الوظائف  حيث  ساهمت (Bock et Carrière, 2007)من  العربي،  المغرب  بلدان  في   .

عادة توازن الهيكلة الحضرية، من خلال تعزيز المدن الوس يطة )أ و   لى ا  س ياسات التخطيط الهادفة ا 

ميزت كما  كبير،  حد  لى  ا  الحضرية  النظم  تشكيل  في  أ يضا  وساهمت  الحجم(،  هذا    المتوسطة  اقتصاد 

لى   ,Kasdallah, 2013)الصنف على وجه الخصوص، ودوره وديناميته ) . تشير المدينة الوس يطة ا 
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مفهوم تتابع السلطة والا شراف بي مركز صنع القرار والقيادة في العاصمة والمدن الكبرى من ناحية ،  

أ خرى ناحية  من  الس يطرة  عليها  يمارس  التي  الريفية  والمناطق  المدن  يؤمن وباق  الذي  الرابط  نه  ا   .

ولا   آليا  أ ليس  الوس يطة  والمدينة  المتوسطة  المدينة  مع  التوافق  الحضري.  النظام  في  الوساطة 

  (Belhedi A, 2007).خطيا

ما هو الفرق بي "المدن الوس يطة" و "المدن المتوسطة "؟ هل تعبر المدن المتوسطة عن مس توى 

تلعبه في الاستراتيجيات    الذي  الدور  هو  ما  الريفية؟   والمراكز  الصغيرة  والمدن  الكبيرة  المدن  بيوساطة  

 المجالية؟ ما هي علاقتها مع المدن المتروبولية؟ 

 دور المدن الصغيرة والمتوسطة في حركة التحضر  .3

تحتل المدن الصغيرة والمتوسطة مكانة بارزة في عملية التحضر وتمثل العمود الفقري للهيكلة الحضرية  

(Bousmaha, 2014  التوزيع عن  البعد  كل  بعيدة  ولكنها  متزايد  بشكل  كثيفة  ال خيرة  هذه   .)

 المتجانس.  عرفت المدن الصغيرة والمتوسطة تحولات وظيفية ومجالية واكتسبت قوى ووسائل جديدة. 

والتاريخية   الاقتصادية  العمليات  هل  التحضر؟  حركة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  مكانة  هي  ما 

لجغرافية حاسمة في تنظيم الفضاء الا قليمي والوطني؟ هل يمكن اس تخدامها ك داة للتخطيط المكان؟  وا

لى الحضر( عنصر مهم في النمو الحضري؟ هل يمكن  هل ظهور المدن الصغيرة )بالانتقال من الريف ا 

طار حضري موزع بانسجام على اقليم ما؟ ما هي المكان ة التي  أ ن تكون عنصرا أ ساس يا في تحقيق ا 

تحتلها هذه المدن في تنظيم الفضاء؟ هل هي مجرد حلقات بس يطة أ و دعائم مفصلية في النظم الحضرية؟  

ما هو دورها في توظيف وتنظيم الفضاء الا قليمي؟ ما هي علاقاتها بالمناطق المحيطة بها؟ كيف يتم نسج  

 هذه العلاقات؟ 

 ابتكار وجاذبية المدن الصغيرة والمتوسطة  .4

عادة التركيب الاجتماعي  في   الوقت الراهن، تدعى المدن الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورا رئيس يا في ا 

الت  وديناميكية  المحلي  التجاور  بناء  سيرورة  في  المساهمة  وبالتالي  والمجالي،  الاقليمية.  نم والاقتصادي  ية 

لها. جذب بالنس بة  حيث تشكل أ قطاب  غالبا تكون ريفية،  على مناطق  يشير دورها    فهيي تستند 

 Veltzالتنظيمي حول فضاءها لمفاهيم الاس تقطاب والهيكلة، وأ يضا للتسلسل الهرمي الحضري. يقول  

: "في فضاء جامع، تكون ال قاليم والمدن في منافسة دائمة بشكل واضح، قدرتها التنافس ية في  (2000)
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سلع والخدمات" كما أ شار   سوق التوطن، تعبر في النهاية عن القدرة التنافس ية للشركات في سوق ال 

Lugan (1994)  نها أ ماكن تتعارض فيها  السلوكيات والقيم ، فيما يتعلق بالمدن الصغيرة والمتوسطة " ا 

لى صور الحداثة والابتكار" في خضم هذا  التقليدية للمجتمع الريفي والقيم الحضرية التي تشير أ كثر ا 

الج في  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  مكانة  عن  للابتكار  نتساءل  أ ماكن  حقا  هي  هل  الاقليمية؟  اذبية 

 والابداع ؟  ماذا عن تعبئة وتثمي مواردها الطبيعية والاقليمية؟ 

 والمس تقبل؟ الحاضر : في مواجهة المدن الميتروبوليةالمدن الصغيرة والمتوسطة  .5

معظم ال حيان،     الميتروبولية في الواقع هي محور أ و مركز تنظيم الاقليم الذي تس يطر عليه، فيالمدينة  

  التسلسل   تمثل  التي  المس تويات  جميع  بطريقة حصرية. هي متعددة الوظائف، أ حادية المركز وتعمل مع

( غالبا ما تقدم المدن الميتروبولية على أ نها  (Nadou, 2010. بالنس بة لـ  (Escallier, 2004)  الهرمي

تس تجيب   التي  وتلك  الحالي،  الاقتصاد  في  الحربة"  ماذا  "رأ س  لكن  العولمة.  تفرضها  التي  للتحديات 

الكبرى    المدن   تؤدي   عن المدن الصغيرة والمتوسطة؟ ما هي مزاياها في مواجهة ظاهرة الميتروبولية؟ أ لا 

لى   )المتروبولات( للتطوير؟ هل    فرصًا   الحضرية   الحقيقة   توفر  هل  والمكانية؟   الاجتماعية  التفاوتات  تفاقم  ا 

ف الميتروبولية  ظاهرة  والمدن  توفر  الحضرية  الضواحي  على  الميتروبولية  ظاهرة  أ ثر  هو  ما  للتنمية؟  رصا 

ما هو الدور الذي يمكن أ ن تلعبه المناطق الريفية والمدن  الصغيرة والمتوسطة والمناطق الريفية البعيدة؟  

  ياتها ودينام   الاقتصادية،  قواعدها  على  ، اعتماداالمدن الكبرىديناميكية  الصغيرة والمتوسطة الحجم في  

  الحضرية العامة الس ياسات تأ ثير هو ما الاقتصادية؟  ال نشطة لتنمية ونماذجها والديمغرافية، الاجتماعية

؟ هل هذه الاخيرة في طريق فقدان دورها بسبب نمو المدن الكبرى    والمتوسطة   الصغيرة  المدن   على 

والمتروبولية؟ هل أ صبحت ضعيفة بفعل كثافة ظاهرة الميتروبولية هل تمكنت من المحافظة على وظائفها  

الحيوية لتنش يط أ حواض الحياة وضمان تطوير الفضاءات المحيطة بها؟ بعبارة أ خرى بعد هذا التشخيص  

أ ي أ نفس نا:  أ م    نسأ ل  نموا  عرفت  هل  الميتروبولية؟  عصر  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمدن  مس تقبل 

( يهتم  بدورJean Paul Carrièreتراجعا؟    من   تس تفيد  التي   فرنسا  في"  الصغيرة  المتروبولات"  ( 

  هذه   بي  والعلاقات  والتفاعلات   السمات،  كل   امتلاك  دون  للمتروبول  مؤسسي   أ ساسي   نظام

  في   الريفية  والمناطق  والمتوسطة  الصغيرة  المدن  س يما   ولا  ،  ال خرى   وال قاليم"  لةالمكتم  غير "   الميتروبولات

مكانية عن يتساءل  كما. نفوذها منطقة نشاء ا   . ال خرى وال قاليم الحضرية المناطق  بي" تبادل عقود"  ا 
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لتعزيز  ال شكال  هي   ما  الس ياق،  هذا  في   الصغيرة   والمدن  الحضرية  المناطق   بي  التعاون  الممكنة 

ضفاء   بينهما،  التبادلات فيما  تصور  يمكن  و كيف  والمتوسطة؟    هي  ما  الرسمي عليها؟   الطابع  هل يمكن ا 

كيف يمكن تمييز    طبيعة، وتيرة ومراحل سيرورة ظاهرة الميتروبولية في ضفتي البحر ال بيض المتوسط؟ 

آلياتها؟    وتشكيل حوكمة علاقة المدن الميتروبولية والمدن الصغيرة والمتوسطة؟ ما هي أ نماطها وأ

لى من بي أ خرى عديدة، س تؤدي المكررة، ال س ئلة هذه   والمقترحات  ال فكار من معي عدد صياغة ا 

 .الدولي المؤتمر هذا خلال  نناقشها أ ن  يجب والتي  ، الرئيس ية

 

  




