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 توسلٌحة احمس اًبروفُسوز كلمة زئُس المَخلى

 واًعلات واًسلام ؿلى زسول لػثسم لػ اًصحلٌن اًصحيم 

 اًس َست ال مِية اًـامة ًولاًة ب م اًحواقي،

كَيمَة ٌلضزك اًوظني،  كائس المجموؿة الا 

 زئُس ال من اًولائي ًولاًة ب م اًحواقي،

 ال شدت الا ؿلامِة،

 اًس َس زئُس الدامـة،

 اًساذت  هواة زئُس الدامـة،

 ة،اًس َس عمَس كلَة ؿَوم الازط واًِيسسة المـلٌزً

 ضَوف الدامـة ال كازم

 اًساذت ضَوف المَخلى الصولي

 اًعَحة ،ال ساثشت

ة  َُئة اًخسزٌس بمـِس جكلَة ؿَوم الازط واًِيسسة المـلٌزً

خامـة اًضَِس اًـصبي جن مرَسي، فمن ذواؾي اًفرص ثيؼيم  -ىصحة جكن في زحاة ُشا اًصرخ الدامـي اًـَمي

 .هصى اهسلاغ اًثوزت اًخحصٍصًةُشا المَخلى الصولي اًىدير الطي ثعاذف ر

ٌشفني، ب ظالة ؾن هفسي وهَاتة ؾن سملائي ب ؾضاء اٌَجية اًخيؼيمَة ٌَمَخلى، ب ن ب زحة جكن جمَـا، وب كول ًكن: 

 .حََتم ب ُلا وىزًتم سِلا في زحاة خامـة اًـصبي جن مرَسي ب م اًحواقي

من مخخَف خامـاث اًوظن، والطٍن  وب زحة تعفة ب دط باًحاحثن  من اساثشت وظَحة ذنخوزاٍ اٌلظٍن كسموا

دواهيا اًىصام من ذازح  تجضموا ؾياء اًسفص وتحمَوا مضلة اًخيلي من ب ماهن تـَست، نلٌ ب زحة تضَوفٌا وا 

ًُضازهوا مـيا   -من ثووس اًضلِلة  - Google Meet ؿبر ثلٌَة -اًوظن  المضازهون في ُشا المَخلى ؾن تـس 

نجاخ فـاًَاث ُشا المَخلى اًـ َة اًتي ما في ا  َمي الصولي، الطي يمثي الذَلة اًثاهَة  في سَسلة المَخلِاث الصوً

ة ثـمي ؿلى ثيؼيمِا مٌش س خة س يواث، ب ي مٌش المَخلى ال ول الطي  فذئت كلَة ؿَوم الازط واًِيسسة المـلٌزً

 .حول ظياؿة المسًية المـاضدت  5902من صِص هوفمبر س ية  09و 93ؾلس ذلال ب يام 

الاس خجاتة في اًـسذ اًىدير من اًعَحاث اًتي وظَخيا من ال ساثشت واًحاحثن  مذثلة في  وكس ػِصث ُشٍ

مَرعاث المساذلاث اًتي ًلترحون الا سِام بها في ب ؾلٌل المَخلى. كان من اًضروزي ب ن هـصط المَرعاث اًتي 

 .وظَخيا ؿلى اًخحىيم ال كاذيمي

زساًِا مصت مَرط، ًخ 52وتـس الصزاسة واٍتمحَط، تم كدول حوالي  تم مصاسلة ب صحابها لا نجاس ال بحاج اًكاملة وا 

ب دصى، وتـس ثَلي ُشٍ ال بحاج، ذِ غ َي ب ؾضاء اٌَجية اًـَمَة من خسًس ٌَيؼص فيها، حِر حصث ذزاسة 

ذزاجها ضمن جصنامج المَخلى.  09ال بحاج المـصوضة، ووكؽ الادذَاز ؿلى حوالي  منها تمت الموافلة ؿلى ا 

من ُشا الملام ب سفٌا اًضسًس ٌَحاحثن  الطٍن زحدوا في المضازنة مـيا من ثووس اًضلِلة، و  وبالمياس حة ىصفؽ

لى الدزائص لا ب هَ لم ثخح لهم اًفصظة ٌَخيلي ا   .ب زسَوا اًيط اًكامي ا 
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وكس كان ظموحٌا ب ن ثعُحؽ ب ؾلٌل المَخلى كاملة وثوسغ ؿلى المضازنن ، ًىن ثحن  ب ن رلع مذا لا يمىن تحلِلَ، 

ضَق اًوكت وثب دص اًحـغ في ازسال الملالاث اًكاملة. ولطلع تـس المَخلى سنراسي ال ساثشت او ثسخة 

زساًِا، س يلوم بجمـِا في نخاة ذاض بالمَخلى  ؿساذ ابحاثهم وا  اًحاحثن   الطٍن صازهوا في المَخلى وهعَة منهم ا 

فصظة ًكل المضازنن  ب ن ًـصضوا فيما ًخـَق تخوسًؽ المساذلاث ؿلى الدَساث؛ حتى ثخاخ اً .ISSN يحمي زقم

مَرعاث ل بحاثهم، وب ن تحؼى بالمياكضة والا ثصاء، فلس تم تخعَط س خة خَساث ؿامة حضوزيا بهشٍ اًلاؿة 

)كاؿة المحاضراث اًىبرى( وخَسة واحست ؾن تـس تلاؿة المحاضراث الموحوذت في اًعاتق اًثاني من جصح الاذازت 

ة، ذاذي و ذازح اًوظن، ثب تي ٌَخـامي مؽ اًؼصوف اًصاُية ثسخة  ظحـا المضازنة ؾن تـس، من المصنزً

لى ُشٍ  ة، ب ي في هفس اًوكت، ل هَ من ذون اٌَجوء ا  فاٍصوش هوزونا. ثـلس مخخَف الدَساث تعوزت مذواسً

لة ًن حىفِيا ًومان كاملة ًـصط ال بحاج كلِا في خَساث ؿامة، وكس حصظيا ؿلى ب ن حىون ال بحاج اًتي  اًعصً

 خَسة مذلازتة هوؿا ما من حِر موضوؿاتها حتى ٍىون ُياك ثيوغ من جهة وحكامي من جهة ثـصط في كل

 .ثاهَة

لى ؾلس ُشا  ة ب و تـَس في ب ن هعي اًَوم ا  ب صىص، هَاتة ؾن سملائي ب ؾضاء لدية المَخلى، كل من ب سِم من كصً

ازنة وب نجزوا ال بحاج المعَوتة اٌَلاء اًـَمي الصولي. صىصا ًكل ال ساثشت واًحاحثن  الطٍن باذزوا تعَة المض

لى اًلاذمن   نجاخ ب ؾلٌل المَخلى. و هـخشز ا  ًلاء مساذلاتهم والا سِام في ا  لى مسًية ب م اًحواقي لا  وحضروا اًَوم ا 

ًَيا، سائَن  لػ ؾز وخي  ق وظولهم ا  منهم من تـَس ؾلٌ يمىن ب ن ٍىوهوا كس ؿاهوٍ من ثـة ب و مضلة في ظصً

 .اتهمب ن يجـي رلع في ميزان حس ي

صىصا ًل ساثشت ؿلى اس خجاجتهم لصؾوت اًكلَة وجشًفِم ًيا بالذضوز والمضازنة في ُشا المَخلى، وكس شرفونا 

نجاحَ، وسب ل لػ ثـالى ب ن  سِاماتهم اًفاؿلة في ا  تـضِم من كدي بالذضوز مـيا في المَخلى اًساتق، وكاهت لهم ا 

ثلي بالذس ياث مواسٍن ب ؾلٌلهم   .ًعَي ب ؾلٌزهم وً

 في الاس خزسام حوذت ثلِيم"  مخبر مسٍص و اًـَمَة اٌَجية زئُس  اًسـَس مزوس الصنخوز الاس خار صىصب   و

 . الصولي المَخلى ُشا فـاًَاث نجاخ في ساهم الطي" المحًِة واًحُئة اًـلٌزت

ير ونائحَ ال س خار الصنخوز ًـلٌمصت، وصىصا  ا ال س خار الصنخوز ذًبي سُ ٌَكلَة مذثلة صىصا ٌَجامـة مذثلة في مسٍصُ

 .في عمَسُا ال س خار الصنخوز ؿساذ لَس اًشًف، ؿلى الا مكاناث المسرصت والمخاتـة المس تمصت

صىصا ًكل اًزملاء ال فاضي ب ؾضاء اٌَجية اًخيؼيمَة ؿلى ما تشًوٍ من جهوذ ظَلة اًفترت اًتي ثَت الا ؿلان ؾن 

ثلانالمَخلى، وؿلى الدِوذ اًتي ًحشًونها اًَوم ًخجصي ب ؾلٌل الم   .َخلى في سلاسة وهؼام وا 

 .وصىصا ًكن جمَـا ب يها الذضوز اًىصام ؿلى هصم الا ظلاء وجمَي الاُماعم
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Intervention du Président du colloque :  

Pr Ahmed Bousmaha 

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.  Elles 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 
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Algérie est 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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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 { 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 { 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 
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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 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 
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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 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 



 
 
 

12 
 
 

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 ? 

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 { 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 { l’échelle planétaire. Mais 
qu’en est-il des petites et moyennes villes? Quels sont leurs atouts face à la 
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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 { l’heure de la métropolisation? Connaissent-elles une croissance ou un 
déclin { 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 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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ظاز الذوضرت و اًـولمة ؟         المسن اًعليرت والمخوسعة. ب ي مس خلدي في ا 

  الصًحاخة

ظاز اًـولمة، في  لى اًترنيز ؿلى المسن اًىبرى، بحكن ا  كَيمَة في اًحلضان المخلسمة ا  تمَي اًس َاساث الا 

ؽ، . في اًواك(Demazière, 2017) ب نها جضكل المصانز اًصئُس َة ٌَنمو الاكذعاذي والاتخكاز

وسنها الصيموقصافي، وب همَتها الاكذعاذًة والاحماعؾَة، ووػَفتها هؼصا ًاس خحورث المسن اًىديرت، 

كَيمَة ؿلى الدزء ال نبر من الرعاة حول المسًية. لطلع لم  ة ذاذي اًيؼم الذضرًة اًوظيَة والا  المصنزً

م المجالي، واًوػائف اًتي تحؼى الصزاساث المخـَلة تسوز المسن اًعلصى والمخوسعة ومكاىتها في اًيؼا

كَيمَة باًلسز اًكافي من الاُماعم ) المسن ثب تي (. Escallier,1986ثؤذيها في الاكذعاذ والمًضب ث الا 

في اًترثُة اًِصمي "ًِا ذوز محصك في اٍنمو، في حن  ب نها ثلسم  في الصزخة الصهَا اًعليرت والمخوسعة

(. Denis, 2012ؼَ في المسن اًىبرى" )ملامح وذًيامِىِاث كير مذجاوسة تخخَف ؾلٌ هلاح

 اب ساس َ اَـة ذوزث ؿلى ب نحسة ًوكان، فا ن المسن اًعليرت كاًحا ما كاهت ب ماهن ًلاتخكاز، كاذزت 

ف  في ثيؼيم اًفضاء اًوظني  وفي ثواسن اًَِاكل الذضرًة واًفضاءاث الاكَيمَة. "لا ًوخس زً

 ُشا اًس َاق ب ظححت المسن في Kayser (1972)ذًيامِكي تسون مسن ذًيامِىِة" حسة 

ف.  اًعليرت محوز ٌَخحسًر وثلاسم في هفس اًوكت اًليم الذضرًة مؽ ؿالم اًصً

مٌش ؿست ؾلوذ، اتخش اًخحضر صكلا من ب صكال الاهفجاز الذضري الطي سؾزغ المضِس واًـلََاث 

ن جسازغ اًخحضر واًخوسًؽ الدلصافي كير المخكافئ ٌَ(Côte, 1994).  والمجتمؽ هفسَ  مسن،  ُلٌ في ا 

. سمح حصنيز ال وضعة واًسكان في المياظق اًساحََة ػاُصت ب نثر ًفذا ًلاهدداٍ في الدزائصالذلِلة 

لى ادذلال اًخواسن الا كَيمي تن  اًضلٌل وتلِة  مٌاظق اًوظن.  تخـزٍز ػاُصت اًدسحي، مذا ب ذى ا 

كَيمَة في رلع اًوكت معسز اًلَق اًصئُسي ًس َا اث الا  سة اًخرعَط الا كَيمي كاهت ُشٍ اًدضوُ

ة في المسن اًعليرت والمخوسعة 5900)توسلٌحة ،  وً (. ُشٍ ال ذيرت سَِت الا حصاءاث راث ال وً

ؿاذت ثيؼيم اًَِكلة الذضرًة ذاذي اًوظن.  تعاء نمو المسن اًساحََة اًىديرت، مؽ ضلٌن ا  بهسف ا 

ىشا تم ثـزٍز حصنة اًخحضر اًتي ثب ثصث ثضكل هحير باًتركِاث الاذاز  ًة والمًضب ث اًعياؾَة في وُ

ة باًًس حة ٌَـسًس من المصانز كوت ذافـة ثـميراالمياظق المحصومة وال كي  . صكل اًخعيَؽ واًتركِة الا ذازً
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لى في ا  وضاء مصافق: ذسماث ؿامة مذيوؿة وخشاتة( سمحت ًِا بالاهخلال من اًعيف اًصً  اًعيف )ا 

 (.5900الذضري )توسلٌحة ، 

لى  0311ؿام  500اهَة في الدزائص من ازثفؽ ؿسذ المجمـاث اًـمص  فِة  209) 5992ؿام  120ا  لٍـة زً

 مصثفـة(. جضِس المسن اًعليرت والمخوسعة مـسلاث نمو 5992ب ظححت حضرًة في ؿام  0311ؿام 

لى  ب و  باًفـي ضرًةالذظيف المصانز  اجساغ٪ )تَلِسوم(. ٍكون ب ظي ُشا اًخحضر في 5.32ثعي ا 

ق اً ثلغ اًتي جسير  ان حلِلي ٌَخنمَة المحََة  اًوًوح نخحضر. ونلٌ ب  في ظصً ٌَعيف الذضري ُو زُ

كَيمَة")  (.Giraut, 2005والا 

، فلس ادذصر "المسن اًعليرت والمخوسعة" في وػَفة ثًض َط اًضواحي Pauletة ًؼ ب ما باًًس ح

تلضا، هي وال ظصاف. مرمتها محسوذت ومخخصرت ٌَلاًة "ثَـة المسن اًعليرت ذوزا زئُس َا، ل نها ثًضط 

لى حس ما" )  (. Paulet, 2000محَط مًسي ا 

اًِسف من المؤتمص ُو جسََط اًضوء ؿلى ؾياضد اًخحول في المسن اًعليرت والمخوسعة وب هواغ 

في،  بما في رلع اًخحسياث اًتي  اًـلاكاث اًتي حصتعِا مؽ المسن اًىبرى ب و المَتروتوًَة واًـالم اًصً

فِش س َاساث اًخنمَة. في ضوء اًخعوزاث الاحماعؾَة والمجاًَة المـاضدت ًواجهِا اًفاؿَون المحََون في ثي 

كَيمي(، وسـى ل ن هَلي هؼصت خسًست ؿلى ُشٍ المسن،  ؿاذت اًترهَة الا  )اًخحضر ، المسن اًىبرى وا 

ًخـزٍز اًخنمَة المحََة، وفِم اًخحولاث اًتي تحسج في عمََة  ا، اًتي ب ظححت ب ذواث لا خسال فيه

لى المَخلى نلٌ يهسف اًيم. ظيؽ ُشٍ ال ك  ذلال من الذجم المخوسعة المسن موضوغ في اًخفىير ا 

شراك  س َاق في المسن ُشٍ مس خلدي حول المياكضاث في ال دصٍن" المخرععن " و الدلصافِن  ا 

 .واًـولمة المسن المتروتوًَة

  :المحاوز

 "تحسًس "المسن اًعليرت" و "المسن المخوسعة  .0

ف اًؼاُصت الذضرًةقَاة المـاًير "اًـَمَ وتحسي الدلصافي  ة الموضوؾَة" ًلف حاحزا ب مام  ثـصً

ذاذي  اًـخحة اًتي تمثي اهلعاغ نجس المخوسعة،المسن نليٍر من المخرععن . تن  المسن اًعليرت و 

ف والذضر.  بالملاتي المياظق الذضرًة هفسِا.   ثفعي اًـخحة الصهَا ٌَمسن اًعلصى تن  اًصً
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لى ب ن "ب ي ؾخحة R. Escallier (0325ب صاز   (، في ذزاسة ملازهة تن  ذول الملصة اًـصبي، ا 

ف   ًة،الذضر اًؼاُصت ذيملصافِة فِيي اؾخحاظَة" وثحلى وسخِة. ًىن ُشا الا صكال ًعصخ ب ًضا في ثـصً

ن اًترنز الدلصافي ضروزي  Paul Clavalالطي ًـوكَ قَاة المـاًير اًـَمَة الموضوؾَة. حسة  فا 

ارا فمًىٌَ كير كاف، فاًخفاؿي الاحماعؾي واًخحاذلاث ضروزيان في ُشٍ الذالة.   في جضىِي المسًية،

ؾن موضوغ المسًية اًعليرت في س َاق ػاُصت المَتروتوًَة؟ ذَف اًدساؤل اًـام حول المسًية حكون 

ة، ثخـَق باًفئاث الراظة بالمسًية. ارن ب ٍن ثحسب  المسًية في الدزائص؟ وهَف نحسذ  صً مسب لة حوُ

 ية اًعليرت؟المسً 

ًـصّف مععَح "المسن اًعليرت" فئة راث ب تـاذ مـَية، ملِست تـخحاث ثخلير في اًزمان والمكان. 

ف اًـخحاث ًعصخ مضكلة المـاًير. ُي يجة ب ن هـتمس فلط ؿلى المـاًير اًكوَة )الذجم، اًـلٌلة  ثـصً

يجا لخ(؟ ب م يمىٌيا ب ًضا ا  ذ مبرزاث هوؾَة )اًحًِة كير اًززاؾَة، ؿسذ المصافق، ؿسذ المحلاث ، ا 

ىن في حالة اًترهَة المخـسذ،  لخ(؟ وً الاحماعؾَة، اًسَوك وب نماظ الذَات، اًخحضر، اًخب زير المكاني...ا 

ًحلى اًسؤال ُو كم ؿسذ المـاًير اًتي يجة اًخلِس بها من ب خي تحسًس المسن اًعليرت والمخوسعة 

 الذجم؟

 ؟كةب ًة ؿلاالمسن المخوسعة" و "المسن اًوس َعة"، " .5

تحسذ المسًية المخوسعة كدي كل شيء بحجمِا، تُنما ًـتمس اًخحََي الذضري ؿلى اًوػَفة والصوز؟ هي 

ة ) (. "المسن المخوسعة Belhedi, 2018فئة عمََة )مرَؤون، مٌخرحون ...( ب نثر من هونها فئة هؼصً

ة ووظيَة( ؿلى اًصغم من غموط كواهُنه كَيمَة )جهوً ا ؿلى المس خوى هي محوز ب ي س َاسة حنمَة ا 

ؿاذت ثواسن اًيؼم الذضرًة" ) ال كاًيممعير المسن المخوسعة لا ًيفعي ؾن .  اًيؼصي  ,Belhediوا 

2018 .) 

"جس خلعة المسًية اًوس َعة ب كاٍيمِا من ذلال ثلسيم ذسماث مخخَفة ومذيوؿة، و من ناحِة ب دصى

ة، اًثلافِة، اًعحَة، اًخ ـَيم ووش المـصفة، اًححر، وما من تن  ُشٍ الرسماث نجس اًوػائف الا ذازً

لى رلع. ؿلى المس خوى الاكذعاذي، يجة ب ن حىون كاذزت ؿلى الميافسة وذًيامِىِة في هفس  ا 
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ىنها بالملاتي كَيمَة، وب ن حىون ملصا ل ماهن ظيؽ  مرلٌيجة ان جضكل وسنا ، اًوكت ، وً في تَئتها الا 

 ..(Carrière, 2008)اًلصاز"

كَيمَة، تن  المسن اًىبرى من جضكل المسن اًوس َعة ذؿامة و  زاتعا مرلٌ تن  اًفضاءاث اًوظيَة والا 

ىن بمس خوياث  جهة والمسن اًعليرت والمخوسعة من جهة ب دصى، وب حِانا تن  المسن من هفس الذجم وً

. في تلضان الملصة اًـصبي، (Bock et Carrière, 2007)مخخَفة من حِر اًوػائف اًـََا 

ؿاذت ثواسن اًَِكلة الذضرًة، من ذلال ثـزٍز المسن ساهمت س َاساث اًخرعَط اًِاذ لى ا  فة ا 

لى حس هحير، نلٌ ميزث  اًوس َعة )ب و المخوسعة الذجم(، وساهمت ب ًضا في جضىِي اًيؼم الذضرًة ا 

. جضير المسًية  ,Kasdallah, 2013)اكذعاذ ُشا اًعيف ؿلى وخَ الرعوض، وذوزٍ وذًيامِخَ )

لى مفِوم ثخاتؽ اًسَعة  والا شراف تن  مصنز ظيؽ اًلصاز واًلِاذت في اًـاصمة والمسن اًوس َعة ا 

هَ  فِة اًتي يمازش ؿَيها اًس َعصت من ناحِة ب دصى. ا  اًىبرى من ناحِة ، وباقي المسن والمياظق اًصً

اًصاتط الطي ًؤمن اًوساظة في اًيؼام الذضري. اًخوافق مؽ المسًية المخوسعة والمسًية اًوس َعة ًُس 

َا ولا دعَا  ً   (Belhedi A, 2007).ب

ما ُو اًفصق تن  "المسن اًوس َعة" و "المسن المخوسعة "؟ ُي ثـبر المسن المخوسعة ؾن مس خوى 

فِة؟ والمصانز اًعليرت والمسن اًىديرت المسن تن وساظة  ثَـحَ في  الطي الصوز ُو ما اًصً

 الاستراثَجَاث المجاًَة؟ ما هي ؿلاكتها مؽ المسن المتروتوًَة؟

 اًعليرت والمخوسعة في حصنة اًخحضرذوز المسن  .3

تحخي المسن اًعليرت والمخوسعة مكاهة بازست في عمََة اًخحضر وتمثي اًـموذ اًفلصي ٌََِكلة الذضرًة 

(Bousmaha, 2014 ىنها تـَست كل اًحـس ؾن اًخوسًؽ (. ُشٍ ال ذيرت نثَفة ثضكل متزاًس وً

َفِة ومجاًَة واندسخت كوى ووسائي المخجاوس.  ؾصفت المسن اًعليرت والمخوسعة تحولاث وػ 

 خسًست.

ما هي مكاهة المسن اًعليرت والمخوسعة في حصنة اًخحضر؟ ُي اًـمََاث الاكذعاذًة واًخازيخَة 

كَيمي واًوظني؟ ُي يمىن اس خزسامرا ك ذات ٌَخرعَط المكاني؟  والدلصافِة حاسمة في ثيؼيم اًفضاء الا 

لى الذضر( ؾيصر مرم في اٍنمو الذضري؟ ُي يمىن ُي ػِوز المسن اًعليرت )بالاهخلال من اًص  ًف ا 
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ظاز حضري موسغ باوسجام ؿلى اكَيم ما؟ ما هي المكاهة اًتي  ب ن حىون ؾيصرا ب ساس َا في تحلِق ا 

تحخَِا ُشٍ المسن في ثيؼيم اًفضاء؟ ُي هي مجصذ حَلاث ثس َعة ب و ذؿائم مفعََة في اًيؼم 

ضاء الا كَيمي؟ ما هي ؿلاكاتها بالمياظق المحَعة بها؟ الذضرًة؟ ما ُو ذوزُا في ثوػَف وثيؼيم اًف

 هَف ًتم وسج ُشٍ اًـلاكاث؟

 اتخكاز وخارتَة المسن اًعليرت والمخوسعة .0

ؿاذت اًترهَة الاحماعؾي  في اًوكت اًصاُن، ثسؾى المسن اًعليرت والمخوسعة ًخَـة ذوزا زئُس َا في ا 

َة الاكَيمَة. نم تياء اًخجاوز المحلً وذًيامِىِة اًخ والاكذعاذي والمجالي، وباًخالي المساهمة في سيروزت 

فِة، حِر جضكل ب كعاة خشة باًًس حة ًِا. ٌضير ذوزُا  فِيي جسدٌس ؿلى مٌاظق كاًحا حىون زً

اًخيؼيمي حول فضاءُا لمفاُيم الاس خلعاة واًَِكلة، وب ًضا ٌَدسَسي اًِصمي الذضري. ًلول 

Veltz (2000) والمسن في مٌافسة ذائمة ثضكل واضح، كسزتها : "في فضاء خامؽ، حىون ال كاًيم

اًخيافس َة في سوق اًخوظن، ثـبر في اٍنهاًة ؾن اًلسزت اًخيافس َة ٌَشكاث في سوق اًسَؽ 

نها ب ماهن Lugan (1994)والرسماث" نلٌ ب صاز   ، فيما ًخـَق بالمسن اًعليرت والمخوسعة " ا 

لى ظوز ثخـازط فيها  اًسَوهَاث واًليم اًخلََسًة ٌَمجتمؽ اً في واًليم الذضرًة اًتي جضير ب نثر ا  صً

الذسازة والاتخكاز" في دضم ُشا هدساءل ؾن مكاهة المسن اًعليرت والمخوسعة في الدارتَة الاكَيمَة؟ 

 ُي هي حلا ب ماهن ًلاتخكاز والاتساغ ؟  مارا ؾن ثـحئة وحثمن  موازذُا اًعحَـَة والاكَيمَة؟

 والمس خلدي؟الذاضر : المسن المَتروتوًَة في مواجهةالمسن اًعليرت والمخوسعة  .2

المَتروتوًَة في اًواكؽ هي محوز ب و مصنز ثيؼيم الاكَيم الطي جس َعص ؿَََ، في مـؼم ال حِان،  المسًية 

لة حصرًة. هي مذـسذت اًوػائف، ب حاذًة المصنز وثـمي مؽ  تمثي اًتي المس خوياث جمَؽ تعصً

( كاًحا ما ثلسم المسن (Nadou, 2010ة ًؼ . باًًس ح(Escallier, 2004) اًِصمي اًدسَسي

المَتروتوًَة ؿلى ب نها "زب ش الذصتة" في الاكذعاذ الذالي، وثلغ اًتي جس خجَة ٌَخحسياث اًتي 

ثفصضِا اًـولمة. ًىن مارا ؾن المسن اًعليرت والمخوسعة؟ ما هي مزاياُا في مواجهة ػاُصت 

لى (اًىبرى )المتروتولاث المسن ثؤذي المَتروتوًَة؟ ب لا  ُي والمكاهَة؟ الاحماعؾَة اًخفاوتاث ثفاقم ا 

ص؟ ُي ثوفص ػاُصت المَتروتوًَة فصظا ٌَخنمَة؟ ما ُو ب ثص ػاُصت  فصظًا الذضرًة الذلِلة ثوفص ٌَخعوٍ
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فِة اًحـَست؟  ما ُو الصوز المَتروتوًَة ؿلى اًضواحي الذضرًة والمسن اًعليرت والمخوسعة والمياظق اًصً

فِة والمسن اًعليرت والمخوسعة الذجم في الطي يمىن ب ن ثَـحَ ا ، المسن اًىبرىذًيامِىِة لمياظق اًصً

 ال وضعة ًخنمَة ونمارجها والصيملصافِة، الاحماعؾَة وذًيامِاتها الاكذعاذًة، كواؿسُا ؿلى اؾماعذا

؟ ُي ُشٍ  والمخوسعة اًعليرت المسن ؿلى الذضرًة اًـامة اًس َاساث ثب زير ُو ما الاكذعاذًة؟

ت في ظصًق فلسان ذوزُا ثسخة نمو المسن اًىبرى والمتروتوًَة؟ ُي ب ظححت ضـَفة تفـي الاذير 

ة ًخًض َط ب حواط الذَات  نثافة ػاُصت المَتروتوًَة ُي تمىٌت من المحافؼة ؿلى وػائفِا الذَوً

ص اًفضاءاث المحَعة بها؟ تـحازت ب دصى تـس ُشا اًدضرَط  وسب ل ب هفس يا: ب ي مس خلدي وضلٌن ثعوٍ

 Jean Paulاًعليرت والمخوسعة في ؾصر المَتروتوًَة؟ ُي ؾصفت نموا ب م حصاحـا؟ يهتم )ٌَمسن 

Carrièreمؤسسي ب ساسي هؼام من جس خفِس اًتي فصوسا في" اًعليرت المتروتولاث" ( تسوز 

" المىتملة كير" المَتروتولاث ُشٍ تن  واًـلاكاث واًخفاؿلاث اًسلٌث، كل امذلاك ذون ٌَمتروتول

فِة والمياظق والمخوسعة اًعليرت المسن س يما ولا ، ال دصى وال كاًيم  نلٌ. هفورُا مٌعلة في اًصً

مكاهَة ؾن ًدساءل وضاء ا   .ال دصى وال كاًيم الذضرًة المياظق تن " ثحاذل ؾلوذ" ا 

 اًعليرت والمسن الذضرًة المياظق تن  اًخـاون الممىٌة ًخـزٍز ال صكال هي ما اًس َاق، ُشا في

ضفاء تُنهلٌ، اًخحاذلاث فيما ثعوز يمىن َفو ه  والمخوسعة؟  هي ما اًصسمي ؿَيها؟ اًعاتؽ ُي يمىن ا 

هَف يمىن  ظحَـة، وثيرت ومصاحي سيروزت ػاُصت المَتروتوًَة في ضفتي اًححص ال تَغ المخوسط؟

َاتها؟   ً  تمَيز وجضىِي حوكهة ؿلاكة المسن المَتروتوًَة والمسن اًعليرت والمخوسعة؟ ما هي ب نماظِا وب

لى من تن  ب دصى ؿسًست، س خؤذي المىصزت، ال س ئلة ُشٍ  والملترحاث ال فكاز من مـن  ؿسذ ظَاكة ا 

 .الصولي المؤتمص ُشا ذلال هياكضِا ب ن يجة واًتي ، اًصئُس َة
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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 
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system. The concordance 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 
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globalization. What about small 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 

                                                           
1
 Recensements Général de la Population et de l’habitat, Office National des Statistiques (ONS), 2008. 
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d‟urbanisation est  marqué surtout par l'extraordinaire essor des petites villes 

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

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 Km
2
 

Population en milliers Densité habitants/km
2
 

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.  
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Figure 3 : Taux d‟urbanisation par Wilaya en 1998     Figure 4 : Taux d‟urbanisation en 2008 

Source auteurs à partir des données des données des recensements de 1998 et 2008. 

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 1998
2
 et 2008 (ONS) + Traitements des auteurs 

                                                           
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 



 
 
 

33 
 
 

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 

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 

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

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). 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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polarisés de villes. Un indice de primatie faible, inférieur à celui de macrocéphalie, 

peut indiquer des organisations bipolaires, multipolaires voire homogènes. 

 
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 
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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.  

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. ƒ  

- Lorsqu‟un rapport élevé est mesuré entre les deux plus grandes villes de la 

distribution, le système est primatial. ƒ  

- Lorsque ce rapport élevé est mesuré entre les 2e et 3e villes, le système est 

bicéphale. ƒ  

- Lorsqu‟un rapport élevé est mesuré plus loin dans la distribution, le système 

est multipolaire ou polycentrique. ƒ  

- Lorsque le rapport est relativement faible et les villes ayant servi à sa mesure 

éloignées 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 2
eme

 au 22
eme

 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 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

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 
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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 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 prévue pour en 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. 
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        En effet, les villes traditionnelles  construites par les habitants et qui nous 

émerveillent toujours, possèdent cette qualité de structuration, organique. Cette 

qualité 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 a  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 
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travers 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 
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l‟urbanisation. Dès lors, Constantine la métropole par sa taille, tend à devenir une vaste 

agglomération polycentrique 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.   

 

 

 

 



 
 
 

59 
 
 

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.).  
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Figure 1 : La centralité commerciale à l‟échelle de l‟agglomération Constantinoise 

 

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 
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de l‟agglomération, et dessinent une nouvelle configuration territoriale caractérisée par une 

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 - - 
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Source : schéma de cohérence urbaine (MCU 2007)   
       

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, 

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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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 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 pratiquées
3
 sont 

respectivement, Constantine (72%), Ali Mendjeli (44%), Khroub (31%), Ain Smara (24%), 

Hamma Bouziane (19%), Didouche Mourad (15%). En contrepartie, pour les villes faiblement 

pratiquées
4
 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: Indice
5
 de fréquence des déplacements aux villes de l‟agglomération 

par rapport au lieu de  résidence.    
 

Lieu de 

Résidence  

Fréquentation des villes  Indice de 

déplacement
6
 

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 

extérieur
7
 (%)  

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 spatiale,  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 

                                                           
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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17 % 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.  

 



 
 
 

70 
 
 

 
 

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 
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petites et moyennes villes que génèrent des espaces métropolitains conquérants. A la 

recherche 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 nationaux
1
.  

 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).
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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 

métropolisation n‟est plus à démontrer (Geppert,2006). Dans ce sens, la base 

d‟analyse de la Datar
2
 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 

https://journals.openedition.org/mediterranee/7267#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/mediterranee/7267#tocfrom1n1


 
 
 

76 
 
 

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 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 
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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 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 pays
5
.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 
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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 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 

http://www.jijel.info.dz/
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première 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 hub
7
.  

 

 

 

 

 

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 SWOT
8
 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 thèmes
9
définis 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 2030
10

 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 
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Grille SWOT est synthétisée en 3 à 5 points essentiels liés à 10 rubriques :« 

Dynamique 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 

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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(zones forestières de Guerrouch, Tamentout, 

parc de Taza, ...).19 Z.E.T. dont 01 est déjà 

étudiée (El-Aouana). 

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 

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 
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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 

pour l‟amélioration de l‟accessibilité du 

territoire. 

infrastructures de base et des 

équipements socioéconomiques, etc. ;  

Manque de l‟offre immobilière aux 

entreprises  

 

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 
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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-portuaire
11

. Ceci engendre le développement du 

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). 
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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). 

 

 

 

 

 

 

         



 
 
 

91 
 
 

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 primordiale. 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 
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territoriale est une condition primordiale pour assurer une meilleure qualité de 

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 

attirées 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 
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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 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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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. 

 

http://www.jijel.info.dz/
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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 

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) 

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
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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). 

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 
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des types de parcelles se concentrent sur la morphologie et la structure des types de la 

couverture terrestre. 

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 
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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 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) 



 
 
 

106 
 
 

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 1994 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 -2424 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 2410et 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 la commune de Guelma. Mais à partir de l’an 2410, le mode 
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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 
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redistribution de cette dernière et l‟ampleur des changements dans les niveaux des 

densités de la 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 
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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 

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 
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par plusieurs facteurs 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 
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Monts d‟Ouergha, Ettakaddom près d‟Oued Souani et Ain Bousaadia au sud du Mont 

Bargou.  

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 
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les leurs densités autour des pistes sélectionnées pour le revêtement et l‟installation 

des services élémentaires.   

 

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.  



 
 
 

117 
 
 

 

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 urbaines
8
 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 

                                                           
8 Généralement de très grandes villes (1 Million d’habitants et plus), de grandes villes 

(généralement plus de 144.444 habitants et en deçà d’un million) et des villes moyennes 

(50 à 100.000 habitants). 
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ou à la délimitation de ce type d‟agglomérations, celle de ce qu‟on pourra nommer « 

petite 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, 
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leurs dynamiques sociales et démographiques, et leurs modèles de développement des 

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 2014

9
, 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 1974
10

. 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 

                                                           
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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du Kef, de Gafsa et de 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 sud
12

- 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 

                                                           
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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véritable 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 

                                                           
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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démographiques selon les strates de villes et sur le temps long balaie donc toute 

tentation de céder au déterminisme géographique. 

 

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, 
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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). 

 

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. 
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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 

                                                           
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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dans la région, et 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 
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nationale. La lecture de cette répartition montre que le Nord-Ouest compte 16 

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 

étudiants
17
. 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 

                                                           
16

 URAM (Bureau d’études), 2418, 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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cadre du système LMD (Licence, Master, Doctorat), pour la préparation de quatre 

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 appropriés 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 
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 URAM (Bureau d’études), 2418, 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 » 
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d‟une métropole. Ainsi et à titre indicatif, développer une stratégie de 

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 
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of the evolution of this region, by highlighting the breakthrough moments of the 

creation 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 Irathen
19

 (ROBIN, 1999),  en fait foi., 

                                                           
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 
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suite à cette appel, les tribus kabyles réunirent une armés prête  à se mettre en marche 

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 Ath
20

 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 

                                                                                                                                                                      
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. »  
20

 Les Ath signifient les gens ou les descendants de … 
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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)  

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 Ŕ 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 ». 
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(CARREY, 1858). Cette route entre Tizi et Michelet a donc été l‟axe principal de 

développement de la ville. 

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 Ŕ 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. 



 
 
 

148 
 
 

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 Principale construction 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. 

1892  

 

Projet des fortins d‟Imaïsseren et de Taguemount.Demande de la 

commune de la location d‟un emplacement du marché quotidien, à côté 
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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 (citadin) et ceux des villages (paysans) aux alentours qui étaient obligés de 

rentrer chez eux le soir. 
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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 fort 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 

Figure 15 : Armature Urbaine de la wilaya de Tizi Ouzou 
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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, 

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.  
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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 km
2
 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 Km
2
. 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 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 exerçait 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 

 

 

 



 
 
 

158 
 
 

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 
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caractérise pas uniquement le centre d‟Oum El Bouaghi mais, elle concerne tous les 

autres centres 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 
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d‟Aïn Beïda ainsi 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 Canrobert
23

 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 développement
24

 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 
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Le 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 

602.888.00 DA dans un montant global de 383 0.872 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 
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Programmes 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. 
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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 
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Une région au solde migratoire positif est dite attractive. À l'opposé, une région au solde migratoire 

négatif est dite répulsive. 
27

Plusieurs villes ont bénéficié d’une grande industrialisation lancée dans le cadre du1
er

 plan  
quadriennal 1970-73 et 02

e 
  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 2000-2003
28

. 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 leur 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 
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répartition non équitable  justifiée par L‟importance de chaque agglomération et la 

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 
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petites et moyennes 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 
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nuit vue la mobilité intense des employés). En termes de cohésion socioéconomique, 

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). 
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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 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 
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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-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). 
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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. 

 

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, 
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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). 

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 
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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. 

 

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). 
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Source CGDR 

  

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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 

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 
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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 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. 
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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 
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Calcul des auteurs * P-value < 0,1 ; ** P-value < 0,05 ; *** P-value < 0,01 

 

 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 
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spécifique dans la mesure où elle est intensive en information, en connaissances, en 

activités de haute technologie, et donc en compétences du capital humain. 

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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 ذوز اًخليراث الذضرًة في المسن المخوسعة في َُكلة اًيعاكاث اًوس َعة

 حالة مسًية جصح توؾصٍصيج

 

 المَرط:

ة ، ًـتمس الا ظاز الذضري في الدزائص حاًَا ثضكل ب ساسي ؿلى المسن اًوس َعة والمخوسعة، في حن  ب ن اًخلَيراث الذضرًة خازً

لى مس خوياث مخخَفة وجسَسَِا اًِصمي.  لى اكذعاذ اًسوق، ذًيامِىِتها الصاذََة، وامذساذ مٌاظق هفورُا ا  وٍصحؽ رلع ب ساسًا ا 

ة ٌَولاًة جضمي مٌعلة ب نبر. س يحاول ب ن وشخ في  ُشٍ اًؼاُصت نمورحِة في جصح توؾصٍصيج، حِر ًحسو ب ن الذسوذ الا ذازً

ِة ًـمسًية جصح توؾصٍصيج، حِر ولصث كوى الدشة في اًدسَسي اًِصمي اًوظني، واكتراخ ُشا االملال، الصًيامِىِاث اًوػَف 

 هَفِة ثًض َط ذوز اًوساظة نلٌ ًًدلي وتحسن  ال وضاغ ؿلى كافة المس خوياث.

 اًكللٌث المفذاحِة: الا ظاز اًـمصاني، المسن اًوس َعة، المسن المخوسعة، جصح تو ؾصٍصيج، اًخليراث اًـمصاهَة

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. 
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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 

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 Algérie7 

- 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). 
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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, 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 
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actuellement largement affecté par la dynamique de la mondialisation économique 

..." (Francine Fournier - UNESCO, 1999). 

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 

                                                           
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
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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. 

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 

Loi Strate 

Déf

initi

on 

 

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. 

Agglomérati

on           

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 

                                                           
31

ARMATURE URBAINE,ONS, Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : Statistiques 

Sociales,P31 
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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 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 



 
 
 

206 
 
 

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 : 

- 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. 
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Tableau N° 02: Evolution de la surface urbanisé de la ville de BBA 

depuis 1830/2020 

 

 

 

 

 

 

 

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/km
2
. 

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. 

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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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.  

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 
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progrès 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 
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de 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 
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facteurs qui 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 enquêtées. 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 
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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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dépassent pas 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  



 
 
 

223 
 
 

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.      

 

Graphe n°8 : répartition des immatriculations des véhicules neufs du premier 

semestre 2018 selon le genre et la source d'énergie 
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Graphe n°7: Le mode de déplacement utilisé souvent 
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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 

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 
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Graphe n°9: Importance choix du mode de déplacement  

https://www.ons.dz/IMG/pdf/immats12018.pdf
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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 
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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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Fibonnaci, en référence au célèbre mathématicien italien du Moyen Âge, qui en 

avait fait son lieu de détente privilégié, le front de mer.  

 

 
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  
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Graphe n°16: Temps moyen des déplacements par jour 



 
 
 

231 
 
 

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)
33

. Une autre explication sur les montants qui dépassent les 6000 
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 En Europe, le coût d‟une utilisation de la voiture qui comprend : l‟achat à l‟assurance, carburant, 
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DA 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.    

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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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 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 
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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). 

    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 terme 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‟à  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 8,48  % 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 60 – 000 80  00 602.2 0840 %  

8000 – 000 60  06 6362, 0,4,%  

0000- 8000  6, 2.,,2 8248%  

      0000>  06 2,33 0848 %  

TOT ,, 00,32, 000 %  
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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 60 – 000 80  02 69271 

8000 – 000 60  10 77649 

0000- 8000  42 89422 

       0000>  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 6,8,2 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  

88,,0 00 8000 – 000 60  

,0,.8 ,3 0000- 8000  

0086, 0,   Moins de 1000 

298690 71 TOT 

Source : RGPH 2008 
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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 Ŕ 100 000 

 

01 01   Nb centres 

 

Ain Oulmene - Ain Oulmene   Appellation 

70 331 50 698   Population 

 20 000 Ŕ 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 20.,. 69271 602.2 Population 

Source : RGPH  87, 98,2008 et Monographie de Sétif  2018 + auteurs 



 
 
 

243 
 
 

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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FISCALITE DES COLLECTIVITES LOCALES : 

QUEL ROLE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

CAS DE LA WILAYA D‟ANNABA 
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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 
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qui sont à la traine ce qu‟on appelle les zones d‟ombres, elles souffrent de différents 

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 :  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

prevision

realisation



 
 
 

252 
 
 

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. 

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, 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. 
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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 
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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. 

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 
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vie de la population, et c‟est l‟objectif final de toutes planifications, de toutes 

réflexions, de tout travail. 

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 
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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 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). 



 
 
 

263 
 
 

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 ”. 

 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 
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urbain en fonction de leurs liens avec différents niveaux territoriaux et des 

caractéristiques internes de la ville. 

 

 

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. 

 

3 

1 2 
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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 



 
 
 

268 
 
 

soit 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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CONTEXTE REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

DE LA VILLE DE TEBESSA 
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COMMERCIALES DANS LA VILLE D‟ANNABA 
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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 :  
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- Présentation de la zone d‟étude : 

  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 
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vêtements 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. 



 
 
 

283 
 
 

  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 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)
34

. 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 

 

                                                           
34

 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 
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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 
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zones 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 pays7 
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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 

mailto:s_mazouz_dz@yahoo.fr
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manière et comment et quelles sont les méthodes scientifiques pour réaliser un tel 

projet pour la ville de Constantine ? 

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). 
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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) 

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 1
er
 novembre 1954). 

 
Figure 01. Les places importantes au niveau du centre historique. Source : auteurs, 2021 
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A partir de ce contexte théorique et le cas d‟étude, nous pouvons induire notre 

question de recherche :   

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.  
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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. 

 
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  

1
er
 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 
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Figure 03. L‟état d‟avancement de réhabilitation de la place du bey après l‟événement  

Source : auteurs 

 

 

 

 

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 1
er

 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. 



  

304 
 

 

Figure10 : la place PALAIS DU BEY Source : auteur 

 La place du 1
er
 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 1
er

 novembre 1954 très 

favorable dans ce sens.  

Les caractéristiques de La place du 1
er

 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 :  
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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 
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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 
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places, l'architecture sont bien autre chose que de simples traductions matérielles de 

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 39.3km
35

 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 

22502
36

 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. 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Données issues de google Maps 
36

 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 Explorer
37

 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 

 

 

                                                           
37

 : 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.  

 



  

315 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://mrmint.fr/lapprentissage-non-supervise-machine-learning
https://mrmint.fr/author/ybenzaki
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-La caractéristique non hiérarchisé dans le critère dimensionnel des dimensions 

relatives des largeurs de voies. 

 

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.  

C

) 
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-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. 

-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 
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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 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 
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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 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 3
eme

 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.  
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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 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 

 



  

322 
 

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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

mailto:Sarraismahanenadjar@gmail.com
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techniques 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 
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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. 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 



  

329 
 

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 
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creation of the Territory and sustainable development, this allocated Articles 22-41 to 

identify 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 66 62460 

elharrach 0,8 08 0.488 

Gui e de 

Constantine  
088 08 ,483 

Sidi moussa 
82 

 

00 

 

004,0 

 

The basin of 

Wadi Al-

Reghaia 

Reghaia-Rouiba 

080 6, 3,486 

Total 8.0 8, ,428  

                                                                                      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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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 اًتي ًـُش فيها الا وسان ويمازش َثـخبر المسن مجالا ٌَحَات الذضرًة، فِيي اًحُئة الذضرًة اًصئُس   مَرط:

وضاظاثَ المخخَفة، نلٌ ب هَ هخاح حكامي وثحاذل تن  مخخَف اًـلاكاث تن  اًسكان، اًخجِيزاث، والرسماث المخخَفة 

وسان، ل هَ ٌضلي ُشا المجال جكل ما ضمن محَعِا الدلصافي، حِر جضكل فضاء احماعؾي، اكذعاذي وز لافي ًلا 

ا ُو هدِجة  ة، فِيي ظوزت المجتمؽ واهـكاساثَ له جكل تجََاثَ، فديَة وصكل المسًية ونموُ يحمله من ذلالاث زمزً

لى  ؿست ؾوامي منها اًخعوز اًخازيخي، ادذلاف وثـاكة المسيٍرن والمخععن  وب صحاة اًسَعة واًلصاز بالا ضافة ا 

ا.  ثلسم المـصفة  واًخىٌوًوحِة وكيُر

اًًسق الذضري في الدزائص تعفة ؿامة وولاًة المس َلة تعفة ذاظة ًـاني مٌش ؾلوذ من ؿسم الاحزان، ورلع 

لى الرَي اًضسًس في ثوسًؽ اًسكان  ثسخة الرَي في ثوسًؽ اًخجمـاث اًـمصاهَة ؿلى اًفئاث الذجمَة، بالا ضافة ا 

حسو رلع خَ  َا من ذلال ثوسًؽ فئة المسن اًعليرت في ولاًة المس َلة واًتي ثحسي ؿلى ُشٍ المصانز الذضرًة، وً

ة وذاظة في ػي قَاة فئة المسن المخوسعة باس خثٌاء مسًية س َسي ؿُسى صلٌل  ادذلالا مجاًَا وفوازق تجِيًز

كَيمَة هحن  فيها ذوز ومكاهة المسن اًعليرت في تحلِق اًخو  اسن قصة اًولاًة، وباًخالي س يلوم تسزاسة حضرًة ا 
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المجالي وب همَتها في اًخرفِف من حست الدارتَة واًلعحَة الملٌزسة من ظصف ملص اًولاًة المس َلة ومسًية توسـاذت 

 ؿلى مخخَف ال ظـست. 

تحخي المسن اًعليرت في ولاًة المس َلة مكاهة واضحة في عمََة اًخحضر وتمثي اًلاؿست ال ساس َة ٌََِكلة الذضرًة، 

ن ملاتي مسًية مذوسعة واحست ومسًيدن  هحيرثن ، فِيي حزذاذ نثافة ثضكل متزاًس تـسذُا الطي ًلسز ثس حؽ مس

لا ب نها تـَست كل اًحـس ؾن اًخوسًؽ المخجاوس، نلٌ  ب نها ثـصف تحولاث وػَفِة ومجاًَة  .ا 

المسن اًعليرت، اًض حىة الذضرًة، اًخحولاث اًوػَفِة، اًخواسن المجالي، اًوسن الصيموقصافي،  كللٌث ذلاًَة:

 الدارتَة.
 

 الملسمة:

ة، وادذلاف  0.3 مكاهَاتها اًعحَـَة واًخنموً تخخَف اًس َاساث الذضرًة ٌلضول بادذلاف ا 

اًض حكاث الذضرًة واًـوامي المؤثصت فيها، فميش خمس ًَِاث اًلصن اًـشٍن اثحـت مـؼم ذول اًـالم 

ظاز جسَسلً مذكامي ت ن  مخخَف س َاساث حضرًة ُسفِا ثب سُس ص حكاث مذكاملة من المسن في ا 

لى كاًة فئة المسن َفئاتها الذجم  ة تساًة من قمة اًيؼام الذضري المضكل من مسن نبرى ومتروتوًَة ا 

اًعليرت اًتي وضب ث حزامٌا مؽ نمو ػاُصت اًخحضر وػِوز اًخعيَؽ وسياذت ؾوامي اٍنمو الذضري، فِيي 

ؾَة واًعياؾَة الرفِفة تمثي مصنز حنمَة حضرًة ًلصط ثلسيم جملة وػائف تجمؽ تن  ال وضعة اًززا

ة ووػَفِة  ذازً بهسف ثلََي اًخفاوتاث الاكَيمَة وتخفِف اًضلط ؾن المسن اًىبرى وثوفير ذسماث ا 

ة.  كير مصنزً

اًًسق الذضري في الدزائص مٌش ؾلوذ ًـاني من ؿسم الاحزان، ورلع ثسخة الادذلال في  0.0

لى اًخحاٍن اًضسًس في ثوسًؽ اًسكان ؿلى  ثوسًؽ اًخجمـاث اًـمصاهَة ؿلى اًفئاث الذجمَة، بالا ضافة ا 

ُشٍ المصانز الذضرًة، واًسخة في رلع ُو اس خحوار المسن اًىبرى ؿلى الدزء ال نبر من اسدثمازاث 

لا من  الصولة في مجالاث اًخنمَة اًـمصاهَة ؿلى حساة المسن اًعليرت والمخوسعة اًتي ؿاهت ظوً

لة وؿسم مساهمتها في تخفِف ب ؾحاء المسن اًىبرى الا ُلٌل، واهـىس رلع ؿلى اًوضؽ الاكذعاذي ٌلضو

والمتروتوًَة وتشلع فالمسن اًعليرت لم ثلم تسوزُا في ثوفير احذَاخاث سكانها ٌَمحافؼة ؿلى 

فِة المحَعة بها.  اس خلصازهم وفي اسدِـاة فائغ المياظق اًصً

كاني اًتي ب ذمج في اًض حىة الذضرًة اًـسًس من اًخجمـاث اًـمصاهَة اًعليرت الذجم اًس

ِا هوغ من اًيفور المحاشر ؿلى ب وساظِا المحََة، واًواكـة  ة مذيزت وً ذازً ب ظححت حتمخؽ بمزايا حضرًة وا 

فِة، ًلسز ؿسذ ُشٍ المسن  ؿلى الرعوض في مواكؽ مرمة اهخلاًَة تن  المسن المخوسعة واًخجمـاث اًصً

في،  3999مسًية ظليرت محاظة بحوالي  399اًعلصى بحوالي  س في اًلاًة ؿسذ سكان تجمؽ زً ٍزً

ة مرمة حِر ب ظحح اًـسًس منها مصانز تلضياث  2999ُشٍ المسن اًعليرت ؾن  ذازً وسمة وثلوم بمِام ا 

وذوائص وب حِانا مصانز ولاياث، سياذت ؾن اًوػائف الاكذعاذًة واًثلافِة المِمة اًتي ثلوم بها هدِجة 

المسن ب نثر من باقي ب نماظ المسن ال دصى  اس خفاذت اًحـغ منها من اسدثمازاث مرمة، وكس نمت ُشٍ
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ا الذضري اًس يوي ب ؿلى مـسلاث اٍنمو الذضري  )المسن اًىديرت والمخوسعة( حِر ًـخبر مـسل نموُ

س يويا، في حن  ان نمو المسن اًىبرى اًس يوي في الدزائص ب ظحح  %2و 0في الدزائص والمتراوخ تن  

شا اٍنمو المفصظ ٌَمسن اًعليرت  %3.2س يويا والمسن المخوسعة في حسوذ  %5.2ًلي ؾن  س يويا وُ

فِة بالصزخة اًثاهَة فا ن ُشٍ المسن  حصاء اًزياذت اًعحَـَة ٌَسكان بالصزخة ال ولى واًِجصت اًصً

ب ظححت مَزمة باًخوسؽ ؿلى حساة ال زاضي اًفلاحِة ل ن ب كَبها واكـة في وسط فلاحي ًخلعَة 

صكاًَة اًخيؼيم احذَاخاتها في مجال اًسىن، الرسماث واًخجِيز  يا ثعصخ ا  اث والمصافق اًـمومِة وُ

فِة المحَعة بها.  المجالي ٌَمسن اًعليرت مؽ الذفاع ؿلى الملوماث واًـياضد اًعحَـَة ًل وساظ اًصً

تحخي المسن اًعليرت في ولاًة المس َلة مكاهة واضحة في عمََؼة اًخحضرؼ وتمثؼي اًلاؿؼست ال ساسؼ َة  

ي ًلسز ثس حؽ  مسن ملاتي مسًية مذوسؼعة واحؼست ومؼسًيدن  هحيرثؼن ، ٌََِكلة الذضرًة، تـسذُا الط

لا ب هَ ومن ذلال ثوسًـِؼا  فِيي حزذاذ نثافة ثضكل متزاًس، نلٌ  ب نها ثـصف تحولاث وػَفِة ومجاًَة، ا 

فِحسو خََا الادذلال المجالي ذاظؼة في ػؼي قَؼاة فئؼة المؼسن المخوسؼعة باسؼ خثٌاء مسًيؼة سؼ َسي 

 .ؿُسى صلٌل قصة اًولاًة

خاءث ذزاسدٌا ًِشا الموضوغ الطي ٍكون في مكاهة المسن اًعليرت في اًض حىة الذضرًة وذوزُا 

في اًخواسن المجالي )حالة ولاًة المس َلة(، هؼصا ل همَة المسن اًعليرت في اًخواسناث اًوػَفِة ذاذي 

لى ضلٌن ثواسن اًض حىة الذضرًة، وؿسم كِامر كَيمِا وال كاًيم المجاوزت بالا ضافة ا  ا ًؤذى ا لى ا  ا تب ذوازُ

ػِوز ادذلالاث مجاًَة ووػَفِة تياءا ؿلى ُشٍ الا صكاًَة اًـامة يمىٌيا ظصخ اًدساؤل اًخالي: ماُو 

واكؽ اًض حىة الذضرًة في ولاًة المس َلة؟ وما هي مكاهة المسن اًعليرت في ُشٍ اًض حىة الذضرًة ؟ 

 وما ُو ذوزُا في تحلِق ص حىة حضرًة مذواسهة؟ 

ال همَة الصيموقصافِة واًوػَفِة ًِشٍ المسن، مكاىتها في اًض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة، اهعلاكا من 

ذوزُا هوس َط تن  قمة اًِصم اًـمصاني وكاؿسثَ، ونشا ذوزُا المس خلدلً في ضلٌن اًخواسن المجالي 

ؿاذت ثيؼيم اًِيرازهَة الذضرًة   .وا 

 المس َلة ًولاًة ؿام ثلسيم .0

 اًعحَـي زوالا ظا الدلصافي الموكؽ  0.0

من اًولاياث الصاذََة تحخي ولاًة المس َلة موكـا وسعا ٌَضلٌل الدزائصي، حِر ثـخبر همزت  لمس َلةا

لى مٌعلة اًِضاة اًـَـَا اًتي  وظي تن  شرق اًحلاذ وقصبها، وما تن  اًضلٌل وحٌوبها، فؼِيي ثًتمي ا 

كلم 02012تمخس ؿلى مساحة 
5

ؼج، من اًضلٌل اًشقي ولاًة  ، تحسُا من اًضلٌل ولاًة جصح توؾصٍصً

صت من اًضمــال اًلصتؼي، ولاًة باثية من اًضؼؼصق، ولاًة المسًة من اًلصة،  سعَف، ولاًة اًحوٍ

كَيم اًولاًة محوزيا و ، ولاًة ثسىصت من الديوة اًشقي، ولاًة الدَفة من الديوة اًلصتؼؼي ًـخبر ا 

حصاوي حِر ب ن اًدضىِلة الدلصافِة مٌعلة ؾحوز تن  اًسَس خن  الدحََخن  ال ظَس اًخلً و اًع

كَيم اًولاًة  مٌعلة اًوسط المخىوهة ب ساسا من ، المياظق الدحََة ؿلى جهتي صط الذضيةحتمثي في لا 
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مٌعلة اًس حزة الممثلة ثضط الذضية في اًوسط اًشقي و اًزحصس ، اًِضاة و اًِضاة اًـََا

 .ٌعلة اًىثحان اًصمََة، م اًشقي في مٌعلة اًلصة اًوسعى

 
 

 : وس حة اًترنيز  (Indice Gini)نمط اًخوسًؽ بحساة مـامي حِني  5.0

و ما ًـني مِي اًسكان  ن ذزاسة اًخوسًؽ اًـسذي ٌَسكان، ٍصثحط تسزاسة اًترنيز اًسكاني، وُ ا 

لى حصنزهم في مٌعلة واحست ضمن حسوذُا المـَومة، ب و اًدضدت فيها حِر ب ن اًليمة في ذزاسة  ا 
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زٍ من ناحِة ونثافذَ في مٌعلة ما من ناحِة ب دصى، وؾيس ذزاسة اًترنيز اًخوسًؽ حتمثي في مسى حصن

اًسكاني نحعي ؿلى هخائج ثَلي اًضوء ؿلى مسى اًـلاكة تن  اًخوسًؽ اًسكاني ومساحة المجال الطي 

حعائَة ًلِاش حصنيز اًسكان من تُنها مـامي حِني.  ًـُضون فَِ، بحَر وس خزسم ؿست ب ساًَة ا 

كَيم اًولاًة. ُشا المؤشر يحسة كال تي: ٌساؿسنا ُشا المؤشر  في مـصفة هَفِة حصنز اًسكان ؿبر ا 

 وس حة حصنز اًسكان= )
 سكان اًحلضًة

 *099)-( 
 مساحة اًحلضًة

*)099    
 مساحة اًولاًة سكان اًولاًة

 ومن ذلال ثعحَق ُشا اًلاهون ؿلى ولاًة المس َلة تحعَيا ؿلى اًيخائج اًخاًَة:

ن ب نبر وس حة حص  -  .%05.32نز ٌَسكان سجَت تحلضًة المس َلة ا 

 .% 3.99 -ب ما ب ظلص حصنز ٌَسكان سجي تحلضًة الذوامس تؼ:  -

عة زقم )ه ( ثحاٍن اًترنز ٌَسكان ثسخة ادذلاف المـعَاث الدلصافِة 95لاحغ من ذلال الرصً

 اًعحَـَة واًخشًة ًحلضياث اًولاًة.

 اًفئة ال ولى: حصنز صسًس ٌَسكان

 خجمؽ وحتمثي في تلضًة المس َلة ًىونها ؿاصمة اًولاًة وكعة ذًيامِكي ذاذي اًولاًة.سكان ٍتميزون باً 

 اًفئة اًثاهَة : حصنز ؿاذي ٌَسكان )مذوسط(

حة من رلع وثضم   ِا تلضًة  01وهي اًتي ثضم اًسكان المخوسؿن  في حالة مثلى ب و كصً تلضًة ب وً

ب ما باقي اًحلضياث من ُشٍ اًفئة مثي: ًىونها كعة مٌافس ٌَمصنز اًصئُسي،  %00توسـاذت تًس حة 

 9.05تحلضًة س َسي ؿُسى و % 2.59س َسي ؿُسى، ؿن  المَح، ملصت ....، بمؤشراث ثتراوخ تن  

لى حصتـِا ؿلى مساحة  % شا زاحؽ ا  تحلضًة اًِامي، وهي تلضياث ثـصف حصنز ؿاذي ٌَسكان، وُ

لى اًخوافق تن  المساحة وحجم اًسكان.  مذوسعة وكس ًـوذ رلع ا 

 اًفئة اًثاًثة : ثحـثر ؿاذي ٌَسكان )مذوسط(

حة من رلع وثضم   لى  52و ثضم اًسكان المخوسؿن  في حالة ضـَفة ب و كصً شا زاحؽ ا  تلضًة، وُ

ة، ب و زمََة نلٌ ُو الذال في تـغ اًحلضياث الديوتَة ب ما  احذواء ُشٍ اًحلضياث ؿلى ب زاط زؾوً

ف، ب ولاذ ماضي فجزء من  باًًس حة ًكل من تلضًة اًسوامؽ، دوباهة، صلال، المس َف، مـازً

لى نبر مساحة اًتراة اًحلضي  مساحتها ؾحازت ؾن ب زاضي مَحَة س حزة ب و صط، نلٌ ًـوذ رلع ا 

 وؿسم اًخوافق تن  الذجم وؿسذ اًسكان.

 اًفئة اًصاتـة : ثحـثر صسًس ٌَسكان 

، هي اًحلضًة ال كي % 2.22-و ثضم ُشٍ اًفئة تلضًة واحست وهي: الذوامس، بمـسل ثحـثر كسزٍ  

كلم 0102حصنزا ؿبر اًولاًة وال نبر مساحة تؼ: 
5 

سوذُا اًعاتؽ اًعحصاوي اًسِبي واهدضاز   وٌ

 .اًىثحان اًصمََة ؿلى مجاًِا
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عة زقم )  (: دصًعة اًترنز اًسكاني حسة مـامي حِني95الرصً
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 ذزاسة تحََََة ٌَض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة .2

لى مـاًير ثعيَف المسن اًعليرت واًتي هي ؿسًست كدي الروط في ُشٍ الصزا سة وحة الا صازت ا 

ومخخَفة من حِر المـاًير اًتي ثـتمس ؿَيها، فمثلا في الصانمازك ثـخبر مسًية ظليرت كل تجمؽ سكاني 

( وفي فصوسا ثـخبر مسًية ظليرت كل تجمؽ elie maurt 1974وسمة ) 529وظي ؿسذ سكاهَ 

ا اهعلاكا من  وسمة 5299سكاني ؿسذ سكاهَ  ياك في فصوسا من ًـخبُر وسمة، ب ما في  5999وُ

 الدزائص فِياك اًـسًس من اًخعيَفاث:

حعاء  2999ًـخبر مصنز حضري )مسًية ظليرت( كل تجمؽ وظي ؿسذ سكاهَ  -0 وسمة ؾيس كل ا 

حعاء(.  )الصًوان اًوظني ًلا 

حلٌلي اًـامَن  م %12ًـخبر مصنز كل تجمؽ ؿسذ اًـامَن  فَِ ذازح كعاغ اًفلاحة ًفوق  -5 ن ا 

سىٌون في المصنز.  وٌ

اة،  -3 لى حجم 0325ُشا اًخعيَف الطي ًـتمس ؿلى ؿست مـاًير )ًىحي ؾحس اًوُ ضافة ا  ( ا 

لى  59من ، محي تجازي 099ب نثر من ، وسمة 30999و 2999ؿسذ اًسكان ماتن   اًسكان:  09ا 

 ًف.ب   099ب ًف و 29اًسكان المس خفِسٍن من ذسماث ُشا المصنز ماتن  ، تجِيز

حعاء الطي ب ؾتمس ؿلى اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية والطي حسذ ُصم -0  ثعيَف الصًوان اًوظني ًلا 

ة تخحسًس  ب ًف وسمة. 29ب ًف و  59المسًية اًعليرت تب نها تجمؽ حضري ًضم ماتن   المسن الدزائصً

حعاء الطي يحسذ ؾخحة ا لمسًية وفي ذزاسدٌا ُشٍ اؾتمسنا ؿلى اًخعيَف ال ذير ٌلضًوان اًوظني ًلا 

لى  59اًعليرت من  مسن هي: ؿن  المَح، ؿن  لذجي، حلٌم  91ب ًف وسمة وب ذزحٌا  29ب ًف ا 

لى كاًة  شا بالاؾماعذ ؿلى ثلسٍص سكانها ا  وم، جن شدوز، ملصت، مجسل، وُ ذٌسمبر  30اًضَـة، جصُ

5959 . 

لى  0355من ولاًة المس َلة  ثعوز اًحًِة الذضرًة في   5992ا 

اًزياذت في ؿسذ اًخجمـاث الذضرًة تولاًة المس َلة كاهت مَحوػة : 0311و 0355 ثـساذيتن   -

س ؿسذ  ومسؾومة باٍنمو اًسكاني اًسرًؽ واًىدير، حِر ثضاؾف ؿسذ اًخجمـاث الذضرًة اًتي ٍزً

لى  0355تجمؽ في ؿام  02وسمة مٌش اًخـساذ ال ول تـس الاس خللال، اهخلي من  2999سكانها ؾن  ا 

ًلة مذيزت في الدزء اًضلٌلي من الميعلة، مؽ ال ذش تـن  الاؾخحاز اًخلير موسؿة تعص ، 0332في ؿام  00

حصاء ملازناث تن  فتراث  في اًدسمَاث اًتي تحسذ المياظق الذضرًة في الدزائص وًكي ىتمىن من ا 

ا  وضاء ؾخحة كسزُ وسمة، ُشٍ اًـخحة  اًتي تحسذ اًَوم اًعاتؽ  2999اًخـساذاث، فلس اذترنا ا 

س ؿسذ سكانهلٌ ؾن   0355، في ؿام الذضري ًخجمؽ ما كان في ولاًة المس َلة تجمـن  حضرًن  ٍزً

وسمة،  03512وسمة ال ول ٍتمثي في ملص اًولاًة المس َلة ًلؽ صلٌل اًولاًة وتَف ؿسذ سكاهَ  09999

لى 03029واًثاني تجمؽ توسـاذت وسط اًولاًة تؼ:  ،  95خاهة ُشٍ اًخجمـاث اًحاًف ؿسذُا  وسمة ا 
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تميز تـسذ سكان ب كي من  02ب نثر من ولاًة من ثخىون اً  0999تجمـا عمصاهَا لا ًـخبر حضريا، وٍ

وسمة وب كي من رلع جىثير، ثضم ُشٍ المجموؿة اًخجمـاث اًسكاهَة اًواكـة في مٌاظق صاسـة 

وسمة( ، ب ولاذ ؿسي ًلدالا  331ثخىون من اًسكان اًصحي ثضكل ب ساسي ، مثي ب ولاذ ذزاح )

وم ) 153صت )وسمة( ، مل 005) لخ.وسمة(.... 390وسمة( ب و حتى جصُ  ا 

، ظصب ث ثليراث في الا ظاز الذضري ٌَولاًة وتميزث بمـسل نمو سكاني 0311و 0355تن  ؿامي 

لى  32355٪، ثم ازثفؽ من  30.91حضري تَف  وسمة، وحافغ اًخجمـن  الذضرًن   50335وسمة ا 

زثحط ثوسـِا  تجمـا 05يَفِلٌ، تُنما ؿلى حاٍتهلٌ الذضرًة ، ولم ًتم حصاحؽ ثع  0355ًـام  ناص ئا ا 

وسمة( اًخجمؽ  3019ملصت، ملصت ) -مداشرت بموكـِا ؿلى محاوز اًعصق اًصئُسة كهحوز س َسي ؿُسى

وم ) وسمة( في مفترق ظصق(، ب و  0552الطي يمثي هلعة زتط تن  المس َلة، باثية وسعَف، جصُ

لى ملاحؼة وس 5.931باًلصة من ال كعاة الذضرًة )ب ولاذ ذزاح ) مة(، ثلوذنا ُشا اًوضـَة ا 

ة ٌَمسن اًعليرت، ذلال ُشٍ اًفترت صِسث اًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن  الصًيامِىِة اًلوً

٪، في حن  تميزث اًخجمـاث اًتي تجاوسث 303مـسل نمو تَف حوالي 4 وسمة مذوسط  2999

اًفئة ال ولى من اًخجمـاث  ٪، مـا تـغ الاس خثٌاءاث في15مـسل 4 وسمة بمخوسط  59.999

لخ اًتي تجاوسث ُشا المـسل ثضكل  وم، ملصت، س َسي ؿُسى، ؿن  المَح....ا  مثي ب ولاذ ذزاح، جصُ

٪، نلٌ تميز َُكل الا ظاز الذضري في ولاًة المس َلة ؿام 255 4٪ ، 359 ثتراوخ تن هحير بمـسلاث 

ة هي اًخجمـاث ال نثر ؿسذا وسم 5999خليراث في اًخسزح اًِصمي، حِر ب ن فئة ب كي من ت  0311

ب ًف وسمة  59صِسث ب نبر اًخجمـاث المس َلة وتوسـاذت، واًتي تجاوس ؿسذ سكانها (، و وحست 02)

٪ في المخوسط( ملازهة باًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن 15مـسلاث نمو مٌرفضة وسخِا )4 

دالة، ل زاح، ب ولاذ ؿسي ً فيما تلي حجم تـغ اًخجمـاث ثاتخا مثي ب ولاذ ذ، (٪303وسمة )4  5999

وم وملصت لخ، جصُ هدِجة لطلع كَعت تجمـاث ملصت، س َسي ؿُسى، ؿن  المَح، حلٌم اًضَـة، جن ...ا 

شدوز اًفجوت تُنها وتن  اًخجمـاث اًىديرت، وثلَعت اًفجوت تن  المس َلة واًخجمؽ اًثاني توسـاذت 

كَيم ولاًة المس َلة تجمـن  عمصاهَن ك نبر   .في ا 

مثي اًفترت الا حعائَة اًساتلة، احذفؼت تـغ اًخجمـاث : 0321و 0311 تن  ثـساذي  -

لى المجموؿة الذضرًة وتشلع ب ظحح ؿسذ  ،الذضرًة توضـِا الذضري، وذذَت تجمـاث خسًس ا 

 5992-0355وحست، جزياذت ذيموقصافِة حضرًة كاهت ال نبر ذلال اًفترت  33اًخجمـاث مس خلصا تؼ: 

وسمة 055533ضرًة في ُشٍ اًفترت )المس َلة وتوسـاذت( تجاوسث ٪، ب نبر اًخجمـاث الذ 531، 4 

وسمة ؿلى اًخوالي، تُنما تجمؽ ملصت تميز جنمو ضـَف وسخِا ملازهة تحاقي  25022و  52292مؽ 

وم )4 095اًخجمـاث )4  وسمة مثَِا مثي ب ولاذ ؿسي ًلدالا  2999٪( ضمن فئة 3504٪(، جصُ

(، ب ولاذ ذزاح 0321وسمة في ؿام  3535٪ تؼ: 323ة )4 اًتي جضِس ب كوى نمو وس بي في ُشٍ اًفئ

 .وسمة( 0535)
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( ،انخفضت اًعحلة ال ذيرت 31بالملازهة مؽ اًفترت اًساتلة كاؿست اًدسَسي اًِصمي الذضري )صكل 

ة  2999اًتي ثضم اًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن  وسمة ثضكل هحير ثسخة اًخلَيراث الا ذازً

لى  00حِر اهخلَت من  ا المخوسط مصثفؽ )4  0321وحست في  03ا  ٪( تجاوسٍ 550، مـسل نموُ

لى حس هحير تجمـاث مـَية مثي ب ولاذ ؿسي ًلدالا )4  وم )4 ، ٪(323ا  وضفت ، حِر ٪(350جصُ

حلٌلي اٍنمو الذضري مصثفؽ وسخِا ب ًضا ، ُشٍ المـسلاث ؾن ذًيامِىِة حلِلِة، نجس ب ن هعَبها في ا 

وسمة( تميزث ثضكل واضح ؾن تلِة  52292وسمة و 25022منها ) توسـاذت والمس َلة اًتي ثلترة

ب ًف وسمة باس خثٌاء  39اًض حىة الذضرًة في ولاًة المس َلة، ولم ثخجاوس اًخجمـاث الذضرًة ال دصى 

وسمة في  39.999و  59.999وسمة(، ازيان منهم ًتراوخ ؿسذ سكانها تن   23050س َسي ؿُسى )

وسمة جسـة  59999 - 09999وسمة( تجمؽ تن   50123َح )وسمة( وؿن  الم 50.302ؿن  لذجي )

كَيمَة اًصئُس َة ب و ثلؽ ؿلى محاوز اًعصق  حة من المصانز الذضرًة الا  ؾش تجمـا، مـؼمِا تجمـاث كصً

وسمة( ، ب ولاذ ذزاح  01010اًصئُس َة في الدزء اًضلٌلي ٌَولاًة، مثي حالة حلٌم اًضَـة )

وم )00523(، ملصت )09352) (، وتـغ المسن مثي 00312(، ب ولاذ ؿسي ًلدالا )03595(، جصُ

 .س َسي ؿامص واًِامي

لى اًفئة ال ؿلى مداشرت  0311وسمة في ؿام  2999اًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن  ازثلت ا 

لى حس ما وب ؿلى ثضكل ؿام من ثلغ اًخجمـاث  59999 - 2999) وسمة( بمـسلاث نمو اس خثٌائَة ا 

لى هفس اًفئة ومو  ملصت ذلال اًفترت اًساتلة، يمىن ملاحؼة ب مثلة مخخَفة مثي اًتي ثًتمي ا  وب ولاذ   جصُ

ما ميز اًض حىة الذضرًة ، ملصت –اًتي كاهت ثلؽ ؿلى محوز س َسي ؿُسى  ولاذ ذزاحوب  ؿسي ًلدالا 

( وتلِة 0321وسمة ؿام  52292-25022هي اًفجوت تن  المسن اًىبرى ) 0321ًولاًة المس َلة ؿام 

 .0321و 0311زح اًِصمي، اًفجوت تن  اًعحلذن  تسب ث في اًزياذت تن  ؿامي اًفئاث في اًخس

صِس اٍنمو الذضري ًولاًة المس َلة انخفاضا مَحوػا، حِر اهخلي : 0332و 0321تن  ثـساذي  -

لى 4 550من 4 لى  01٪، حِر اهخلي من 000٪ ا  كاهت ُشٍ اًخحولاث ب نثر و  0332في ؿام  21ا 

اًحاكِة بالراظَة  53لة حضرًة واحذفؼت اًوحساث اًؼ تجمـاث حا 09وضوحا حِر حللت 

س ؿسذ سكانها ؾن  فِة، ساذث قمة اًدسَسي اًِصمي واسذاذ ؿسذ المسن اًتي ٍزً ب ًف وسمة من  59اًصً

لى  0321س ية  5 ب ًف وسمة، ضمن ُشٍ المجموؿة من المسن  29، ازيان منها تجاوسا 0332ؿام 00ا 

وسمة( حِر ساذث اًفجوت مؽ اًخجمؽ  099102َلة )في ب ؿلى اًدسَسي اًِصمي الذضري المس  

لى 4 0321وسمة  في ؿام  3301الذضري اًثاني توسـاذت من 4  .0332وسمة في ؿام  22395ا 

لى المصنز اًثاًر ؿام  )تـس  0332الميزت اًثاهَة هي اٍنمو المَحوع ًس َسي ؿُسى حِر اهخلي ا 

ذنى مثي ؿن  لذجي، جن شدوز، ملصت، ب ولاذ لم جضِس المسن راث اًترثُة ال  ، والمس َلة وتوسـاذت(

لخ مثي ُشٍ اًخلَيراث، وػي حصثُبها في اًدسَسي اًِصمي الذضري  ذزاح، وب ولاذ ؿسي ًلدالا، ... ا 

لى  09.999مس خلصا، شمَت اًفئة  4 ا  تجمؽ، مذوسط  03وسمة  59.999ا  ٪، ؿسذ 035نموُ
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 0332و  0321وحساث تن  ؿامي  55وسمة ٌضمي  2999اًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن 

 .٪03.00ومـسل تحضرُا 4 

لى  0332فترت من : 5992و 0332تن  ثـساذي  - ثؼِص واكـَا هفس وضؽ اًفترت اًساتلة ،  5992ا 

 2999مذا ًـني ب ن َُكل الا ظاز الذضري ػي مس خلصا باس خثٌاء ب هَ يمىن ملاحؼة ب ن فئة ب كي من 

لخ( صِسث تحضرا لى حس ما تًس حة  وسمة )معازفة وتَـاًحة...ا  في  03.00٪ ملاتي  02.23هحيرا ا 

ىشا صِسث ُشٍ اًفترت ػِوز مصانز حضرًة خسًست بما في رلع الدصف وجصبازا 5992ؿام  ، وُ

ـصاًة، واًتي كاهت كدي وكت كعير مجصذ تجمـاث سىٌَة ثس َعة.  وً

 اًيدِجة:

ن ػِوز المسن اًعليرت، وحزاًس ؿسذُا ثضكل زئُسي ؿلى محاوز اًعصق  اًصئُس َة وكصة ال كعاة ا 

في، حِر  الذضرًة، ًخوافق مؽ اًخحول اًـمَق في المجال الاحماعؾي وب ًضا مؽ اًخحول في المجال اًصً

في الزاؾي نحو المسن اًىبرى ب ظححت نحو ُشٍ المصانز الدسًست  ب هَ تـسما كاهت حصنة اًنزوخ اًصً

ف ىشا ػِص في ولاًة الم ، اًتي كان ُسفِا ثثخِت سكان اًصً س َلة حِي خسًس من المصانز الذضرًة وُ

فِة نمت ثسرؿة هحيرت  .اًتي كاهت في ال ظي مصانز زً
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عة زقم )ا  (: ثعوز اًض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة93لرصً
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 الذجم ٌَض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة –ذزاسة المصثحة 

حا  0321ب ولا: في ثـساذ   95وسمة باس خثٌاء  09999هي فئة ب كي من ًخخن  ب ن جمَؽ المصانز ثلصً

دذلال  تجمـاث هي المس َلة، توسـاذت، س َسي ؿُسى، ملصت، حلٌم اًضَـة، المـاضَس فِياك ا 

وسمة، واًتي سجَت  0999مَحوع بالملازهة مؽ الانحساز اًيؼصي، ب فصس ػاُصت ثواسن حجم المصانز 

لى المس خوى اًيؼصي ثسخة اٍنمو اًسر  لى ثوالص مؽ رلع حجلٌ لم ٍصق ا  ًؽ في باقي المصانز باًض حىة، وا 

لى حصنة  مصانز خسًست تلاؿست اًِصم اًـمصاني راث ظحَـة سزاؾَة مثي اًلصى الاصتراهَة اًساتلة وا 

ف ظوة المسن هدِجة س َاسة اًخنمَة الاكذعاذًة وس َاسة اًدضلَي، نلٌ  اهخلال واسـة من اًصً

ىن بال ساش ؿامي اًتر  ة لمصانز ظليرت وتلضياث.ًفسر باًحـس الاكذعاذي وً  كِة الا ذازً

تساًة حصاحؽ الادذلال تن  الميحنى اًيؼصي واًفـلً حِر  0332ًلس اػِصث هخائج ثـساذ  -ثاهَا

لى 0.33-سجي مٌحنى الانحساز كيمة  ، ُشا اًتراحؽ زبما ًفسر تـامي اًِجصت من اًلصى المجاوزت ا 

لى المسن اًعليرت، ؿن   لذجي، ؿن  المَح، حلٌم اًضَـة نلٌ ب ػِص اًخجمـاث الذضرًة وباًضحط ا 

لى ؿسم  لى زثحة ب كي مثي سَيم، ثسخة ظحَـتها اًعـحة اًتي ب ذث ا  حصاحؽ تـغ من زثحة ب ؿلى ا 

كسزتها ؿلى خشة اًسكان، واحذفاع اًحـغ ال دص بمصثختها مثي: جن شدوز، س َسي الَس، ؿن  

لخ. ش،....ا   اًصٌ

ذلال واضح في مٌحنى اًخوسًؽ اًفـلً ملازهة بالمثالي هدِجة ال ذير ٌسجي اد  5992ب ما ثـساذ  -ثاًثا

شا ذًَي  س من اًخجمـاث اًعليرت في كاؿست اًِصم الذضري وُ لى ثوالص المزً ثضرم المصانز بالا ضافة ا 

لى فئة المسن اًعليرت.  الصًيامِىِة في المس خلدي وذدول تـغ المصانز ا 

و ما نلٌ هلاحغ ظـوذ ب دص في اًصثحة لمسًية ؿن  الرضر  وم، جن شدوز ومجسل وُ ت، ؿن  لذجي، جصُ

ًؤنس ب همَة اًصثحة الا ذازًة واًخجِيزاث ومحاوز اًعصق ونشلع وسجي ازثلاء في اًصثحة ٌَـسًس من 

المصانز ب همِا اًتراحؽ اًىدير في زثحة كل من ب ولاذ سَيمان وسزسوز ثسخة فلسانها لدزء من سكانها، 

لى  2933من سكانها ب ي من  %59حِر فلسث  ب ولاذ سَيمان حوالي   وسمة. 0005وسمة ا 
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 الذجم–(: اًض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة ؿلاكة اًصثحة 90اًضكل زقم )

 5959ثلسٍصاث  -5992)ثـساذ 
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(: ثعوز ؿسذ اًخجمـاث الذضرًة حسة اًفئاث الذجمَة ٌَيؼام الذضري 90خسول زقم )

 المس َلً: 

 اًزياذت 

(92-59) 

 اًخجمـاث اًـمصاهَة حسةؿسذ 

 اًفئاث الذجمَة ٌَخجمـاث اًـمصاهَة

 ثلسٍصاث

 5959 

 اًزياذت

(32-92) 
2008 

 اًزياذت

(21-32) 
98 87 

 وسمة 2999ب كي من  30 53 ↓ 50 ↓ 59 ↓

 وسمة 09999 -2999فئة  1 3 ↑ 1 ↓ 3 ↑

 وسمة 59999 -09999فئة  5 2 ↓ 09 ↑ 2 ↓

 وسمة 29999-59999مسن ظليرت فئة  5 5 = 3 ↑ 1 ↑

 وسمة 099999 -29999مسن مذوسعة فئة  0 1 = 1 = 0 =

 وسمة 099999مسن نبرى فئة ب نثر من  0 0 ↑ 2 ↑ 2 =

مكاهَة ثلير 5959زاتـا: حسة ثلسٍصاث ؿسذ سكان اًخجمـاث الذضرًة ٌَولاًة ًـام  ن ُياك ا  ، فا 

ة واًلعة الميافس له توسـاذت ورلع بازثفاغ اًِصازهَة واتجاُِا نحو اًخواسن مؽ تلاء ُيمية ملص اًولاً

لى  93ؿسذ المسن اًعليرت من  وم، جن شدوز، ملصت، مجسل  91ا  مسن من ذلال اهؼلٌم كل من جصُ

وسمة  ؿلى اًخوالي  50025وسمة،  50322وسمة،  50322وسمة،  55230بحجم سكاني كسزٍ 

لىوسمة مؽ ظـوذ تـغ اً  59999-09999ودصوجها من اًفئة الذجمَة  فِة ا  ة اًصً  خجمـاث اًثاهوً

 تجمـاث ص حَ حضرًة ب و هعف حضرًة.
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نلٌ وسجي اس تمصاز اًخعوز اًـسذي في المسن اًعليرت ملاتي مسًية مذوسعة واحست حتمثي في مسًية 

س َسي ؿُسى ومسًيدن  هحيرثن  هي ملص اًولاًة وتوسـاذت، وحصاحؽ ؿسذ اًخجمـاث من فئة 

لى  تجمـاث 09وسمة من  09999-59999  09999-2999وازثفاغ ؿسذ اًخجمـاث من فئة  2ا 

لى  91وسمة من  تجمؽ ا لى  50وسمة من  2999تجمؽ وحصاحؽ ؿسذ اًخجمـاث من فئة ب كي من  93ا 

لى فئة ب نثر من  59 فِة، وظـوذ تـغ اًخجمـاث ا  وسمة،  2999تجمؽ وهي في اًلاًة تجمـاث زً

لى  5992ة في ثـساذ وسم 20320نلٌ سيرثفؽ ؿسذ سكان المسن اًعليرت من  وسمة س ية  595932ا 

لى  %05.52ب ي من  5959 لى  % 53.53ا  حلٌلي سكان اًولاًة اًتي من المصجح ب ن ًعي ا  من ا 

ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة ًولاًة المس َلة. 253209  وسمة حسة ثلسٍصاث مسٍصً

ضري المس َلً  من ذلال الميحيَاث اًحَاهَة اًساتلة والراظة باًصثحة والذجم ٌَيؼام الذ

مسن فلط حافؼت ؿلى زحبها وهي ملص اًولاًة وتوسـاذت، س َسي ؿُسى، ؿن   95هلاحغ 

 المَح، ؿن  لذجي وحلٌم اًضَـة. 

 

اًض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة صِسث تـغ اًخليراث تن  ب دص ثـساذ ٌَسىن واًسكان س ية 

وسمة )المس َلة،  999939-099999، باًًس حة ٌَمسن اًىديرت فئة  5959وثلسٍصاث  5992

وسمة )س َسي ؿُسى( حافؼت ؿلى هفس اًـسذ  099999-29999توسـاذت(  والمخوسعة فئة 

لى  93واًترثُة، في حن  فئة المسن اًعليرت ثضاؾف ؿسذُا من  مسن تعـوذ كل من  91مسن ا 

وم من فئة اًخجمـاث الذضرًة اًىديرت، حِر ب ظحح حجمِا  مسًية ملصت، جن شدوز، مجسل وجصُ

وسمة ؿلى اًخوالي، تُنما فئة  55230وسمة و 50025وسمة،  50552وسمة،  50322ًسكاني ا

تجمـاث تـس  92اًخجمـاث الذضرًة اًىديرت صِسث ظـوذ تجمؽ ؿن  الرضرت ومسـس ًَعحح ؿسذُا 

(2008(: ُيرازهَة اًض حىة الذضرًة ًولاًة المس َلة )ثـساذ  02اًضكل زقم )  
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تجمـاث  93،  فئة اًخجمـاث الذضرًة المخوسعة ب ظحح ؿسذُا 5992تجمـاث س ية  09ب ن كاهت 

فِة(،  تعـوذ كل من تجمؽ سَيم، دوباهة، الذوامس، المـاضَس من فئة اًخجمـاث اًعليرت ) المصانز اًصً

ويمىن ثفسير ُشٍ الصًيامِىِة في اًض حىة الذضرًة بمَي اًسكان نحو الاس خلصاز بالمصانز الذضرًة 

حة من محاوز اًعصق اًصئُس َة وال كعاة  والمسن ًلاس خفاذت من الرسماث واًخجِيزاث ذاظة اًلصً

 ًة مثي ملص اًولاًة المس َلة واًلعة الميافس توسـاذت.الذضر 

 ط اًخوسًؽ المكاني ٌَمسن اًعليرت ًولاًة المس َلةنم 3.5

لة المصحـَة - كَيم ما باس خزسام مؤشر كاي حصتَؽ :اًعصً  يمىن تحسًس نمط ثوسًؽ المصانز اًـمصاهَة ؿبر ا 

 (-
5

X- Test, Khideux:) 

 

 

حِر:
 5

X م= اًـسذ المخوكؽ ، ف= اًـسذ اًفـلً لمصانز الاس خلصاز ذاذي كل مصتؽ، = كيمة مصتؽ كاي

 لمصانز الاس خلصاز ذاذي كل مصتؽ.

ٌس خزسم مصتؽ كاي في الدلصافِا لصزاسة ب نماظ اًترنز ٌَؼواُص الدلصافِة ذاظة في مجالاث اًؼواُص 

اًعليرت، وب ن اس خرصاح كيمة كاي ٌَليم الممثلة الممثلة باًيلاظ واًتي ثـتمس ؿَََ ُشٍ الصزاسة ٌَمسن 

ة المساحة واًتي ثـتمس ؿلى  باًيلاظ ًخعَة ثلعَة الميعلة المسزوسة ثض حىة من المصتـاث المدساوً

ب سَوة ادذَاز اًحاحر في عمََة زسم ُشٍ المصتـاث حِر ٍصاؾى ب ن لا حىون مصتـاث ذاًَة من 

 (.5993اًيلاظ )اًزؾبي اجصاُيم، 

 

 صانز الذضرًةثوسًؽ الم 5.5

ن اًِسف من ُشا اًـيصر ُو كِاش اًخوسًؽ الذلِلي المضاُس واًخوسًؽ اًيؼصي المخوكؽ لزَؽ  ا 

 اًخجمـاث اًـمصاهَة ؿبر اكَيم ولاًة المس َلة وثفسير ُشا اًخوسًؽ من ذلال فصضَخن :

ًؽ الميخؼم اًفصضَة ال ولى: ؿسم وحوذ فصوق مرمة تن  اًخوسًؽ الذلِلي واًخوسًؽ المخوكؽ )اًخوس -

 المثالي(.

صي تن  اًخوسًؽ اًواكـي ٌَمسن وتن  اًخوسًؽ اًيؼصي المخوكؽ  - اًفصضَة اًثاهَة: وحوذ ادذلاف حوُ

شٍ اًـوامي كس حىون ظحَـَة  ب ن ٍىون ُشا الادذلاف ًـوذ ًـوامي ًُست ًِا ؿلاكة بالمعاذفة وُ

اًخازيخي مذثلا في ص حىة اًلصى ب و )اًخضازٌس، المياد، اًترتة ...( ب و ثشًة )ص حىة اًعصق، اًـامي 

X
2
  =  

م(-لٍوغ )ف
5

 

 لٍوغ م
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المصانز اًلسيمة ...(، ب و كلاُلٌ، ويمىن ثب هَس رلع من ذلال:  اًـلاكة تن  اًـوامي المؤثصت في ثوسًؽ 

لى الداهة اًفيزيائي ًولاًة المس َلة.  المسن ثخضح من ذلال اًفعي ال ول الطي ب شرنا فَِ وبادذعاز ا 

حصاء عمََة ثعاتق  عة زقم )حِر هلاحغ من ذلال ا  ( الراظة باًخوسًؽ المجالي 90تن  الرصً

عة  ٌَخجمـاث اًـمصاهَة مذثلة في الملصاث اًصئُس َة ٌَحلضياث ودصائط اًوسط اًعحَـي مذثلة في دصً

عة اس خزساماث ال زط، نجس ب ن الدزء الديوبي من  اًدساكعاث واًض حىة اًَِسزوقصافِة، ودصً

لى ثواخس تجمـاث عم صاهَة ُامة حِر ٌضكل مجال ًضم هعاق اىىضافاث اًولاًة ُو الطي ًفذلص ا 

ة ومٌعلة زمََة وحصتة كير مذعوزت راث ذزخة مَوحة هحيرت وص حىة َُسزوقصافِة كير نثَفة،  صخصً

لى ص حىة ظصق كير نثَفة ومذسُوزت.  بالا ضافة ا 

كَيم ولاًة المس َلة:95خسول زقم )  (: كِاش اًخوسًؽ الذضري ٌَمسن ؿبر ا 

 5م( -)ف 5م( -)ف اًـسذ المخوكؽ م ًفـلً فاًـسذ ا زقم المصتؽ

 م

0 9 0 0 0 

5 9 0 0 0 

3 5 0 0 0 

0 0 0 9 9 

2 0 0 9 9 

5 9 0 0 0 

1 9 0 0 0 

2 3 0 0 0 

3 3 0 0 0 

09 5 0 0 0 

00 3 0 0 0 

05 0 0 9 9 

03 5 0 0 0 

00 9 0 0 0 

02 0 0 9 9 

05 0 0 9 9 

01 0 0 9 9 

02 0 0 9 9 

03 0 0 9 9 

59 5 0 0 0 

50 9 0 0 0 

55 0 0 9 9 

53 0 0 9 9 

50 0 0 3 3 

52 9 0 0 0 

55 0 0 9 9 



  

359 
 

51 9 0 0 0 

52 9 0 0 0 

53 5 0 0 0 

39 0 0 9 9 

30 0 0 9 9 

35 3 0 0 0 

33 0 0 9 9 

30 9 0 0 0 

32 9 0 0 0 

35 9 0 0 0 

31 0 0 9 9 

32 5 0 0 0 

33 9 0 0 0 

09 5 0 0 0 

00 9 0 0 0 

05 0 0 9 9 

03 9 0 0 0 

00 0 0 9 9 

02 9 0 0 0 

05 9 0 0 0 

01 9 0 0 0 

 29 29   المجموغ

 المعسز: موهوقصافِا ولاًة المس َلة 

عة زقم )95من ذلال الدسول زقم )  01مصتـا ثضم مصانز عمصاهَة في حن   09( نجس ب ن 90( والرصً

مصتؽ لا ثضم ب ي مصنز عمصاني زئُسي، ب ي حوالي زَر مساحة اًولاًة لا ًضم ب ي ملص عمصاني، 

كَيم تلضياث ؿن  الم شا اًثَر تمثله ا  شا وُ لخ وُ َح، ب ولاذ سَيمان، مجسل، سزسوز، توظي ساح،، ...ا 

ًـبر ؿلى الادذلال اًواضح الطي ٌضِسٍ اًخوسًؽ المجالي ٌَخجمـاث الذضرًة اًصئُس َة والطي س َىون 

ن اًخوسًؽ  را كاهت هدِجة اًلِاش ثـاذل ظفصا فا  له اهـكاش ؿلى اًخواسن المجالي في اًولاًة حِر ا 

الذالة مؽ اًخوسًؽ المخوكؽ، وكللٌ كصتت اًليمة اًتي نحعي ؿَيها من ثعحَق  الملاحغ ًدساوى في ُشٍ

لى الاهخؼام  لى اًعفص ذل ُشا ؿلى ب ن اًخوسًؽ محي الصزاسة ثوسًؽ تـَس ؾن اًخجمؽ ويمَي ا  المـاذلة ا 

 ؿلى مس خوى المساحة.

ـني ث Aحِر  x A / H 2ب ن حىون مساحة المصتؽ اًواحس جساوي   KINGو كس اكترخ هَيج 

(، وتياء ؿلى رلع فلس 0332لٍوؿة اًيلاظ )المصانز الذضرًة( )اًشًـي ب حمس،  Hمساحة الميعلة و 

عة ولاًة المس َلة حِر يمىن ثعلير مساحة  تم اًخـسًي في حساة المصتؽ الطي سيرسم ؿلى دصً

 حتى ثعحح ؿلى اًيحو اًخالي:  5تسل  0.2المصتؽ تضرتَ في 
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كلم 02012مساحة ولاًة المس َلة  -
5

. 

 تجمـا عمصاهَة . 01ؿسذ اًخجمـاث اًـمصاهَة اًصئُس َة في ولاًة المس َلة  -

رن سددَف مساحة المصتؽ من ذلال ما ًلً: ) كلم 229.92=  0.2(* 02012/01ا 
5

 

كلم 229.92وباًخالي سددَف مساحة المصتؽ اًواحس حوالي 
5 

وؿلى ُشا ال ساش تَف ؿسذ مصتـاث  

خوكؽ ب ن ٍىو 01اًض حىة  عة مصتؽ وً ن ذاذي كل مصتؽ هلعة موسؿة ثوسًـا مٌخؼلٌ، نلٌ ثوضحَ الرصً

  .(90زقم )

عة زقم )  (: نمط اًخوسًؽ المجالي ٌَخجمـاث الذضرًة اًصئُس َة لملصاث وذوائص ولاًة المس َلة90الرصً
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لى كيمة كاي وتحَََِا، حِر ثحن  من الدسول زقم  من ذلال ثعحَق اًعَلة اًساتلة تم اًخوظي ا 

خضح ب ن كيمة  29ن كيمة كاي تَلت ب  ( 02) ، تحت مس خوى 01في اًخوسًؽ المخوكؽ جساوي  X2وً

ة  29وبما ب ن هدِجة كاي المحسوتة  9.90اًثلة  هيا وس خعَؽ زفغ  (X2=47)ب نثر من اًليمة اًيؼصً ، فا 

اًفصضَة ال ولى واًتي ثفصط ؿسم وحوذ فوازق مرمة تن  اًخوسًؽ الذلِلي المضاُس واًخوسًؽ اًيؼصي 

المخوكؽ ٌَمسن في ولاًة المس َلة، وباًخالي يمىٌيا كدول اًفصضَة اًثاهَة واًتي ثفترط وحوذ فوازق مرمة 

لى ؾوامي مخخَفة ًُس  تن  اًخوسًؽ الذلِلي المضاُس واًخوسًؽ اًيؼصي المخوكؽ، وب ن ُشٍ اًفصوق ثـوذ ا 

Xًِا ظلة بالمعاذفة، كس حىون ظحَـَة او ثشًة، وثؤنس هدِجة 
2

ًتي هي ؿلى مس خوى ا 29=  

ذزخة ؿاًَة من اًثلة، ب ن اًخجمـاث اًـمصاهَة ومن تُنها المسن اًعليرت في ولاًة المس َلة موسؿة 

ثوسًـا كير مٌخؼلٌ، ومٌَ وس خًذج ب ن ؿسم الاهخؼام في اًخوسًؽ لا ٌسمح تخحلِق حكافؤ ثوسًؽ الرسمة 

 ٌَ  خجمـاث اًـمصاهَة بمرخَف فئاتها الذجمَة.ًسكان اًولاًة وباًخالي ثب هَس ًلادذلال المجالي واًوػَفي 

مسن اًعليرت .3  الذسوذ اًيؼصًة ٌَ

وم، حلٌم اًضَـة، ؿن  لذجي، جن شدوز،  تـس حساة مؤشراث زاًلً ٌَمسن اًعليرت )ملصت، جصُ

ٍيها المسًيدن  اًىديرثن  المس َلة كهلص ولاًة وتوسـاذت  ؿن  المَح، مجسل(، ًولاًة المس َلة اًتي ب ضفٌا ا 

والممثلة في الدسول زقم ، ة المخوسعة س َسي ؿُسى ل همَة مجال هفورُا هونها ب كعاة حضرًةوالمسًي

عة ذاظة بمجالاث هفور كل 93) نجاس دصً ( باؾماعذ المسافاث الذلِلِة الموحوذت تن  ُشٍ المسن، تم ا 

ن اًيخائج والملاحؼاث اًخاًَة:  مسًية  واًتي سمحت ًيا تسوزُا تخسوٍ

تجمؽ حضري ب ي ما  50في المسن راث اًيفور المجالي اًىدير ٌضمي مجال هفورُا  اًفئة ال ولى: حتمثي

مسن )المـاضَس،  00ًلازة هعف ؿسذ المصانز الذضرًة، مسًية المس َلة ٌضمي مجال هفورُا اًيؼصي 

ب ولاذ ؿسي ًلدالا، ب ولاذ ذزاح، اًسوامؽ، مس َف، صلال، دعوظي سس الدير، س َسي هجصش، 

مسن) حدي مسـس،  09، ب ولاذ ماضي(، توسـاذت جضمي مجال هفورُا ب ولاذ مٌعوز، معازفة

ف، اًِامي، تامسة، ب .س َسي اجصاُيم، س َسي ؿامص، جن سوخ(، ؿن   خام، لذوامس، دوباهة، مـازً ب وً

 مصانز حضرًة )تير فضة، سَيم، ؿن  فازش، س َسي لَس(. 2المَح وجضمي 

لى ُوامش اًولاًة وهي: مسًية ملصت اًتي جضمي مصنز اًفئة اًثاهَة: راث اًيفور المجالي اًعلير وثلؽ ؿ

ضمي مجال هفوذُا مصنز مٌـة، ؿن  لذجي اًتي لا ًخجاوس مجال هفورُا مجاًِا المحلً،  تَـاًحة، مجسل وٌ

 مسًية س َسي ؿُسى وجضمي مصنز توظي ساح،، وهي ثلؽ ؿلى ُوامش اًولاًة.

ن مجالاث هفور تـغ المصانز الذضرًة جس خحور ؿلى مجا لاث هفور مصانز ب دصى وجس َعص ؿَيها مذا ا 

ًلَي من ذزخة ُيميتها ؿلى مجاًِا المحلً، ويمىن ثفسير ُشا ًس َعصت ُشٍ المصانز ؿلى تجازت اًخجزئة 

ة )زحام حلٌل،  شا ساؿس ؿلى ب ن ًخـسى مجال هفورُا حسوذُا الا ذازً  (.0325وُ
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ة الم  ِمة اس خحورث ؿلى ب نبر كسز من واًشيء الطي يمىن اس خًذاخَ ُو ب ن حسوذ المصانز اًخجازً

المجال، وباًخالي اًس َعصت اًكلَة ؿلى المجال في حن  ثحلى المصانز ال دصى تاتـة ًِا في جمَؽ الرسماث 

 وفي اًخجازت ذاظة اًياذزت منها اًتي ًِا مجال هفور هحير.

 اًعليرت:(: ولاًة المس َلة ثعحَق مؤشر زاًلً ؿلى المسن اًىديرت المخوسعة و 93الدسول زقم )

C TB TA D A- B المصنزB المصنزA 

وم 46,21 8857 1110 05,92  جصُ

 المس َلة
 توسـاذت 59,94 8857 3207 55,25

 جن شدوز 73,3 8857 429 03,55

 ؿن  لذجي 57,4 8857 505 00,95

 حلٌم اًضَـة 28,3 8857 1313 1,21

وم 10,54 811 1110 2,52  ملصت جصُ

 جن شدوز 45,01 613 429 59,29

 توسـاذت 43,33 613 3207 39,02 ؿن  المَح

 مجسل 55,36 613 247 50,29

 حلٌم اًضَـة س َسي ؿُسى 55,37 1313 1976 39,29

 س َسي ؿُسى 23,87 505 1976 02,22
ؿن  

 لذجي
 مجسل 63,44 505 247 55,00

 حلٌم  اًضَـة 52,84 505 1313 35,50

 جن شدوز 40,7 3591 429 09,39

 وسـاذتت
 مجسل 49,91 3207 247 09,20

 ؿن  لذجي 56,84 3207 505 05,02

وم 90,61 3207 1110 33,25  جصُ

 مـعَاث مـالدة + 5959المس َلة  موهوقصافِا ولاًة :المعسز              
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عةالر ة اًيفور مجالاث(: 92) زقم صً  لمس َلةا ًولاًة والمخوسعو اًعليرت اًىديرت، ٌَمسن اًيؼصً

 
 مـعَاث مـالدة4  5959 المس َلة ولاًة موهوقصافِا: المعسز
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تحسًس مجال هفور المسن المسزوسة من ذلال ثعحَق كاهون زاًلً ًخضح خََا الادذلال تن  اًوػَفة 

وم اًتي  ة، حِر نجس ب ن مجال هفور مسًية جصُ ة ًكل مسًية ومجالاث هفورُا اًيؼصً ب و اًصثحة الا ذازً

زئُسي ًحلضًة ًيافس مجال هفور مسًية ملصت اًتي تمثي تجمؽ زئُسي لصائصت، مجال هفور مسًية  تمثي تجمؽ

 توسـاذت اًتي تمثي ملص ذائصت ًيافس مجال هفور مسًية المس َلة اًتي تمثي ملص اًولاًة. 

عة ص حىة اًعصق نجس ب ن المجال ال نثر ثلعَة ثض حىة اًعصق هي عة مجالاث اًيفور بخصً  وبمعاتلة دصً

 -ال نثر ذًيامِىِة وثـاملاث، نلٌ ُو الذال في الميعلة اًضلًٌَة من اًولاًة ذاظة ؿلى محوز ملصت 

 00س َسي ؿُسى ووحوذ ب كعاة حضرًة مذثلة في مسًية هحيرت المس َلة اًتي تمازش هفورُا ؿلى 

 تجمـا عمصاهَا ما ًلازة زتؽ مساحة اًولاًة ومسًية مذوسعة س َسي ؿُسى ولٍوؿة من المسن

 اًعليرت، ؾىس حٌوة اًولاًة الطي ًـاني من الادذلال.

ة ب ظلص ظاكة .0  مضَـاث ثُسان ب و هؼصً

ة الذلِلِة وزسم المضَـاث  ة مؽ الذسوذ الا ذازً لة اٍتمثَََة ُسفِا ُو ملازهة الذسوذ اًيؼصً ُشٍ اًعصً

ة ال ماه ة مضَـاث ثُسان واًتي ثماعشى مؽ هؼصً ة اًتي اهعلاكا من ملصاث المصانز، وثـس هؼصً ن المصنزً

ة باًًس حة  ثفترط ب هَ ًكل مصنز ب و ملص )تلضًة، ذائصت، ولاًة( يجة ب ن ثخوافق مؽ اًوضـَة المصنزً

 (.5999لمجاله الا ذازي)زحام حلٌل، 

ن مضَـاث ثُسان ثلسم المجال حِر كل   ة من اًضكل المثالي، ا  ومٌَ فكل مضَؽ ٍىون كصً

حن  لما  منها ٍصثحط بالمصنز ال كصة، فِو ًـمي ؿلى اًخلس يم اهعلاكا من ب كصة مسافة تن  مصنزٍن، وً

حة من تـضِا اًحـغ، ب ما المياظق اًتي لا ثًتمي ٌَمضَـاث وثًتمي ٌَمجال الا ذازي ثـخبر  المصانز اًلصً

حة منها وكس ب ذشنا تـن  الاؾخحاز اًخلس يم الذالي  كهياظق مرمضة وباًخالي يجة ذمجِا ٌَمصانز اًلصً

ة اًحلضًة وحسوذ الصائصت واًلِام بملازىتها ٌَولاًة وظحلٌا ؿ  ة ب كي ظاكة باًًس حة ٌَحسوذ الا ذازً َََ هؼصً

ة ومـصفة مسى اًخعاتق ب و الادذلال الطي ًـصفَ مجال اًولاًة باًًس حة ٌَخلس يم  مؽ الذسوذ اًيؼصً

 الا ذازي. 
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عة   06) زقم )الرصً

ة ٌَمسن اًىديرت،  سعو ًولاًة المس َياًعليرت والمخو مجالاث اًيفور اًيؼصً  

 

 مـعَاث مـالدة + 5959موهوقصافِا ولاًة المس َلة  :المعسز

مصنز عمصاني من مسن هحيرت، مذوسعة، ظليرت وتجمـاث حضرًة وتخعحَق  01تحخوي اًولاًة ؿلى 

عة زقم ) ة تحعَيا ؿلى اًيخائج اًتي تمثَِا الرصً ( ومن ذلاًِا تمىٌا من جسجَي الملاحؼاث 06اًيؼصً

 :اًخاًَة

ة ٌَولاًة،  ة بالذسوذ الا ذازً اًفئة ب ن ُياك فئخان تم ثلس يمِا من حِر ذزخة معاتلة الذسوذ اًيؼصً

ة وجضمي اًخجمـاث اًـمصاهَة ملصاث اًحلضياث اًتي  ة مؽ الذسوذ الا ذازً اًتي ثخلازة الذسوذ اًيؼصً

حا ثلؽ في مصنز مجاًِا الا ذ ا ثلصً ف، ًلترة صكلِا من الصائصت ب و المصتؽ ومصانزُ  ازي مثي: المـازً

لخ، اًفئة اًتي ثخذـس ؾن مجاًِا الا ذازي واًتي تمثي ال كَحَة، ًىبر مساحتها وصكلِا المخعاول  نلٌ  ...ا 
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لخ ، ورلع ًىون تجمـاتها  ُو الذال ًكل من تلضًة لذوامس، ؿن  اًصٌش، مجسل، مٌـة، ملصت  ...ا 

ؽ اًسكان من الرسماث واًخنمَة، وباًخالي اًصئُس َة تـَست ؾن مصنز مجاًِا مذا ًـَق اس خفاذت  جمَ

 وضوء مجالاث ُامض َة هحيرت المساحة تن  اًخجمـاث اًـمصاهَة اًصئُس َة.

ة ٌَمسن اًعليرت اًتي تمثي ملصاث تلضياث س َسي ؿُسى، حلٌم اًضـلة، ؿن   مجالاث اًيفور اًيؼصً

وم وؿن  لذجي تـَست ؾن اًخعاتق تن  الذسوذ ا ة ٌَحلضياث ل نها راث المَح، مجسل، ملصت، جصُ لا ذازً

نما ًسل ؿلى  ن ذل ؿلى ؿلى شيء فا  شا ا  صكل مذعاول وموكؽ المسًية ًُس في مصنز مجاًِا، وُ

اًخيؼيم كير المخجاوس ٌَمجال والادذلالاث المجاًَة اًىديرت اًتي ذَلت مجالاث ُامض َة تـَست ؾن 

 اًخنمَة.

ة وؿلاكتها بال حجام اًسكاهَ .2  ة بالمسن اًعليرتثوسًؽ المحلاث اًخجازً

لة ثيؼيم المجالي حِر تؼِوز  باؾخحاز اًخجازت من ب هم اًـوامي المساؿست ؿلى ثوظن اًسكان وظصً

س َاسة الروظعة وثلََط ذوز الصولة في المجال الاكذعاذي حسج ُياك تحولاث وػَفِة حضرًة 

في ػي اهدضاز وحصاحؽ كعاغ اًفلاحة حِر ب ظحح اًًضاظ اًخجازي والرسماتي ُو الملار ٌَض حاة 

مذـامي تجازي ؿبر ولاًة المس َلة، ًخوسؾون ؿلى  29035اًحعالة، حِر ب ظحح ٌس خوؾة ب نثر من 

 كعاؿاث )تجازت اًخجزئة، تجازت الزلة، ذسماث، استراذ، ثعسٍص، اهخاح ظياؾي، اهخاح حصفي(. 1

 المس َلة: (: ثوسًؽ ؿسذ اًخجاز ؿلى ب هواغ اًخجازت بالمسن اًعليرت تولاًة90الدسول زقم )

 المجموغ
مٌخوح 

 حصفي

مٌخوح 

 ظياؾي
 الرسماث استراذ ثعسٍص

تجازت 

 الزلة

تجازت 

 اًخجزئة
 المسن اًعليرت

 حلٌم اًضَـة 938 375 023 1 9 1 294 1 641 2

وم 1033 77 605 77 0 254 1 047 2  جصُ

 ؿن  لذجي 478 27 626 1 1 111 3 247 1

 س َسي هجصش 61 7 108 0 0 35 0 211

 جن شدوز 411 18 207 1 0 56 3 696

 ؿن  المَح 572 41 266 0 0 102 0 981

 مجسل 242 5 65 0 0 27 0 339

50 132 48 6 225 24 666 17 681 
2 

746 

22 

042 
 المجموغ

 5959المعسز: موهوقصافِا ولاًة المس َلة                                                      
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ـخبر من ب هم اًـوامي المضجـة ؿلى  ثـخبر تجازت اًخجزئة اًًضاظ اًصائج في مسن ولاًة المس َلة وً

لة مذفاوثة  55905اس خلصاز اًسكان، وكسز ؿسذ اًخجاز بالمسن اًعليرت حوالي  تاحص موسؿن  تعصً

وم جس خحور ؿلى اًيعُة ال نبر تؼ: محي تجازي، ثَيها مسًية حلٌم اًضَـة تؼ:  0933فٌجس مسًية جصُ

فسر رلع توكوغ ُشٍ المسن ؿلى محاوز اًعصق  215 المَح تؼ: محي، ؿن  332 محي تجازي وً

 اًصئُس َة.

ة وؿسذ اًسكان92الدسول زقم )  (: اًـلاكة تن  ؿسذ المحلاث اًخجازً

 اًصثحة
هعُة اًفصذ من ؿسذ المحلاث )محي/ 

 وسمة(
 المسن اًعليرت ؿسذ اًسكان ؿسذ اًخجاز

 ملصت 971 52 539 2 21 3

وم 971 31 047 2 16 1  جصُ

 حلٌم اًضَـة 666 46 641 2 18 2

 ؿن  لذجي 153 40 247 1 32 4

 جن شدوز 819 29 696 43 5

 ؿن  المَح 555 52 981 54 6

 مجسل 941 24 339 74 7

 5959المعسز: مسٍصًة اًخجازت ًولاًة المس َلة                                             
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ة بالمسن اًعليرت تولاًة المس َلة93اًضكل زقم )  (: اًـلاكة تن  ؿسذ اًسكان وؿسذ المحلاث اًخجازً

 

ة ًِا ذوز مرم في َُكلة المجال وثيؼيمَ، حِر ب ن كل تجمؽ لا ٍتميز فلط بخسماثَ  المحلاث اًخجازً

ىن ُشٍ ة، وً ة ٌَسكان، ًخن  خََا ب هَ كللٌ ساذ ؿسذ اًسكان ساذ ؿسذ المحلاث اًخجازً اًـلاكة  اًخجازً

حة خسا من المصانز اًىديرت جس خفِس من ذعم تجازي لرسمة حِست  لا ثيعحق ؿلى كل المصانز اًلصً

ة ؿلى مس خوى اًولاًة،  ة تن  حجم اًسكان والمحلاث اًخجازً ًسكانها، ُشا لا يميؽ ب ن ُياك ؿلاكة كوً

وم حِر ًلسز ؿسذ المح حة من محاوز ظصق اًصئُس َة مثي جصُ لاث اًخجازًة بها نلٌ ب ن المسن اًلصً

 فصذ/ محي تجازي.  05وسمة تيعُة  30310محي ملاتي  5901

كَيم اًولائي المس َلً:5  . اكتراحاث ًخـزٍز ذوز ومكاهة المسن اًعليرت ًلا 

ازثفاغ ؿسذ سكان ًخعَة من مذزشي اًلصاز ثوفير المصافق والرسماث اًـامة وثلََط اًفوزاق  -

اًخجمـاث المخزَفة من حِر اًخنمَة باًخجِيزاث والمصافق اًتي تن  المصانز اًـمصاهَة من ذلال ذعم 

 ثماعشى وظحَـتها.

ي اًِيمية اًلائم ًـاصمة اًولاًة وتوسـاذت  - جضجَؽ ذًيامِىِة ب هم اًخجمـاث ك كعاة زتط ًخحوً

كَيمِلٌ المجاوز وتن  اًخجمـاث اًعلير ًخحلِق حكامي وػَفي.  وا 

ؾن اًخلير في اٍنمو واًخوسًؽ اًسكاني ؾيس ظَاكة دعط  ال ذش تـن  الاؾخحاز المضكلاث اًياجمة -

اًخنمَة ومخععاث اٍتهَئة وفم اًـزلة في المياظق المِمضة ذاظة اًِامض َة واًواكـة في الدِة 

 الديوتَة وفذح دعوظ هلي زًفِة خسًست.
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ة ثـتمس ؿلى المجا - ؿاذت ثيؼيم اًًضاظاث اًوػَفِة مجاًَا لايجاذ مصانز نمو كوً ل المحَط بها من المِم ا 

يجاذ ص حىة مسن ثخفاؿي فيما تُنها وتن  اًلصى المحَعة بها جىفاءت ويحس من هجصت  مذا يمىن من ا 

 اًسكان.

فِة تخوسًؽ مسزوش ٌَخجِيزاث واًخكامي في اًخرعَط  - ؿاذت اًخواسن ٌس خَزم ذعم اًخجمـاث اًصً ا 

 تن  المسن اًعليرت ومخخَف اًفئاث من حِر اًًضاظ الاكذعاذي.

 :ةالراتم

اًًسق الذضري في الدزائص تعفة ؿامة وولاًة المس َلة تعفة ذاظة ًـاني مٌش ؾلوذ من ؿسم 

لى  الاحزان، ورلع ثسخة الرَي في ثوسًؽ اًخجمـاث اًـمصاهَة ؿلى اًفئاث الذجمَة، بالا ضافة ا 

حسو رلع خََا من ذلال ثوسًؽ فئ ة الرَي اًضسًس في ثوسًؽ اًسكان ؿلى ُشٍ المصانز الذضرًة، وً

ة وذاظة في ػي قَاة  المسن اًعليرت في ولاًة المس َلة واًتي ثحسي ادذلالا مجاًَا وفوازق تجِيًز

فئة المسن المخوسعة باس خثٌاء مسًية س َسي ؿُسى صلٌل قصة اًولاًة،  وتياءا ؿلى الصزاسة الملسمة 

الي )ذزاسة ولاًة والمخضمية موضوغ مكاهة المسن اًعليرت في اًض حىة الذضرًة وذوزُا في اًخواسن المج

كَيمَة هحن  فيها ذوز ومكاهة المسن اًعليرت في تحلِق اًخواسن المجالي  المس َلة( وهي ذزاسة حضرًة ا 

وب همَتها في اًخرفِف من حست الدارتَة واًلعحَة الملٌزسة من ظصف ملص اًولاًة المس َلة ومسًية 

الرعائط والمميزاث سواء مسن تخخَف من حِر  1توسـاذت ؿلى مخخَف ال ظـست، واًتي شمَت 

لخ، وتـس جضرَط مكاهة ُشٍ المسن اًعليرت  في اًض حىة  الصيموقصافِة، اًعحَـَة، الاكذعاذًة...ا 

الذضرًة ٌَولاًة وتَان وسنها وهفورُا ؿلى مجاًِا المجاوز، صِسث ُشٍ المسن نموا وحصنة ذيموقصافِة 

فِة نحو ُشٍ المصانز الذضرًة ًلاس خفاذت من  حِر كاهت ُياك حصنة هجصت وافست من المياظق اًصً

ا وحزاًس ؿسذُا تـس ب ن كاهت في ثـساذ  لى نموُ زلاج مسن،  5992الرسماث اًتي ثلسمرا ما ب ذى ا 

حلٌلي سكان اًولاًة. %53.53تؼ  5959وكس كسز وسنها الصيموقصافي حسة ثلسٍصاث   من ا 

ن الصوز المجالي واًوػَفي ٌَمسن اًعليرت تولاًة المس َلة يخخَ لى ب دصى ورلع بحسة ا  ف من مسًية ا 

ة ما ٌسمح ًِا باندساة كوت خشة تمىنها من اس خلعاة سكان  موكـِا الدلصافي وزثختها الا ذازً

كَيمِا المجاوز، وثـس المسن اًعليرت  فِة المخواخست في ا  المصانز الذضرًة ال كي حجلٌ واًخجمـاث اًصً

كَيم ا لمس َلً، حِر ثلوم تسوز ُام ٍكوي ذوز المسزوسة وحست ب ساس َة في اًض حىة الذضرًة ًلا 

دداٍن ذوزُا تدداٍن ؿسذ سكانها وذوزُا  المسن اًىديرت والمخوسعة في ُشٍ اًض حىة، ويخخَف وً

في. ة ومحَط زً  الا ذازي واًوػَفي اًفاؿي في مجاًِا المجاوز والمضكل من تجمـاث حضرًة ثاهوً
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 : المصاحؽ

زتس: ال وسان اًسكاهَة واًوػائف الذضرًة، خامـة اًزؾبي اجصاُيم، المسن اًعلير في محافؼة ب   -

 .35، ض 5993ال زذن 
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 مَرط:

اًخحضر ُو ػاُصت ؿالمَة شمَت ب كَة المسن، هدِجة اًزياذت اًسرًـة ٌَسكان واًخحولاث 

ا،الا كذعاذًة والا حماعؾَة اًتي ؾصفتها المسن و ذفـت سكان ا ف ٌَِجصت نحوُ هفجاز الصيموقصافي  ًصً فالا 

لى اثفاغ وس حة اًخحضر في  في هحير ب ذى ا  الطي ؾصفذَ  الدزائص كسات الا س خللال والطي صححَ ىزوخ زً

ة تعوزت كير  المصانز الذضرًة بالرعوض المسن المخوسعة واًعليرت وحىثَف اًض حىة الذضرًة الدزائصً

ـَيا هدساءل حول موكؽ المسن المخوسعة في عمََة اًخحضر؟ مذواسهة تن  صلٌل وحٌوة اًحلاذ، ما ح 

وما مسى مساهمتها في عمََة  ثيؼيم المجال الا كَيمي؟ وهَف ساهمت في ذَق اًخواسن واًَِكلة المحََة 

ؾتمسنا ؿلى مسًية مِلة كهجال ذزاسة ًخوضَح ذوز المسًية  خاتة ؿلى ُشٍ اًدساؤلاث ا  ٌَمجال؟ ًلا 

لى ب ن المسن المخوسعة ساهمت ثضكل هحير في اس خلعاة المخوسعة في عمََة اًخح ضر، وكس ذَعيا ا 

ا. في، زغم اس تمصاز المسن اًىبرى في نموُ َكلة المجال اًصً  اًسكان وُ

 .اًخحضر، المسن المخوسعة، اًِجصت الصاذََة، مجال اًيفور، اًخواسن الا كَيمياًكللٌث المفذاحِة: 

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. 
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 ملسمة:

ن ؿسم الا ُماعم بالمسن اًعليرت  والمخوسعة ػِص ثضكل  واضح حول  اًـالم والملصة            ا 

وض،  فالميافسة  اًضسًست  تن   المسن  هدِجة  اًـولمة مٌحت الا ُماعم  ال نبر ٌَمسن  اًـصبي بالرع

المترتوًَة  والمسن اًىبرى اًتي تملغ دعائط الذوضرت ؿلى اًعـَس: المالي، اًخجازي، اًـَمي، 

 (.SEMMOUD, 2020)اًثلافي واًخَىٌوًوجي... 

زائؼص هفؼس الا ُؼماعم بالمؼسن اًىؼبرى هؼؼصا ًوسنهؼا وكس ب ولى اًحؼاحثون وظؼياغ اًلؼصاز في الد          

وكس اهـىس ُشا سَحا ؿلى  الصيموقصافي وذوزُا الا كذعاذي، ؿلى حساة المسن اًعليرت والمخوسعة،

سؼ خللال ُؼشٍ المؼسن في  كَيمي والطي فصط ؿلى المس َيٍرن وظياغ اًلصاز ا  اًخيؼيم المجالي واًخواسن الا 

اث اًياتجة ؾن نمو الم  (.CHADLI et HADJIEDJ, 2003)سن اًىبرى مـالدة اًدضوُ

فؼي هحؼير             هفجاز الصيموقصافي الطي ؾصفذَ  الدزائص كسات الا س خللال والطي صححَ ىزوخ زً فالا 

ة بالرعؼوض المؼسن المخوسؼعة واًعؼليرت وحىثَؼف  لى اثفاغ وس حة اًخحضرؼ في المصانؼز الذضرؼً ب ذى ا 

ة  تعوزت كير مذو  اسهة تن  صؼلٌل وحٌؼوة اًؼحلاذ، وتعؼوزت هحؼيرت في المؼسن اًض حىة الذضرًة الدزائصً

ة وحزاًؼس ب حجامرؼا ثحلؼى ، )KATEB (2003 ,الصاذََة  فـلى اًصغم من حزاًؼس ؿؼسذ اًخجمـؼاث الذضرؼً

َفِة ٌَمسن اًعليرت ػ اًس َعصت ٌَحواضر اًىبرى، ورلع ًـىس مسى ضـف اًلاؿست الا كذعاذًة واًو 

ؼي المد  سؼؼازغ ومؼؼسى كؼؼسزتها ؿؼؼلى ثؼؼوفير الا سؼؼ خلصاز الا حماعؾؼؼي والمخوسؼؼعة في ثخؼؼني اٍنمؼؼو الذضرؼ

 .SNAT,2000)- (2025والا كذعاذي ٌَسكان

كَيمي وثيؼيم اًحًِة الذضرًة            وفي ُشا اًس َاق سـت الصولة في جهوذُا ًخحلِق اًخواسن الا 

زساء جملة من الا سدثمازاث اًعياؾَة والرسمِة واًسىٌَة  لى ا  وظني ، وثلس يم اًتراة اً)ZHUN(ا 

ذازًة ثلَي من اًلِوذ المصنزًة في اًدس َير لى وحساث ا  ُشٍ اًس َاسة ،   (SAIDOUNI, 2000) ا 

مٌحت المسن اًعليرت والمخوسعة ذوزا مرلٌ في هحح اٍنمو الذضري ٌَمسن اًىبرى وتحلِق ثواسن اًحًِة 

ؿاذت اًترهَة الا حماع هدِجة ًفـاًَتها في الذضرًة ؿلى المس خوى اًوظني، ؾي، الا كذعاذي عمََاث ا 

) ,BOUSMAHA et BOULKAIBET والمجالي وتحلِق اًخلازة والصًيامِىِة الذضرًة المحََة

. في ُشا الا ظاز ثعصخ اًدساؤلاث اًخاًَة: ما ُو موكؽ المسن المخوسعة في عمََة اًخحضر؟  (2018

كَيمي في ػي اًخحسياث الا كذعاذًة  والا حماعؾَة وما مسى مساهمتها في عمََة  ثيؼيم المجال الا 

 والدلصافِة؟ وهَف ساهمت في ذَق اًخواسن واًَِكلة المحََة ٌَمجال؟

خاتة ؿلى ُشٍ اًدساؤلاث من ذلال          من ُشا الميعَق، قميا تخحسًس ب ُساف الصزاسة ًلا 

كَيمي والمحلً، وثحُن  ذوزُا في عمََة اًخحضر،  ثوضَح ذوز ُشٍ المسن في تحلِق اًخواسن الا 
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حاظة واؾتمسنا في  لى المنهج الا س خلصائي واًكوي ًلا  ذزاسدٌا المنهج اًخحََلً اًوظفي بالا ضافة ا 

 بالموضوغ بالا ؾماعذ ؿلى مسًية مِلة )مسًية مذوسعة( ننمورح لمـالدة الا صكاًَة المعصوحة.

 هؼصت حول المسن المخوسعة: .0

عة في َُكل اًيؼام ثـخبر المسن المخوسعة من زكائز اًخنمَة الذضرًة المحََة فِيي الذَلة اًوس َ

لى ذزاس تها يجة مـصفة مفِوم المسًية المخوسعة وهَف نحسذُا؟ كي هخعصزق ا   الذضري، وً

كَيمَة، فَحس  تخخَف كل ذولة في تحسًس زثة مسنها اسدٌاذا لاستراثَجَتها في ثيؼيم المجال واًَِكلة الا 

ف موحس ٌَمسًية المخوسعة، فِيي ثـصف وفق لٍوؿة من المـاًير هي: الذجم  ال ن لا ًوخس ثـصً

ف زاحؽ ٌَـسًس من  ة، اًوػَفة والموكؽ الدلصافي، ُشا الا دذلاف في اًخـازً الصيموقصافي، اًصثحة الا ذازً

رن هَف ثـصف المسًية المخوسعة؟ ف موحس ٌَمسًية. ا   ال س حاة ب همِا ظـوتة تحسًس ثـصً

و  مـَاز اتخسثَ مخخَف الصول من اًياحِة الا حعائَة تحسذ زثحة المسًية من ذلال ؿسذ سكانها، وُ

لى  59هوس َلة ًخحسًس حجم مسنها، فاًـسًس من ذول اًـالم اتخسث ؾخحة  ب ًف وسمة  099ب ًف ا 

 كهـَاز ًخحسًس المسًية المخوسعة.

 95/95من هط اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية  90في الدزائص، حسذث المسًية المخوسعة وفق الماذت 

لى  29سًية المخوسعة هي كل تجمؽ حضري ؿسذ سكاهَ تن  ، ب ن الم5995فبراٍص  59المؤزد في  ا 

ة ثضكل ذكِق،  099 ب ًف وسمة، ٍصى تـغ اًحاحثن  ب ن ُشٍ اًـخحة لا ثـبر ؾن المسن الدزائصً

لى  29ٍصى ب ن المسًية المخوسعة ثتراوخ تن   COTE Mفاًحاحر  ب ًف وسمة، ب ما  029ب ًف ا 

 (.(BELHEDI, 2018ب ًف وسمة  099ف وب ً 52اًحاحر توسلٌحة فيرى ب نها ثتراوخ تن    

حعائَا ًـخبر مـَازا كير ذكِق، فوػَفة المسًية  صى تـغ اًحاحثن  ب ن الا نخفاء تخحسًس المسًية ا  وٍ

في من جهة ب دصى ثـىس اًوسن المحلً  َكلة مجاًِا اًصً وذوزُا في ثيؼيم مجاًِا الصاذلً من جهة وُ

كَيم من ذلال ازثحاظِا بمجموؿة من  ٌَمسًية، نلٌ تمثي المسن المخوسعة ذوز اًوس َط في حنمَة الا 

ناجي اًحلساذي، ) المسن اًعليرت واًخجمـاث الذضرًة، وجساهم في تخفِف اًضلط ؿلى المسن اًىبرى

(، فِيي مسن ًِا اًلسزت ؿلى ثوفير فصض اًـمي والرسماث ٌَسكان، وتمثي تشلع اًصنيزت 5901

ك  َيمَة، فمن ذلال اًـلاكة المخكاملة والمخحاذلة تن  مخخَف ال ساس َة في اًض حىة الذضرًة المحََة والا 

ب ظياف المسن ًتم جضىِي ب هؼمة حضرًة مذـسذت المصانز ًِا اًلسزت ؿلى تحلِق اًخنمَة الا كذعاذًة 

(SÝKORA, AL, 2017). 

ذازت المحََة وب ذات ٌلضولة لمصاكدة وثيؼيم المجال اًوظني  تمثي المسن المخوسعة في ب كَة اًحلضان مصانز ًلا 

ة  والمحلً، مؽ ال ذس بالا ؾخحاز الرَفِة اًخازيخَة ٌَمسًية ًىونها ب هم اًـوامي اًتي تحسذ اًصثحة الا ذازً
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فالمسًية المخوسعة هي مصنز فـلً ٌَسَعة المحََة تمخلغ لٍوؿة من  (،ESPON, 2006)ٌَمسًية 

ة، الا كذعاذًة، الا حماعؾَة واًـمصاهَة اًتي تميحِا كَيمِا المحلً  الملوماث الا ذازً مجال هفور واسؽ ؿلى ا 

 واًلسزت ؿلى مصاكدخَ وحنمَخَ. 

 موكؽ المسن المخوسعة من عمََة اًخحضر: .5

زثفاغ في مـسلاث اًخحضر حول اًـالم  عحة ُشٍ اًزياذت ا  ن سكان اًـالم في حزاًس مس تمص، وً ا 

كان (، ًخوسغ اًسbanque mondiale) 5959س ية  %25 حِر تَف مـسل اًخحضر اًـالمي 

الذضرًون ؿلى لٍوؿة من المسن مخخَفة ال حجام واًصثة، جس خلعة المسن المخوسعة حزء 

، 5900من اًسكان المسن س ية  %19مرلٌ من ُشا اًخوسًؽ، ففي ب وزوبا، ٌسىن ب نثر من 

، ب ما في   (SERVILLO, AL, 2017)منهم ًخوسؾون ؿبر المسن اًعليرت والمخوسعة  23%

(، وتمثي (BELHEDI, 2018ن الذضر ًـُضون في مسن مذوسعة مؽ ؿسذ سكا %30ثووس فؼ 

(، تمثي ُشٍ اًشيحة ONS 2011) %00وس حة اًسكان الذضرًن  في المسن المخوسعة في الدزائص 

 من المسن ذوزا مفعََا في َُكل اًحًِة الذضرًة.

اًخجمـاث ُو اًزياذت في حجم ب ونثافة  اًخحضر"  ًدس َير اٍنمو الذضري 95فحسة ثلصٍص اًيسوت 

فِة الذضرًة هدِجة اًخحولاث المحََة واًـالمَة ب ًضا ؿلى  38وؾصف ،"الذضرًة من ذلال اًِجصت اًصً

، (Dictionnaire Larousse)ب هَ ػاُصت ذيموقصافِة ثترجم بازثفؽ وس حة حصنز اًسكان في المسن 

رن فاًخحضر ُو عمََة اًزياذت في ؿسذ المسن وحجمِا اًسكاني هدِجة اًِجصت الص  اذََة ٌَسكان.ا 

 اًخحضر في الدزائص: .3

كَيمِا  ثـس ػاُصت اًخحضر في الدزائص ػاُصت كسيمة، ورلع زاحؽ ًخـاكة اًـسًس من الذضازاث ؿلى ا 

الدلصافي واًتي ساهمت في تياء اًض حىة الذضرًة الذاًَة ٌَحلاذ، وثـس فترت الا س خـلٌز اًفصوسي ب هم 

ت في ثب سُس مـضم مسن اًض حىة الذضرًة الذسًثة مصحلة في اًخيؼيم المجالي الدزائصي، فلس ساهم

وكس اؾتمس في رلع ؿلى اًض حىة الذضرًة الموزوزة ؾن اًخـاكة الذضازي في الميعلة، واس خلَِا في 

خَ ًحياء الدزائص اًفصوس َة، ثعوزث في ُشٍ اًفترت  اًِيمية اًفىصًة والا كذعاذًة والا حماعؾَة في محاوً

في نحو 0320س ية  %52,92ًخحَف  0225س ية  %03,32وس حة اًخحضر من  ، هدِجة اًنزوخ اًصً

 (.5901المسن )حصتوص، 
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هفجازا ذيموقصافِا هحيرا اس تمص توثيرت مذعاؿست، صححَ ازثفاغ في  تـس الا س خللال، ؾصفت الدزائص ا 

لى  0355س ية  %30,03 مـسل اًخحضر الطي ازثفؽ من ، نلٌ ُو 5992س ية   %52,30ًَعي ا 

 .90موضح في الدسول زقم 

 : ثعوز مـسل اًخحضر في الدزائص.90الدسول زقم 

 اًس ية
سياذت سكان  اًسكان بال لاف

 الذضر بال لاف

 وس حة اًخحضر

فِن  الذضرًن  %  المجموغ اًصً

0355 3778 8244 12022 1620 31.43 

0311 6687 10261 16948 2909 39.45 

0321 11420 11631 23051 4733 49.54 

0332 16964 12149 53003 5544 58.27 

5992 22471 11609 34080 5507 65.94 
حعاء،          5900المعسز: الصًوان اًوظني ًلا 

ؼؼة ُؼؼو هخؼؼاح عمََخؼؼن : ثوسًؼؼؽ كؼؼسيم جضؼؼكل مؼؼن  ة الدزائصً ـخؼؼبر اًضؼؼكل الذؼؼالي ٌَضؼؼ حىة الذضرؼؼً وً

ٍن مؼؼسن موزوزؼؼة ؾؼؼن الا سؼؼ خـلٌز هدِجؼؼة ًـمََؼؼة ؾضؼؼوائَة وموجهؼؼة، وثوسًؼؼؽ خسًؼؼس ٍتمؼؼيز باًخحؼؼا

ة ؼً الدؼؼسول زقم  .(BOUKHEMIS, 1990) الدلؼؼصافي، وهؼؼخج ؾيؼؼَ ثوسؼؼؽ في اًضؼؼ حىة الذضرؼ

95 

 .5992-0311: ثوسؽ اًض حىة الذضرًة حسة الذجم 95الدسول زقم 

 

 حجم اًخجمـاث الذضرًة

 ؿسذ اًخجمـاث
 اًزياذت في ؿسذ اًخجمـاث

1977 0321 0332 5992 0311-

0321 

0321-

0332 

0332-

5992 

 93 -03 01 93 9 03 35 2999ي من ب كٌ

لى  2999من   35 13 138 283 198 185 47 09999ا 

لى  09999من   87 109 22 238 201 92 70 59999ا 

لى  59999من   28 35 41 142 114 79 38 29999ا 

لى  29999من   13 08 10 47 34 26 16 099999ا 

 06 16 08 38 32 16 08 099999ب نبر من 

 015 035 535 120 213 001 500 المجموغ
حعاء،          .5900المعسز: الصًوان اًوظني ًلا 
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و  0311مصاث تن   5وسمة ثضاؾف  09999و 2999فـسذ اًخجمـاث الذضرًة راث حجم تن  

لى  0311تجمؽ س ية  01، من 5992 ، تُنما ثضاؾف ؿسذ اًخجمـاث 5992تجمؽ س ية  523ًَعي ا 

مصاث في هفس اًفترت، فلس ازثفؽ ؿسذ اًخجمـاث  3.0تؼ  59999و  09999الذضرًة راث حجم تن  

لى  0311س ية  10من  ، وفي هفس اًفترت ثضاؾف ؿسذ المسن اًعلير 5992س ية  532ًَعي ا 

( فلس سجَت 099999-29999مصاث، ب ما المسن المخوسعة ) 3,0( ما ملسازٍ 59999-29999)

وسمة فلس ثضاؾف  099999تي ثفوق ، وباًًس حة ٌَمسن ا5,3ًسياذت ب كي من المسن المخوسعة تؼ 

لى كاًة اًفترت تن   09ؿسذُا كل   كاهت وس حة اًزياذت ب كي. 5992-0332س يواث ا 

 اًض حىة الذضرًة ًولاًة مِلة: .0

ة  لى  03ثلؽ ولاًة مِلة في اًضلٌل اًشقي ٌَحلاذ، ثؼم من اًياحِة الا ذازً تلضًؼة،  35ذائصت ملسؼمة ا 

لى 0321-0311% تؼن  00,3سؼكان ؾصفت اًولاًة مـسلاث مصثفـة ٍنمو اً  ، وانخفؼغ ُؼشا المـؼسل ا 

لا ب ن 5992-0332% تؼؼن  0,2و  0332-0321% تؼؼن  92 ، وزغم ازثفؼؼاغ مـؼؼسلاث نمؼؼو اًسؼؼكان ا 

في مؼؽ الذضرؼي بمـؼسل تحضرؼ  ، (ONS, 2011) 5992% سؼ ية 22اًولاًة ًخواسن فيها اًعاتؽ اًصً

لى ظحَـتها الدلصافِة من جهة فِيي ولاًة صحؽ اًسخة ا  مذضرسة، ومن جهؼة ب دؼصى ضؼـف اًخنمَؼة  وٍ

لى زثحة ولاًة س ية  لا ب ن اًـسًس من تلضياتها ًلؽ ضمن مجؼال اًيفؼور  0320الا كذعاذًة، فصغم حصكِتها ا  ا 

 .(PAW, 2014)الذضري ًلس يعَية

ق اًوظني زقم   13حتهَكل اًض حىة الذضرًة ًولاًة مِلة حول محوزٍن زئُس َن  والمتمثَن  في اًعصً

ق اًوظني صلٌلا و  51و حٌوبا، ثـوذ ب كَة اًخجمـاث الذضرًة الصًيامِىِة في وضب تها  099و 92اًعصً

ة وكدي الا س خـلٌز، وتمثي مسًية مِلة وفصحِوت صلٌلا وصَلوم اًـَس حٌوبا ب هم  ٌَفترت الا س خـلٌزً

اًخجمـاث الذضرًة، كل كعة ٍصثحط تَ لٍوؿة من اًخجمـاث اًعليرت جضكل فيما تُنها مجالا حضريا 

عة زقم  فِة. )دصً  ( 90يهَكل مٌاظلِا اًصً
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عة زقم   .: اًض حىة الذضرًة ًولاًة مِلة90الرصً

 

 .5900، (PAW)المعسز: مخعط تهَئة ولاًة مِلة                                                      

 ًوضح ُشا اًخوسًؽ هلاظ اًضـف والمتمثلة في:

 زٍن مذواسًن  ًًذج ؾيَ ثوسًؽ مذخس ؿبر الا كَيم صلٌلا وحٌوبا.ثعوز اًض حىة الذضرًة ؿبر محو  -

كَيم اًولاًة حول المسن المخوسعة واًخجمـاث  - ؿسم ثواخس مسًية نبرى، حِر ٍتهَكل ا 

 اًعلصى.

هخاحِة اًتي تمثي محصك اًخعوز الذضري. -  قَاة اًوحساث اًعياؾَة والا 

حسى المسن المخوسعة اًتي تهَكل ومن ُشا الميعَق وسَط اًضوء ؿلى مسًية مِلة اًتي جضكل  ا 

 المحوز اًضلٌلي ٌَولاًة.

 اًوسن الا كَيمي لمسًية مِلة: .2

 :ثلسيم مسًية مِلة 
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تمثي مسًية مِلة ب هم تجمؽ في اًض حىة الذضرًة ٌَولاًة، ًخىون وس َجِا اًـمصاني من المسًية الدسًست 

ة، والمسًي ة اًلسيمة الطي ًـىس وس َجِا راث المًضب  الا س خـلٌزي اهعلاكا من اًيوات الا س خـلٌزً

 الذضري ثـاكة الذضازاث ؿلى مص اًخازيخ )زوماهَة، ؾثماهَة...(.

 :موكؽ مسًية مِلة 

ثلؽ مسًية مِلة في اًضلٌل اًشقي ًولاًة مِلة، وتمثي اًخجمؽ اًصئُسي ًحلضًة مِلة اًتي ثلسز مساحتها 

كلم 039,59تؼ 
2

عة زقم   (95. )دصً

عة زقم   ية مِلة.: موكؽ مسً 95الرصً

 .landsat 8 ،5959 4 ثعيَف المصئَة اًفضائَة 0320المعسز: اًخلس يم الا ذازي                               

 091كلم، مسًية سعَف تؼ  32كلم، مسًية حِجي تؼ 21مسًية مِلة ؾن مسًية كس يعَية تؼ ثحـس

لى ب نها ظصق ؾحوز كلم، حِر جضلي موكـا استراثَجَا ٍصتط تن  ب هم ال كعاة الذضرًة، بالا   ضافة ا 

   (90مخخَف الميخجاث من اًضلٌل نحو الديوة. )اًضكل زقم 
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 : موكؽ مسًية مِلة من ب هم المسن المحَعة90اًضكل زقم 

 

ن ثوسط مسًية مِلة ل كعاة حضرًة نبرى تعفتها مسًية مذوسعة مجال هفورُا لا ًخـسى مجاًِا  ا 

في وتـغ المسن اًعليرت المحَعة، ح ـي ب كَة مسن اًولاًة ًسذَون ضمن مجال هفور ُشٍ اًصً

 ال كعاة.

 :ة  الرعائط الصيموقصافِة والا ذازً

ة ثسافؽ ؾن مسًية  ة مرمة مٌش ثب سُسِا، وجصس ذوزُا كهسًية ؾسىصً ذازً احذَت مسًية مِلة زثحة ا 

وذلال فترت الا س خـلٌز  ، (BOUKELOUHA, 2014)سيرتا )كس يعَية( في اًـِس اًصوماني 

لى تلضًة كاملة اًعلاحِاث س ية  اًفصوسي لى ملص ذائصت تاتـة ًولاًة 0229ازثلت ا  ، ًترثلي ا 

ة س ية 0353كس يعَية س ية  احذَت زثحة ؿاصمة اًولاًة اًتي سمَت  0320، وذلال اًتركِة الا ذازً

 .(LAYEB, 1999)باسمِا )ولاًة مِلة( 

 .93سول زقم حسة ما ًوضحَ الد 5992-0355ثعوز ؿسذ سكان مسًية مِلة تن  س ية 
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 : ثعوز اًسكان ومـسلاث اًخحضر في مسًية مِلة.93الدسول زقم 

 5992 0332 0321 0311 0355 اًس ية

 53520 20103  33025 01551 05090 ؿسذ اًسكان

 0,05 0,5 5,2 3,92 %مـسل اٍنمو 

 30,5 30,55 25,19 50,90 32,92 %مـسل اًخحضر 

حعاء،                                                                             .5900المعسز: الصًوان اًوظني ًلا 

ن الذجم اًسكاني لمسًية مِلة ثضاؾف  ، حسزت ذلال ُشٍ 5992-0355مصاث في اًفترت تن   92ا 

اًفترت اًـسًس من اًخحولاث الا كذعاذًة والا حماعؾَة واًتي ثـخبر المحصكاث ال ساس َة ًـمََة اًخحضر 

كاهت هدِجة  0311-0355في المسًية، فاًزياذت اًسكاهَة اًتي صِستها المسًية في اًفترت الممخست تن  

ف المِمش كشات الا س خللال  اًِجصت الصاذََة ٌَسكان هدِجة اًواكؽ الا حماعؾي والا كذعاذي ًسكان اًصً

سجي  مؽ ازثفاغ مـسل اًخحضر الطي %/س ية93حِر سجَت المسًية مـسل نمو سكاني كسز تؼ

 0321-0311، وكس سجَت المسًية ازثفاؿا هحيرا في مـسل اٍنمو اًسكاني في اًفترت تن  %/اًس ية95

% هدِجة اًخحول 23% مؽ اس تمصاز ازثفاغ مـسل اًخحضر ًَحَف 5,2حِر تَف مـسل اٍنمو 

لى اًخلس يم  الا كذعاذي الطي ؾصفذَ المسًية من ذلال ثوظن  تـغ اًوحساث اًعياؾَة بالا ضافة ا 

لى ؿاصمة ولاًة، ؾصفت اًفترت اًتي ثَيها  0320لا ذازي س ية ا -0321والطي ازثلت  المسًية ذلاله ا 

لى ب هَ مصثفؽ باًًس حة لمـسل اٍنمو 0,5انخفاػا في مـسل اٍنمو اًسكاني  الطي كسز تؼ  0332 % ا 

 29999% ذلال هفس اًفترت حِر تَلت مسًية مِلة ؾخحة المسًية المخوسعة 3,2اًوظني الطي تَف 

لى الذالة ال مٌَة ٌَحلاذ 30,55وسمة، مؽ اس تمصاز ازثفاغ مـسل اًخحضر حِر تَف  %، ورلع زاحؽ ا 

ف تعوزت ب نبر، وتمثي فترت  المصحلة اًتي  5992-0332وثسُوز ال وضاغ الا كذعاذًة ٌَمسن واًصً

لى ؾصفت فيها المسًية اس خلصازا في مس خوياث اًخحضر واٍنمو اًسكاني الطي انخفغ ثضكل هحير  ا 

في نحو المسًية وانخفاع مـسلاث اًزياذت اًعحَـَة 0,2 لى ثوكف اًنزوخ اًصً صحؽ رلع ا  %، وٍ

هخاحِة اًعياؾَة اًتي تمثي المحصك اًصئُسي ًـمََة اًخحضر من جهة  لى قَاة اًوحساث الا  بالا ضافة ا 

لى مصحلة اًدض حؽ في وس َجِا اًـمصاني الممخس ما جسخة في هفار اًـ لاز الذضري ووظول المسًية ا 

 اًعالح ٌَحياء.

 :اًوضـَة الا كذعاذًة ًسكان المسًية 

ؾصفت مسًية مِلة تحولاث اكذعاذًة مرمة واًتي ساهمت ثضكل هحير في سياذت مـسلاث اًخحضر، 

ة س ية  0329ذاظة تـس ػِوز اًًضاظ اًعياؾي س ية   (90. )خسول زقم 0320واًتركِة الا ذازً
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 ًسكان مسًية مِلة. : اًوضـَة الا كذعاذًة90الدسول زقم 

 اًس ية
اًسكان 

 اًياصعون

اًسكان 

 المض خلَن  فـلا

اًسكان 

 اًحعاًن 

مـسل 

 اًحعالة

% 

ثوسًؽ اًسكان ؿلى اًلعاؿاث الا كذعاذًة 

% 

ذازت ظياؿة سزاؿة  ب دصى ا 

0355 5929 0539 139 31,32 50,52 53,52 33,21 02,23 

0321 1050 2502 0205 50,30 95,03 50,55 53,52 

0330 05232 09950 5010 03,15 55 10 

5903 01359 00199 2559 02,55 09,55 00,92 12,55 
حعاء 4 المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير ًحلضًة مِلة                                     والمصاحـة  0331المعسز: الصًوان اًوظني ًلا 

5903. 

ن ثعوز اًسكان اًياصعن  ًدٌاسة مؽ اٍنم و اًـام ٌَسكان وحسة مٌاظة اًضلي المخوفصت، ا 

مصاث في اًفترت تن   92ب ن ؿسذ اًسكان اًًضعن  ثضاؾف  95حِر هلاحغ من ذلال الدسول 

مصت، مؽ حصاحؽ وس حة اًحعالة  00، وذلال هفس اًفترت ثضاؾف ؿسذ المض خلَن  فـلا 0355-5903

لى  0355% س ية 31من   .5903% س ية 02ًخعي ا 

ن اًخحولاث الا   ة س ية ا  ، 0320كذعاذًة اًتي ؾصفتها المسًية ذلال فترت اًثماهَاث واًتركِة الا ذازً

حِر سجَت المسًية اهعلاق كعاغ اًحياء وال صلال اًـمومِة وحنمَة ال كعاة اًعياؾَة اًعليرت 

 والمخوسعة وجصامج اًخنمَة اًفلاحِة، واًتي مثَت فيما تُنها محصكاث اًلعاغ الا كذعاذي في المسًية.

ؽ معاذز اًخنمَة المحََة ثحلى  ًىن زغم الدِوذ المحشولة في حنمَة اًلعاغ اًعياؾي واًفلاحي و ثيوً

لى اًخجازت و الرسماث يمثَون  % من ؿسذ 12محسوذت، فلعاغ اًحياء وال صلال اًـمومِة بالا ضافة ا 

ز ًفصض اًـمي ، ُشٍ اًوثيرت ثسفؽ اًًضاظاث الا هخاحِة اًتي تمثي ب هم معساًسكان المض خلَن  فـلا

لى اًخلَط ظلٌ ُو الذال في مسًية مِلة.  ا 

 :اًـلاكة تن  المسًية ومجاًِا الا كَيمي 

لى ب ن موكـِؼؼؼا  ة اًؼؼؼثلاج المَِكلؼؼؼة لمجؼؼؼال اًولاًؼؼؼة، ا  ؼؼً تمثؼؼؼي مسًيؼؼؼة مؼؼؼِلة ب هم ال كعؼؼؼاة الذضرؼ

حؼؼة مؼؼن مسًيؼؼة كسؼؼ يعَية حـؼؼي مجؼؼال هفورُؼؼا ؿؼؼلى محَعِؼؼا المجؼؼاوز ًخؼؼب ثص  الدلؼؼصافي ومسؼؼافتها اًلصً

جؼؼؼال اًيفؼؼؼور اًىدؼؼؼير لمسًيؼؼؼة كسؼؼؼ يعَية، فمسًيؼؼؼة مؼؼؼِلة ثؼؼؼخحكن في مٌعلؼؼؼة ظؼؼؼليرت مؼؼؼن اًولاًؼؼؼة بم

ثضؼؼكل كؼؼير كلؼؼي، حتمثؼؼي ب ساسؼؼا في اًؼؼحلضياث المجؼؼاوزت )سؼؼ َسي مؼؼصوان، سكاًؼؼة، سؼؼ َسي ذََفؼؼة 

واًضؼؼؼ َلازت(، وثضؼؼؼكل ب كؼؼؼي ؿؼؼؼلى تؼؼؼلضياث ) اًلؼؼؼصازم، واذ اًيجؼؼؼاء، ب حمؼؼؼس زاصؼؼؼسي وفصحِؼؼؼوت( 

8) , 201BOUSMAHA et BOULKAIBET(.  عة زقم  (93)الرصً
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عة زقم   : مجال هفور ب هم المصانز الذضرًة ًولاًة مِلة.93الرصً

 

 4 مـالدة اًعاًة. LAYEB, 1999المعسز:                                            

فة ثـس الرسماث واًعياؿة واًخجازت من ب هم ؾوامي الدشة نحو المسن، واًتي من ذلاًِا يمىٌيا مـص 

 ذوز مسًية مِلة باًًس حة لمحَعِا المجاوز.

لى ؿاصمة  حِر ثلسم مسًية مِلة مخخَف الرسماث ًسكانها وسكان اًولاًة ثضكل ؿام، فميش حصكِتها ا 

لى ؾخحة المسًية المخوسعة س يواث اًدسـَياث، ضمت المسًية  لى وظوًِا ا  ولاًة مِلة بالا ضافة ا 

اًعحَة، اًخـَيمَة، اًثلافِة والصًًِة، تخخَف ُشٍ اًخجِيزاث  لٍوؿة من اًخجِيزاث الا ذازًة، ال مٌَة،

لى تحسًس  كَيمي. وفي ُشٍ الصزاسة سًذعصق ا  في مجال ثلسيمِا ٌَزسماث، حسة حجمِا ووسنها الا 

 الرسماث اًتي ثخـسى ثلعَتها مجال المسًية:

ة في مخخَف المسٍصياث )ثضم مسًية مِلة  المسٍصياث( وثيلسم  ملص لمخخَف 02حتمثي الرسماث الا ذازً

لى ظيفن  من حِر هعاق الرسمة  : (Révision PDAU MILA, 2013)  ا 
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ة ضمن هعاق اًحلضًة: وهي الرسماث اًتي ثلسم ًسكان اًحلضًة وثَبي  - ذازً ذسماث ا 

 احذَاخاتهم هشهص منها: اًحلضًة، ال من الذضري...

ة ذازح هعاق اًحلضًة: وتمثي لٍوغ المسٍصياث اًتي - ذازً ثلسم ذسماتها ضمن وذازح  ذسماث ا 

مجال اًحلضًة، حِر ثوفص ذسماتها ًسكان اًولاًة وكل، هشهص منها: اًولاًة، المسٍصياث 

 اًولائَة، مجَس اًلضاء... 

نؼؼؼلٌ ثلؼؼؼسم مسًيؼؼؼة مؼؼؼِلة ذؼؼؼسماتها اًعؼؼؼحَة لمجموؿؼؼؼة مؼؼؼن اًؼؼؼحلضياث اًؼؼؼتي ثؼؼؼسذي ضمؼؼؼن اًلعؼؼؼاغ 

 : (Révision PDAU MILA, 2013)اًعحي لمَلة وهي كاًخالي

 مِلة، س َسي مصوان، اًلصازم كوكة، حلٌلة، س َسي ذََفة، اًض َلازت وسكاًة. -

 وحتمثي اًخجِيزاث اًعحَة لمسًية مِلة فيما ًلً:

 المسدضفِاث: تحخوي المسًية ؿلى مسدضفِن  ُلٌ:

 شدٍص. 22مسدضفى جن ظوبال يحخوي ؿلى  -

 شدٍص. 059مسدضفى الا دوت ضمبري  -

 ؾَاذاث هي: 93ي المسًية ؿلى اًـَاذاث المخـسذت الرسماث: تحخو 

لى  -  مخاجص. 93اًـَاذت المخـسذت الرسماث توؾصوح: ثضم مخخَف اًخرععاث بالا ضافة ا 

 اًـَاذت المخـسذت الرسماث ظياوت -

اًـَاذت المخـسذت الرسماث جن مـمص: تمثي ب هم اًـَاذاث في المسًية وتحخوي ؿلى اًـسًس من  -

 اًخرععاث.

 ن اًحلضًة وسكان اًحلضياث المجاوزتثلسم ُشٍ اًـَاذاث ذسماث ًسكا

اًـَاذاث المخرععة: تمخلغ مسًية مِلة زظَسا مرلٌ من ال ظحاء المخرععن  في مخخَف ال مصاط 

 والطٍن ب هم محوز ٌَزسماث اًعحَة في المسًية.

لى اًلعاغ الا ذازي واًعحي يمثي اًخـَيم ب هم كعاغ ًوفص مٌاظة اًضلي في الدزائص ، فدالا ضافة ا 

لى ذوزٍ في ذَق الصًيامِىِة في المجال.تعفة ؿا  مة ومِلة تعفة ذاظة، سياذت ا 

 92و 020مؤسسة ٌَخـَيم المخوسط ؿسذ ب كسامرا  00مؤسسة ثـَيمَة منها  52ثخوفص مسًية مِلة ؿلى 

ن المِني تـسذ ملاؿس كسز تؼ 31ثاهوياث ؿسذ ب كسامرا  لى المـِس اًوظني ٌَخىوٍ و  399، بالا ضافة ا 

ن الا كامي تـسذ ملاؿس كسز تؼمصنزٍن ٌَخىوٍ ، ثوفص ُشٍ 0599ن المِني تعَلتي اٍتمِن  واًخىوٍ

 .R)الرسماث مٌاظة صلي وملاؿس تَساقوحِة ًسكان اًحلضًة وكل واًحلضياث المجاوزت تعوزت ب كي 

PDAU MILA, 2013) 
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الطي يمثي ب ما كعاغ اًخـَيم اًـالي في مسًية مِلة فِتمثي في المصنز الدامـي ؾحس الذفِغ توظوف 

 0999تلسزت اسدِـاة ثفوق  5992المؤسسة اًوحِست في اًولاًة، باشر وضاظَ اًخـَيمي س ية 

(، centre-univ-mila.dz) 5902/5903ظاًة ذلال الموسم الدامـي  09999ظاًة وفاكت 

 ٌس خلعة المصنز الدامـي ب كَة ظلاتَ من ذاذي محَط اًولاًة.

ترت اًثماهٌُاث واًدسـَياث في خشة اًسكان وحنمَة وصازك اًلعاغ اًعياؾي ثضكل فـال في ف

، وتمثَت في 0329المسًية، فلس ثوظيت ب ول المًضب ث اًعياؾَة اًـمومِة في مسًية مِلة في تساًة 

هخاحِة  هخاحِخن  ٌَفزاز وال حص تلسزت ا  ظن/اًس ية،  22599ظن/س ية و  353,3اًوحسثن  الا 

وضاء مٌعلة اًًضاظاث س ية  لى ا  لى  0322بالا ضافة ا  حعة، وتـغ المؤسساث  55ملسمة ا 

 .(CENEAP, 2007)اًعليرت اًخاتـة ٌَرواض

ر تم ثوكِف معيؽ الرزف تـس ال سمة الماًَة  ًـس الداهة اًعياؾي في مسًية مِلة محسوذا ب و مٌـسما ا 

لى ثوكف جمَؽ اًًضاظاث المبرمجة في مٌعلة اًًضاظاث ما 5992اًتي صِسُا س ية  ، بالا ضافة ا 

ة والذجمَة وذوزُا في َُكلة حـي اًًضا ظ اًعياؾي في مسًية مِلة لا ًخوافق مؽ زثختها الا ذازً

 الا كَيم.

ولا صم ب ن اًًضاظ اًخجازي احذي المصثحة اًحسًلة ؾوط اًلعاغ اًعياؾي في المسًية حِر يمثي ب هم 

% من 59اًلعاؿاث الا كذعاذًة اًتي ثوفص الرسماث ًسكان المسًية والمسن المجاوزت، حِر ًوفص 

 0935محي ًخجازت الزلة،  011محي ًخجازت اًخجزئة،  0323مٌاظة اًضلي تـسذ محلاث ًلسزتؼ 

% واًلير اًلسائَة 53ٌَزسماث اًعياؾَة. تمثي اًخجازت اًلسائَة وس حة  532ٌَزسماث اٌَوخُسدِة و

ًـبر ُشا المـسل ؾن  5,2، وكسز مـامي الدشة اًخجازي تؼ (CENEAP, 2007)% 10وس حة 

كللٌ ساذ الدشة اًخجازي، ُشا المـسل  90الدارًحة اًخجازًة ٌَمسًية فكللٌ كان المـسل ب نبر من  مسى

لا ًـىس الذلِلة اًفـََة ٌَخجازت في مسًية مِلة فاًسوق ال س حوؾي الطي ًلام في المسًية مصثن  في 

 ال س حوغ ٌس خلعة حجم سكاني هحير من ذاذي وذازح المسًية.

 ذاتمة:

ن  5992ذير حسة الا حعاء ال    00ساهن،  399999تجمـاث حضرًة راث حجم ب نبر من   2، فا 

تجمؽ رو حجم تن   01من  50ساهن،  399999و 099999تجمـاث راث حجم تن   33تجمؽ  من 

ساهن، كلِا مذواخست في  29999و  59999تجمؽ رو حجم تن   005من  30و 099999و 29999

 (.5901)حصتوص، الدِة اًضلًٌَة من اًوظن 

لى كاًة اًس حـَياث ازثحط  0355مصث عمََة اًخحضر في الدزائص بمصحَخن ، فميش الا س خللال س ية  ا 

اًخحضر تـامي اًِجصت اًىديرت ًسكان اًصًف نحو المسن، ثم في المصحلة اًثاهَة تسب  اًخحضر بالا زثحاظ 

ة اًلعاؾَة وا لى باًخحولاث الا كذعاذًة اًتي ؾصفتها اًحلاذ، مثَت اًبرامج اًخنموً لمحََة بالا ضافة ا 

ة ب هم اًـوامي اًتي ساهمت في عمََة اًخحضر في ُشٍ المصحلة،  فـمَة حىثَف اًخلس يماث الا ذازً
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ة واًخنمَة الا كذعاذًة واًحنى اًخحخَة  اًض حىة الذضرًة زاحؽ ٌَـسًس من اًـوامي ب همِا اًتركِة اًـلازً

ا، والرسماث...، اًتي شمَت اًخجمـاث اًعليرت والمخوسعة وساهم ت في ىزوخ اًسكان نحوُ

لى الذالة ال مٌَة ٌَحلاذ في فترت اًدسـَياث واًتي ساذث من وثيرت اًخحضر ذاظة في  بالا ضافة ا 

 وسمة. 59999اًخجمـاث اًتي ًلي ؿسذ سكانها ؾن 

لى ب ن ثوسًؽ اًض حىة الذضرًة واًسكان ًترنز في  فمن ذلال تحََي واكؽ اًخحضر في الدزائص ذَعيا ا 

ضلًٌَة، اًتي اس تمصث مسنها في اٍنمو واًخىثف ثياس حا مؽ ازثفاغ مـسلاث اٍنمو اًسكاني الميعلة اً 

%، مؽ اس تمصاز المسن اًىبرى في اس خلدال ب حجام سكاهَة هحيرت زغم انخفاع 93الطي تَف مذوسعَ 

ا اًسكاني تـس  ، وؿلى ؾىسِا فا ن اًخجمـاث ال كي حجلٌ ؾصفت مـسلاث نمو 0332مـسلاث نموُ

مٌش اًس حـَياث ال مص الطي ساهم في سياذت ؿسذُا وب حجامرا، ُشٍ اًيخائج ثـىس واكؽ المجتمؽ مصثفـة 

فِة.  الدزائصي الطي ب ظحح ًفضي الذَات الذضرًة ؿلى حساة الذَات اًصً

ونلٌ ُو الذال في مسًية مِلة اًتي ؾصفت مـسلاث نمو مصثفـة في س يواث اًس حـَياث هدِجة 

لى ؿاصمة ولاًة، نلٌ ؾصفت اًس َاسة اًعياؾَة اًتي اىته ذازيا ا  لى حصكِتها ا  جتها اًحلاذ بالا ضافة ا 

%، فمن ذلال الذجم 30تَف مـسل اًخحضر  5992المسًية مـسلاث تحضر مصثفـة ففي احعاء 

ة من مسًية  لا ب ن موكـِا الدلصافي اًلصً ة تمثي مسًية مِلة ب هم تجمؽ في اًولاًة ا  واًصثحة الا ذازً

لى تـغ كس يعَية حـَِا ضمن مج ال هفورُا وب ثص ؿلى تحكوِا اًكامي في مجال هفورُا الطي يمخس ا 

اًحلضياث المجاوزت تلوت خشة مذفاوثة، زغم رلع المسًية تحخي موكـا مرلٌ ضمن اًولاًة حِر ثوفص 

لى ب ن قَاة  ة ؿلى المس خوى المحلً، ا  ة واًخجازً لٍوؿة من الرسماث اًعحَة واًخـَيمَة والا ذازً

 ؾَة اًىبرى ًـس من ب نبر هلاظ اًضـف اًتي تميز المسًية.اًوحساث اًعيا

 كائمة المصاحؽ:
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 . 550. ض. 5902. المخوسعة. ما ُو ذوز المسن المخوسعة في الذوضرت؟
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ة صكاًَة اًفوازق المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذعاذًة ما تن  المسن الدزائصً  ا 

 ذزاسة مِساهَة لمسن ولاًة اًحََست

 اذَفِوم نؼؼصيم
The problem of spatial, social and economic différences between 

Algerian cités 

A field study of the cities of the state of Blida 
 

 ( IKHLEFHOUM KARIM ) 

 خامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا، كلَة ؿَوم ال زط، الدلصافِا واٍتهَئة اًـمصاهَة، باة اًزواز ، الدزائص 

س الاًىتروني:  medinavilles@yahoo.fr اًبًر

                                   

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. 

 مَرط:

ة مٌش نهاًة اًـلس ال ذير من اًلصن الماضي تسزاسة ادذلال اًخواسن ما  تسب ث الصولة الدزائصً

صكاًَة اًفوازق  ن ا  شا باس خـلٌل مؤشراث ًلِاش اًخنمَة، ا  تن  المسن المخواخست باًتراة اًوظني، وُ

ة ًِيي ػاُصت مـلست، ومذـسذت ومذيوؿة، ثخض من حواهة ؿسًست احماعؾَة، ما تن  المسن الدزائصً

اكذعاذًة وعمصاهَة جضكل في اٍنهاًة ؿائلا حلِلِا ٌَخنمَة واًخعوز، وثـس من ب جصس اًلضايا واًخحسياث 

 الذاًَة والمس خلدََة.

صكاًَة اًفوازق المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذعاذًة  وثؼِص مسن ولاًة اًحََست ننمورح لا جصاس ا 

كَيم اًولاًة المـيَة بالصزاسة، حِر اس خزسمٌا ما تن  المسن اًىبرى، المخوسع ة واًعلصى المخواخست با 

حعاء ًس ية  50في ُاثَ الصزاسة  ، 5992مؤشرا بالاؾماعذ ؿلى معاذز مخخَفة كالصًوان اًوظني ًلا 



  

388 
 

ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة ًولاًة اًحََست ًس ية  ، وتـغ المـعَاث المخوفصت لصى المسٍصياث 5902مسٍصً

 .5902ة ًولاًة اًحََست س ية اًلعاؾَ

ًخضح من ذلال هخائج ُاثَ الصزاسة ب ن ُياك ثفاوتا وادذلافا واهـسام اًخواسن المجالي في كل 

كَيمَة  المس خوياث، هدِجة حصنز اًخنمَة الذضرًة في ؿسذ محسوذ من المسن مذا ساذ من كوت الدارتَة الا 

لميزت، نلٌ ب ػِصث الصزاسة ؿسذا من اًلضايا بها، وساذ من كوت اًعصذ بالمسن اًتي لم تحؼى بهشٍ ا

والمضاكل اًتي ثخعَة اُماعما ذاظا من ظصف ب ذواث اًخرعَط الا كَيمي ًلازثلاء بالمسن المخزَفة، 

 وحـَِا ب نثر خارتَة وثيافس َة ضمن مجال اكَيمِا. 

 اًكللٌث ال ساس َة:

 ، ولاًة اًحََست.، المسن المخوسعة، المسن اًعلصىالمسن اًىبرى اًفوازق المجاًَة، 

 ؼ  الملسمة:0

هلعس باًفوازق اهـسام اًخواسن واًـسالة واًخلازة تن  المسن، هدِجة لمميزاث كس حىون ظحَـَة ب و 

( 5905اظعياؾَة، ب و كلاُلٌ      ) حعاة، 
  

، بما ًضفي ظفة اًخعوز واٍنمو تحـغ المسن، 

اًخنمَة الاكذعاذًة  وظفة اًخزَف لصى تـغ المسن ال دصى اًتي ثيرفغ بها مؤشراث

والاحماعؾَة،  فٌؼصا ًـسم اًخواسن واًدساوي في ثوسًؽ الرسماث ؿاصت شريحة هحيرت خسا من المجتمؽ 

( 5999في فلص مسكؽ مذا ؾصط اس خلصاز المجتمؽ ٌَرعص) وسازت تهَئة الا كَيم، 
  

. 

ف والمياظق المجاوزت، ثسُوز الموازذ فصاػ اًصً المخجسذت ب و كير المخجسذت  ٍصافق اًفلص الطي ًتزامن مؽ ا 

واًتي حتمثي في اًترتة، والماء واًلاباث والمصاؾي وال هؼمة اًحَئِة اًِضة ٌَساحي واًسِول والدحال ) 

كَيم،   (. 5992وسازت تهَئة الا 

ة مٌش نهاًة اًـلس ال ذير من اًلصن الماضي بالاُماعم تؼاُصت اًفلص ؿبر مسن  تسب ث الصولة الدزائصً

ؿساذ الصزاسة من ظصف اًوكالة اًوظيَة ANAT, 2006ؤشراث اًخنمَة )اًوظن ًلِاش م (، وتم ا 

شراف وسازت اًخضامن اًوظني باًخـاون مؽ جصنامج ال مد المخحست ٌَخنمَة.  ٌَتهَئة اًـمصاهَة، تحت ا 

اؾتمسث الصزاسة ؿلى تـغ المؤشراث الاحماعؾَة والاكذعاذًة مذـَلة تلضايا اًخـَيم، اًعحة، اًسىن  

 (.  90مؤشرا ) ب هؼص اًضكل زقم  02خوى الصذي المالي لصى اًحلضياث بمجموغ ومس  

حلٌلي تلضياث  00.05تلضًة فليرت خسا، تمثي حوالي  011ب ػِصث الصزاسة ب ن ُياك  % من ا 

 اًوظن، محصومة من الذس ال ذنى لرسماث اًعحة واًخـَيم واًسىن واًخجِيز.
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ن ذزاسة اًفوازق ما تن  المسن حسة الم لى ا  ؤشراث المجاًَة، الاحماعؾَة، والاكذعاذًة يهسف ا 

تحسًس اًيلائط والادذلالاث الموحوذت ما تن  اًحلضياث تلَة تحسًس عمََاث وثوحيهاث اًخنمَة 

شٍ ال ذيرت تهسف ٌَخلََي من ُشا اًخفاوث وؿسم اًدساوي في ثوسًؽ الرسماث ومخخَف  المحََة، وُ

 المسن.اًخجِيزاث وال وضعة ال ساس َة ًسكان 

 المؤشراث المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذعاذًة حسة جصنامج ال مد المخحست ٌَخنمَة( :   90صكل زقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صكاًَة اًفوازق ما تن  المسن ًِيي ػاُصت مـلست ومذـسذت ومذيوؿة، ثخضمن حواهة ؿسًست:  ن ا  ا 

ٌَخنمَة واًخعوز وثـس من ب جصس اًلضايا  احماعؾَة، اكذعاذًة وعمصاهَة، جضكل في اٍنهاًة ؿائلا حلِلِا

لى ظصخ ال س ئلة اًخاًَة:    واًخحسياث الذاًَة والمس خلدََة، وتشلع ثلوذنا ُشٍ الا صكاًَة ا 

  ما هي المؤشراث المس خـملة لصزاسة اًفوازق المشهوزت ساًفا ؟ . -

ما مسى مساهمة مثي ُاثَ الصزاساث في جضرَط مكامن الرَي ٌَلِام تدنمَة محََة  -

 مس خسامة بالدزائص ؟.

ف بميعلـة الصزاســة:5  ؼ  اًخـصً

جصاس  ثـخبر الملوماث اًعحَـَة واًخشًة من ب هم ملوماث اًخرعَط الذضري، واًِسف من جضرَط وا 

ُشٍ الملوماث ُو فِم الذاضر واًخرعَط ٌَمس خلدي بهسف ثوحَِ واًخحكن في نمو المصانز اًـمصاهَة، 

 اًـمصاهَة المس خسامة.وثوفير مخخَف مذعَحاث اًخنمَة 
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ولطلع تحخاح اًخنمَة المحََة المس خسامة 
 

لى مـَوماث ب ساس َة ظحَـَة وثشًة ًخىون ال ساش الطي  ا 

ًـتمس ؿَََ المخعط ب و المعمم في وضؽ المخععاث واًخعاميم الملائمة ًخلغ المخليراث ) ذََف حسن ، 

5995 )
  

    . 

لى ب هَ ًؤثص تعوزت مداشرت في المؼاُص حؽ ب همَة الموكؽ الدلصافي باًًس حة ٌَؼاوحص ُصاث المخخَفة ا 

ة، وذاظة فيما ًخـَق باًخوسًؽ الدلصافي ٌَسكان ونثافة وحصهَة اًسكان، وال وضعة  اًخشًة والذضازً

( 0329الاكذعاذًة وحصنة اًسكان ) اًزونة، 
  

.  

ستراثَجَا، حِر ثخوسط ومن ُشا الميعَق ًخخن  ًيا ب همَة موكؽ ولاًة اًحََست اًتي تحخي موكـا ا

ر ًحـس ملص اًولاًة ؾن الدزائص اًـاصمة بحوالي  كَيم اًضلٌلي ال وسط، ا  كم حِر يحسُا من  29الا 

صت، ومن اًضلٌل كل من  اًلصة ولاًة ؿن  الصفلى، ومن اًشق كل من ولاًتي تومصذاش واًحوٍ

عة المواًَة وثحَف مساحة ولاًة ولاًتي ثُداست والدزائص، تُنما من الديوة ولاًة المسًة نلٌ ثوضحَ ا لرصً

كم 0012.55اًحََست تؼ 
5

ر ٌضكل سِي مذَجة بها وس حة حوالي  % من المساحة الا حلًٌَة  23، ا 

(PAW DE BLIDA, 2011) ٌَولاًة
   7 

عة ثوضح الموكؽ الا ذازي ًولاًة اًحََست(:  95صكل زقم )  دصً
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 اذًة:ؼ  المؤشراث المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذع3

ًلس ب نس ذبراء ال مد المخحست ٌَمس خوظياث اًخشًة ب همَة ثوفير ؿسذ مـخبر ومـلول من المؤشراث 

مؤشرا، وهي  50ثـىس دعوظَة اًوضؽ اًصاُن ٌَميعلة المـيَة بالصزاسة، ولطلع اس خزسمٌا 

 (: 90موضحة في الدسول زقم ) 

ماعؾَة والاكذعاذًة المـتمست في ذزاسة ( : المؤشراث المجاًَة، الاح 90خسول زقم)               

 اًفوازق ما تن  اًحلضياث

 

زقم 

 المؤشر

                 

 المؤشراث                       

 

زقم 

 المؤشر

 

 المؤشراث

 مـسل صلي اًلسم ًعوزي ال ول واًثاني 05 وس حة ال زاضي اًعالذة  ٌَززاؿة  ٪ 0

 ـسل اًخب ظير اًحَساقوجي ٌَعوز اًثاًرم 03 وس حة ال زاضي المصوًة  باًِىذاز 5

 س ية 00الى  5وس حة اٍتمسزش ٌَفئة من  00 5992و 0332مـسل اٍنمو اًسكاني ما تن   3

 ؿسذ المصافق اًعحَة 02 5نثافة اًسكان وسمة/ كلم 0

 وسمة 0999ؿسذ ال ظحاء اًـامن  ًكل  05 حجم ال شدت 2

 وسمة 0999ؿسذ ال ظحاء المخخعن  ًكل  01 وس حة اًصتط ثض حىة المَاٍ اًعالذة ٌَشة 5



  

392 
 

نجاس اذَفِوم هصيم                                                                                                    .5902المعسز: من ا 

نجاس0  ؿساذ وا   ذزاسة اًفوازق ما تن  المسن: ؼ   مصاحي ا 

حعاء س ية    ة اًبرمجة 5992تـس جمؽ المـعَاث من معاذز مخخَفة كالصًوان اًوظني ًلا  ، مسٍصً

، وتـغ المـعَاث المخوفصت لصى المسٍصياث اًلعاؾَة 5902ومذاتـة الميزاهَة ًولاًة اًحََست س ية 

ثحاغ اًـمََاث والرعواث اًخاً 5902باًولاًة س ية  َة المتمثلة في اًضكل اًحَاني اًخالي ) ، قميا با 

 ( 5959اذَفِوم هصيم، 

ؿساذ وا 90صكل زقم )   نجاس ذزاسة اًفوازق ما تن  المسن( : مصاحي ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وسمة 0999ؿسذ اًعَاذلة ًكل  02 س حة اًصتط ثض حىة ثصرًف المَاٍ المس خـملة 1

 وسمة 0999ؿسذ المصافق اًصياضَة ًكل  03 وس حة اًصتط ثض حىة اًىِصباء 2

 وسمة 0999ؿسذ المصافق  اًثلافِة ًكل  59 س حة اًصتط ثض حىة اًلاس اًعحَـي 3

  اًصتط بالرط اًِاثفي اًثاتت وس حة 09

50 

 

ة ٪              وس حة اًسجلاث اًخجازً
 مـسل صلي المسىن اًفـلً 00
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 اًفوازق ما تن  المسن حسة المؤشراث في ولاًة اًحََست:ؼ   5

 5900 - 5992ت ذلال اًفترت (: اًفوازق ما تن  المسن حسة المؤشراث في ولاًة اًحََس 95خسول زقم) 

 أرقــاو انًـؤشــراث
 المسن

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

م 5 5 20 5 4 15 11 9 3 3 8 10  توفازً

 تني مصاذ 2 15 4 3 11 1 1 6 4 5 3 23

 توكصت 12 11 18 15 7 4 12 4 5 6 14 13

 اًحََست 14 20 24 2 1 11 6 21 2 2 5 15

 اًـفصون 15 12 25 10 8 7 7 16 7 4 7 12

 ب ولاذ ًـُش 25 22 6 1 2 6 3 13 1 1 4 11

 موساًة 1 1 23 14 6 24 17 5 12 8 11 9

 اًض حلً 3 3 10 17 15 5 21 14 24 16 18 6

 الازتـاء 2 4 8 8 3 23 22 12 10 7 12 21

 واذ حص 10 18 17 22 21 13 4 3 11 12 6 4

 توًيان 17 10 15 18 16 10 8 8 17 23 17 5

 اًعوحان 8 24 1 25 25 16 5 1 21 24 2 1

 اًعومـة 21 16 21 6 10 2 2 10 15 14 15 18

 اًضفة 9 8 14 11 14 9 9 18 8 10 16 14

 مفذاخ 6 6 16 7 5 19 20 22 14 11 19 19

 حلٌم مَوان 19 21 11 23 22 20 18 2 23 13 9 3

 كصواو 24 17 7 9 19 14 14 20 9 18 20 22

 ب ولاذ اًـلاًق 4 2 19 12 9 12 19 15 18 20 24 8

 تني تامو 16 9 5 4 13 18 13 24 6 9 13 24

 جن ذََي 7 7 12 13 17 17 16 11 19 17 23 16

 توؾصفة 22 19 22 16 12 22 15 17 13 15 10 20

 ؿن  اًصوماهة 13 14 13 20 20 8 10 7 22 25 21 17

 ذ سلامةب ولا 11 13 2 19 18 21 24 19 16 19 22 25

 حداجصت 18 25 9 21 23 25 23 25 20 21 25 7

 اًشًـة 23 23 3 24 24 3 25 23 25 23 1 2

                

 ( 95تاتــؽ ٌَجسول زكــم )               



  

394 
 

 انًجًىع انرتبت انًجًىعت

 أرقاو انًؤشراث
 المسن

21 20 19 18 17 16 15 14 03 

01 

م 6 4 3 16 3 2 10 8 2 152 1  توفازً

 تني مصاذ 11 12 11 13 13 10 22 12 10 192 2

 توكصت 5 5 9 10 5 3 14 20 5 197 3

 اًحََست 12 15 1 5 1 1 17 22 1 198 4

02 

 اًـفصون 10 2 2 17 4 13 12 10 9 209 5

 ب ولاذ ًـُش 20 6 15 18 9 7 23 24 3 220 6

 موساًة 15 9 6 6 8 8 18 15 8 224 7

 اًض حلً 4 3 7 11 16 17 6 11 18 245 8

 الازتـاء 7 19 12 20 7 18 15 14 4 248 9

03 

 واذ حص 8 1 21 15 22 22 4 3 21 258 10

 توًيان 3 13 17 7 12 4 16 17 13 266 11

 اًعوحان 24 16 23 1 2 24 1 1 24 269 12

 اًعومـة 21 11 8 9 18 5 21 19 11 273 13

 اًضفة 16 18 14 22 19 9 8 16 14 276 14

 مفذاخ 17 24 5 3 6 15 13 23 7 277 15

 حلٌم مَوان 1 14 18 23 17 12 3 4 22 298 16

04 

 كصواو 14 22 24 4 11 6 11 5 17 307 17

 ب ولاذ اًـلاًق 19 17 16 19 15 14 19 18 12 311 18

 تني تامو 22 23 20 21 21 11 24 13 6 315 19

 جن ذََي 9 21 13 24 23 20 9 9 16 319 20

 توؾصفة 18 10 4 8 20 19 7 21 19 329 21

 ؿن  اًصوماهة 23 8 10 25 24 21 5 7 20 333 22

05 

 ب ولاذ سلامة 13 20 19 14 14 23 20 6 15 353 23

 حداجصت 2 25 25 12 10 16 2 2 23 359 24

 اًشًـة 25 7 22 2 25 25 25 25 25 380 25

ؿساذ اذَفِوم هصيم                                                                                                                       المعسز: من ا 

 : انذراست نتائج ـ 5
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 5900 - 5992( : حصثُة المسن حسة المؤشراث في ولاًة اًحََست ذلال اًفترت  93خسول زقم)     

 حصثُة المسًية المسن لٍوغ المؤشراث ُة المسًيةحصث  المسن لٍوغ المؤشراث

م 152 14 اًضفة 276  1 توفازً

 2 تني مصاذ 192 15 مفذاخ 277

 3 توكصت 197 16 حلٌم مَوان 298

 4 اًحََست 198 17 كصواو 307

 5 اًـفصون 209 18 ب ولاذ اًـلاًق 311

 6 ب ولاذ ؿُش 220 19 تني تامو 315

 7 ةموساً 224 20 جن ذََي 319

 8 اًض حلً 245 21 توؾصفة 329

 9 الازتـاء 248 22 ؿن  اًصوماهة 333

 10 واذ حص 258 23 ب ولاذ سلامة 353

 11 توًيان 266 24 حداجصت 359

 12 اًعوحان 269 25 اًشًـة 380

  
 

 13 اًعومـة 273

 المعسز: من ا ؿساذ اذَفِوم هصيم                                                                                                             

 المجموؿة ال ولى:  ●

م، تني مصاذ، توكصت  ر جضمي مسن توفازً راث ذزخة حنمَة ؿاًَة بحَر مس خوى اًخجِيز بها ؿالي ا 

 ومسًية اًحََست، وهي تحخي المصاثة ال ولى في مـؼم ص حىة المؤشراث الاكذعاذًة والاحماعؾَة،

شا ًـوذ لاحذوائها ؿلى ب كَة اًَِاكل واًخجِيزاث والمصافق، وال وضعة تًسة مصثفـة، حِر  وُ

ة كهلص  شا هؼصا ٌَوػَفة ومرامرا الا ذازً احذَت مثلا مسًية اًحََست اًصياذت في خمسة مؤشراث وُ

 ٌَولاًة.

 المجموؿة اًثاهَة: ●

 وهي مسن حتمخؽ تدنمَة حِست حِر جضمي مسن اًـفصون، ب ولاذ ًـُش، موساًة، ال زتـاء، واًض حلً

نجس بها تجِيز ملدول من حِر ص حىة المؤشراث الاحماعؾَة والاكذعاذًة، ورلع هؼصا ٌَمصافق  

ا ؿلى وسة ؿاًَة ٌَصتط  والرسماث المخوفصت كالمصافق اًعحَة، اًخـَيمَة، والاحماعؾَة، وثوفصُ

ثي ملصاث ٌلضوائص باس خثٌاء مسًية بمرخَف اًض حكاث اًخلٌَة، نلٌ هلاحغ ب ن ب كَة ُشٍ المسن تم 

ة.  اًض حلً، ولطلع تمخاس ُشٍ المسن تخوفص الرسماث الا ذازً
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   المجموؿة اًثاًثة: ●

راث حنمَة ملدولة بحَر  مس خوى اًخجِيز بها  ملدول وسخِا وجضمي اًحلضياث اًخاًَة: واذ حص، 

يان، اًعوحان، اًعومـة، اًضفة، مفذاخ، وتلضًة حلٌم مَوان، وتم  خاس ُشٍ اًحلضياث باحذوائها توً

ة ملدولة وسخِا.  ؿلى ذسماث ومصافق ثـَيمَة، صحَة، وتجازً

 المجموؿة اًصاتـة: ●

مسن وهي كصواو، ب ولاذ  95راث ذزخة حنمَة ضـَفة حِر مس خوى اًخجِيز مٌرفغ وجضمي 

حوع في اًـلاًق، تني تامو، جن ذََي، توؾصفة، وتلضًة ؿن  اًصوماهة وهي مسن ثـاني من هلط مَ

لى المسن المجاوزت  ة، مذا يجبر اهخلال سكان ُاثَ المسن ا  مخخَف الرسماث واًخجِيزاث اًضروزً

 ًلاس خفاذت من مخخَف الرسماث الميـسمة بمسنهم ال ظََة.

 المجموؿة الرامسة: ●

وهي مسن تحخي المصاثة ال ذيرت في سلم المؤشراث الاكذعاذًة والاحماعؾَة، وثضم زلازة مسن وهي 

ذ سلامة، حداجصت ومسًية اًشًـة، وهلاحغ فيها هلط هحير في مخخَف الرسماث والمصافق ب ولا

ة، وهي مٌاظق جضِس  ة، وؿلى اًـوم ثلؽ ُشٍ المسن في المياظق الدحََة وب كسام الدحال اًـَوً اًضروزً

ت نحو قَاة ال وضعة الاكذعاذًة بها، ب ي كلة فصض اًـمي بها مذا يجبر اًسكان ال ظََن  ؿلى اًِجص 

 المسن ال نثر فصظا ٌَـمي وتجِيزا.

 ما تن  المسن حسة المؤشراث الاكذعاذًة والاحماعؾَةاًفوازق المجاًَة (: 05صكل زقم ) 

 ( 5900- 5992تولاًة اًحََست )
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 ؼ الرلاظة:1

ن ذزاسة اًفوازق المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذعاذًة ما تن  المسن ًولاًة اًحََست ذ لال اًفترت ) ا 

م، تني مصاذ ، اًحََست،  50( باس خـلٌل  5900 – 5992 مؤشرا ب فصس ؾن احذلال مسن توفازً

ومسًية توكصت المصاثة ال ولى فيما يخط اًخجِيز وثوفص مخخَف الرسماث بها، تُنما المسن راث اًعاتؽ 

، حداجصت، وتلضًة الدحلً اؾخَت المصاثة ال ذيرت في ثوفص مخخَف الرسماث هحلضياث ب ولاذ سلامة

 اًشًـة.

خلََي اًفوازق الاحماعؾَة، الاكذعاذًة والمجاًَة هوصي تحـغ اًخوظَاث اًخاًَة :  وً

ة تن  مخخَف مسن ولاًة اًحََست ؽ اًخنموً  ؼ اًخوسًؽ اًـاذل ٌَمضازً

ة ذاظة راث ظاتؽ اس خـجالي. ؿاهة المسن ال كي ذزخة حنمَة بمرععاث حنموً  ؼ ا 

زساء مدسب  اًخضام ة اًصواتط اًوػَفِة فيما تُنها، ؼ ا  كَيم ولاًة اًحََست ًخلوً ن المحلً تن  مخخَف مسن ا 

ة تُنها. خلََي اًفجوت اًخنموً  وً

ظاز ب ذواث  ؿاذت ثيؼيم اًض حىة اًـمصاهَة ًولاًة اًحََست ٌَحس من ادذلال اًخواسن المجالي في ا  ؼ ا 

كَيمي.   اًخرعَط الا 

 ؼ المصاحؽ اًـصتَة

صكاًَة المخاًفاث اًـمصاهَة في الدزائص، حالة: ولاًة اًحََستاذَفِوم هصيم ، ب ذو  -   اث اًخرعَط الذضري وا 

 ب ظصوحة ذنخوزاٍ في ؿَوم ال زط ، الدفصافِا واٍتهَئة اًـمصاهَة بجامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا،

 .5959الدزائص ؿام  

كَيم ، الدزائص ظفحة  ـ -  .5999، ؿام  02خلصٍص وسازت تهَئة الا 

كَيم ، الدزائص ظفحة  -  .5992، ؿام  00ثلصٍص وسازت تهَئة الا 

حعاة سفِان، ب ذواث اًخرعَط الذضري في الدزائص، اًـوامي المجاًَة الموزفوًوحِة واًلاهوهَة، حالة ولاًة  -

 .5905المس َلة، ب ظصوحة ذنخوزاٍ ذوله في ؿَوم ال زط بجامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا، الدزائص ؿام 

ذََف حسن  ؿلً الصٍيمي، اًخرعَط الذضري: ب سس ومفاُيم، ذاز اًثلافة ًٌَش واًخوسًؽ، ؾلٌن، ال زذن،  -

5995. 

ة، مصر   - كَيمي، ذاز الدامـاث المصرًة، الا سىٌسزً  .0329اًزونة لَس خمُس، ملسمة في اًخرعَط الا 

 المصاحؽ ال حٌحَة
- 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- 20117 
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 -حالة مسًية ثسىصت-الاس خلعاة اًخجازي ٌَمسن المخوسعة 
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لى جضرَط ػاُصت الاس خلعاة اًخجازي ٌَمسن المخوسعة، ب ٍن سَعيا اًضوء  مَرط: تهسف ُشٍ الصزاسة ا 

حلٌلي المحلاث  67.29%ؿلى محلاث اًخجازت اًعافِة لمسًية ثسىصت وحالة ذزاس َة واًتي صكلت ما وسخذَ  من ا 

ة.  اًخجازً

اًخجازي لصى ؾَية من ب صحاة اس خزسمت الصزاسة المنهج اًكوي واًوظفي ًخوضَح ذاظَة الاس خلعاة 

اًخجازت اًعافِة لمسًية ثسىصت. تًَت الصزاسة ب همَة اًخجازت اًعافِة من ذلال اس خلعابها ٌَخجاز من مرن 

%، نلٌ 13.51مخخَفة، حِر ٌضكل اًخجاز الطٍن ثوجهوا من كعاؿاث ب دصى ٌَـمي في كعاغ اًخجازت ماوسخذَ 

% واًتي 20.02ذازح مجال الصزاسة ب كَبهم من ولاًة باثية تًس حةتًَت الصزاسة اس خلعاة المسًية ٌَخجاز من 

ثـىس اًـلاكة اًوػَفِة اًتي حصتعِا تولاًة باثية، واًخوافس المـخبر ٌَخجاز من اًولاياث اًساحََة ونخط ولاًة 

 %.5.31حِجي تًس حة

 الاس خلعاة اًخجازي، المسن المخوسعة، ثسىصت، اًخجازت اًعافِة، تجاز كللٌث ذلاًَة:

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 7The 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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 ملسمة:

ة من ب هم اًوػائف الاكذعاذًة اًتي ثَـة ذوزا هحيرا في نمو المسن بما فيها المسن  ثـس اًوػَفة اًخجازً

 Pierre Lassaveو  Anne Querienالمسن حلصافِة في المخخعان المخوسعة، حِر نخة

 وسكانها يةالمسً  ب حِاء مثَِا مثي وهوؿا، نلٌ حزذاذ مصت كل في اًخجازًة المساحاث " ب ن0332س ية

ومسًية ثسىصت تواتة اًعحصاء تميزث مٌش  (،Bakhouche, 2002)المساحاث"  ُشٍ تجشبهم الطٍن

 حتمخؽ بمكاهة اًصحي وكدلة اًشقي، ٌَجيوة زئُس َا اًلسم تعاتـِا اًخجازي حِر كاهت مصنزا

ثص س   اكذعاذًة الاهفذاخ  َاسةُامة،  فدـس اًخحولاث الاحماعؾَة والاكذعاذًة اًتي ؾصفتها الدزائص ا 

و ما اًخجازًة المـاملاث وتحصٍص اًسوق ؿلى اكذعاذ  اًعامذة باًثوزت اًحاحثن  تـغ ؿَََ ب ظَق وُ

(، ؾصفت 5990الرسماث) معََحي،  كعاغ فصوغ ب حس اًخجازت باؾخحاز اًًضاظ الاكذعاذي تًِة في

ة اسذُاز وثيوغ ال وضعة اًخجا ة بما فيها اًخجازت اًعافِة مسًية ثسىصت هحاقي المسن المخوسعة الدزائصً زً

ة 67.29%واًتي صكلت  حلٌلي المحلاث اًخجازً  ؿلى الذصهَة مداشر ثضكل ب ثصث ، مذامن ا 

مجال  من ووسـت واًكوَة اًيوؾَة ناحِة من ب ذائها مس خوى من وزفـت ٌَمسًية الِاكذعاذًة

المياظق، وذاظة  ( واس خلعابها ٌََس اًـاملة من مخخَف المِن ومخخَفFontaine, 1996هفورُا)

ة اًتي حؼَت بها المسًية س ية  لى ظصخ الا صكاًَة اًخاًَة: 0310تـس اًتركِة الا ذازً شا ما ذؿانا ا   ، وُ

 ما ب همَة الاس خلعاة اًخجازي لمسًية ثسىصت؟

 فصضَاث الصزاسة:

ن ػاُصت الاس خلعاة اًخجازي بمسًية ثسىصت مصثحط بموكـِا الاستراثَجي. -  ا 

 ذائمة. عمي مٌاظةزي ناتجة ؾن ؿسم الذعول ؿلى ػاُصت الاس خلعاة اًخجا -

ثبرس ب همَة الاس خلعاة اًخجازي لمسًية ثسىصت من ذلال ثوافس اًخجاز من ذازح ولاًة  -

 ثسىصت.

 منهجَة اًححر:

اؾتمسنا ب ساسا في ُشٍ الصزاسة ؿلى المنهج اًخازيخي ٌَخـحير ؾن المكاهة اًخجازًة اًتي حزدص بها مسًية 

لى المنهجن  اًوظفي و اًكوي، من ب خي ثسىصت مٌش اًلسم با جضرَط ػاُصت الاس خلعاة لا ضافة ا 

حعاء محلاث اًخجازت اًعافِة ٌَمسًية )س ية اًخجازي لمجال الصزاسة (، تـس 5903. حِر تم ا 

لى كعاؿاث حضرًة  ( ٌَىضف ؾن اًلعاؿاث ال نثر اس خلعابا ًِشا اًيوغ من 90صكل )ثلس يمِا ا 

لى  اًخجازت،  ( ك ذات ب ساس َة لزؽ المـعَاث وتحلِق ال ُساف، 5959اس ماعزت) س ية  ًؽثوسبالا ضافة ا 

اس ماعزت، ثخضمن  559% من ب صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة ب ي ما يمثي 09 واًتي تم ثوسًـِا ؿلى



  

400 
 

اس ماعزت اًححر ب س ئلة ثخـَق بالمِية اًساتلة، ب س حاة اًخوخَ ٌَـمي في كعاغ اًخجازت، ال ظي 

 ث اًخجازت اًعافِة.الدلصافي ل صحاة محلا

 (: اًلعاؿاث الذضرًة لمسًية ثسىصت90صكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاس خلعاة اًخجازي لمسًية ثسىصت: .0

 مسًية ثسىصت راث ظاتؽ تجازي مٌش اًلسم: 0.0

 صازل " المؤزد الدلصافي ٍصى ثسىصت حِر لمسًية ادذَف المؤزدون في ضحط ب ظي اًدسمَة

ة ثـني المحعة زوماهَة، كلمة وهي "فُسيرا " اسمِا ب ن "ثُسو  " تُسٌُام"ب  و اًخجازً

Pisicinam " لى و اسم مسًية اًعالذن ، حلٌم المـسني الميحؽ " وس حة ا   ب ما حاًَا، ثسىصت وُ

ير المؤزد لى  ثسىصت مسًية اسم تب ن فيرى اًزاُصي سُ ا )صاًة رزاغ،  حلاوت وس حة ا  (، 5900تمصُ

تواتة اًعحصاء  ا ُو الموكؽ الاستراثَجي، حِر ثـخبر ًىن ال س حاة الذلِلِة لاس خلصاز الا وسان فيه

حانو  ة والاكذعاذًة واًثلافِة لميعلة اًزً  ,Bouzahzah)ؿاصمة ومصنزا ًل وضعة الا ذازً

(، في مٌعلة اهخلاًَة تن  اًيعاكن  0ثلؽ في الدِة اًضلًٌَة اًشكِة ٌَجزائص)صكل ، ( 2015

حَ الداف و المياد اًعحصاوي الداف، وباًخالي اًعحصاوي و ال ظَسي، فِيي ثفعي تن  المياد ص  

لة، ب همَة هحيرت وحـَِا مصنزا  ب ؾعى ُشا الموكؽ الاستراثَجي الطي حزدص تَ ُشٍ المسًية اًـصً
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 الميدشت والمصانز اًـمصاهَة اًشقي باًضلٌل اًىبرى المسن تن  )حٌوة-ٌَمحاذلاث )صلٌل

 (. 0332بالديوة)كانم، 

 وكدلة اًشقي، ٌَجيوة زئُس َا لصزاساث ؿلى ب ن المسًية كاهت مصنزافىلٌ ب صازث اًىثير من ا

ٍيها ثخوافس ُامة، اكذعاذًة حتمخؽ بمكاهة اًصحي اًخي  بميخجاث اًعحصاء مٌخجاث ًخدداذل اًلوافي ا 

ة، 0205-520ورلع في اًفترت الممخست ماتن  ) لى المسًية س ية 5905م( )مـاوً (، وتلسوم ال حصاك ا 

لِا، ُشا ما ساذ في مٌازت ب ظول باحذوائها ؿلى ٌَحجاح ُاما مـبرا م (، ب ظححت0205) فصً  من ا 

لى  اًفذح، باة اًضرة، باة كساصة، )اًىصت، س حـة مٌاظق اسذُاز تجازتها، نلٌ كسمت المسًية ا 

ة، مجيُش(، ب ٍن نمت نموا دعَا ًخوافق مؽ اتجاٍ حصيان اًسواقي )صلٌل  لمس َس، زاش اًلصً

 _حٌوة(.

 Le Duc Daumal"م( تم احذلال المسًية من ظصف الاس خـلٌز اًفصوسي تلِاذت 0200في س ية )

وضاء كَـة اًلسٌس " " في اًس ية المواًَة، في الميعلة اًضلًٌَة ٌَمسًية، SaintGermain" وا 

و ب ول ثـمير ب وزوبي  ثضكل صعصنجي موخَ نح والديوة تهَكلَ صوازغ مذـامست ومٌخؼمة، وُ

و المصنز ال   ة، ومعاعم، ومعحية، ومخبزت بالمسًية، وُ ر ًضم اًـسًس من المحلاث اًخجازً ة ا  نثر حِوً

ة )جن قضحان،  لى  المساهن والملصاث الا ذازً ص (، نلٌ اُتم الاحذلال اًفصوسي5902بالا ضافة ا   تخعوٍ

ة سوق وانجاس والديوة، اًضلٌل تن  اًخجازًة المحاذلاث ًدسَِي اًيلي كعاغ  م(1855 س ية) تجازً

متر  1600 ة مساحتها ثلسز حاًَا( مرَسي جن )اًـصبي توتي اًـلِس اًىديرت ٌَساحة صتَةبالدِة اًل

تم فجص كل ؾيس ؿامي ًفذحَ باة ًخوسعَ مصتؽ صكل ثب ذش مصتؽ،  اًلصوة، نلٌ تمت ؾيس كَلَ وً

ة )سزذوم،  محلاث ؿست ًخضم ٌَحياء الرازحِة الدسزان تهَئة نجاس 5990تجازً (، وكس ساهمت عمََة ا 

يو س ية )دط ا م( في ثوافس اًـسًس من ال ُالي من مٌاظق 0232ًسىة الذسًسًة، واًفٌسق واًكاسً

وضاء محلاث  مخخَفة من الدزائص اِس تمصث حتى الِاس خللال، منهم الميزاتَون )قصذاًة( الطٍن اُِتموا با 

ة مخخعة في تَؽ ال قمضة وال ًخسة والمواذ اًلشائَة تجاوز اًسوق الملعات، نلٌ وف س اًسوفِون ) تجازً

ة مواذ اًضاي، واًلِوت واًسىص، ثم اِس خلصوا  سكان واذ سوف( الطٍن عمَوا في تساياتهم ؿلى تهصً

لى  ب وزوبا)جن قضحان،   (.5902بالمسًية وهم ال وائي الطٍن اُِتموا تخعسٍص اٍتموز )ذكلة هوز( ا 
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 الموكؽ الاستراثَجي لمسًية ثسىصت(: 95صكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجازت اٍتموز في مسًية ثسىصت (:93صكل )

 

 

 

 

 مسٍصًة اًس َاحة، ثسىصت.المعسز: 
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 اًخجازت اًعافِة نمورخا ًؼاُصت الاس خلعاة اًخجازي .5

ة ال دصى :  5.5 وضعة اًخجازً  ب همَة اًخجازت اًعافِة باًًس حة ًل 

َساني ثحن  وحوذ ، فمن ذلال المسح الم في ال وهة ال ذيرت اسذُاز اًخجازت اًعافِةؾصف مجال الصزاسة 

،  نلٌ ب ن ُشا (   04من احلٌلي المحلاث )اًضكل  67.29%ب ي ما وسخذَ محلا تجازيا  2639

مؽ اس خحوار كعاغ ستر المَوك ؿلى ًخوسغ تعوزت مذحاًية ؿبر اًلعاؿاث الذضرًة ٌَمسًية، اًًضاظ 

حلٌلي ًلسز ة  ة تـسذ ا  كعاغ اًـاًَا بمجموغ  محلا تجازيا، ًََََ 903ب نبر ؿسذ من المحلاث اًخجازً

 (.   05من اًًضاظ )اًضكل  مذا ًسل ؿلى اس خلعابهلٌ اًىدير ًِشا اًيوغمحلا تجازيا،  055ًلسز ة 

ة ال دصى(: 90صكل)   ب همَة اًخجازت اًعافِة باًًس حة ًل وضعة اًخجازً

 

 

 

 

 من انجاس اًحاحثن المعسز: 

ة ؿبر اًلعاؿاث الذ (:92صكل)   ضرًة لمسًية ثسىصتثوسًؽ المحلاث اًخجازً

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاس اًحاحثن المعسز: 

 مركز المدٌنة

 قطاع البدر

 المدٌنة القدٌمة

 البخاري

 سطر الملوك

 المجاهدٌن

 المنطقة الؽربٌة

 العالٌا

 الهدى

 سٌدي ؼزال

67.29% 

21.37% 

11.35% 

 محلات التجارة الصافٌة

 محلات التجارة الخدماتٌة

 محلات التجارة الحرفٌة
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) مسـوذي، سزاًة، :اًساتلة ٌَمِية وفلا ب صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة ثوسًؽ 5.3

 ( 53، ض 5950

ثحن  ًيا من ذلال الاس خفساز الطي وخَ ل صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة بمسًية ثسىصت ؾن 

 مٌاظة ؿلى حعولهم خجازت في مجال الصزاسة، ب ن ؿسمب س حاة ثوجهِم واسدثماز ب موالهم لملٌزسة اً 

 الاكذعاذًة، تحسن  المس خوى المـُشي، جسرح، اًـلٌل واًخلاؿس.  اًلعاؿاث تب حس ذائمة عمي

تاحصا  50حسة هخائج المـعَاث المَساهَة فلس تَف ؿسذ اًخجاز الطٍن لم حىن لصيهم مرية ساتلة 

و ما 53ز الطٍن لصيهم ذبرت في مجال اًخجازت %، تُنما تَف ؿسذ اًخجا53.52ًـاذل  ب ي ما  تاحصا وُ

%، في حن  صكل اًخجاز الطٍن كاهوا يمازسون ب ؾلٌل حصت ثم ثوجهوا نحو اًـمي في 55.33ًـاذل 

 %.05.93تاحصا ب ي ما ًـاذ  05مجال اًخجازت 

 اًساتلة: ٌَمِية وفلا (: ثوسًؽ ب صحاة محلاث اًخجاز اًعافِة95صكل )

 

 

 

 

 

 ن انجاس اًحاحثن مالمعسز: 

 ال ظي الدلصافي ل صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة: 5.0

ثبرس ب همَة مسًية ثسىصت من ذلال اس خلعاة اًخجاز من مخخَف المياظق واس خلصازهم بمجال 

اس ماعزت وجهت ل صحاة محلاث  559 اس خرصاجها من تم اًتي المـعَاث الصزاسة، حِر سمحت ًيا

ال ظي الدلصافي ٌَخجاز واًىضف ؾن  ةمن مـصف ،5959ة اًخجازت اًعافِة لمسًية ثسىصت ًس ي

 المس خوى اًىدير ًؼاُصت الاس خلعاة اًخجازي بالمسًية واًتي ثوضح ماًلً:

   :من لٍوغ 29.30( ب ن ب نثر من 91ثحن  من ذلال اًضكل زقم )تجاز من ولاًة ثسىصت %

ًخجاز % من ا02.32ب صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة هم من سكان مسًية ثسىصت، 

ًيحسزون من اًحلضياث  اًواكـة  في الدِة اًشكِة ًولاًة ثسىصت ونخط بالطهص تلضًة مزٍصؿة، 

في حن  اًخجاز الميحسزٍن من اًحلضياث  اًواكـة  في الدِة اًلصتَة ٌَولاًة لا ٌضكلون سوى 

03.13.% 

 لا توجد مهنة

 أعمال حرة

 بناء وأشؽال عمومٌة

 نقل

 إدارة ووظٌؾ عمومً

 تعلٌم

 الأمن

 فلاحة
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 افسٍن من ( اًًس حة اًىديرت ٌَخجاز اًو 92ثوضح اًضكل زقم )ولاًة ثسىصت:  تجاز من ذازح

% من لٍوغ 20.02اًولاياث اًضلًٌَة، ب كَبهم ًيحسزون من ولاًة باثية والطٍن يمثَون 

صاث، ال ًخسة، كعؽ ب صحاة محلاث اًخجازت اًعافِة ، واكَبهم مذرعط في تجازت المجوُ

واسم الرَاظة ثـىس اًـلاكة اًوػَفِة اًتي حصتعِا  مصثفـة وس حة وهي اًلَاز، ال قمضة وً

ة ناتجة ؾن ؿامي اكصة المسافة تن  اًولاًخن ، من جهة ومن جهة ثاهَة ؿلاكتها تولاًة باثي

% وب كَبهم مذرعط في تجازت  05.21تولاًة مس َلة حِر ًلسز ؿسذ اًخجاز اًوافسٍن ة

ال واني، نلٌ ب ػِصث  مـعَاث اًخحلِق المَساني اًخوافس المـخبر ٌَخجاز من اًولاياث اًساحََة 

% في حن  صكل  اًخجاز 5.31كل اًخجاز اًوافسٍن ما وسخذَ ونخط ولاًة حِجي حِر ص

 % .0.90اًوافسٍن من ولاًة ثيزي وسو  ما وسخذَ 

 محلاث اًخجازت اًعافِة: ال ظي الدلصافي ٌَخجاز اًوافسٍن من ولاًة ثسىصت   (:91صكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاس اًحاحثن المعسز: 
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 ي الدلصافي ٌَخجاز اًوافسٍن من ذازح ولاًة ثسىصت (: محلاث اًخجازت اًعافِة: ال ظ92صكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من انجاس اًحاحثن المعسز:   

 ذلاظة:

ة  صكلت مسًية ثسىصت نمورخا لصزاسة ػاُصت الاس خلعاة اًخجازي لا حسى المسن الدزائصً

ة، ٍيها ثخوافس المخوسعة، حِر اهس بها موكـِا الاستراثَجي تب ن حىون مصنزا ٌَخحاذلاث اًخجازً  ا 

ًََ اًىثير من الصزاساث، ونلٌ  بميخجاث اًعحصاء مٌخجاث ًخدداذل اًلوافي شا ما ب صازث ا  اًخي وُ

ة، ب ٍن ًبرس ذوز اًخجازت  لى اسذُاز اًوػَفة اًخجازً ة اًتي اس خفاذث منها المسًية ا  ب ذث اًتركِة الا ذازً

ر ب ظححت جضكل ما وسخذَ  حلٌلي المحلاث من  67.29%اًعافِة في اكذعاذياث المجتمؽ اًخسىصي ا  ا 

ة، حِر تًَت الصزاسة اس خحوار كعاغ ستر المَوك واًـاًَا واس خلعابهلٌ ًِشا اًيوغ من  اًخجازً

لى  ضافة ا  الطٍن ثوجهوا من اس خلعابها ٌَخجاز من مرن مخخَفة، حِر ٌضكل اًخجاز اًًضاظ، ا 

 اة المسًيةاس خلعنلٌ تًَت الصزاسة  %،13.51كعاؿاث ب دصى ٌَـمي في كعاغ اًخجازت ما وسخذَ 

% واًتي ثـىس اًـلاكة 20.02ٌَخجاز من ذازح مجال الصزاسة ب كَبهم من ولاًة باثية تًس حة

اًوػَفِة اًتي حصتعِا تولاًة باثية ناتجة ؾن ؿامي كصة المسافة تن  اًولاًخن ، واًخوافس المـخبر ٌَخجاز 

 %.5.31ولاًة حِجي تًس حة بالطهص من اًولاياث اًساحََة ونخط
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 لمصاحؽ:كائمة ا -

 المصاحؽ اًـصتَة: -

 المياز، الدزائص. معحـة "،اًفصوس َة ثسىصت تازيخ" (،5990سزذوم، غ ) -

 اًثاهَة، اًعحـة ،ؾصتَة" اًيؼصي وثعحَلاث الا ظاز :الرسماث حلصافِة" (،5900معََحي، م )  -

 مصر. الميوفِة، خامـة معاتؽ

 ب ظصوحة ،"المس خسامة اًخنمَة وءض في اًـمصاهَة اٍتهَئة س َاسة واكؽ" ،(5900) م رزاغ، صاًة  -

 .الدزائص ثسىصت، خامـة والاحماعؾَة، الا وساهَة اًـَوم كلَة ؿَوم، ذنخوزاٍ

 "، ب ظصوحة ذنخوزاٍ ؿَوم. كلَةاًخيؼيم المجالي حاضرا ومس خلدلا في ولاًة ثسىصت" (،0332كانم، غ ) -

 .،الدزائص كس يعَية خامـة اًـمصاهَة، واٍتهَئة والدلصافِا ال زط ؿَوم

ة (،5905مـاوًة، ض )  - نمَة المس خسامة في المسن اًعحصاوً خ مسًية ثسىصت  -"اًخعوٍص الذضري واً

 ، ب ظصوحة ذنخوزاٍ ؿَوم، كلَة اًـَوم الا وساهَة والاحماعؾَة، خامـة ثسىصت، الدزائص."-نمورخا

ذوز اًخحولاث الاحماعؾَة والاكذعاذًة في حصكِة مٌاد  (،5950مسـوذي، ذ. سزاًة، ض )  -

، 00، مجلة الاستراثَجَة  واًخنمَة، المجلض -مسًية ثسىصت نمورخا -سدثماز اًخجازي بالمسن الدزائصًةالا

 . 93اًـسذ

ة ٌَمسن (، "5902جن قضحان، ف ) - ب ثص اًخحولاث الاحماعؾَة والاكذعاذًة ؿلى اًحًِة اًخجازً

ة الدزائصًة، ذزاسة في مسًية ثسىصت  الصولي تحولاث المسًية الدزائص"، ب صلال المَخلى –اًعحصاوً

 .5902مازش  0-3ثلاظؽ ملازباث حول اًخحول الاحماعؾي والملٌزساث الذضرًة ًومي  -اًعحصاوًة 

 :ال حٌحَةالمصاحؽ 
- 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 
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ة  ة المخوسعة راث اًًضب ت الاس خـلٌزً  اًخحولاث اًسوس َومجاًَة في المسن الدزائصً

 مسًية ؿن  مََلة حالة ذزاس َة 

 ذ .  ثضازت سمير 
 الدزائص  خامـة ب م اًحواقي 

س الاًىتروني:    samirbechara28@gmail.comاًبًر

 المَرط

راث  المخوسعة في الدزائصدٌاول اًوزكة اًححثَة موضوغ اًخحولاث اًسوس َومجاًَة ٌَمسن ث        

ة، حِر و تسدول الاس خـلٌز اًفصوسي ٌَجزائص عمي ؿلى جضجَؽ الاسدِعان في  اًًضب ت الاس خـلٌزً

از المياظق اًسََِة الميخسعة، و ُشا تلصط المصاكدة و اًس َعصت ؿلى الاكاًيم المحخلة من جهة ، و اػِ

اًلوت و اًِيمية اًفصوس َة من جهة ب دصى. و كس حصٌجم كل رلع تخٌاء المصانز و اًلصى اًفلاحِة ، ُشٍ 

ال ذيرت  كاهت بمثاتة نمورح خسًس في اس تهلاك المجال  هؼصا ًىوهَ ذاضؽ ٌَخرعَط  ب ذشا الرعة 

ا اًسىٌاث اًخلََسًة اًتي  اًضعصنجَة ، و ًؤذي  وػائف حضرًة خسًست، و بالملاتي  حتموكؽ بجوازُ

ة في اٍنمو و اًخوسؽ و ب ظححت  الي. ًىن  تـس الاس خللال ب ذشث ُشٍ المصانز الاس خـلٌزً ثب وي الُ 

ة ، هخج  اًَوم مسنا  بحس راتها ،دضـت  ٌَس َاساث اًـمصاهَة المخحـة من ظصف اًسَعاث الدزائصً

ُشا الميعَق ثب تي ؾنها وس َجا حضريا ًضم ب صكالا حضرًة مخخَفة في اًضكل واًوػَفة، و من 

ة   ذزاسدٌا والمتمثلة في جسََط اًضوء ؿلى المجالاث اًـمصاهَة  المضكلة في المسن المخوسعة الدزائصً

ة اًتي ب ؾعت ظوزت حضرًة حتميز بها، تب ذشنا لمسًية ؿن  مََلة حالة ذزاس َة  راث اًًضب ت الاس خـلٌزً

اث مس خلدََة  مـتمسٍن في وُ  رلع ؿلى المنهج المسحي . ُشٍ ، ومحاوًن  وضؽ اسلاظاث وسٌُازً

 . ذوز المسن اًعليرت والمخوسعة في حصنة اًخحضرالمساذلة ثيسزح ضمن المحوزاًثاًر:  

 اًكللٌث المفذاحِة

وحِة–اًخحولاث المجاًَة  –المصنز الاس خـلٌزي  –المسن المخوسعة  المجال  –اًخحولاث اًسوس َوً

 مسًية ؿن  مََلة . –الذضري 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:samirbechara28@gmail.com
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Sociological transformations in the middle Algerian cities of colonial origin 

Ain M'lila, a case study 

 

 ملسمة 

ًلس صكلت المسًية موضوغ اُماعم و بحت اًـسًس من المخخعن  و ًيؼص اٍيها من سوايا مخخَفة        

ىِان المـلس ٍىدسي ب همَة باًلة في الذَات اًخشًة  في هوهَ  المجال الطي ثخساذي و مذـسذت ، فِشا  اً 

و ثماعسح فَِ اًفـاًَاث الاوساهَة وثترجم ؿلى ب زط اًواكؽ في صكل ثعميماث مديَة و كير مديَة. مذا 

ط حـَِا حلي مفذوخ ًخرععاث مخخَفة كاًـمصان، الدلصافِا، اًخازيخ ، اًِيسسة ...الخ . ًكل تخع

ف المسًية ، فالدلصافِون ًيؼصون الى المسًية هي رلع  ملازتة  ثـتمس ؿلى لٍوؿة من المـاًير ًخـصً

اًخيؼيم المجالي المترنز ؿلى زلاج ؾياضد هي : الازط، اًسىن ، اًوػَفة . و ؿَلٌء اًخازيخ ٍصون 

اسة الذضازاث اًلسيمة ب نها هخاح و ذلاظة الذَات الذضرًة هونها المصحؽ ال ول الطي ٍصحـون اًََ لصز 

عيفونها حسة اًفترت اًتي مصث بها ب ما ؿَلٌء الاحماعغ فانهم ًـخبرون المسًية مكان ٌَترنز اًسكاني  وً

فِم و ًعيفونها ؿلى  حصتعِم ؿلاكاث و معالح مذحاذلة ، ب ي ًب ذشون المـَاز الاحعائي في ثـصً

 حسة الذجم اًسكاني.

ق و موكـِا الاستراثَجي الطي ؾصفت الدزائص اًخحضر مٌش اًـع         وز اًلسيمة بحكن تازيخِا اًـصً

ٌسمح ًِا بالاحذكاك بحضازاث اًححص الاتَغ المخوسط ، و مؽ ثيوغ و ثحاٍن ثضازٌسِا حـي مسنها 

ة ، مسن ذاذََة ...الخ  و بمرخَف  تخخَف ؾن تـضِا اًحـغ ، فٌجس مسن ساحََة ، مسن صحصاوً

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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زائص اًـاصمة، وُصان، كس يعَية ( ، مسن مذوسعة ، مسن ظليرت، الاحجام ، فِياك مسن هحيرت )الد

و تجمـاث حضرًة. و ُياك هوغ من المسن الطي ًخواخس في  الدزائص  ب لا وُو لمسن المخوسعة راث 

ة ، و اًتي هي اصكاًَة بحثيا ذزاسة مخخَف اًخحولاث اًسوس َومجاًَة اًتي ؾصفتها  اًًضب ت الاس خـلٌزً

اًوكت الذالي ، و ثعوزُا في المس خلدي . و ُشا تب ذشنا لمسًية ؿن  مََلة حالة  مٌش وضب تها الى كاًة

 ذزاس َة .

 ذَفِة تازيخَة ٌَخحضر في الدزائص -90

َس اًَوم ، تي ثـوذ خشوزٍ الى الذضازاث اًلسيمة اًتي مصث            ان اًخحضر في الدزائص ًس وً

ة ، فل س كاهت الدزائص و ؾللى مص اًـعوز موظيا ًلِام ؿَيها . ب نستها اًضواُس اًـمصاهَة و المـلٌزً

الذضازاث بحكن موكـِا الاستراثَجي المعي ؿلى اًححص ال تَغ المخوسط . ففي باذئ ال مص جضكلت 

مس خوظياث ؿلى اًساحي كاهت هوات لمسن ثخعوزث فيما تـس ، ؿلى زب سِا المس خوظياث اًفِيَلِة . و 

م(  ب ول ما كام تَ ُو اكامة   053 –ق.م 005ذ الملصة )مؽ ذدول الاحذلال اًصوماني لميعلة ًحلا

الذعون و اًللاغ  و تياء المس خـمصاث ٌَجيوذ اًصومان ب ظححت فيما تـس مسنا كائمة كائمة بحس راتها 

 ب همِا حيملاذ ، شرصال ، جمَلة ....الخ ، كان ًِا ال ثص اًحازس في تحسًس اًض حىة الذضرًة ٌَجزائص.

لِا و ضمِا ٌَحلاذ الاسلامِة و ػِوز و مؽ وظول اًف         ذوحاث الاسلامِة الى صلٌل افصً

لاث )اًصس تمَة، الموحسًة، المصاتعَة، الساذًة ، اًزياهَة(  كان ًزاما ؿَيها تياء مسن ب ذشث  ذوً

نها ًخوافق مؽ اًـلِست الاسلامِة جكل حواىبها ب همِا حيهصث ، ثَمسا ، اًلَـة، ب صير ننمورخا في حىوٍ

ا نلس يعَية و مسًية الدزائص . ًخَيها اًفترت  ...الخ ، ص المسن اًـخَلة اًتي فذحوُ اضافة الى ثعوٍ

اًـثماهَة ب ٍن كسمت اًحلاذ الى ب زتؽ ملاظـاث هحساًة ٌَتهَئة اًـمصاهَة في الدزائص )ذاز اًسَعان، 

 باًلغ اًشق، باًلغ اًخَعصي ، باًلغ اًلصة( 

فصوسي ثليرث اًس َاسة اًـمصاهَة ، فلس كان المس خوظيون ب ي فترت الاس خـلٌز اً 0239و تـس      

ال وزتَون ٌس خوًون ؿلى ال زاضي و اًسِول الرعحة و اكامة مس خوظياث ذاظة بهم ًتم زتعِا 

ثض حىة اًعصق اًبًرة و اًسىة الذسًسًة ًخخعوز الى مسن راث ب همَة ؿلى المس خوى الاكَيمي ب جصسُا 

ص المسن اًـخَلة تخٌاء مسن: باثية ، سعَف ، س َسي تَـحاش .. .الخ . و من جهة ب دصى كامو تخعوٍ

صان ، الدزائص اًـاصمة، كس يعَية (. و تـس الاس خللال  ب حِاء ؿلى اٍنمط ال وزوبي ) ؾياتة، وُ

ة. 0355)  ( ثب ثصث باًس َاساث اًـمصاهَة المخحـة من ظصف الصولة الدزائصً

ة اًتي تخخَف ؾن تـضِا اًحـغ كل ُشٍ اًترانلٌث اًخازيخَة زسمت ًيا ملامح الم       سًية الدزائصً

 في اًًضب ت و الذجم و اًحُئة اًعحَـَة .

ة -95  اًض حىة الذضرًة الدزائصً

سن المشغ الدزائصي ؿست هعوض كاهوهَة ثخـَق بالمسًية ًـي ب جصسُا و ب همِا اًلاهون اًخوحيهيي      

الصولة في المجال اًـمصاني . و كس ، الطي حسذ مفِوم المسًية ، مداذئها، و ثوجهاث 95/95ٌَمسًية 
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ؾصفِا ؿلى ب نها تجمؽ حضري رو حجم سكاني ثخوفص ؿلى وػائف اذازًة و اكذعاذًة و زلافِة. نلٌ 

ب ظيافِا اضافة الى المسن المَتروتوًَة و المسن الدسًست و المياظق الذساسة )  95/95حسذ اًلاهون 

نمَة المس خسامة ( الى مسن هحيرت ، مسن مذوسعة ، المخـَق جتهَئة الاكَيم و اًخ  59/90حسذُا كاهون 

 مسن ظليرت، و ال حِاء ، مـتمسا في رلع ؿلى المـَاز الصيملصافي و اًتراج اًخازيخي و اًثلافي.

وسمة ، تحخوي ؿلى وػائف و 399999تجمؽ حضري ًخجاوس ؿسذ سكاهَ  المسًية المَتروتوًَة :-ب   

 .ذسماث راث ثب زير ؿلى المس خوى جهوي ب و وظني

 وسمة 399999و  099999: تجمؽ حضري ًتراوخ ؿسذ سكاهَ ماتن  المسًية اًىديرت-ة 

 وسمة 099999و 29999: تجمؽ حضري ًتراوخ ؿسذ سكاهَ ماتن  المسًية المخوسعة-ح 

 وسمة 29999و  59999: تجمؽ حضري ًتراوخ ؿسذ سكاهَ ماتن   مسًية ظليرت-ذ 

 وسمة  2999كي : تجمؽ سكاني ًحَف ؿسذ سكاهَ ؿلى ال  اًخجمؽ الذضري-ه 

حزء من المسًية ًتم تحسًسٍ ؿلى ب ساش لٍوؿة من المـعَاث )المصفوًوحِة ، تازيخ الاوضاء  الذي:-و 

 ...الخ( 

 

ة90اًضكل   : اًض حىة الذضرًة الدزائصً
 ( ARMATURE URBAINE 2008  ,2011, P 67)  المعسز: 
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ة -93  المسًية المخوسعة ضمن اًض حىة الذضرًة الدزائصً

المسًية المخوسعة هي اًفئة الاهخلاًَة ب و اًوسعَة تن  المسن اًعلصى و المسن اًىبرى، تمازش ذوز   

سمة ٌَمجال اًصًفي ، ثخحكن في اًـلاكاث الاكذعاذًة و اًخشًة و ثؤذي ذوزا مصنزيا اًخب ظير والر

) جن ظوظ ظوزًة، في عمََة المواسهة تن  مجالاث اًيفور المس خلعحة و ب حواط الرسماث المحََة 

  (055، ض ، 5902
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثوسًؽ اًخجمـاث ؿلى حسة الذجم اًسكاني90الدسول 
 ( ARMATURE URBAINE 2008  ,2011 ,P 40)  : المعسز

ة -90  مسًية ؿن  مََلة : مسًية مذوسعة راث وضب ت اس خـلٌزً

 ثلسيم المسًية - ب  

 :ثلؽ مسًية ؿن  مََلة في اًضلٌل اًشقي الدزائصي ضمن اًسِول اًـََا الموكؽ الاذازي

ثَجَا ب َُِا ل ن اًلس يعًَِة ؿلى ازثفاغ ، اذازيا تاتـة ًولاًة ب م اًحواقي. تحخي المسًية موكـا استرا

ق اًوظني  ، و تن  مٌاظق  099حىون همزت وظي تن  وسط اًشق و اًلصة من ذلال اًعصً

ق اًوظني زقم  . نلٌ يمص ؿَيها دعن  ٌَسىة 93اًساحي اًشقي و الديوة اًشقي من ذلال اًعصً

 ثسىصت . –ثخسة و كس يعَية  –الذسًسًة: كس يعَية 

 : سِي يحَط تَ لٍوؿة من الدحال ثيلسم الى سلاسي حتموضؽ مسًية ؿن  مََلة ؿلىالموضؽ 

م 112حدََة ظليرت مذحاؿست ؾن تـضِا اًحـغ ثضكل واضح ضمن اًسِول اًـََا اًلس يعًَِة بازثفاغ 

 (.5990)المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة و اًخـمير ًحلضًة ؿن  مََلة ؿلى مس خوى سعح اًححص

 اًخحولاث اًسوس َومجاًَة بمسًية ؿن  مََلة - ة

 ًة: ا ة اًتي تمثي مصنز المسًية الذالي مضكلة من لٍوؿة فترت الاس خـلٌزً ػِصث اًيوات الاس خـلٌزً

ق اًوظني زقم  ، تحخوي ؿلى  93من اًحياياث راث اًضكل المس خعَي و المصتؽ ، ًخوسعِا اًعصً

ل مصافق عمومِة موجهة لرسمة المـمصٍن ب همِا : المسدضفى، مَـة، نيُسة ، ملبرت، محكوة . و ذلا

 اًـسذ ًخجمؽ )وسمة(حجم ا

 523 09999الى 2999من 

 532 59999الى 09999من

 005 29999الى 59999من 

 01 099999الى 29999من 

 33 399999الى 099999من 

 2 399999ب نثر من 
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ة اًىبرى الممخست من  صِس المصنز الاس خـلٌزي ثعوزا مجاًَا ثسخة  0355الى  0320اًثوزت اًخحصٍصً

ة. في اًىدير وتياء المحدضساث  من كدي اًسَعاث الاس خـلٌزً  اًنزوخ اًصً

ة ُو وحو نمعن  من اًحياء ُلٌ اٍنمط الاوزوزبي        ما يمىن ملاحؼخَ ذلال اًفترت الاس خـلٌزً

 بالرعة اًضعصنجَة ، و اٍنمط المحلً اًخلََسي الطي كان ؾحازت ؾن سىٌاث مذحاؿست مديَة الطي ٍتميز

 بمواذ ُضة كان ًخلس يم الازاضي اًززاؾَة في َُكلخَ.

 (0355 – 0310 اًس يواث الاولى من الاس خللال )  اس تمص اًخوسؽ حول ب ظصاف اًيوات :

ة ثضكل ؾضوائي و فوضوي )مداني من اًعن   في ، و كس الاس خـلٌزً والذجازت( ثسخة اًنزوخ اًصً

 ( .0355وسمة )احعاء  05532كسز ؿسذ اًسكان نهاًة اًفترت 

(0355-0311فترت اًخوسؽ الميؼم :) ؾصفت مسًية ؿن  مََلة  في ُشٍ المصحلة ثعوزا عمصاهَا :

ة اًىبرى. ففي اظاز مٌؼلٌ ، ار ب ظحح نمو المسًية ٌسير تفـي كصازاث س َاس َة ثحـا ٌَمرععاث اًخنموً

مسىن، و في اظاز  359(  اس خفاذث من جصنامج ذاض ًحياء 0353-0351المخعط اًثلاثي)

س َاسة اًخحعَعاث اًحلضًة اس خفاذث المسًية من تحعَط تلضي انجز في الدِة اًلصتَة. و ب هم ما 

اث في ميز اًفترت ُو اًخوسؽ في الدِة اًلصتَة و الدِة اًضلًٌَة ، و رلع بانجاس اًـسًس من اًخجِيز 

 ظوزت سُنما اًيصر، سوق المواشي، مخزن الذحوة...الخ.

وسمة) 02302ُىذاز تخـساذ سكاني تَف 005.09( حوالي 0311تَلت المساحة المحًِة نهاًة اًفترت )

 (.0311احعاء 

(0311-0321ؽ اًىبرى : ذلال ُشٍ اًفترت صِسث المسًية حصنة عمصاهَة شدًـة و (: فترت المضازً

تـس ثوظن  الميعلة اًعياؾَة بالدِة  اًضلًٌَة)ثسذي في اظاز جضجَؽ الصولة ٌَخعيَؽ( مىثفة لا س يما 

شدٍص و ملص الساًة المسهَة في الدِة الديوتَة )حي كواخََة(، 509و تياء المسدضفى تعاكة اسدِـاة 

ن اًخاتؽ ٌَشنة اًوظيَة ٌَىِصباء و اًلاس بالدِة اًضلًٌَة اًلصتَ ة. نلٌ ونشا اوضاء مصنز اًخىوٍ

-0329مسىن في اظاز المخعط الشاسي ال ول ٌَخنمَة)  399اس خفاذث المسًية من جصنامج تياء 

 وسمة.  33302تَف ؿسذ سكان المسًية  0321(. و بحسة احعاء 0320

(0330-0321اًفترت اًصاتـة:)  و تساًة حصاحؽ الصولة  0322هي فترت كعيرت ثب ثصث تًدـاث ب حساج

اًلعاغ الراض نفاؿي مرم في عمََاث اًحياء و اًخـمير.فؼِصث لٍوؿة من  في مجال اًخـمير وذدول

اًخحعَعاث الموجهة ٌَحياء اًفصذي. نلٌ انجزث اًـسًس من اًخجِيزاث تمثَت في المصهة اًصياضي، 

ة مساش، مذلن توؿافِة، و اًـسًس من المصافق اًخـَيمَة.   ثاهوً

(فترت الاهفجاز ا5909-0330اًفترت الرامسة :)ؾصفت المسًية ذلال ُشٍ اًفترت ثوسـا ًـمصاني :

 مجاًَا هحير وفي جمَؽ الاتجاُاث الممىٌة ار :
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و حي اًيوز الطي ًضم   ZHUNفي الدِة اًضلًٌَة: ػِوز الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست-

 سىٌاث راث اٍنمط اًفصذي و الزاؾي.

واخََة الطي كان ؾحازت ؾن تجمؽ ثاهوي هدِجة في الدِة الديوتَة : ثلاحم عمصاني تن  المسًية و حي ك-

 (.95هوفمبر  90، حي  90هوفمبر  90ثوسؽ اًحياء اًفصذي )حي 

 في الدِة اًشكِة: ػِوز مٌعلة اًًضاظاث و اًخرزٍن.-

ََة ) سىٌاث حلٌؾَة و فصذًة( و اوضاء المصهة اًصياضي. 92في الدِة اًلصتَة : حي -  حوً

ه / اًس ية، 35.22ُىذاز بمـسل اس تهلاك تَف  0919.02بحوالي كسزث مساحة المسًية  5992في 

وسمة)احعاء 15120، و تخـساذ سكاني وظي الى 0339ًَىون تشلع ضـف ماتم تياؤٍ كدي 

5992.) 

(5902-5909اًفترت اًساذسة :)ُ شٍ اًفترت ؾصفت المسًية اس تمصاز اًخوسؽ اًـمصاني وفق ذلال

، فؼِصث ب حِاء كاملة في ظوزت مخعط صلي ال زط  5990المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة و اًخـمير ل

في الدِة الديوتَة اًلصتَة الطي ُو ؾحازت ؾن مٌعلة ٌَسىن الزاؾي تعَلة اًسىن  93زقم 

الاحماعؾي و اًدساهمي . نلٌ اسذُص اًحياء اًفصذي ثضكل لافت تفضي الاهخـاص الطي ؾصفَ كعاغ 

 س من اًخجِيزاث الرسماثَة و اًخـَيمَة ًـي ب جصسُا اًلعة اًخجازت بالمسًية، ضف الى رلع انجاس اًـسً

 الدامـي في الدِة الديوتَة.

 

 : اًوضـَة الذاًَة لمسًية ؿن  مََلة و اتجاُاث اًخوسؽ95اًضكل 
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 (52، ض 5903عسز: ) ثضازت سمير ، الم

 : اًخعوز اًسكاني لمسًية ؿن  مََلة 93اًضكل 
ة اًبرمجة و مذاتـة الميزاهَة  4 5992-0332-0321-0311-0355ثـساذ المعسز:   مـعَاث مسٍصً

 

 الرعائط  اٍنمط اًـمصاني 

ة ٍتمصنز وسط المسًية، ًخىون من لٍوؿة من  ال وزوبي  ػِص ذلال اًفترت الاس خـلٌزً

اًسىٌاث اًفصذًة و تـغ اًخجِيزاث، ثؼِص ثضكل مٌخؼم في حزٍصاث راث 

لمس خعَي، و بازثفاغ لا ًخـسى ب صكال ُيسس َة ًلَة ؿَيها اًضكل المصتؽ وا

 اًعاتلن .ًىن في اًس يواث ال ذيرت ب ذذَت ؿَيها عمََاث اًخجسًس 

اتخش  موزفوًوحِاث ودعة كير مٌخؼمة تخخَف من صازغ الى صازغ ادص. ًخحسو  اًخلََسي المحلً 

مزيجا يجمؽ تن  اٍنمط اًخلََسي وال وزوبي،نلٌ ب ن مداهََ حنمو ثحـا ًخجزئة ثس َعة 

اًوضـَة الاحماعؾَة ٌَسانين . ب ي ب نها جس خجَة ٌَرعائط اًـمصاهَة بحسة 

ذماح ؾياضد الذَات اًـصرًة. و في اًس يواث الاذيرت صِسث  اًخلََسًة ومحاولة ا 

و اؿاذت اًحياء تعصًلة حسًثة. نجسٍ في كل من حي  ب كَة اًسىٌاث تجسًس هحيرت.

  ،حي دٌفصي، و حي زكاٍزي. 90كواخََة 

ة تحمي اًعفاث اًـصرًة  هي اًخحعَعاث  صكل من ب صكال اًخوسؽ الميؼم، رو ُيسسة مـلٌزً

حتميز  كالاهفذاخ نحو الرازح.ثخواخس في في الدِة اًضلًٌَة والديوتَة و اًلصتَة.

ة( في اًعاتق  ة )المحلاث اًخجازً اًواجهاث اًـمصاهَة توحوذ اما اًوػَفة اًخجازً

ب تي اًعواتق اًـََا ومفذوحة ؿلى ال زضي ، ب و مصب ة ٌَس َازت ب و ٌَسىن. ثم ث
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 الرازح تواسعة شرفاث

حوًََة، حي  92حي ،  (ZHUNٍتمثي في الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست) اًسىن الزاؾي 

.هي صكل من ب صكال اًخـمير المخعط خاث 93اًيوز، و مخعط صلي الازط 

 واتق لذي ب سمة اًسىن، ثؼِص ؿلى صكل وحساث سىٌَة في ؾلٌزاث مذـسذت اًع

حٌوة المسًية و حي  90مسىن نجسٍ في كل من حي كواخََة  25ؿسذُا حوالي  هعف الزاؾي 

 حوًََة في الدِة اًلصتَة 92

 : الانماظ الذضرًة المدضكلة في مسًية ؿن  مََلة   95الدسول 
 

 ذاتمة 

ة جضكلت تفـي اًترانلٌث اًخازيخ         َة ٌَخحضر ؿبر مذا لا صم فَِ ب ن اًض حىة الذضرًة الدزائصً

اًزمن ، فلس ؾصفت تحضرا مٌش اًلسم كاهت تعلٌثَ واضحة في اًخوسًؽ الدلصافي ٌَمسن، و في محاولة 

ة مٌش الاس خللال الى ثيؼيم مجاًِا من ذلال وضؽ  لرَق اًخواسن الدِوي سـت الصولة الدزائصً

خَف اًس َاساث و اًلواهن  استراثَجَة و زؤًة مس خلدََة ٌَخحكن الدَس في مجاًِا ، و كس تمثَت في مخ 

الطي وضؽ ثعيَف مضحوظ ٌَمسًية ًـتمس فَِ ؿلى ؿست  95/95اًتي ثحًتها ،ب همِا كاهون المسًية 

اؾخحازاث، و من تن  المسن نجس المسًية المخوسعة ، ُشٍ الاذيرت ًِا ب همَة هحيرت في ذَق اًخواسن 

 سن اًعلصى.الاكَيمي هؼصا في هونها همزت وظي تن  المسن اًىبرى و الم

ًلس ثحن  ًيا من ذلال الصزاسة ب ن مسًية ؿن  مََلة واحست من المسن المخوسعة راث اًًضب ت      

ة )اًشق الدزائصي( ، ؾصفت مٌش وضب تها تحولاث   ة في اًض حىة الذضرًة الدزائصً الاس خـلٌزً

في ال نماظ سوس َومجاًَة تفـي ؿست ؾوامي ، ب ذشث ب صكالا  مذحاًية في اس تهلاك المجال مجسست 

اًـمصاهَة اًخاًَة: ال وزوبي، اًخلََسي المحلً، اًخحعَعاث ، اًسىن الزاؾي و هعف الزاؾي، 

 اضافة الى اًخجِيزاث اًىبرى.

و تيؼصثيا المس خلدََة س خعحح المسًية ضمن معاف المسن اًىبرى راث الاهمَة الاكَيمَة تفضي      

َ من ذسماث و تجِيزاث مرمة جسمح ًِا تفصط ُيميتها ، الا ب هَ و لاتس من تحسن  محَعِا  ماتحخوً

 اًـمصاني الطي ًـاني من مضاكل بالزلة.
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 كائمة المصاحؽ 

 ، ذًوان المعحوؿاث الدامـَة ، الدزائص اًخحضر و اٍتهَئة اًـمصاهَة في الدزائص (:5999ثضير اًخَجاني )  -

نمَة الذضر  (:5901توجىص حصتوص ) - خ ان اً نمو الذضري و زُ ، مجلة اًـَوم  ًة المس خسامة ب ي س َاسةاٍ

 95الاحماعؾَة، خامـة سعَف 

ب ظصوحة ًيَي صِاذت  اًيؼام اًلاهوني ٌَمسًية في الدزائص،: (5901/5902جن ظوظ ظوزًة ) -

 .90الصنخوزاٍ في الذلوق، تخعط كاهون ؿام ، خامـة الدزائص 

نمو الذضري في المسن المخو  (:5992/5993جهَست ىزازي ) - سعة ذزاسة مِساهَة بمسًية اًـَمة ؾوامي اٍ
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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 Tiaret7 

Kaywords : Middle Cities ; Big Cities ; Regional Amenagement ; Regional Balance ; 

Urbanization Expansion7 

كَيم ًـاني: مَرط كَيمَة ةاٍتهَئ مضكل من الدزائص في اًلصتَة اًـََا اًسِول ا   اًخشًة المؼاُص ًخيؼيم الا 

كَيمَة واًخنمَة جهة، من الا كَيمي اًخواسن ًخحلِق المجال في والاكذعاذًة  اًخـمير هدِجة ورلع. ب دصى جهة من الا 

لى ب ساساً  المضكلة ُشٍ وثـوذ الا كَيم، بهشا اًلّامذواسن اًخشي  المخحاظئة اًخنمَة وحصنة اًسرًؽ اًـمصاني اًخوسؽ ا 

 وحصنة اًسكاني اًخوسًؽ تن  المجالي اًلّاثواسن لمضكلة بازسا نمورخا اًلصبي اًسِبي اًيعاق يمثي حِر. نالمس في

فِة كاهت سواء اًـمصاهَة اًخجمـاث بها حنمو تسب ث واًتي ثَازث تولاًة اًخـمير فِة ص حَ ب و زً  ثضكل حضرًة ب و زً

لى واًصّحي ال زياف سكان من اًىثير ذفؽ مذا ال ذيرت، اًس يواث ذلال الدفاف هدِجة شدًؽ لة الاس خلصاز ا   تعصً

ة ؾفوًة يا. اًىبرى المسن بحواف مخععة كير وفوضوً  ص حىة جضكّل  ذلال من هـالدِا اًتي الا صكاًَة ثخضح وُ
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 من فاًِسف وباًخالي مذحاظئة، حنموًة وذًيامِىِة شدًـة حضرًة ذًيامِىِة راث المخوسعة المسن من مرمة

جصاس ُو لمسنا من اٍنمط ُشا ذزاسة ا ا   مواجهة في واًخنمَة واًخحضّر  اًخـمير حصنة ؿلى المجالي اًخواسن في ثب زيُر

ا ثَازث مسًية س يما لا اًىبرى المسن . اًلصتَة اًـََا باًسِول والا كَيمي المحلً اًحـس راث اًولاًة ؿاصمة باؾخحازُ

َة المخوسعة بالمسن الاُماعم ب ن رلع  وتحجيم اًىبرى المسن نمو في ٌَخحكن لةووس َ الذضري اٍنمو ًخوحَِ كً 

لا ًخحلق لا الا كَيمي، المجال ؿلى ُيميتها  اًىبرى المسن تن  اًوس َط ذوز ثَـة حضرًة كهصانز ذوزُا تخـزٍز ا 

في والمجال واًعليرت  .ثَازث ولاًة في اًـمصاهَة اًض حىة ثواسن بهسف اًصً

كَيمَة، َئةاٍته  اًىبرى، المسن المخوسعة، المسن: الصالة اًكللٌث  .اًـمصاني اًخوسؽ الا كَيمي، اًخواسن الا 

 الملسمة:

لى ؿسم الاحزان في اًًسق الذضري بالدزائص، فميش اًـلوذ  ب ذث ػاُصت اًخوسؽ اًـمصاني اًسرًؽ ا 

كَيم اًسِول اًـََا اًلصتَة تسب ث حنمو المس خوظياث اًخشًة  اًـش ال ذيرت وفي جهاث نثيرت من ا 

فِة ب و ص ح لى خاهة المسن والمصانز الذضرًة، ورلع هدِجة سواء كاهت زً َ حضرًة ثضكل شدًؽ ا 

الدفاف الطي ضرة الميعلة ذلال اًس يواث ال ذيرت، مذا ذفؽ اًىثير من سكان ال زياف واًصّحي 

شا ما  ة كير مخععة بحواف المسن المخواخست ُياك، وُ لة ؾفوً لى الاس خلصاز في تجمـاث عمصاهَة تعصً ا 

كَيمي حِر ب ظححت اًخجمـاث اًـمصاهَة بمرخَف حصثة ؾيَ ؿست ادذلا لاث في ثواسن المجال الا 

كَيم ولاًة ثَازث ضمن هعاق  ب حجامرا جضكل ص حىة عمصاهَة مرمة من المسن المخوسعة واًعليرت با 

ـيّ ب هم ما ميّزُا ُو جصوس مسن ظليرت راث ذًيامِىِة ذيملصافِة مصثفـة  اًسِول اًـََا اًلصتَة. وً

ة مذحاظئة حـَت منها مجالا ٌَيفور واًِيمية من ظصف المسن اًىبرى نلٌ ُو الذال في وذًيامِىِة حنم وً

 02.999تلضًة ظليرت لم ًخجاوس سكانها  39مسًية ثَازث واًتي امذس هفورُا في اًوكت اًصاُن ؿلى 

كَيمي وجهوي في ُشا اًيعاق من اًسِول اً ـ ا مسًية مِتروتوًَة راث تـس ا  ََا. وسمة، ورلع باؾخحازُ

ا ب نثر من ضروزت  ؾعائها ب همَة باًلة باؾخحازُ وباًخالي ب ظحح اًترنيز ؿلى الاُماعم بالمسن المخوسعة وا 

لمواجهة ُشٍ المضكلة، وثسازك اًيلائط المترثحة ؾن س َاسة اًخـمير الراظئة اًتي هخج ؾنها ادذلال 

كَيم ُشٍ اًخواسن في اًخحضر واًخنمَة تن  المسن اًىبرى من جهة، والمسن اًعلير  ت من جهة ب دصى با 

 اًولاًة ؿلى وخَ الرعوض. 

لى الصوز الطي ثلوم تَ المسن المخوسعة في  ن اًِسف اًصئُسي من ُشٍ الصزاسة ُو اًوظول ا  ا 

خضح اًِسف من  كَيمي باًولاًة في الدزء اًلصبي من اًسِول اًـََا، وً ؿاذت اًخواسن الا  ثيؼيم المجال وا 

ل اًترنيز ؿلى مسًية من المسن المخوسعة بهشٍ اًولاًة، حِر ًًدلي الصزاسة اًتي س يـالدِا من ذلا

ب ن حىون راث زلي ذيملصافي ووسن حضري ثـىس حجم المسن المخوسعة اًصاُية في الدزائص وحتمخؽ 

لاث الاس خلعاة في اًِيرازهَة الذضرًة واًض حىة اًـمصاهَة، وزغم ب هَ ثوخس زلازة مسن مذوسعة  بمؤُ

لا ب ن ُشٍ ال ذيرت )مسًية اًسوكص( هي المسًية اًوحِست حاًَا وهي: فصهست،  كصر اًضلالة، اًسوكص ا 

لة واًتي تمثي نمورخا بازسا ٌَمسن المخوسعة الذجم، ووكؽ ادذَازنا ًِشٍ المسًية من تن  زلازة  المؤُ

ا من ب نبر المسن المخوسعة من حِر الذجم اًسكاني حِر تَف ؿسذ سكان  مسن مذوسعة باؾخحازُ
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حعائَاث س ية  30.999 المسًية . فمسًية اًسوكص .(DPSBT, 2018)5902وسمة حسة ا 

 05في اًصثحة اًثاهَة تـس مسًية ثَازث من تن  لٍوغ  0311ب ظححت مسًية مذوسعة مٌش س ية 

كَيم  لى اًَوم تحافغ ؿلى ُشٍ اًصثحة في اًض حىة الذضرًة ؿبر مجال ا  مسًية تولاًة ثَازث، ولا ساًت ا 

 اًولاًة.

صكاًَة الصزاسة حول ب همَة مسًية اًسوكص ننمورح ٌَمسن المخوسعة وفي ُشا  اًس َاق حتمحوز ا 

كَيمي وذوزُا في ثواسهَ من ذلال حصهَتها، بحَر لم ًـس الاُماعم  ومسى مساهمتها في ثيؼيم المجال الا 

كَيمِا ل نّ المسًية المخ ا في ا  وسعة ثفصط توػائف المسًية تلسز ما ب ظحح الاُماعم بحصهَتها ومسى ثب زيُر

يا ًخـَق ال مص بالمس خوى اًثاًر را كاهت كاذزت ؿلى ثيؼيم مجاًِا المحَط بها، وُ من  وحوذُا ا 

كَيمي. وؿَََ فا ن  اًِيرازهَة اًـمصاهَة والطي ًخـَق تـمََة الاس خلعاة الذضري ٌَمسًية في مجاًِا الا 

لٌ:  الا صكاًَة اًتي س يـالدِا في ُشٍ الصزاسة ثخحسذ تعصخ سؤاًن  زئُس َن   وُ

كَيمي تولاًة ثَازث تيعاق اًسِول اًـََا  - ما ُو ذوز المسن المخوسعة في ثيؼيم المجال الا 

 اًلصتَة؟ 

كَيم ولاًة ثَازث؟ وب ٍن  - ُي ُياك ذوز حلِلي لمسًية اًسوكص في تحلِق اًخواسن المجالي با 

كَيمي؟  ا في َُكلة وثواسن المجال الا   ٍكون ب ثصُ

 خوسعة في الدزائص: مفِوم ومـاًير تحسًس المسن الم  .0

 مفِوم المسن المخوسعة:  0.0

هخاح ؿَمي  ًـخبر مفِوم المسن المخوسعة كاًة حساسة في حس راتها، ؿلى اًصغم من هونها ُسفا لا 

ف فلط ًُس ذائما موضوغ احلٌغ اًحاحثن ، ونيدِجة لطلع فا ن مفِوم المسن  ن اؾخحاز ب ي ثـصً فا 

لى ال ذش تـن  الاؾخحاز ؿس ظاز المخوسعة يجصنا ا  ت مـاًير وبال ساش المـَاز الذجمي واًوػَفي في ا 

ف     من  اًـياضد الصيملصافِة والاكذعاذًة، وذوز ُشٍ المسن في المجال. ويمىن اؾخحاز ُشا اًخـصً

، من ب هم 0333ظصف الاتحاذ الصولي ٌَمـلٌزًن ، حول المسن المخوسعة واًخحضر اًـالمي ًـام 

تب نها ثلغ المسن اًتي ثلسم ذسماث هوؾَة ًسكانها واًسكان  ال ؾلٌل اًتي ؾصضِا وحسذ مفِومرا

فِة، وهي مسن ثخوفص ؿلى حسّ  كَيمِا الا ذازي سواء كاهت تجمـاث حضرًة    ب م زً المخواخسٍن ذاذي ا 

كَيمِا ظالما  ملدول من اًصفاَُة الاحماعؾَة، الاكذعاذًة واًثلافِة، بالا ضافة ًىونها كعة اكذعاذي لا 

كَيمَة واًوظيَة، وباًخالي فِيي مصنز ٌَخسفلاث سواء كاهت ثترنز بها مخخَف  ملصاث المؤسساث الا 

ثشًة ب و ذسمِة ب و سَـَة، نلٌ ثخوفص ؿلى َُاكل الا ذازت والذكن المحلً ب و الا كَيمي، وباًخالي جساؿس 

ة  تمت  فمسب لة المسن المخوسعة ب و مذوسعة الذجم (5992)كاتوص، ؿلى تجس َس س َاساث اًلامصنزً

فِا. وثؼِص ال بحاج المخخَفة حول المسن  مٌاكض تها ؿلى هعاق واسؽ، ثسخة ظـوتة تحسًس ثـصً

ثوخس  المخوسعة الذجم ب ن اًيلاص حول المفاُيم مفذوخ ٌَلاًة ومذعوز ٌَلاًة في الدلصافِا. حِر

َة. مسن مذوسعة الذجم باًخب هَس، ً حصاء ملازناث ذوً ىن من اًعـة تحسًسُا تسكة، ذاظة ؾيس ا 
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في اًواكؽ، تخخَف مـاًير تحسًس المسن المخوسعة الذجم حسة اًحلض واًفترت. لطلع ٌس خزسم مـؼم 

ىن ُياك ؾخحاث  اًحاحثن  اًحَاناث الصيموقصافِة ٌَتمَيز تن  ُشٍ المسن وتن  اًىديرت واًعليرت ، وً

 ,Demaziare)و الميؼلٌث المسؤولة ؾن جمؽ ُشٍ اًحَاناث ومـالدتهاثلازة ؿسذ اًحاحثن  ب  

ـي الا صكاًَة اًتي ثعصخ ادذلاف اًحاحثن  في تحسًس مفِوم المسن المخوسعة نجس ب ن (2014 ، وً

خَ تحسًس مفِوم المسن المخوسعة الذجم، فلس B. Kayserاًعصخ الطي ًعصحَ كِصر ) ( ؾيس محاوً

ىن  .(Bernard, 1973)وسمة 599.999و  59.999اًسكان ُشٍ المسن ما تن   حسذ ؿسذ وً

ؾعائيا  ف المسن المخوسعة لا ٍىفي في ا  اًترنيز ؿلى المـَاز الصيملصافي كهخلير ومـَاز وحِس في ثـصً

شا المـَاز ًخلير من ذولة ل دصى حسة ؿسذ سكان المسًية وحسة ثوسًـِم  مفِوم محسذ ًِا، وُ

( حِر زنز في ُشٍ Datarحن  ب هَ في فصوسا وحسة ذزاسة من ظصف ذاتاز ) الذضري، في

الصزاسة ؿلى المـَاز الذجمي والمـَاز اًوػَفي رلع لادذلاف مس خوياث اٍنمو الصيملصافي واًًضاظ 

لى ب دصى والصوز المجالي المخخَف، بالا ضافة ا لى  الاكذعاذي، ومذيزاث الموكؽ الدلصافي من مسًية ا 

ا بحَات حضرًة ظحَـة اٍنمو  ا كير مكلف، وتميُز اًـمصاني كير اًسرًؽ واًخيلي بها سِي وجس َيُر

  .(5992)كاتوص، ُاذئة

 الدزائص فِخضح من ذلال اسِاماث اًحاحثن  الدزائصًن  ؾيس ب ما مفِوم المسن المخوسعة في

ؾعاء مفِوم مٌاسة ٌَرعائط الصيملصافِة واًـمصاهَة ٌَجزائص، فٌجس لَس اًِاذي ًـصوق  تهم ا  محاوٍ

ٍصنز في تحسًسٍ لمفِوم المسن المخوسعة ؿلى تحََي اًِيرازهَة اًوػَفِة ٌَمسن وؿلى تحسًس اًوسن 

و ٍصى ب ن  لى مصانز اًوػَفي، وُ اًوػائف اًصئُس َة ثخجاوس حسوذ مجال المسًية راتها، تي تمخس ا 

عمصاهَة ب دصى بما فيها ال زياف المجاوزت ٌَمسًية. فمن اًياحِة الصيملصافِة نجسٍ ب هَ ًـخبر كل مسًية 

وسمة هي مسًية مذوسعة، وثـس راث نمط حضري  29.999و 59.999ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن  

احِة اًوػَفِة فِو ٍصنز ؿلى الداهة اًوػَفي ب ي ب نماظ اًوػائف والمصافق اًتي يمىن كامي. ومن اًي

لى المًضب ث اًعياؾَة بحَر يحسذ ؿسذ اًوػائف بها تن    599-29ب ن ثلسمرلٌ المسًية، بالا ضافة ا 

وق، )ًـص وػَفة، مؽ ب نها تمثي ؿاصمة ولاًة ب و مصنز ذائصت وتمازش ذوزا كِاذيا ؿلى اًعـَس الا ذازي

وباًخالي ًخضح ب ن المـَاز الصيملصافي في الدزائص كهخلير وحِس ُو مـَاز ب ساسي في اًخفصًق  .(0330

لى ب ن اًىثير من اًحاحثن  ًفصكون تن  المسن  تن  المسن المخوسعة والمسن اًعليرت، وتجسز الا صازت ا 

المسن اًعليرت هي كل  المخوسعة والمسن اًعليرت من ذلال المـَاز الصيملصافي فِياك من ٍصى تب ن

( Marc Côteوسمة، ب ما مازك هوث ) 39.999و 2999المسن اًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن  

ة تب نها: " كل اًخجمـاث اًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن   و  2999فِـصف المسًية اًعليرت الدزائصً

لى  099وسمة وثضم ما تن   39.999 ة، و 299ا  لى  59مؤسسة تجازً من  نمعا 09ا 

ومن ذلال المفاُيم اًساتلة يمىن اًلول تب ن المسن المخوسعة هي  .(Bousmaha, 2014)المصافق"

س كََلا  099.999و 29.999مصانز ب و تجمـاث حضرًة ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن   وسمة، وكس حزً
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الدزائص ملص الصوائص واًحلضياث وسمة ك كصى حس، وهي تمثي في  059.999ؾن ُشا اًـسذ في حسوذ 

كَيمي، وثترنز بها مخخَف المصافق  من ذلال الصوز اًوػَفي الا ذازي الطي ثؤذًَ في مجاًِا الا 

ة ٌَسكان. وهي حتميز تًضاظاتها الاكذعاذًة اًعياؾَة والذصفِة واًثلافِة واًتي  والرسماث اًضروزً

 تجـي منها مٌعلة راث نمط حضري كامي. 

 المسن المخوسعة: مـاًير تحسًس  5.0

ًحسو ب ن ُياك ؿست مـاًير ًخحسًس المسن المخوسعة بادذلاف تُئة المسًية، نلٌ ب هَ ُياك دعائط 

لى  لى ب دصى، بالا ضافة ا  ذيملصافِة والمتمثلة في حجم وؿسذ اًسكان وهي ذاظَة تخخَف من مسًية ا 

ا ؾن باقي المسن الرعائط الاكذعاذًة واًتي ثخـَق تيوغ اًًضاظاث اًسائست في المسًية و  اًتي تميُز

 ال دصى، فلس ٍىون ُشا اًًضاظ ظياؾَا ب و تجازيا وكس حىون هفس اًًضاظاث ًىن تًس حة مذفاوثة. 

را كان ثـساذ سكان المسن المخوسعة ب ولا: المـاًير الصيملصافِة: كس حسذ في الملصة ال كصى ما تن   ا 

 099.999 – 59.999ة ًتراوخ تن  وسمة، وفصوسا مثلا حجم المسن المخوسع 29.999و 29.999

 29.999وسمة وفي ال زحٌخن  تن   299.999 – 599.999وسمة وفي اًعن  ًتراوخ تن  

ف الطي حسذٍ الصًوان اًوظني وباًترنيز ؿلى اً  .(5992)كاتوص، وسمة  0999.999و خـصً

حعاء ) ( والطي ًـتمس في اًحساًة ؿلى المـَاز الصيملصافي كهـَاز مداشر لذصر ُشا اًيوغ من ONSًلا 

ة،  ف الصكِق ًِا ًًدلي ب ن ٍىون مدني ؿلى ؿست ؾياضد من تُنها اًَِاكل اًخجازً المسن، ؿَلٌ ب ن اًخـصً

لمجال، ب ي ًُس ُياك اثفاق ؿلى حجم اًسكان ًِشٍ المسن اًخجِيزاث، الصوز اًوػَفي الطي ثَـحَ في ا

 099.999وسمة، وثـخبر مسًية مذوسعة نلٌ كس حىون ب نثر من  29.999فلس ٍىون ب كي من 

وسمة فِيي ثعيف مسًية  29.999ب ي ب نّ كل مسًية تَف ؿسذ سكانها حوالي  .(5993)ىزازي، وسمة

تلغ اًيؼص ؾن اًصثحة الا ذازًة والصوز الطي ثؤذًَ في المجال، ب و مسى مذوسعة بحكن حجم اًسكان 

المصافق اًتي ثخوفص ؿَيها ونمط الرسماث اًتي ثلسمرا في اًِيرازهَة الذضرًة. ب ما باًًس حة ًلاهون تهَئة 

كَيم واًخنمَة المس خسامة وفي ماذثَ اًثاًثة فلس ظيف المسن وفق المـَاز الصيملصافي كاًخالي:   الا 

ِا  399.999وهي تجمؽ حضري لا ًلي ؿسذ سكاهَ ؾن  لذاضرت )متروتول(ا - وسمة، وً

ص وػائف راث مس خوى ؿالمي.  لة ًخعوٍ صـاغ جهوي ب و وظني ومؤُ  ا 

س ؿسذ سكاهَ ؾن  المسًية اًىديرت - )"اًلاهون  وسمة 099.999وهي كل تجمؽ حضري ٍزً

 .  (5990المخـَق باٍتهَئة الا كَيمَة واًخنمَة المس خسامة"، 0/59

ة تخفعَي اًفئاث  ب ما اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية في الماذت اًصاتـة فلس وضح مٌؼومة ُصم المسن الدزائصً

 ال دصى ؿلى اًيحو اًخالي: 

وسمة، ب ما المسن  099.999و 29.999وهي تجمؽ حضري ٌضمي ما تن   المسن المخوسعة -

المخضمن  95/95)"اًلاهون زقموسمة  29.999و 59.999اًعليرت وهي تجمؽ حضري ما تن  
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را كازنا تن  ؿسذ اًسكان الطي حسذٍ الصًوان (5995اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية،  . وا 

حعاء س ية  لٌ مذعاتلن  ًوخسناُ 5995المؤزد في  95/95واًلاهون زقم  0332اًوظني ًلا 

لى  29.999تماما بحَر ب ن كلاُلٌ يحسذ المسن المخوسعة ما تن   وسمة كهـَاز  099.999ا 

ومن جهة ب دصى نجس تـغ اًحاحثن  ذيملصافي مٌاسة لذجم ُشا اًعيف من المسن. 

 39وسمة وب نها ثضم  092.999و  29.999يحسذون ؿسذ سكان المسًية المخوسعة تن  

ذازًة مرمة ؿاذت  ،(5992)كاتوص،ست وػَفِةوح 3099وضاظا ثخىفي بها  نلٌ ب نها راث زثحة ا 

ِا هفور ؿلى  ما حىون مصنز ذائصت ب و ؿاصمة ولاًة، وثبرس فيها ذسماث اًثلاثي اًسامي وً

كَيمِا الا ذازي وفق الدسول زقم )  ( ب سفله.   0ا 

ة حسة اًخعيَف اًوػَفي   (:0الدسول زقم )  فئاث المسن الدزائصً

ة ؿسذ اًوػا فئاث المسن   مذوسط ؿسذ اًسكان  ؿسذ المؤسساث  ئف اًخجازً

 33222 332 39 -15 المسن اًعلصى

 35305 3099 39 المسن المخوسعة

 030052 0025 30 المسن اًىبرى

 . 501كاتوص ؾحس اٌَعَف، المصحؽ هفسَ، ض  المصحؽ:

ن اٍنمورح الدزائصي ًِصم ب حجام اًسكان حسة المـَاز الصيمل صافي ًدضكل، بحسة ومن ُشا الميعَق فا 

حعاء من مس خوياث حجمَة، ثخوسغ في صكل ُصم  اًدشًـاث الميؼمة ٌَـمصان وما صممَ الصًوان اًوظني ًلا 

مذسزح، ثحسب  كاؿسثَ من المصنز الذضري وثًتهيي ؾيس الذاضرت )متروتول( في قمخَ. حِر حتميز اًض حىة الذضرًة 

ة ٌَِصم الذضري وثـز  ة تخوسؽ اًلمة اًـَوً وسمة(  29.999-099.9999ٍز مكاهة المسن المخوسعة الذجم )الدزائصً

حا مؽ تـغ المسن المخوسعة  .(5902)قعير،  شا المـَاز ًخحسًس المسن المخوسعة في الدزائص ٍكاذ ًخوافق ثلصً وُ

زًخاهَن  يحسذ المسن المخوسعة الموزًخاهَة تياء ؿلى المـَاز في الملصة اًـصبي حِر نجس ب ن ب حس اًحاحثن  المو 

ب ن المسن المخوسعة في موزًخاهَا هي: "كل اًخجمـاث اًتي ًلسز  5903 -5999الا حعائي ذلال اًفترت ما تن  

وباًخالي فا ن  وسمة ك كصى حس.  059.999وسمة ب و ٌساوي ؿسذ سكانها  59.999ؿسذ سكانها ب و ًلي ؾن 

ذازيا ب و وػَفِا فيما ًخـَق بالمسن المخوسعة اًخحضر بالد زائص في اًواكؽ كان ذيملصافِا كدي ب ن ٍىون اكذعاذيا ب و ا 

 . (Sidahmed, 2016)ؿلى وخَ الرعوض

في ال نماظ الاكذعاذًة كير المخجاوسة، نلٌ ب نها ثـخبر مـؼم ُشٍ  وحتمثيثاهَا: المـاًير الاكذعاذًة واًوػَفِة: 

ؽ الاكذعاذًة، وب نها ثضم  وحست وػَفِة ؿلى  3099وضاظا وثخىفي بها  39المسن المخوسعة ًخوظن المضازً

ضترظ ب ن ٍىون  من سكان ُشٍ  % 12ال كي، نلٌ ثـخبر كعحا ُاما لدشة مخخَف اًًضاظاث واًوػائف، وٌ

ة ومخخَف المسن ٌض خلَو لى اهدضاز المِن الذصت والمصانز اًخجازً ن في اًًضاظاث كير اًززاؾَة. بالا ضافة ا 

الرسماث وتـغ المؤسساث اًعياؾَة، نلٌ حتميز باًخعوز اًسرًؽ ٌَلاؿست اًعياؾَة لا س يما كعاغ اًعياؿة 

ذكاملة لا تسّ من زتط الملِاش الاكذعاذي وحتى حىون المسًية ػاُصت عمصاهَة م  .( 5993)ىزازي، والرسماث

ًدلي ب ن جضكل ُشٍ ال ذيرت في الدزائص ب ساسا لا قنى ؾيَ في عمي اًحياء  بالصوز المجالي ٌَمسن المخوسعة، وً

الدِوي سواء ثـَق ال مص بمخعَحاث اًخنمَة الدِوًة راتها ب و باًخحكن في اوسجام اًخـمير، فالمسن المخوسعة لا 
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سن ؾحوز ب و مصانز مصوز ب و ىزوخ تجصًبي تي ًًدلي ثعوزُا وـوامي ثواظي اكذعاذي يمىن ب ن حىون م

ووػَفي حلِلي تن  اًحُئة الذضرًة )ؾواصم ثواسن جهوًة، ؾواصم فصؾَة( والمسن الصاذََة. والمسن المخوسعة 

ب ن تمثي ؾيصرٍن في  اًتي ثـس فـلا ثواظلا ٌَخنمَة الدِوًة في هلعة وظَِا وحكامَِا مؽ اًخنمَة المحََة ًًدلي

ظاز الذَات الدَس واًدس َير اًحـَس ؾن اًِيمية اًتي تمازسِا المسن اًىبرى من جهة. وثوفير الرسماث  اًيجاخ ُلٌ: ا 

في من جهة ب دصى، ومٌَ فا ن س َاسة المسن  ا المسن اًعليرت والمجال اًصً واًخجِيزاث اًتي لا جس خعَؽ ثوفيُر

 ق ٍتمحوز حول زلاج هلاظ عمي هي:  المخوسعة يجة ب ن ٍىون ًِا مضمون ذكِ

َاث ومساؿساث ماًَة دعوظَة. - أ  ً ظاز ب ا يجة مصاؿاتهلٌ في ا   جضجَؽ المسن المخوسعة وثعوٍصُ

ا مىِفا مؽ حجمِا ومحَعِا ًخجية اًخضرم اًـمصاني والمحاني اًثلِلة في اًـلٌزاث -ة يجة ب ن ٍىون ثـميُر

 واًحياياث اًـاًَة. 

ظاز اًخـاون ما يجة ب ن ٍىون تموًَِا مح -ؼح ظاز مخعط صامي ٌَخنمَة في ا  ي زؿاًة ذاظة من خاهة الصولة في ا 

 تن  المسن واًحلضياث. 

والمسن المخوسعة ؿلى المس خوى الاكذعاذي اًتي س َحصر مجال ادذعاظِا باًضروزت تن  اًحلضياث ب مصا لاتس 

اًحًِة الذضرًة اًـََا، وتشلع مٌَ لا وضاء وس َج ظياؾي جهوي سُذولص من ال وضعة المحصنة اًتي تهَكلِا 

س خىون المسن المخوسعة في الدزائص المحوز ال ساسي لمياظق اًخوسؽ الاكذعاذي وجصامج اس خلدال هلي المواكؽ 

اًعياؾَة وكل ال ؾلٌل المخـَلة تتركِة الاكذعاذ المحلً ًخفاذي جضدت وتمََؽ كافة اًبرامج وال ؾلٌل تن  ؿسذ هحير 

نثيرا ما حىون ناص ئة مثَلٌ كان الذال في الماضي. نلٌ اس خفاذث المسن المخوسعة في من المسن اًحلضًة اًتي 

الدزائص سواء اًساحََة منها ب و الصاذََة من تـغ الاسدثمازاث اًعياؾَة مثي اًضَف، سـَست، ثَازث 

ًيم راث واًسوكص وفصهست وب وضئت بها مٌاظق ظياؾَة... وب كَة ُشٍ المسن كاهت في ال ظي مصانز حضرًة ل كا

ق اهخلاء (5999)اًخَجاني، ظاتؽ سزاؾي ن ذزاسدٌا في مجال المسن المخوسعة ًًدلي ب ن حصمي تشلع ؾن ظصً . ا 

لى حصص َس اًخـمير الدِوي واًـمصاني تعوزت ؿامة من ذلال المسن المـيَة وثًس َق ال ؾ لٌل واًوسائي فيها ا 

. فالمسن المخوسعة ثخحسذ من ذلال ث(-)زحلٌني, ذثوحيهَ لا نحو مواكؽ ال وضعة الذضرًة المياس حة فحسة

 المجال، ونشلع من وػائفِا في ضحط وثوحَِ اٍنمو الذضري، ذوزُا المجالي اًِام واًفـال في الصًيامِىِة وثب ظير

ؿاذت اًيؼص من ظصف الصولة في اس خللال  شا با  لى ذوزُا في ثواسن اًض حىة اًـمصاهَة تعفة ذاظة وُ بالا ضافة ا 

َكلة الميؼومة الذضرًة. وؿَََ فذحسًس المسن المخوسعة ٍكون في وػَفتها اًتي ثؤذيها في َُكلة المجال  المجال وُ

ٌَحفاع ؿلى هؼام حضري مذكامي ومذواسن، وتخفِف الرياق ؿلى اًخجمـاث الذضرًة اًىبرى، وثب ظير المسن 

لى ب دصى كَيمِا والطي يخخَف من مسًية ا  فالمسن المخوسعة يجة ب ن  .(5993)ىزازي، اًعليرت المخواخست في ا 

في، وذاظة ال وضعة حىون مجالا  حضريا لمخخَف ال وضعة اًتي لا ثخوفص ؿَيها المسن اًعليرت والمجال اًصً

ة واًتي ثـخبر ؿاملا ًلاس خلعاة والاسدثماز واًخنمَة.   اًعياؾَة واًخجازً

 ب همَة المسن المخوسعة في ثيؼيم المجال الا كَيمي تولاًة ثَازث: .5

 لذضرًة:ذوز المسن المخوسعة في حىثَف اًض حىة ا  .0.5

ن ال همَة المـعات في اًس يواث ال ذيرت ٌَفئاث اًـمصاهَة تجـي المسن المخوسعة جضكل حَلة اًوسط في  ا 

ًزامِة فصضت هفسِا ؿلى  شٍ ال همَة لم حىن من باة اًعسفة تي خاءث نيدِجة ا  اًِيرازهَة اًـمصاهَة، وُ

لى اٍنمو  اًسَعاث اًـمومِة لا ؿاذت اًيؼص في ثواسن اًض حىة الذضرًة ًخسازك اًسَحَاث واًيلائط اًتي ب ذث ا 
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جصاس  اًـمصاني المخعاؿس ٌَمسن اًىبرى ؿلى حساة المصانز الذضرًة والمسن اًعليرت. ومن ُشا الميعَق يمىن ا 

كَيم ولاًة ثَازث، وس يـتمس  ذوز المسن المخوسعة في حىثَف اًض حىة الذضرًة وثيؼيم اًَِكل الذضري بمجال ا 

حعاء في ثعيَف المسن المخوسعة واًتي في ُشٍ الصزاسة ؿلى الم  ـَاز الصيملصافي الطي اؾتمسٍ الصًوان اًوظني ًلا 

حعائَاث س ية  099.999 –29.999حسذ ؿسذ سكانها ما تن   وسمة حِر نجس ب ن ولاًة ثَازث حسة ا 

ب ن تحخوي ؿلى زلازة  مسن مذوسعة الذجم وهي باًترثُة : اًسوكص،  كصر اًضلالة، فصهست، وكس ثحن   5902

الا ظاز الذضري اًياتج ؾن اًخحضر الاس خثٌائي كير مذواسن، فميعلة ولاًة ثَازث بها ؿسذ كََي وسخِاً من المسن 

 59.999و 2999في اًلاًة مسن ظليرت ًتراوخ سكانها تن   المخوسعة. ناَُم ؾن ب ن ُشٍ اًخجمـاث هي

، ولما كان مجال الصزاسة واسـا ًلعي حزءا هحيرا من ولاًة ثَازث واًتي ثلسز (PAWT, 2018)وسمة 

كلم5992.992مساحتها تؼ: 
5 

في ؿسذ سكانها     وثضم زلازة مسن مذوسعة ثدداؿس في موضـِا الدلصافي وثخفاوث

هيا سنرنز ؿلى مسًية اًسوكص اًتي ثـسّ نمور خا بازسا ٌَمسن المخوسعة، حِر ب نها المسًية اًثاهَة تـس مسًية فا 

ثَازث في ؿسذ اًسكان وتحخي اًصثحة اًثاهَة في اًِصم اًـمصاني راث حجم حضري هحير، نلٌ ب ن موكـِا المتميز ؿلى 

ق اًوظني زقم  و اًعصً ًخلاء ب هم اًعصق اًصئُس َة وُ مؽ  53ب حس ب هم محاوز اًعصق اًصئُس َة في الدزائص ؾيس ا 

لن  اًولائَن  زقم  لى مصنز اًلصاز من المسًية ثَازث  95و 93اًعصً كَيم حضري ب كصة ا  حـي منها مسًية اًسوكص ا 

 .(SCU, 2014)ؿاصمة اًولاًة

عة زقم ) خضح من ذلال الرصً ( ب ن مسًية اًسوكص واًتي ثـخبر نمورخا بازسا ًـىس اًوسن الذضري ٌَمسن 5وً

لى  5وسمة/ كلم 050المخوسعة في ولاًة ثَازث حتميز جىثافة سكاهَة ؿاًَة  ثخجاوس   5099وثعي في المسًية ا 

ن/كلم
5

اًىثافة اًسكاهَة المصثفـة ثيافس مسًية ثَازث ؿاصمة اًولاًة واًتي ثعيف ضمن المسن  ، فِيي بهشٍ

حعائَاث  5وسمة/كلم 5050اًولائَة اًىبرى واًتي تَلت بها اًىثافة اًسكاهَة ذاذي المسًية  )  5902حسة ا 

عة زقم) ن ذلّ ؿلى شيء فِو ًسلّ ؿلى اًثلي اًسكاني واًوسن الصيم5ب هؼص الرصً شا ا  لصافي الطي حتميز تَ ((، وُ

مسًية اًسوكص في حىثَف اًض حىة اًـمصاهَة بالمجال الا كَيمي ٍصحىز ؿلى المياظق والمسن راث اًىثافة اًسكاهَة 

المصثفـة واًتي ًِا وسن ذيملصافي هحير في ؿََة اًخـمير واًخوسؽ اًـمصاني ؿلى مس خوى المجال الذضري ٌَولاًة، زغم 

ا في حىثَف اًض حىة ب ن ُشا المجال ًخىون من ص حى لا ب ن ثب زيُر ة عمصاهَة مرمة من المسن اًعليرت ا 

  الذضرًة ًحلى ضـَف بالملازهة باًوسن اًسكاني واًىثافة اًسكاهَة ًِشٍ المسن.
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ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة، ولاًة ثَازثالمعسز:  نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى مىذة الا حعاء، مسٍصً  .5902، من ا 

  

 
 

 

من المساهن ثترنز في مسًية اًسوكص، نلٌ ب ن  % 29ذلال مخعط اًخياسق الذضري نجس ب ن ومن 

حا مذا ًحن  اًِيمية الذضرًة ًِشٍ المسهَة ؿلى المجال   .(SCU, 2014)جمَؽ ُشٍ المساهن حضرًة ثلصً

 اًسوكص ثَازث
كصر 

 اًضلالة 
 اًصحوًة ملَلة مسزوسة مرسًة فصهست

ؿن  

 هصمس
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 حلٌذًة

وذاي 

 ًَلً 
 الصحموني

ؿن  

 الطُة

2016 232391 83490 62842 56168 33876 12702 2260 20119 18345 13913 13771 10554 18974 26821
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2018 238590 85844 64614 57752 34831 13061 2289 21509 18862 14305 14160 10851 19509 27160
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ثعوز سكان ب هم المسن اًتي تمثي مصانز ذوائص وتلضياث في ولاًة ثَازث(:2(اًضكل زقم 

2016

2017

2018

ة اًبرمجة ًولاًة ثَازث، الذوًَة الا حعائَة، المعسز:  نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى مـعَاث مسٍصً  .2018من ا 

عة  2018اًولائي اًخَازتي س ية  اًىثافة اًسكاهَة واًوسن اًسكاني ًحلضًة اًسوكص في المجال(:1(زقم الرصً  



  

427 
 

ة في محَعِا  وؿلى ُشا ال ساش فا ن مسًية اًسوكص في مجاًِا الذضري تحافغ ؿلى ؿلاكاتها اًلوً

ية المجالي، مؽ ثَازث ومؽ حزء هحير من مٌعلة اًسِوة تب كهَِا حٌوة اًولاًة، مذا حـي ُشٍ المسً 

ِا  لى فصهسا قصبا، وً ا مذص حِوي عمصاني يمخس من مسًية مرسًة شركا ا  ثخوسؽ مٌعلة هفورُا باؾخحازُ

يا ًؼِص الصوز اًِام لمسًية اًسوكص في  .وسنها اًـمصاني في حىثَف اًض حىة الذضرًة بهشا المجال وُ

ضري زئُسي حىثَف اًض حىة الذضرًة من ذلال اًترنيز المس خلعة من كدي ُشٍ المسًية نلعة ح

لى  ، وثؼِص بها اًىثافة اًسكاهَة بمـسل مصثفؽ ب نثر حتى من مذوسط اًىثافة % 19تًس حة ثعي ا 

شا اًضلط ص(PDAU, 2012) 5992( س ية 5ن/كلم 091.5تولاًة ثَازث ) سًس اًترنز ؿلى . وُ

ًـاذل زلازة ب ضـاف نثافة مجاًِا الذضري ؿلى  5ن/كلم 339مس خوى مسًية اًسوكص والملسّز تؼ 

مس خوى الصائصت. و باًخالي ثـس مسًية اًسوكص المسًية الذضرًة راث اًحـس الا كَيمي ذون ثـزٍز ذوزُا 

ا حجلٌ في المجال، زغم كصة في اًِيرازهَة الذضرًة من ظصف اًخجمـاث اًـمصاهَة ال دصى ال ظلص منه

لا بمسافة  كلم حٌوبا ؿبر  52المسافة تُنها وتن  مسًية ثَازث ؿاصمة اًولاًة واًتي لا ثحـس ؾنها ا 

ق اًوظني زقم  ، حِر لا ًوخس في اًحلضياث اًخاتـة لصائصت اًسوكص ب ي مسًية في مثي ُشا 53اًعصً

ض حىة الذضرًة، فِيي تحخي المصثحة اًثاهَة تـس الموكؽ يمىن اؾماعذُا ثضكل ذاض كهـَاز  في حىثَف اً 

مسًية ثَازث اًـاصمة المصنزًة ٌَولاًة من حِر ) اًسكان، مـسل اٍنمو الذضري، اًِيرازهَة الذضرًة، 

 حصنز اًًضاظاث الاكذعاذًة، الرسماث...(. 

ة:5.5  .     ذوز المسن المخوسعة في ثـزٍز اًوسن الذضري ٌَخجمـاث اًـمصاهَة اًثاهوً

ة، ث  َاث ثـزٍز اٍنمو الذضري في المصانز اًـمصاهَة اًثاهوً  ً َة من ب  ً ـخبر المسن المخوسعة بهشٍ اًولاًة ب

حِر ب هَ يمىن الاس خسلال ؿلى رلع من ذلال زلازة ملاًُس حضرًة ثبرس ذوز ُشٍ المسًية 

شا ما ًخجلى في الميزاث اًخاًَة:    ومكاهة وسنها الذضري بمجال هفورُا، وُ

اًعحَـي ٌَخوسؽ اًـمصاني المتزاًس بهشٍ المسًية هفسِا، واًتي ثلعي مساحة ب نثر الاس تمصاز  -

كَيم  299من  و ما ًـني ب نها تمثي وحست حضرًة مذوسعة الذجم بالمجال الذضرًة با  ُىذاز وُ

 ذائصت اًسوكص. 

ب نبر مسًية مذوسعة تمثي حَلة زتط تن  اًخجمـاث الذضرًة والمسن اًعليرت ال كي منها حجلٌ  -

ق اًوظني زقم  ، نلٌ ُو الذال في مسن: ثوس يٌُة وس َس ؾحس اًلني، وفايجة، 53ؿبر اًعصً

 .5952وسمة في حسوذ ب فاق  02.999وملاهو واًتي لا ًخجاوس ؿسذ سكانها 

ثخفوق مسًية اًسوكص كهسًية مذوسعة ؾن جمَؽ المسن اًواكـة في مجال الصائصت، ورلع من  -

 ب ساسِا تحسًس المسًية حسة اًصثحة اًتي تحخَِا ذلال مؤشراث اًخحضر واًتي يمىن ؿلى

 ( ب سفله(. 5في اًِيرازهَة الذضرًة تن  المسن ال دصى )ب هؼص الدسول زقم )

 .5992مؤشراث اًخحضر لمسن تلضياث ذائصت اًسوكص في اًض حىة الذضرًة س ية (: 5الدسول زقم )
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 المؤشر         

 اًحلضًة

المضازًؽ  مـسل اًخحضر اًسكان

 ةاًحلضً

المصافق الميجزت 

 تن  اًحلضياث

وحوذ تجمـاث 

 حضرًة

المصافق 

 اًىبرى

 93 93 95 95 95 93 اًسوكص

 95 99 99 99 99 - فايجة

 95 99 90 90 99 - ثوس يٌُة

 95 99 99 - 99 - س َسي ؾحس اًلني

نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى مخعط اًخياسق الذضري ًحلضًة اًسوكص، المعسز:   .03، ض 5900من ا 

 %0.93ؾصفت مسًية اًسوكص مـسل نمو هحير تَلت وسخذَ  0332-0321وذلال اًفترت الممخست تن  

ا الذضري ػاُصت اًنزوخ  شا ناتج ؾن خارتَة ُشٍ المسًية من المسن المخوسعة وكس ساذ من نموُ ، وُ

ٍيها هدِجة ال وضاغ الاكذعاذًة وال مٌَة اًتي ؾصفتها ولاًة ثَازث، حِر تمثي  في ا  مسًية اًسوكص اًصً

كَيم اًولاًة والطي ًضم  % 12ًوحسُا حوالي  حلٌلي سكان ا  تلضًة بما فيها مسًية اًسوكص  05من ا 

كَيمَا بامذَاس من ذلال مس خوى المصافق والرسماث اًتي جسمح ًِا  واًتي تمثي ملص الصائصت وكعحا ا 

. وباًخالي فمسًية اًسوكص ًِا (SCU, 2014)تب ذاء وػَفة الاس خلعاة واًخنمَة المحََة بهشٍ اًولاًة 

ة بمجاًِ ا الذضري، وذوزُا في ثـزٍز وسن هحير في اسدِـاة اًىثير من سكان اًخجمـاث اًثاهوً

ة في اًض حىة الذضرًة اًتي تهيمن ؿلى مجاًِا اًـمصاني. فمسًية اًسوكص  اهسماح ُشٍ اًخجمـاث اًثاهوً

لى  0311ب ظححت مسًية مذوسعة مٌش س ية  كهسًية في اًصثحة اًثاهَة تن  مسن اًولاًة، ولا ساًت ا 

دِح ًيا تحََي في اًض حىة الذضرًة ؿبر   اًَوم تحافغ ؿلى ُشٍ اًصثحة  كَيم اًولاًة. وً  مجال ا 

كَيمَخن  مخخَفذن ، حِر ثؼِص ال ولى في  المؤشراث اًوازذت في الدسول ب ؿلاٍ اٍتمَيز تن  وحسثن  ا 

 02مصنز تلضًة اًسوكص هحلضًة حضرًة يهيمن ؿَيها كعة حضرًة بحجم مسًية مذوسعة )ثـاذل 

هلاظ( ثم مصانز تلضياث س َسي ؾحس اًلني )هلعخان( 2هلعة(، ب ما اًوحست اًثاهَة فذتمثي في ثوس يٌُة )

وفايجة )هلعخان(، وكلِا مسن ظليرت في ظوز اٍنمو في اًترثُة من حِر اًِيرازهَة الذضرًة حِر 

لى  09ثفعَِا تن   لى مصثحة المسن المخوسعة، وػَت تمثي مصانز حضرًة ومعاذز  03ا  هلعة ٌَصقي ا 

ُا المسًية اًوحِست اًتي تمثي مسًية بحجم مذوسط في مجاًِا هجصت سكاهَة نحو مسًية اًسوكص باؾخحاز 

لى ب ن ثلِيم ُشٍ المؤشراث ٍىون وفق مـاًير ب و ملاًُس هلعَة كاًخالي:  كَيمي. وتجسز الا صازت ا  الا 

وسمة، وهلعة واحست  39.999باًًس حة ٌَسكان تميح زلاج هلاظ ًكل لٍـة حضرًة ثضم ب نثر من 

لى هلعخان ه 0ل كي من ُشا اًـسذ. ومن  في حن  المضازًؽ  %29لمـسل اًخحضر اتخساء من  5لعة ا 

هلاظ ًكل لٍـة حضرًة وهلعة واحست ًكل مصفق  3اًحلضًة هلعخان ًكل مشوغ، نلٌ حنمح زلاج 

لى  من المصافق الميجزت تن  اًحلضياث وحتمثي دعوظا في مِاٍ اًشة، اًعاكة، وثوظَي ص حىة اًلاس ا 

 المسًية. 

ة اًتي جضكلت حول المجال الا كَيمي لمسًية اًسوكص كان تفضي اًخوسؽ ومـؼم اًخجمـ اث اًثاهوً

فِة 5999اًـمصاني الطي ؾصفذَ ُشٍ المسًية مٌش س ية  ، فلس كان ٌَِجصت اًـىس َة باتجاٍ اًلصى اًصً
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ا سكانها س يواث اًدسـَياث ذوز هحير في ثـمير ُشٍ اًخجمـاث وس َاسة اًخنمَة اًصًفِة  اًتي هجصُ

ثحًتها اًسَعاث المحََة، حِر نجس مثلا لٍـة الرصتة وتوهصيمة ب ذشتا في اٍنمو اًـمصاني تـوذت اًتي 

ة تحَط بالمسًية  لى تجمـاث ثاهوً لى ُشٍ اًلصى اًتي تحوًت اًَوم ا  اًىثير من سكان المسًية ا 

ة. ـِا اًخنموً  وجس خفِس من وضاظاتها ومضازً

 
نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى من المعسز:   حعاء، ا  ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة، ولاًة ثَازث،  مـعَاث مىذة الا   .5902مسٍصً

( ب ؿلاٍ ب ن مسًية اًسوكص في ولاًة ثَازث ًِا ذوز هحير في اٍنمو 3ًلاحغ من ذلال اًضكل زقم)

س من وسنها  ة، حِر ب ن اًِجصت اًسكاهَة باتجاٍ ُشٍ اًخجمـاث ٍزً اًـمصاني ٌَخجمـاث اًثاهوً

ة ذاظة منها المجاوز لمسًية ثَازث اًتي تحخي ب ؿلى قمة اًِصم الذضري، وً ـزس مكاىتها نخجمـاث ثاهوً

ا من المسن اًىبرى وؿاصمة اًولاًة، فٌجس ب ن المجمـة اًـمصاهَة الصحموني  كس  اًـمصاني باؾخحازُ

شا  5900-5990وسمة ذلال اًفترت ما تن   0995اس خلدَت  ب ي ذلال مست ؾش س يواث، وُ

وسمة ؿلى مس خوى  5530وسمة، وبمجموغ  2132ملازهة بمسًية ثَازث واًتي اس خلدَت  ؿسذ هحير

شا اًصقم ًـىس مسى ثـزٍز المسن المخوسعة في نمو  ة المجاوزت بمسًية ثَازث، وُ جمَؽ اًخجمـاث اًثاهوً

ة واًتي ثلؽ تحت ُيمية المسًية اًىبرى ثَازث ؿاصمة اًولاًة بحكن  اًلصة اًخجمـاث اًـمصاهَة اًثاهوً

لا ب ن ذوز المسن المخوسعة لا ًلي ثب زيرا ؾن ُشٍ المسًية اًىديرت  الدلصافي منها، ووكوؾِا مجاوزت ًِا، ا 

كَيمي في اًولاًة، فمنها مسًيدن  تـَستان حلصافِا ؾن مسًية ثَازث  في اًولاًة زغم تـسُا ؾن مجاًِا الا 

حساُلٌ في ب كصى شرق اًولاًة وحتمثي في كصر اًض 059ة  لالة واًثاهَة حتمثي في مسًية فصهست كلم ا 

لا تؼ  كلم  52وثلؽ في الديوة اًلصبي، باس خثٌاء مسًية اًسوكص واًتي لا ثحـس ؾن مسًية ثَازث ا 

 حٌوة ؿاصمة اًولاًة. 

 ثب زير المسن المخوسعة في اًخواسن الا كَيمي تولاًة ثَازث:   .3

كَيمِا ل نّ لم ًـس الاُماعم توػائف المسًية تلسز ما ب ظحح الاُماعم بح ا في ا  صهَتها ومسى ثب زيُر

يا ًخـَق ال مص بالمس خوى  را كاهت كاذزت ؿلى ثيؼيم مجاًِا المحَط بها، وُ المسًية ثفصط وحوذُا ا 

و من تن  المس خوياث اًتي حسذُا )مازك هوث( ٌَححر الدلصافي في عمََة الاس خلعاة  اًثاًر وُ

كَيمي الطي ثًتمي ا   و المجال الذضري ٌَمسًية في مجاًِا الا  خـَق ال مص بالا كَيم الذضري وُ ًََ، وً

اًوػَفي ب ي المجال الطي حصتعَ ؿلاكاث اكذعاذًة وذسماثَة بالمسًية وثـتمس الصزاسة ُيا نشلع ؿلى 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

ة (:3(اًضكل زقم  2014-2004هجصت اًسكان ما تن  مسًية اًسوكص وثَازث وتـغ اًخجمـاث اًثاهوً

ثَازث واذي ًَلً كصظوفة 

تاكسمت الصحموني 
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اًخسفلاث ال صزاض واًحضائؽ وال موال واًلصاز نلٌ ب ظحح ثياول المسًية ضمن اًض حىة نيلعة اًخلاء 

صٍن واًسَؽ. فالمسًية هي مصنز ؾلسي ثخلاظؽ فَِ كل محاوز لمحاوز اًعصق ب و ًخسفلاث المساف

را ب ذشنا في الاؾخحاز ب همَة المسن المخوسعة في (5900)هحُش، اًخحاذلاث ، وفي ُشا اًس َاق ا 

نها تمثي ب كعاة حضرًة لاتس منها ٌَخواسن اًـام في ثيؼيم  ًََ ساتلا فا  كَيمي مثَلٌ ب شرنا ا  اًخواسن الا 

كَيمَة يجة ب ن ثولي ؾياًة ذاظة اًخـمير واٍنهوط اًفـلً باًخنم  َة المحََة فا ن استراثَجَة اٍتهَئة الا 

هـاص المسن  ظاز ا  لصوز المسن المخوسعة في اًخنمَة اًضاملة لا س يما في مٌاظق اًسِول اًـََا في ا 

كَيمي ٌَمسن اًىبرى ٌَحفاع ؿلى اًخواسن الا كَيمي.  اًعليرت والذس من اًِيمية واًيفور الا 

 ط تن  المسن اًىبرى واًعليرت:. محاوز ٌَصت0.3

كَيمي تن  المسن اًىبرى لا س يما تن  مسهَة ثَازث واًتي ًعي  تمثي المسن المخوسعة محاوز ٌَصتط الا 

حعائَاث  وسمة( والمسن اًعليرت واًتي حتمثي في المصانز  500999) 5902ؿسذ سكانها حسة ا 

لى  59.999ن  الذضرًة واًخجمـاث الذضرًة واًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ما ت ك كصى حس،  29.999ا 

نّ  في سِي شدسو  مسًية اًسوكص بحجمِا الذضري وزلَِا اًسكاني وبحكن موضـِا الدلصافي وباًخالي فا 

كَيم ولاًة ثَازث فِيي تمثي محوز وؾلست زتط تن  اًـسًس ن المصانز والمسن الذضرًة اًعليرت ومسًية  با 

زُا كهحوز زتط وؾحوز استراثَجَن  ًؼِص من ذلال ثَازث اًتي تمثي مصنز اًولاًة وؿاظتها، وذو 

نما مصنز ؾلسي ثخلاظؽ فَِ كل 2اًضكل زقم ) (، حِر لا ثـس ُشٍ المسهَة مٌعلة ؾحوز فحسة وا 

 محاوز اًخحاذلاث واًعصق: 

مسًية اًسوكص هي المسًية اًوحِست من تن  الصن المخوسعة واًتي ثخعي مداشرت بمسًية ثَازث ؿبر  -

ق اًوظني  كَيم اًضلٌل الدزائص من 53زقم اًعصً ، والطي ًـسّ من ب هم المحاوز واًعصق اًصئُس َة في ا 

حِر حصنة المصوز واًيلي والمواظلاث، فِيي مسًية محوزًة ٌَصتط تن  مسًية هحيرت ؿاصمة اًولاًة 

كَيمي، وتن  مسًية مذوسعة ًِا وسنها الذضري والدِوي واًتي حتمثي  في        ؿلى المس خوى الا 

 ة ب فَو تولاًة ال قواظ حٌوبا.  سًيم

ثـخبر ُشٍ المسًية حَلة زتط تن  ؿست مسن ظليرت، فِيي محوز زتط ًفم اًـزلة ؾن ُشٍ المسن نلٌ  -

ق اًولائي اًصاتط تن  مسًية اًسوكص وس َسي ؾحس اًلني في الدِة اًشكِة ومؽ  ُو الذال في اًعصً

 مسًية ملاهو في الدِة اًلصتَة.

لى مسًية توصلِف ؿبر اًعصًق اًولائي زقم ثـس مسًية اًسوكص ب كص  - ة مسًية من المسن المخوسعة ا 

لا تؼ  95 لى مسًية ثَازث فِيي لا ثحـس ؾنها ا   39ملازهة تلصر اًضلالة وفصهست، فِيي ب كصة مسًية ا 

لا تؼؼؼ  ة تُنهلٌ في صكل  52كلم، وهي لا ثحـس ؾن مسًية ثَازث ا  كلم. فالمسافة حكاذ حىون مدساوً

 في اًضلٌل وزب سَ في الديوة.  مثَر كاؿسثَ
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كَيمي تن  مسًية ثَازث في صلٌلا في سِي شدسو وتن   - تمثي مسًية اًسوكص محوز زتط واثعال ا 

ًخلاء اًعصًق  زلاج مسن سِحَة في الديوة وهي: س َسي ؾحس اًلني وهـيمة وثوس يٌُة ورلع ؾيس ا 

ق اًولائي زقم  53اًوظني زقم    ((.0)ب هؼص اًضكل زقم ) 93مؽ اًعصً

كَيمي دعوظا حول اًعصًق  - ثؼِص اًض حىة الذضرًة مماعسىة مؽ مسًية اًسوكص في مجاًِا الا 

و  53اًوظني زقم  بحَر تمثي ُشٍ المسًية محوزٍ اًصئُسي في مجال اًيلي والمواظلاث، وُ

ق الطي ٍصتط الدزء اًضلٌلي بالدزء الديوبي من ولاًة ثَازث.    اًعصً

له ب ن مسًية اًسوكص حتميز بموضؽ حلصافي متميز باًًس حة لمجاًِا ( ب سف0ًخضح من ذلال اًضكل زقم )

كَيمي تن  مخخَف المسن اًعليرت ومسًية  كَيمي والذضري، فِيي تمثي ؾلست زتط ومحوز اثعال ا  الا 

ثَازث واًتي هي ؿاصمة اًولاًة وب نبر مسًية من حِر ؿسذ اًسكان والذجم الذضري، ونلٌ ًؼِص ًيا 

ٌعلة اهخلال تن  المسن اًضلًٌَة والمسن اًواكـة في حٌوبها وشركِا وقصبها، تب ن ُشٍ المسًية تمثي م 

كَيمي ل نها تمثي مٌعلة خضح ب ن مسًية اًسوكص ثؤذيّ ذوزا بازسا في مجاًِا الا  ؾحوز استراثَجي نحو  وً

لى خشة  َِا ا  ا ص حىة نثَفة من اًعصق اًوظيَة واًولائَة، مذا ًؤُ كل الاتجاُاث حِر ثـبُر

كَيمي في مخخَف ب صكا ة ويجـي منها محوز اثعال وظني وجهوي و ا  ل وسائي اًيلي والمواظلاث اًبًر

و ؾحازت ؾن  53الميعلة، ومن ب هم ُشٍ اًعصق اًتي ثـبر مٌعلة الصزاسة نجس اًعصًق اًوظني زقم وُ

ق زئُسي ٍصتط مسًية ثَازث من الدِة اًضلًٌَة اًلصتَة بمسًية كَيزان ويمخس نحو ب فَو ؿبر اًس وكص ظصً

في الدِة الديوتَة. وؿَََ يمىن فا ن ُشٍ المسًية تمثي محوز ثلاظؽ واًخلاء ص حىة اًعصق بالمجال 

كَيمي، ومذا ساذ من ب همَتها في ُشٍ اًض حىة ُو وكـِا ؾيس ثلاظؽ اًعصق اًصئُس َة اًوظيَة  الا 

اًعصق اًتي ثـبر  واًولائَة واًحلضًة، واهعلاكا من ُشٍ ال همَة اًتي تمثَِا ُشٍ اًض حىة اًىثَفة من

المسًية ب و اًتي تمص تضواحيها فا ن مسًية اًسوكص ب ضحت في اًـلوذ ال ذيرت بمثاتة ص حىة ؾيىدوثَة 

% من لٍوغ المواظلاث المخسفلة ؿلى حصاة 50ٌَعصق اًصئُس َة واًتي ثلسز وس حة المواظلاث تؼِا 

يا نجس ب ن من تن  ب هم زلازة ظصق زئُس َة هي : اًعصًق اًوظني زقم  اًولاًة من ال كاًيم المجاوزت، وُ

ا ًومِا  39و 53 كَيم من حِر نثافة المواظلاث وحصهَة اًيلي حِر ثـبُر وثـسّ المسًية اًثاهَة في الا 

مصهحة  1122الطي ثـبٍر حوالي  53ال لاف من المصهحاث نلٌ ُو الذال في اًعصًق اًوظني زقم 

ق اًوظني  . وتياء ؿلى ُشا يمىن (SCU, 2014)مِا مصهحة ًو  5299والطي ثـبٍر  39زقم  واًعصً

اًلول تب ن مسًية اًسوكص تمثي شريان حِوي ًض حىة اًيلي والمواظلاث في ولاًة ثَازث لا س يما فيما 

ًخـَق توسائي اًيلي الزاؾي واًيلي اًـمومي ٌَحضائؽ وال صزاض، فِيي محوز اثعال تن  مسن 

يوة باتجاٍ ال قواظ، اًىبرى مثي اًضَف، كَيزان، ؿن  الصفلى، ثُسمس ََت، ومسن ب كاًيم الد 

  اًحَغ، اًيـامة، ثضاز. وكلِا ثـس مسن زئُس َة ًفم اًـزلة ؾن مسن الديوة اًواكـة في اًعحصاء.
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 .  محاوز ٌَخنمَة المحََة: 5.3

ثـخبر مسًية اًسوكص المسًية اًوحِست المصشحة مس خلدلا من تن  المسن المخوسعة الذجم اًتي يمىن 

لى معاف الم سن اًىبرى، فِيي المسًية اًتي ًخوكؽ ب ن ًخجاوس ؿسذ سكانها الذضر ب ن حصقى ا 

شا الذجم من اًسكان ًياسة المسن اًىبرى، وباًخالي ُشٍ المسًية كاذزت ؿلى  059.999 وسمة وُ

َِا ًخَـة ذوز وب ذاء المسًية  لى مصثحة كعة اٍنمو الاكذعاذي ذاظة وب ن كل اًـوامي ثؤُ الازثلاء ا 

وفي اًواكؽ ب ن  .(PDAU, 2012)2025 حسوذ س ية ًية اًىديرت مس خلدلا فيالمخوسعة حاًَا والمس

كَيم ولاًة ثَازث لا س يما ثلغ  ُشٍ المسًية تمثي محوز اس خلعاة ُام لمخخَف المسن اًعليرت في ا 

زت ًِا في مٌعلة سِي شدسو والميعلة اًسِحَة بما فيها اًخجمـاث اًـمصاهَة اًعليرت المحَعة بها المجاو 

وسمة، حِر حصثحط مـِا تـلاكاث اكذعاذًة من حِر  5999واًتي لا ًخجاوس ؿسذ اًسكان بها 

ؽ اًتي جس خفِس منها  ة ومٌاظة اًضلي من ذلال الاسدثمازاث والمضازً ثوفير الرسماث اًضروزً

لى اًخحاذل اًخجازي مؽ تـغ المسن اًعليرت نلٌ ُو الذال باًًس حة الم سًية من اًولاًة، بالا ضافة ا 

لمسًًتي ملاهو وتوصلِف اٌَخان ثلـان تن  مسًية ثَازث كهسًية هحيرت ومسًية اًسوكص كهسًية 

لا ب نهلٌ حصثحعان ب نثر بمسًية اًسوكص، مذا يجـي من الممىن ثعوز ب وخَ اًخكامي تُنهلٌ وتن   مذوسعة، ا 

نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿ المعسز: من  لى مخعط اًخياسق الذضري ًحلضًة ثَازث واًسوكص.ا 

كَيم ولاًة ثَازث(:4اًضكل زقم )  مسًية اًسوكص مسًية مذوسعة محوزًة في الدزء اًضلٌلي ال وسط با 
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ؽ اًعياؾَة الدسًست  (.  PAWT, 2018)اًسوكص من ذلال تحسًس وػائف محسذت فيما ًخـَق بالمضازً

كذعاذي ) را اؾخبرنا ب ن مسًية اًسوكص تمثي حوط ا  (، حِر ٍتمثي bassin économiqueوا 

ة: ال ول ب سا تمثي ذوزُا في َُكلة اًخنمَة الاكذعاذًة تيوؿن  ب ساس َن  من اًًضاظاث اًخنموً سي وٍ

ف ثَحَة احذَاخاث سكان المصانز الذضرًة والمجال اًصًفي في المجال المحَط بها، واًثاني في اًسَؽ 

هخاح  ة منها ذاظة، والمساهمة في تحسن  الا  كَيمي اًلصً الميخجة واًتي ثلسمرا ُشٍ المسًية لمجاًِا الا 

ُشٍ المسًية من ثَازث صلٌلا  المحلً والرسماث الملسمة ٌَسوق في حوط الذَات الطي تهيمن ؿَََ

حتى تلضًة ؿن  الطُة حٌوبا ومن توصلِف في اًضلٌل اًشقي حتى تلضًة ثوس يٌُة وشحيمة في 

الديوة اًلصبي. فاًًضاظ ال ول الطي ثؤذًَ المسًية في مجال اًخنمَة المحََة ًـس ب نثر ذًيامِىِة وب نثر 

الصيملصافي الطي ثـصفَ اًخجمـاث اًـمصاهَة ذًيامِىِة ثسخة اًضلط المتزاًس ؿَيها من ظصف اٍنمو 

حة منها كاًفايجة وثوس يٌُة وس َسي ؾحس اًلاني وهـيمة. وب ما اًًضاظ اًثاني فيمن ب ن ثـوط تَ  اًلصً

كَيمِا الا ذازي ومنها ثوس يٌُة وفايجة  هخاح اًززاؾي الطي ثـتمس ؿَََ اًحلضياث اًخاتـة لا  المسًية الا 

شٍ اًخحولا ا ؿلى المسى اًحـَس وس َلة ًَِكلة اًخنمَة المحََة وس َسي ؾحس اًلني، وُ ث يمىن اؾخحازُ

ا ؿلى اًوػائف الاكذعاذًة اًصئُس َة اًتي س خىون اًـموذ اًفلصي  من ظصف المسًية تترنيُز

لاكذعاذُا لا س يما مٌعلة وضاظاث ثعيَؽ الميخوخاث الذَواهَة )الدَوذ، اًعوف واًوجص 

لى اسدثما ز المشوغ المصثحط بمعفات اًيفط اًتي سدٌعَق بها ال صلال مؽ ومض خلاتها...(، بالا ضافة ا 

ُشٍ المسًية ب ن حىون مس خلدلا مٌعلة وضاظ  مذا ًؤُي .((SCU, 2014 5955معَؽ س ية 

 وكعة نمو اكذعاذي.  

مؤشراث اس خلعاة المسن المخوسعة ملازهة تحـغ المسن اًىبرى باًسِول اًـََا  (:3الدسول زقم )

 اًلصتَة. 

 المسن

 ؤشراث الاس خلعاةم

 المجموغ اًخـَيم اًـالي اًعحة اًعياؿة

 305.05 031.33 033.25 333.50 سـَست

 390.50 033.23 599.33 509.95 ثَازث

 00.99 - 33.53 0.30 اًسوكص 

 05.21 - 32.10 1.23 فصهست

كَيمَة ٌَسِول اًـََا اًلصتَة، ح المعسز:  ف. : تخصر 33، ض 5المخعط الدِوي ٌَتهَئة الا 
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كَيمَة ٌَسِول اًـََا اًلصتَة، ح المعسز:  نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى المخعط الدِوي ٌَتهَئة الا    : تخصرف. 35، ض 5من ا 

 

( ب ؿلاٍ ب نّ مسًية اًسوكص وفصهست لهلٌ وسن هحير في اًخنمَة المحََة في ولاًة 2من اًضكل زقم ) ًخخنّ  

لٌ  من المسن المخوسعة ر اث اًصثحة اًثاهَة في اًِصم اًـمصاني  ذاظة في كعاغ اًعحة ثَازث، باؾخحازُ

كَيم اًسِول اًـََا اًلصتَة، نلٌ ُو الذال باًًس حة لمسًية  لى خاهة المسن المخوسعة ال دصى با  ا 

الذساس ية تولاًة سـَست ومشًة وؿن  اًعفصاء تولاًة اًيـامة، في حن  ًحسو ب نهلٌ ب كي مكاهة من 

شا ثسخة حصنز اًعياؿة ثضكل هحير في مسًية ثَازث واًتي ثـس ُشٍ المسن في كعاغ اًعي اؿة، وُ

كَيم ولاًة ثَازث، فمؤشر الاس خلعاة بمسًية اًسوكص  لذس ال ن كعحا ظياؾَا ظاؿسا ؿلى مس خوى ا 

فوق مؤشر الاس خلعاة مسًية  حا من مؤشر الاس خلعاة لمسًية مرسًة وً ب نبر تب زتـة ب ضـاف ثلصً

لازة مؤشر اس خلع اة مسًية اًسوكص في اًعياؿة مؤشر اس خلعاة مسًية فصهست زغم ب هَ فصهست، وً

كَيم اًسِول اًـََا اًلصتَة.  ب كي جىثير من مؤشر الاس خلعاة باًًس حة ٌَمسن المخوسعة ال دصى با 

شا لا ًـني ب ن المسن المخوسعة اًتي ثخجسس في مسًية اًسوكص ننمورح بازس لصيها ثب زير محسوذ في  وُ

ب ن ذوزُا ًضاهي ذوز المسن اًىبرى نلٌ           كعاة حضرًة، تي باًـىس نجساًخنمَة المحََة ك  

ُو الذال في مسًية ثَازث. نلٌ هلاحغ من ذلال الدسول ب ؿلاٍ ب ن المسن المخوسعة في ولاًة ثَازث 

والمتمثلة في اًسوكص ذاظة، ب نها حتميز بمؤشراث مذوسعة ملازهة بالمسن اًىبرى في كعاغ اًعحة، 

ـَفة في كعاغ اًعياؿة ومٌـسمة تماما في كعاغ اًخـَيم اًـالي، حِر حصاوخ لٍوغ المؤشراث ًىنها ض 

فلط ملازهة بمسًية ثَازث واًتي تمثي ؿاصمة اًولاًة حِر تَف لٍوغ مؤشر  05و 09ما تن  

شا ًـني ب ن مسًية اًسوكص باًصغم ب نها ثَـة ذوزا هحيرا390.50الاس خلعاة بها  في اس خلعاة  . وُ

ص في اًلعاغ اًعياؾي واًخـَيم الا لى ثعوٍ لا ب تها لاساًت بحاخة ا  سدثمازاث واًخنمَة المحََة بهشٍ اًولاًة ا 

ىنها ب كي  اًـالي، حتى حىون مساهمتها في المس خوى المعَوة ب و ؿلى ال كي ملدولة عموما. وً

لذال في مسًية ثَازث اس خلعابا من المسن اًىبرى اًتي تهيمن ؿلى مجال اًسِول اًـََا اًلصتَة نلٌ ُو ا

 اًسوكص فصهست مرسًة ؿن  اًعفصاء  مشًة توكاًس الذساس ية

5,5 اًعحة  2,61 47,82 57,05 10,25 38,74 39,69

92,78 اًعياؿة  76,34 24,08 6,46 49,91 7,83 4,31
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مؤشراث الاس خلعاة لمسًية اًسوكص بالملازهة مؽ تـغ المسن المخوسعة باًسِول (:5(اًضكل زقم 
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لى امذلاوِلٌ كعحَن  خامـَن  من  لٌ كعحَن  اكذعاذًن  ظياؾَن  كسيمن ، بالا ضافة ا  وسـَست باؾخحازُ

ب نبر ال كعاة الدامـَة واًححر اًـَمي جس خفِس منهلٌ المؤسساث الاكذعاذًة في ُشا اًيعاق من 

كَيم اًسِول اًـََا )ب هؼص الدسول زقم )  (. ب ؿلاٍ (3ا 

كَيمي  (:0قم )الدسول ز ثب زير مسًية اًسوكص نلعة نمو في اًض حىة اًـمصاهَة ؿلى مس خوى المجال الا 

 .  5905ٌلضائصت ؿام 

 المسن
ؿسذ سكان  مس خوى اًِيرازهَة اًوػَفة

 المسًية

 ثب زير مذوسط ثب زير واسؽ 

 اًسوكص

مسًية مذوسعة 

 مذـسذت اًوػائف

كعة نمو اكذعاذي 

رو ذسماث 

 ب ساس َة

كَ  90المصثحة   23.999 يميا 

هـيمة4 ثوس يٌُة4 

س َسي ؾحس 

اًلني4 ذائصت ؿن  

 الطُة

ملاهو4 توصلِف 

4ثوس يٌُة 4 

فايجة4 س َسي   

 ؾحس اًلني

 ثوس يٌُة
مسًية ظليرت راث 

ة  ذازً  وػائف ا 
كَيم اًحلضي 05.999 محلً  95المصثحة   الا 

مصنز تلضي في 

 محَط محسوذ.

س َسي ؾحس 

 اًلني

مسًية ظليرت         

  ص حَ حضرًة
كَيم اًحلضي 09.999 محلً 95المصثحة   الا 

مصنز تلضي في 

 محَط مـزول

 هـيمة
مسًية ظليرت        

 ص حَ حضرًة 
كَيم اًحلضي 09.999 محلً 93المصثحة   الا 

مصنز تلضي في 

 محَط مـزول

نجاس اًحاحر بالاؾماعذ ؿلى مخعط اًخياسق الذضري المعسز:   : تخصرف. 5905من ا 

ا ثحَف مٌعلة هفور مسًي ا ؿلى المجال الذضري مسافة هعف كعصُ كلم ؿلى  39ة اًسوكص في ثب زيُر

ال كي وجضترك مؽ مسًية ثَازث في اس خلعاة ؿست مصانز وتجمـاث حضرًة مخخَفة ال حجام، فلس 

ب ظححت اًَوم ُشٍ المسًية جضكل كعة اٍنمو الاكذعاذي اًثاًر تـس كعبي مسًية ثَازث وسـَست 

كَيم اًسِول اًـََا اًل مذجص وذسمة في مسًية  0099، كان ُياك ب نثر من 5991صتَة.  ففي ؿام با 

را كاهت تجازت اًخجزئة هي المِيمية ) 20ًكل  0اًسوكص، ب ي وس حة  (، نلٌ تم جسجَي 0509وسمة. ا 

ومن ذلال  (.SCU, 2014)شرنة تجازت الزلة وص حَ الزلة اًتي تخسم جمَؽ اًحلضياث المحَعة  059

( ًخضح ب نّ مسًية اًسوكص راث ب همَة هحيرت في اًخنمَة المحََة وس خعحح 0( و)3قم )تحَََيا ٌَجسوًن  ز

شا ًـىس ب ن ُشٍ المسًية راث ثب زير وتـس  مٌعلة استراثَجَة في اس خلعاة الاسدثماز المحلً، وُ

كَيمي واسـن  في ولاًة ثَازث، بحَر تحخي المصثحة ال ولى في مجال ذائصت اًسوكص والمصثحة اًثاهَة ؿ لى ا 

كَيمي ًولاًة ثَازث، فِيي تمثي مسًية مذوسعة راث وػائف مذـسذت وفي هفس اًوكت  المس خوى الا 

كَيمي، بالملازهة بالمسن ال دصى اًعليرت تهيمن ؿلى مـؼم المصانز الذضرًة اًواكـة  هي كعة اكذعاذي ا 

لٌ ؾحازت ؾ ن مسًيدن  في ذائصت اًسوكص نلٌ ُو الذال في مسًًتي ثوس يٌُة وس َسي ؾحس اًلني وُ

ظليرثن  تاتـخن  لمسًية اًسوكص، نلٌ ب ن ًِشٍ المسًية اهفذاخ ؿلى مسن ال كاًيم المجاوزت لمجاًِا الذضري 

كَيم اًضلٌلي واًضلٌلي اًلصبي نلٌ ُو  لى مسن الا  ا اًواسؽ في اًخنمَة المحََة يمخس ا  فٌلاحغ ب ن ثب زيُر
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ا لمسًية توصلِف وملاهو، تي يمخس ثب زير  لى كاًة مسن الدِة الديوتَة اًسِحَة الذال في ثب زيُر ُا نشلع ا 

كَيمي لصائصت ؿن  الطُة المجاوزت لذسوذُا الا   ة. نلٌ ُو الذال باًًس حة ٌَمجال الا   كَيمَة والا ذازً

 : الرــاتمة

كَيم اًسِول اًـََا اًلصتَة  وس خزَط في ال ذير من ُشٍ الصزاسة ب ن ؿسذ المسن المخوسعة في ا 

را ب ذشنا هيا نجس مـؼم المسن  محسوذ خسا، وا  في الاؾخحاز المـاًير الصيملصافِة واًوػَفِة والاكذعاذًة فا 

ما مسن نبرى تمثي ؾواصم ًولاياث مثَلٌ ُو الذال في مسًية  المترنزت في ُشا اًيعاق من اًسِوة، ا 

فِة  ما جضكل تجمـاث عمصاهَة تحوًت من كعاؿاث سزاؾَة وكصى زً ثَازث وسـَست وثُسمس ََت. وا 

نز حضرًة وب ظححت اًَوم مسن ظليرت هدِجة هجصت سكان ال زياف لا س يما ذلال اًـشًخن  ثم مصا

ال ذيرثن  ثسخة اًؼصوف ال مٌَة اًتي مصث بها الميعلة ذلال اًدسـَياث، وهدِجة الدفاف الطي 

شٍ اًؼاُصت لا تخط تـغ المياظق من ب كاًيم  ضرة الميعلة ذلال اًس يواث اًـش ال ذيرت، وُ

نما جضترك فيها جمَؽ ولاياث المجال اًسِبي في اًلصة ولاياث الد زء اًلصبي من اًسِول اًـََا وا 

لى ب ن المسن المخوسعة في ُشٍ اًولاًة لا ًخجاوس زلازة مسن حسة مـاًير  الدزائصي. فلس ثوظَيا ا 

كَيمي وتـس تحَََيا ٌَمجال ا ثعيَفِا، وثحلى مسًية اًسوكص ثـس نمورخا بازسا ًِشا اًيوغ من المسن، لا 

لى ؿسّت هخائج ب ساس َة  كَيمي ثوظَيا ا  ا في اًخواسن الا  وذوز مسًية اًسوكص في المجال اًخَازتي وب ثصُ

ا فيما ًلً:   هوحزُ

ُياك ادذلال هحير في نمو المسن وثواسن اًض حىة اًـمصاهَة بالمجال الا كَيمي ًولاًة ثَازث،  -

ت ؾن مصانز حضرًة ثعلى ؿَيها حِر ب ن ُشٍ اًولاًة مـؼم اًخجمـاث اًـمصاهَة فيها ؾحاز 

وسمة مؽ  02.999مسًية لا ًخجاوس ؿسذ سكانها  59المسن اًعليرت وهي حاًَا ب نثر من 

ة في صكل كصى ومساشر مدـثرت. ًلاتله ؿسذ كََي خسا من المسن  مزيج من اًخجمـاث اًثاهوً

 المخوسعة لا ثخجاوس حاًَا زلازة مسن )اًسوكص، فصهست، كصر اًضلالة(. 

 مسًية اًسوكص ثاني ب نبر مسًية حضرًة تـس المسًية ال م )مسًية ثَازث( في مجال ثـخبر -

كَيم اًخَازتي، وهي اًوحِست من تن  المسن المخوسعة في ُشا المجال اًتي ًخوكؽ ب ن حصقى  الا 

لى معاف المسن اًىبرى مس خلدلا، هؼصا لما ثـصفَ نمو حضري شدًؽ ونمو ذيملصافي متزاًس  ا 

س يويا حِر ًخوكؽ ب ن ًعي سكانها ب نثر من  %5.90اًولائي الملسّز تؼ تجاوس المـسّل 

 . 5955وسمة في حسوذ ؿام  059.999

كَيمي في  - ثـسّ مسًية اًسوكص حاًَا نمورخا بازسا ٌَمسن المخوسعة اًتي ثضعَؽ تسوز اًخواسن الا 

ا ب نبر كعة حضري تـس كعة مسًية ثَازث يمىن ب ن ًـول  المجال اًخَازتي، ورلع باؾخحازُ

لى  كَيمي في المجال الممخس من سِي شدسو صلٌلا ا  ؿَََ في الاس خلعاة الذضري واًيفور الا 

 امذساذ هعاق اًسِوة حٌوبا.
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كذعاذي ٌضترك مؽ اًلعة الذضري لمسًية ثَازث في اًخنمَة  - تمثي مسًية اًسوكص كعة نمو ا 

حساج كَيمي لا س يما في  المحََة، فِلٌ اًلعحن  اًصئُس َن  في اًولاًة اٌلظٍن يمىنهلٌ ا  اًخواسن الا 

لى كاًة الذسوذ الديوتَة اًشكِة ٌَولاًة، ومذا ساذ  الميعلة الممخست من مسًية ثَازث صلٌلا ا 

من ب همَتهلٌ كهسًيدن  ب ساس َدن  في اًولاًة ُو كوؾِلٌ ؿلى محوز واحس والمتمثي في اًعصًق 

 كلم.  52بمسافة ثفعي تُنهلٌ لا ثخجاوس  53اًوظني زقم 

ا مٌعلة اس خلعاة في تمث - ي مسًية اًسوكص محوزا ب ساس َا من محاوز اًخنمَة المحََة، باؾخحازُ

حوط الذَات الطي ٍصنز ؿلى ب زتـة ب كعاة زئُس َة حتمثي باًترثُة حسة اًِيرازهَة 

الذضرًة في المسن اًخاًَة: ثَازث، اًسوكص، فصهست، كصر اًضلالة. حِر تحخي مسًية 

 تن  ُشٍ ال كعاة الذضرًة ال زتـة.  اًسوكص المصثحة اًثاهَة من

 
 اًحُدََوقصافِة:  المصاحؽكائمة 

 المصاحؽ اًـصتَة:  .0

كَيمَة واًخنمَة المس خسامة،  0/59اًلاهون زقم -  .02، ض 5990ذٌسمبر  02المخـَق باٍتهَئة الا 

 .91، ض 5995فِفصي  20المخضمن اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية،  95/95اًلاهون زقم -

، . الدزائص: ذًوان المعحوؿاث الدامـَةاًخحضر واٍتهَئة اًـمصاهَة في الدزائص(. 5999اًخَجاني، ة. ) -

 .51، ض 5999

)ب ظصوحة  اٍتمسذ الذضري والذصاك اًخيللً في اًيعاق الذضري لمسًية سعَف،(. 5900هحُش،غ. ) -

-53ض  ذنخوزاٍ(، كلَة ؿَوم ال زط والدلصافِا واٍتهَئة اًـمصاهَة، خامـة مٌخوزي كس يعَية، ض

39 . 

المَخلى  المسن المخوسعة في الدزائص "ذوزُا في اًخنمَة المحََة وفي ثيؼيم المجال،(. 0330ًـصوق، م. ) -

 . 0330سختمبر  55-50الدلصافي اًـصبي"،         خامـة كس يعَية، 

ًة ولا -ؾوامي اٍنمو الذضري في المسن المخوسعة "ذزاسة مِساهَة بمسًية اًـَمة (. 5993ىزازي،ح. ) -

)زسالة ماحس خير في ؿلم الاحماعغ الذضري(، كلَة اًـَوم الا سلامِة والاحماعؾَة، خامـة  سعَف".

  . 22-09-31الذاح لرضر، ض ض 

مجلة اًـَوم حالة صلٌل اًشق الدزائصي. -مفِوم المسن المخوسعة في الدزائص  ..(2005) كاتوص، غ -

  .505(، ض 53)الا وساهَة 

 ، الدزائص ذًوانوضـَة اًتراة اًوظني -استرخاغ اًتراة اًوظني -ص كسا الدزائث(. -زحلٌني، ص. )ذ -

 . 525-523المعحوؿاث الدامـَة،   ض ض 
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- ( . كَيمِا المجاوز،-ذوز المسن اًعليرت في تحلِق اًخواسن المجالي (. 5902قعير،ا  ) زسالة  حالة ذًضلة وا 

كَيمَة (، مـِس ؿَوم ال ز  ط واًىون واٍتهَئة اًـمصاهَة، خامـة ماحس خير في الدلصافِا واٍتهَئة الا 

  .09مععفى جن توًـَس، ض 
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 المسن اًعليرت في سِي اًسرسو، ذوزُا اًوػَفي وب ذائها المجالي

ؿائضة مزياني
(0)

ظَة ؾثمان 
(5)

 
(0)

صان خامـة اًـمصاهَة، واٍتهَئة الدلصافي اًفضاء مخبر الا كَيم، وتهَئة الدلصافِا كسم) ذنخوزاٍ ظاًحة  5 وُ
(5) 

صان خامـة اًـمصاهَة، واٍتهَئة لصافيالد اًفضاء مخبر اًـالي، اًخـَيم ب س خار  5 وُ

aicha_meziani@hotmail.fr  

 :مَرط

 تساًة في كان ثَازث، ولاًة في ذًيامِىِة ال نثر الميعلة والماص َة الذحوة بموظن المـصوف اًسرسو، ًـخبر

ة، فلاحِة كصى صكل ؿلى اسكان مصانز من لٍوؿة ؾن ؾحازت ثـميٍر  المزازغ من باًلصة ثوظَنها تم اس خـلٌزً

ضافة لى ا  ة س َاسة وفق ب شدغ توثيرت الاس خللال تـس ثـميٍر وثواظي نمى. والمحدضساث ذواوٍص ا   ملاٍصت ؾلازً

حا اًساتلة اًعوزت تيفس كاهت ب نها زغم المس خللة، الدزائص اىتهجتها لا اهَةالاصتر  اًفلاحِة اًلصى في متمثلة ثلصً  ا 

  .ادذَفت وب ذواتها ب ُسافِا ب ن

ة اًفلاحِة اًلصى تحوًت  حضرًة لٍـاث منها اًحـغ فب ظحح واحماعؾَا اكذعاذيا مجاًَا، والاصتراهَة الاس خـلٌزً

 واس خلدَت وثُسمس ََت، ثَازث لمجمـتي اًسكاني ٌَفائغ حضري تمسذ مٌاظق ب و حضرًة، ص حَ وب دصى

 جسرًؽ في ساهمت وباًخالي اًثاًر، اًلعاغ وب وضعة اًعياؿة قصاز ؿلى مخخَفة حضرًة ووػائف تجِيزاث

 نلٌ( 0320  ،0310 س ية) الاذازي اًخلس يم ذلال من اًحلضياث معاف الى تـضِا حصكِة تـس ولاس يما اًخحضر

 5992 -0355 اًفترت في اًـمصاهَة المجمـاث ؿسذ ثضاؾف فلس الميعلة في اًـمصاهَة اًض حىة تخىثَف سمحت

لى 05 من اهخلي)   .المخـسذت ووػائفِا اًسكاني لذجمِا باًيؼص ومذوسعة ظليرت مسنا وب ظححت ،(لٍـة 52 ا 

 اهسماجها مسى ما المجمـاث، ًِشٍ والاكذعاذًة المجاًَة اًخحولاث ذزاسة اًححثَة اًوزكة ُشٍ ذلال من نحاول

 ذيها؟ثؤ  اًتي والمجاًَة اًوػَفِة ال ذواز هي وما ٌَسرسو؟ الذضرًة اًض حىة في

 الذضرًة اًوػائف الذضرًة، اًض حىة اًخحولاث، اًعليرت، المسن اًخحضر، اًسرسو،: الصالة اًكللٌث

 :ملسمة

ًـُش ب نثر من زَثي اًسكان في اًـالم في اًوكت الذالي في المسن تـس جسازغ وثيرت اًخحضر 

ذاض ٌسيران في  تفـي حصنز ال وضعة واًوػائف بها. اًـالم اًـصبي عموما والملصة اًـصبي ثضكل

هفس اًس َاق، حِر سجَت ذولهم مـسلاث هحيرت. ؾصفت الدزائص ػاُصت اًخحضر مٌش اًلسم حِر 

لا ب نها كاهت محعوزت مجاًَا ولم ثـصف  ثـوذ خشوزُا اًخازيخَة لمخخَف الذضازاث اًتي مصث بها ا 

لا ذلال ال زتـون ؿاما ال ذيرت، حِر اتخشث صكلا من ب صكال الاه فجاز الذضري ثعوزا هحيرا ا 

mailto:aicha_meziani@hotmail.fr
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ر ب ن مـسل اًخحضر ثضاؾف مصثن  (Côte,,1994)الطي سؾزغ المضِس واًـلََاث والمجتمؽ هفسَ  ، ا 

 %(.52.30% ملاتي 30.03) 5992و 0355ما تن  

باًصغم من ب ن زَر سكان اًـالم ماسال ًـُش في ال زياف ب لا ب نهم ب ظححوا يمََون نحو اًخجمؽ 

ق نحو ق زو المسًية ًل وساظ اًصًفِة وكَط مساحتها فلم ثـس ُياك ب نثر، ال مص الطي سِي اًعصً

سا ب هخج ُشا اًلزو  .زيائَة مخسعة تن  ُشٍن اًوسعن  كَيمَا متميزا وفصً  ومسن تلضاث فيصكلا ا 

و اًلصوًة والمسن الذضرًة اًلصى ٌسمى ب ظحح اًِاذئ، المحَط  مِلاهيزيا حزٍصت في وضوحا ب نثر وُ

(AsianDéveloppent Bank, 2016) في الطي يمىن تمَيٍز فِون في اًسىن اًصً ، حِر ًليم اًصً

و ب نها  (Cavaillès Henri,1936) حسة من ذلال وػَفذَ، واًتي ؿاذت ما حىون سزاؾَة، وً

ة،  را ما ب ضَفت ًِا وػائفا ب دصى. اهدش ُشا اًيوغ من المجمـاث ب ًضا في اًعن  في راث كيمة ثاهوً ا 

في ب وائي اًثماهٌُاث ثضكل مفاحئ و  مذا ب حسج تحولا َُكلَا واسؽ تـس الا ظلاخ المخـَق باًخعيَؽ اًصً

ة  في في الماضي اًلصً  (Debarshi, 2018)شدًـا ًلاكذعاذ اًصً

فِة، سواء المخجمـة ب و المحـثرت  في ننمط اسدِعان في المياظق اًصً في ثعوز اًسىن اًصً

ميم ب ًضا وازثحعت باًحُئة المحََة الدزائص ؿبر مخخَف المصاحي اًخازيخَة وثعوزث ال صكال واًخعا

ة( وب ًضا  في في كصى اًلدائي يخخَف ؾن مثَله في ال وزاش )تلاذ اًضاوً ودعائعِا فاًسىن اًصً

ؾيَ في اًسِول واًعحصاء. ُشا اًخعوز لا يخط الدزائص فلط فلس صِس مـؼم ذول اًـالم ُشا اًخلَير 

ة واًـمصاهَة، نلٌ تماشى ُشا اًخعوز مؽ موخة  الطي ثب ثص باًحُئة المحََة ونشا اًس َاساث اًـلازً

 اًخحضر اًتي احذاحت اًـالم تسون اس خثٌاء.

َاث  ة حِر ثـسذث الً  في المخجمؽ مٌش اًفترت الاس خـلٌزً ؾصفت الدزائص س َاسة اًسىن اًصً

لى محاولة قمؽ اًثوزت تخجمَؽ اًسكان في  0239من معاذزت ال زاضي في تساًة الاحذلال س ية  ا 

ؿاذت الا سكان بهسف مصاكدتهم  المحدضساث ب نجزث اًـسًس . 1955سختمبر  53بموحة مصسوم ومصانز ا 

من اًلصى في ال وساظ اًصًفِة الموجهة ٌَمس خوظين  لا س ياذ اًًضاظ اًززاؾي الطي ب ذش ًخعوز 

ثضكل مس تمص، كان ُشا بالمواسات مؽ س َاسة الا ظلاخ اًفلاحي اًتي صِستها مـؼم ذول اًـالم في 

ًثامن ؾش واًخاسؽ ؾش وكس ازثحعت تخوظن  اًلصى وتحسٍثها واًـمي ؿلى حنمَتها مذا سمح اًلصهن  ا

لى الذلول، ولا س يما في ب وزوبا  ، تـس الاس خللال )سوٌسرا والصنمازك(باهخلال اًـسًس من اًـائلاث ا 

فِة وحنمَتها اكذعاذيا واحماعؾَا ؾص  ف "باًثوزت اؾتمسث الدزائص جصنامجا هحيرا ًخحسًر ب وساظِا اًصً

ة اًززاؾَة" الطي  لى اًلضاء ؿلى المَىِة حصجم اًخوخَ الاصتراكي ٌلضولة الدزائصً والطي كان ًسؾوا ا 
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ضِا بالمَىِة الزاؾَة واًـامة وفق صـاز  اًفصذًة هونها هؼاما كير ؿاذل ولا يحلق زفاَُة المجتمؽ وثـوً

ح5991"ال زط لمن يخسمرا" )حوصن ،  في ا  سى اًصكائز اًىبرى ٌَثوزت (. اؾخبر اًسىن اًصً

كَيم الدزائصي ) اًززاؾَة،  .(Le COZ, 1979حِر اؾخبر ب ذات ب ساس َة في تهَئة الا 

ة ؿلى كامي اًتراة اًوظني بمرخَف  ثوسؾت اًلصى في الدزائص ومٌش اًفترت الاس خـلٌزً

لا ب نها حصنزث ثضكل هحير في مٌاظق اًززاؿاث اًواسـة. اس خفاذث مٌع لة مٌاظلَ اًعحَـَة، ا 

ة اصتراهَة، ب نجزث ما تن  مٌخعف  02اًسرسو باًلصة الدزائصي من  ة وازني ؾش كصً ة اس خـلٌزً كصً

مكاهَاتها اًعحَـَة المخـسذت ودعوظَتها الاكذعاذًة  اًس حـَياث وتساًة اًثماهٌُاث، تمخاس ُشٍ الميعلة با 

 هونها مٌخجة ٌَححوة بامذَاس وال نثر ذًيامِىِة تولاًة ثَازث. 

نة اًخحضر اًخحولاث المجاًَة، الاحماعؾَة والاكذعاذًة في اًـسًس من المصانز ؾزسث حص 

لى اًعيف الذضري ) في ا  (، واندسخت Bousmaha,2014وسمحت ًِا بالاهخلال من اًعيف اًصً

ة والمًضب ث اًعياؾَة وثوظن المصافق  وػائفا وكوى خسًست مذب ثصت في رلع ثضكل هحير باًتركِة الا ذازً

مة في المياظق المحصومة وال كي ثـميرا. نحاول من ذلال ُشا اًوزكة اًححثَة جسََط والرسماث اًـا

وضائها، هَف ثعوزث  اًضوء ؿلى ؾياضد اًخحول ًِشٍ المصانز تـس مصوز ب نثر من هعف كصن ؿلى ا 

وما ُو ذوزُا اًوػَفي وما مسى اهسماجها في اًض حىة الذضرًة ٌَسرسو؟ وما هي ؿلاكتها بالمياظق 

 بها؟  المحَعة

اؾتمسنا في ُشٍ الصزاسة ؿلى المسح المَساني ًل وسجة اًـمصاهَة ٌَمجمـاث راث اًًضب ت 

ا، نلٌ  ة واًلصى الاصتراهَة ًخحسًس اس خزسام ال زط بها وثعوزٍ ومـصفة مس خوى تجِيُز الاس خـلٌزً

س خخِان لٍـة، حِر مس ُشا الا 03ؿائلة موسؿة ؿلى  329قميا باًخحلِق المحاشر وكير المحاشر مؽ 

ؿسذ من الدواهة ثخـَق باًخحصكاث اًسكاهَة وذوافـِا، باًخلَيراث اًتي مست المساهن وبالمِن 

الملٌزسة وتحولاتها، ب ماهن اًترذذ ٌَدسوق وكضاء الذاحِاث المخخَفة، وتحلِق ب دص مداشر مؽ المسافصٍن 

ًة( في كل من ثَازث في محعة اًيلي اًبري )حافلاث وس َازاث ال حصت اتجاُاث ذاذي وذازح اًولا

وثُسمس ََت.  نلٌ اؾتمسنا ؿلى جمؽ المـعَاث من المعالح اًخلٌَة ومخععاث اٍتهَئة واًخـمير 

)المخععاث اًخوحيهَة ٌَتهَئة واًخـمير، مخععاث صلي ال زاضي، مخععاث اًخياسق الذضري 

حعائَاث اًخـساذاث اًـامة ٌَسىن واًسكان.  ومخععاث تهَئة اًولاًة( ًخكولة ا 
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َاث ونمو سكاني مذواظي   .0  اًسرسو ملوماث ظحَـَة، اكذعاذًة، ثـمير مذـسذ الً 

كَيم ولاًخن   ًلؽ سِي اًسرسو في اًلصة الدزائصي حٌوة نخلة اًووشٌس، يجمؽ تن  ا 

و ؾحازت ؾن  329(.  ًحَف مذوسط ازثفاؿَ حوالي 0)ثَازث وثُسمس ََت، اًضكل زقم  مترا، وُ

لى اًلصة بحوالي شرًط واسؽ، مذخس ثضكل ظولي   31كلم وثضكل ؾصضي بحوالي  531من اًشق ا 

كلم 2199كلم، ثحَف مساحذَ 
5

محعوز من اًضلٌل باًسفوخ الديوتَة ٌَووشٌس ومن الديوة  

جىذَخن  حدََخن  بازسثن  اًياػوز وس َسي ؿاتس. يهَكل نهص واظي كسمََ ال وسط واًشقي ثضكل 

لى الديوة،  299-529ما تن   ًتراوخ مـسل اًدساكعاث بالميعلة هحير. دٌاكط من اًضلٌل ا  ملم وً

ًترتؽ اًسرسو ؿلى زلاج حِوة مائَة حوفِة ُامة راث ثـخبر ُشٍ اًكوَة ملائمة ًززاؿة الذحوة. 

مساحاث هحيرت )اًسرسو، واظي ومِيا(. حزء من المَاٍ اًسعحَة مـحب  ثسسٍن ؿلى ضفاف نهص 

باًسرسو تن  اًليَة والرفِفة والمخخَعة. سمحت ُشٍ  واظي )توكازت، الصاحموني(. ثدٌوغ اًترتة

لا ب هَ ًـخبر نشلع  الملوماث تدنمَة سزاؿة الذحوة ثضكل هحير حتى ب ظحح اسم اًسرسو مصثحعا بها ا 

ـا في الميخجاث اًززاؾَة.  مٌعلة ًترتَة الذَواناث وؾصف مؤدصا ثيوً

 ًلَة اًخـمير، وضـَفة ناًسكا كََلة اًفصوسي الاس خـلٌز وظول كدي اًسرسو مٌعلة تكاه

في اًعاتؽ ؿَيها ق فذح الذحوة جززاؿة الاس خـلٌز اُماعم. اًصؾوي اًصً لة اًسرسو ثـمير ب مام اًعصً  تعصً

ر شدًـة  مجاًَة، زيائَة ال فق في ثؼِص فدسب ث ال وائي، بالمـمصٍن ذاظة حًٌَِة كصى تخوظن  كام ا 

في اًـالم وسوس َوًوحِة ًثلافة ملاٍص خسًس اس خـلٌزي ومجال مذواضؽ، مدـثر ثلََسي عمصاني مجال  اًصً

 تسؿامة اًسرسو، مٌاظق مخخَف في وتجسزث المجاًَة اًثيائَة ُشٍ ثـملت ،(5903 فكاز،) المحلً

في المجال ؿلى الاس خحوارًة والا حصاءاث اًـمََاث  في تمثي اس خـلٌزي نمط اًخـمير، من جنمعن  اًصً

ة المصانز ة واًلصى اًـسىصً ص في تمثي ثلََسي ونمط الاس خـلٌزً  تـس المس خـمص اىتهج.  الصواوٍ

في اًخحسن  نلعاغ اًسرسو ًخـمير ب دصى ب ًَاث0309  انجاس ذلال من حسس الطي( S.A.R)اًصً

 تم(. وثُسمس ََت توصلِف ؿن ) مٌعلذن  في ال ُالي ؿلى ب زاضي كعؽ وثوسًؽ مذجمـة سىٌاث

ن حي) المحدضساث مصانز من اًـسًس في 0320 تـس اًثوزت حست اص خساذ تـس ال ُالي تجمَؽ  توُ

ة حٌوة حي مرسًة، شرق صلٌل كاس خوز حي ثَازث، شرق  ؿن  مصنز ماًست، تني مصنز هصمان، كصً

ت ؿن  اًعفا،  (.Perrin, 1960) (حاًَا اًياػوزت) واًسحازي ذسازً



  

443 
 

 

 : اًخـمير في سِي اًسرسو5اًضكل زقم 

 : الموكؽ الا ذازي ًسِي اًسرسو1اًضكل 
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ق اًوظني زقم  امذس ثـمير اًسرسو ثضكل محوزي دعوظا ؿلى ، مذا ب سفص ؾن 00ظول اًعصً

نجاس سَسلة من المصانز المخخاتـة، ثدداؿس فيما تُنها بمسافة مٌخؼمة ثلسز تؼ  كلم، فكاهت محعلة  02ا 

نجاس ة ا  ص اًتي ب وضب ث في اًلدائي المحََة  02اًخـمير في اًفترت الاس خـلٌزً لى الصواوٍ ضافة ا  مصنزا عمصاهَا ا 

ن ثواخس ُشا اًكن اًىدير من المصانز اًـمصاهَة في وسط مثي 5قم ب ًضا )اًضكل ز02وؿسذُا  (. ا 

زاذيا، اًلصط مٌَ اكذعاذي لاس خللال ال زاضي  اًسرسو لم ٍىن بمحغ اًعسفة، فاًخـمير ُيا كان ا 

اًززاؾَة الرعحة. اس تمصث الصولة في هفس اًصؤًة اًس َاس َة اًساتلة في اًلعاغ اًززاؾي لصمج اًـالم 

في في عمَ  لى اًفلاحن  اًصً ؿاذت ال زط ا  ق اًثوزت اًززاؾَة بهسف ا  َة اًخنمَة اًوظيَة، ؾن ظصً

هخاحِة تمثَت في "ال زط لمن يخسمرا" ومصانز  وتحسًر اًززاؿة ؿلى ب ساش ذؿامذن : وحساث ا 

سكان تمثَت في تياء كصى اصتراهَة في تساًة اًس حـَياث هخاح . تم ا  الذعول ؿلى ال زط ووسائي الا 

وضاء ثـاوهَاث ذسمِة وفق منهجن :  كضائي وس َاسي ؾن ظصًق اًخب ميم، اكذعاذي من ذلال ا 

َاث اًخـمير في اًسرسو فلس ووضؽ س َاسة الائماعن اًززاؾي،   ً حسى ب هم ب ثـخبر ُشٍ اًلصى ا 

ة في اًس حـَياث وتساًة اًثماهٌُاث، حصنزث دعوظا في اًضفة الديوتَة ٍنهص واظي  05ب نجزث كصً

اًسرسو حِر الميعلة مٌخسعة وقيَة بال زاضي اًفلاحِة الميخجة. ب ؿاذث  الطي يهَكل حزء هحير من

و ب ن  اًلصى الاصتراهَة مدسب  الاهدضاز اًسكاني ؿلى كامي مجال اًسرسو وب حسزت هوؿا من اًخواسن وً

 اًخوظن المحوزي بمحارات اًعصكاث كَة ؿلى ثوسًـِا. 

را تَف ؿسذهم بمـسل  0321وسمة س ية  30999ب نثر من  سمح ُشا اًخـمير المىثف جزياذت اًسكان، ا 

( باًصغم من ب ن مسًية ثَازث سجَت مـسلا 0321-0220%في اًفترت ) 0.10نمو مذوسط كسز تؼ 

لى ًومٌا ُشا  %(. ثضاؾف 3ب نبر من ُشا جىثير ) ة ا  ؿسذ سكان اًسرسو مٌش اًفترت الاس خـلٌزً

لى  ر وظي ا  اًس اًسكاني مصثفـا من . ػي مـسل اًتز 5903وسمة س ية  502032ثس حـة مصاث، ا 

%( ًَـاوذ الازثفاغ مؤدصا 0.50) 5992%( ثم انخفغ في س ية 3.59) 0332حتى  0355ؿام 

 %( ذاظة 5.50)

 502353باًحلضياث اًصًفِة )وب ظحح مرَكلا تـسذ من المجمـاث اًىبرى: ثَازث كهصنز زئُسي )

ؤذي ذوزا وسمة(، كلاُلٌ يم  099531وسمة(، ثُسمس ََت في المصثحة اًثاهَة ) ثي ملصا ٌَولاًة وً

(، ثم المجمـاث 50229(، خمُس تي )31555جس َيريا، ثم ثب تي لٍـاث من الصزخة اًثاهَة: مرسًة )

 اًعلصى تب حجام مذفاوثة.
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فِشٍ %،  0.55تَلت حوالي  0321-0311سجي اًسرسو ب ؿلى مـسل نمو س يوي في اًفترت 

ؿاذت َُكلة باًًس حة لى تحسن  ػصوف اًدضلَي،  اًفترت ثـخبر فترت استرذاذ وا  ٌَجزائص، اًتي تهسف ا 

هخاح )  (. Kasdallah, 2013ثس َعصت ب نبر ؿلى جهاس الا 

ة اًتي ب ظححت خارتة ثم المصانز ولاس يما  اًخعوز اًسكاني في اًسرسو كان ًعالح اًخجمـاث اًثاهوً

فِة وص حَ حضرًة.  ليرت باًسرسو ؿلى حافؼت المصانز اًـمصاهَة اًىبرى والمجمـاث اًعباًحلضياث اًصً

%(، حلٌذًة 5.53%( وثُسمس ََت )0، مثي ثَازث )0332-0321ذًيامِىِتها الصيملصافِة ما تن  

ة 1%( واًـَون )5.35) %( وتلِت الميعلة محخفؼة ثسكانها تي وخارتة ب ًضا، هؼصا ٌَتركِة الا ذازً

ر اس خفاذ اًسرسو اًتي ساهمت في حصنز ال وضعة بمرخَف ب هواؾِا )الرسمِة، اًعياؾَة واًفلاح  ِة(. ا 

في ُشٍ اًفترت من اسدثمازاث هحيرت في كعاؿاث مذـسذت نتهَئة مٌاظق ظياؾَة وب دصى ًٌَضاظاث 

هخاحِة مذوسعة  .اس خلعحت مصهحاث ظياؾَة راث تـس وظني ووحساث ا 

لا  فلم 5992-0332انخفضت وثيرت اًزياذت اًسكاهَة في اًفترت  ٌسجي مـسل اٍنمو اًس يوي ا 

%( ومـسل ولاًة ثَازث 5.3مي مٌعلة اًسرسو، ملازهة بالمـسل اًوظني )% في كا0.50

لى 0332% س ية 5.01%(، زغم ازثفاغ مـسل اًولاذاث الرام تولاًة ثَازث )0.23) % 5.19ا 

لى اًِجصت ذازح اًولاًة حِر سجي زظَس اًِجصت5992س ية  صحؽ اًسخة في رلع ا  ( وٍ
39

كيمة  

(، نلٌ سجي ظافي اًِجصت الرازحِة كيمة ساًحة ب ًضا 5992 -0332في اًفترت  005350-ساًحة )

(، ثسخة اًؼصوف الاكذعاذًة اًعـحة اًتي هخجت ؾن كَق 5992-0332ملاذز في اًفترت  2323)

 اًـسًس من المؤسساث الاكذعاذًة.

                                                           
39
 الفرق بٌن الزٌادة الكلٌة والزٌادة الطبٌعٌة 
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 (2019-1966: اٍنمو اًسكاني في سِي اًسرسو )3اًضكل زقم 

( فلس تَف مـسل اٍنمو 5903-5992ازثفـت وثيرت اًزياذت اًسكاهَة في اًفترت ال ذيرت )

فسر رلع باًِجصت اًوافست نحو اًولاًة ل ن 5.95َازث كيمة ب ؿلى من ساتلتها )اًس يوي تولاًة ث  %( وً

 %(.5.12مـسل اًولاذاث في ُشٍ اًفترت لم ًخلير نثيرا ؾلٌ كان ؿَََ ساتلا )

 

ًترنز اًسكان في اًسرسو تًس حة هحيرت بمسًية ثَازث اًتي ثـخبر ب نبر سوق اس تهلاكي وتجازي 

حة منها، هونها بالميعلة هؼصا لذجمِا اًس كاني، واًترذذاث اًَومِة ؿَيها من اًحلضياث واًولاياث اًلصً

في ورلع باًيؼص ًـسذ  مصنز ولائي وتازيخي كسيم.  باًصغم من ب ن اًسرسو ًلَة ؿَََ اًعاتؽ اًصً

فِة اًتي تَلت  % من لٍوغ المجمـاث( حسة اًَِكلة الذضرًة 22لٍـة عمصاهَة ) 02لٍـاثَ اًصً

لا ب هَ صِس مـسل تحضر في ازثفاغ مس تمص، حِر ًليم ب كَة سكان اًسرسو في  ،5992ًس ية  ا 

و ما ب ثص ؿلى وضاظاتهم. انخفغ ؿسذ المض خلَن  في اًفلاحة ثسزيجَا حسة  المجمـاث الذضرًة وُ

لا ب هَ ازثفؽ ثسزيجَا في  0332% س ية  02اًخـساذاث الا حعائَة المخخَفة فلس تَلت وسختهم حوالي  ا 

 .5903% حسة هخائج اًخحلِق المَساني س ية  55اًَة فلس حلق حوالي اًفتراث المو 
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ؿاذت جضىِي اًض حىة اًـمصاهَة في اًسرسو ًعالح اًخحضر  .5  محاولة ثعيَف المصانز، ا 

فِة )ب كي من  وسمة(،  2999اًض حىة اًـمصاهَة في اًسرسو، جس َعص ؿَيها المجمـاث اًصً

لٍـة  00يرفغ ؿسذُا ثسزيجَا فيما تـس مسجلة لٍـة ًَ  59بحوالي  0321ب ؿلى كيمة سجَت في 

لا  5992فلط في ثـساذ  من لٍوغ سكان  % 5.50ًىنها ثحلى مٌاظق كََلة اًسكان لا ثضم ا 

اًسرسو، تُنما ًترنز اًسكان ثضست في المجمـاث الذضرًة اًىديرت ذاظة اًعيف الذضري اًصفِؽ )ب نثر 

تمثي المسن اًعليرت حوالي خمس  لٍـة ثَازث،% المتمثي في 09وسمة( تًس حة ثفوق  099999من 

وهي هلعة احذكاك تن  اًوسعن  الذضري % من سكان اًسرسو،  01مصانز ٌسىنها حوالي 

في،  %.  55ب ما المسن المخوسعة فذتمثي في لٍـتي ثُسمس ََت ومرسًة تًس حة سكان ثفوق  واًصً

  (5992-0355: ثعوز اًخجمـاث اًـمصاهَة باًسرسو )0الدسول زقم 

اًخـساذاث 

 اًسكاهَة

 المجمـاث اًثاهوًة المجمـاث اًصئُس َة
ؿسذ 

 المخجمـون

ؿسذ 

 المحـثرون

لٍوغ 

 اًسكان

ؿسذ 

 المجمـاث

ؿسذ اًلصى 

الاس خـلٌز 

 ًة

ؿسذ اًلصى 

 اًـسذ الاصتراهَة
ؿسذ 

 اًسكان
 اًـسذ

ؿسذ 

 اًسكان

1966 09 70028 5 5030 75058 52708 127766 16 02 0 

1977 09 106281 00 16076 122357 54984 177341 21 02 7 

1987 02 191257 05 18759 210016 66325 276341 27 02 10 

1998 02 314683 03 35460 350143 60260 410403 28 02 12 

5992 02 312920 03 00551 055102 23055 025019 30 02 05 

حعاءالمعسز  : الصًوان اًوظني ًلا 

 ؿلى ب حاذًة كعحَة توحوذ باًسرسو اًـمصاهَة المصانز ًض حىة اًِصمِة اًحًِة ثفسيروؿَََ فيمىن 

فمسًية ثَازث ثَـة ذوز المصنزًة ، اًلاؿسًة اًفئة لمصانز اًلاؿست واجساغ اًصب ش )ثَازث( مس خوى

ة  ًُس ؿلى مس خوى اًسرسو فلط تي ؿلى مس خوى المجالاث المحَعة فِيي بحكن وػَفتها الا ذازً

ة من اًخجِيزاث وـاصمة ولاًة ثَـ ة ذوز في ثيؼيم وجس َير المجال وبخاظة احذكامرا ؿلى كاؿست كوً

لى مسًية ثُسمس ََت وـاصمة ولاًة ب ًضا ثَـة ذوزا مٌؼلٌ لمجاًِا.  ضافة ا   بمرخَف مس خوياتها، ا 

، وباًصغم من ب هيا سجَيا ب ؿلى سياذت سكاهَة نمو المجمـاث اًعليرتب حس مؤشراث اٍنمو في اًسرسو ُو 

فِة، بمصا نز اًولاياث )ثَازث وثُسمس ََت( وتليم ؿاًَة ب ًضا في اًحلضياث اًيعف حضرًة واًض حَ زً

لى المجمـاث اًعليرت وهي  فلس اهخلَت الصًيامِىِة الصيملصافِة من مصانز اًحلضياث الذضرًة اًىديرت ا 
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حسى دعوظَاث اًسرسو فِو مٌعلة محخفؼة ثسكانها تي وخارتة ب ًضا هؼصا ًًضاظاثَ اًف لاحِة ا 

 واًعياؾَة من جهة وحصنيز اًخنمَة تَ من جهة ب دصى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في محاولة ثعيَف المصانز اًـمصاهَة في اًسرسو، اؾتمسنا ؿلى المـاًير اًتي اس خـمَِا 

(Hadeid, 2006)  صاهَة، بهسف ثعيَفِا في فِة في اًِضاة اًـََا اًوُ في ذزاس خَ ٌَمصانز اًصً

ؿسذ اًوػائف اًتي ثلسمرا ُشٍ المجمـاث. حتمثي ُشٍ المـاٍص في:  صكل ُصمي من ذلال تحسًس

ة ًكل تجمؽ.  اًسكان والمخاحص والمصافق اًـمومِة ونشلع اًصثحة الا ذازً

(، ثب تي 0ثخوسغ لٍـاث سِي اًسرسو ؿلى صكل ُصم ثس حؽ مس خوياث )اًضكل زقم 

فِة )مسًية ثَازث في اًلمة كهسًية هحيرت، وكاؿست هحيرت من المجمـاث  ة( مسًيدن   02اًصً كصً

(، باس خثٌاء لٍـة هصمان 2مذوسعخن  )ثُسمس ََت ومرسًة(، لٍوؿة من المسن اًعليرت )اًضكل زقم 

ة ًحلضًة ثَازث وثـخبر  ة هونها لٍـة ثاهوً لا ب نها ثفذلص ٌَوػَفة الا ذازً زغم زثختها في المس خوى اًثاًر ا 

 َازث(. مٌعلة تمسذ حضري باًًس حة ٌَمسًية اًىديرت )ث 

 : اًدسَسي اًِصمي ٌَمجمـاث اًـمصاهَة في اًسرسو4اًضكل زقم 

 7انًغخىي 

 6انًغخىي 

 5انًغخىي 

 4انًغخىي 

 3انًغخىي 

 2ي انًغخى

 1انًغخىي 

)15( 
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فِة اًعليرت في المس خوى ال ول  تلاؿست اًِصم وؿسذُا  ، جضكل اًخجمـاث 02المصانز اًصً

ة وص حَ اهـسام ٌَخجِيزاث ما ؿسا اًخـَيمَة اًتي ثلذصر  ة،  ثضم ب كي من ؾش محلاث تجازً اًثاهوً

لى كاؿة ؿلاح ومسجس وفي تـغ ال حِان حلٌم، ضافة ا  هؼصا ل ن  ؿلى اًخـَيم الاتخسائي في مـؼمِا ا 

تيُت وفق ص حىة تجِيزاث محسذت مس حلا )ؿن   (VSA)مـؼم ُشٍ المصانز هي كصى اصتراهَة 

)سي حمَس،  (DAS)معحاخ، تُدان المعحاخ، ؿن  مصيم، الملِعحة وسَلٌهة( ومنها مزازغ فلاحِة 

كاث ؿن  كاسمة، اًساهَا وتاسَمت( اًتي ثعوزث ذيملصافِا ومجاًَا تفضي موكـِا ؿلى محاوز اًعص 

في اًتي سمحت ًِا بالمصوز ًِشا اًعيف.  وجصامج اًسىن اًصً

المس خوى اًثاني تمثله ب ًضا لٍوؿة من اًلصى الاصتراهَة )اًس حـن ، ؿن  اًىصمة وضاًة 

ة )سي الذواش وتني ماًست(. باس خثٌاء اًس حـن   لى مصنزٍن روا وضب ت اس خـلٌزً ضافة ا  اًترفاش( ا 

ة، ثب تي وضاًة اًترفاش اٌَخان تمثلان مصنز  ي تلضًة، ثعيف تلِة اًخجمـاث في ظيف المجمـاث اًثاهوً

 039) 099وسمة( وؿسذ المخاحص بها ثفوق  0233سي الذواش في ال ؿلى هؼصا لذجمِا اًسكاني )

ة، وكوغ ُشٍ المجمـة ؿلى اًعصًق  محلا تجازيا(. وهي ب ول مصنز ب وضب  باًسرسو في اًفترت الاس خـلٌزً

ؽ سىٌَة حضرًة، ب ؾعاُا ذً  09اًوظني زقم  يامِىِة ذاظة شدؾت من ثوسـِا واس خلداًِا مضازً

لا ب ن المـسل  0332-0321، 0321-0311في اًفتراث  ℅0صِسث مـسلاث نمو مصثفـة ثفوق  ا 

ِة تفضي س َاسة اًخنمَة . ؾصفت ُشٍ المجمـاث ذًيامِىِة زًف 5992-0332انخفغ ذلال اًفترت 

 .اًززاؾَة

ا مسنا ظليرت باًيؼص ًـسذ اًسكان 00وؿسذُا  2-0-3المجمـاث اًـمصاهَة بالمس خوى  المحعوز تن   يمىن اؾخحازُ

تمصنز بها ب نثر من  0999-039وسمة، ؿسذ المخاحص بها مرم ) 2999-59999 تجِيز وحس  59محي( وٍ

ًَا ؿلى  3لٍـاث هي ملص تلضياث،  09ب ذنى. منها  منها ملص ذائصت، زثحة سمحت ًِا بالذعول ثَلائ

ًخجِيزاث من ذلال ص حىة اًخجِيزاث ب و اًبرامج اًلعاؾَة، باس خثٌاء كازمان اًتي ثلؽ سَسلة من ا

ة ًحلضًة ثَازث.  لا ب نها لٍـة ثاهوً  المس خوى اًثاًر ا 
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 : ثوسًؽ المجمـاث حسة اًدسَسي اًِصمي اًوػَفي في اًسرسو2اًضكل زقم 

 

غم ب ن ؿسذ سكان كل منها ثَـة الصاحموني وخمُس تي وب ًضا حلٌذًة ذوز مسنا وس َعة ز

ف، حتميز تجِيزاتها  59999ًلي ؾن  لا ب نها مسن زتط تن  المسن اًىديرت والمخوسعة وؿالم اًصً وسمة، ا 

س، مصهة زياضي،  ة، ؾَاذت ظحَة مذـسذت الرسماث، مىذة جصً ة من ال ؿلى )ثاهوً بمس خوى كصً

ن مرني في تـغ الذالاث مثي الصاحموني، خم  مصنز ُس تي وب ولاذ ثسام، مىذحة، تيم ومصنز حىوٍ

ن ًشنة   (. المؤسسة اًوظيَة ٌَس َازاث اًعياؾَة تـن  توصلِف SNVIاًخىوٍ

ة،  ة من المس خوى ال ؿلى )مسزسة ثاهوً ب ما باًًس حة ٌَخجِيزاث، فِيي حتميز بمس خواُا اًلصً

ة مرني في تـغ  س، مسدضفى، فٌسق ومصنز ثسزً مس خوظف، مس حح، تيم، مىذة جصً

اًَِكل اًخجازي في ُشٍ المسن اًعليرت وباًخالي ثعوز اًخحاذلاث ذاذي وذازح الذالاث(، ثعوز 

اًسرسو وذاظة مؽ الدَفة والمسًة ؾن ظصًق لٍوؿة من ال سواق المِمة بها ولاس يما سوق حلٌذًة 

 واًصصاًلة، ومشوغ سوق الزلة ٌَرضر واًفوانَ باًصصاًلة )في ظوز ب صلال اٍتهَئة(. 

ذاذي حوط نهص واظي.  يمىن اًلول ب ن ثوسًؽ ص حىة المسن لمجمـاث مكاهَا ثترنز ُشٍ ا 

اًعليرت دضـت ٌَـوامي اًعحَـَة والدلصافِة )ال زاضي الرعحة، ثوفص المَاٍ، اًـلاز، فِشٍ المصانز 
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ثخوسط المجال اًززاؾي واًصؾوي، مذا ًـعي فىصت ؾن ب همَة اًـامي الاكذعاذي في َُكلة ص حىة 

 ليرت في اًسرسو.المصانز اًـمصاهَة اًع

المس خوى اًساذش واًساتؽ، تثلاج لٍـاث، ثب تي ثَازث ؿلى زب ش اًض حىة كهسًية هحيرت  

كِاذًة هونها مصنز ولائي كسيم، في المس خوى اًساذش نجس مصنز ولائي خسًس متمثي في ثُسمس ََت 

لى معاف المسن  55920تمثي مسًية مذوسعة ؿسذ سكانها ًفوق  اًىبرى. وسمة في ظوز الاهخلال ا 

وسمة( وهي مصنز اس خـلٌزي كسيم  59999ب ما  مرسًة فتمثي مسًية وس َعة )ًفوق ؿسذ سكانها 

وسمة، مرسًة مصنز ذسمة مرم في  30335، حجم سكاني مرم ًفوق 0330اًًضب ت وملص ذائصت مٌش 

في ولاًة كَة اًسرسو هؼصا لا مكاهَاتها اًززاؾَة اًتي حـَتها جس خفِس من ظياؿة كشائَة ًِا وسن هحير 

ضافة  لى ثعوز َُكلِا اًخجازي وثيوؿَ ا  ضافة ا  ثَازث من ذلال معاحنها اًىبرى ومصهة اًـجائن، ا 

لى اًسوق ال س حوؾَة وسوق اًس َازاث، واًخجِيزاث راث المس خوى اًـالي ولاس يما المسدضفى  ا 

و المصنز اًوحِ ؿاكة الطُيَة والذصهَة لصى ال ظفال وُ س ؿلى مس خوى وتـغ المصانز المخرععة في الا 

 اًولاًة. 

 ذوز المسن اًعليرت في تحضر اًسرسو .3

ازثفـت وثيرت اًخحضر ثسرؿة في الميعلة، ثسخة اٍنمو اًسكاني في المصانز الذضرًة الموحوذت 

من كدي )ثَازث، ثُسمس ََت ومرسًة، خمُس تي والصاحموني( من جهة وذمج المصانز الدسًست في فئة 

ىشا اهخ لى  0355% ؿام 02لي مـسل اًخحضر من "الذضر" من جهة ب دصى، وُ % ؿام  12ا 

ة والاصتراهَة( في . 5992 ًـحت اًتركِة الا ذازًة ذوزا مفعََا باًًس حة ٌَمصانز اًـمصاهَة )الاس خـلٌزً

ة ًعيف اًولاياث س ية  ، 0320اًسرسو، حِر اس خفاذث ثُسمس ََت من اًتركِة الا ذازً

ذازيا صتراهَة( تاتـة ا  لى ظيف اًحلضياث في واس خفاذث ب ًضا خمس كصى )ا   ًولاًة ثَازث من اًتركِة ا 

هفس اًس ية وهي ؿن  توصلِف، اًس حـن ، اًياػوزت، اًصصاًلة وتوكازت، فاهخلي ؿسذ اًحلضياث من 

لى  0310س ية  09 ، ؿلى 0330، نلٌ عمي اًخـسًي الا ذازي س ية 0320تلضًة س ية  02ا 

ة واس خحسز عة الا ذازً لى ذائصت ثَازث كل من  اس خحساج ذوائص خسًست فذليرث الرصً ضافة ا  ت ا 

كَيم ولاًة ثَازث تُنما ب ظححت ملاهو تاتـة لصائصت مسزوسة )ذازح  ذائصت مرسًة، حلٌذًة والصاحموني با 

كَيم ولاًة ثُسمس ََت. مذا حـي ُشٍ  لى ذائصت ثُسمس ََت وخمُس تي با  ضافة ا  حسوذ اًسرسو( ا 

ة الدسًست جس خفِس من ؿسذ من اًخجِيزا كَيمَة المصانز الا ذازً ث الدسًست وثخىفي تدس َير مجالاث ا 
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ؿاذت جضىِي ال ذاء اًوػَفي ٌَض حىة اًـمصاهَة في اًسرسو، مذا ب سفص ؾن تحولاث في  وجساهم في ا 

ؿاذت ظَاكة مجالاث هفورُا.تيُتها اًـمصاهَة واًوػَفِة، وباًخالي   مزاحمة المصانز اًـمصاهَة اًلسيمة وا 

ة ًحـغ لٍـا  لى مصثحة ؿاصمة اًولاًة )ثُسمس ََت( ب ذث اًتركِة الا ذازً ث اًسرسو ا 

ن  لى سؾزؿة سير اًـمي واًخيؼيم اًساتق ًِشٍ المساحة. ا  والصائصت )حلٌذًة، الصاحموني وخمُس تي( ا 

ة في مسن اًسرسو مىنها  ص ال وضعة اًخجازً وضاء سَسلة من المصافق اًـامة زفِـة المس خوى وثعوٍ ا 

ص ص حكا ث اًخحاذل المحََة ًدضىِي لٍوؿاث فصؾَة )لٍـاث حضرًة من ثـزٍز الا ظاز الذضري وثعوٍ

وػَفِة(. ُشا اًخيؼيم المكاني الدسًس، ؿلى اًصغم من ب هَ مؤظص من ذلال الا زاذت اًس َاس َة ٌلضولة 

لا اهَ ب ًضا حزء من اًخازيخ الذضري ٌَميعلة الطي ٍتميز  لى ثلويم الا ظاز الذضري، ا  اًتي تهسف ا 

ة اًتي ثولص  ثليراث شدًـة في الاكذعاذ الذضري ذاظة ذلال ال زتـة ؾلوذ ال ذيرت بالاس تمصازً

(Yousfi,2012).. 

 اًسىن محصك ًخحولاث حسًثة: مجاًَة، احماعؾَة واكذعاذًة ثسلٌث حضرًة .0

في باًسرسو ؿلى مص اًس يواث تحولاث مجاًَة هدِجة اًخوسـاث اًـمصاهَة  صِس المجال اًصً

ًة ب و الاصتراهَة من ذلال جصامج اًخنمَة واًبرامج اًسىٌَة اًتي اًتي صِستها اًلصى سواء الاس خـلٌز 

ة واٍنمو الصيملصافي الطي ؾصفذَ ُشٍ المجمـاث ال ثص اًىدير في  اس خفاذث منها. كان ٌَتركِة الا ذازً

تحولاتها المجاًَة ثسخة الذاخة ٌَسىن واًخجِيزاث من جهة وثسخة ثب ثص تيُتها الذَاثَة والاحماعؾَة 

 صى.من جهة ب د

اًتي ثواخسث ؿلى  ػِص ذوز اًعصًق خََا في نمو لٍـاث اًسرسو بمرخَف ب ظيافِا ولاس يما ثلغ

لن  اًوظيَن   (، حِر نمت ثضكل ب شدغ من مثََتها اًحـَست09و 00المحاوز اًىبرى )اًعصً وامذسث  

مثي  اًعصكاث، منها ما حافؼت ؿلى صكلِا اًـمصاني ال ولي اًخوسـاث المجاًَة الذسًثة باتجاٍ

، حلٌذًة اًتي تختركِا 09و00الصاحموني راث الرعة اًضعصنجَة، ثوسـت باتجاٍ اًعصًلن  اًوظيَن  

( ومنها ما ثلير صكلِا 00و 05، اًولائَن  09لٍوؿة ظصكاث ثوسـت ؿلى محاوزُا )اًوظني 

تجاٍ اًـمصاني ال ولي ذاظة ثلغ اًتي صممت ثضكل افذزازي مثي اًووشٌس اًحَضاء اًتي ثوسـت با

لى اًخحام اًًس َجن  وفلسان المـالم الذضرًة الزَلة. المصنز اًلسيم  مذا ب ذى ا 

ت، اًصصاًلة، ؿن  توصلِف، سَلٌهة  ب ذشث تـغ المجمـاث مثي ملاهو، ؿن  ذسازً

ة اًىديرت  والملِعحة في اٍتمسذ اًعولي مٌخجة ثـميرا دعَا ؿلى ظول المحاوز اًعصكِة هؼصا ًليمتها اًـلازً

خوظن   (.  5اًخجازت والرسماث المصثحعة بحصنة المصوز )اًضكل زقم  وً
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َاث مخخَفة كان اًسىن ُو محصوِا اًصئُسي، ثيوؾت   ً تمت ُشٍ اًخوسـاث ؿلى فتراث وتب

اًعَف اًسىٌَة وثعوز مفِومرا المجالي ذاظة اًسىن الزاؾي، فلم ثـس ثلذصر ؿلى المجمـاث الذضرًة 

لمسن اًعليرت وحتى اًىديرت والمخوسعة تي اس خفاذث ا

فِة منها، ولا س يما اًسىن اًـمومي  المجمـاث اًصً

فِة ؿلى حس  الا يجازي، ثم جصنامج اًخجزئة الذضرًة واًصً

 سواء. 

اس خفاذث المسن اًعليرت في سِي اًسرسو 

 ℅ 39من اًسىن الذضري الزاؾي تًس حة ثلازة 

( من 5959-5902وحست سىٌَة في الشاسي  2005)

ج في كل الميعلة وان كاهت اًًس حة لٍوغ اًبرنام

ضـَفة هوؿا ما زاحؽ لازثفاغ حعة مسًية ثَازث من 

ؽ اًسىٌَة بمرخَف اًعَف، ب ما اًسىن اًفصذي  المضازً

ظاز اًخجزئة الذضرًة فلس جصمجت  من  ℅ 23في ا 

حعة اًسرسو في مسنها اًعليرت ذاظة )اًصصاًلة 

ت( تُنما الذعة المخحلِة اس خفاذث منه ا وؿن  ذسازً

فِة ؿن  معحاخ.    المجمـة اًصً

 

اًخوسًؽ المجالي ٌَمسن اًعليرت ثـىسَ تـغ المحاوز اًعصكِة المِمة ولاس يما المحوز ثَازث، 

ة حتمثي في محوز ثَازث، 00( وثَازث، ؿن  الصفلى )اًوظني 09الدَفة )اًوظني  ( وب دصى ثاهوً

ذازيا ثلؽ ؿلى ( حِر ب كَة المسن اًعليرت وثلغ المج53ال قواظ )اًوظني زقم  مـاث اًتي ازثلت ا 

 (.2ُشٍ المحاوز )اًضكل زقم 

ؽ  حة من مسًية ثَازث لٍـاث ثواتؽ باس خلداًِا مضازً صكلت تـغ المسن اًعليرت اًلصً

اًسىن واًخجِيزاث الراظة بها، تمثَت في جصامج اًخجسًس الذضري وثوفير اًسىن اًوػَفي ًـلٌل 

ي  اس خلدَت ؿن  توصلِفاًلعاغ اًعياؾي.  سكان حي سؾصوزت اًفوضوي الطي ب سً ؿاذت ا  مشوغ ا 

مسىن(، ومشوغ ب دص اس خلدي سكان من  590، 029نهائَا وتم حصحِي سكاهَ ؿلى ب زاضيها )حي 

لا ب ن ثَازث ًوحسُا ساهمت بحوالي  من ال شد المصحلة ًِشا  ℅ 00.39مواكؽ مخخَفة من اًسرسو، ا 

َت ؿن  توصلِف ساتلا حي سىني ًـلٌل شرنة الموكؽ، ُشا من جهة ومن جهة ب دصى فلس اس خلد

 : اًخحولاث المجاًَة في اًلصى الاصتراهَة6اًضكل زقم 
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لى ثلَير اًترهَحة الاحماعؾَة في  ي اًخـمير سمح باًخحصكاث اًسىٌَة وباًخالي ب ذى ا  اًس حانة.  تحوً

ؿن  توصلِف وسمح بجشة مذازساث احماعؾَة وسَوهَاث خسًست ٌَوسط ص حَ حضري. نلٌ 

ؿاذت الا سكان من مخخَف ؽ ا  لا ب ن سكان تلضًة  اس خلدَت الصاحموني ب ًضا مضازً مواكؽ من اًسرسو، ا 

%02.90ثَازث ًوحسهم يمثَون 
40

من اًسكان المصحَن .  ُشا اٍتمسذ الذضري لمجمـة ثَازث ؿلى  

كل من ؿن  توصلِف والصاحموني حـلاُلٌ جس خفِسان من نمط ثـمير خسًس وسكان حضرًون في 

لى اٍنمط  خا من اٍنمط اًفصذي ال فلي ا  الزاؾي اًـموذي وثليرث اًترهَحة اًوسط ص حَ حضري، فذحوً

المِيَة والاحماعؾَة ٌَسكان اًتي ب ظححت تمَي نحو اًلعاغ اًثاًر )ب ػِص اًخحلِق المَساني ُيمية 

(، ب ما اًلعاغ اًززاؾي باًصغم ب هَ ازثفؽ ؾلٌ كان ؾيَ في 52ب وضعة اًلعاغ اًثاًر ؿلى المض خلَن  )%

لا ب ن وسخذَ لم ثخجاوس اًصت %. ًحسو 02%( واًلعاغ اًعياؾي سجي 55.12ؽ )فترت اًدسـَياث ا 

اًخحول في ال وضعة الاكذعاذًة ًعالح اًخجازت والرسماث واضحا خسا في كل من ؿن  معحاخ 

فسر رلع تلصبهلٌ من لٍـة ثَازث، وباًخالي ب هخج مٌعلة 55.09%( وؿن  توصلِف )23.15) %( وً

و ما وضط اًخحصكاث اًَومِة في  الميعلة.  تحضر باًًس حة ًخَازث وُ

ؿاذت اًترتَة ومسزسة اًشظة   ة ؿن  معحاخ تجِيزاث عمومِة تمثَت في مصنز ا  اس خلدَت كصً

ة ب ًضا مشوغ تجزئة  سالة الذي اًفوضوي، نلٌ اس خلدَت اًلصً باًوؿاء اًـلازي المسترحؽ من عمََة ا 

ظاز % من حعة اًسرسو(،اس خفاذث منها تلضًة ثَازث في 05.52كعـة ما يمثي  502سىٌَة ) ا 

( تم قصسُا باًلصًة باًصغم 5955-5903جصنامج ولاياث اًِضاة اًـََا والديوة )المخعط اًصباؾي 

ة  من ب ن تلضًة ثَازث لا تملغ حق الاس خفاذت من ُشا اًيوغ من اًخجزئة حسة اًخـَيمة اًوسازً

39/93/5959اًعاذزت تخازيخ  90المضترنة زقم 
41

ق ل نها ًُست من اًحلضياث الراضـة ًعيسو  

اًِضاة اًـََا
42

كامتها 20. سجَيا من ذلال اًخحلِق المَساني ب ن ما ًفوق  % من ال شد اًتي كيرث ا 

ذذَت المسن اًعليرت واًوس َعة مصحلة خسًست من باتجاٍ كصًة ؿن  معحاخ خاءث من لٍـة ثَازث. 

                                                           
40
ؿاذت الا سكان في لٍـتي الصاحموني وؿن  5902  كَيم خامـة "ا   توصلِف ًولاًة ثَازث" مشهصت ماستر في الدلصافِا وتهَئة الا 

صان   21 ض 5وُ
ؿاهة ماًَة ٌَحياء في ولاياث الديوة 41 ئاث الاحماعؾَة في اًوسط الذضري ومٌح ا  وضاء اًخجزً تحسذ شروظ وهَفِاث ا 

ة المضترنة زقم  المخـَلة تخعوٍص اًـصط اًـلازي اًـمومي في  5900/91/91المؤزذة في  0واًِضاة اًـََا ثَلي اًخـَيمة اًوسازً

 ولاياث الديوة واًِضاة اًـََا وتحي محَِا
42

نـِــفـِـاث ثـســِـِؼص حــسـاة  5995ذٌسمبر  53المؤزد في  025-95من المصسوم اًخيفِشي زقم  2الماذت  تحسذ 

ؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼسوق الرؼؼؼؼؼؼاض باًخنمَة الاكذعاذًة اًؼؼؼؼؼؼشي ؾؼؼؼؼؼؼٌؼؼؼؼؼؼؼواهـَ " اًؼ 302-116اًـذؼرؼؼعـَط الرـاض زقم 

 (20الدصًست اًصسمَة اًـسذ  "ٌَِضاة اًـََا
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لى وسق حضري خسًس مذـسذ  ال نماظ اًخـمير حِر اهخلَت من اًًسق اًخلََسي المـتمس في وضب تها ا 

 ما تن  ال فلي واًـموذي اًضخَِ بما ُو موحوذ في المصانز اًـمصاهَة اًىبرى.

ًفئاث سكاهَة من المصانز اًـمصاهَة اًىبرى من ذلال ثب خير صلق صكلت المسن اًعليرت ملارا 

%(، 1.05اًسىٌاث الزاؾَة تب سـاز مٌرفضة من ظصف ب شد صاتة من ذاذي وذازح اًسرسو )

ل ؾن ال شدت اًىديرت من جهة والاس خفاذت من ب وضعة الميعلة من جهة ب دصى حصقة في الاهفعا

لى ال شدت اًيووًة. و ما ًـبر ؾن تحول المجتمؽ من ال شدت الممخست ا   وُ

َة ًخحضر اًسرسو ب هخجت  .2  ً اًخوظن اًعياؾي، ذوز وػَفي خسًس ٌَمسن اًعلصى وب

 ص حىة نثَفة من اًخحاذلاث

ة وثب سست ؿَََ ظياؿة كشائَة من ء ثب نس اًحـس اًززاؾي ٌَسرسو ب زيا اًفترت الاس خـلٌزً

لى مٌخعف اًس حـَياث ر لم حىن جضلي  ذلال المعاحن الميدشت تَ واس تمص اًوضؽ تيفس الميحى ا  ا 

ؿامي 232ُشٍ اًوحساث مجتمـة سوى 
43

، ب ٍن ؾصف س َاسة خسًست في اًخعيَؽ لا ثماعشى مؽ 

)مصهة اًًس َج  ة زلِلة ومِكاهَىِة ظحَـخَ اًفلاحِة، حِر ب ذزحت فَِ ظياؿاث ثـسًًِ

SONITEX هخاح ال سلاك ، مصهة اًـصباث اًعياؾَة، مصهة (SNS)مصهة اًس حانة، مصهة ا 

َب ث ًِا مٌعلذن   هفعال ًخـحئة كازوزاث اًلاس، مصهة الذسًس، مصهة مرسًة ٌَعياؿاث اًلشائَة( وُ

لى ؿسذ ب دص من م   5999ٌاظق اًًضاظ )ظياؾَخن  تدِازث وب دصى تـن  توصلِف بالا ضافة ا 

ؿامي
44

، وتشلع ب ظححت ثَازث تحخي المصثحة اًثاهَة نلعة ظياؾي في اًلصة الدزائصي تـس (

صان باًدساوي مؽ ثَمسان وس َسي تَـحاش.   وُ

ن ثوظن  مثي ُشٍ اًعياؿاث اًثلِلة في مٌعلة سزاؾَة بامذَاس ب ثص ثضكل سَبي ؿلى  ا 

شجؽ اًِجصت اًصًفِة واس خلعة اًـلٌلة اًززاؾَة  اًًضاظ اًززاؾي حِر ب حسج ثيافسا ؿلى اًـلاز،

لى  0322% ؿام  5.3فازثفؽ مـسل اًضلي في اًعياؿة من   1988% ؿام 3.2ا 

(Hachelef,1988).صِسث فترت  ، نلٌ ب ؿاذ جضىِي اًض حىة اًـمصاهَة في اًسرسو ًعالح اًخحضر

جسرح، ؾلًٌِا ب و ثلََط اًدسـَياث حصاحـا هحيرا ًٌَضاظ اًعياؾي وكَق اًـسًس من المؤسساث و 

حعائَاث من  % س ية 53ؿسذهم فازثفؽ مـسل اًحعالة تولاًة ثَازث حسة الصًوان اًوظني ًلا 

                                                           
43

 032عط تهَئة اًولاًة ض مخ
44

ANDI (Tiaret) 
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لى  0321 ، ال مص الطي كاهت له ازثساذاث سَحَة ؿلى المس خوى الاكذعاذي 0332%س ية 52.31ا 

 والاحماعؾي ٌَميعلة.

 : اًخوظن اًعياؾي الذالي باًسرسو5خسول زقم

 ؿسذ اًلعؽ احة باًِىذازالمس الميعلة

 003 302 الميعلة اًعياؾَة سؾصوزت )اًلسيمة(

 535 352 الميعلة اًعياؾَة سؾصوزت )الدسًست(

 330 303 الميعلة اًعياؾَة ؿن  توصلِف )الدسًست(

 52 09 مٌعلة اًًضاظاث مرسًة

 55 05 مٌعلة اًًضاظاث س َسي مٌعوز )خمُس تي(

 - 3.33 (مٌعلة اًًضاظاث سَلٌهة )اًـَون

 023 50.0 مٌعلة اًًضاظاث ثُسمس ََت

 - 533 س يفي )سوناهوم ساتلا( SNVIلٍؽ 

 حؼائص وشركاث ملَلة مٌعلة اًًضاظاث اًلسيمة ًخَازث
استرخاغ اًـلاز واس خللاله في 

وضاء مشوغ سىني  ا 

ة اًعياؿة المعسز ًولاًة : شرنة جس َير المياظق اًعياؾَة ومٌاظق اًًضاظ تولاًة ثَازث، مسٍصً

 (5903ثُسمس ََت )

ؿاذت تـر اًًضاظ اًعياؾي،  5999تـس تحسن مسادِي اًيفط في تساًة  ؾصف اًسرسو ا 

(، ثوسـت ُشٍ ال ذيرت بمَلاذ مٌاظق 5هؼصا ًوحوذ كاؿست ظياؾَة مرمة )الدسول زقم 

)ظياؾَة جكل من ثَازث وؿن  توصلِف وب دصى ًٌَضاظ جكل من سَلٌهة وس َسي مٌعوز( خسًست

باًخوخَ نحو حصهَة اًس َازاث منها الموجهة ٌَسوق اًوظيَة جكل من ثَازث وخمُس تي ورلع 

َوهساي اًىوزًة( منها ما ُو موخَ ٌَلعاغ  َة نبرى )مصس َسش ال لماهَة وُ باًشانة مؽ شركاث ذوً

ة بهشٍ المياظق اًعياؾَة ٌَمؤسساث ،اًـسىصي تـن  توصلِف  لى تخعَط ب وؾَة ؾلازً ضافة ا  ا 

)ًخوظن باًسرسو ؿاملا 29( اًتي جضلي ب كي ب و ب نثر من 1خوسعة )اًضكل زقم اًعليرت والم 

 % من لٍوغ المؤسساث تولاًة ثَازث(.1.19
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 : المؤسساث اًعليرت والمخوسعة في اًسرسو1اًضكل زقم 

الاسدثماز في ثب ثص اًخوظن اًعياؾي الدسًس باًسرسو تسًيامِىِخَ اًززاؾَة اًتي شجـت 

% من لٍوغ المؤسساث اًعليرت والمخوسعة ذازح كعاغ اًخجازت 35.09)لشائَةاًعياؿة اً

نلٌ ثب ثصث اًلصى الاصتراهَة ب ًضا  ولا س يما صـحة الذََة في كل من ثَازث وخمُس تي،والرسماث( 

وضاء  خون في اًصصاًلة وب دصى في سَلٌهة اًتي اس خفاذث من ا  بهشا اًخوظن، فلس ب وضب ث مـصرت ٌَزً

ه  ظاز معحية ب ًضا، ا  خاح اٌَحوم اًحَضاء والسصاء من ذلال الذؼائص اًتي اس خفاذ منها اًض حاة في ا 

فِة، تَلت اًـلٌلة اًعياؾَة تولاًة ثَازث  ؿاملا 3333جصامج اًخنمَة اًصً
45

و 5959في نهاًة ؿام   ، وُ

لى  5959% س ية 3.29ما كس ًفسر انخفاط مـسل اًحعالة باًولاًة ا 
46

.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

ة اًعياؿة والمياجم ًولاًة ثَازث    5950مسٍصً
46

ة اًبرمجة وجس َير الميزاهَة ًولاًة ثَازث   مسٍصً
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 ظن اًعياؾي بالمسن اًعليرت: اًخو 5الدسول زقم 

اًص 

 قم
 المؤسسة 

اًعحَـة 

 اًلاهوهَة
هخاح  ظحَـة الا 

ؿسذ 

 اًـلٌل
 موكؽ اًًضاظ

1 SAFAV MB SPA Tiaret 

 عمومي

-حصهَة س َازاث مصس َسش تنز 

SPRINTER  وG. 
500 

الميعلة اًعياؾَة ؿن  

 توصلِف

    

EPE CIT SPA 

(Carrosseries 

industrielles 

 467 َةاًـصباث اًعياؾ 

2 Sarl tréfilerie Sersou  

 ذاض

ي اًعَة الرفِف، ب سلاك  تحوً

 مجَفٌة، ب سلاك زتط، مسامير
37 

 مٌعلة اًًضاظاث مرسًة

3 
EURL les Grands 

Moulins de Mahdia 
ية واًسمَس  74 مٌخجاث الصكِق: اًفصً

4 
SPA Moulins de 

Mahdia 
 173 معحية: فصًية وسمَس

6 Sarl Semence Sersou 
ثـحئة اًحشوز: قمح ظَة وتلول 

 خافة
61 

8 Sarl Ginex  هخاح اًوزق اًعياؾي  5 ا 

9 Sarl textile Sersou 24 الذحال المؼفصت 

 

SARL MAXIMUM 

SERVICES 
 32 ثعيَؽ مواذ اًخيؼَف

7 Sarl Pharmaghreb هخاح المواذ اًعَسلاهَة  لٍـة ملاهو 95 ا 

5 
Eurl minotries El kaid 

Hamadia 
هخاح الصكِق ال تَغ واًيزالة  لٍـة حلٌذًة 85 ا 

 SARL BOILAIT  هخاح الذََة مٌعلة اًًضاظاث  53 ا 

س َسي مٌعوز، 

 خمُس تي
 TAKLIT هخاح الذََة  22 ا 

 
Minoterie el kaïd 

Selmana  
هخاح الصكِق ال تَغ )اًفصًية(  11 ا 

مٌعلة اًًضاظاث 

 سَلٌهة، اًـَون
 كازت اًساسي 

ت  مـصرت )اس خزلاض سً

خون(  اًزً
2 

ة اًعياؿة والمياجم ًولاًتي ثَازث وثُسمس ََت )المعسز  (5950: مسٍصً

ثوظن اًعياؿة بالمسن اًعليرت باًسرسو ب ؾعى ًِا هفسا خسًسا من ذلال اًوػائف الذضرًة 

وياتها. وهدِجة  الدسًست في اًلعاؿن  اًـام والراض، ثـمي ؿلى َُكلة مٌاظق الدشة وتحسًس ب وً



  

459 
 

ن الصوز الدسًس ٌَمسًية اًعليرت في اًسرسو ًيعوي حول الاهخلال اًوػَفي اًياتج ؾن  لطلع، فا 

ثوظن اًعياؿة في ال وساظ اًززاؾَة، فلس اندسخت تـغ المسن اًعليرت وػائفا خسًست كير ثلغ 

في ؿن   اًتي ب وخسث ل خَِا )ؿن  توصلِف، خمُس تي ومرسًة(. جس خلعة الميعلة اًعياؾَة الدسًست

توصلِف المسدثمصٍن من ذاذي اًولاًة وذاظة من تلضًة ثَازث وذازح اًولاًة )مسدثمصٍن من ولاًة 

ؽ مخخَفة حسة الدسول زقم  و ما يجـي الميعلة مذـسذت ال تـاذ )محلً،  3الدزائص(، لا نجاس مضازً وُ

كَيمي ووظني(.  ا 

 وصلِف : ظَحاث الاسدثماز اًعياؾي الملدولة في ؿن  ت3الدسول زقم 

اًص 

 قم
 المشوغ

المساحة 

 (5)م

ال ظي الدلصافي 

 ٌَمسدثمص

هخاح اًعَة 0  اًصوًحة 59495,00 مـالدة وا 

 ثَازث 35050,00 مـمي ثعيَؽ المحولاث اًىِصبائَة 5

 ثَازث 51708,00 (CKDمعيؽ تجمَؽ اًس َازاث ) 3

 ثَازث 37821,00 مـمي ثعيَؽ اًيوافش وال سلف اًحلاسدِىِة 0

 ثَازث 78304,00 الدخسمعيؽ  2

5 
ق وسخاخاث  مـمي ٌَعياؿاث المـسهَة وثعيَؽ ظفاياث حصً

 P32نف و 03ؾَاز 
 ثَازث 39655,00

 الدزائص اًـاصمة 28222,00 ثسىوًت ظياؾي-مـجياث -مخاجز  1

ة اًعياؿة والمياجم ًولاًة ثَازث،   5950المعسز: مسٍصً

مدني نمعا خسًسا في اًس يواث ال ذيرت ؾصفت اًوػَفة ال ظََة في اًسرسو وهي اًززاؿة 

ق الاس خعلاخ س ية  ة ؾن ظصً ظاز كاهون الذَاست ؿلى المَىِة اًـلازً ، دط 0323ؿلى اًسلي في ا 

ب ُي الميعلة ل ن حىون Otmane,2003)ُىذاز )  5303.2تَ حٌوة اًسرسو، اًصصاًلة بمساحة 

هخاح تـغ الرضرواث )اًحعي، ا ًحعاظا واًثوم( وال شجاز المثمصت كعحا سزاؾَا له تـسا وظيَا في ا 

ًـصف اًسرسو حاًَا ذًيامِىِة سزاؾَة مصثحعة تخوافس مزازؿن  وزؤوش ب موال من  )اًخفاخ(. 

مٌاظق تمخاس بماضي سزاؾي وذزاًة بهشا اًًضاظ كهـسىص، ؿن  الصفلى، تََست ومِلة، حِر ًـة 

يخجاث اًززاؾَة ثسخة اًزياذت الماء ذوزا ب ساس َا في اس خلعابهم، نلٌ ب ن سياذت اًعَة ؿلى الم 

اًسكاهَة وتحسن المس خوى المـُشي ٌَسكان حـي ُشٍ اًززاؿاث مصبحة ثضكل هحير. ًـصف ُشا 

ـتمس ؿلى هصاء ال زاضي والماء مـا ًفتراث سمٌَة  الاسدثماز اًززاؾي حصنة ذائمة في مٌعلة اًسرسو وً

َة ب و اًفصذًة )ؿن  توصلِف محسوذت ثتم ؿلى مس خوى ب زاضي المسدثمصاث اًفلاحِة الزاؾ 

)ذاظة في اًصصاًلة( وؿَََ  0323واًس حـن (، نلٌ ًتم ؿلى مس خوى ال زاضي المس خعَحة تـس 
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 : اًخحصكاث اًسىٌَة ثسِي اًسرسو )ولاًة ثَازث(8اًضكل زقم 

ب ظححت ُشٍ ال ذيرت )ؿن  توصلِف، اًس حـن  واًصصاًلة( مصانز ثحاذل ؿلى المس خوى المحلً 

كَيمي ونشا اًوظني تفضي مٌخجاتها من جهة واس خلعاة اًَس اًـاملة من   جهة ب دصى.والا 

 

ثياكط اًـلٌلة اًوػائف الدسًست )اًعياؾَة وذسماث اًلعاغ اًثاًر اًتي ساهمت في 

ة  ذازً )ؿن  توصلِف، اًصصاًلة، اًس حـن ، توكازت اًززاؾَة تـسما ؾصفت الميعلة ؿست ثلس يماث ا 

ت في اًتي اندسختها المسن اًعلير وثسعمت كصاُا تـست تجِيزاث ووػائف معاحدة ًِا(، واًياػوزت( 

ا ؿلى هعاق مذـسذ ال تـاذ  لى ػِوز ثسفلاث اًِجصت نحوُ لى وػَفتها ال ظََة ب ذث ا  ضافة ا  اًسرسو ا 

كَيمي، وظني وحتى ذولي( شجـت اًخحصكاث اًسىٌَة )اًضكل زقم  ( وب هـضت اًخيللاث 2)محلً، ا 

 (.3اًَومِة ذاظة ًلصط اًـمي )اًضكل زقم 

اًعليرت في شدسو ثَازث ب ن ما ًفوق هعف وخسنا من ذلال اًخحلِق المَساني في المسن 

%( ٌض خلَون بالمياظق الذضرًة بمرخَف مس خوياتها في وػائف حضرًة ب ًضا 22.05ب زباة ال شد )

(، ℅33.20ذاذي وذازح اًسرسو. جضكل ثَازث كهسًية هحيرت ب هم كعة حضري مريمن ٌَـمي )

 اًضلالة كصر يراوب ذ( ℅03.35) اًسوكص( ℅02.05) ثُسمس ََت( ℅50.03ثَيها مرسًة )

 .(3)اًضكل زقم  اًوظن ولاياث بمرخَف جض خلي المخحلِة اًًس حة تُنما( ℅1.05)
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حىثفت اًـلاكاث اًخحاذًَة تن  المسن اًعليرت والمصانز اًـمصاهَة اًىبرى مسعمة تخعوز 

ياؿة )ؿن  توصلِف %( من ذلال اًع 30.20وسائي اًيلي الزاؾَة وامذلاك اًس َازت الراظة )

وخمُس تي( ومن ذلال ال سواق ال س حوؾَة )مرسًة، حلٌذًة واًصصاًلة(. نلٌ ثَـة المسن اًعليرت في 

حة.  َة في المياظق اًصًفِة اًلصً  اًسرسو ذوزا مرلٌ ؿلى المس خوى المحلً، ٍتمثي في وش الرسماث ال وً

 

 : اًخحصكاث اًسكاهَة في اًسرسو تلصط اًـمي9اًضكل زقم 
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 الرلاظة:

ا الصولة في اًس حـَياث اس خىلٌلا ب هخجت س َاسة تحسًر اًصًف الدزائصي اًتي اؾتمسته

فِة  ق انجاس اًلصى اًفلاحِة باًسرسو، لٍـاث زً ة ؾن ظصً ٌَـمََاث اًتي تمت في اًفترت الاس خـلٌزً

لى  نثفت اًض حىة اًـمصاهَة واهسمجت فيها ثضكل ثسزيجي وؾصفت حصنة ذيملصافِة مدسازؿة، مذا ب ذى ا 

ة والاصتراهَة( في مساز اًخحضر الطي ثوسـِا مجاًَا ووػَفِا. سازث ُشٍ المجمـاث )الا س خـلٌزً

لى  ة ًحـغ المجمـاث منها ا  حفزٍ اًخوظن اًعياؾي باًلصة منها ب و بالميعلة، نلٌ ب ذث اًتركِة الا ذازً

ؿاذت ظَاكة مجالاث هفورُا، ثليرث زثختها  لى مزاحمة المصانز اًـمصاهَة اًلسيمة وا  ملاز تلضياث وذوائص ا 

ن ثواخس ُشٍ المسن وثعيَفِا وب ظححت مسنا ظلير  ا. ا  ت باًيؼص ًـسذ سكانها وؿسذ تجِيزاتها ومذاحصُ

اًعليرت في مٌعلة بملوماث اكذعاذًة هحيرت حـَِا ثيسمج في ذًيامِتها اًـامة وجسـى ًخب هَس وحوذُا 

ة واكذعاذًة ضمن ؿلاكة ثفاؿََة وحكامََة مؽ المجمـاث  ذازً من ذلال الصوز الطي ثؤذًَ كهصانز ذعم ا 

 حصاثخِاتها. بمرخَف

ت ة فذحوً مجاًَا،  ثب ثصث المسن اًعليرت في اًسرسو بمرخَف اًس َاساث الذضرًة واًخنموً

اكذعاذيا واحماعؾَا فب ظحح اًحـغ منها لٍـاث حضرًة، ب و مٌاظق تمسذ حضري ٌَفائغ اًسكاني 

ا المجالي توػائف مخخَفة ذاظة مؽ ثوفص اًـلاز اً ًىنها  ـمومي،لمجمـتي ثَازث وثُسمس ََت. ثسعم نموُ

تلِت في ؿلاكة ذائمة مؽ محَعِا ولا س يما المسن اًىبرى )ثَازث( واًوس َعة )اًسوكص، كصر اًضلالة 

 ومرسًة( فيما ًخـَق باًـمي، اًخجازت ومخخَف اًخجِيزاث ذاظة راث المس خوى اًـالي.
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ف في اًفصوسي اًـمصاني الاسدِعان( 5903فكاز ؾثمان. ) - مجلة خامـة سوس َو تازيخَة،  ملازتة الدزائص اًصً
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 سيروزت و ب ًَاث تحضر المصانز في المجالاث المحَعة بالذواضر

 -ؿن  ؾحَس نمورخا -

باهي سـَست
(1)

، زكاة سلاف 
(2) 

(1)
ة كسم الدلصافِا و اٍتهَئة اًـمصاهَةج  ب س خارت محاضرت ظيف ة  خامـة  كلَة ؿَوم الازط و اًِيسسة المـلٌزً

 الدزائص -ام اًحواقي –اًـصبي جن مرَسي 
(2)

ة كسم الدلصافِا و اٍتهَئة اًـمصاهَةج  ،ب س خارت مساؿست ظيف ب    خامـة ، كلَة ؿَوم الازط و اًِيسسة المـلٌزً

 صالدزائ -ام اًحواقي –اًـصبي جن مرَسي 

 مَرؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼط:

بالذواضر، ب هم  تمثؼؼؼؼؼي ػاُصت تحضؼص المصانز و اًخجمــاث اًـمصاهَة فؼؼي المجالاث المحَعــة

ة، واًياتجة ؾن عجز ُشٍ الذواضر ؿلى اًوفاء  سلٌث ب سمة اًخـمير اًتي ثـُضِا الذواضر الدزائصً

ا الذضري و الاكذعاذي، والا ؾلٌز، مذا ب   لى المجالاث المحَعة بها  بمخعَحاث نموُ لى امذساذ اًخـمير ا  ذى ا 

فِة  لى الذضرًة، تـس ب ن كاهت تجمـاث زً توتائص ؿاًَة، وكاهت ؿاملا ٌلضفؽ بالمصانز و اًخجمـاث ا 

 يهيمؼن ؿَيهـا ظاتـؽ اًًضـاظ اًفــلاحي.

ة ثـىس ظوزت واضحة ؾن فوضى اًخـمير اًتي ثـُضِا  كس يعَية ثاًر الذواضر الدزائصً

خجَ ال نالمس نحو   ن اًىبرى وؾن المـس اًـمصاني الطي تسب  نحو ب ظصاف المسًية ثم نحو المسن اًخواتؽ، وً

المصانز اًـمصاهَة في المجالاث المحَعة بها، هدِجة هسزت اًـلاز اًعالح ًخـمير وجض حؽ مسن اًعوق ال ول 

 حة.وثوكؽ جض حؽ المسًيدن  الدسًسثن  ؿلً مٌجلً و ماس ًَسا في ال خال اًلصً 

ثوحيهاث المخعط اًولائي ًولاًة كس يعَية ثحن  ب ن مسًية ؿن  ؾحَس اًواكـة حٌوة شرق 

مسًية كس يعَية ملترحة لاس خلدال اًفائغ اًسكاني ٌَخجمؽ اًلس يعَني واس خلدال مٌاظق ظياؾَة 

مكاهَاث حلصافِة ملائمة، فِيي تمثي نمورخا ًخحضر المصانز المحَعة تفضاءاث الذواضر ا ؿلى ا  ، ًخوفصُ

 واًتي س خىون ذعم ٌَخجمؽ ؿلى المسى اًحـَس.

 :المفصذاث الاس خسلاًَة

ة، امذساذ اًخـمير، اًفائغ اًسكاني، ف اءاث ضتحضر المصانز، المسن الذواضر، الاحذَاظاث اًـلازً

 الذواضر.
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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 

geographical4 

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةملسم

ا الذضري، حِر سجي في  ة، حصاحـا في مـسل نموُ ؾصفت مسًية كس يعَية ثاًر الذواضر الدزائصً

%  3,02:  11/ 55اًفترت 
(1)

لي  11/21، ًَتراحؽ ذلال اًـشًة المواًَة   َيرفغ  5,02ا  % وً

لى ث حا اًيعف في فترت ا  لى  21/32لصً %910ا 
(2)

لى  32/5992ًَعي في اًخـساذ ال ذير     0,90 -ا 

%، ب ي ب ن ػاُصت المس الذضري ؿلى ال ظصاف تسب ث مؽ اًس حـَياث، وقعت تلضياث اًعوق 

ال ول ) الرصوة، حامة توسيان، ذًسوص مصاذ، ؿن  سلٌزت ( واًتي ؾصفت تجمـاتها اًصئُس َة نموا 

لى مـسل حضريا مفصظا  ا الذضري ا  لى ذزخة اًدض حؽ، حِر حصاحـت مـسلاث نموُ تسب ث ثعي ا 

حا في اًفترت   مذا ًـىس حصاحـا كويا في سيروزت اٍنمو. 21/32اًيعف ثلصً

والميجزت  5995وثؤنس ذزاسة الربرت لمصاحـة المخعط اًخوحيهيي لما تن  اًحلضياث المحَعة تلس يعَية 

لمساحاث المبرمجة ٌَخـمير المس خلدلً في اًخجمؽ ب ن ا URBACOمن ظصف مىذة الصزاساث 

                                                           
(1)

التوابع حول مدٌنة قسنطٌنة : أدوارها تحولاتها ووظائفها فؤاد بن ؼضبان : المدن :   
(2)

نفس المصدر :   
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لى الاس تهلاك نلٌ ب ن اًوضؽ في المسًيدن  ؿلً مٌجلً و ماسٌُُسا لا ًحـر  لِا ا  اًلس يعَني في ظصً

صكاًَة ثوفص اًـلاز في اًخجمؽ. شا ما س َعصخ ؿلى المسًن  المخوسط واًحـَس ا  لى اًخفاؤل وُ  ا 

ؿاذت اًيؼص في المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير لا يجاذ اًحسائي  ًِشا كامت اًسَعاث اًوظَة با 

ة، ًخَحَة حاحِاث اٍنمو المس خلدلً ٌَخجمؽ اًلس يعَني، وكس ب وظت ذزاسة الربرت اًتي  اًضروزً

ا مىذة الصزاساث  ذماح تلضًتي ؿن  ؾحَس ،و ب ولاذ زحمون، نخوخَ زئُسي  URBACOب نجزُ ، با 

لى كاًة   .5939ٍنمو اًخجمؽ ا 

 الا صكاًِـة:

فمسًية ؿن  ؾحَس اًتي ثلؽ حٌوة شرق مسًية كس يعَية، ثلسم نمورخا ًؼاُصت تحضر المصانز المحَعة 

 بالذواضر ذاظة باًيؼص:

: لما حللذَ من هخائج عمصاهَة و اكذعاذًة حِست في اًس يواث ال ذيرت حِر تحوًت في ثـساذ ب ولا    

لى مصنز حضري، سجي مـسل نمو كِ 0321 في ا  ( كسزٍ 0321-0311اسي في اًفترت)من مجصذ تجمؽ زً

3,53  %
(1)

% ،  و في اًفترت  0,12و ُو ضـف مـسل اٍنمو اًولائي في ُشٍ اًفترت والملسز تؼ     

و ب نبر من مـسل اٍنمو اًولائي الطي تَف  0,52( كسزٍ  21-32) % ًيفس اًفترت ، في  0,15% وُ

ا في اًخـساذ ال ذير  حلى ذائما ب نبر من مـسل اٍنمو  5,52تؼ    5992حن  كسز مـسل نموُ %  وً

شا مـياٍ ب ن المس الذضري لذاضرت كس يعَية وتجمـِا تسب  ٍزحف نحو  0,53اًولائي الملسز تؼ  % وُ

لوذ ًوسف (، في زحلة اًححر ؾن ظاكاث ؾلازًة  تلضياث اًعوق اًثاني ) ذاظة ؿن  ؾحَس و سً

 خسًست ل قصاط اًسىن والاكذعاذ و اًـمصان.  

ا من ظصف ظياغ اًلصاز باًولاًة كهخيفس ب ساسي ًخَحَة حاحِاث اًخجمؽ  ثاهَا :    لادذَازُ

صكاًَة جض حؽ كس يعَية و  اًلس يعَني في ال فاق المخوسعة و اًحـَست و الطي ٍصثحط بال ساش با 

تجمـِا ، و اًيلط المخوكؽ في اًـلاز اًعالح ٌَخـمير ؿلى مس خوى اًولاًة، حِر ثلترخ ذزاسة الربرت 

نجاس مس ب ًف وسمة  559ُىذازلاس خلدال نحو0999ًية خسًست ثاًثة في ؿن  ؾحَس تمخس ؿلى مساحة ا 

وحست سىٌَة  09.999في 
(5) 

 ُي يمىن ًِشٍ المسًية المخوسعة ان ثَـة ذوز فـالا لذي اسمة جض حؽ اًخجمؽ اًلس يعَني  -

                                                           
(1)

فؤاد بن ؼضبان : المدن التوابع حول مدٌنة قسنطٌنة : أدوارها تحولاتها ووظائفها :   
(2)
 : Le quotidien d’Oran   Lundi 24 Septembre 2447 
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َة ضحط ما هي الا مكاناث الذلِلِة ًـن  ؾحَس في اًخىفي تخحلِق اًِسف ال ساسي لا ستراتج  -

ي؟  نمو كس يعَية وتجمـِا الذضري ؿلى المسى اًعوً

I/- اصكاًَة ثوسؽ حاضرت كس يعَية 

 مصاحي نمو المسًية وتمسٍن المجالاث المحَعة بها: -/0

صِسث مسًية كس يعَية ذلال الذصة مصحلة كدي الاس خللال دصوح المسًية من اًعرصت:  -/0-0

ة ىزوخ ب ؿساذ هحيرت من سكان ال زياف ر فصط ؿَيها واكؽ خسًس تمثي في ػِوز ب حِاء  اًخحصٍصً ٍيها، ا  ا 

اًعفِح وب مام ُشٍ اًوضـَة خاء ما ًـصف بمرعط كس يعَية والطي ػِص من ذلاله مخعط كاًساث 

CALSAT)  ًخرعَط وثيؼيم المسًية و من ثوحيهاثَ: 0359( س ية 

ص المجال الذضري ؿلى مسى     س ية.  59* ثوفير اًسىن وجصمجة وثعوٍ

 ُؼ ؿلى ُضحة الميعوزت ،ثي توفصٍىة وثي الميؼص الزَي)اًس ََوك( 129ير * ثـم  

ُؼ  حٌوة المسًية ؿلى ضفتي واذي اًصمال و  529* انجاس مٌاظق ظياؾَة ؿلى مساحة   

 تومصسوق. 

لى ب حِـاء هدؼصى: اًعرؼصت    ؾـاذت َُكلـة المجـال الذضري وثيؼيم المسًٌـة من دـلال ثلس يمِـا ا  * ا 

 ُؼ 399ه، الميعؼؼؼؼؼوزت: 509ه، الميؼؼص الزِــي:  12 واًىسًـة:

، اس تمؼص CALSATباًصغم من اس تمؼصاز ثوحيهاث مخعط كاًساث (:0315 -0355مصحَـة ) -/1-5

 اًخوسـؽ و نمؼو المسًٌـة نحؼو ال ظؼصاف فؼي كل الاتجاُاث وؿلى صكلِؼن:  

ة في المياظق اًلير ملائمة اًضكل ال ول - ٌَخـمير بالدِة اًشكِة، ونمو اًـضوائي في :  ب حِاء فوضوً

ة في شدهَية   كل من حي ال مير ؾحس اًلاذز، جصح اًصمال، اجن ثَُس، حي زوماهَا ،وال هواد اًلعسٍصً

اًصمال، تومصسوق، واًكن اًصاتؽ في الديوة والديوة اًشقي، وحي  يوالميعوزت ، ؿلى ظول واذ

وحي جن شرقي المًضاز من الدِة اًلصتَة، تورزاغ ظالح،
(1)

. 

: ب حِاء مخععة وحي الميؼص الزَي ال ؿلى والدزء اًسفلً من حي كسماء المحازتن ، و اًضكل اًثاني -

 حي الموػفن ....

مكاهِـاث  0319والدسٍص بالطهص ػِؼوز المخعط اًخوحيهيي ٌَخـمِؼص سٌـة   والطي ثضمن ثلس يم ا 

وضـاء  اًخـمِؼص ؿلى سفوخ مٌحسزاث الميعوزت وثلال الميؼص الزَي وكس ب ولى اُماعمـا ذاظا با 

                                                           
(1)

.24ص 2441نة : تحولاتها ،أدوارها ووظائفها المدن التوابع في مدينة قسنطي -فـؤاد بن غضبان  :   
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المياظق اًعياؾَة المتمثلة في تهَئة الميعلة الديوتِـة لاس خلدـال المًضـب ث اًعياؾِـة  صـدـة اًصظاض 

 (PALMA (و بالمــا

ـة فؼي  كس فاق نمو المسًٌـة في ُـشٍ المصحَـة كل اًخوكـاث والصًَي ؿلى رلع ػِوز ال حِـاء اًفوضوً

ة ـصت مذب مانؼن دعؼ ًؼى وحؼوذ ب جهزت تخعَط مثي مىذة الصزاساث اًوظني ٌَِيسسة المـلٌزً ا ب ذى ا 

 .0319الطي ب ؿس المخعط اًـمصاني اًخوحيهيي س ية 

 1974: تميزث ُشٍ المصحلة تؼِؼوز المخعط اًـمصاني اًخوحيهيي ًس ية (0325-0315مصحلة ) -/0-3

حاًَا ومن ثوحيهاثَ CADAT( ،URBACO )الطي ب نجزٍ اًعيسوق اًوظني ٌَتهَئة اًـمصاهَة 

 الاس خفاذت من اًخجِيزاث اًلاؿسًة ًٌَس َج اًلائـم.

ٍيها كل جصامج اًسىن وجهؼزث  فاًخوسؽ في ُشٍ اًفترت كان في محَط وب ظصاف المسًية  حِر وجهت ا 

 بمرخَف اًخجِيزاث والمصافق وكس مست ال حِاء اًخاًَة:

 سي ًوسف و اًزياذًة.: حي الصكسي، ساكِة سفي الدِـة اًشكِـة -

ق اًوظني زقم في الدِـة اًلصتِـة -  92ب وث، 59وؿلى ظول واذي اًصمال ،حي  92: ؿلى محوز اًعصً

ََة، وحي توحٌاهة.  حوً

ة ؿلى رزاغ توفصٍىة والمصهة ال ولمبي بالديوة،    نلٌ وكــت تجِِؼزاث نبرى الدامـة  المصنزً

لى مٌاظق ظياؾَة ؿلى ضفاف واذي ا  ًصمال وواذي تومصسوق.بالا ضافة ا 

لّا ب ن وحؼوذ اًـوائؼق اًعحَـَة ) زذاءت الدَوثلٌَة ( وضروزت المحافؼة ؿلى ال زاضي اًززاؾَة  ا 

ٌَسىـان مؼن اًسىؼن واًخجِِؼزاث، و  حـَـت المحِؼط اًـلـازي لا ٍىف ًسـس الذاحِاث المتزاًست 

ي نمؼو المسًية  PUDاًـمصاني ُؼ   هدِجـة لطًـم اكذؼصخ المخعط اًخوحيهؼي 529الطي ًخـسى  تحوً

نحو المـسن اًخواتؽ ) الرصوة ، الذامة توسيان ، ذًسوص مصاذ( والاس خفاذت من تجِِؼزاتها اًلاؿسًـة 

 والمصافؼق المخوفؼصت بهـا. 

وضـاء مٌاظؼق سىٌِـة  PUDنلٌ ب نس اكتراخ  وضـاء مسًٌـة خسًـست ؿَؼى ُضدـة ؾِؼن اًدـاي  ا  في ا 

لدِة اًلصتَة حي توظوف، وفي اًضلٌل اًشقي) حدـي وحـش ، جىِؼصت ، حضرًة خسًست في ا

 وشدهٌَـة(.

: في ُشٍ اًفذؼصت امذس الا عمـاز نحو ُضحة ؿن  اًدـاي وتلضًـاث (5992 -0323مصحَـة ) -/0-0

 المـسن اًخواتـؽ وفي صىـي خسًـس.
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ِة الديوتَة و اًشكِـة في حؼي اس تمؼص امذـساذ اًخـمِؼص في ثوظِؼن اًحٌـاءاث الداُؼزت اًفصذًـة بالد 

ة الدسًـست بميعلـة  اًلمـاض  وحؼي سُسـاوي وحي تورزاغ ظالح والميعلة اًسىٌِـة الذضؼصً

ة في حي  توظوف باًلصة وفي الديوة حي الا دوت فؼصاذ ،وبالملاتي اس تمص اهدضـاز اًحياءاث اًفوضوً

 جن شرقي و تورزاغ ظالح.

صاهَا مَحوػا في الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست توظؼوف، و وكـس صِسث المسًية ب ًضا ثوسـا عم

وضاء حي اًزاوص و تياء الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًـست بجدـي وحـش ونشا في الدِة اًشكِة  ا 

لى ثوسؽ حي اًللٌض. ضافة ا   لذي تومصسوق سُساوي، ا 

عَعاث في مواضؽ مخخَفة حِر نلٌ ؾصفـت المسًٌـة صكل ب دص ٌَنمو اًـمصاني المتمثي في ثوكِؽ اًخح 

ا  ُؼ و في الدِة اًضلًٌَة اًشكِة، 025ناًت ُضحة ؿن  اًحاي بالديوة حعة ال سس بمساحة كسزُ

ا : 25,29ُؼ(، حدـي وحـش : 2,53تحعَط س َسي مسِـس )  ُؼ، 55,29ُؼ ،المنى بمساحـة كسزُ

ُؼ21,55تحعَط اًدـازذت 
(1)

 الدحاش وتوظوف.وشدهٌَـة، ب ما الدِة اًلصتَة نجس تحعَط  

حـاء المخعؼط اًخوحيهؼي ٌَتهَئـة واًخـمير لما تن  اًحلضياث و الطي ًضـم كل من:)  0332فؼي سٌـة 

في  PUDكس يعٌَـة ، الرؼصوة، ؿن  اًسمـازت ، الذامـة توسًـان، ذًـسوص مؼؼصاذ(، ًَؤنس اكتراخ 

وضاء ا با  وضاء المسًية الدسًست ؿلً مٌجلً،ب ٍن تسب ث ب صلال ثـميُر اًسىن واًخجِيزاث المصافلة له و  ا 

لى اوضاء مسًية خامـَة  ضافة ا  مًضب ث راث المس خوى اًـالي مثي المـاُـس وال حِاء الدامـَة، ا 

( جصمج 0ُؼ، ونشا جصامج سىٌَة ضخمـة بمسًٌـة ماس ًَسـا ، مثـلا في الذي زقم: )029ثلعي مساحة 

ة ال صلـال  5332كلِـة ومنهـا ثـم الاىتهـاء منها تعفـة  3039وحست سىٌَة منها 1012 مسىٌا خازً

 (2)مسىن لم ثيعَؼق تــس 0302بها و

 ؾوائق ثوسؽ مسًية كس يعَية -/5

لة واًتي حـي منها ؾلست   :موكـؽ صسًـس الذساسِـة -/5-0 زغم ب همَة الموكؽ الدلصافي ًِشٍ المسًية اًـصً

لاّ   ب هَ صسًس الذساس َة هدِجة ٌَمواظلاث وحَلة وظي تن  اًضلٌل اًشقي الدزائصي و حٌوتَ، ا 

ا اهدضازا  الاىزلاكاث ال زضَة، اًفِضاناث.  ثـصضَ ًـست ب دعاز ظحَـَة وب نثُر

ياث اًسعحَة ًل زط حِر ب ن فاًفوازق  الاىزلاكــاث ال زضِــة -/5-0-0 : وهي اىزلاق اًخىوً

ياث اًسعحَة  لى الموضـَة اًياتجة ؾن ادذلاف مس خوياث الازثفاغ وؿسم تجاوس اًخىوً ب ذث ا 

                                                           
(1)

28ص  2441المدن التوابع في مدينة قسنطينة : تحولاتها ،أدوارها ووظائفها  -فـؤاد بن غضبان  :   
(2)

.2448أوت  15إلى 1العدد الرابع من مجلة مرآة قسنطٌنة المؤرخة من  :   
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ػِوز لٍوؿة من المياظق المنًزلة في المجال الذضري ٌَمسًية
 (1)

مٌعلـة منها:  03وهي تهسذ ب نثر من  

ـة، صـدـة اًصظاض، مسجس ال مير  اًس ََوك، بازذو، اًكن اًصاتؽ، فضَلة ســسان،الدامــة المصنزً

لخ، ومن ذلال الص زاسة الميجزت من ؾحس اًلاذز، حي اًزاوص، اًلعاغ الذضري توظوف.......ا 

هشاز لمصاكدة  ARCADIS EEG- SEMECSOLظصف مىذة الصزاساث)  ( وضؽ مخعط ا 

ا  حلٌلي مساحة كسزُ ُؼ  350,00ال زاضي المـصضة ًلاىزلاق و اًتي ظيفت خمس مٌاظق مذب ثصت با 

 موسؿة ؿلى المياظق اًخاًَة:

ا Aالميعلة ) - ا : بمساحة ك(B+E)الميعلة  -  ه 555.32(: بمساحة كسزُ  ه. 352.20سزُ

ا (C)الميعلة  - ا (D)الميعلة  -ه   393.32: بمساحة كسزُ  .ُؼ 52.09: بمساحة كسزُ

ثـصضت المسًية ًـست فِضاناث وفي فتراث سمٌَة مخخَفة تازنة وزاءُا دسائص اًفِضاناث:  -/5-0-5

ماذًة وثشًة مذفاوثـة منهـا
(47)

 فِضان،  0322خاهفي  03فِضان واذ اًصمال تخازيخ  :

ي  03، فِضاناث 0313، فِضان سختمبر 53/00/0351  -0320،ال معاز اًواتََة ًض خاء 0313ب فصً

 .0330ب نخوجص  93، فِضاناث 0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) ة جدٌدة للإشكالٌات المطروحة فً مدٌنة قسنطٌنة  ؼانم عبد الؽنً المدٌنة الجدٌدة بعٌن الباي معالج:  
(1) URBACO 2006 -Expertise sur la Ville de Constantine par apport au PDAU  page 30  

 

 

 



  

471 
 

 كس يعَية بمسًية اًعحَـَة الادعاز

 
 

لى هــسزت اًـلـاز اًعاًؼح ٌَخـمِؼص:  -/3 ضافة ا  ُشٍ الا صكاًَة مصثحعة ب ساسا بحساس َة موضؽ المسًية ا 

ة ذاذي اًًس َج اًـمصاني ًلف ؿائلا ٌَخوسؽ المجالي اًـ وائق الذضرًة، فوحوذ تـغ المًضب ث اًـسىصً

ٌَمسًية ضف لطلع اًس َاساث الميتهجة في جصامج اًسىن ذلال اًثماهٌُاث، و اًتي وكـت فيها ؿست 

تحعَعاث بمساحاث صاسـة ثضكل مفصظ نخحعَط شدهَية و تحعَط اًحازذت و تحعَعاث 

 ًحاي، والدسول ًحن  سياذت اس تهلاك ُشا ال ذير في اًـشًة المشهوزت.ُضحة ؿن  ا

 (:اس تهلاك اًـلاز بمسًية كس يعَية  تـس ؾشًة الاس خللال 90خسول زقم )

 انسنت انًعًىرة )هـ( انًساحت هـ/سنت يعذ انسيادة

020 6888 0,.. 

0.0 3688 0,8. 

600 ,8,. 0,,3 

008 8038 6000 

00. 2000 6008 

Groupement URBACO-EDR 2007 Compte rendu Schéma de cohérence urbaine (SCU) – 

mission II    
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ن هسزت اًـلاز اًعالح ٌَخـمير ُو هدِجة حساس َة موضؽ المسًية، و اًـوائق الذضرًة المتمثلة في  ا 

ة ذاذي اًًس َج اًـمصاني ثلف ؿائلا ٌَخوسؽ المجالي ٌَمسًية ٌَس َاسا ث الميتهجة في المًضب ث اًـسىصً

جصامج اًسىن ذلال اًثماهٌُاث، و اًتي وكـت فيها ؿست تحعَعاث بمساحاث صاسـة ثضكل مفصظ: 

نخحعَط شدهَية و تحعَط اًحازذت وتحعَعاث ُضحة ؿن  اًحاي، والدسول ًحن  سياذت اس تهلاك 

 ُشا ال ذير في اًـشًة المشهوزت.

ن يمىن ب ن ثخوسؽ المس  ًية في ػي ُشٍ اًؼصوف؟فاًسؤال الطي ًعصخ هفسَ بٍ 

ف اًفائغ ًلس اكترحت اًسَعاث المحََة  ثوحَِ نمو المسًية نحو مسن اًخواتؽ اًعوق الاول، بمـنى ثفصً

 اًسكاني تحو المسن اًخواتؽ اًعوق الاول,

ف اًفائغ اًسكاني نحو اًعوق ال ول: -/0 صِـسث اًخجمـاث اًصئُس َة لمسن اًعوق  مصاحـي ثفصً

حعاء ًس ية  0355ا في حجم اًسكان مٌـش س ية ال ول حزاًسا مس تمص   ،5992حتى ب دص ا 

ـف اًفائؼغ اًسكاني نحو (0311-0355مصحَـة ) -/0-0 ؼي تمثي المصحَـة ال ولى ًحساًـة ثفصً :  وُ

% ، و كس كاهت ب ول  9,25–المسن اًخواتؽ حِر سجَـت مسًية كس يعٌَـة  وس حة ظافي هجؼصت 

مسًٌـة حامـة توسيان وتجمـؽ جىيرت تًس حة ظافي هجؼصت كسزث تؼ   المـسن المس خلدَـة ٌَفائغ اًسكاهؼي

 %ؿلى اًخوالي. 51,95%و 55,50

ف اًفائؼغ اًسكاني ؿلى كل المسن  (:21-11مصحَـة ) -/0-5 وفي ُشٍ المصحلة اجســت عمََة اًخفصً

ثم مسًٌـة  %592,25اًخواتؽ واًًس حة ال نبر ًعافي اًِجصت اًوافـست سجَتها مسًٌـة ؾِؼن سلٌزت تؼ 

% وفؼي ال دِؼص 32,00% ، ًَيهـا تجمؽ جىيرت تًس حة كسزث 11,22الرصوة تًس حة ظافي هجصت 

%، فيمـا كـسزث وسدـة ظافي اًِجؼصت ذازخة لمسًٌـة 09,90مسًٌـة ذًـسوص مصاذ تًسدـة تَلـت 

ـي اًفائؼغ اً 00,33 -كس يعَية تؼ  ـاذت تحوً سىـاني % وهي ب نبر من ساتلتها واًتي ثـسل ؿلى سً

 نحؼو المـسن اًخواتـؽ. 

: صِـسث مسًية كس يعٌَـة و المـسن اًخواتـؽ هفس اًؼـاُصت اًتي ؾصفتها في (32-21مصحَـة ) -/0-3

المصاحي اًساتلـة ًىؼن تعصًلـة ب دؼصى حِر ازثفــت وسدـة ظافي اًِجصت الرازحـة من مسًٌـة 

لى  ٌـة ذًـسوص مؼصاذ تًسدـة ظافي % وكس وجهت بالصزخة ب ولى نحو مسً  22,33 –كس يعٌَـة ا 

%053,05% ، تجمؽ جىيرت تًس حة ظافي اًِجؼصت 4 023,39اًِجؼصت 4
(1)

ثم مسًٌـة ؿن  سلٌزت  

 % ؿلى اًخواًؼي. 09,02%،050,524فمسًية الرؼصوة تًس حة ظافي اًِجؼصت 4

                                                           
(1)

149ص 2441: تحولاتها ،أدوارها ووظائفها  ةالمدن التوابع فً مدٌنة قسن طٌن -فـؤاد بن ؼضبان  :   
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الرصوة في ُشٍ اًـشًة هلاحؼغ حصاحـؽ في مــسلاث اٍنمؼو فمسًٌـة (: 5992-32مصحَـة ) -/0-0

ًؼى 32-21% فؼي المصحَـة )2,30اًـتي سجَـت مـسل نمؼو كـسز تؼ % في 3,02( حصاحـؽ ا 

نشًـم ُو اًضـب ن باًًس حة ٌَمـسن اًخواتـؽ ال دؼصى فيمـا سجَـت مسًٌـة  32/5992ؾشًة

 %.0,90-كس يعٌَـة مــسل نمؼو كـسز تؼ 

ا هدِجـة وظوًِـا وثفسِؼص ُشا اًتراحؽ في مــسلاث اٍنمو ٌَمسن اًخواتؽ ُو حص  احؽ في سيروزت نمؼوُ

 حس اًدض حؽ فؼي اس خلدـال اًفائؼغ اًسىـاني.

ـي ما ًلـازة  ن 10259وكـس سجـي فؼي ُـشٍ اًفذؼصت تحوً
(1)

وتًسـة مخخَفة نحؼو نـي مؼن مسًٌـة  

 %  ؿَؼى اًخواًؼي.2% 1%، 05ؿن  اًسمـازت ، جىِؼصت ، ذًسوص وباًًسة 

% ب مـا هعِـة المسًٌـة الدسًـست 00ة و المسًٌـة الدسًـست ماسٌُُسـا فيمـا امذعت مسًٌـة الرؼصو

%، و كس كـسز ؾـسذ سكانها حسـة اًخــساذ اًــام ٌَسىؼن واًسىـان 33ؿلً مٌجَؼي فىـان 

ن 55222تؼ  5992ًسٌـة 
(2) 

 . 

جة امكاهَاث اًخـمير ًخجمؽ كس يعَية خس ضـَفة هدِ: ثـخبر ؾوائق ثوسؽ اًخجمؽ اًلس يعَني -/2

 حساس َة الموضؽ المـصط ًل دعاز اًعحَـَة ، ب همَة ال زاضي اًفلاحِة الرعحة مؽ وحوذ اًلاباث

اٍن س َىون اتجاٍ اًخوسؽ ًخجمؽ لطا ًعصخ اوضلالا هحيرا ٌَسَعاث المحََة  وحوذ معاز توضَاف

وحسة ذزاسة الريرت ًلس يعَية و مصاحـة المخعط اًخوحيهيي ٌَخجمؽ كس يعَية كان ، كس يعَية؟

لى مسن ثواتؽ اًعوق اًثاني و اًتي صِسث ذًيامِىِة د  ِاز اًخوسؽ نحو تلضًة ؿن  ؾحَس اًتي ثًتمي ا 

 ملاٍصت لمسن ثواتؽ اًعوق الاول.

II/-  : موكؽ مسًية  ؿن  ؾحَس ضمن فضاء حاضرت 

 ثلسيم لمسًية ؿن  ؾحَس -/0

المصانؼز اًـمصاهَة والمـسن، ورلع  الموكؽ من ب ُـم اًضواتؼط المؤزؼصت في ذزاسـة : ًـخبرالموكـــؽ -/0-0

لى ذَؼق  لمـا له مؼن ثب زير مداشر في حِـات الا وسـان واس خلؼصازٍ في ب ماهن محسذت وادذلافـَ ًؤذي ا 

مكاهَاث ومـَلـاث مذفاوثة، ب ٍن ًلوم الا وسان بادذَاز ال وسة منها ل قصاضَ اًسىٌَة،و  كِـم وا 

 لً:ٌَخـؼصف ب نثؼص ؿلى مٌعلـة الصزاسـة هحن  ماً

: ثلـؽ تلضًة ؿن  ؾحَس ضمن اًسِول اًـَِـا اًلس يعًَِة ثوحـس بها نخي حدََة  الموكؽ الدلصافي -/0-0

لى  م)0359ُامة حتمثي في حدي ب م سعاش في شمـال اًلصبي ٌَميعلـة ًعـي ازثفاؿَ ا 
48

(، وحدـي 

                                                           
(1)

 : Expertise sur la ville de Constantine par apport au PDAU page 18 
(2)

 : ONS Tableau Récapitulatif Communal 2008    (TRC 
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لى  اًيومِسًـة، م في جهـة اًضمـال اًشقي وهي امذـساذ ٌَسَسـة 0955كاف مسوز اًـشي ٍصثفؽ ا 

 ويحِؼط بها حٌوبا سِـي تامَونة.

م يحـسُا من اًضلٌل حدي 0919ب ما المسًٌـة فذلـؽ حلصافِـا ؾيس كـسم حدي ماسًـة الطي ًحَـف ازثفاؿَ 

ؿلى اًخوالي وحٌوبا تحِؼط بها ثلال ثـصف باسم 0050م، 0021ب م اًًسوز وحدي توسمزم بازثفاغ 

م230ًتي ًعي ازثفاؾِا محلً)اًسراواث( وشركا نسًة ضرتٌُة ا
(0)

و يحسُا من اًلصة حدي ماسلة  

و تاتؽ ًسَسلة  ب م سعاش رو اًسفوخ المخليرت باهخؼام وقممَ المستحة.  وُ

حتمِؼز مسًية ؿن  ؾحَس بموكـِا المصنزي حِر ثلؽ وسؼط اًحلضًة ًوخس بها ؿسذ مـخدؼص من اًخجمـاث 

ة ر نجـس في اًضلٌل كصً ة اًتي تحَط بها، ا  ، من اًشق و اًضمـال  0322ب وث  59المـمصت  اًثاهوً

اهـة وذواز اًزناثِـة، وب ما من الديوة اًشقي تئر اًىصاظس و من اًلصة وحاًضة  ـة سُ اًشقي كصً

 اًىداز وحٌوبا جصح مريٌرس.

ا الموكـؽ الا ذازي -0-5 : ثلـؽ تلضًـة ؾِؼن ؾدـَس حٌوة شرق ولاًة كس يعَية ثترتؽ ؿلى مساحة كسزُ

ـة  050وهي تلضًـة كسيمة اًًضب ت ػِصث مٌش حوالي ُؼ 35.329 ذازً س ية، ولم تحغ تب ي حصكِـة ا 

لى كاًـة  ة شركا مؽ تلضًة زكاذت  0330ا  ب ٍن ب ظححت ملؼص ٌلضائؼصت، جضذؼصك في حسوذُا الا ذازً

ة اًخاتـة ًولاًة ب م اًحواقي ، ومن اًلصة تلضًة ب ولاذ زحم ون اًخاتـة ًولاًة كالمة وحٌوبا تلضًة اًـامصً

 ومن اًضلٌل تلضًة اجن باذٌس 

ضافـة     ثـخدؼص مسًٌـة ؿن  ؾحَس اًخجمـؽ الذضري اًصئُسي ٌلضائصت الطي ًؼم تلضًة اجن باذٌس، ا 

ة اًفلاحِة المـمصت  ـة تاتــة ٌَحلضًـة وهي وحاًضة هحاز، جصح مريٌرس و اًلصً لى ب زتـؽ تجمــاث ثاهوً ا 

اه0322ب وث 59 ضم كل من توًلٌافس، تئر اًىصاظس،نلٌ ًوخس بها ، وب ذيرا اًخجمؽ اًثاهوي سُ ة وً

ص ) ذواز المصاصست، ذواز الذساس ية، ذواز اًزناثَة.......(، اًكل ًخجـارة  ؿسذ مـخدؼص من الصواوٍ

لى 2.2وفؼق صــاغ ًتراوخ ظوًـَ ماتِؼن   كلم نحؼو اًلعة المؤثص ؿن  ؾحَس مصنؼؼز. 1,2ا 

لى الدِة اًشكِة ًلسم حدي ماسلة، حِر ٍتميز ُشا مسًية ؿن  ؾحَس جس خٌـ :الموضــؽ -/0-3 س ا 

ر ًتراوخ مسذؼوى ازثفاؾِا ما تن   لى299الموضؽ بالاهخساظ ذاظة في اًياحِة الديوتِـة، ا  م 399م ا 

لى  زذاذ ثسزيجَا بالدِة اًضلًٌَة اًلصتَة حتى ًعي ا  م تب ؿلى 0919فوق مس خوى سعح اًححص،وٍ

 هلعة لدحي ماسلة.

                                                                                                                                                                      
 1/25444الخرٌطة الطبوؼرافٌة لمنطقة الخروب  :(48) 

(1)
1/25444الخرٌطة الطبوؼرافٌة  :   
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ق اًوظني زقم هي مٌعلة ؾدؼوز ُ اًصاتط تن  كس يعَية وؾياتة مصوزا  59امة حِر ًلعـِا اًعصً

لن  اًولائَن   -تلالمة باتجاٍ شرق لى اًعصً اٌلظان يمصان بالمسًية في  91و 033قصة بالا ضافة ا 

ة  -مٌخعفِا باتجاٍ صلٌل لى اًخجمـاث اًثاهوً حٌوة، نلٌ ًوخس ؿسذ مـخبر من اًعصق اًحلضًة المؤذًة ا 

لى د  ط اًسىة الذسًسًة المـعي.و ا 

الملاحغ ب ن مسًية ؿن  ؾحَس حتميز بموكؽ استراثَجي ُام وبموضـِا اًسِلً الميخسط ،مذا ساؾـس ؿلى 

لى ب ن حىؼون مصنؼزا  َِا ا  وحؼوذ ؿسذ هحير من اًعصق اًتي ثـخبر شريان الذصنة، كل ُشا ًؤُ

 حضريا ُـاما. 

 ،PAW ،SDAAM ،SCUاثَجَة المخعط ًِا:موكؽ ومكاهة ؿن  ؾحَس في ال ذواث و الاستر  -/5

PDAU : ب ذواث اٍتهَئة و اًخـمير هي ب ذواث مؤسساثَة ٌَتهَئة و اًخرعَط اًـمصاني ومنها ب ذواث

( المخعط PDAU(، المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير)PUDكسيمة مثي المخعط اًخوحيهيي ٌَخـمير)

سث مؼن دـلال اًلاهؼون تهَئة الا كَيم و اًخنمَة (، ومنها الدسًـست واًتي ب وحـPAWاًولائي ٌَتهَئة)

(، مخعط اًخياسؼق  SDAAMكالمخعؼؼط اًخوحيهيي ٍتهَئة فضاءاث الذواضر ) 5993المس خسامة 

( SCUالذضري)
49

  

 (: وضـِـة وموكـؽ مسًٌـة ؾِؼن ؾحِـس حسـة ذزاسـاث ُـشٍ المخععاث95ًحن  الدسول زقم )

َخحىـم واًخرعِؼط الدِـس في ا   حسة مخعط اٍتهَئة ٌَولاًة: -ب / ظـاز ذزاسـة ُـشا المخعط وٌ

لى هعاكن :                   ٌَولاًـة تم ثلسمِا ا 

ـة وتمثـي اًخجمـؽ اًلس يعٌؼي اًىدِؼص ثلـسز مساحتها تؼ الميعلـة ب    ؼي الميعلـة المصنزً ُؼ  203,55: وُ

 لاحِة راث الا مكاهـاث اًـاًِـة              ، حتمِؼز جىثافـة سكاهِـة ؿاًِـة و ضلؼط هحِؼص ؿَؼى ال زاضي اًف

ة وتجمؽ الميعلـة ة لؼؼوذ ًوسـف ،اجن  91: وهي الميعلة المحَعـة بالميعلة المصنزً تلضياث المخحلِـة ) سً

و، اجن باذـُس،ب ولا زحمون        (ؿن  ؾحَس،س ياذ، تني حمـسان،مسـوذ توحصً

لى مٌعلذن  تحخَدن :                                          وهي تسوزُا ثيلسم ا 

: وهي تمثـي مٌعلـة حؼوط كس يعَية ثضـم اًحلضياث اًخاًَة: اجن سياذ مسـؼوذ 0الميعلـة ة

لوذ ًوسف، حتميز تخلال كََلة الازثفاغ  وجىثافة اًوذيان واًضـاة و، تني حمسان،سً  توحصً

                                                           
49
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476 
 

ؿن  اًخاًِـة اتؼن باًـس ب ولاذ زحمؼون،  : هي مٌعلـة اًسِؼول اًـَِـا حتمثـي في اًحلضًـاث5لميعلـة ةا

خاسي وهي الميعلـة المخخازت لاس خلدـال اًفائغ اًسكان  حتميز بجحال مذىوهـة  ؾحَس من اًكلس اًىصً

50ٌَخجمؽ اًلس يعني
. 

مسًٌـة ؿن  ؾحِـس فِيي كعـة عمصاهؼي محَؼي من الصزحـة تن  المخعط اًولائي ٌَتهَئة موكؽ و وضـَة 

ة،  اًثاهِـة تــس كعة كَيمَة حتميز توثيرت حنمَة كوً الامذَاس كس يعَية و المـسن اًخواتـؽ  ثعيف كهيعلة ا 

ؾـاذت اًذؼواسن الدِؼوي و من ذلال ذزاسة ُشا  ـة ، وا  سدساهم في المس خلدي في اًخنمِـة الدِوً

ُؼ لاسدِـاة اًفائغ اًسكاني ٌَخجمؽ  300,53المخعط تما اس خرصاح وؿاء ؾلازي كسز تؼ 

 .اًلس يعَني
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تحخي مسًية ؿن  ؾحَس وضـَة متميزت و  حسة المخعط اًخوحيهيي ٍتهَئة فضاءاث الذواضر: -ة/

 موكؽ استراثَجي في ُشٍ الصزاسة.

فاًخلس يم الطي اكترخ من ظصف المخعط الا كَيمي ٌَضلٌل اًشقي، ًحن  ب ن مسًية ؿن  ؾحَس  ثلؽ 

ة المحَ الممثلة  les noyaux hinterland عة بها ضمن اًخلس يم ال ول الطي ًضم الذاضرت و ال هوً

لوذ ًوسف، ؿن  ؾحَس، و ثلؽ  في اًوضـَة اًثاهَة في مس خوياث الملاحؼة  في المسن اًخواتؽ ، سً

 .lepérimètred’impactو الطي يمثي محَط اًخب زير المحاشر SDAAMالملترحة من ظصف 

را ب ذشنا تـن  الاؾخحاز المس خوى ال ول الطي يمثي اًخجم ؽ اًىدير اًلس يعَني ) مسن ثواتؽ ، ومصنز ا 

الامذَاس( و ُو في ظصًق اًدض حؽ ، لطا المس خوى اًثاني ب ٍن حىون مسًية ؿن  ؾحَس ضمن حسوذ 

 المجال الذضري لذاضرت كس يعَية، س َىون له ذوزا ُاما في ذعم ُشا اًخجمؽ عمصاهَا و اكذعاذيا.

ُشا المخعط في محَط اًـخب زير الدِوي ثلؽ ؿن  ؾحَس حسة : حسة مخعط اًخياسق الذضري -ح/

ة و له وظوًَة حِست لصعم  isochrone 30°ؿلى دط جساوي اًزمن و باًخالي ثـبر مجال كصً

 حاضرت كس يعَية. 

تجس َس اكتراخ ذزاسة حسة مصاحـة المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير ٌَخجمؽ اًلس يعَني:  -ذ/

لاسدِـاة اًفائغ  ؼ و اوضاء مسًية خسًست0999ُالربرت ًلس يعَية باس خرصاح وؿاء ؾلازي 

ا  اًسكاني و الطي اسددسل بمععَح خسًس  ٍتمثي في مٌعلة اًخوسؽ و بمساحة كسزُ

 ُؼ اكَيمي. 299ُؼ و اًثاهَة  299اكتراخ مٌعلذن  ظياؾَخن  ال ولى راث ظاتؽ محلً  -



  

478 
 

 
 وذوزُا في مساهست حاضرت كس يعَية ؾحَس مسًية ؿن  -/3

تحخي تلضًة ؿن  ؾحَس مكاهة خس متميزت ن  ؾحَس اًفلاحِة ذاذي الاكَيم اًلس يعَني: مكاهة ؿ  -/3-0

فلاحِا فِيي الرزان الاول لميخوح الذحوة ًولاًة كس يعَية، هدِجة امذلاوِا امكاهَاث فلاحِة خس 

ه ب ي تًس حة  53352مـخبرت ٌَززاؿة اًواسـة ذاظة، حِر ثحَف المساحة اًعالذة ٌَززاؿة تؼ 

 ن المساحة الاحلًٌَة ٌَحلضًة.% م 13,15

تساٍتها في  كاهتمسًية ؿن  ؾحَس و اس خلداًِا ٌَفائغ اًسكاني لذاضرت كس يعَية و تجمـِا:  -/3-5

مئة اشدت مصحلة من  0321اس خلدال اًفائغ اًسكاني مٌش ؾشًة اًثماهٌُاث حِر اس خلدَت س ية 

 من ب حِاء مذفصكة من كس يعَية. ب شدت29الذي اًلعسٍصي ًسعح الميعوزت، نلٌ اس خلدَت انثر من 
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لة ذاذي فضاء حاضرت كس يعَية و ُشا حـَِا محط اهؼاز  فمسًية ؿن  ؾحَس حتميز توضـَة خس مؤُ

ظياغ اًلصاز واكتراحها لاس خلدال اًفائغ اًسكاني ٌَخجمؽ اًلس يعَني، ومن ُشا الميعَق اكترخ 

 اوضاء مسًية خسًست.   

اًف ب شدت  و ُشا ما دعط له في  52َس ما ًلازة من في ُشٍ اًـشًة سدس خلدي مسًية ؿن  ؾح 

ر ب وضب ث فَِ (2Cمخعط صلي ال زاضي زقم  ) سىن احماعؾي،  0999، الطي ُو كِس الانجاس ا 

 %.39ثعي وس حة ال صلال فَِ 

ًحلضًة ؿن  ؾحَس يحخي مساحة  ًلؽ قصة اًخجمؽ اًصئُسي (:2Cثلسيم مخعط صلي الازاضي)  -ب /

ا  و يم  090,92كسزُ ة و المخوسط.ه، وُ  ثي اًخوسؽ اًـمصاني ٌَمسًية ؿلى المسى اًلصً

% حِر ثوسغ 39مسىن وهي كِس الانجاس ثعي وس حة الاصلال  0199جصمج في ُشا المخعط 

مسىن ًعالح سكان مسًية ؿن  ؾحَس  299صلة ًعالح اًخجمؽ اًلس يعَني و  05999ب نثر من 

 مسىن ًعالح تلضًة اجن باذٌس. 099

ا المس خلدلً ًخجمؽ كس يعَية: كعة اًخوسؽ  -ة/ ه  152و كس جصمج وؿاء ؾلازي بمساحة كسزُ

 نلعة عمصاني لاس خلدال اًفائغ اًسكاني ًخجمؽ كس يعَية ؿلى المسى اًحـَس.

: جصمجت مٌعلذن  ظياؾَخن  بالميعلة الاولى ثلؽ باًضلٌل اًشقي ٌَمسًية الميعلذن  اًعياؾَخن  -ح/

ا  اه و اًثاهَة ثل 299بمساحة كسزُ  ه  203ؽ باًضلٌل اًلصبي مخععة لمواذ اًحياء بمساحة كسزُ

ما يمىن اس خزلاظَ اهَ في ػي اس خلدال اًفائغ اًسكاني ٌَمسًية الذاضرت كس يعَية ب و ٌَخجمؽ 

اًلس يعَني فس تهس مسًية ؿن  ؾحَس سيروزت تحضر شدًـة و نشا حنمَة محََة و اكذعاذًة من ذلال 

 َة اًلعاغ اًعياؾي ٌَحاضرت جصمجة مٌعلذن  ظياؾَخن  لذي ؾعوت 
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 مخععاث صلي ال زاضي الملترحة ًخوسؽ مسًية ؿن  ؾحَس ؿلى المسى المخوسط و اًحـَس
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 ًلس يعَنيا اًخجمؽ ًعالح الملترخ اًـمصاني اًلعة و ؾحَس ؿن  لمسًية س خلدلًاًخوسؽ الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مصاهَة في المجالاث المحَعة بالذواضر ب سمة ثـىس ػاُصت تحضر المصانز و اًخجمـاث اًـ :ذلاظة

اًخـمير اًتي ثـُضِا المسن الذواضر، واًتي صِسث ىزوخ ب ؿساذا هحيرت من سكان ال زياف بحثا ؾن 

اًـمي و حِات ب فضي، وب مام ُشٍ اًوضـَة ساذ اًعَة ؿلى اًسىن واًخجِيزاث الطي فاق كسزت ُشٍ 
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ساذ اًخـمير نحو ب ظصافِا ثم نحو مسنها اًخواتؽ ، و ًخجَ المسن ًخَحَة ُشٍ الاحذَاخاث، مذا ب ذى بامذ

 نحو المصانز اًـمصاهَة  في المجالاث المحَعة بها.

ُشٍ اًوزكة اًححثَة ثدٌاول تحضر مسًية ؿن  ؾحَس اًواكـة في الديوة اًشقي ًولاًة كس يعَية في  

و اٍنمورح الطي ًـىس واكؽ الذواضر في الد  زائص.المحَط المجاوز ٌَحاضرت وُ

ُشٍ المسًية المخوسعة سدساهس و ثسعم الذاضرت ؿلى المسى المخوسط و اًحـَس من ذلال اكتراخ ذَق 

كعة خسًس لاس خلدال اًفائغ اًسكاني، حِر ًسعم اًسَعاث المحََة ُشٍ الاكتراحاث، ل هَ 

ىن س خـعي ذًيامِىِة خسًست ٌَمجال الموكـة فَِ ) ذَق مٌاظة صلي، ازثحاظاث وػَفِة ...(، ً

ُياك ثضازة تن  زب ي اًسكان فمنهم من ٌس خحسن ُشٍ الاكتراحاث ل هَ ًؤذي في اهخـاص الميعلة 

ة في الميعلة.  في مِسان اًـمي، ب ما اًخجاز فصحدوا اًفىصت ل هَ س خزَق ُياك ذًيامِىِة تجازً

عَية واًحـغ ال دص لا ًوافق ؿلى مشوغ  اًخوسؽ اًـمصاني لاسدِـاة اًفائغ اًسكاني ًخجمؽ كس ي 

ل هَ سوف ٌس تهلغ ال زاضي اًفلاحِة و ب نهم ُشا اًخوسؽ لا تس ٍىون ذاض باًحلضًة وحسُا ل نها 

ة س خىون اًحلضًة في حاخة ماسة كلى ُشا اًوؿاء اًـلازي، نلٌ كان ُياك زب ي  في المس خلدي اًلصً

ية ؿن  ؾحَس ًيرحة سكان الميعلة  ُو يجة مصاؿات اثعال اًلعاغ المبرمج ٌَخـمير المس خلدلً لمسً 

 باًخوسؽ اًـمصاني المبرمج ًلس يعَية ًكي لا ٍىون ُياك تهمُش  ٌَمسًية الام.

صـاؿَ  ب ما ؾن ثسؾيمِا الميعلذن  اًعياؾَخن  س َىون له ال ثص الا يجابي في الداهة الاكذعاذي وفي ا 

كَيم و الصًيامِىِة اًتي س خزَق من حصاء رلع، واًحـغ ال دص ٍصى ب   ن ؿلى كل الميعلة و الا 

اس خحساج ُشا اًخوسؽ اًـمصاني بمسًية ؿن  ؾحَس له ؾَوة من اًياحِة الاحماعؾَة ذاظة، و اًتي 

يمىن حصرُا في ظـوتة ثب كلم اًفئاث اًسكاهَة الدسًست من ػصوف الذَات المس خجست، مذا كس ًيجص 

ة اًيوؾَة كس لا ًععحبها هفس  ؾيَ اًىثير من المؼاُص اًسَحَة )اًـيف، الدصيمة...( واًلفزت الذضازً

فِة –اًخعوز في الطُيَاث  ة -زً  ) اهدضاز اًلاروزاث ،حصتَة المواشي، اًـعحَة...(   -حضازً

كدي ب ن هـعي زب ًيا في ُشا الاكتراخ لاتس من تحََي اًوضؽ اًلائم تيؼصت ذكِلة وزؤيا صاملة، فحاضرت 

اناث وتحسياث نبرى كاًخنمَة المس خسامة ، الذكن اًصا صس والصوز المَتروتولي  الطي كس يعَية ثواخَ زُ

يجة ب ن ثَـحَ و تحافغ ؿَََ وحاضرت ذاذََة وحاضرت اًححص ال تَغ المخوسط ،من ذلال وش 

لى اًحـس اًوظني والصولي في مخخَف  كَيمَا فلط تي ثخـسى رلع  ا  ا ًُس محََا و ا  حنمَتها و ثب زيُر

ة وفي المَاذٍن اًتي حتميز بها )كاًعحة، اًخـَيم اًـالي، و اًثلاف ة( و مِاذٍن ب دصى كاًخحاذلاث اًخجازً
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المجال الاكذعاذي، الطي ب ظحح كعاؿَ اًعياؾي ًـاني من اًـعوتَة، ُشا في ػي الميافسة اًتي 

 تسب ث ثَوخ تُنها وتن  مسًًتي ؾياتة وسعَف.

ا الذضر  ًة ب ما مسنها اًخواتؽ والمسًيدن  الدسًسثن  ؿلً مٌجلً وماسٌُُسا باثت ثـصف جض حـا في ب ظصُ

صكاًَة في اًدس َير وفي اًخحكن في اًـمصان، واًححر ؾن  لى جصوس ا  فزياذت ب حجامرا كس ثؤذي ا 

حسى ُشٍ اًخحسياث.  اًخياسق و الاوسجام الذضري واًخواسن الدِوي ا 

كي ثواخَ حاضرت كس يعَية ُشٍ اًخحسياث و تحفغ ؿلى ذوزُا ووػَفتها المَترو توًَة تم   وً

مِسان اًـمصان كهشغ  اًخحسًر اًـمصاني ًلس يعَية باًلضاء ؿلى  جسجَي ؿست عمََاث عملاكة في

لة، ضف لطلع اوضاء  ة وهلي سكانها نحو المسًية الدسًست ؿلً مٌجلً، حصميم اًسوً اًحياءاث اًفوضوً

،  hôtels de la chaine ibis accord 02نجوم ) 92ة ظفٌاذق ذا 93سَسلة من اًفٌاذق )

ؽ ُامة مثي وفٌسق توًفزاع و المسًية الدا مـَة بمسًية ؿلى مٌجلً..... و في مِسان اًيلي مضازً

tramway , téléphérique,   ٌَدسَِي  حصنة المصوز و تخفِف الاسذحام الطي ب ظحح من،

 س يماث  المسًية.

نشلع من استراثَجَاث المخعط اًولائي ٌَتهَئة هلي نمو تجمؽ كس يعَية نحو الديوة اًشقي ٌَولاًة، 

صكاًَة جض حؽ  و المتمثي في مكاهَ حي ا  ر با  لاث حلصافِة ملائمة ا  مسًية ؿن  ؾحَس الطي ٍتمخؽ بمؤُ

ة ب ي اًخجمؽ ًلعيَ ب نثر من  حساج اًخواسن الدِوي، فالميعلة المصنزً % من سكان 22اًخجمؽ ونشا ا 

اًولاًة ،ب ما الميعلة المحَعَة  حٌوة شرق مجال واسؽ و سخي من صب هَ ثوفير احذَاظاث ؾلازًة 

اًخجمؽ، ًىن الميعلة المحَعة باًخجمؽ صلٌلا فلير ملائمة ٌَخـمير و يجة المحافؼة ؿلى ب زاضيها لصعم 

 الرعحة .

ن اكتراخ الميعلذن  اًعياؾَخن  تيفس المسًية ب ي ؿن  ؾحَس يحي ؾعوتَة المَسان اًعياؾي    ا 

كَيم اًولاًة، فالميعلة اًع  ا الاكذعاذي لا ًخـسى ا  ياؾَة ال ولى و اًتي ًلس يعَية الطي ب ضحى ثب زيُر

كَيمَة وهي  299مساحتها  ُؼ راث ظاتؽ محلً لاحذَاح اًولاًة سدساهم في اًخنمَة المحََة و الا 

 مخععة ًلعاغ اًحياء وال صلال اًـمومِة.

ُؼ راث ظاتؽ وظني وذولي س َىون ًِا الصوز اًىدير واًفـال  299ب ما الميعلة اًثاهَة ومساحتها  

ظفوف الذواضر اًتي جساهم في اًخنمَة اًوظيَة و المضازنة في الميافسة ًخىون حاضرت كس يعَية في 

ن  هلي نمو  ِشا فا  َة. ًىن ًحلى تخعط ُشٍ الميعلة اًعياؾَة لميخوح يمىن ب ن يخَق الميافسة وً الصوً
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صكاًَاث في الميعلة وفي فضاءاث  لى  س َحي ؿست ا  كس يعَية في خاهة اًـمصاني والاكذعاذي ا 

 الذاضرت.

 صاحؽ اًىذة وال بحاج واًصسائي اًـَمَةكائمة الم

 المصاحؽ باٌَلة اًـصتَة: 

 :اًىذؼؼؼؼؼؼؼة 

 اًخَجاني اًُضير: اًخحضر و اٍتهَئة اًـمصاهَة في الدزائص -

 ب تو ؾَاهة فذحي: اًخحََي الا حعائي في الدلصافِة اًخشًة  -

 وسازت اًخجِيز واٍتهَئة اًـمصاهَة: الدزائص كسا -

 اًصسائي و ال بحاج 

ة 0329ماحس خير  -ذزاسة حلصافِة في اًـمصان –لَس اًِاذي: مسًية كس يعَية ًـصوق  -0  -الاسىٌسزً

ا ووػائفِا  -5 كس يعَية  خامـة -جن قضحان فؤاذ: المسن اًخواتؽ حول مسًية كس يعَية تحولاتها ب ذوازُ

5990 

َاث تحضر المصانز اًـمصاهَة في المجالاث المحَعة بالذواضر  -3  ً  ؾحَس ؿن -باهي سـَست: سيروزت و ب

 .5900خامـة كس يعَية  -نمورخا

 باٌَلة اًفصوس َة: 
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 اًسىن اًـضوائي وب ثصٍ ؿلى اٍنمو الذضري بالمسن الصاذََة اًعلصى 

 مسًية الساماث تخخسة نمورخا

 حوسن تولمـيز
(0)

، حديون اجصاُيم
(5)

 
(5) (0)
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. 
 

 ُشٍ اًـضوائَة. اًسىٌاث اهدضاز ًـي ب همِا ػاُصت مذـسذت مضاكل من اًيامي اًـالم مسن مخخَف ثـانيمَرط: 

 المخوسعة المسن جىثرت في الاهدضاز في ب ذشث تي اًىبرى، فلط ؿلى المسن ثـس ثلذصر اًتي لم اًؼاُصت

ة، ب و ؿلى صكل سىٌاث واًعليرت، حِر ثترنز ثضكل ب نبر في محَط المسًية ضمن تجمـاث سىٌَة فوض وً

ا الذضري وؾعي  فصذًة ذاذي اًًس َج اًـمصاني ٌَمسًية. ُشا اًوضؽ اًلائم ب سِم ثضكل هحير في ؾصكلة نموُ

 ثب ذش اًـضوائي اًسىن من ػاُصت حـَت اًتي وال س حاة اًـوامي ؿلى اًوكوف مخخَف الرعط اًخنموًة. تلَة

واكؽ اًسىن اًفوضوي ودعائعَ وفق منهج وظفي  اًوزكة اًححثَة اًتي ثـالج ُشٍ خاءث الميحى، ُشا

حِر زنزث ؿلى مسًية الساماث تولاًة ثخسة ننمورح ٌَمسن الدزائصًة بالاؾماعذ ؿلى ذزاسة مِساهَة تحََََة، و

اًـضوائي  الاحماعؾَة والاكذعاذًة ونشلع اًـمصاهَة ٌَسىن تًَت الصزاسة الرعائط الصاذََة اًعلصى.

ٌَمسًية. فيما ذَعت  سى ثب زير اهدضاز مٌاظق اًسىن اًـضوائي ؿلى اٍنمو الذضريبالمسًية، نلٌ وضحت م

لى ثلسيم لى اًـسًس من الاكتراحاث الصزاسة ا   الذضرًة اًخنمَة بما يحلق اًـمصاهَة المضكلة ُشٍ مـالدة اًتي تهسف ا 

 .المس خسامة بالمسًية

 ذََة، اٍنمو الذضري، الساماث، ثخسة.اًسىن اًـضوائي، المسن اًعليرت ، المسن الصا كللٌث ذلاًَة:

  الملسمة     0

 ؾصفَ الطي اًصهوذ هدِجة الاس خللال مٌش اًـضوائي اًسىن اهدضاز ػاُصت من الدزائص ؿاهت

ؽ كاًحَة هون ؿلى ناَُم ًلاس خللال، اًلاحلة اًفترت ذلال اًسىن كعاغ في الاسدثماز ة المضازً  اًخنموً



  

486 
 

 اًسكان لاس خلعاة دعحا مجالا حـَِا مذا واًعياؾَة، منها ساحََةاً  دعوظا اًىبرى المسن في حصنزث

فِة هجصت ؾيَ هخج  ذاذي المخسُوزت المياظق في اًوافسون ُؤلاء اس خلص ب ٍن المسن، ُشٍ نحو هحيرت زً

 بها مصث اًتي ال مٌَة ٌَؼصوف كان نلٌ اًىبرى. اًعياؾَة المياظق في ونشلع ب ظصافِا، وؿلى المسن

 ذوزا ب مٌا، ال نثر المسن نحو ال زياف من ذاذََة هجصت من ؿَيها حصثة وما اًسوذاء( ة)اًـشً الدزائص

 سن ذلال من حِاًِا اًلاسمة اًخساتير ب ذش في ثدضسذ الصولة حـي ثفاقمِا ب ن كير اًؼاُصت. ثفاقم في بازسا

لى ب ذث ما كاًحا زذؾَة كواهن   رلع اتيمل في ًىن اًىبرى، المسن ذاذي لافت ثضكل منها الذس ا 

  ب همِا: اًـوامي من ٌَـسًس هدِجة اًعلصى المسن في والاهدضاز اًترنز في اًؼاُصت ُشٍ ب ذشث

 ضـف ال ذاء اًصكابي ل جهزت الصولة المكلفة بمحازتة اًسىن اًفوضوي.  -

فوضى جس َير اًـلاز بمرخَف ب صكاله )اًعياؾي، اًفلاحي واًس َاحي( بالمسن اًعليرت هؼصا  -

( مذا سِي عمََاث اًخلاؾة تَ Cadastreف معالح المسح اًـلازي )ًيلط اًخلعَة من ظص 

 والاسدِلاء ؿَََ.

ثوفص المسن اًعليرت ؿلى مـؼم اًَِاكل الرسمِة وثعوز وسائي اًيلي والمواظلاث حـَِا مسنا  -

 خاًحة ٌَسكان، مذا حـي الاسدِعان فيها ًـخبر ب حس الذَول المثلى وتب كي اًخكاًَف.  

ا حـَت من اًسكان دعوظا المِاحصٍن اًوافسٍن ًفضَون الاس خلصاز كل ُشٍ اًـوامي وك يُر

بالمسن اًعليرت وضواحيها، حِر ًتم ثوظنهم ثضكل ؾضوائي ضمن تجمـاث ؾضوائَة كاًحا ما حىون 

ة ذاذي المسًية، حِر ب ذشث  ؿلى ال زاضي اًفلاحِة اًِامض َة، ب و في صكل سىٌاث فصذًة فوضوً

ب ظححت ثلعي مٌاظق واسـة، وب ضحت جضكل ؿائلا ب مام نمو المسًية ُشٍ ال ذيرت في اًخوسؽ حتى 

 وتهسًسا ٌَحُئة ومس خلدي اًخنمَة في كافة مجالاتها. 

ا من المسن اًعليرت، وهؼصا لموكـِا  ثحـا ٌَـوامي اًساًفة الطهص فا ن مسًية الساماث نليُر

ة من مسًية ثخسة، ؾصفت اهدضازا هحيرا لمياظق اً  لى الاس خيراثَجي اًلصً سىن اًـضوائي ب ذى ا 

ؽ اًـمصاهَة المخخَفة،  ؿاكة نمو المسًية وثـعَي اًـسًس من المضازً ر كسز ؿسذ اًسىٌاث اًـضوائَة بها ا  ا 

حلٌلي اًسىٌاث بالمسًية. 02,30مسىٌا تًس حة  501بحوالي  5959س ية  كير ب ن المخفحط % من ا 

بخعائط تخخَف ؾن ثلغ الميدشت لرعائط اًسىن اًـضوائي في ُشٍ المسًية اًعليرت يجسٍ ٍتميز 

ة وضـَتها  ضمن المياظق اًـضوائَة ٌَمسن اًىبرى، مذا يجـي مـالدتها وظصق اًخسذي كعس جسوً

 ثخعَة مجِوذاث وب ساًَة ذاظة تخضؽ ًعحَـة اًسكان واًسىن في الميعلة. 

يا لطلع ثحـا  في ًـضوائيا اًسىن ًواكؽ اًخعصق اًخحََََة المَساهَة الصزاسة ُشٍ ذلال من حاوً

 واًخوسؽ اٍنمو ؿلى ثب زيٍر مسى تشلع مبرسٍن مجاًَا اهدضازٍ وهَفِة دعائعَ ومخخَف الساماث مسًية

 المس خسامة الذضرًة اًخنمَة تخحلِق ٌسمح بما لمـالدخَ  اًياحـة الذَول تـغ اكتراخ مؽ ٌَمسًية، الذضري

 بالميعلة.
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صكاًَة      0.0  اًححر ا 

ة صِسث مسًية الساماث اهد  ا من المسن الدزائصً ة ؿلى قصاز كيُر ضازا لافذا ًلاهدداٍ ٌَحياياث اًفوضوً

ا  لى ؾصكلة نموُ اًعلصى. ُشٍ اًوضـَة اًتي كان ًِا ثب زير سَبي ؿلى تَئتها الذضرًة. نلٌ ب ذى رلع ا 

َ هحير ٌَمضِس  ة، مذا ب سِم في جضوً ؽ اًخنموً الذضري وب ؿاق تجس َس اًـسًس من المصافق والمضازً

اني ٌَمسًية. في ػي ُشا اًوضؽ المـلس وزقحة منها في مـالدة ُشٍ اًحياياث المخاًفة ٌَدشًؽ اًـمص 

اًـمصاني، سـت اًسَعاث المحََة في محاولة منها لذي ُشا الا صكال من ذلال ثعحَق مخخَف 

 اًلواهن  اًوكائَة واًصذؾَة منها. كير ب ن قَاة ذزاساث ؿَمَة مِساهَة حول واكؽ وهَفِة اهدضاز

اًسىٌاث اًـضوائَة، ومخخَف دعائعِا، حـي من ثلغ الدِوذ حكلي ذائما باًفضي. ؿلى ضوء رلع 

، وتلَة تحلِق ب ُساف  خاءث ُشٍ الصزاسة المَساهَة تلَة حَحلة ُشٍ الا صكاًَة. ثحـا لما س حق رهصٍ

 اًححر، نجس من اًضروزي ظصخ ال س ئلة اًخاًَة:

الساماث؟ وما هي الرعائط الاحماعؾَة،الاكذعاذًة  ما ُو واكؽ اًحياياث اًـضوائَة بمسًية -

ا؟   واًـمصاهَة اًتي تميُز

 ما مسى ثب زير اهدضاز ػاُصت اًسىن اًـضوائي ؿلى اٍنمو واًخوسؽ الذضري بمسًية الساماث؟ -

 ما هي الذَول اًياحـة اًتي يمىن اكتراحها لمـالدة ُشٍ اًؼاُصت بالمسًية دعوظا والدزائص عموما؟  -

 

 منهجَة اًححر وب ذواثَ   5.0

 تلَة تحلِق ب ُساف اًححر قميا بالاؾماعذ ؿلى ملازتة منهجَة تمثَت ب ساسا في:

ة ال ساس َة اًتي تخط زواتت الداهة اًيؼصي :  - حِر تم من ذلاله تَوزت وظَاكة المفاُيم اًيؼصً

لموضوغ ورلع ومذليراث اًححر ورلع اؾماعذا ؿلى مخخَف الصزاساث اًساتلة الميجزت حول هفس ا

ن كاؿست ٌلضزاسة الميجزت.   تلَة حىوٍ

ة لا ثصاء موضوغ  حِر تمالداهة اًخعحَلي :  - من ذلاله اًلِام بجمؽ اًحَاناث الا حعائَة اًضروزً

ة واًخلٌَة ؿلى مس خوى مجال الصزاسة. نلٌ  اًححر، حِر قميا بالاثعال بمرخَف المعالح الا ذازً

فاؿَن  والمخخعن  في مِسان اًخـمير من مريسسن  مـلٌزًن  اؾتمسنا ب سَوة الملاتلة مؽ مخخَف اً

ومكاثة الصزاساث الراظة واًخلٌَن  الذىومِن  المكلفن  بمخاتـة مَف اًسىن اًفوضوي، حِر 

ظاز ثعحَق اًلواهن   ظصحٌا ؿَيهم ب س ئلة مداشرت حول اًـصاكِي اًتي واجهتهم ب زياء ب ذائهم لمِامرم في ا 

لى الصزاسة المَساهَة اًخحََََة لمخخَف ال حِاء اًـضوائَة الميدشت الميؼمة ٌَـمصان واًخـمير . نلٌ لدب نا ا 

ثص رلع قميا باىتهاح ب سَوة الاس خخِان المَساني )الاسدداهة(، مؽ  تحََي  بمسًية الساماث. ؿلى ا 

هسب ل" Sphinx 5.5جصنامج "اًسفاىىس" )ومـالدة اًيخائج المخحعي ؿَيها بالاؾماعذ ؿلى  ( و"ا 

(Excel ة لمـالدة ُشٍ الا صكاًَة بما (، واس خزلاض اًيخائج وثلسيم الاكتراحاث واًخوظَاث اًضروزً

 يخسم ب ُساف اًححر. 
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 الداهة اًيؼصي ٌلضزاسة    5

ف اًسىن اًـضوائي    0.5  ثـصً

ف ومفاُيم اًسىن اًـضوائي وادذَفت من مجتمؽ  كل ًؼصوف ثحـا ل دص مكان ثـسذث ثـازً

ر Brahim Bellaadi,2010,p16) تَ اًسائست الاحماعؾَة يؼمواً  المـُضة ومس خوياث ؾصفت (. ا 

ة بمععَح " ، ب ما باًًس حة ٌَلة اًفصوس َة "Squatters" ب و "Slumُشٍ المياظق في اٌَلة الانجَيًز

" وهي ثـني اًسىن Habitat illicite" بمـنى مسًية اًلعسٍص، ب و"Bidonvilleفلاًحا ما جسمى "

وني. نلٌ ٌسميها ب ُي الملصة ال كصى تـاًززًحة، تُنما في ثووس فِعَق ؿَيها اسم اًلازسمي ب و كير اًلاه

(. في حن  نجسُا في Brahim Bellaadi,2001,p 3 " )Gourbi villeاًىود ب و "اًلصبي"  "

مصر واًـسًس من ذول الرََج اًـصبي ثـصف باًـضوائَاث ب و اًسىن اًـفوي، تُنما اظعَح ؿَيها في 

 (. Bachir Mohamed Tidjani , 2005, p 10) صي تَفؼة اًسىن اًفوضوياًدشًؽ الدزائ

ف اًسىن اًـضوائي، حِر ؾصفَ  ثحـا ًِشٍ الاظعلاحاث المخـسذت، فلس ادذَف نشلع ثـصً

وضاء مجتمـاث "نمو اًحـغ ؿلى ب هَ ر اًـمصاني اًًس َج مؽ ثماعشى لا ومٌاظق مداني وا   حنمو ٌَمجتمـاث،ا 

 تشلع اًلواهن  مخاًفة والامذساذ اًـمصاني ٌَنمو اًعحَـَة الاتجاُاث مؽ زضةحوًِا، مذـا ب و تساذَِا

" كل تياء ًتم ذازح ( . تُنما ؾصفَ ب دصون تب هَ 593، ض0331الميؼمة ٌَـمصان" )تورزاغ ب حمس،

ة والمخاًفة اًخلٌ  " َةالا ظاز اًلاهوني الراض باًحياء واًخـمير ويمس خاهحن  ُلٌ، المخاًفة اًلاهوهَة اًـلازً

ػاُصت اًسىن اًـضوائي ؿلى  مٌؼمة ال مد المخحستفيما ؾصفذَ (.  311، ض 5995توزاش صِصساذ، )

اًيحو اًخالي: "ُو تجمؽ سىني ًلؽ ؿلى ُامش المسًية، تيُت تسون حصدِط زسمي، وهي ثـخبر 

كير  مٌعلة ؾضوائَة لصى اًسَعاث المحََة، سكانها ب كَحُتهم فلصاء، ًـاهون من اًخسُوز لمساننهم

ة من  لى الرسماث واًَِاكل اًلاؿسًة من جهة، واهـسام ؾلس المَىِة اًـلازً المجِزت، وب حِاؤهم ثفذلص ا 

 (.313، ض 5902جهة ب دصى" )حسن  تولمـيز، 

 ب هواغ المياظق اًـضوائَة  5.5

كاًحا ما ًتم ثلس يم مٌاظق اهدضاز اًسىن اًـضوائي ؿلى ب ساش موكـِا باًًس حة ٌَمسًية، حِر 

 سمن  زئُس َن  ُلٌ: المياظق اًـضوائَة اًتي ثلؽ ذاذي المسن، وثلغ اًتي ثلؽ ذازجها. نجس ك 

: هي مٌاظق مىوهة من مدانٍ كير ملائمة ٌَسىن، ولا مٌاظق اًسىن اًـضوائي ذاذي المسن 0.5.5

ر كاًحا ما ثخواخس في ال حِاء اًلسيمة ٌَمسًية، وسكانها فلصاء ب و ر ظلاحاث ؿَيها، ا  ذذال ا  وو يمىن ا 

ؿاذت الا حِاء من ذلال ثسذي  سالة وا  مس خوى ماذي محسوذ. مثي ُشٍ المياظق "حىون موضوغ ا 

ؽ اًخحسن  واًخجسًس الذضري" ) تورزاغ ب حمس،  ق مضازً (. 593، ض 0331الصولة ؾن ظصً

شٍ المياظق جىونها  ر كاًحا ما حىون راث تياياث ُضة ومذسُوزت، ًتم ُسمرا حتميُز مٌاظق مؤكذة، ا 

ساٍتها ، ض 5902ًخحي محَِا مٌاظق خسًست مخععة جس خفِس من مزايا الموكؽ )حسن  تولمـيز،  وا 

329.) 
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ثخواخس في ب ظصاف المسًية ذازح هعاق محَعِا مٌاظق اًسىن اًـضوائي ذازح المسن:  5.5.5

 (.hors PDAUاًـمصاني ب و ما ًععَح ؿََة ثلٌَا بخازح حسوذ المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير )

ا فوق ال زاضي اًززاؾَة اًِامض َة اًتي ثـوذ مَىِتها ٌلضولة ب و اًحلضًة. نلٌ نجسُا  كاًحا ما ًتم تياؤُ

ر  جىثرت ؿلى ب ظصاف المياظق اًعياؾَة دعوظا بالمسن اًىبرى. حتميز جىونها مٌاظق سىن ذائمة، ا 

ص ً  خخكامي مؽ ب حزاء كاًحا ما حىون راث تياياث ظَحة ولائلة ٌَسىن، مذا يجـَِا كاتلة ٌَنمو واًخعوٍ

 (.  329، ض 5902المسًية )حسن  تولمـيز، 

 اًسىن اًـضوائي وب ثصٍ ؿلى اًحُئة الذضرًة   3.5

لى ذَق لٍوؿة مذـسذت من  كَيم ا  ًؤذي الاهدضاز اًىدير ٌَحياياث كير اًشؾَة المض َست ؿلى الا 

افِة، رلع هون مٌاظق اًحياء المخاظص جضمي اًـسًس من المجالاث اًـمصاهَة؛ اًحَئِة والاحماعؾَة واًثل

اًفوضوي حتميز تفلسانها ٌَمـاًير ال ساس َة المخـَلة باًحُئة اًـمصاهَة. وثؼِص ب ثاز رلع سواء ؿلى 

ا ؿلى المضِس اًـمصاني، حِر وتفـي  ظـَس موكؽ جضُِس اًحياياث كير اًشؾَة، ب و من ذلال ثب زيُر

لى المساش باًعحة وال من اًـمومِن  و  ثسُوز مس خوى تجِيز ال زاضي وادذلال موكـِا ثؤذي ا 

اًصتط باًعصق اًـمومِة والميافش، وثوسـِا ؿلى حساة ال زاضي اًززاؾَة والمواكؽ الذساسة 

 واهـكاساث رالع ؿلى اٍنمو الذضري ٌَمسًية.

هؼصا ًىون مـؼم مٌاظق اًحياء اًـضوائي حتميز بمس خوى صحي مٌرفغ خسا لاهـسام اًوكاًة 

اًوسائي اًفـالة ٌَخزَط من اًيفاياث في ثلغ المياظق المزذحمة كير المخععة، اًعحَة، وثسخة كلة 

لى ذزاسة اًخب زير ؿلى اًحُئة )المصسوم  ة الموجهة ًٌَضاظ اًعياؾي ثفذلس ا  ونلٌ ب ن اًحياياث اًفوضوً

المخـَق تسزاسة اًخب زير ؿلى اًحُئة(، فلس تَف ؿسذ  5991-92-03المؤزد في  002-91اًخيفِشي 

معيـا حسة ب دص  029ث اًتي تم كَلِا من كدي وسازت اًحُئة وتهَئة الا كَيم حوالي المًضب  

ؿشاز لمؤسساث ب دصى ثسخة ؿسم اًتزامرا بالمـاًير واًلواهن   5199الا حعائَاث، نلٌ تم ثوحَِ  ا 

  (.320، ض 5902اًحَئِة )حسن  تولمـيز، 

في الدزائص مض َست ؿلى  تياًة 099.999ب ن ب نثر من  5993نلٌ وضفت ذزاسة ب ؿسث في س ية 

ب زاضي مـصضة لرعص اًفِضاناث ال مص الطي حصثة ؾيَ اًـسًس من الرسائص الماذًة واًخشًة ناَُم 

 299جسخة في ملذي   2001ؾن ال ثاز اًتي تخَفِا، فـلى سخِي المثال فِضان باة اًواذ س ية

ولي جكامله في ا 1203شخط وحصخ  ل وحال، نلٌ ب ذى ب دصٍن، ناَُم ؾن قصق وادذفاء سوق حصً

لى ثضرز ب نثر من  سكان  360مؤسسة ومًضب ت عمومِة وتهسيم  025ا  ؿاذت ا  ؿائلة،  0299مسىن وا 

ر لى جساكط ال معاز ثضكل نثَف ومذواظي كسز تؼحوالي  ا   599ب زحـت ب س حاة ثلغ الرسائص ا 

في ثفاقم  ساؿة ُشا من جهة، ومن جهة ب دصى فلس ساهم الا ذلال تلواؿس اًحياء واًخـمير 50ملم في 

ت تـس فِضان قصذاًة في ب نخوجص  ، والطي 5992اًكاززة. نلٌ ب ن الصزاساث واًخحلِلاث اًتي ب حصً

لى ب ن  59ب دصٍن ودسائص ماذًة تليمة  23شخعا وحصخ  30جسخة في ملذي  مََاز ذًياز ذَعت ا 
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لى اًحياياث اًعًَِة المض َست في مجصى اًواذي مؽ اهـسا م تجِيزاث ب س حاة الرسائص زاحؽ بال ساش ا 

 (.325، ض 5902ضدف المَاٍ وؿسم احترام مخععاث اٍتهَئة واًخـمير )حسن  تولمـيز، 

لى ب ن  ًحياياث اًـضوائَة ونمط ثوضـِا وصكلِا ًدسخة في المساش نثرت انلٌ تجسز الا صازت ا 

شًـي من المصسوم اًد  95اًعازد تـيصر الزال المـلٌزي ك حس ؾياضد اًيؼام اًـام نلٌ حسذثَ الماذت 

هخاح المـلٌزي ومذازسة مرية المِيسش المـلٌزي تيعِا: "وثـس هوؾَة اًحياياث  30-91 المخـَق بالا 

ذماجها في المحَط واحترام المياػص اًعحَـَة والذضرًة وحلًٌة اًتراج والمحَط المحني راث مٌفـة  وا 

نجاس اًحياء لا س يما اًواجه تمام ا  خجلى رلع في ؿسم الاُماعم با  ة، وتهمُش ذوز اًدضىِي ؿامة"، وً

المـلٌزي الطي "ٌشغ فَِ المعمم باس خزسام المفصذاث اًحصرًة اًضكلَة وـياضد ب ساس َة والمحاذئ 

لى نخي وفضاءاث تيؼام مـن " وال سس اًخعميمَة ًَحوًِا ا 
 

، فاًلائم  (5993)جن ؾعَة لَس، 

ىفَِ  باًحياء اًـضوائي لا ًـير اُماعما ٌلظوق اًـام وروبان اًحياًة في المجال المضترك مؽ المحَط وٍ

ة ٌسوذُا ؿسم اًوحست واًيؼام مذا  الاُماعم بال حزاء الصاذََة فلط ًخًضب  تفـي رلع ب صكال مـلٌزً

 ٌضوٍ اًعوزت الزاًَة ٌَمسًية ويخي بالمضِس اًـمصاني اًـام. 

 لدب ث ًحياياث،ا ُشٍ ثسخة لمسهيا اًـمصاني المؼِص صاة الطي واًدضوٍ اًضسًس اًخسُوز ُشا ب مام

لى الصولة  اًلائم واًوضؽ ًدٌاسة بما اًؼاُصت ُشٍ مـالدة تلَة خسًست كواهن  سن ذلال من اًخسذي ا 

تمام اًحياياث معاتلة كواؿس يحسذ والطي 59/90/5992 في المؤزد 02-92 اًلاهون في رلع تجسس  وا 

ا. نجاسُ     ا 

ظاز اًلاهون الد  0.5  زائصيب ساًَة مـالدة اًسىن اًـضوائي في ا 

خفاذي ثب سم اًوضؽ نلٌ حسج مؽ س َاسة اًِسم  من ب خي اًلضاء ؿلى ػاُصت اًسىن اًفوضوي وً

ة والا ذماح الذضري  لى اؾماعذ ب سَوة اًدسوً اًتي ب زحدت فضَِا في اًـسًس من الصول، لدب ث الصولة ا 

ة من ذلال سن لٍوؿة من اًلواهن  واًيعوض اًدشًـَة مٌتهجة ب سَوة ا حِاء اًفوضوً ة، ًل  ًدسوً

 ( ُلٌ:502، ض 5905والطي تم ؿلى مس خوًن  )حموذ هـيمة حصم تومـوص، 

ة ًل زضَة الميجز ؿَيها اًسىن اًفوضوي. -0 ة اًوضـَة اًـلازً  ب ولا جسوً

ة ٌَسىن بمحاولة معاتلة اًحياًة مؽ كواؿس اًخـمير الميعوض ؿَيها  -5 ة اًوضـَة المـلٌزً ثاهَا جسوً

 والمحسذت جصدعة اًحياء.

ة بالدزائص مٌش الاس خللال بمصحَخن  ب ساس َدن  ُلٌ: مص  ة اًحياياث اًفوضوً  ث س َاسة جسوً

 5992كدي س ية  مصحلة ما  0.0.5

ر ظسز  تسب ث مضكلة اًسىن اًفوضوي جضلي اُماعم اًسَعاث اًـمومِة مؽ تساًة اًثماهٌُاث، ا 

زدعة اًحياء وزدعة  والمخـَق تدٌؼيم احصاءاث مٌح 95/95/0325المؤزد في  95-25اًلاهون زقم 

اًخجزئة، والطي خاء تخفعَي ًشوظ وثيؼيماث مٌح زدعة اًحياء من ب خي جسَِي عمََة اٍتهَئة 

لى  ا اًِسم. ا  لا فمعيُر الراظة تب صحاة المحاني المخاًفة ومعاًحتهم بمعاتلة تياياتهم ثحـا ًصدعة اًحياء، وا 
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الطي يحسذ كواؿس صلي ال زاضي  0322ب وث  03المؤزد في  90-22خاهة رلع خاء المصسوم زقم 

ة الصولة كِام ؿسم ُو ما ؾعي اًـمََة ًىنبهسف وكاٍتها وحلٌٍتها.  ة اًوضـَة تدسوً  من باًصغم اًـلازً

ؿساذ وهَفِاث حسذ شروظ المصسوم ب ن ظاز في تَؽ اًـلاز المخضمن اًـلس ا  ة ا   كير اًحياءاث جسوً

ة نلٌ اًلاهوهَة. ة ال حِاء جمَؽ جضمي لم ب ن اًدسوً  لدان ب و اًسكان من اًـسًس جهي ثسخة اًفوضوً

لى وؾلوباث. ضرائة فصط من ب و ًخروفِم ل همَة اًـمََة ال حِاء  تحمي ؿلى كسزتهم ؿسم خاهة ا 

 في المتمثي ال ول اًفاؿي تن  واًخًس َق اًدضاوز ؾيصري ثفـَي ؿسم مذا ًؤنس اًـمََة حكاًَف

)حموذ هـيمة حصم المواظين   ونشا والزـَاث ال حِاء لدان في يالممث المسني وتن  المجتمؽ المحََة الزاؿاث

  .(525تومـوص، ض 

ة وضـَة  وتماظَِا في ذمج اًـلازاث ضمن مَىِة اًحلضًة  اًحياياثُشٍ نلٌ ب ن ثلاؾس الصولة في جسوً

ة، ذفؽ  نجا سكانًـسًس من اً باًدسَِي عمََة جسَيم اًـلوذ اًصسمَة ًضاكلً المساهن اًفوضوً لى ا  س ا 

ضكل ب نبر مذا س حق تلَة الذعول ث  ُاتياياث ؾضوائَة باًلصة من المسن اًىبرى، مذا زفؽ من ؿسذ

ة اًلاهوهَة ًوضـَتهم، ثحـا لطلع خاء اًلاهون  والمخـَق  90/05/0339المؤزد في  53-39ؿلى اًدسوً

ًلاء اًلاهون اًساتق المخـَق ت  29باٍتهَئة واًخـمير الطي كام بموحة الماذت  ة مٌَ با  دسَيم اًـلوذ الا ذازً

 من ظصف اًحلضًة. 

ٍيها، خاءث هعوض ب دصى ؿسًت وتممت اًيعوض اًساتلة  لى خاهة اًيعوض اًلاهوهَة المضاز ا  ا 

تلَة سس اًثلصاث اًلاهوهَة اًتي صاجتها، ب و من ب خي ثسازك اًيلائط المسجلة في اًلواهن  اًساتلة، 

المخـَق  53-39المـسل والمتمم ٌَلاهون  02/92/5990المؤزد في  92-90ًـي ب همِا اًلاهون زقم 

باٍتهَئة واًخـمير، من ذلال اس خسزانَ ًـيصر ال دعاز اًعحَـَة واًخىٌوًوحِة اًتي كس ثدسخة في 

الطي زفؽ اًس خاز  5993ماي  50هوازج ودسائص ماذًة وثشًة ُامة ؿلى قصاز ما حسج في سًزال 

 (.  232، ض 5959ي ُشٍ الذالاث )حسن  تولمـيز، ؾن محسوذًة اًلواهن  اًساتلة في اًخىفي بمث

 5992مصحلة ما تـس س ية   5.0.5

ََة 59المؤزد في  02-92تميزث ُشٍ المصحلة تعسوز اًلاهون زقم  والمخضمن معاتلة  5992حوً

ا. خاء ُشا اًلاهون ًوضؽ حس لزَؽ اًحياياث المخاًفة ثضليها اًـمصاني واًـلازي  نجاسُ تمام ا  اًحياياث وا 

 ذلال لٍوؿة من الا حصاءاث اًواحة ثحًيها وفق ال ظص اًلاهوهَة المـمول بها.   من

ست اًصسمَة، ثضمن اًلاهون الذالاث اًتي تميح فيها زدعة المعاتلة و المحسذت نلٌ ًلً ) ، 5992الدصً

 (: 00اًـسذ 

تمام ب صحاة اًحياياث كير المىتملة ؾيس نهاًة ب خي زدعة اًحياء يمىنهم الاس خفاذت من ز  - دعة ا 

 الا نجاس.

ب صحاة اًحياياث المتممة اًتي ب نجزث تسون زدعة يمىنهم الاس خفاذت من زدعة تياء ؿلى سخِي  -

ة.  اًدسوً
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ب صحاة اًحياياث المتممة وكير المعاتلة ل حكام زدعة اًحياء المسَمة يمىنهم الاس خفاذت من صِاذت  -

 المعاتلة.

تمام ؿلى سخِي يمىن جسَيم ب صحاة اًحياياث كير المتممة ا - ًتي ب نجزث تسون زدعة تياء زدعة ا 

ة.  اًدسوً

ست اًصسمَة في   س يواث 2لمست  5992ب وث  93شدث ب حكام اًلاهون اتخساء من وشٍ بالدصً
لى  ب ي ا 

لى  5900من كاهون الماًَة ًس ية  13. ًَتم تـسُا تمسًس اًـمي تَ ظحلا ٌَلٌذت 5903ب وث  93كاًة  ا 

 . 5905ب وث  93كاًة 

ظساز ثـَيمة من ظصف اًوسٍص ال ول هؼصا ًـس ة ؿسذ هحير من المواظين  وضـَة تياياتهم تم ا  م جسوً

ة تياياتهم  5905هوفمبر  95المؤزذة في  002تحت زقم  ثلضي جتمسًس خسًس وب ذير ٌَمـيَن  ًدسوً

صـاز ب دص يحسذ من ظصف وسٍص اًسىن واًـمصان والمسًية ) لى ا  ، 5901مٌصر،هصر الصٍن ورلع ا 

 .(022ض 

  الداهة اًخعحَلي ٌلضزاسة    3

ف بم   0.3  الصزاسة جال اًخـصً

ة  كَيم اًسِول اًـََا ٌَشق الدزائصي كصة الذسوذ الدزائصً ثلؽ مسًية الساماث تولاًة ثخسة ضمن ا 

ا اًعصًق اًوظني زقم 02اًخووس َة. ثحـس المسًية ؾن ملص اًولاًة بحوالي  اًصاتط تن   09كلم. يمص ؿبُر

)الرصًعة  وكس يعَية. ثـخبر مسًية الساماث من ب هم تلضياث ولاًة ثخسة وذائصت تئر ملسمولاًة ثخسة 

 (. 0زقم 
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ن ظلاكا حىن لم ب ن وضب ت المسًية له ًخخن  الميعلة ًخازيخ المخعفح ا   ؿست ثضافصث تي اًعسفة، محي ا 

لي المجال ُشا جصوس في تب دص ب و ثضكل ب ثصث ؾوامي ؿَيها  ثـاكدت عمصاهَة تًِة مىونا واًخشي، اًفيًز

وب صكاًِا، حِر تم قزو المسًية من ظصف اًصومان ثسخة قياُا بالمَاٍ  ظوزُا ثض تى اًخليراث

ي ؾسىصي في  لي موكـِا الاستراثَجي والطي حـي منها مٌعلة زتط وتحوً ضافة ا  واًلعاء اًيحاتي ا 

اًصوماهَة مثي تلايا تـغ ُشٍ اًفترت، وما ًسل ؿلى اًوحوذ اًصوماني اًـسًس من المـالم والاثاز 

فصًلِا  لى ا  اًلعوز، وتلايا مٌخجؽ صحي لساماث زوماهَة وتـغ الملاجص. تـس ذدول اًـصة اًفاتحن  ا 

م وػِوز اًفذح الا سلامي مٌش تساًة اًلصن اًثامن ما تـس  501تلِاذت ؾلدة جن نافؽ اًفِصي س ية 

كان المحََون من اًبرجص من ب تياء اًكاُية، المَلاذ، ػِصث الصياهة الاسلامِة بالميعلة واؾخيلِا اًس

تـس اًلزو اًفصوسي  م. 250وب ظححت الميعلة ؾحازت ؾن ملاظـة تحت سَعة الساذًن  س ية 

وكس اس خوظن المس خـمص في الميعلة صلٌل  ,0220الاسدِلاء ؿلى مٌعلة ثخسة س ية  ٌَجزائص، ثم

كَيم هؼصا لرعائعِا اًعحَـَة الدَست كالدحال وقياُا  بالموازذ المائَة، وتـس ما تم ظصذ ال ُالي نحو الا 

لذاكِا باًحلضًة المخخَعة مصسط ذلال س ية  فِة، تم ا  لى المياظق اًصً  0321وفي س ية  0239الديوة ا 

تم جسمَة ًوهس ًَحان بالساماث وتم  0350اس خللال الدزائص وفي س ية  تـس .ب ظححت تلضًة مس خللة

ا من ظصف المجَس اًحلضي المؤكت حتى  0335والميسوتَاث الراظة من س ية  0323س ية  جس َيُر

 تحول اًدس َير اًس َاسي ٌَمجَس اًضـبي اًحلضي. 09/09/0331وفي  0331ذٌسمبر 

ؾصف اٍنمو اًسكاني باًحلضًة ؿست مصاحي هدِجة اًؼصوف الاكذعاذًة والاحماعؾَة واًس َاس َة اًتي 

، % 5.0بمـسل نمو تَف  5959ة س ية وسم 52999ؾصفتها الدزائص، حِر تَف ؿسذ  سكانها ب نثر من 

ة واًسىٌَة ال ثص اًحاًف في نمو اًسكان  حِر كان ًلاس خفاذت المسًية من اًـسًس من المضازًؽ اًخنموً

دعوظا مؽ موخة اًِجصت اًوافست ٌَمسًية ذلال فترت اًـشًة اًسوذاء، حِر صكلت ملارا ب مٌا 

ؼص لمـَاز ؿسذ اًسكان، واؾماعذا ؿَََ حِر ٌَـسًس من اًوافسٍن من مخخَف مٌاظق اًولاًة. باًي

ب ًف وسمة، ؿلى ب نها مسن  29ب ًف و  20كاًحا ما ثعيف المسن اًتي ٍىون ؿسذ سكانها ما تن  

المؤزد في  95-95ظليرت، نلٌ خاء رلع في اًلاهون الدزائصي المخـَق بالمسًية )اًلاهون زقم 

ياء ؿلى المـعَاث اًسكاهَة لمسًية الساماث، المخضمن اًلاهون اًخوحيهيي ٌَمسًية(، وت  59/95/5995

هَ يمىٌيا ثعيَفِا ؿلى ب نها مسًية ظليرت   .(Petite ville)فا 

 بمسًية الساماث مصاحلهاٍنمو الذضري و   5.3

تازيخَة،  ؾصف اٍنمو الذضري واًخوسؽ اًـمصاني ٌَمسًية ذًيامِىِة هحيرت مصث ؿبر ؿست مصاحي

لى تَوزت المضِس اًـمصاني في  الذالي، حِر ًـحت اًـسًس من اًضواتط ذوزا محوزيا في اًخحكن ب ذث ا 

ا ؿلى اًيحو اًخالي  اتجاُاث يجاسُ اًخوسؽ المجالي ًٌَس َج اًـمصاني ٌَمسًية .  ُشٍ المصاحي يمىن ا 

عة زقم   (: 5)الرصً
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عمصاني  ذلال ُشٍ المصحلة كاهت المسًية ؾحازت ؾن تجمؽ (:1962)ما كدي س ية المصحلة ال ولى  0.5.3

ظلير، تميٍز دعوتة ال زاضي ووفصت المَاٍ، مذا ذفؽ بالمس خـمص لاحذلاًِا والاس خلصاز تلَة اس خللال 

وضاء ب ول تحعَط مذىون من  ا كام ُشا ال ذير با  ثصُ كعـة بمساحة  83موازذُا اًعحَـَة. ؿلى ا 

م 800
2

ة والرسماثَ  و ًخوسط المسًية حاًَا، ًضم اًـسًس من المصافق الا ذازً ة ؿلى قصاز ملص تلضًة وُ

لى مسزسة كصب هَة،  وحاًَا ُو ملص اًضلٌن الاحماعؾي، نلٌ تم تياء نيُسة حوًت تـس الاس خللال ا 

ة )المسزسة الاتخسائَة  ب وث  20ومصنز ؾسىصي ٌَخـشًة المتمثي في ملص اًحلضًة الذالي وثىٌة ؾسىصً

ا المس خـ 1956 لى تـغ المحدضساث اًتي ب وضبُ  مص اًفصوسي ًخجمَؽ المواظين  حاًَا(. بالا ضافة ا 

 الدزائصًن  حتى ٍتمىن من مصاكدتهم واًخحكن بهم حٌوة وقصة وشرق اًخحعَط.

لى 1962)المصحلة اًثاهَة  5.5.3 ذلاًِا المسًية نموا ص حَ مٌؼم، اثحؽ هفس تخعَط  صِسث (:1979ا 

لى ب حِاء  ي المحدضساث ا  لى تحوً ل، حي وحي الاس خللااًخحعَط توسط المسًية بالا ضافة ا 

ة ذََي،  مـلموحي  موسي اًزكلامي، حي اًسوق لى ػِوز اًـسًس من ال حِاء اًفوضوً بالا ضافة ا 

اٍتهَئة واًخـمير وضـف اًبرامج  ورلع في ػي قَاة ب ذواثوحي صمَست ؿلً وحي رزاغ السام 

 اًسىٌَة ٌلضولة.

لى 1980) المصحلة اًثاًثة 3.5.3 وضاء ؿست (:1990 ا  تحعَعاث سىٌَة وتياء  تميزث ُشٍ المصحلة با 

وضاء ب ول تحعَط تلضي ؾصف باسم "المس خلدي" س ية  حِر ضم  1980سىٌاث حلٌؾَة، فكان ا 

وتحعَط "الذَات" الطي  1985حعة س ية  86حعة، واًخحعَط الراض "ال مي" ًضم  168

ًساغ ضمت 1989حعة س ية  91ًضم  وضاء مٌعلة وضاظاث وا   1989 .حعة س ية  60. نلٌ تم ا 
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وضاء نلٌ صِسث ُ  100و1981سىن حلٌؾي بحي اًض َخ اًـصبي اًخخسي س ية  100شٍ اًفترت ا 

لى 1986ماي س ية  08سىن حلٌؾي بحي  29و 1986سىن حلٌؾي ب دصى س ية  ، بالا ضافة ا 

الطي ؾصف عمََة ثوسؽ فوضوي في كل الاتجاُاث. كل  1986مشوغ سىٌاث اًحياء الطاتي س ية 

ؽ اًسىٌَة واًخحعَعاث زافل وضاء مصافق وتجِيزاث دعوظا المسازش ُشٍ المضازً تها عمََة ا 

 الاتخسائَة.

ؾصفت المسًية ثعوزا عمصاهَا هحيرا، حِر ب ظححت  : (1990 )تـس س يةالمصحلة اًصاتـة  0.5.3

ُىذاز س ية  146.91تـس ب ن كان  2059ُىذاز س ية  415,42مساحة المحَط اًـمصاني ٌَمسًية 

ُىذاز  03ب ضـاف، بمـسل  3لمجال الذضري بحوالي س ية ثضاؾف اس تهلالع ا 59ذلال  ب ي 1990

نلٌ صِسث المسًية ثوسـا هحيرا في مٌاظق اًسىن اًفوضوي هؼصا ٌَِجصت اًىديرت اًتي ؾصفتها  س يويا.

 المسًية حصاء حصذي اًوضؽ ال مني ذلال اًـشًة اًسوذاء. 

نجاس اًـسًس من اًبرامج اًسىٌَة المخخَفة وؿست م صافق وتجِيزاث، حِر تم تم ذلال ُشٍ المصحلة ا 

وضاء مشوغ ٌَسىن اًخعوزي ضم  وضاء اًخحعَط  1994، وفي س ية 1990حعة س ية  70ا  تم ا 

وضاء  173و 116الاحماعؾي  لى ا  سىن جساهمي. ومؽ  39سىن احماعؾي و 039حعة. بالا ضافة ا 

نجاس اًـسًس من الم 5999تحسن اًوضؽ ال مني والمالي ٌَحلاذ تـس س ية  ؽ ، تم اًشوغ في ا  ضازً

وضاء  سىٌا احماعؾَا، سياذت ؿلى رلع تم  055سىٌا و 530اًسىٌَة راث اًعاتؽ الاحماعؾي، فتم ا 

ة ومصنز  30تياء  وضاء ثاهوً وضاء مذوسعخن  خسًسثن  وؿست مسازش اتخسائَة، وا  مسىن جساهمي وا 

حساُلٌ تاتـة ٌَحلضًة وال دصى تاتـة لمسٍصًة اًثلافة، نا ن المِني، ومىذحدن  ا  َُم ؿلى مىذة ٌَخىوٍ

س وؾَاذت مذـسذت الرسماث وملص ٌَضلٌن الاحماعؾي ومىذة الاثعالاث وفصغ تلضي.   جصً

 اًسىن اًـضوائي ودعائعَ بمسًية الساماث  3.3

  اًخوسًؽ المكاني ٌَسىن اًـضوائي بمسًية الساماث 0.3.3

َئة واًخـمير ثعفح المخعط اًخوحيهيي ٌَته  وتـس المَساهَة،والمـاًية  الصزاسة ذلال من

(PDAU،ة لمسًية الساماث وتحَََِا  اًسىن مٌاظق اهدضاز لاحؼيا (،وبالاس خـاهة باًعوز الدوً

 اًسىٌاث من اهدضاز اًـسًس سجَيا تُنما زئُس َة، نخجمـاث ب ساس َة مواضؽ 5 في اًـضوائي

ة  حِر ،0عمصاهَة نلٌ ًحن  رلع اًضكل زقم  مخاًفاث ؾن ؾحازت كاًحُتها فصذي ثضكل اًفوضوً

اًـضوائي بمسًية الساماث ثيدش مجاًَا ك حزمة تحَط بالمسًية، حِر  اًسىن مٌاظق ب ن هلاحغ

 وسجي الملاحؼاث اًخاًَة:
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 دعوظا الدِة اًضلًٌَة اًلصتَة والدِة المسًية ب ظصاف ؿلى اًـضوائي اًسىن مٌاظق اهدضاز -0

 . اًشكِة الديوتَة

ة بالمي تموضؽ -5 ؿاذت  ال زاضي دعوظا اًززاؾَة اظقُشٍ اًحياياث اًفوضوً اًِامض َة الميخثلة ؾن ا 

 .0321َُكلة اًلعاغ اًززاؾي س ية 

 .كال وذًة المائَة المجازي ضفاف وؿلى الميحسزاث ثواخس ُشٍ اًحياياث اًـضوائَة بمحارات -3

ولة المـز  الذالاث تـغ ثوخس حِر اًلسيم، المسًية بمصنز اًـضوائَة اًخجمـاث ُشٍ مثي اهـسام -0

 فلط واًتي ثسذي ضمن ثعيَف المخاًفاث اًـمصاهَة. 

 ؿسم الازثفاكاث، ال زظفة، حساة ؿلى كاًخوسؽ اًـمصاهَة المخاًفاث من اًىثير وحوذ سجَيا -2

لخ... اًحياياث تن  اًـمصاني اًخحاؿس احترام مسافاث  .ا 

 دعائط اًسىن واًسكان بالمياظق اًـضوائَة في مسًية الساماث  5.3.3

ذلال الصزاسة المَساهَة اًخحََََة ٌَرعائط الاحماعؾَة، الاكذعاذًة واًـمصاهَة ٌَسىن واًسكان من 

بمسًية الساماث، وتـس تحَََيا ًيخائج الاس خخِان المَساني الطي شمي ؾَية ؾضوائَة من سكان المسًية 

يا ظوزت خََة اًلاظين  بمياظق اًسىن اًفوضوي، ثوظَيا ٌَـسًس من اًيخائج اًتي من صب نها مٌح 

 حول اًوضـَة اًـامة ًل حِاء اًـضوائَة بالمسًية. حِر سجَيا الملاحؼاث ال ساس َة اًخاًَة: 

 تًس حة ذازح المسًية من ب كَبهم ًيحسز الساماث، المياظق اًـضوائَة بمسًية سكان ب ن هلاحغ -0

الساماث  بمسًية المحَعة ثاًحلضيا في المتمثلة المجاوزت المياظق من ب ظولهم ب ن ب ي %  19بحوالي  ثلسز

وسخذَ  ما الساماث فُضكلون ال ظََون لمسًية اًسكان ب ما الطُة. تئر اًشًـة، ملسم، تئر هحلضًة
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كَيم نحو اًوافست تحعَي حاظي ٌَِجصت هي اًيخائج ُشٍ .% 39 من  اًـسًس بها مسًية هونها اًولاًة، ا 

حة اًـمصاهَة باًخجمـاث صازالاس خل اًوافسون ًفضي حِر ٌَسكان، الدارتة المزايا  مسًية من اًلصً

 واًَِاكل المصافق مخخَف ؿلى ال ذيرت ُشٍ ثوفص ؿلى ناَُم الساماث، قصاز مسًية ؿلى ثخسة

 زكاتة وضـف قَاة ػي في اًـضوائي المخعط ٌَحياء اًـلاز وفصت مؽ الرسماثَة وثوفص المواظلاث،

 اًفوضوي.  اًسىن ازاهدض ومكافحة بمصاكدة المكلفة المحََة اًسَعاث

لى حصحؽ الساماث مسًية ًسكان الاسدِعان عمََة ب ن هلاحغ -5  ثحـا ورلع سمٌَة مخخَفة، فتراث ا 

 الساماث ثضكل ومسًية ؿام، ثضكل الدزائص صِستها اًتي وال مٌَة واًس َاس َة الاكذعاذًة ٌَؼصوف

 اًفترت ذلال اماثالس مٌعلة في اس خلصوا اًسكان من % 15 من ب نثر حِر سجَيا ب ن ذاض،

لى 0339س ية  من الممخست   .5، نلٌ ًحن  رلع اًضكل زقم 5909 س ية تـس ما كاًة ا 

 
% من سكان المياظق اًـضوائَة هم من فئة المتزوخن ، تُنما صكل 19ب ن الملاحغ نشلع  -3

%، ثَيها وس حة ال زامي 95فلط، ب ما باًًس حة ٌَمعَلن  صكلوا وس حة  %02اًـزاة ما وسخذَ 

%. نلٌ 95%، في حن  ب ن ب ظلص وس حة سجَتها فئة مذـسذي اًزوخاث وثلسز ة 90لسزت ة الم

 ب ن ب كَة اًسىٌاث مضلولة ل ن مـؼم اًسكان متزوخن .  ثحن  ًيا

)اًـزاة، ال زامي، المعَلن  ومذـسذي  %39نلٌ لاحؼيا ب ن فئة ال شد اًِضة جضكل ما وسخذَ  -0

%، ب ما 92اًخـَيمَة ٌَسكان، ب ن وس حة ال مِن  تَلت  الملاحغ نشلع بخعوض اًحيُىة اًزوخاث(.

%، في حن  صكل كل من روي المس خوى 59روي المس خوى الاتخسائي فلسزث وسختهم بحوالي 

ُشٍ اًًسة ثسل ؿلى ب ن المس خوى اًخـَيمي  %.50اًخـَيمي المخوسط، اًثاهوي والدامـي ما وسخذَ 

خـَيمَة بالمسًية وبالمياظق المجاوزت مذوفصت وثلسم ٌَسكان لا تب ش تَ، مذا ًسٌي ؿلى ب ن المصافق اً 

 ذسماث مـخبرت. 

ب ما بخعوض حجم ال شدت فلس لاحؼيا ب ن ال شد اًتي ثخىون من ب كي من فصذٍن تَلت وسختها  -2

لى  95، في حن  صكلت ال شد الملسز ؿسذ ال فصاذ بها ما تن  09% ،  ثَيها %05ب فصاذ وس حة  90ا 

لى  90ذ بها ما تن  ال شد الملسز ؿسذ ال فصا ، في حن  صكلت ال شد %30ب فصاذ تب نبر وس حة  95ا 
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ن ُشٍ المـعَاث 3نلٌ ًوضح رلع اًضكل زقم  % 09ما وسخذَ  5اًحاًف ؿسذ ب فصاذُا ب نثر من  . ا 

الا حعائَة ًِا ذلالة واضحة ؿلى ب ن ؿسذ اًسكان بال حِاء اًـضوائَة هحير، مذا يجـي اًىثافة اًسكاهَة 

( ومـسل TOLُشٍ اًًسة المصثفـة ثسٌي ؿلى ب ن مـسل اس خزسام المسىن )ب ًضا مصثفـة. 

  ( مصثفـن  خسا، مذا ًيـىس سَحا ؿلى الذالة الاحماعؾَة ٌَسكان.TOPاس خزسام اًلصفة )

 
الملاحغ ب ن وس حة مـخبرت من اًسكان هم من روي الصذي المخوسط )موػفن ، مذلاؿسٍن، ؾلٌل  -5 

، ثَيها فئة الموػفن  تًس حة %39ل اًَومِن  اًًس حة ال نبر بحوالي ذائمن (. حِر صكل فئة اًـلٌ

، وفئة %05، بالملاتي سجَت فئة اًـلٌل الصائمن  وس حة %02. في حن  تَلت وس حة اًحعاًن  50%

. في ػي ُشٍ اًوضـَة فلس ضدخ 0نلٌ ًوضح رلع اًضكل زقم   %05المخلاؿسٍن صكلت ما وسخذَ

كامة في الذي تحسًت نحو ال فضي وب نهم حللوا ُسفِم من اًسكان تب ن ػصوفِم الم 10% اذًة تـس الا 

لى اًِجصت والاس خلصاز بمسًية الساماث. من ذلال ُشٍ المـعَاث وس خًذج ب ن ثوفص  من اٌَجوء ا 

الصذي الصائم ؾيس كل من )اًـامي الصائم 4 الموػف 4 المخلاؿس( يحفزهم ؿلى تياء سىٌاث ؾضوائَة 

ا ًخوفص الموازذ الماًَة، ب ما روي الصذي اًضـَف باًًس حة ٌَـلٌل اًَومِن  راث نمط عمصاني ظَة هؼص 

 تياء اًسىٌاث اًـضوائَة راث اٍنمط اًِش.فضَون ومٌـسمي الصذي من اًحعاًن  فِ
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ة واًـمصاهَة ٌَسىٌاث اًـضوائَة بمسًية الساماث، فالملاحغ ب ن ب كَحَة  -1 بخعوض اًحًِة المـلٌزً

من اٍنمط اًعَة باًيؼص لمواذ تياء اًسلف، رلع هون اًسلف ٌضكل  اًسىٌاث اًـضوائَة هي

من  %15المؤشر ال ساسي ؿلى مسى ظلاتة المسىن من ؿسمَ، حِر تَلت اًًس حة حوالي 

ا بالا سميت المسَح، في حن  صكلت وس حة المساهن راث  المساهن اًتي تمخاس تب سلف ظَحة تم تياؤُ

ا 25س تَلت اًًس حة % ، ب ما ال ساساث فل20الدسزان اًعَحة  % منها راث نمط ظَة تم تياؤُ

مكاهَة 2بالا سمن المسَح، نلٌ ًوضح رلع اًضكل زقم  لى وحوذ ا  . وؿَََ نجس من اًضروزي الا صازت ا 

ظاز اًلاهون  ة ُشٍ اًسىٌاث في ا  را ما تم  92-02هحيرت ًدسوً ة اًحياياث ومعاتلتها، ا  المخـَق تدسوً

 . اكِي اًتي تحول ذون ثعحَلَ باًضكل ال مثيثـسًي تـغ هعوظَ وزفؽ مخخَف اًـص 

 
الملاحغ ب ن وس حة زتط اًسىٌاث اًـضوائَة باًخجِيزاث اًلاؿسًة ضـَفة حتميز جىونها زتط  -2

ؾضوائي مذا ًسل ؿلى ب ن ُشٍ ال حِاء ثـاني من مس خوى مذسني ٌَزسماث، ُشا ما ًعـة من 

لمحََة ًخحسن  ػصوف مـُضة اًسكان. عمََة تهَئتها و تحسُنها في حال ما ثسذَت اًسَعاث ا

% فيما 55باًًس حة ًض حىة اًىِصباء واًلاس ، و %55.2حِر سجَيا وسة زتط ضـَفة تَلت 

يخط اًصتط ثض حىة الماء اًشوة، ب ما باًًس حة لازثحاظ المياسل ثض حىة اًصرف اًعحي كسزث 

نلٌ لاحؼيا ب ن  %00.3 %، ب ما ما ثـَق باًصتط ثض حىة اًِاثف فدَلت اًًس حة50.0اًًس حة بحوالي 

سكان ُشٍ المياظق ًـاهون من ضـف هحير في الرسماث المخـَلة بجمؽ اًللٌمة، حِر سجَيا ب ن 

% من اًسكان ٍصمون هفاياتهم المنًزَة بمزتلة الذي، ًخلوم معالح اًحلضًة بجمـِا ثضكل كير مٌخؼم. 22

ر كاًحا ما ًَجب  اًسكان لذصكِا مذا ًدسخة في ثَوج اًِواء با % 92لصذان و اًصائحة اًىصيهة، تُنما ا 

%  فلط ٍصمونها في حاوياث اًللٌمة، نلٌ ًوضح رلع اًضكل زقم 90منهم ٍصمونها في ب ماهن ب دصى، و

5 . 
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 اًسىن اًـضوائي ؿلى اٍنمو الذضري بمسًية الساماث ثب زير  0.3

ا بمسًية الساماث،  تموكـِا  لاحؼيا ب نمن ذلال ذزاسة دعائط اًسىن اًـضوائي ومٌاظق اهدضازُ

ؿلى ب ظصاف المسًية ملاظلة ثضكل مداشر ًٌَس َج اًـمصاني، ُشا ما يجـي اًفعي تن  ما ُو 

)اًضكل زقم  ؾضوائي وكير ؾضوائي ظـحا ٌَلاًة، مذا ًـلس عمََاث اًخسذي من ب خي الا سالة ب و اًِسم

1) . 

بالدِة اًضلًٌَة والديوتَة  نلٌ ب ن اهدضاز اًسىن اًـضوائي حول المحَط اًـمصاني ٌَمسًية دعوظا

ٌَمسًية واًتي جضكل مٌاظق مٌاس حة لامذساذا واًخوسؽ اًـمصاني المس خلدلً ٌَمسًية، ًىن ُشٍ 

ؿاكة عمََة اٍنمو الذضري الميؼم، ال مص الطي فصط ؿلى اًسَعاث المحََة اٌَجوء  لى ا  اًوضـَة ب ذث ا 

لى الاس خللال المفصظ وكير اًـللاني ٌَمجال،  حِر تم اكتراخ مصاحـة المخعط لذَول ب ذث ا 

س من ال زاضي اًفلاحِة واًخوسؽ في الدِة اًشكِة ٌَمسًية من  اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير تضم المزً

وضاء مخعط صلي ال زاضي زقم  وضاء هوات خسًست حتمثي في مٌعلة "اًىسياث" المخواخست 2ذلال ا  ، وا 

ا  5بالدِة اًلصتَة ٌَمسًية ؿلى تـس   ُىذاز.  099ؿلى مساحة ثلسز بحوالي كلم من مصنزُ

لى  نلٌ ب ن هون كاًحَة سكان المياظق اًـضوائَة هم من اًوافسٍن من ذازح المسًية، ب ذى رلع ا 

سكانهم تب ي ظَلة ب دصى من ظَف اًسىن المخوفصت كاًسىن  ؿاذت ا  ظـوتة عمََة حصحَِِم ب و ا 

 .  الاحماعؾي ب و اًدساهمي وكيٍر

ًسىٌاث اًـضوائَة المض َست هي راث نمط عمصاني حسًر وظَة من بالا ضافة لطلع فىون كاًحَة ا

سالة ب و ُسم، كير ب ن  ة ولا يمىن ب ن حىون موضوغ ا  اًياحِة الا وضائَة بمـنى هي سىٌاث كاتلة ٌَدسوً

ة من وِصباء وماء وص حىة اًصرف اًعحي يجـي من  هون كاًحُتها لا ثخوفص ؿلى المصافق اًضروزً

ة ثخزََِا اًـسًس من اًعـوباث واًـصاكِي دعوظا ما ثـَق تـمََاث  عمََة اًخسذي تلَة اًدسوً

 اٍتهَئة الذضرًة الرازحِة )اًضوازغ، المساحاث الرضراء، اًض حكاث اًلاؿسًة...(. 

نلٌ ب هَ من اًواضح خسا ب ن ما شجؽ ؿلى ثوسؽ ب نبر ًحؤزت اًسىن اًـضوائي وظـة عمََة اًلضاء  

ًصكاتَة المحََة المكلفة بمحازتة اًسىن اًـضوائي، سواء ثضكل ؿَََ بالميعلة ُو ضـف ذوز اًَِئاث ا

ة المفـول.    اسدداقي، ب و ثلغ المخـَلة باًصكاتة اًحـسًة من ذلال ثعحَق اًلواهن  سازً
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ُشٍ اًوضـَة حـَت من تؤز اهدضاز اًسىن اًـضوائي حاحزا وؿائلا ب مام تجس َس اًـسًس من 

ة ؿلى قصاز تياء ا ؽ اًخنموً ؽ اًسىٌَة المضازً ًـسًس من اًَِاكل الا ذازًة والاحماعؾَة ونشلع المضازً

لى ؾصكلة اًخوسؽ الذضري الممنهج والميؼم ٌَمسًية وب سِمت في ثـعَي  بمرخَف ظَلِا، نلٌ ب ذث ا 

لى اًتراحؽ  ثضكل ؿام والاحماعؾَة الذضرًة اًخنمَة في اًـسًس من مضازًؽ اًخنمَة اًـمصاهَة مذا ب ذى ا 

 : جصسث من ذلال

 صحَة. حضرًة تُئة ثوفير ؿلى ال حِاء اًسىٌَة كسزت ؿسم -0

 اٌَـة. ومساحاث الرضراء المساحاث ثلَط -5

 اًـام مذا ساهم في اهدضاز مخخَف ال مصاط المـسًة ذاظة لصى فئة ال ظفال.  والمحَط اًحُئة ثَوج -3

الصولة، وػِوز فىصت  ثوسؽ اهدضاز تؤز اًسىن اًـضوائي في ػي الصوز اًصكابي اًضـَف ل جهزت -0

ة ُشٍ اًسىٌاث ظحلا ٌَلاهون  مكاهَة جسوً تها.  92-02ا   المخـَق بمعاتلة اًحياياث وجسوٍ
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لى اًخوسؽ ؿلى حساة ال زاضي اًززاؾَة من جهة، ومن جهة ب دصى  -2 لدوء اًسَعاث المحََة ا 

 ( زغم ضَق مساحتها.sedivps hcopٌَحياء ذاذي اًفضاءاث اًفازكة )اٌَجوء 
 ظة الرلا

ن مسًية الساماث وبحكن موكـِا الاستراثَجي باًلصة من مسًية ثخسة، وما حزدص تَ من  ا 

ملوماث ظحَـَة، حـَِا مٌعلة خاًحة ٌَسكان والاسدثمازاث مذا ب َُِا ًخىون مجالا مٌاس حا 

ًلاس خلصاز اًخشي بمرخَف ب صكاله. ُشا اًوضؽ الطي حزامن مؽ ػصوف احماعؾَة ،واكذعاذًة 

لى اًعَة المتزاًس ؿلى اًسىن بالمسًية مذا حـي سوق اًـلاز ًـصف اٍتهابا اظة ذوس َاس َة  ب ذىت ا 

لى اٌَجوء لذَول مذـسذت ب همِا اًسىن اًـضوائي ب و ما  كير مس حوق، ال مص الطي ذفؽ باًسكان ا 

ًـصف باًحياء اًفوضوي، حِر ػِصث تجمـاث سىٌَة كاملة ثضم مخخَف ال نماظ اًسىٌَة 

لى اس خنزاف اًـلاز واًخوسؽ ؿلى حساة ال زاضي اًززاؾَة  اًـضوائَة ك حزمة حول المسًية ب ذث ا 

ة وبخاظة ثلغ المخـَلة  ُشا من جهة، ومن جهة ب دصى ساهمت في ؾصكلة مخخَف اًـمََاث اًخنموً

 باٍنمو الذضري ٌَمسًية وفلا لمخععاث اٍتهَئة واًخـمير المـتمست.

ة تلَة اًخحكن في ب مام ُشٍ اًوضـَة المـلست، لدب ث اًسَعاث ا لمحََة لاىتهاح ب ساًَة ودعط حنموً

اًخوسؽ الذضري ٌَمسًية، وثَحَة احذَاخاث اًسكان من اًسىن والمصافق الرسماثَة، كير ب ن ُشٍ 

الاس خيراثَجَة تلِت محسوذت هؼصا ٌَضواتط اًعحَـَة المخحكوة في اٍنمو الذضري ٌَمسًية، ُشا من 

ضاز اًىدير لمياظق اًسىن اًـضوائي ك حزمة محَعة باًًس َج جهة، ومن جهة ثاهَة فلس كان ًلاهد 

 اًـمصاني اًلائم، ذوزا مـصكلا وموجها.

وؿَََ فلس باث من اًضروزي اًخسذي اًـاخي ًوضؽ حس ًِشٍ المـضلة الذضرًة من ذلال اىتهاح 

ة ثلوم ؿلى ب ساش اًخرعَط الذضري المس خسام مؽ اىتهاح ملازتة جضازهَة تجـي م ن س َاسة حنموً

اًفاؿَن  من مىوناث المجتمؽ المسني ك ذات ذاعمة ًخحلِق اًخنمَة المس خسامة بالميعلة واٍنهوط بها من 

 ذلال الاؾماعذ ؿلى ملوماتها المحََة. 

ثحـا لطلع يمىٌيا من ذلال ُشٍ اًوزكة اًححثَة ثلسيم اًـسًس من الملترحاث اًتي من صب نها 

 لترخ ما ًلً:  المساهمة في حَحلة ُشٍ الا صكاًَة، حِر ه

حعاء مٌاظق اًخوسؽ اًـضوائي ذاذي مسًية الساماث وفي ضواحيها وثعيَفِا ثحـا ٌَحالة  - حصر وا 

 الا وضائَة )سىٌاث ؾضوائَة ظَحة، سىٌاث ؾضوائَة ُضة(. 

ة ومعاتلة اًحياياث  - ة اًسىٌاث اًـضوائَة اًعَحة من ذلال تمسًس اًـمي تلاهون جسوً جسوً

ة مخخعة (، وتخفِف ا02/922) ذازً س ياذ ُشٍ المِمة ًَِئة ا  لا حصاءاث الا ذازًة الميعوض ؿَيها مؽ ا 

 ومس خللة. 

ة اًياتجة ؾن اًـمََة مؽ ال ذش تـن   - ُسم اًسىٌاث اًـضوائَة اًِضة واسترخاغ المساحاث اًـلازً

ظاز اًلاهون.  ة حالة كاظييها في ا   الاؾخحاز جسوً
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فِة المحَعة بمسًية الساماث اًـمي ؿلى ثفـَي وثوس َؽ مخخَف جصامج اً  - سىن في المياظق اًصً

في هؼصا لرعوظَة الميعلة  في نحو المسًية ورلع باًترنيز ؿلى اًسىن اًصً ٌَحََولة ذون اًنزوخ اًصً

 اًفلاحِة. 

ة وضمِا ًٌَس َج اًـمصاني   - حنمَة المياظق اًـضوائَة وحزوًسُا بمرخَف المصافق الاحماعؾَة اًضروزً

 فِف اًضلط ؿلى مصنز المسًية.  اًلائم تلَة تخ 

له ؾن ظاتـَ مؽ اًترنيز ؿلى  - المصاكدة اًعازمة ٌَـلاز ودعوظا اًفلاحي مٌَ ٌَحََولة ذون تحوً

اًتي تحوس ؿلى مساحاث ُامض َة كير   (EAI)( واًفصذًةEACالمسدثمصاث اًفلاحِة الزاؾَة )

 مس خللة سزاؾَا. 

لى زئُس المجَس  فيما ًخـَق باًصكاتة اًـمصاهَة الميعوض - ؿَيها في كاهون اٍتهَئة واًخـمير المس يست ا 

َن  ًخـن  اًيط ؿلى مـاكدتهم في حالة اًخلاؾس ؾنها ب و زحوث  اًضـبي اًحلضي وال ؾوان المؤُ

ثوزظِم فيها ظالما ب ن ثعحَلِا ًخـَق تب ؾلٌل حفغ اًيؼام اًـام وفصط اًلواهن  في هعاق اًحلضًة اًتي 

اًضـبي اًحلضي تعفذَ مذثلا ٌلضولة ويخضؽ بموحبها ٌَصكاتة اًدسَسََة اًتي  ًلوم بها زئُس المجَس

  يمازسِا اًوالي واًوسٍص.

ن  - اًلاهوني المياسة، اًخلني و ثـزٍز ذوز شرظة اًـمصان وحزوًس ب فصاذُا باًوسائي اًلاسمة واًخىوٍ

سم ال صلا ل كير المصدعة مؽ مٌح شرظة اًـمصان سَعة ال مص توكف ال صلال كير المعاتلة وُ

لى زئُس المجَس اًضـبي اًحلضي.   مداشرت ذون اٌَجوء ا 

اىتهاح ب سَوة الملازتة اًدضازهَة ورلع بال ذش تـن  الاؾخحاز مدسب  مضازنة المجتمؽ المسني وكاظني  -

 .مٌاظق ال حِاء اًـضوائَة في مخخَف عمََاث اًخنمَة

 المصاحؽ اًـصتَة

ضري والمياظق الذضرًة المخزَفة بالمسن، الدزائص: مصنز المًضوزاث، اًخعوٍص الذ ،0331تورزاغ، ب حمس،  -

 خامـة باثية.

صلال المجال في مسًية باثية تن  اًيؼصي و اًخعحَلي، المَخلى الصولي اًثاني حول 5995توزاش صِصساذ،  - ، ا 

 .311هوفمبر، ض  3-2-1جس َير المسن، مـِس جس َير اًخلٌَاث اًـمصاهَة، خامـة لَس توضَاف بالمس َلة، ب يام 

، اًسىن اًـضوائي وب ثصٍ ؿلى اٍنمو الذضري بالمسن اًعليرت مسًية 5902تولمـيز واًعاذق كصفِة، حسن   -

. خامـة باجي مخخاز. ؾياتة: 23ؿسذ  50الذصوص نمورخا. مجلة اًخواظي في اًـَوم الاوساهَة والاحماعؾَة. المجلض 

 .313ض  الدزائص،

 . 593، ض 0331تورزاغ، ب حمس،  -

 . 329، ض 5902تولمـيز واًعاذق كصفِة، حسن   -

  .329، ض 5902تولمـيز واًعاذق كصفِة، حسن   -
 .320، ض 5902تولمـيز واًعاذق كصفِة، حسن   -

 .325، ض 5902تولمـيز واًعاذق كصفِة، حسن   -
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ائي بمسًية المس َلة، ، اًححر ؾن ب سس ادذَاز هوغ اًخسذي اًـمصاني في اًسىن اًـضو 5993جن ؾعَة لَس،  -

 زسالة ماحس خير، خامـة المس َلة. 

ة: اًواكؽ وزُاناث اًدسوًة 5905حصم تومـوص،  حموذهـيمة،  - ، ػاُصت اًحياء اًفوضوي بالمسن اًىبرى الدزائصً

ظاز الذوكهة الذضرًة. ب ظصوحة ذنخوزاٍ ؿَوم في اٍتهَئة اًـمصاهَة،خامـة مٌخوزي، كس يعَية: الدزائص، ض  في ا 

502. 

 . 525، ض 5905حصم تومـوص،  حموذهـيمة،  -

جصاُيم،  - ظاز اًلاهون 5959حسن  تولمـيز وحديون ا   بمسًية ثخسة: 92 -02، اًسىن اًـضوائي وجسوًخَ  في ا 

َة ٌلضزاساث اًخعحَلِة ) ، 0، المجلض 39، اًـسذ (ijiasاًواكؽ واًخحسياث تـس ؾشًة من اًخعحَق، المجلة الصوً

 . 232ض 

ظاز اًلاهون 5901مٌصروهـيمة رياًخِة، ٍن هصر الص - صكالاث جسوًة اًحياياث في ا  حصاءاث وا  ، مجلة 92-02، ا 

 .033-012، خامـة سوق ب ُصاش: الدزائص، ض 3جشًـاث اًخـمير واًحياء، اًـسذ 
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ة  اٍنمو الذضري و ُيرازهَة اًخجمـاث الذضرًة ٌَمسن الدزائصً

-حالة اًخجمـاث الذضرًة اًلس يعًَِة "جىيرت نمورخا"  –  

  

 ًضول ثوفِقذ ذ. 
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 
 

 مَرط:

ؾعاء ظوزت تحََََة ؾن اٍنمو الذضري من ذلال عمََة ثيؼيم         ن اًِسف من ُشٍ المساذلة ُو ا  ا 

لى مــــسن ظلؼؼؼؼصى و  واس تهؼؼؼؼؼؼلاك المجال الذضري، و ُيرازهِــــة ُاثَ اًخجمـاث الذضرًــة اًتي ثعوزث ا 

لى اًخوافق اًعصذي تن  ؾياضد المجال اًعحَـَة و اًزياذت اجسـت  ة هؼصا ا  و نبر ؿسذُا ؿبر المسن الدزائصً

اًسكاهَة، حِر ب ضحت من ب ُؼؼؼؼؼم اًلضاًــــا اًتي ثواخَ المخخعن  في اٍتهَئة اًـمصاهَة و رلع ًدسازغ وثيرت اٍنمو 

ن كاًحا ؿلى حساة ال زاضي اًززاؾَة، و ُو ما اًسكاني و ما ًترثة ؾيَ من ثوسؽ المحَط اًـمصاني الطي ٍىو

صِسثَ اًـسًس من المسن الدزائصًة ؿلى اًصغم من اًس َاسة اًخوحيهَة اًتي اؾتمستها في اًخرعَط المجالي بهسف 

 اًخلََي من حست الاس خللال اًلاؾللاني ٌَمجال.  

ِؼؼؼؼؼاث و مِكاهيزمؼؼؼؼؼاث لمسى   ً لى وضؽ ب ثب زير اًخوسؼؼؼؼؼؼؽ اًـمصاني ٌَمسًية حتى ًتم ُشٍ اًـوامؼؼؼؼؼؼي ساهمت ا 

يجاتَا، فب ظحح موضوغ اٍنمو الذضري رو ب همَة هحيرت هؼصا ًخب زيٍر المحاشر  ثوحيهَ و ثيؼيمَ بما يخسم سكان المسًية ا 

لى مـصفة اًخحسًؼؼؼؼؼؼاث اًتي ثواخَ المؼؼؼؼؼسن و من ثم لى ؿلى حِؼؼؼؼؼات اًسكان مذا ذفؼؼؼؼؼؽ بالمِتمِؼؼؼؼؼؼؼن ا   اًوظول ا 

يجاذ حَول ؿَمَة و عمََة لمـالدة مخخَف مضاكل المسًية.  هخائج و ا 

ا ًلاحغ  ؾصفت مسًية كس يعَية نموا حضريا مَحوػا و ثعوزا شدًـا في مجاًِا، حِر ب ن المخعَؽ ًوثيرت نموُ

لى مصانز عمصاهَة ث لى مسن ظليرت  ب ن ازثلاء لٍوؿة هحيرت من اًخجمـاث اًسىٌَة و حتى المياظق المحـثرت ا  ـسث ا 

من تُنها المسًية الدسًست ؿلً مٌجلً، ماسٌُُسا، مٌعلة اًصثحة تحلضًة ذًسوص مصاذ و مٌعلة جىيرت مجال الصزاسة 

تحلضًة حامؼؼؼؼؼة توسًؼؼؼؼؼؼان، ُشٍ ال دِؼؼؼؼؼصت كاهت ؾحازت ؾن تجمؽ مدـثر في سمن اًحاًــــاث مصوزا بالذلدة 

لى ثـــالاس خـلٌزً  ب ظححت ُشٍ الميعلة ؾحازت ؾن تجمؽ ثاهوي. 0311، و تـس ثـساذ  0355ساذ ة و ظولا ا 

 فما هي يا حصى سخة ازثلاء ُشا اًخجمؽ وهَف ثوسؽ وب ظحح مذيفسا ٌَمسًية ال م؟ 

 كللٌث ذلاًَة:

 مسًية كس يعَية، جىيرت، اٍنمو الذضري، اًِيرازهَة الذضرًة، اًخحضر، المجال الدلصافي.   

 
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 

 ملسمة:

ثـاني مـؼم الصول وؿلى زب سِا الصول اًيامِة من سياذت ؿسذ سكان المسن هدِجة اًزياذت اًعحَـَة 

ٍيها ف المس تمص ا  وهجصت ب ُي اًصً
(51)

، وكس حصثة ؿلى رلع ثضرم ب حجام المسن حتى ذازح حسوذُا مذا 

 ب ثص ؿلى جسازغ وثيرت اٍنمو الذضري بها. 

ة ؿلى قصاز م ا الطي ثـصف المسًية الدزائصً ة في وثيرت و ب صكال نموُ سن اًـالم اًيامي تحولاث خشزً

صكاًَة ثيؼيم المجالاث الذضرًة ٌَمسن اًىبرى  و ال مص الطي ًعصخ ا  باث من اًعـة اًخحكن فَِ، وُ

(Métropolisation فصط نشلع ( ًخىون في مس خوى اًخحسياث اًتي س خواجهِا مس خلدلا، وً

ا ضمن استراثَجَة صاملة ومماعسىة لدـَِا ب نثر ثفاؿلا و حتمَة اًخفىير الزاؾي في ب ذواث جس   َيُر

ؿاذت اًخواسن واًخجاوس ٌَمسن  ؽ اًخنمَة بهسف ا  ثب زيرا ؿلى المجال، وؿَََ اؾتمسث الدزائص ؿلى مضازً

شا تتركِة المسن المخوسعة وذعم ذوز الذواضر اًىبرى ؿبر  والمصانز الذضرًة ؿلى ادذلاف ب ظيافِا، وُ

( مسن نبرى ؿلى مس خوى اًوظن هي 93سذت ال كعاة ثبرس فيها زلاج )جضىِي ص حىة مذـ

صان وكس يعَية ُشٍ ال ذيرت ؾصفت هي ال دصى تـس الاس خللال نموا عمصاهَا شدًـا  اًـاصمة، وُ

ر تِؼّؼؼؼن ثـساذ اًسىن واًسكان ًس ية  ب ن ب نثر  0311هدِجة ٌَخحولاث الاكذعاذًة والاحماعؾَة، ا 

لى من سكان مسًية ك  % 12من  فِة بحثا ؾن حِات ب فضي مذا ب ذى ا  س يعَية ىزحوا من المياظق اًصً

                                                           
  ، ص أ.  8991، سنة -مصر–، تخطيط المدن، الناشر مكتبة الأنجمو المصرية، القاهرة أحمد خالد علام (51)
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ة، ضمن المخعط  سياذت اس تهلاك المجال ما حـي ضروزت اًخوسؽ ذازح اًعرصت في محَعِا اًلصً

الطي اِكذؼصخ مـسّ هـمو ثؼوسؽ المسًٌـة بِاتجـاٍ المحوزٍن:  0310-0313( س ية PUDاًـمصاني الموخَ )

ََة...(  92ب وث،  59ساكِة س َسي ًوسف، اًزياذًة( واًلصبي )حي اًشقي )حي الصكسي،  حوً

لى ثوكِـؽ اًخجِِؼزاث اًىدؼصى كالدامـة، المصهة اًصياضي والمياظق اًعياؾَة، و بما ب هَ لم  بالا ضافة ا 

ُؼ اًتي لم ثـس كافِة ًسس اًعَة المتزاًس، ب ًزم ُشا  529ًحق ضمن المحَط اًـمصاني ٌَمسًية سوى 

ي نمو المسًية نحو مسن اًخواتؽ )المخعط تح ( الرصوة، ذًسوص مصاذ و Les Villes Satellitesوً

ة المخوفصت بها ووكوؾِا ؿلى  ؿن  اسلٌزت، ًلِاسذـفاذت من اًخجِِؼزاث اًلـاؿسًة و المصافؼق اًضروزً

صكاًَة نمو مسًية كـس يعٌَـة ثـ حة منها، و من ب حـي حي ا  م في محاوز اًعصق اًوظيَة مذا يجـَِا كصً

نجاس ( URBACOحىفي المصنز اًوظني ٌلضزاساث والانجاس اًـمصاني تلس يعَية ) 0325س ية  ا 

اض بالمجمؽ اًلس يعَني في المياظق ( الرPUDبالاؾماعذ ؿلى المخعط اًـمصاني ) جصامج سىٌَة خسًست

 اًخاًَة:

 حدي اًوحش في الدِة اًشكِة. -

 تواًعوف في الدِة اًلصتَة. -

 قي( في الدِة الديوتَة.ؿن  اًحاي )مٌعلة سوا -

 جىيرت في الدِة اًضلًٌَة اًلصتَة. -

فكل من الدِة اًشكِة واًلصتَة ُو ثوسؽ ؿبر الامذساذ الرعي باًخواظي مؽ اًًس َج الموحوذ، ب ما 

( خسًست des Poles Urbainsالميعلذن  ب ي الدِة الديوتَة واًضلًٌَة اًلصتَة فِلٌ ك كعاة عمصاهَة )

ظاز المخععاث الشاس َة ٌَخوسؽ، من تُنها مٌ علة الصزاسة "جىيرت" واًتي ػِص اًخرعَط بها في ا 

فِة( 0320 –م 0329)المخعط الشاسي ال ول  فِة )مض خَ زً م(، تـسما كاهت ؾحازت ؾن مٌعلة زً

حتميز تب زاضي سزاؾَة، حِر ب ظححت وفي ػصوف كعيرت مٌعلة حضرًة نخجمؽ ثاهوي 

(Agglomeration Secondaireتاتـة ًح ) 0321لضًة حامة توسيان حسة ثـساذ
(52)

اس خفاذث  

لى مٌعلة وضاظ تجازي ) (، ZACمن جصامج سىٌَة ؿسًست راث ثيوغ مَحوع من حلٌؾَة وفصذًة ا 

فِشا اًخعوز اًـمصاني اًسرًؽ واًِام في هفس اًوكت واهحَ نمو ذيموقصافي هحير ُو ال دص خَة اُماعمٌا 

 ساؤلاث اًخاًَة: في ظصخ الا صكاًَة واًتي حتمحوز ضمن اًد 

ضمن ب ي مخعط تم ثوحَِ اًفائغ اًسكاني ٌَمسًية نحو اًخجمـاث الذضرًة اًلس يعًَِة جىيرت  -

 نمورخا؟

 ما هي اًيخائج المترثحة ؾن اٍنمو الذضري اًسرًؽ؟  -

                                                           
  م.   8911الديوان الوطني للإحصاء، التعداد العام لمسكن والسكان، سنة  (52)
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فِة، وما هي مصاحي ثعوزٍ  - هَف نمى ُشا اًخجمؽ الذضري تـس ما كان ؾحازت ؾن مٌعلة زً

 ب هم مصحلة؟اًـمصاني، وما هي 

 ما هي ب صكال وب نماظ اًخوسؽ اًـمصاني بميعلة جىيرت وهَف ثخوسغ اس خزساماث ال زط فيها؟ -

لى مسن اًعليرت  يهسف ُشا اًححر لا ؾعاء ب س حاة اٍنمو الذضري ٌَمسًية وهلي فائضِا اًسكاني ا 

ة وحتى في تـغ اّل حِان  ومسن اًخواتؽ تـس ما كاهت ُشٍ ال ذيرت ؾحازت ؾن تجمـاث حضرًة ثاهوً

ًََ كل  فِة واًتي ثـخبر ورَاز استراثَجي لذي ُشٍ ال سمة، ب ٍن ذؾت ا  ؾحازت ؾن مٌاظق مدـثرت زً

ًخوفص مخععاث اٍتهَئة وب ظححت ُشٍ اًخجمـاث الذضرًة جضكل مذيفسا ملائما ٍنمو كس يعَية، 

ؽ الا سكان المذــسذت  مكانها اِس خلدـال مضازً و ثوكِؽ مخخَف مواضـِا ؿلى ب زاضي كاتلة ٌَخـمير با 

ٍيها من المسًية ال م. ِؼن ا   اًخجِيزاث ًخَحَة مذعَدـاث اًسىـان اًوافسٍن المحوً

وفي ُشا الا ظاز س يدٌـاول باًخحَِـي مخخَف اًخحولاث اًتي ظصب ث ؾـلى اًخجمـاث الذضرًة 

تؼصاس ا لصوز لاس يما مٌعلة جىيرت "مجال الصزاسة" مٌش اِس خلداًِا ٌَفائغ اًسكاني اًلس يعَني مؽ ا 

ال سـاسي الطي ب ظححـت ثلؼوم تَ ُشٍ اًذؼواتؽ وثوضَح مخخَف اًوػائـف المىدس حة من حصاء 

 ُشٍ اًسِـاسة اًـمصاهـَة. 

 اٍنمو الذضري لمسًية كس يعَية:-0 

ة حِر ال همَة اًسكاهَة واًـمصاهَة والاكذعاذًة، وهي  ثـخبر مسًية كس يعَية ثاًر المسن الدزائصً

لة تخازيخِا الذافي ، ؾصً
(53)

ٍيها حصجم رلع في  ، وكس صِسث ثسفلاث ُامة من اًياسحن  اًوافسٍن ا 

لى  0320-0302في اًفترت  %5,29اِزثفاغ وس حة ظافي اًِجصت من  -0320في فترت  %50,52ا 

0355 
(54)

. 

 نمو سكاني:-0-0

لى  0355ن س ية  502550ؾصفت مسًية كس يعَية حزاًسًا مس تمصًا في ؿسذ سكانها حِر اِزثفؽ من  ا 

ة ثلسز تؼ  0311ن س ية  302255 ن/س ية، واِس تمص ُشا اًتزاًس ًَعي ؿسذ  3925جزياذت س يوً

لى  0321سكان المسًية حسة ثـساذ   012130تَف ؿسذ اًسكان  0332ن، وفي ثـساذ  009205ا 

لى  5992ن، ًَيرفغ في اًخـساذ ال ذير ب ي في ثـساذ  ن، ُشا ما ًَرعَ الدسول زقم  009033ا 

 ( الموالي: 90)

 م5992 –م 0355(: نمو سكان مسًية كس يعَية ٌَفترت 90خسول زقم )

                                                           
م، 8911ر، سنة مدينة قسنطينة، دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائمحمد الهادي لعروق،  (53)

  .  6ص 
)54( Office National des Statistiques –Algérie-، Les Migrations Internes Intercommunales , Imprimerie 
O.N.S , Alger,1966, P 369. 
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 5992ثـساذ  0332ثـساذ  0321ثـساذ  0311ثـساذ  0355ثـساذ  اًحِـان

 009033 012130 009205 302255 502550 ؿسذ اًسكان   )وسمة(

 32235 - 30303 32515 33302 اٍنمو اًفـلً    )وسمة(

 0.90 - 9.02 5.00 3.59 %مـسل اٍنمو 

 م.5992المعسز: اًخـساذ اًـام ٌَسكان واًسىن                                                                 

( ب ؿؼلاٍ ب ن ؿؼسذ سؼكان كسؼ يعَية في ثيؼاكط مسؼ تمص 90هلاحغ من ذلال الدؼسول اًسؼاتق زقم )

( ة 5992-0332 اًفؼترت اًخـساذًؼة )لصزخة ب ن اٍنمو اًفـلً ٌَمسًية نجسٍ باًليمة اًساًحة و الملسزت في

وسمة و ُشا ما ًفسر حصحِي سكان المسًيؼة نحؼو الميؼاظق المسؼ خلدََة و اًؼتي كامؼت بهؼا  32235 -

لى ُشٍ المياظق من ب خي تخفِف اًضلط اًسكاني ؿلى المسًية ،  اًسَعاث اًـمومِة تخوحَِ اًخـمير ا 

ؽ اًسى  ؽ اًخجِيزاث فلس كامت اًسَعاث تخوظن  ؾـسذ ُام من المضازً ٌَة الذضرًة الدسًست و مضازً

حامة توسيان"  و اس خفاذث  –ذًسوص مصاذ  –ؿن  اسلٌزت  –ٌَخواتؽ ال زتـة ًلس يعَية "الرصوة، 

ؿؼاذت  ظاز جصامج اًسؼىن الاحماعؾؼي واًؼوػَفي واًتركؼوي و ا  ضة من سكان كس يعَية في ا  فئاث ؾصً

سكان الميىوتن  و سكان المسًية اًلسيمة ا 
(55)

. 

 ًخعوز اًـمصاني )اٍنمو المجالي(: ا-0-5

نّ اًخعوز اًـمصاني ُو المؤشر الذلِلي لمـصفة هلاظ اًضـف واًلوت في ب ي مسًية مرؼلٌ كاهؼت ب سؼ حاة  ا 

لّا حصجمؼة لمؼسى فـاًَؼة  ا، رلع ل نّ مـصفة ب س حاة اٍنمو واتجاُاثَ المخخَفؼة مؼا ُؼو ا  وضب تها وظصق نموُ

الموكؽ والموضؽ
(56)

ة اًىبرى بخعؼائط موضؼـِا المتمؼيز ثيفص ، فمسًية كس يعَية  ذ ؾن تلِة المسن الدزائصً

ىؼزلاق اًترتؼة،  باًخلعـاث في وحساثَ اًعحوقصافِؼة والِاهدضؼاز اًىثَؼف لميؼاظق ال دعؼاز اًعحَـَؼة كا 

ا مؼن ال دعؼاز ال دؼصى مذؼا حـؼي ال زاضي اًلؼاتلة ٌَخـمؼير خؼس محؼسوذ وفي تـؼغ  اًفِضاناث وكيُر

افؼة ؿلى ال زاضي اًززاؾَؼة. وباًخؼالي ب ظؼححت المسًيؼة ثـؼُش ب سمؼة الذالاث ناذزت ب مام ُاحس المح

ذاهلة تن  اًعَة المتزاًس ؿلى المجال وظـوتة الذعول ؿلى ال زاضي اًلاتلة ٌَخـمير ًخَحَؼة اِحذَاخؼاث 

لا ب ن اًدؼؼصامج المسؼعصت ضمؼن مخعؼط  مكاهَة اًخوسؽ ؿلى موضؼـِا خؼس محؼسوذت. ا  سكانها، مذا حـي ا 

ـس كافِة ًسس جمَؽ الِاحذَاخاث المجاًَة واِس تمص اًخعوز اًـمؼصاني تعفؼـة ؾؼـضوائَة لم ث 0313-0310

صكاًَة نمؼو مسًيؼة  ب مام اًيلؼط في المؼوازذ الموضـَة وهسزت ال زاضي اًلـاتلة ٌَخـمِؼص. ومن ب حـي حي ا 

ؿؼؼبر الامذؼؼساذ الرعؼؼي باًخواظؼؼي مؼؼؽ اًًسؼؼ َج ، اسؼؼ تمص ثوسؼؼؽ المسًيؼؼة 0325كسؼؼ يعَية تم في سؼؼ ية 

لموحوذ في كل من الدِة اًشكِة واًلصتَة والمخضمن ب حِاء شدهَية، حدي اًوحش، حي تواًعوف تم ا

                                                           
ة، جامعة منتوري توفيق خنشول، استخدامات الأرض في مدينة قسنطينة بين الواقع والتطمعات، أطروحة دكتوراه في التهيئة العمراني (55)

  .  881م، ص 8181، سنة 8قسنطينة
 –الصادق مزهود، أزمـــــة السكــــــن في ضــــــوء المجال الحضري )دراسة تطبيقية عمى مدينة قسنطينة(، مطبعة دار النور هادف  (56)

  .  81، ص 8991سنة  -الرواشد، الجزائر
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ة الدسًؼست، وهي  وضاء الميؼاظق اًسؼىٌَة الذضرؼً ب ذات ثلٌَؼة وثعحَلِؼة ًخرعؼَط اًًسؼ َج الذضرؼي ا 

كَؼيم الصولة المحؼ سذت جس خجَة ًـمي مضترك تن  كل اًفاؿَن  في مِسان اًخـمير واًسىن واًحياء ؿبر ا 

ة الدسًؼؼست ثحـؼؼا ٌَمًضؼؼوز اًؼؼوسازي زقم:   03المؼؼؤزد في  99322لا وضؼؼاء الميؼؼاظق اًسؼؼىٌَة الذضرؼؼً

م 0312ذٌسمبر 
(57)

لى تحلِق نمارح اًخنمَة الذضرًة المخععة من ظصف ) ( P.U.D، والطي يهسف ا 

، ب ما المساحاث الرازخة ؾن اًًسؼ َج الذضرؼي ٌَمسًيؼة فِؼيي حتمثؼي في كل مؼن ُضؼحة ؿؼن  اًحؼاي 

ف اًفؼائغ اًسؼكاني نحؼو مؼسن  )مٌعلة سواقي(، ومٌعلة جىيرت موضوغ بحثيا، نلٌ تم ثوحَِ ب ًضا ثفصً

 ( ب ذناٍ:  90اًخواتؽ هي الذصوة، ؿن  اسلٌزت، ذًسوص مصاذ وحامة توسيان، حسة اًضكل زقم )

 اًخجمؽ الذضري جىيرت:-5  

اضيها من موكؽ وموضؽ ومحَط لصزاسة اٍنمو الذضري بميعلة الصزاسة "جىيرت" لاتس من اًصحوغ لم

لّا وحصهت تعلٌتها ؿلى اًفترت اًتي س حلتها، وكس  الصزاسة، حِر ب ن كل فترت مصت بها مٌعلة جىيرت ا 

ؾصف مجال الصزاسة ثعصوا عمصاهَا مَحوػا لاس يما في ال وهة ال ذيرت الممخست من فترت اًثماهًَِاث ب ٍن تم 

ة نحو المياظق الذضرًة الدسًست بما فيها جىيرت ؿلى قصاز ثوحَِ اًفائغ اًسكاني ٌَمسًية ال م كس يعَي

مٌعلة حدي اًوحش، تواًعوف ومٌعلة ؿن  اًحاي )سواقي(، ضمن المخعط اًـمصاني الموخَ 

(P.U.D:خددؽ حصنة اٍنمو الذضري بميعلة جىيرت وثعوزُا اسدٌعلٌا اًـياضد اًخاًَة  (، وً

 موكؽ مٌعلة الصزاسة: -5-0

كلم، 2كلم، وؾن تلضًة حامة توسيان تؼ  1ل قصة مسًية كس يعَية ؿلى تـس ثلؽ مٌعلة جىيرت صلٌ

متر فوق مس خوى سعح اًححص، ثـخبر جىيرت تجمؽ ثاهوي ًحلضًة  131 – 299ًتراوخ ازثفاؾِا ما تن  

 م.0321حامة توسيان حسة اًخـساذ اًـام ٌَسىن واًسكان ًس ية 

 يحسُا من: الموكؽ الا ذازي:-5-5

 صاذ.اًضلٌل: ذًسوص م -

 من الديوة واًشق: تلضًة كس يعَية. -

 من اًلصة: تلضًة حامة توسيان. -

 (.95ب هؼص اًضكل زقم )

 

                                                           
)57( Zucchelli Alberto, introduction à l‟urbanisme opérationnel et la composition urbaine, V: 1, OPU, 

Alger, 1984, P 295  
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 محَط مٌعلة الصزاسة جىيرت-3

 حــسّذ محَط الميعلة نلٌ ًلً:  

 شركا واذ سياذ. -

 اًصاتط تن  كس يعَية وسىِىست. 93حٌوبا اًعصًق اًوظني زقم  -

 َئة واًخـمير ًحلضًة حامة توسيان.صلٌلا وقصبا حسوذ المخعط اًخوحيهيي ٌَته  -

ا   ُىذاز. 535ًترتؽ اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت ؿلى مساحة كسزُ

 الموضؽ:-5-0

( من اًضلٌل اًشقي نحو Très Chahutéًخوضؽ اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت ؿلى سفوخ كير مٌؼمة )

باًسفح،  ، ثـَوٍ ُضحة ثدسم ثسعح ضـَف الا نحساز ملازهة% 02الديوة اًلصبي بمخوسط انحساز 

 وتخسذاث ؾحازت ؾن مجازي مائَة ًخفاوث فيها الذفص اًصب سي الطي ٍىون هحيرا في واذ سياذ.

متر، ومن  123نلٌ تحَط بها لٍوؿة ثضازٌس َة نبرى حتمثي في: حدي ظالح من اًضلٌل رو ازثفاغ 

لديوة متر، ومن الديوة اًشقي اًعرصت ال م، ومن ا 0950اًضلٌل اًشقي حدي اًوحش بازثفاغ 

 صخصت س َسي امس َس.



  

512 
 

 
 

 اًخحولاث الصيموقصافِة باًخجمؽ اًثاهوي جىيرت:-3

 

فِة  صِسث مسن اًخواتؽ واًخجمؽ اًثاهوي جىيرت الطي كان في ال ظي ؾحازت ؾن مض تى زً

ة تحولاث ذيموقصافِة عمَلة و ب ظححت بموحبها مسن ظليرت و مذوسعة جضكل  راث وضب ت اِس خـلٌزً

ة كامت اًسَعاث ُشٍ ال ذيرت حزءا هحير  ا من اًَِكل الذضري ،فمن ذلال مخخَف اًخلس يماث الا ذازً

ََِا بالمصافق اًلاسمة ًِشٍ  شا ًـني ثبُ  لى ملصاث ٌَولاياث، وُ اًـمومِة تتركِة اًـسًس من ُشٍ المسن ا 

لى  399اًوػَفة اًتي تمون ؿسذ سكان ًتراوخ تن   ة، مسدضفى،  299999ا  ذازً وسمة : ب حِاء ا 

ة، ذاز اًثلافة، مَـة مذـسذ اًصياضاث، ملصاث لمخخَف اًوكالاث الملاولاثَة ب و اًشكاث  ثاهوً

اًوظيَة
(58)

لاث ذيموقصافِة خسًست  ، تفـي اِس خلداًِا ٌَفائغ اًسكاني اًلس يعَني مذا ب هس بها مؤُ

س من كوت اِزثحاظِا مؽ المسًية ال م ة ، وبالاؾماعذ ؿلى مـعَاث اًخـساذاث اًـامثـلسث و جضاجىت ًتًز

، اًتي كام بها الصًوان اًوظني 5992، 0332، 0321، 0311، 0355ٌَسىن واًسكان في اًفتراث 
                                                           
(58)

 Marc cote, l’Algérie espace et société, maison paris 1996, Edition Média-Plus, Constantine, 2005, P 
105. 
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حعاء، ؾصفت مسن اًخواتؽ ولاس يما مٌعلة الصزاسة جىيرت نموا ذيموقصافِا ُاما، ًخضح رلع خََا  ًلا 

 ( اًخالي الراض باٍنمو اًسكاني.95من ذلال الدسول زقم )

 م.5992 –م 0355اًخواتؽ اٍنمو اًسكاني ٌَفترت ما تن  (: كس يعَية ومسن 95خسول زقم )

 اًخـساذاث

 

 المسن

 

 0355ثـساذ 

 

 0311ثـساذ 

 

 0321ثـساذ 

 

 0332ثـساذ 

 

 5992ثـساذ 

 002310 012130 009205 302255 502550 كس يعَية

 013933 52300 35350 00355 3253 الرصوة

 13325 35532 53593 03525 00013 حامة توسيان

 00320 52535 2233 0335 3250 ًسوص مصاذذ

 35332 03329 09222 5202 5925 ؿن  اسلٌزت

 55329 00915 0229 5319 0095 جىِؼؼؼؼصت

 المعسز: ب نجز من ذلال مـعَاث مخخَف اًخـساذاث.

 ًلاحغ من ذلال الدسول: 

 س ية. 35ثضاؾف ب حجام المسن اًخواتؽ واًخجمؽ اًثاهوي جىيرت في ػصف  -

ـسّل نمو اًخواتـؽ توثيرت مدسازؿة زافلَ اِنخفاط مس تمص في مـسّل نمو مسًية اِزثفاغ م -

 كس يعَية.

ف اًفائغ اًسكاني الطي  و يمىن ثفسير رلع تسوز اًِجصت اًوافست تب حجام مصثفـة من ذلال عمََة ثفصً

 ثلوم تَ مسًية كس يعَية باتجاٍ المسن اًخواتؽ و الطي كان ؿلى مصاحي مخخَفة، حِر اِس تهسفت

ثم كلا من مسًًتي: الرصوة و ؿن  اسلٌزت  0311-0355مسًًتي الرصوة و الذامة توسيان في اًفترت 

( كلا من المـسن الرصوة، ؿن  اسلٌزت، 0332-0321و في اًفترت اًثاًـثة ) 0321-0311في اًفترت 

و تجمؽ ذًسوص مصاذ و تجمؽ جىيرت، و ُو ما ثؤنسٍ ذزاسة ال ظي الدلصافي ًسكان المسن اًخواتؽ 

م، و اًتي 5992جىيرت الطي اِؾتمسنا في ذزاس خَ ؿلى مـعَاث اًخـساذ اًـام ٌَسىن واًسكان ًس ية 

 ( الموالي: 93وضحت هخائجَ في الدسول زقم )
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 م.5992(: كس يعَية ومسن اًخواتؽ حجم اًسكان اًوافسٍن س ية 93خسول زقم )

 اًسكان

 

 المسن

 المجموغ سكان وافسٍن سكان ب ظََن 

 % اًـسذ % اًـسذ % اًـسذ

 099 5355 12,09 2051 50,59 0032 الرصوة

 099 5025 10,25 0503 52,02 203 ؿن  اسلٌزت

 099 3993 15,23 5391 53,01 535 ذًسوص مصاذ

 099 3191 50,15 5099 32,55 0391 حامة توسيان

 099 0032 29,20 0592 03,03 521 جىِؼؼؼؼصت

 م.5992المعسز: اًخـساذ اًـام ٌَسكان واًسىن                                                             

لى المسن اًخواتؽ 93حِر ًخضح من ذلال الدسول زقم ) ( ب ؿلاٍ اِزثفاغ وس حة اًسكان اًوافسٍن ا 

لى كل من ُشٍ  واًخجمؽ اًثاهوي جىيرت ملازهة تًس حة اًسكان ال ظََن ، نلٌ ب ن اًسكان اًوافسٍن ا 

ا ل ظَِم الدلصافي )الميعلة اًوافسٍن منها(، حِر حصثفؽ ا ًـ لمسن ومٌعلة جىيرت ًدداًيون فيما تُنهم ثح

لى المسن اًخواتؽ و تجمؽ جىيرت من مسًية كس يعَية و ثتراوخ تن   ك ؿلى  % 29,20وس حة اًوافسٍن ا 

شا ًـني ب ن ب نثر ك ذنى كيمة بمسًية حامة توسيا % 50,15كيمة بميعلة جىيرت )مجال الصزاسة(، و  ن وُ

ف اًسكاني الطي  من هعف اًوافسٍن خاؤوا من مسًية كس يعَية، و يمىن ثفسير رلع تـمََة اًخفصً

ثلوم تَ مسًية كس يعَية بِاتجاٍ كل المسن اًخواتؽ و اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت و الطي كان ب نثر حصنيًزا في 

 مسًية الرصوة. 

جىيرت وافسٍن ب دصٍن من مخخَف تلضياث ولاًة كس يعَية نلٌ جس خلدي مسن اًخواتؽ واًخجمؽ اًثاهوي 

 ( الموالي:90وتـغ اًولاياث ال دصى المجاوزت ٌَولاًة، ُشا ما ًوضحَ الدسول زقم )
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 م.5992(: كس يعَية ومسن اًخواتؽ ال ظي الدلصافي ٌَسكان اًوافسٍن س ية 90خسول زقم )

اًسكان 

 اًوافسٍن

 

 المسن

قي تلضياث من با من مسًية كس يعَية

ولاًة 

 كس يعَية

تلضياث ولاياث 

 ب دصى

 المجموغ

 % اًـسذ % اًـسذ % اًـسذ
اًـس

 ذ
% 

 099 2051 2,22 303 03,09 151 29,15 0320 الرصوة

 099 0503 05,30 553 32,05 215 02,53 112 ؿن  اسلٌزت

 099 5391 00,92 522 00,32 320 01,59 0932 ذًسوص مصاذ

 099 5099 00,90 552 32,05 355 29,20 0503 حامة توسيان

 099 0592 50,53 555 39,29 315 01,20 210 جىِؼؼؼؼصت

 م.5992المعسز: اًخـساذ اًـام ٌَسكان واًسىن                                                            

ظازاث بالدام ـة ب و بالمياظق نلٌ وسجي ُيا تب ن ب كَحَة اًوافسٍن من ذازح ولاًة كس يعَية هم ا 

ة الميدشت بالمسن اًخواتؽ وفي مٌعلة جىيرت.   اًعياؾَة ومٌاظق اًًضاظاث اًخجازً

 مصاحي اًخعوز اًـمصاني بميعلة جىيرت:-3

لى اًخحََي من سياذت ظحَـَة  تـس ذزاسة اًخحولاث الصيموقصافِة لميعلة جىيرت واًتي ثـصضيا فيها ا 

ٍيها من ذاذي اًولاًة ؿبر  كَيم اًولاًة والطي ًخـسى واًوافسٍن ا  مخخَف تلضياتها ب و من ذازح ا 

لى جضرَط اًعوزت الذاًَة ٌَمجال اًـمصاني  اًولاياث المجاوزت ًلس يعَية، هب تي في ُشا اًـيصر ا 

وهَفِة ثعوزٍ، بالملازهة اًكوَة لذجم الاس خزساماث باًًس حة ًـسذ اًسكان، حتى ًدس نى ًيا مـصفة 

 . هَفِة اًخيؼيم المجالي الذالي

ويمىن حصر ُشا اًخعوز في المصاحي ال ساس َة اًتي ثحن  ب هم اًخليراث اًتي وكـت ؿلى اًًس َج 

 اًـمصاني نلٌ ًلً:

 :0355مصحلة ما كدي -3-0

 

 

 

فِة حتمثي في: مض خة ؿن  اًسِصيج،  كدي ُشا اًخازيخ كان مجال الصزاسة ؾحازت ؾن مضاتي زً

ـمَون ًعالح الصايخة تًت حفيز )تاسزازث، توخمُس ومض يهصت، ًلعنها اًسكان ا  Laل ظََن  وً

يتأنىيت في شكم يشاتي ريف  
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Dame de Ahmed Bey (، ثلؽ ُشٍ المضاتي صلٌل دط اًسىة الذسًسًة )اًصاتط تن  كس يعَية

 وسىِىست(، وباًضحط ب سفي اًِضحة.

ب ول تياء مخعط صِسثَ الميعلة تمثي في تياء محدضس ًلؽ في جىيرت اًـََا تياٍ المس خـمص اًفصوسي، نلٌ 

ًضا ثىٌة وفيها مكان مخعط ًخـشًة المجاُسٍن، وبحسوج فِضان بازذو اضعص المس خـمص كان فَِ ب  

  .ًََ  اًفصوسي حصحِي حزء من اًـائلاث الميىوتة ا 

 :0315 – 0355مصحلة -3-5
 

 

 

نجاس مصب تن  ) ظاز كاهون 95ثـخبر فترت زهوذ لم جضِس فيها الميعلة ب ي نمو مخعط ما ؿسى ا  ( في ا 

لى ثب ميم ال زاضي اًفلاحِة وثلسز مساحة كل 0310هوفمبر  92ة اًثوزت اًززاؾَة س ي م، الطي ٍصمي ا 

م 531مصب ة 
5

فِة في المضاتي المشهوزت في  . نلٌ صِسث ُشٍ المصحلة اس تمصاز ثوس َؽ اًحياياث اًصً

المصحلة اًساتلة وتسون ب ي تخعَط ب و ثسذي من ظصف الصولة من ب خي َُكلتها ولا حتى ثيؼيمِا، 

ر حوًت فِشا اًخوسؽ  لى اٍنمو اًسكاني. ب ما المحدضس فلس ظصب ث ؿَََ ثليراث، ا  ٍصحؽ بالصزخة ال ولى ا 

لى مسزسة اتخسائَة سمَت باسم صَِس اًواحة اًوظني "زوًحح عمص المسؾو  ة ا  اًثىٌة اًـسىصً

المكي"، تحخوي ؿلى ب زتـة ب كسام ومَحلاث ب دصى كالذجاتة، لٍؽ ب و مس خوذغ ٌَحعة من ب خي 

عي اًض خاء اًخسفئة في ف
(59)

لى المحدضس والطي ًلسز ؿسذ مسانيَ تؼؼ  مسىن  099. بالا ضافة ا 

من لٍوغ  % 29والملاحغ في كاظني ُشٍ اًسىٌاث ًلعيَ اًلاحئن  اًخووس َن  تًس حة ثفوق 

نجاس مصب تن  ) ظاز اًثوزت اًززاؾَة تخازيخ 95المساهن، ا  م تخحعَط جىيرت 0310هوفمبر  92( ضمن ا 

( س يواث اسذاذث المساحة اًـمصاهَة اًكلَة 09ا ال ذير. ففي ػصف ؾش )كدي ب ن ًيجز ُش 90

 9,3م، ب ي بمـسل س يوي 0355( ُىذاز ما كدي 92( ُىذاز تـس ما كاهت ثماهَة )93بحوالي زلازة )

 ُىذاز/اًس ية.

 :0320 – 0315مصحلة -3-3
 

 

 

ضوي اًواكؽ صلٌل دط ؾصف مجال الصزاسة في ُشٍ المصحلة ثوسـا مَحوػا، لا س يما اًحياء اًفو 

فِة اًتي ساذ ثوسـِا، ب ما الدِة  اًسىة الذسًسًة واًتي تمثي اًيوات اًلسيمة ٌَميعلة وهي المضاتي اًصً

                                                           
  م.   8991أرشيف المدرسة، المدرسة الابتدائية "رويبح عمر" سنة  (59)

 تىسع بطيء نهنسيج انعًراني ويخص اننًط انريفي

 زيادة انتشار وتىسع انبناء انفىضىي 
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ف بحكن  ة راث اًعاتؽ اًصً الديوتَة لرط اًسىة الذسًسًة وسجي فيها ػِوز تـغ اًحياياث اًفوضوً

 05اًزياذت في مساحة المحَط اًـمصاني تؼ مذازسة مرية اًفلاحة وحصتَة اًحلص وال قيام. كسزث لٍوغ 

لى 39ُىذاز ب ي ضـف ما كاهت ؿََة في المصحلة ال ولى في ػصف حوالي ب نثر من زلازن  ) ( س ية، ا 

 كاًة ُشٍ المصحلة لم تحضي فيها مٌعلة جىيرت ب ي جصنامج سىني مسعص ومخعط من ظصف الصولة.  

 

 :0322 – 0320مصحلة -3-0
 

 

 

حِات الميعلة وكل هؼصا ًخيوغ اًبرامج اًسىٌَة فيها اًتي حؼَت بها جىِؼؼصت من  ثـخبر ب هم مصحلة في

تحعَعاث وؾلٌزاث بمرخَف ب حجامرا، اهـىس رلع ؿلى نمو مجاًِــا كاهت ضمن المخععاث الشاس َة 

 هي نلٌ ًلً:

 م.0320 –م 0329المخعط الشاسي ال ول:  -

 م. 0323 –م 0322المخعط الشاسي اًثاني:  -

 شٍ المخععاث اًبرامج اًخاًَة:ثضميت ُ

 اًبرامج اًسىٌَة: - ب  

  مسىن. 599تــسذ  90تحعَط جىيرت 

  مسىن 003تــسذ  95تحعَط جىيرت 

 كلى ُاران اًخحعَعان ًلـان مداشرت بمحارات اًسىة الذسًسًة.

  نجاس  مسىن احماعؾي اًواكؽ حٌوة دط اًسىة الذسًسًة. 19ا 

   90سىن، ًلؽ صلٌل شرق تحعَط جىيرت م  10تحعَط اًحياء الطاتي تــسذ. 

 اًخجِيزاث: - ة

وضاء تـغ اًخجِيزاث اًتي حتمثي في:  نلٌ تم ا 

 .فصغ اًبًرس والمواظلاث 

 .فصغ تلضي 

 .مصنز صحي 

 ."مسزسة اتخسائَة خسًست "سواوي ؿُضاوي 

 أول ظهىر نهبرايج سكنيت بانًنطقت 
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 ( مساخس. 93زلاج ) 

ٍيها ساتلا.ب ما فيما يخط اًحياء اًفوضوي فلس اس تمص اهدضازٍ وثوسـَ في هفس المياظق الم   ضاز ا 

 ( ب ضـاف تساًة المصحلة ال ولى.91ُىذاز ب ي ثس حـة ) 25تَلت المساحة اًـمصاهَة بالميعلة حوالي 

 :0332 – 0322مصحلة -3-0
 

 

 

ظاز ثفصًف اًفائغ  ؽ ب و اًبرامج اًسىٌَة واًتي ثسذي ذائما ضمن ا  نجاس المضازً تميزث ُشٍ المصحلة باس تمصاز ا 

 ة، حتمثي ُشٍ اًبرامج في:اًسكاني من مسًية كس يعَي

 اًبرامج اًسىٌَة: - ب  

 ( الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًستZHUN.) 

 ( مٌعلة اًًضاظ اًخجازيZAC.) 

  93تحعَط جىيرت. 

  نجاس  (.Evolutifمسىن تحعَط اًحياء اًخعوزي ) 099ا 

 اًخجِيزاث: - ة

وضاء تـغ اًخجِيزاث اًتي حتمثي في:  نلٌ تم ا 

 ( لَوذ ف90ِمذوسعة" )."لالي 

 .حىوٍن مرني 

 (  اتخسائَدن .95مسزس خن ) 

 .سوق ملعى 

 ( 95مسجسان.) 

  ق اًوظني زقم نجاس مَـة تلضي بمحارات اًعصً و ذازح المحَط الذضري لمجال الصزاسة. 93ا   وُ

لّا ب نّ اًحياء اًفوضوي لا ٍزال في اهدضاز وثوسؽ مس تمص، الطي ٍتمصنز في صلٌل  ؽ اًسىٌَة المبرمجة ا  زغم المضازً

في ضمن المضاتي. ا  لميعلة تيوؾََ اًفِح واًعَة، تـس ما كان ؾحازت ؾن نمط زً

لى ًومٌا ُشا: – 0332مصحلة -3-2  ا 

 

 

 

 استًرار إنجاز انبرايج انسكنيت بانًنطقت 

 ظهىر تىسع جذيذة بانًنطقت "انهضبت" 
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ؿلى امذساذ تميزث ُشٍ المصحلة تؼِوز ثوسؽ خسًس ؾصفذَ مٌعلة جىيرت تـس ما اس تهَىت مجاًِا وكل 

لى مٌعلة هي اًِضحة ث لى قصبها، ًخخحول ا  لؽ صلٌلا وثخىون من كلس سفحِا وقعخَ من شركِا ا 

ٍيها، زغم وس حة الانحساز فيها ضـَفة ب ي حوالي  ؽ ا     % 2وهي هوؾَة مكلفة خسا ًخوحَِ المضازً

ف اًفائغ اًسكاني من مسًية  ظاز ثفصً ؽ ب و اًبرامج اًسىٌَة واًتي ثسذي ذائما ضمن ا  نجاس المضازً ا 

 كس يعَية، حتمثي ُشٍ اًبرامج في:

 اًبرامج اًسىٌَة: - ب  

  90جىيرت تحعَط. 

  نجاس  (.EPLFمسىن ضمن اًعَلة الراظة بالمؤسسة اًـمومِة ًتركِة اًسىن ) 529ا 

  مواظلة ب نجاس اًسىٌاث الراظة بالميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست(ZHUN ) :ومنها 

  مسىن حلٌؾي شرق الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست  39ب نجاس(ZHUN). 

 نجاس تحعَط توزَجة زابح بمحارت  .93اًعصًق اًوظني زقم  ا 

  نجاس ظاز اًسىن اًتركوي المسعم ) 099مشوغ ا  ( بالميعلة اًسىٌَة LPAمسىن في ا 

 .(ZHUN)الذضرًة الدسًست 

 اًخجِيزاث: -ة

وضاء تـغ اًخجِيزاث اًتي حتمثي في:  نلٌ تم ا 

 (  كلاُلٌ ًلـان 95مذوسعخن ،)بالميعلة اًسىٌَة (، )مذوسعة فِلالي، مذوسعة توكٌسوزت

 ( . 93(، ًَعحح لٍوغ المخوسعاث زلازة )ZHUN)لذضرًة الدسًست ا

 ( 91( مسازش اتخسائَة ثخوسغ ؿبر مجال الصزاسة، ًَعحح لٍوغ المسازش س حـة )92خمس )

 ( في ظوز الا نجاس بميعلة اًخوسؽ )اًِضحة(90ومسزسة خسًست )

 (  خن ة ب تو اًـَس ذوذو ثلؽ شرق مجال الصزاس95ثاهوً ة بحي المس خلدي، (، ال ولى ثاهوً

ة مصسوق زابح.   واًثاهَة ثلؽ في اًِضحة ب ٍن اًخوسؽ الدسًس لمجال الصزاسة وجسمى تثاهوً

 .ن المِني الطي ًلؽ باًلصة من مذوسعة لَوذ فِلالي نجاس مصنز ٌَخىوٍ  ا 

 ( نجاس مَحق فصغ تلضي خسًس بالميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست  (.ZHUNا 

  ي اًفصغ اًحلضي اًلسيم ة المَاٍ واًخعِير. تحوً لى فصغ مسٍصً  ا 

 .نجاس ملص ال من الذضري الرازجي جىيرت  ا 

 ( 91(، ًَعحح لٍوغ المساخس )95مسجسان.) 

  لى كاًة اًَوم ملَق، ًلؽ ب سفي تحعَط جىيرت نجاس سوق ملعي والطي لاٍزال ا   .95ا 

 ( نجاس ذاز اًض حاة بالميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست  (.ZHUNا 
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 نجاس مَـة حوا  زي ومس حح ظلير، كير ب ن كلاُلٌ ملَلان.ا 

  نجاس المصهة اًصياضي الدوازي )المجاُس المخوفي سزذاسي مسـوذ(، بالميعلة اًسىٌَة ا 

 (.ZHUNالذضرًة الدسًست )

 

 :( الموالي95ويمىن ثَرَط مصاحي اًخعوز اًـمصاني حسة ما ًوضحَ اًضكل زقم )
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 ب صكال اًخوسؽ المجالي بميعلة جىيرت:-0

ا اًـمصاني، والطي ًترجم باًخعؼوز المحسؼوش في المجؼال اًسؼىني  صِسث مٌعلة جىيرت ثيوؿا في مؼِصُ

واًؼؼوػَفي، مؼؼن ذؼؼلال ثؼؼسذي ال فؼؼصاذ )ثـمؼؼير فوضؼؼوي( وثؼؼسذي الصولة مؼؼن تحعَعؼؼاث والميعلؼؼة 

 .(ZHUN)الذضرًة الدسًست اًسىٌَة 

ًتي ثـاكدت ؿَيها الميعلة تؼِوز صكل ًـة الصوز اًزمني ذوزا ُاما في ازثحاظ كل فترت من اًفتراث ا

من ب صكال اًخوسؽ، له دعائعَ ومذيزاثَ اًتي تميٍز ؾن اًحاقي سواء باًًس حة ٌَضؼكل اًفوضؼوي الطي 

لى مؼؼا كدؼؼي  ؼؼة اًلسيمؼؼة في الميعلؼؼة تمخؼؼس خؼؼشوزٍ ا  م، واًخحعَعؼؼاث ذؼؼلال 0359ًـخؼؼبر ب حؼؼس ال هوً

 ( ذلال اًدسـًَِاث.ZHUN)الذضرًة الدسًست اًسىٌَة اًثماهًَِاث ثَيها الميعلة 

ؼق  َكلؼة المجؼال الذضرؼي ؾؼن ظصً ُشا مؼا ًؼترجم الصوز الطي ثَـحؼَ اًسؼَعاث المحََؼة في اًخوسؼؽ وُ

اًلصازاث اًتي تم ثعحَلِا ؿؼلى ب زط اًواكؼؽ، حِؼر ب ن عمََؼة الادذَؼاز المجؼالي واًـمؼصاني ًؼكل كؼترت 

    مشوظ بالا مكاهَاث اًخلٌَة والماًَة.

 صكال اًخوسؽ:المؼِص اًـام ل  -0-0

لى ما ًلً:  ؿلى ضوء ما س حق تم ثعيَف ب صكال اًخوسؽ اًـمصاني ا 

 (:ZHUN)الذضرًة الدسًست الميعلة اًسىٌَة  -0-0-0

نجاس من ب خي تخفِف ب سمة اًسىن هخج ؾيؼَ مضؼاكل لم حىؼن  زغم ثعوز اًسىن ا لزاؾي هوس َلة ًلا 

لى ب ذنى اًخجِيزاث مذا ذفؽ بالمخععن  في الذس حان، حِر ب ظححت ُشٍ المساهن ك حِاء ٌَيوم ثفذلص  ا 

لى اًخفىير باىتهاح ظصق وب ساًَة خسًؼست محكوؼة فؼيما تـؼس وثؼسازك ُؼشٍ ال دعؼاء مؼن ب خؼي مجؼال  ا 

 عمصاني مرَكل ومٌؼم. 

حسى اًوسؼائي اًؼتي تهؼسف في ضوء ُشا كلَ ػِصث المياظق اًسىٌَة  الذضرًة الدسًست اًتي ثـخبر ا 

لى اًخحكن في اٍنمو الذضري م  ؼق المصاسؼ يم اًعؼاذزت ؾؼن وسازت ا  ذضمن اًَِكلة المثلى ٌَمجال ؾؼن ظصً

ذٌسؼؼمبر  03المؼؼؤزد في  99332اًخـمؼؼير واًحيؼؼاء سؼؼاتلا، واًؼؼتي خؼؼاءث ثحـؼؼا ٌَمًضؼؼوز اًؼؼوسازي زقم 

حصاءاثَ 0312 نلٌ ًلًم اًتي ثـصف ا 
(60)

  : 

وضاء الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست ) -  .(Z.H.U.Nتحسًس ا 

َة ًخـَ -  ن  كصاز الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست.ذزاسة ب وً

 مخعط تهَئة الميعلة )ذزاسة نهائَة(. -

                                                           
 (60)

م، يتضمن تكوين احتياطات عقارية 1974فبراير سنة  24هـ الموافق لـ1394محرم عام  27مؤرخ في  26_  74ر رقم أم  

 .291م ص 1974مارس سنة  5، السنة الحادية عشر الموافق 19لصالح البلديات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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ي. -  مخعط اٍتموً

 الا نجاس. -
ة  لى تحلِؼق نمؼارح اًخنمَؼة الذضرؼً صممت ُشٍ المياظق ًخىون ب ذات ٌَخرعَط المجؼالي والطي يهؼسف ا 

حصاءاثَ ؿلى قؼصاز المساحاث صدـَ الذضرP.U.Dًالمخععــــة من ظصف ) ؼة ( ضمن ا  ة ٌَمسن الدزائصً

ؼق اًخوسؼـؽ اًـمؼوذي ٌَحيؼاياث مؼؽ اسؼ تهلاك  ؼشا ؾؼن ظصً اًتي ثَبي احذَاخاث هحيرت من اًسؼىن وُ

واس خزسام حس كََي من ال زاضي من ب خي اًحياء، ب ما المساحاث الرازخة ؾن اًًس َج الذضري فِيي 

 (. Z.H.U.Nكير مرَئة وكير مـصفة ضميَ )

سًؼست بميعلؼة جىؼيرت نؼلٌ سؼ حق ب ن رهؼصنا في تساًؼة اًدسؼـًَِاث ػِصث الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الد

لى ؾشؼ )92ًتراوخ ازثفاغ المساهن الزاؾَة بها راث ال حجام المخخَفة من خمس ) ( 09( مس خوياث ا 

ا ، ثترتؼؼؽ ؿؼؼلى % 099مسؼؼ خوياث ثخوضؼؼؽ ؿؼؼلى مََىؼؼة الصولة تعحَـؼؼة الذؼؼال تًسؼؼ حة  مسؼؼاحة كؼؼسزُ

مسؼىن بمجمؼوغ  5999وثـخبر المسذي اًصئُسي ٌَخجمؼـؽ اًثؼـاهوي جىؼيرت، جصمجؼت بهؼا  ُىذاز 29,50

لى  لى  05299سكاني ًعي ا  مسؼىن فؼصذي  % 09مسىن حلٌؾؼي و  % 59وسمة وهي ثيلســـم ا 

حؼلٌلي ؿؼسذ المسؼاهن   % 39تَلت وس حة الا نجاس بالميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست بها حوالي  من ا 

 اًخجِيزاث، حسة ما ثوضحَ اًعوز اًخاًَة:المبرمجة بما فيها 

ة الدسًؼؼست 95( و )90ظؼوزت زقم ) ؼس خسًؼؼس في ظؼوز الانجؼؼاس بالميعلؼة اًسؼؼىٌَة الذضرؼً (: فؼؼصغ جصً

(R+9بمحارات اًـلٌزت راث الذجم اًىدير )
 (61)

. 

 ( مس خوياث09(: ؾلٌزاث من الذجم اًىدير راث ؾش )95ظوزت زقم )

     
ًخلاظ اًحاحر سختمبر ًخلاظ اًحاحر سختمبر 5950 من ا   م.5950م.                     من ا 

نجؼاس 90( و )93ظوز زقم ) ( ب ٍؼن تم تحسًؼس مٌعلؼة LPAمسؼىن حصكؼوي مؼسعم ) 099( مشوغ ا 

المشوغ وب ًضا مخعط اًىذلة المعاذق ؿَََ من ظصف المعالح اًخلٌَة لصائصت حامة توسيان
(62)

. 

                                                           
 (61)

 م. 2421تحقيق ميداني سبتمبر   
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ًخلا  م.5950المعَحة اًخلٌَة ًحلضًة حامة توسيان سختمبر        م.       5950ظ اًحاحر سختمبر من ا 

 

 صكل اًخحعَعاث: -0-0-5

نجؼاس تيؼاياث موجهؼة ًًضؼاظ مـؼن   ة بهسف ا  ٌضكل اًخحعَط جكل ثساظة كل ثلس يم لمَىِة ؾلازً

م ثحـؼا ٌَمصسؼوم 0339)سىني، تجازي، ظياؾي(، فسير عمََة اًخحعَط في الدزائص كان تـس س ية 

م الطي يحسذ هَفِة ذزاسؼة صؼِاذت اًخـمؼير، زدعؼة 0330ماي  52المؤزد في  15-30اًخيفِشي زقم 

لى كير رلع.  اًخجزئة، صِاذت اًخلس يم، زدعة اًحياء، صِاذت المعاتلة، زدعة اًِسم ا 

 –م 0329ػِؼؼصث اًخحعَعؼؼاث بميعلؼؼة جىؼؼيرت نؼؼلٌ سؼؼ حق وب ن ب شرنا مؼؼؽ المخعؼؼط الشؼؼاسي ال ول )

ا م( ثترتؽ ؿلى مساحة 0320 ؼا بمحؼارات  ُىذاز 31,950كسزُ نجاسُ ثلؼؽ خؼي اًخحعَعؼاث اًؼتي تم ا 

حعؼة(،  003) 95حعة(، تحعَط جىيرت  002) 90اًسىة الذسًسًة هي نلٌ ًلً: تحعَط جىيرت 

حعؼة ب و مسؼىن،  202حعة(، وكس تَف ؿسذ الذعط الا حؼلٌلي حؼوالي  520) 93تحعَط جىيرت 

ًلؼاؤٍ هؼؼصا لذساسؼ َة الموضؼؽ، ًلؼؽ ُؼشا اًخحعؼَط شرق مٌعلؼة  90تُنما تحعؼَط جىؼيرت  كؼس تم ا 

ة ب تو اًـَس ذوذو الصزاسة جىيرت بمحارات ثاهوً
(63)

. 

 ُياك تحعَعاث ب دصى ؿلى قصاز اًخحعَعاث اًساتلة حتمثي في:

ؼُس ZACتحعَط مٌعلة اًًضاظ اًخجازي ) - ( ُشا اًخحعؼَط مخعؼط فلؼط ٌَخجؼازت وً

م 299ٌَسىن مذوسط مسؼاحذَ 
5

ؿؼسذ  ُىذؼاز 09,9929مسؼاحذَ الاحلًٌَؼة ثلؼسز تؼؼ ، 

لى  حعة 059حععَ ًعي ا 
(64)

المؼؤزد في  22/193، خاءث ُشٍ الميعلة ضمن كصاز زقم 

                                                                                                                                                                      
 (62)

 م. 2421صلحة التقنية ببلدية حامة بوزيان سبتمبر الم  

 
(63) 

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.  
(64) 

IBID, P28.   
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م بهسف جضجَؽ المسدثمصٍن الرواض من جهة وحنمَة مٌعلة جىيرت من جهؼة 0322سختمبر  03

 ب دصى.

علؼؼة الصزاسؼؼة صؼؼلٌلا ( الطي ًخوسؼؼط مAuto-Constructionٌتحعؼؼَط اًحيؼؼاء الطاتي ) -

ا ٌس خحور ؿلى  لى  ُىذؼاز 90مسؼاحة كؼسزُ حعؼة ب و  10بمجمؼوغ ؿؼسذ الذعؼط ًعؼي ا 

 م.0325مازش  39والمؤزد في  30/  25مسىن، خاء ُشا اًبرنامج ضمن اًلصاز زقم 

( ًلؼؼؽ شرق الميعلؼؼة باًلؼؼصة مؼؼن الملؼؼبرت ًترتؼؼؽ ؿؼؼلى Evolutifتحعؼؼَط اًحيؼؼاء اًخعؼؼوزي ) -

ا   حعة ب و مسىن. 099ًضم حوالي  ُىذاز 0,52مساحة كسزُ

 

 صكل محدضس: -0-0-3

ا ًلؽ صلٌل شرق مٌعلة الصزاسة ويحخي  لى  ُىذؼاز 0,21مسؼاحة كؼسزُ  099تـؼسذ مسؼاهن ًعؼي ا 

س َاسؼة فصوسؼ َة  ة وً مسىن، ًـخبر ب ول تخعَط صِستها جىيرت كير ب هَ خاء في اًؼؼصوف الاسؼ خـلٌزً

ؼا اهؼسزح ضمؼن كان من وزائها حضؼس اًثؼواز في ب مؼاهن مـَيؼة مؼن ب خؼي  المصاكدؼة في ال ظؼي وػاُصُ

ؾعؼاؤٍ 0322مخعط كس يعَية س ية  م. صِس ُشا اًضكل تحولاث ؿسًست فب ظحح مؼن كؼير الممىؼن ا 

م. حسؼة مؼا ثوضحؼَ اًعؼوزت زقم 0312ظوزت موحست تـس حعول ب صحاتَ ؿلى ؾلوذ مَىِؼة سؼ ية 

 ( اًخاًَة:92)

 كل المحدضس باًخجمؽ اًثاهوي جىيرت( ص92ظوزت زقم )                                    

 
ًخلاظ اًحاحر ب وث                                    م.5950المعسز: من ا 

 اًضكل اًفوضوي: -0-0-0
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لى ما كدي  م ؿلى صكل مض تى 0329ًـس ب ول صكل ؾصفذَ مٌعلة الصزاسة جىيرت ٍصحؽ تازيخ اًًضب ت ا 

فِة  زً
(65)

لمعؼعَحاث اًؼتي ب ظَلؼت ؿؼلى ُؼشا اًيؼوغ مؼن ، يحخي وسؼط جىؼيرت. ادذَفؼت ال سؼلٌء وا

ا مؼن ال سؼلٌء، ُؼشا اًضؼكل مؼن  اًحياء، سمَة باًفوضوي، اًلاشرؾي، المخاًف، اًلير مٌسمج، وكيُر

ة وهلعس بها اًلموط الطي ٍىذيؼف مَىِؼة ال زط الطي  اًحياء ناتج ؾن دصق والمخاًفة اًلاهوهَة اًـلازً

 م ب ًضا ؿلى زدعة اًحياء.تم ؿَيها ُشا اًيوغ من اًحياء والطي ًيـس

ًخوسغ ُشا اًضكل في الدِخن  اًضلًٌَة واًضلًٌَة اًشكِة ؿؼبر اًخجمؼؽ اًثؼاهوي جىؼيرت ثوضؼـت كلِؼا 

لى زؼؼلاج )90ؿؼؼلى المَىِؼؼة اًـمومِؼؼة، ثؼؼتراوخ مسؼؼ خوياثَ مؼؼن مسؼؼ خوى ) ( مسؼؼ خوياث 93( واحؼؼس ا 

وذ ؾوائؼق ظحَـَؼة وبمساحاث مذحاًية، ثؼِؼص ُؼشٍ المسؼاهن في صؼكل تجمـؼاث مذفصكؼة ثسؼخة وحؼ

( الموسؿة ؿبر كامي ُشٍ الميعلة فِيي حتمحوز حوًِا مذا حـَِا حزء منهؼا، Les Eboulisكالدلامِس )

لى فترت اًس خٌَُاث وهي في حزاًس مس تمص ؿبر اًفصاكاث الموحوذت وثوسؼؽ سؼانييها ًىؼبر  حصحؽ وضب تها ا 

 سواء في ثوكِف ُؼشا اًخوسؼؽ ب و في اًـائلة بحس راتها. ما وسجله في ُشٍ الميعلة ؿسم اًخسذي الصولة

 حصحِي اًسكان فال موز هي في ثفاقم مس تمص. 

 مٌعلة اًخوسؽ الدسًست تــحىيرت: -0-0-2

نجؼاس مسؼاهن حلٌؾَؼة ثلؼؽ بمحؼارت تحعؼَط جىؼيرت  وب سؼفي  90كاهت تساًة اًخوسؽ الدسًس حتمثؼي في ا 

نجاس اًسىٌ 93تحعَط جىيرت  اث وحتمثي في المؤسسة اًـمومِؼة ضمن ظَف خسًس اىتهجتها الصولة في ا 

ا R+5مسىن ) 525( تـسذ مساهن EPLFًتركِة اًسىن اًـائلً )  1,32( ثترتؽ ؿلى مسؼاحة كؼسزُ

 ُىذاز حسة ما ثوضحَ اًعوزت اًخاًَة:  

 

 
ًخلاظ اًحاحر سختمبر                                            م.5950المعسز: من ا 

                                                           
(65)

 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. 

تحصيص 
 03بكيرة 

تحصيص 
 01بكيرة 

انًؤعغت انعًىيُت نخشقُت 

 )EPLF(انغكٍ انعبئهٍ 

 يغك7ٍ 252بعذد 
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ًثاهَؼة وثـخؼبر ال هم مؼن سؼاتلتها سؼوب ءا مؼن حِؼر المسؼاحة ب و مؼن حِؼر ؿؼسذ ب ما مٌعلة اًخوسؼؽ ا

ة اًلاسؼ َة مؼن هؼوغ  يؼاث اًعؼرصً المساهن الميجزت حتمثؼي في مٌعلؼة سؼعح ُضؼحة جىؼيرت راث اًخىوً

( ًس ية PDAUاًكلس، ثيسزح ضمن اًخوسؽ المس خلدلً حسة المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير )

م حسوذُا نلٌ ًلً 5905
(66)

: 

 .تحسُا من اًضلٌل واًلصة ب زاضي سزاؾَة 

 .ومن اًشق والديوة حي جىيرت اًـََا 

لى:  ثيلسم مٌعلة اًخوسؽ الدسًست )سعح اًِضحة( ا 

 .C2مخعط صلي ال زط  - ب  

 .C3مخعط صلي ال زط  - ة

 : C2مخعط صلي ال زط -ب  

عؼط ًضؼم ؿؼبر المجؼال المفذؼوخ ٌَِضؼحة، ُؼشا المخ ُىذؼاز 35ًترتؽ ُشا المخعط ؿلى مساحة ثلسز تؼؼ 

لى ب زتـة )La Zone Urbanisableمٌعلة اًخـمير ) ( مٌؼاظق زئُسؼ َة 90( وهي تسوزُا ثيلسم ا 

 مذجاوسة هي نلٌ ًلً: 

 (.Zoned’HabitatCollectif) اًسىن الزاؾي* مٌعلة 

 (Zoned’Equipement)* مٌعلة اًخجِيزاث 

 (.Zone de Loisir* مٌعلة الاس خجلٌم )

 (.Zone de Servitude* مٌعلة الا زثفاكاث )

 (: Zoned’HabitatCollectif) اًسىن الزاؾيالميعلة ال ولى: 

ثخىون ُشٍ الميعلة من سىٌاث حلٌؾَة ؾحازت ؾن ؾلٌزاث راث المساهن المخيوؿؼة جسؼمح بمؼزيج مؼن 

الاس خـلٌلاث كاًسىن الزاؾي المحعوز فلط في اًسىن، سىن حلٌؾي مذـسذ اًوػؼائف مؼن سؼىن 

ا من اًًضؼاظاث المخخَفؼة. ب ًضؼا ُيؼاك مؼزيج مؼن ًلوم تًضاظ تج ازي، مىذبي، حصف ثلََسًة وكيُر

ة. ثلعؼي مٌعلؼة اًسؼىن  اًوػائف مؽ وحوذ تـغ اًخجِيزاث ضمن ُشٍ اًوحؼست اًـمصاهَؼة والذضرؼً

Zoneالزؼاؾي ) d’Habitat Collectif ) ا  0199تـؼسذ مسؼاهن  ُىذؼاز 00,12مسؼاحة كؼسزُ

لى صلال المسىن ) 2299 مسىن حلٌؾي وؿسذ سكاني ًعي ا  ( ًعؼي TOLوسمة بافتراط مـسل ا 

حؼلٌلي 92خمسة ) لى ؿؼسذ ا  ( ب فصاذ في المسىن، نلٌ جس خعَؽ ب ن ثعي كسزت اسؼدِـابها ب و اسؼ خلداًِا ا 

لى   مسىن حلٌؾي. 2229ًعي ا 

                                                           
(66) 

Plan D’Occupation des Sols C2, Edition Finale, Opcit, P53.  
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لى كسمن  ب دصٍن نلٌ ًلً: Zoned’HabitatCollectifثيلسم مٌعلة اًسىن الزاؾي )  ( ا 

 ا 90ي مٌعلة سىن حلٌؾ  0932ُىذاز وتـسذ مساهن حلٌؾَة  2,20: وثترتؽ ؿلى مساحة كسزُ

 مسىن ثخوسغ حسة ما ًلً: 

ة ) 522ؾلٌزاث ثضم  2  (.93( ؿسذ مس خوياتها جسـة )C+9مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

ة ) 509ؾلٌزت ثضم  50  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

 (.95( ؿسذ مس خوياتها س خة )R+5سىن حلٌؾي تسون محلاث )م  599ؾلٌزت ثضم  29

  ا 95مٌعلة سىن حلٌؾي  595ُىذاز وتـسذ مسؼاهن حلٌؾَؼة  5,50: وثترتؽ ؿلى مساحة كسزُ

 مسىن ثخوسغ حسة ما ًلً: 

ة ) 509ؾلٌزت ثضم  05  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

ة ) مسىن حلٌؾي 009ؾلٌزت ثضم  00  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مؽ محلاث تجازً

 (.95( ؿسذ مس خوياتها س خة )R+5مسىن حلٌؾي تسون محلاث ) 525ؾلٌزت ثضم  50

  (: Zoned’Equipement)مٌعلة اًخجِيزاث الميعلة اًثاهَة: 

هي مٌاظق مذجاوسة حىون في وسؼط المجؼال اًـمؼصاني حِؼر حتمصنؼزٍ وثخوسؼعَ اًخجِؼيزاث، ًلعؼي 

ا مسؼؼ ًضؼؼم مجؼؼالاث مخخَفؼؼة ومذيوؿؼؼة مؼؼن: تجِؼؼيزاث، مسؼؼاحاث دضرؼؼاء،  ُىذؼؼاز 5,03احة كؼؼسزُ

ا من اًخجِيزاث ال دصى.  مساحاث ٌَصاخَن  وكيُر

  : (Zone de Loisir)مٌعلة الاس خجلٌم الميعلة اًثاًثة: 

ا ثماهَؼة )ُشٍ الميعلة ثلعؼي  ثخىؼون مؼن مجؼالاث مخخَفؼة ومذيوؿؼة مؼن:  ( ُىذؼاز92مسؼاحة كؼسزُ

ا من اًخجِيزاث ال دصى.تجِ ة وكيُر  يزاث، حسائق ؿامة، مساحاث ٌَصاخَن ، وضاظاث تجازً

  : (Zone de Servitude)مٌعلة الا زثفاكاث الميعلة اًصاتـة: 

ا ُشٍ الميعلة ثلعي  ثخىؼون مؼن مجؼالاث مخخَفؼة ومذيوؿؼة مؼن: ازثفؼاق  ُىذؼاز 5,25مساحة كؼسزُ

ا من الا    زثفاكاث ال دصى اًتي ثيسزح ضميَ. اًضلط اًـالي، ازثفاق اًلاس وكيُر

 : C3مخعط صلي ال زط -ة

ؿؼبر المجؼال المفذؼوخ ٌَِضؼحة، ُؼشا المخعؼط ًضؼم  ُىذؼاز 05ًترتؽ ُشا المخعط ؿلى مساحة ثلسز تؼؼ 

لى زلاج )La Zone Urbanisableمٌعلة اًخـمير ) ( مٌاظق زئُس َة 93( وهي تسوزُا ثيلسم ا 

 مذجاوسة هي نلٌ ًلً: 

 (.Zoned’HabitatCollectif) الزاؾياًسىن * مٌعلة 

  (.Zoned’Equipement)* مٌعلة اًخجِيزاث 



  

528 
 

 (.Zone de Servitude* مٌعلة الا زثفاكاث )

 (: Zoned’HabitatCollectif) اًسىن الزاؾيالميعلة ال ولى: 

مؼن  ثخىون ُشٍ الميعلة من سىٌاث حلٌؾَة ؾحازت ؾن ؾلٌزاث راث المساهن المخيوؿؼة جسؼمح بمؼزيج

الاس خـلٌلاث كاًسىن الزاؾي المحعوز فلط في اًسىن، سىن حلٌؾي مذـسذ اًوػؼائف مؼن سؼىن 

ا من اًًضؼاظاث المخخَفؼة. ب ًضؼا ُيؼاك مؼزيج مؼن  ًلوم تًضاظ تجازي، مىذبي، حصف ثلََسًة وكيُر

ة. ثلعؼي مٌعلؼة اًسؼىن  اًوػائف مؽ وحوذ تـغ اًخجِيزاث ضمن ُشٍ اًوحؼست اًـمصاهَؼة والذضرؼً

ا ( Zoned’HabitatCollectifي )الزاؾ مسىن  100تـسذ مساهن  ُىذاز 2,10مساحة كسزُ

لى  صلال المسىن ) 3129حلٌؾي وؿسذ سكاني ًعي ا  ( ًعؼي خمسؼة TOLوسمة بافتراط مـسل ا 

 ( ب فصاذ في المسىن. 92)

لى ب زتـة )Zoned’HabitatCollectifثيلسم مٌعلة اًسىن الزاؾي ) ( ب كسام ب دصى ثحـا 90( ا 

 َخوسًؽ المجالي الموحوذ ذاذي مٌعلة اًخسذي وهي نلٌ ًلً: ٌ 

  مسؼىن وهي ثخؼوسغ  295: لٍوغ ؿسذ المساهن الزاؾَة بهشٍ الميعلؼة 90مٌعلة سىن حلٌؾي

 نلٌ ًلً: 

ة ) 005ؾلٌزت ثضم  23  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

ة )مسىن حلٌؾي مؽ محلا 339ؾلٌزت ثضم  33  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5ث تجازً

  مسؼىن وهي ثخؼوسغ  025: لٍوغ ؿسذ المساهن الزاؾَة بهشٍ الميعلؼة 95مٌعلة سىن حلٌؾي

ة ) 35ؾلٌزت ثضم  05نلٌ ًلً:   (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

ة ) 059ؾلٌزت ثضم  05  (.92ذ مس خوياتها خمسة )( ؿسC+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

  مسىن وهي ثخوسغ نلٌ  35: لٍوغ ؿسذ المساهن الزاؾَة بهشٍ الميعلة 93مٌعلة سىن حلٌؾي

 ًلً:

ة ) 05ؾلٌزاث ثضم  90  (.92( ؿسذ مس خوياتها خمسة )C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

ة ) 59ؾلٌزاث ثضم  95  (.92)( ؿسذ مس خوياتها خمسة C+5مسىن حلٌؾي مؽ محلاث تجازً

  مسؼىن وهي ثخؼوسغ  025: لٍوغ ؿسذ المساهن الزاؾَة بهشٍ الميعلؼة 90مٌعلة سىن حلٌؾي

ؼة ) 50ؾلٌزاث ثضؼم  93نلٌ ًلً:  ( ؿؼسذ مسؼ خوياتها خمسؼة C+5مسؼىن حلٌؾؼي مؼؽ محؼلاث تجازً

(92.) 

  (: Zoned’Equipement)مٌعلة اًخجِيزاث الميعلة اًثاهَة: 

المجؼال اًـمؼصاني حِؼر حتمصنؼزٍ وثخوسؼعَ اًخجِؼيزاث، ًلعؼي هي مٌاظق مذجاوسة حىون في وسؼط 

ا  ًضؼؼم مجؼؼالاث مخخَفؼؼة ومذيوؿؼؼة مؼؼن: تجِؼؼيزاث، مسؼؼاحاث دضرؼؼاء،  ُىذؼؼاز 0,53مسؼؼاحة كؼؼسزُ
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صازت لا يجة ب ن ًخـسى ؿسذ المسؼ خوياث في  ا من اًخجِيزاث ال دصى، ًلا  مساحاث ٌَصاخَن  وكيُر

 (.R+4( ب و )92ُشٍ الميعلة خمسة )

  : (Zone de Servitude)مٌعلة الا زثفاكاث اتـة: الميعلة اًص 

ا ُشٍ الميعلة ثلعي  ثخىؼون مؼن مجؼالاث مخخَفؼة ومذيوؿؼة مؼن: ازثفؼاق  ُىذؼاز 0,21مساحة كؼسزُ

ا من الا زثفاكاث ال دصى اًتي ثيسزح ضميَ.   اًضلط اًـالي، ازثفاق اًلاس وكيُر

ًخجمؼؽ اًثؼاهوي جىؼيرت هَرؼط كل من ذلال ما تم ثلسيمَ من ؾصط حول ب صكال اًخوسؼؽ اًـمؼصاني با

 ( اًخالي:90من ذلال اًضكل زقم ) ُشا
 

 
 

 

 هخائج الصزاسة: -2
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نّ نمو اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت  تًس حة مدسازؿة وهحيرت حـَِا مٌعلة حضرًة ثؼسعم مصنؼز المسًيؼة تحلضًؼة ا 

ف اًفائغ اًسكاني، فِشا اًخعوز الطي تسب  باًفـؼي مٌؼش اً  دسؼـًَِاث مؼن حامة توسيان ذاظة في ثفصً

ة الدسًؼست ثم  ؽ اًسىٌَة بها والمتمثلة ب ساسؼا في الميعلؼة اًسؼىٌَة الذضرؼً ذلال ثوحَِ مخخَف المضازً

لى كاًة المسى المخوسط. نلٌ يجة ثوحِؼَ  مٌعلة اًخوسؽ الدسًست سعح اًِضحة ُو في اس تمصاز ذائم ا 

هؼت ظؼَحة ب و ُضؼة، ل نّ ُشا اًخعوز اًسرًؽ وثيؼيمَ ًخجية ب ي اهدضؼاز فوضؼوي ٌَحيؼاياث مرؼلٌ كا

لى  ة واًلير كاهوهَؼة ؿؼلى ال زاضي الراظؼة باًخجمؼؽ اًثؼاهوي ًؼؤذي لا محؼال ا  اهدضاز اًحياياث اًفوضوً

هخؼؼائج ًعؼؼـة اًؼؼخحكن فيهؼؼا فؼؼيما تـؼؼس والطي اٍتمسؼؼ ياٍ باًفـؼؼي ؿؼؼلى ب زط اًواكؼؼؽ مؼؼن ذؼؼلال اًخحلِؼؼق 

ة اًعَحة هي في حزاًس  ذزاجهؼا المَساني، ب ٍن وخسنا اًحياياث اًفوضوً مس تمص ومـضمِم ًخحاًَون ؿلى ا 

فِة وال تـس الاس خفاذت من اًلؼصوط الماًَؼة ناَُؼم ب هؼَ فوضؼوي فِعَؼة  ضمن كصاز اوضاء تياياث زً

ة ظَحة.   نجاس تياياث فوضوً  الصعم من الصولة في مساهمة ا 

نّ تهَئؼؼة المجؼؼال وتخعَعؼؼَ ًـتمؼؼس ب ساسؼؼا ؿؼؼلى اسؼؼتراثَجَة تحؼؼسذ وثؼؼوضح هَفِؼؼة ادذَؼؼاز الا حؼؼص  اءاث ا 

المياس حة، وس َىون ًكل ؾيصر حضري وػَفذَ الراظة المسزخة وفلًا ًلصط حنمؼوي ٌَمسًيؼة، ضمؼن 

 مخعط صلي ال زاضي. 

 يمىن ثَرَط الصزاسة اًخحََََة ٌَخجمؽ اًثاهوي جىيرت في اًيلاظ اًخاًَة:

 ـالم.*ًًذج ؾن الاس خزسام اًلير ؾللاني ًل زاضي تًِة ومؼِص عمصاني كير مٌؼم وكير واضح الم

ص اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت مؤدصًا ؿلى ب ساش مٌعلة كاهت موحوذت مؼن كدؼي تمثؼي ًيؼا مضؼ تى  *تم ثعوٍ

لى  صثلؼي ا  فِة ب ي كهيعلة فلاحِة، ثم ب ذؼشث في اٍنمؼو ًخعؼحح كعؼة عمؼصاني تؼب تم مـؼنى اًكلمؼة وٍ زً

زٍ وسمة، ُشا اٍنمو هؼوح 55329حوالي  5992مسًية ظليرت بحجم سكاني كسزت حسة ثـساذ س ية 

  ( الموالي: 92في الدسول زقم )

 (: اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت اًزياذت في المساحة اًـمصاهَة.92خسول زقم )

 المساحة المجاًَة باًِىذاز اًفترت اًزمٌَة

 92 0355ما كدي 

 93 م0315 –م 0355

 05 م0320 –م 0315

 25 م0322 –م 0320

 13 م0332 –م 0322

لى ًومٌا الذاضر0332  29 م ا 

 505 المجموغ

 م.45950 تحلِق مِساني سختمبر 45905  0332المعسز: المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير 
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من ذلال ما س َق  لاحؼيا ب نّ اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت صِست ؿست ب صكال ٍنمو المجال تساًخا تؼِوز 

فِة في صكل مض تى سزاؾَة ثب ذش اًضكل اًفوضوي اًلير مخعط والمبرمج تمخس لى  مٌعلة زً خسوزٍ ا 

لى الميعلة اًسىٌَة الذضرًة الدسًست تـس اًدسـًَِاث ومٌعلة اًخوسؽ 0329ما كدي س ية  م، وظولا ا 

ومخعط صلي  C2ضمن ثوحيهاث المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير متمثلة في مخعط صلي ال زط 

ٌَحَات  ثسعح اًِضحة ُشٍ ال صكال ثضميت ب نماظ ؿسًست تخخَف من حِر اس خجاجتها C3ال زط 

لى ؿسم وحوذ  لّا ب نّ ُشا ال ذير ٌضير ا  المصيحة ٌَسكان لاس يما اًفصذي منها في صكل تحعَعاث، ا 

لى ب دص ؿلاكة تصرًة واضحة تن  اًخحعَعاث واًحياء اًفوضوي اًعَة، ا   ر ًتم الاهخلال من هوغ ا 

لى ؿسم اًخجاوس في ثوسًؽ وس حة ال نماظ الموحوذت  سواء من حِر تعوزت كير مٌخؼمة، بالا ضافة ا 

لة ثوضـِا.  ( ب ذناٍ ًوضح رلع.  92واًضكل زقم ) اًضكل ب و من حِر ظصً
 

 اًخجمؽ اًثاهوي جىيرت اٍتهَئة اًـامة ومٌاظق اًخوسؽ الدسًست (92) زقم صكل
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ؾصفت مسًية كس يعَية نموا حضريا مدسازؿا حصجمخَ كل ب صكال اًخوسؽ اًـمصاني مصث تَ تـست 

لى مصحلة الا كَيم الذضري في مصاحي وب صكال مذخاًَة م  ٌش دصوح عمصانها ؾن ب سواز المسًية اًلسيمة ا 

، واس تمص ُشا  0329 –م 0239صكلَ الذالي، فلس كان اًخوسؽ ما وزاء ال سواز في اًفترت ما تن  

ا ثوسـاث سىٌَة في ضواحي المسًية، ثم اًخوسؽ  ثصُ الاهدضاز اًـمصان في ؿست جهاث ب هخجت ؿلى ا 

فِة المحَعة 0329ـمصاهَة تساًة من س ية ذازح الذسوذ اً م حِر كان اًخوسؽ مدـثرا ؿبر المياظق اًصً

ة مؽ حسوذ المسًية مثي ثوسـاث  بالمسًية ورلع في صكل ثوسـاث مذلاظلة ضمن المحَط اًلصً

الميَة، س َسي امس َس وجن شرقي كلِا في اًضلٌل، ب ما في الديوة فكاهت ؿبر ب حِاء سُساوي 

ا الاكذعاذي وفائضِا وتومزوق، ومن تـسُ ق هلي نموُ ا اًـمصاني ؾن ظصً ظازُ ا هلي اًخوسؽ ذازح ا 

لى مٌاظق مجاوزت ًِا اتخشث هصكائز ومسن ثواتؽ في استراثَجَتها الذضرًة وهي الرصوة  الصيموقصافي ا 

وؿن  اسلٌزت في الديوة، ذًسوص مصاذ وحامة توسيان في اًضلٌل، وفي مصحلة ثاهَة من ُشا اًخوسؽ 

وًت كس يعَية فائضِا اًسكاني نحو ب كعاة خسًست حضرًة متمثلة في ُضحة ؿن  اًحاي في ب ًضا ح

 الديوة ومٌعلة جىيرت في اًضلٌل. 

( في ؿسم كسزتها في ثيؼيم PUD ،PDAUمن كل ما س حق وس خًذج عجز ب ذواث اٍتهَئة واًخـمير )

ف اًفائغ اًسكاني تمت تحت ضلط ب   سمة مس خـجلة نمو مسًية كس يعَية حِر ب ن س َاسة ثفصً

ف اًفائغ اًسكاني  ثؼافصث فيها كل اًـوامي الِاكذعاذًة، الِاحماعؾَة والمجاًَة مذا ب ؾعى ًـمََة ثفصً

اًعاتؽ اًسىني بالصزخة ال ولى ذون الِاُماعم باًترهَة اًوػَفي ٌَمياظق المس خلدلة، وباًخالي فا ن ُشٍ 

اًِيرازهَة ٌَخجمـاث الذضرًة كلِا  اًس َاسة تمت في قَاة ثؼعوز صامي ومذكامي مس خلدـلً، فِشٍ

لى محاوز ب ساس َة ٌَخـمير ونبرث ُشٍ المصانز اثعحح كهسن ظليرت وفي وكت كعير وؿلى  تحوًت ا 

فِة ظليرت واهخلي في  سخِي الذصر موضوغ بحثيا ٌَخجمؽ اًثاهوي جىيرت الطي كان ؾحازت ؾن مض تى زً

لى تجمؽ ثاهوي و  لى كاًة ػصف ظلير، ب ي ما تـس اًثماهًَِاث ا  لا حزال عمََة اًخـمير مس تمصت فَِ ا 

ؽ سىٌَة خسًست وفي ظوز الا نجاس وحتى المس خلدََة اًتي ثترتؽ ؿلى مساحة   09اًَوم من مضازً

ُىذاز حسة المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير ال ذير ًلس يعَية. فلس ب ذى ُشا اٍنمو جصوس 

ًخحاماث ؿسًست مؽ المسًية في صكل امذساذاث عمصاه  ًخحام بالمحَط الذضري ا  لِا ًلا  َة وهي في ظصً

لى  ٌَمسًية من جهخَ اًضلًٌَة والمخعي بميعلة تافصهت باًلصة من حدي اًوحش. وباًخالي س يًذلي ا 

صكاًَة جس َير اٌَحمة الذضرًة  صكاًَة اٍنمو الذضري س خعصخ ا  لى ا  مس خوى ب حس ًل سمة، فدالا ضافة ا 

لاحِة الرعحة بما فيها المسلِة والطي هـخبٍر كا صكاًَة في اًىديرت مؽ اِس تهلاك ص حَ كلي ًل زاضي اًف

 مَخلى ذولي ب دص ًًذؼص اًحاحثن  الروط فَِ. 
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 المصاحؽ: 

 مصاحؽ باٌَلة اًـصتَة:

، 0332، س ية -مصر–ب حمس ذالص ؿلام، تخعَط المسن، اًياشر مىذحة ال نجَو المصرًة، اًلاُصت  -

 ض ب .  

 م. 0332"زوًحح عمص" س ية ب زص َف المسزسة، المسزسة الاتخسائَة  -

ثوفِق ذًضول، اس خزساماث ال زط في مسًية كس يعَية تن  اًواكؽ واًخعَـاث، ب ظصوحة   -

  .009م، ض 5902، س ية 0ذنخوزاٍ في اٍتهَئة اًـمصاهَة، خامـة مٌخوزي كس يعَية

وذ، ب سمؼؼؼؼؼة اًسىؼؼؼؼؼؼن في ضؼؼؼؼؼؼوء المجال الذضري )ذزاسة ثعحَلِة ؿلى مسًي - ة ظاذق مزُ

 .  50، ض 0332س ية -اًصواصس، الدزائص –كس يعَية(، معحـة ذاز اًيوز ُاذف 

ة اًـسذ   - ست اًصسمَة ٌَجمِوزًة الدزائصً مازش س ية  2، اًس ية الذاذًة ؾش الموافق 03الدصً

 م.0310

حعاء، اًخـساذ اًـام ٌَسىن واًسكان، س ية  -  م.  0321الصًوان اًوظني ًلا 

َية، ذزاسة في حلصافِة اًـمصان، ذًوان المعحوؿاث الدامـَة، لَس اًِاذي ًـصوق، مسًية كس يع  -

 .  5م، ض 0320جن ؾىٌون، الدزائص، س ية 
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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. 

 

ثَـة المسن اًعليرت والمخوسعة ذوزا مرلٌ في ثواسن وثيؼيم الصًيامِىِة اًخنموًة ذاذي ال كاًيم الدلصافِة  مَرط:

زثحاظ ب ذاءُا اًوػَفي من جهة ؿلى مسى ُيمية  المسن اًىبرى  اًتي ثسوز في فَىِا ُشٍ المسن اًعليرت ، وا

والمخوسعة، ومن جهة ب دصى ؿلى هوؾَة اًخجِيزاث الموظية فيها وؿلى حجم وهوغ المجال اًصًفي الطي تخسمَ. في 

كَيم ولاًة ُشا اًس َاق، ثيسزح مساهمخيا اًتي جسدٌس لصزاسة قميا بها حول ال ك عاة الذضرًة الميدشت في ا 

سعَف، كهحاولة ٌَخفىير في حنمَة اًض حىة الذضرًة، حصنز ب ساسا ؿلى اًخياغم اًوػَفي، من ذلال تحلِق 

mailto:anoune.nourdine@yahoo.fr
mailto:anoune.nourdine@yahoo.fr
mailto:hadjira.lyes@yahoo.fr
mailto:hadjira.lyes@yahoo.fr
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المساوات واًخكامي الا كَيمي  في ثوسًؽ مجالاث اًيفور تن  هفور المسن اًعليرت والمخوسعة وهفور اًفضاء المتروتولي  

 عَف واًـَمة.المضكل من مسًًتي س 

ومؽ احترام ال ظص اًتي ثتم فيها  وكس ذَط اًححر ب هَ من ب خي  ثفاذي جصوس فوازق حنموًة تن  اًخجمـاث

اًـلاكاث المجاًَة اًسَيمة، اًتي حصتط تن  المصانز الذضرًة بمرخَف مس خوياتها، واًتي لا يمىن تب ي حال من 

فِة المحَعة، يجة الاؾماعذ ؿلى حوط الذَات،  ال حوال ب ن تهمي الاحذَاخاث ال ساس َة ًسكان المياظق اًصً

هوحست مجاًَة ثـبر ؾن المجال الذلِلي ب و مجال اًخفاؿي، الطي ًتم ضميَ الذعول ؿلى اًسَؽ والرسماث اًتي هي 

 .من ب هم ب وخَ الذَات اًَومِة ٌَسكان الطٍن ًليمون في اًصًف وسكان المصانز الميتمَة ًلاؿست اًِصم الذضري

 .ولاًة سعَف، مجال اًيفور ، حوط الذَات، اًوحست المجاًَة، المساوات المجاًَة، اًفوازق المجاًَة ًَة:كللٌث ذلا

   ملسمة 5

لى الدلصافي المجال ظفحة ؿلى الميدشٍن اًسكان جمَؽ يحخاح  ًخَحَة والرسماث اًخجازت مصافق ثوفص ا 

لة تيفس المصافق ُشٍ وش لاس خحالة وهؼصا اًَومِة. الذَات مِاذٍن مخخَف في المتزاًست احذَاخاتهم  اًعصً

كامذَ مكان في ساهن كل يجسُا بحَر اًسكان بها ًخوسغ اًتي  المصانز ثوًت ال ذير. ُشا ًوخس كان ب يا ا 

 اًَِكلة مـالم زسم في ُاما ذوزا ًِا ب ظحح وباًخالي المِمة، بهشٍ اًلِام مس خوياتها بادذلاف اًـمصاهَة

 اًتي والرسماث اًسَؽ ؾن بحثا ٌَسكان ثيلي حصنة المجال في ثوسًـِا ةظصًل ؾن ًًذج حِر المجاًَة،

ا ن المجاًَة. المساوات ًخحلِق وس َلة وحـَِا منها الاس خفاذت يمىن المِم الصوز ًِشا وهؼصا لهم. ثوفصُ  ا 

 اًتي اًخجمـاث في ًليمون الطٍن ٌَسكان اًَومِة الذَات ب وخَ ب هم من والرسماث، اًسَؽ ؿلى الذعول

لى يثًتم دضرَط الدزائص. في الذضرًة ٌَض حىة ب ساس َة ًحية هي اًتي الذضري اًِصم كاؿست ا   وتحََي وً

لة  في رلع من الاس خفاذت تلَة حِس، ثضكل الذاخاث من اًيوغ ُشٍ ؿلى بها يحعَون اًتي اًعصً

ن المس خسامة. ًخنمَتها اًخرعَط  واًوػَفِة، المجاًَة الصًيامِىِة ب ساش ؿلى تحسذ اًتي الذَات ب حواط فا 

 المجاًَة اًوحست هي والمخوسعة، اًعلصى المسن باتجاٍ اًسكان ًِؤلاء اًَومِة اًخيللاث ؾن ثًضب   اًتي

دسََط اًِسف. ُشا تحلِق جس خعَؽ اًتي مكاهَة ؿَيها، اًضوء وً  اًخنمَة تحلِق في منها الاس خفاذت وا 

 سكاهَا حجلٌ ثب وي ل نها اًولاًة، شٍُ ؿلى ادذَازنا وكؽ وكس سعَف. ولاًة تجمـاث اذترنا المس خسامة،

لى ثًتمي تجمـا02 فلط تُنها من تجمـا، 595 ؿلى ًخوسغ خسا، هحيرا  ولاًة نشلع وهي الذضر. فئة ا 

فِة لى وبالا ضافة ال ولى. بالصزخة زً ن وراك ُشا ا   في المخخعن  من اًـسًس ٍصاٍ نلٌ سعَف ولاًة فا 

ن وؿَََ، بامذَاس. اًعلصى اًخجمـاث ولاًة بالدزائص اًـمصاهَة اٍتهَئة لة ؾن اًدساؤل فا   تخسم اًتي اًعصً

 هحيرت. ب همَة اًساتلة المـعَاث ػي في حىدسي سكانها، اًولاًة ًِشٍ اًـمصاهَة المصانز بها

 تحسًسٍ؟ ًتم وهَف الذَات بحوط هـني ا مارا 1

ف 1.0    الذَات حوط ثـصً

يم المسن اًوػَفِة. وهي ب ظلص وحست حوط الذَات ب و ب حواط الذَات تعَلة الزؽ، هي هوغ من ب كاً

ف الذعول ؿلى اًسَؽ والرسماث ال ساس َة اًتي يحخاحون ًِا  مجاًَة ٌس خعَؽ تساذَِا سكان اًصً

 00تعفة ًومِة. ًِشا جسمى ب ًضا تب حواط الرسمة. وهي تحسذ من ذلال كائمة ثس َعة تحخوي ؿلى 
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لى ب زتـة فئاث هي: مح لاث اًخجزئة، الرسماث اًخـَيمَة مصفلا تجازيا وذسمِا. يمىن ثعيَفِا ا 

والرسماث اًعحَة، الرسماث الذصفِة وتـغ المِن الذصت، الرسماث اًـامة ب و الزاؾَة)هلعس بها ملص 

اًحلضًة، الصزك، الساًة المسهَة، اًشظة، ملص الصائصت....ب لخ(  وب ذيرا تـغ المصافق المكولة ٌَفئاث 

خحسًسُا ًتم زسم مجالاث اًي فور لمصانز الرسماث اًخكوَََة)هي مسن راث مس خوى تجِيز اًساتلة. وً

لى فئة الرسماث اًخكوَََة كوت خشة ؿلى ال كي ؿلى  حِس، تمازش تواسعة ما تمَىَ من مصافق ثًتمي ا 

مصفق اًتي حتميز بها ُشٍ 05تلضًة ب دصى)ثـصف ب ًضا ؿلى ب نها اًحلضًة اًتي لصيها جسـة مصافق من تن  

تُتها ٌَمجال المحَط بها تواسعة ما تمَىَ من تجِيزاث ثًتمي ٌَلائمة اًساًفة اًفئة(.(  من ذلال خار

الطهص. تخَق ُشٍ ال حواط في كاؿست ُصم المصانز ذًيامِىِة مجاًَة ذاظة ثيسزح ضمن الصًيامِىِة 

فِة ) ( والمسن اًعلصى والمخوسعة bourgاًـامة ٌَمجال، وثًذؼم ب ساسا حول مصانز اًحلضاث اًصً

ن كيمة ب حواط الذَات حكون في الصوز اًوػَفي الطي ثؤذًَ. حِر ثًذج ؾنها هَاناث مجاًَة ب حِانا.  ا 

نها ثلس يم لمجال اًولاًة ٌسمح  ب ساسِا اًخجاوس. في ثوفير الرسماث في كل حوط. وباًخالي فا 

ف من الذيز -بملاحؼة ػواُص احماعؾَة اكذعاذًة في مس خوى حلصافي ذكِق ومذجاوس. وهي ثخبً 

الطي ًؼم سكان الميعلة المحـثرت ) الدلصافي la zone éparse ة (، سكان اًلصي واًخجمـاث اًثاهوً

ومصانز اًحلضياث اًصًفِة. ُشٍ اًىِاناث اًتي هي من اًياحِة الاحماعؾَة مسرحا ٌَصواتط ال شدًة 

مَؽ المحًِة ؿلى وحوذ اًـائلاث اًتي ًَخلي تـضِا باًحـغ ال دص، ل ن ب حواط الذَات ًُست مجصذ تج 

سمى باسمِ ًََ وٌ نما ًًضب  حول كعة، ًًسة ا  من الممىن لمساهن. ولا ًوخس الذوط بمفصذٍ وا 

ة.   ظَاكة الملال باٌَلاث  اًفصوس َة، اًـصتَة ب و الانجَيًز

   الذَات ب حواط مذيزاث 1.5

 اًتي المميزاث من بمجموؿة ال حواط ُشٍ وحتميز ًسكانها. اًَومِة الذَات تؤزت هي الذَات ب حواط 

 احماعؾَا، حلصافِا، مذجاوس مجال ؾن: ثـبر ل نها المجاًَة المساوات ًخحلِق ومٌعلِة واكـَة ب نثر َِاتج ـ

ترجم وزلافِا. اكذعاذيا  هؼصا والرسماث، اًسَؽ ًخوفص مذجاوسة احذَاخاث ثضكل اًخجاوس ُشا وً

لى ثؤذي اًتي اًشوظ ًخجاوس   الاحذَاخاث. ُشٍ ػِوز ا 

 اًـموذي المجالي اًخيؼيم تن  جهة، من وظي، حَلة هي اًتي ًخكوَََةا ٌَزسماث ب كعاة ؿلى تحخوى

 الطي ال فلي المجالي اًخيؼيم ب دصى، جهة ومن اًخجِيز، من ؿالي مس خوى تملغ اًـمصاهَة مصانزٍ الطي

 الاكذعاذي اًيجاخ ًحـضِا ثضمن ب ن جس خعَؽ ولا المصافق من ٌَـسًس ثفذلص اًـمصاهَة مصانزٍ

ة.  لا مكان، ب ي في المحََة الرسماث ثوفير مسؤوًَة ل ن اًعحَـي، ذوزُا ثؤذي بهشا وهي والاس تمصازً

نما فلط واحست جهة ثخولاُا  بمس خوى الازثلاء تلَة الذضري، اًِصم مس خوياث جمَؽ تن  موسؿة هي وا 

 اًخوسًؽ مؽ ًسكانها اًَومي اًخفاؿي ؾن ناص ئة مجاًَة زواتط ؿلى الذَات ب حواط تحخوى الرسماث. ب ذاء

 في الذضري اًِصم كاؿست في والاحماعؾَة الاكذعاذًة ٌَمـاًير المَساني ال ذاء ػي وفي ٌَزسماث، المجالي

 فِيي بها. المحَعة اًصًفِة المياظق ؾن ب حِانا والمخوسعة اًعلصى المسن فعي اًعـة من ًعحح تلاذنا.
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 ًخحََي ذكِلة ًَةمجا حَلة هي الذَات، الذوط.ب حواط تجمـاث مخخَف تن  اًخضامن تجسس بهشا

عة  اًلاؿسي. المجال في الرسماث ثوسًؽ دصً

 ذلال ؾنها اًكلام نثر اًتي اًحَئِة المضاكل لمـالدة مٌاسة مس خوى نشلع هي الذَات ب حواط

لة المضاكل ُشٍ لمـالدة مس خوى ب فضي ُو المحلً المس خوى ل ن ال ذيرت، ال وهة ق ؾن خسًة تعصً  ظصً

ـصفون اًعحَـة مؽ ًـُضون ب صزاض ثسذي  مـِا. اًخـامي وً

  الذَات ب حواط تحسًس منهجَة 1.3

حعاء والصزاساث  ًخحسًس وزسم ب حواط الذَات، ب ثحـيا ال سَوة الطي اؾتمسٍ المـِس اًفصوسي ًلا 

لة ثـتمس ؿلى مـالدة المـعَاث المَساهَة 0332الاكذعاذًة ذلال س ية  ، حِر اس خـلٌل ظصً

لى تحس ًس ُشٍ ال حواط. تواسعة ذازسة اًـلاكاث اًياتجة ٌَخسفلاث تبرنامج مـَوماتي ٌَوظول ا 

ؾن عمََة الدصذ اًحلضي، الطي ُو بمثاتة تحلِق مِساني مؽ اًسَعاث المحََة، ًتم ذلاله ميء 

مصفلا من ؿسمرا في مصنز تلضًة ما. وفي حالة ؿسم ثوفص  00الاس ماعزت الراظة بالاس خفساز ؾن وحوذ 

ن اًسؤال الطي ًعصخ حِنها يخ ًََ سكان ُشٍ اًحلضًة المصفق فا  ط تحسًس المصنز اًـمصاني الطي ًَجب  ا 

كامتهم. ثم ًتم اًترنز تـس جمؽ المـعَاث ؿلى ذزاسة  ا لهم مصنز تلضًة ا  لاكذياء حاخاتهم اًتي لا ًوفصُ

اًخسفلاث، اًتي ثتم مـالدتها باًبرنامج المشهوز ساتلا، حِر ثسون اًيخائج في مَفاث ذاظة تشلع ؿلى 

ثسفلاث، ومنها يمىن الذعول ؿلى اًـلاكاث اًتي حصتط تلضًة ما بمجموؿة من  صكل معفوفة

 . اًحلضياث ال دصى، ونشلع مـصفة حجم ثلغ اًخسفلاث اًياتجة ؾن ُشٍ اًـلاكاث

  الصزاسة مجال ودعائط موكؽ 2

   والمساحة الموكؽ 2.0

كَيم اًشق الدزائصي، تن  زلازة وحساث ظحوقصافِة، ثلؽ ولاًة سعَف. اً تي تحخي نلٌ ُو في ا 

لى الديوة، كل من: سَسلة ال ظَس  عة المواًَة موكـا اهخلاًَا، ٍصتط من اًضلٌل ا  مدن  في الرصً

كَيم اًولاًة اًتي ثترتؽ ؿلى  ـخبر ا  اًخلً، مٌعلة اًسِول اًـََا اًشكِة وال ظَس اًعحصاوي. وً

ًة من اًضلٌل كل من ولاًتي نمورخا مثاًَا ًيعاق اًسِول اًـََا. يحس اًولا 5كم5203مساحة ثلسزتؼ

حِجي وبجاًة، ومن اًشق ولاًة مِلة، ومن اًلصة ولاًة جصح توؾصٍصيج، ب ما من الديوة اًشقي 

 .والديوة اًلصبي فذحسُا ؿلى اًخوالي ولاًتي باثية ومس َلة
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(. الموكؽ الدلصافي ًولاًة سعَف90اًضكل زقم)  

 
 

  المخجاوسة اًعحَـَة اًوحساث 2.5

كَيم ٍتميز الاهخلالي، ِالموك ـ هؼصا لى اًضلٌل من اًولاًة ا   ثلس يمَ يمىن ظحوقصافي تدٌوغ الديوة ا 

لى المخجاوسة اًعحَـَة المياظق دصًعة في موضح ُو ما حسة   هي: نبرى مٌاظق زلازة ا 

ف اًضلًٌَة: الدحال لى اًشق من هي وحساث ب زتـة من ثخبً    اًلصة ا 

 .حدال باتوز ومصثفـاث توؾيساش -

   لال جمَلة وعموصةحدال وث -

  حدال تني وزثَلان وماوكلان -

 اًسِول اًـََا اًسعاًفِة  حدال اًحُدان -

 حدال الذضية -

   ٌَولاًة الا ذازي اًخيؼيم 2.3

عة اًخاًَة، من  ذازيا حسة ما ُو مدن  في دصً ف ولاًة سعَف ا  تلضًة اهخثلت ؾن اًخلس يم 59ثخبً 

في المصثحة اًثاًثة، تـس كل من ولاًتي ثيزي  ، وهي تشلع جضترك مؽ ولاًة باثية0320الا ذازي ًس ية 

رن، فِيي من اًولاياث اًتي جشف ؿلى  وسو والمسًة، من حِر ؿسذ اًحلضياث المضكلة ٌَولاًة. ا 

را ؿَميا ب ن المـسل اًوظني ًـسذ اًحلضياث اًتي ثخىون منها اًولاًة  ؿسذ هحير من اًحلضياث دعوظا ا 

 .تلضًة ًكل ولاًة 35ة اًؼاًواحست ؿلى مس خوى اًوظن، لم ًخـس ؾخح

 :من فضَكن
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 .نخاتة ال سلٌء اًضرعَة واًـائََة كاملة وبالذصوف اًلاثًَِة -

 نخاتة الاهماعءاث ال كاذيمَة ٌَحاحثن  كاملة تحت ال سلٌء باٌَلة اًفصوس َة. -

س الاًىتروني ًكل باحر - ن اًكاملة لاهماعءاث اًحاحثن ، بالا ضافة ٌَبًر  .ثوفير اًـياوٍ

 خشًةاً  المىوهة 2.0

 اًحلاذ ؿاصمة تـس اًوحِست تشلع ًخعحح ،0321 س ية مٌش وسمة المََون ؾخحة اًولاًة تخعت ًلس

لى ًَعي ؿسذهم ازثفؽ الطٍن اًسكان، من اًىدير الذجم ُشا مدىصا جسجي اًتي  مؽ  وسمة0.300.003 ا 

 تؼ ٍنموا مـسل ذلاًِا كسز س ية،00 ذلال وسمة309.153تؼ كسزث جزياذت ب ي م،0332 ثـساذ حَول

و %.5.03 ن 5992 ثـساذ ذلال ب ما %.5.52تؼ كسز الطي اًوظني بالمـسل ملازهة وسخِا مصثفؽ وُ  فا 

لى جضير هخائجَ ا جزياذت ب ي وسمة،0.035.029 تَف كس اًولاًة سكان ؿسذ ب ن ا   وسمة،020131 كسزُ

و %.0.35تؼ كسزٍ نمو وبمـسل  فا ن وباًخالي %.0.53تؼ كسز الطي اًوظني اٍنمو مـسل من تلََي ب كي وُ

 هؼصا مـَوم ُو نلٌ ورلع اٍنمو. مـسلاث دفغ نحو اًـام الاتجاٍ ال ذيرت اًفترت ذلال ساٍصث اًولاًة

 .عموما اًحلاذ ثـُضِا اًتي والاحماعؾَة الاكذعاذًة ًل وضاغ

  اًسكان ثوسًؽ 2.2

عة ذلال من واضح، ثضكل و ًحسو،  فِة اًؼاُصت س َعصت اًيلعي اًخوسًؽ دصً  سكانها يمثي اًتي اًصً

ا تـغ اتجاٍ من باًصغم ورلع اًولاًة، حصاة كامي ؿلى %59.30 وس حة  الذضري اٍنمو نحو مصانزُ

ة المسن جمَؽ ثـُضَ الطي فِن  ُؤلاء يحخي سعَف. ولاًة ودعوظا الدزائصً  من %39 من ب نثر اًصً

 ؿسا ما اًوضوخ، ستصسً ثحاًياث ؿلى عموما يحخوى لا ًىٌَ مٌخؼم ثضكل ؿَيها ًخوسؾون ولا المساحة،

 ومن ال دصى. المياظق وباقي الدحلً، اًعاتؽ راث اًلصتَة اًضلًٌَة المياظق تن  ًفعي الطي اًخحاٍن رلع

 حِر اًلصتَة اًضلًٌَة بالمياظق حىثر المساحة وحست في اًخجمؽ هلاظ ب ن هلاحغ الرصًعة هفس ذلال

 في 5ن/كم 031.39 ماتن  ثتراوخ اًتي اًسكاهَة اًىثافة بها حصثفؽ نلٌ ،5كم09 ًكل تجمـا00 بحوالي ثلسز

فِن  اًسكان ُيا ويمثي ماوكلان، و  وزثَلان تني حدال في 5ن/كم335.35و اًحُدان حدال  اًصً

فِة المصانز في المخجمـن  ة واًخجمـاث اًصً  ؿلى تَلت اًتي اًسكاني، اًخجمؽ وسة ب ؿلى مـا اًثاهوً

 و ماوكلان وزثَلان تني اًحُدان، حدال من كل في %53.15و %10.23 %،13.52اًخوالي

ف سكان ؿسذ ازثفاغ ُو المياظق، بهشٍ ًلاهدداٍ والمَفت توؾيساش،  اًخجمـاث في ٌسىٌون الطٍن اًصً

ة  ٌَمياظق اًساتق اًترثُة حسة وس بهم كسزث حِر اًحلضًة، ب و الميعلة سكان لمجموغ باًًس حة اًثاهوً

لى اًًس حة ُشٍ ثيرفغ حن  في %09.25و %،03.95 %،20.50تؼ  %،51.02 %،2.33 حسوذ ا 

 اًـََا اًسِول مٌعلة عموصة و جمَلة وثلال حدال باتوز، حدال من كل في %30.01و  51.31%

 الذضية. وحدال
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 سعَف ولاًة ًسكان الدلصافي اًخوسًؽ (.95) زقم اًضكل

 
 

في زمصن ؿلى تلضًة كل في موسؿة الدحال، ُشٍ في اًـموم ؿلى المساهن حىون لطا  تجمـاث وؿست زً

ة حة ثاهوً س ما ال حِان تـغ في ثب وي اًحـغ، تـضِا من خسا كصً  نلٌ  اًسكان، من  %31.29 ؾن ٍزً

ر اًحلضياث. تن  ما الادذلافاث تـغ وحوذ مؽ موحلً، وتني وزثَلان تني تلضًتي في الذال ُو  ا 

لى اًًس حة ثيرفغ لى ًخعي ماوكلان، تلضًة في %39.29 ا  ًفاسن، تالة تلضًة في %25.15 حوالي ا   ا 

لى3 ماتن  اًحلضياث ُشٍ من واحست كل تملغ %.53 ؾن ثلي لا فِيي اًحلضياث باقي في ب ما  09ا 

ة تجمـاث لى 3/2 من ًلعنها ثاهوً حلٌلي من 0/2 ا  صحؽ اًحلضًة. سكان ا   ًلاهماعء اًخوسًؽ ُشا وٍ

ض اًلدائي. لميعلة امذساذ بمثاتة هي اًتي الميعلة ًِشٍ الاحماعؾي لى افةا   يجـي مذا اًخضازٌس وؾوزت ا 

ما ًخجمـون اًسكان  .(LES REPLATS )المسعحاث مٌاظق في ب و الدحال قمم في كصى ثضكل ا 

 ٌَسكان حصنزا ال نثر المكان ب نها نلٌ الذضر، ثسكان عموما ؿامصت مٌعلة فِيي اًـََا اًسِول ب ما

س ثب وي فِيي عموما، حلٌلي من %59 من ب سً  حضرًة مصانز ؿست ؿلى احذوائها غمز ًىن اًولاًة. سكان ا 

نها وكجال( ب زناث ؿن  اًـَمة )سعَف، خسا ُامة  سكان من هحير ؿسذا اًوكت هفس في ثب وي فا 

ف، حلٌلي من %05.02 ًـاذل ما يمثَون وهم وسمة،053930 ؿسذهم تَف الطٍن اًصً  الميعلة، سكان ا 
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ف سكان من %05.32و فِة ًحلضياثا مصانز في تـضِم ًيدش اًولاًة. في اًصً ة، وتجمـاتها اًصً  اًثاهوً

 تلضًتي من كل في حس ك كصى تجمـاث92و تلاؿة، تلضًة في ثاهوي تجمؽ ظفص تن  ما ؿسذُا ًتراوخ اًتي

 حس ؿلى واًصًفِة الذضرًة ٌَحلضياث المحـثرت المياظق في فذـُش اًحلِة، ب ما ب زناث، وؿن  ظاجص ب ولاذ

 سواء.

نها ٌَحسوزاث مس خوياث هي اًتي ب كسامرا ونشا الذضية حدال مٌعلة في ب ما  حوالي ؿلى تحخوى فا 

حلٌلي من 1.25% ف سكان ا   ضئَلة وس حة سوى الذضر سكان بها ٌضكل لا حن  في اًولاًة، في اًصً

في اًعاتؽ ؿَيها ًلَة حِر خسا،  ل ن واًلصتَة، اًشكِة اًضلًٌَة المياظق صب ن رلع في صب نها اًصً

ف سكان حلٌلي من %20.13 وس حة  يمثَون اًصً خوسؾون سكانها. ا   المصانز من كََي ؿسذ في وً

ة واًخجمـاث فِة، اًثاهوً  باًخجمـاث ب ما %،35.31بالمصانز فيها اًخجمؽ وس حة مذوسط تَف اًتي اًصً

ة ن وباًخالي %،30.01تؼ المخوسط فلسز اًثاهوً  وس حة ب ما %.13.00 تَلت الرام اًخجمؽ وس حة فا 

فِن  حلٌلي من %31.47ثـاذل فِيي تالمحـثر  المياظق في اًصً  اًسىن نمط فا ن وؿَََ، الميعلة. سكان ا 

في زذاذ اًخجمؽ هلاظ ؿسذ ًلي لطا ُيا، اًلاًة ُو المحـثر اًصً لى ًَعي تُنها فيما اًخحاؿس وٍ  من ب نثر ا 

لى0 من ًخجاوس لا حن  في كم02 تراوخ اًلصتَة، اًضلًٌَة بالمياظق كم3ا  لى3 تن  ما وً  بالمياظق كم1ا 

  اًشكِة. لًٌَةاًض

 اًخجمـاث تجِيز ومس خوى الذضرًة اًض حىة 2.5

حعاء اًوظني الصًوان حسة ٌَولاًة الذضرًة اًض حىة ثخىون  تُنها من تجمـا،595 من ًلا 

لى ثًتمي تجمـا02  ًؤذي ،0320 س ية مٌش المفـول اًسازي الا ذازي اًخلس يم وبحكن الذضر. فئة ا 

ذازيا، تجمـا،59   ثاهويا. اًخجمـاث ًفئة تجمـا005 ًًتمي حن  في تلضًة مصنزا وػَفة ا 

لة ؿلى بالاؾماعذ ف ظصً  مٌعلة مصانز لمخخَف والذجم اًصثحة تن  اًـلاكة وكِاش لصزاسة ZIPF سً

 تمىٌا اًيؼصي الميحنى بخط الميحنى ُشا دط وبملازهة الميحنى، زسم وتـس .0332 ثـساذ ذلال الصزاسة

 اًخاًَة الرعائط زظس من

( ثخوسغ 2999-299ومصاحبها ودعوظا اًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن  ) ب حجام اًخجمـاث -

 ثوسًـا دعَا ًلترة نثيرا من اًخوسًؽ المثالي

 وسمة ومصاحبها ثخذـس تلسز هحير خسا ؾن اًخوسًؽ المثالي. 299ب حجام اًخجمـاث ال كي من  -

لى كاًة المصثحة  - ؽ تحت مٌحنى اًخوسًؽ المثالي ثل 52ب حجام المسن ومصاحبها تسءا من المصثحة اًثاًثة ا 

 (.52-00( ؾن مؤدصتها )03 - 0ًىن ذزخة اًخحاؿس ؾيَ حىون ب نبر في ملسمة ُشٍ اًفئة )

ب حجام اًخجمـاث ومصاحبها في ملسمة اًترثُة )المصثحة ال ولى واًثاهَة( ثلؽ تـَست فوق مٌحنى  -

 .لى ب و اًثاهَة.اًخوسًؽ المثالي. مذا ًوحي ًيا توحوذ ػاُصت اًس َاذت ٌَمسًية ال و
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ثخب نس س َاذت المسًية ال ولى ؿاصمة اًولاًة ؿلى مجاًِا اًولائي ل ن ؿسذ سكانها ٌساوي ب نثر من  -

 .ضـف ؿسذ سكان المسًية اًثاهَة 

لى كلة  ن اجساغ اًفازق تن  مسًية اًـَمة في المصثحة اًثاهَة وؿن  ب سال في المصثحة اًثاًثة، بالا ضافة ا  ا 

( من صب هَ ب ن ًـزل في المصثحة اًثاهَة 29.999-52.999ؿسذ سكانها ما تن  ) ؿسذ المسن اًتي ًتراوخ

ًخَرط الاهماعء اًوػَفي ًخجمـاث  ؿلى المس خوى اًوظني. نلٌ 53مسًية اًـَمة اًتي احذَت المصثحة اًؼ

لى زلازة ب هواغ من المسن هي:  اًولاًة في ب زتؽ فئاث ثًتمي ا 

 

ة: ) - لى ُشٍ اًفئة سوى مسًية سعَف.( 502.999-509.99فئة المسن الدِوً  لا ًًتمي ا 

لى ُشٍ اًفئة سوى مسًية اًـَمة اًتي تمثي 092.999-29.999فئة المسن المخوسعة ) - ( لا ثًتمي ا 

لى فئة المسن  ة مس خلدلا ل ن ثًذلي ا  حالة مثاًَة ٌَمسن المخوسعة اًكاملة اًيضج واًتي ثخبُ 

 اًىبرى.

( باًًس حة لمسًية ؿن  ولمان. وما تن  00.999-32.999فئة المسن اًعلصى اًِامة )ما تن  -

( باًًس حة ًكل من مسن ؿن  ب سال، توكاؿة، ؿن  هحيرت، ؿن  ب زناث، ظالح 1.299-30.999)

باي، وعموصة، ًوزٌس َة وحلٌم كصكوز. ؿَلٌ ب ن مصانز اًثلاج مسن ال ذيرت من ُشٍ المجموؿة 

لى الذسوذ الصهَا ًِشٍ اًفئة )حلٌم كصكوز (. 09520، عموصة 2100ًوزٌس َة ، 2515ثًتمي ا 

لى المسن اًعلصى.   وباًخالي فِيي ب كصة ٌَخجمـاث الاهخلاًَة منها ا 

-3299تجمـا ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن  )32فئة المصانز الاهخلاًَة: ثخىون ُشٍ اًفئة من  -

ف من فئخن  فصؾَخن  ُلٌ فئة اًحلضاث)1299 ( اًتي تَف ؿسذُا 1299-2299(. وهي ثخبً 

 ؿلى اًخوالي: جمَلة، تئر اًـصص، حامة، ؿن  لذجص، سامـي، ؿن  ؾحاسة، رزاغ تلضت هي02

ًفاسن، تني موحلً، صوك  المَـاذ، تني ؾزٍز، تن  فوذت، كصر ال تعال، ؿن  ظصًق، تالة ا 

مصانز حضرًة )جمَلة، ؿن   90مصنزا تلضيا من تُنها 00ًىساذت، كجال. ثخىون ُشٍ اًفئة من 

ة )سامـي، رزاغ المَـاذ، ؿن  لذجص، ؿن  ؾحاسة وتني  لى ب زتؽ ب هم تجمـاث ثاهوً ضافة ا  فوذت( ا 

ق وصوك ًىساذت (.  اًعصً

( ب و اًلصى اًىبرى فلسز ؿسذُا 2299-3299ب ما اًخجمـاث اًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ما تن  ) -

ة هي ؿلى اًخوالي )مرسًة، فصماثو، ؿن  95مصنزا تلضيا و 01تجمـا، من تُنها 53تؼ تجمـاث ثاهوً

ت، ب ولاذ ؾلٌزت والذسزت( اًتي ثلؽ ؿلى اًخوالي في تلضياث )ؿن  ب زناث، سعَف،  لة ؾفصً ظوً

 ؿن  هحيرت، ظالح باي، توسلام وتني حسن (.

نها ثيدش نلٌ ُو موضح في الدسول اًخالي في ؿست ب نحاء من اًولاًة. -  ب ما مصانز اًحلضياث فا 
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تجمـا، جمَـِا 003سمة فدَؽ ؿسذُا و 3299ب ما اًخجمـاث اًتي ًتراوخ ؿسذ سكانها ب كي من  -

فِة. من تُنها  لى فئة المصانز اًصً ة ؿسذ سكانها ًتراوخ ما تن  ) 50ًًتمي ا  ( 3299-0099كصً

مض خة ظليرت هي ب ص حَ 30(. و0099-299مض خة هحيرت ؿسذ سكانها ًتراوخ ما تن  )22و

اء ؿلى اًيحو اًخالي: يجة حصكيم ال حز (.299-031باًسىن المحـثر، ؿسذ سكانها ًتراوخ ما تن  )

لخ5.0(، 5.0.0، 0.0.0، 0.0)ومن تـس  5، 0  .، ا 

  المجال في المسن 3

لى وسعَف اًـَمة مسًًتي تن  اًضسًس اًلصة ثسة اًولاًة لمسن الدلصافي اًخوسًؽ ًوحي  حوذ ا 

 ًتم اًترنز ُشا ب ن وضير ب ن خسا المفِس ومن اًولاًة. مٌخعف في اًخحضر ذلاله من ًترنز حضري محوز

في. مجال وسط ن وؿَََ زً في اًوسعن  من كل فا   اًتي الميعلة. ُشٍ في مـا ًخـاٌضان والذضري اًصً

 في اًعلصى المسن ب هم من ُلٌ مسًية وزاتؽ ثاًر بها ثلؽ حِر ال دصى اًفئاث مسن ؿلى ب ًضا تحخوي

نهلٌ وباًخالي اًولاًة. سان فا   وسعِا وفي عموما اًـََا اًسِول مٌعلة في الذضرًة اًؼاُصت حصنز من حزً

ن الديوبي حزئها في ب ما دعوظا. ن  الذضرًة. اًخجمـاث ب نبر تمثلان ب سال وؿن  ولمان ؿن  مسًًتي فا   ا 

 ب نبر جضكل ب ٍن اًحُدان حدال مٌعلة في )توكاؿة( اًترثُة في مداشرت ثَيهلٌ اًتي اًعليرت المسًية وكوغ

لى ثًتمي اًتي كصكوز، حلٌم ًيةمس من باًلصة اًلصتَة اًضلًٌَة اًياحِة في حضري تجمؽ  الصهَا الذسوذ ا 

في المجال يخترق تحضرا ب كي ب دصا محؼؼوزا ؾنهلٌ ًًضب   اًعلصى المسن ًفئة  رو والمـزول اًفلير اًصً

س  اًوؾصت. الدحََة اًخضازٌ

 زسمت اًتي الذضرًة اًض حىة َُكل عموما ولمان ؿن  مسًية من حجلٌ ال كي اًعلصى المسن ثسعم

ىنها ال ساس َة. مـالمَ اًساتلذن  اًفئخن  مسن  ب حواط لميعق وفلا ًِا ثولى اًتي ال همَة زغم ثلير لا وً

لى بالا ضافة الذضرًة. اًؼاُصت ًترنز اًـام الاتجاٍ من الذَات  في الذضرًة اًض حىة ثسعم اًساتلة المصانز ا 

في. الذضري المجاًَن  ن اًخيؼيم تن  الاهخلاًَة الميعلة في ثلؽ اًعليرت المصانز من لٍوؿة اًولاًة  ثضم واًصً

لة ؿسذُا بحكن اًتي اًىديرت واًلصى اًحلضاث من ثخىون تجمـا32 ا وظصً في اًـالم من وكصبها اهدضازُ  اًصً

ًََ. والرسماث اًسَؽ وثوظَي ذسمذَ في المساهمة باس خعاؾتها لة ب نها نلٌ ا   ب كعاتَ تـغ حىون ل ن مؤُ

ة.  اًثاهوً

ف ب ذيرت لٍوؿة جساهم ب ذيرا  هحيرا، ادذلافا سكانها ؿسذ حسة تُنها فيما تخخَف تجمـا003 من ثخبً 

 ٌس خثني لم الطي وثوسًـِا اًىدير ؿسذُا وبحكن اًولاًة. ُشٍ في اًخجمـاث ًخوسًؽ ال ذيرت المـالم حكولة في

في اًـالم في حصسخِا ونشا المياظق من مٌعلة ب ي نها مٌَ. حزء هي اًتي اًصً لة فا   حسة ثَـة ل ن مؤُ

لة  الممىن من اًتي والذالة الذَات ل حواط المجاًَة الرعوظَاث زسم في ُاما ذوزا بها ثيدش اًتي اًعصً

 ؿَيها. حىون ب ن
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 سعَف ولاًة اكَيم في  اًـمصاهَة اًخجمـاث ثوسًؽ (.93زقم) اًضكل

 

 

 
 

  المصافق ؿسذ حسة اًخجمـاث حصاثة 09

ف ُصم، ثضكل وػَفِا اًولاًة تجمـاث ثًذؼم  مس خوياث س حـة ؿلى موسؿة مصنز595 من ًخبً 

 ًدضكل حِر بها. المليمن  ٌَسكان الرسماث من مـن  ؿسذ ثوفير ؿلى كسزتها حسة تُنها فيما تخخَف

 الرسماث من اًـسًس ثوفير ؾن ًـجز جمَـِا هحيرت، ب و ظليرت مض خة091 من واًثاني ال ول المس خوًن 
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نهم وباًخالي ًسكاهَ. كامتهم ب ماهن ؾن تـَسا ًومِا َِاب خ  من ٌَخيلي مضعصون فا   اًحلضياث مصانز باتجاٍ ا 

ٍيها ًًتمون اًتي  ال دصى. اًحلضياث مصانز ب و ا 

 

 المصافق ؿسذ حسة اًخجمـاث مس خوى : سعَف (.ولاًة90) زقم الدسول

 حوط كعة مؽ ملازهة المس خوى المصافق ؿسذ المس خوى

 الذَات

 له ثًتمي اًتي اًخجمـاث

 ثاهوي تجمؽ 15  الذَات حوط ةكع من ب كي 3-9 ال ول

 ثاهوي تجمؽ 32 الذَات حوط كعة من ب كي 2-0 اًثاني

 00-5 اًثاًر
 حوط كعة ٌساوي ب و من ب كي

 الذَات

 تجمؽ 32و تلضًة مصنز 31

 اًثاهوي

 كعة ب حِانا ٌساوي ب و من ب فضي 35-02 اًصاتؽ

 الذَات حوط

 تلضًة مصنز 05

 تلضًة مصانز92 الذَات حوط كعة من ب فضي 05-33 الرامس

 25-01 اًساذش
 حوط كعة من جىثير ب فضي

 الذَات

 اًـَمة و ولمان ؿن 

 25 من ب نثر اًساتؽ

 تجمـاث تجـي مذرععة خس مصافق

 كعة ذائصت من تخصح المس خوى ُشٍ

 الذَات حوط

 سعَف

 

هَ اًثاًر، المس خوى ب ما حا جساوي ذسماث ثلسم ب ن جس خعَؽ تجمـا،15 من ًخىون فا   الرسماث ثلصً

ة اًصئُس َة ال كعاة ثلسمرا ًتيا  ما هوؿا ب فضي تجمـاثَ فا ن اًصاتؽ المس خوى ب ما الذَات. ل حواط واًثاهوً

نها وباًخالي ال كعاة، ُشٍ من لة فا   مصافلِا ؿسذ ل ن هؼصا اًلِاذي. الصوز ُشا ثَـة ل ن مدسئَا مؤُ

 مٌعلة من كل في لصافِاح ثخوسغ تلضيا. مصنزا05 اًصاتؽ المس خوى وًؼم مصفلا.35و02ماتن  ًتراوخ

  عموصة. وثلال جمَلة حدال اًـََا، اًسِول مٌعلة اًضلًٌَة، الدحال

 مصفلا،05و33 تن  ما ًتراوخ الرسماث من هحير ؿسذ ثوفير الرامس المس خوى تجمـاث جس خعَؽ

ف سِولة. جكل الرسمة حوط ًلعة اًوػَفي الصوز ب ذاء ؿلى كاذزت تشلع وهي خبً   المس خوى ُشا وً

لى جمَـا ثًتمي تجمـا 92  من هَ اًساذش المس خوى ب ما الذضر. فئة ا   ؿلى ُلٌ مسًيدن  من ًخىون فا 

ر ولمان، وؿن  اًـَمة اًخوالي  منهلٌ واحست كل تملغ حِر فيهلٌ. ؿَيها الذعول يمىن اًتي الرسماث حتميز ا 

هَ وباًخالي الرسماث، من هوغ25و01 تن  ما لٌ يمىن فا    ة.مثاًَ ب كعاة بمثاتة اؾخحازُ



  

546 
 

 المسًية ُشا ثلسمرا اًتي الرسماث ًىن اًساتؽ، المس خوى بمفصذُا سعَف مسًية تحخي ال ذير في

 ٌَخيؼيم كهس خوى الذَات حوط بمفِوم حصتعِا اًتي اًـلاكة ثلي ما تلسز ومذرععة مرمة هي ما تلسز

لة ب ساسا ٌسدٌس المجالي  فلط. ال ساس َة الرسماث ؿلى الذعول بها ًتم اًتي ٌَعصً

 

 ٌَميعلة المجالي واًخيؼيم الذَات طحو  00

 ؾن باًححر قميا اًَومِة، الذَات شروظ ذزاسة مؽ ًدٌاسة حلصافي ثلس يم ؿلى الذعول بهسف

ٍيها اٌَجوء ٍىون اًتي الرسماث ب هم ؿلى اًسكان تساذَِا ًخحعي مجاًَة وحست ب ظلص  ًومِة، تعفة ا 

 ؾَية مست اس خلعائَة تـمََة قميا  حِر وذسمِا. تجازيا مصفلا00 من ثخىون كائمة ؿلى بالاؾماعذ

نلًٌَة59 ؿلى وسؾت اس ماعزت5999 من مىوهة حصاء وتـس انلًٌَة. ًكل اس ماعزت099 بمـسل ا   عمََة ا 

 ال ذيرت، ُشٍ حصثُة ثم والازثحاظاث، اًخسفلاث حساة ثم المس خلصٍن اًسكان ؿسذ وحساة اًفصس

عة في موضح ُو ما حسة اس خعـيا ة اًصئُس َة ال كعاة ثـَن  اص ئةاًي الذَات ب حواط دصً  واًثاهوً

 ًِا. اًخاتـة واًخجمـاث

 

كَيم ذاذي الاس خلعاة مجالاث ب نماظ ثوسًؽ (.90) زقم اًضكل  سعَف ولاًة ا 
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 الرلاظة 05

 في الذَات، ب حواط باس خـلٌل مجاًَة لملازتة ال ولى ال سس ًوضؽ منهجَة محاولة الصزاسة ُشٍ تمثي

لس الذضرًة، ٌََِكلة اًلاؿسي المس خوى ؿلى زتواًخجا الرسماث ثوسًؽ ذزاسة ثضح وً  ما مثي خََا ًيا ا 

لة ب نسثَ ا مضترنة، مجاًَة وحست جضكل اًخجمـاث تـغ ب ن المس خـملة اًعصً صُ  اًـلاكاث حوُ

كدال ٍىون اًتي ال ساس َة، ٌَزسماث سكانها ظَة ؾن اًياص ئة اًوػَفِة  حِر ًومِا. ؿَيها الا 

ة، المسن ًفئة ثًتمي اًتي سعَف، مسًية نحو ال ولى بالصزخة اًحلضياث جمَؽ سكان ًيجشة  هؼصا الدِوً

خوفص اًحلضياث تن  الازثحاظ وسة جمَؽ ؿلى يهيمن الطي اًلعة ل نها  الذعول يمىن لا ذسماث ؿلى وً

 الطي اًلعة، ًِشا تاتـة ثؼي ب حِانا واهـسامرا مصافلِا ًللة هؼصا اًتي ال دصى، اًحلضياث باقي في ؿَيها

 من كصتَ بحكن المس خوى ُشا ؾيس الذضرًة ٌَض حىة اًوػَفي اًدسَسي ًخحلِق وس َلة بمثاتة وُ

 له. اًخاتـة اًحلضياث تجمـاث

ن لى اٌَجوء ا   ًسكان باًًس حة ٍىون هحيرت وؿن  توكاؿة ب سال، ؿن  ولمان، ؿن  اًـَمة، مسن ا 

 ٍىون لطا سكانها. زقحاث ثوفير ؾن ال ذيرت ُشٍ ثـجز ؾيسما الذالاث ب كَة في ًِا اًخاتـة اًحلضياث

ا المسن ُشٍ نحو الاتجاٍ ة ب كعاة باؾخحازُ حة ثاهوً ٍيها. الميخلَن  زقحاث تحلِق ؿلى وكاذزت كصً  وباًخالي ا 

نها  من ب نثر الذالة ُشٍ في ؿَيها اًترذذ ٍىون اًتي اًَومِة اًخسفلاث نحو ثخجَ الطي ال ول الرَاز بمثاتة فا 

نها ال دصى واًخجمـاث اًحلضياث ب ما اًصئُسي. اًلعة في ثخوفص اًتي ثلغ  الرسماث تخوفير حىذفي فا 

ة نها ولطلع ًسكانها. فلط الدوازً   الاس خلعاة. مذـسذ مجالا حصسم فا 

ن ال ذير، في ف اًتي المجالاث تن  وزَلة ؿلاكة وحوذ ؿلى ًسل اًخيؼيم من اًيوغ ُشا فا   منها ًخبً 

ئم الذضري، ٌَِصم الصهَا س خوياثالم  في ًيدشون الطٍن وسكاهَ الذَات حوط لى ًًتمون الطٍن وب وً  ا 

في. المجال  مؽ ًومِا ًخـامَون تجـَِم اًَومِة زقحاتهم جض حؽ اًتي ال ساس َة ٌَزسماث حاحتهم ل ن اًصً

خفاؿَون ثسفلاتهم ٌس خوؾة هوهَ الذلِلي بالاهماعء نحوٍ ٌضـصون الطي المجال ُشا   مـَ. وً

شا  الرسماث ًخوسًؽ هوس َلة الذَات، ب حواط ًخخني هسؾو ب ن المحاولة ٍُش نهاًة في ًسفـيا ما وُ

 مساؿست هوس َلة لاس خـلًٌِا بالا ضافة الذضري. ٌَِصم اًلاؿسي المس خوى في المجالي اًخحََي وتجسًس

ا المس خسامة اًخنمَة ب ُساف ػي في المجاًَة اًـسالة ًخحلِق  بالذاحِاث ثـصًفٌا ؿلى كاذزت باؾخحازُ

خوسًؽ جهة من الرسماث ًض حىة ََةاًف ـ واًيلائط  ب دصى. جهة من ؿَيها اًعَة وً
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 .ثب زير ثوظن الرسماث اًعحَة ؿلى خارتَة واس خلعاة المسن

 .تحسًس المسن المس خلعحة ٌَمسًية اًعليرت زب ش اًـَون ضمن اًض حىة الذضرًة ًولاًة ثخسة

 
ة، خامـة اًـصبي اًخخسي ثخسة  ذ. ظصظاز وس يمة،  كسم اًِيسسة الم ـلٌزً

nassimatartar@gmail.com 

  ظ ذ. ثومي فِمي، مـِس جس َير اًخلٌَاث الذضرًة، خامـة اًـصبي جن مرَسي ب م اًحواقي 

fahmitoumi111@yahoo.fr 

ذعاذًة وؿَوم اًدس َير، خامـة اًـصبي اًخخسي ب . ظصظاز ب حمس، كلَة اًـَوم اًخجازًة واًـَوم الاك 

 tartarahmed@yahoo.frثخسة  

 

 المَرط:
ة ذوزا مرلٌ  في نمو المسًية، فالمسن اًتي جضِس ثوظن انبر  ثَـة الرسماث الذضرًة بالمسن الدزائصً

ماث ٌَزسماث الذضرًة هي المسن الانثر نموا حضريا، حِر ثؼِص ملامح ُشا اٍنمو من ذلال ثوظن الرس

اًعحَة لاس يما ال ظحاء الرواض الطٍن ؿاذت ما يخخازون احسن المواكؽ اس خلعابا ٌَسكان ؿلى مس خوى اًض حىة 

شا ما ًيـىس سَحا ؿلى سكان المسن اًعليرت.  الذضرًة لمسن اًولاًة او ؿلى مس خوى المسًية وُ

سًية ظليرت ضمن حِر سُتم في ُشٍ اًوزكة اًححثَة اًترنيز ؿلى مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة كه

اًض حىة الذضرًة ًولاًة ثخسة من ذلال اًخـصف ؿلى المسن المس خلعحة ًِا من حِر ذسماث الاظحاء 

 الرواض.

ومن ب خي تحََي المـعَاث سُتم الاؾماعذ ؿلى  اذات جمؽ تَاناث متمثلة في اس خخِان موسغ ؾضوائَا ؿلى 

ثب زير ثوظن الرسماث اًعحَة ؿلى خارتَة جصب ش اًـَون ننمورح ؾن   -الاسذُاز–سىن  50سكان تحعَط 

 واس خلعاة المسن.
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 

mailto:fahmitoumi111@yahoo.fr
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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. 

KEYWORDS: especially private doctors, small cities, attractiveness, polarization, city 

of Ras El-Ayoun. 

 ملسمة:

جضمي الرسماث في ب ي مجال حلصافي مـن  ذسماث اًخـَيم، اًعحة، المصانز الاحماعؾَة 

ا.  واًثلافِة الذسائق اًـامة وكيُر

قصاز مخخَف الدواهة اًتي ثـني بها الصزاساث المخـَلة بهشٍ الرسماث كال وضعة اًتي فـلى 

ة، ًـخبر اًخوسًؽ المجالي ًِشٍ الرسماث ؿلى  ثؤذيها واًلوى اًـاملة اًتي تحخاجها، ُيسس تها المـلٌزً

 مس خوى المسًية ب و ضمن اًض حىة الذضرًة من ب هم المخليراث اًتي تحخاح الاُماعم بها.

الرسماث اًعحَة في مسن ذون ادصى ضمن اًض حىة الذضرًة ًـخبر ؿسم اهعاف فوحوذ 

 ًسكان ثلغ اًتي ثيـسم فيها ُشٍ الرسماث.

ـي ذير مثال ؿلى رلع المسًية اًعليرت زب ش اًـَون الذسوذًة اًتي ثـخبر تجمـا ثاهوبا تاتـا  وً

ف واًتي ًيـسم بها ثوظن الاظحاء الرواض سواء المخخعن  شا ما ًًذج  لمسًية اًىوً ب و اًـامن  منهم وُ

 ؾيَ تهمُش ًِشٍ المسًية وباًخالي ؿسم ثواسن اًض حىة الذضرًة لمسن ولاًة ثخسة.

 ومن ُشا الميعَق تم ظصخ اًدساؤل الاتي:

الى ب ي مسى ًؤثص اس خلعاة وخارتَة الاظحاء الرواض المخواخسٍن بالمسن اًىبرى والمخوسعة ؿلى 

 ن اًض حىة الذضرًة ًولاًة ثخسة؟المسًية اًعليرت زب ش اًـَون ضم

 منهجَة اًححر:1

تم الاؾماعذ في اًححر ؿلى زلاج مصاحي اساس َة الاولى ثخـَق بجمؽ المـعَاث اًحُدََوقصافِة 

اًتي تخسم موضوغ ثب زير ثوظن الرسماث اًعحَة ؿلى خارتَة واس خلعاة المسن، اما اًثاهَة 

ًلِام تدضرَط ذكِق لمجال الصزاسة، والمصحلة فذخـَق باًخـامي المحاشر مؽ المَسان من ذلال ا

 59ال ذيرت ثخـَق بجمؽ المـعَاث اًتي لم ًتم اٍتمىن من الذعول ؿَيها مِساهَا بالاؾماعذ ؿلى 

لة ؾضوائَة ؿلى سكان حي بمسًية زب ش   -الاسذُاز–سىن  50اس ماعزت اس خخِان  موسؿة تعصً

ضافة  الى -ثخسة–اًـَون  ر ثخضمن ُشٍ الاس ماعزت ا  المـَوماث اًضرعَة مـَوماث تخط  ا 

كامة ال ظحاء الرواض  الطٍن ًلعسهم اًسكان.  محي ا 

ف بمجال الصزاسة2  اًخـصً

ف اًحاًف ؿسذ سكانها س ية  ثلؽ مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة )تجمؽ ثاهوي( اًخاتـة لمسًية اًىوً

حؽ م  واًتي ٍص 5992وسمة حسة الاحعاء اًـام ٌَسىن واًسكان ًس ية  0500م 5992

ف  ة، في اكصى اًشق ًولاًة ثخسة الذسوذًة  بجواز مسًية اًىوً اظي وضب تها ٌَفترت الاس خـلٌزً

في الدِة الديوتَة اًشكِة يحسُا ضمن اكَيمِا اًحلضي الطي ثلؽ فَِ من اًلصة تلضًة ثخسة، من 



  

551 
 

زاسة( اًشق الذسوذ اًخووس َة من اًضلٌل تلضًة ؿبن اًززكاء، ب ما ؾن حي الاسذُاز ) حالة الص

 حعة.29فِـخبر اول تحعَط احماعؾي سىني ب وضب  بالمسًية يحوي 

عة )  سىن الاسذُاز بالمسًية اًعليرت زب ش اًـَون 29(: موكؽ تحعَط 90دصً

 
المعسز: 

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 

 

 المسن الدارتة والمس خلعحة ًسكان مسًية زب ش اًـَون  3

هؼصا ًلَاة الاظحاء الرواض بادذلاف تخععاتهم ؿلى مس خوى مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة، 

كذعاز اًلعاغ اًـام ؿلى الرسماث اًعحَة الاس خـجاًَة فيما ًخـَق باًعة اًـام لطا سُتم  مؽ ا 

 اث اًتي ًلعسُا اًسكان تلصط الادذعاظاث الاثَة:اًخعصق فيما ًلً الى اًوجه

 باًًس حة ًعة ال ظفال0.3

من ذلال احعاء الاظحاء المخرععن  في ظة ال ظفال ؿلى مس خوى ولاًة ثخسة ثحن  ب ن 

ُشٍ اًفئة من الاظحاء ثخواخس ؿلى مس خوى ملص اًولاًة، وملصاث الصوائص اًىبرى والمتمثلة في 

ظحاء 52واًوىزت، حِر ًَجب  ما وسخذَ  ذائصت تئر اًـاحص، اًشًـة % من ؾَية الصزاسة ًل 

ا من جهة ؿاصمة ٌَولاًة حِر ًخواخس بها ب نبر  ؾخحازُ المخواخسٍن ؿلى مس خوى مسًية ثخسة با 

ؿسذ من اظحاء ال ظفال ومن جهة ب دصى ثـخبر المسًية ال كصة مسافة ملازهة تحاقي المسن اًتي 

فسر ُشا 02ًَجب  ًخواخس بها ُشا الا دذعاض، في حن   % من اًسكان الى مسًية اًوىزت وً

تخواخس ؿلاكاث كصاتة تن  سكان مسًية زب ش اًـَون وسكان تلضياث ذائصت اًوىزت لاس يما مسًية 

المصيج وؿن  اًززكاء اًتي ثـخبران مكان مِلاذ اًـسًس من الاباء بالذي المسزوش، تُنما ًَجب  ما 
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صحؽ ُشا زغم تـس  % من ؾَية الصزاسة الى كل من09وسخذَ  مسًية تئر اًـاحص واًشًـة وٍ

المسافة الى ؿست ؾوامي وـلاكاث المعاُصت، مكان عمي ب حس ب فصاذ ال شدت ما سخة ازثَاخ 

ظحاء المخواخسٍن بهاثن  المسًيدن  بمجصذ سيازتهم ٌَمصت ال ولى، تُنما ٍىذفي  % من ؾَية 09ًل 

ف )ملص اًحلضًة ( الصزاسة تـلاح اظفالهم لصى الاظحاء اًـامن  ا لرواض المخواخسٍن بمسًية اًىوً

 اًتي ًددـِا اًخجمؽ اًثاهوي زب ش اًـَون.

 : ال ظحاء الرواض المخرععن  في ظة ال ظفال90صكل

 المس خلعحن  ًسكان مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة

 
 م5950المعسز: انجاس اًحاحثن  اؾماعذا ؿلى الاس خخِان، 

 ًَسباًًس حة ًعة اًًساء واًخو  5.3

نيؼائصهم من ب ظحاء الاظفال ًترنز اظحاء اًًساء واًخوًَس بملص اًولاًة وملصاث الصوائص 

% من ؾَية الصزاسة فيما يخط ظة اًًساء 02اًىبرى باًًس حة لمسًية ثخسة حِر ًَجب  ما وسخذَ 

الى % 09واًخوًَس ًل ظحاء الرواض المخواخسٍن لمسًية ثخسة )ملص اًولاًة(، تُنما ًَجب  ما وسخذَ 

% 32% الى مسًًتي اًشًـة واًوىزت تُنما ٍىذفي ما وسخذَ 09مسًية اًوىزت تُنما ًَجب  ما وسخذَ 

ة، ؿن  اًززكاء، المصيج  ف، جكازً باًـلاح لصى الاظحاء اًـامن  الرواض المخواخسٍن بمسًية اًىوً

 وثخسة.
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 : ال ظحاء الرواض المخرععن  في ظة اًًساء واًخوًَس95صكل

 ًسكان مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة المس خلعحن 

 
 م5950المعسز: انجاس اًحاحثن  اؾماعذا ؿلى الاس خخِان، 

 

ة 3.3  باًًس حة ًعة ال مصاط الذساس َة واًعسزً

من ذلال المـاًياث المَساهَة ًـَياث من ملصاث مخخَف تخععاث ال ظحاء الرواض فا ن 

ة ًخواخس كلِا ؿلى مس   خوى ملص اًولاًة، ثحن  ب ن ُشا اظحاء الامصاط الذساس َة واًعسزً

اًخرعط   ٌضِس اكدالا هحيرا من ظصف سكان مخخَف اًولاًة ذاظة في ػي ثفشي وباء هوزونا 

% من ؾَية الصزاسة الى ُولاء الاظحاء المخواخسٍن ؿلى 12، حِر ًَجب  ما وسخذَ 03هوفِس 

ظحاء اًـامن  الرواض % من ؾَية الصزاسة باٌَجوء الى الا 52مس خوى مسًية ثخسة، تُنما ٍىذفي 

ة، ؿن  اًززكاء، المصيج وثخسة. حة كهسًية اًىوتف، جكازً  المخواخسٍن بالمسن المجاوزت واًلصً
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ة والذساس َة93صكل  : ال ظحاء الرواض المخرععن  في الامصاط اًعسزً

 المس خلعحن  ًسكان مسًية زب ش اًـَون الذسوذًة

 
 م5950الاس خخِان،  المعسز: انجاس اًحاحثن  اؾماعذا ؿلى

 باًًس حة ًعة ب مصاط اًلَة واًشاًن  وب مصاط اًسىصي وظة اًـَون 0.3

ؿلى قصاز تلِة اًخرععاث ثحن  من ذلال المـاًياث المَساهَة ًـَياث من ملصاث 

تخععاث ال ظحاء الرواض ًعة ب مصاط اًلَة واًشاًن   وال ظحاء الرواض ٌَسىصي وظة 

% من ؾَية الصزاسة 099مس خوى ملص اًولاًة، حِر ًَجب  ما وسخذَ  اًـَون اًتي ًخواخس كلِا ؿلى

 الى ُؤلاء الاظحاء المخواخسٍن ؿلى مس خوى مسًية ثخسة.

 تلِة الا دذعاظاث اًعحَة الادصى 2.3

ًَجب  ب كَة ؾَية الصزاسة الى الاظحاء الرواض في تلِة اًخرععاث الادصى وعة امصاط 

.. الى مسًية ثخسة )ملص اًولاًة( بالصزخة الاولى، والى الاؾعاة، الدصاحة اًـامة، ظة اًـؼام .

ة،  حة كهسًية اًىوتف، جكازً الى الاظحاء اًـامن  الرواض المخواخسٍن  ذاظة بالمسن المجاوزت واًلصً

 ؿن  اًززكاء، المصيج وثخسة.

 

 ذلاظة

ُوز بمسًية من ذلال ذزاسة موضوغ اًححر بالاؾماعذ ؿلى المسن الدارتة والمس خلعحة ًسكان حي اًز 

زب ش اًـَون، ثب نس ب ن احسن المواكؽ اس خلعابا ٌَسكان ؿلى مس خوى اًض حىة الذضرًة لمسن اًولاًة 

شا ما ًيـىس سَحا ؿلى حنمَة المسن اًعليرت كهسًية زب ش اًـَون  هي المسن اًىديرت والمخوسعة وُ

س من ؾياء سكانها،  زغم ب ن الصزاسة ثـخبر تجصتة ثس َعة ثلوذ  زً اًحاحثن  الى ثـمَق الذسوذًة وٍ

الصزاساث المخـَلة تخب زير اس خلعاة المسن اًىبرى والمخوسعة ؿلى حنمَة المسن اًعليرت ضمن اًض حىة 

شا س َسفؽ ذاظة في ػي هَة الصولة في ثخني اكتراحاث اًحاحثن  في مجال اًخنمَة المحََة  الذضرًة، وُ

س ؿلى جضجَؽ ثوظن مخخَف الرسماث الى وحوة اًخفىير في الا ؾماعذ ؿلى ظصق ومٌاهج ؿَمَة جساؿ

75% 

25% 
 تبست

 (الطب العام)بقيت المدن 
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ـي اهمِا اًخفىير في جملة من المَكاهيزماث اًتي جضجؽ الاسدثمازاث  ؿلى مس خوى المسن اًعلصى وً

في مجال الرسماث اًعحَة ؿلى قصاز الرسماث الادصى لا ؾعاء فصض وتحفيزاث وجسَِلاث 

في الذعول ؿلى اًـلازاث الراظة  وامذَاساث ًِشٍ المسن اًعليرت ملازهة بالمسن اًىديرت والمخوسعة 

ة والماًَة، ومصافلة ُؤلاء المسدثمصٍن  بالاسدثماز في مجال ُشٍ الرسماث من حِر الاحصاءاث الاذازً

ا.  من تـس وكيُر

 اًحُدََوقصافِا:

اًصاتط  -0

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  َََذ02.سا09ؿلى اًساؿة  5950سختمبر  59تم الاظلاغ ؿ 

كاني ٌَزسماث اًعحَة في مسًية ظوًىصم وضواحيها باس خزسام هؼم سَيم ب حمس: اًخرعَط الم -5

 م.5993المـَوماث الدلصافِة، مشهصت ماحس خير، خامـة اًيجاخ اًوظيَة، ناتَس، فَسعن ، 

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 ) 

ف،  -0 تلضًة زب ش اًـَون: مصاحـة المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير ما تن  اًحلضياث ثخسة، اًىوً

 .5905الساماث، 

 .5992ـَون: الاحعاء اًـام ٌَسكان واًسىن ،تلضًة زب ش اً  -2

لمخـَق   5990ذٌسمبر  05الموافق ًؼ:  0055زمضان  51المؤزد في:  90/59زقم  ًلاهونا  -5

 تـتهَئة الاكَيم واًخنمَة المس خسامة.

 .ٌَمسًية اًخوحيهيي اًلاهون المخضمن 5995فبراٍص  59المؤزد في  06- 06هوناًلا -1

  

https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+el+ayoun+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+el+ayoun+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+el+ayoun+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ras+el+ayoun+tebessa&oq=ras+el+ayoun+tebessa&aqs=chrome..69i57.13954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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كؽ اًًس َج اًلسيم و ب فاق مشوغ المسًية الدسًستمسًية توقزول تن  وا  
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Oum EL Bouaghi, ahmed.bousmaha@univ-oeb.dz  
 

 مَرط:

ق تحوًِا من تجمؽ سكاني لا ًخـسى ثـساذٍ اًسكاني    03999ثواخَ مسًية توقزول تحسياث نبرى في ظصً

لى مسًية  مس خلدََة حىون متروتوًَة نبرى  ًلعنها ما ًياُز  ساهن، و ًـصف انجاس ُشا  099999وسمة، ا 

وضاء اًعصق و اًض حكاث المخخَفة زغم اهعلاكِا مٌش حوالي  ر لم ًتم الاىتهاء من مصحلة ا  المشوغ وثيرت تعَئة ، ا 

 س ية. 03

الصولي ، حِر ثـنى باًصواتط تن  مسًية توقزول و ثيسزح ُشٍ الصزاسة ضمن زلاج من محاوز ُشا المؤتمص 

ت  الذاًَة و ثلغ المس خلدََة كِس الا وضاء، نلٌ ثعصكت لصوز المسًية الدسًست المفترط في خشة اًسكان، و حاوً

الصزاسة جسََط اًضوء ؿلى اًخحولاث اًتي ًـصفِا اًًس َج الذالي ذلال تحوله لدزء مرم من مسًية متروتوًَة 

 نبرى. 

حصاء ملازهة تن  اًوضؽ الذالي ًٌَس َج اًلسيم لمسًية توقزول و تن  ال فاق المس خلدََة و كس عم لى ا  سث الصزاسة ا 

اًتي ًعصحها مخعط  المسًية الدسًست الطي ب ذش تـن  الاؾخحاز حصكِة ُشا اًًس َج الموحوذ ًَىون حزء لا ًخجزب  

كَيم المسًية الدسًست و مًسجلٌ مؽ ظاتـِا الذضري و اًـمص  اني، كير ب ن اًواكؽ المـُش لا ًـىس كل ثلغ من ا 

لى ب ن مساهمخَ ثؼي مؤكذة و محسوذت ما  ر زغم مساهمة المشوغ اكذعاذيا و احماعؾَا ا  ال ثاز الا يجاتَة اًيؼصًة، ا 

وضاء المسًية وفق المخععاث الميجزت، نلٌ ب ن ُشا اًخب ذير كس ساهم سَحا ؿلى اًعـَس اًحُئي ،  لم ًتم اس خىلٌل ا 

ر كان  من المفترط ب ن جضكل المسًية سسا ب دضرا ضس ظاُصت اًخعحص و ما ًددـِا من زياخ زمََة، كير ب ن ا 

ا الطي ٌس خلصق وكذا ظوًلا كاهت له ب ثاز سَحَة ؿلى بحيرت توقزول اًعحَـة.  انجاسُ

ت الصزاسة ثلسيم ثوظَاث من صب ن ثعحَلِا ب ن ٌساهم في ثفاذي تـغ اًيلاظ اًسَحَة اًتي تم  و كس حاوً

 سجََِا ج 

 توقزول، تحولاث، وضاظ اكذعاذي، وس َج كسيم، مسًية خسًست، زواتط  كللٌث ذلاًَة:

 
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. 
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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.  

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  

 

 لسمة:الم 0

محوز  - 90تحؼى مسًية توقزول بموكؽ حلصافي استراثَجي، فِيي مصنز ثلاظؽ اًعصًق اًوظني زقم

َِا-محوز شرق قصة- 09مؽ اًعصًق اًوظني زقم  -حٌوة-صلٌل حسى المسن  ، و ُو ما ًؤُ ًخىون ا 

الدسًست المتروتوًَة ًخىون مصنز زلي اكذعاذيا و تَئِا، كير ب ن ثيفِش ُشا المشوغ ًـصف ثب دصا 

 .-ظصق و ص حكاث مخخَفة-لم ًتم الاىتهاء من انجاس اًحنى اًخحخَة   5992صسًسا، فميش س ية 

ص اًًس َج كامت مؤسسة المسًية الدسًست توقزول بانجاس مخعط يهسف ً  5900ذلال س ية  خعوٍ

اًلسيم لمسًية توقزول ًَماعشى مؽ وس َج المسًية الدسًست كِس الا وضاء، مؽ ضلٌن زواتط تن  اًًس َجن  

اًلسيم و الدسًس، و ًىن ُشٍ الصزاسة لا حزال حبرا ؿلى وزق، و كس ثـصضت ُشٍ الصزاسة ًواكؽ 

 ُشا اًًس َج ملازهة بالمخععاث المسعصت

ؿاذت َُكلة و كس اكترخ المخعط في مصحَخَ  ما با  ص اًًس َج و رلع ا  وُن  ازين  ًخىوٍ ال ولى سٌُازً

ؿاذت تياء ب و ؾن ظصًق عمََاث تحسن  حضري ذون المساش  ق عمََاث ُسم و ا  ة ؾن هصً خشزً

صٍ في المصحلة اًثاهَة من المخعط و  بهَكلة اًًس َج اًلسيم و ُو الاكتراخ الطي تم كدوله، ًَتم ثعوٍ

ا س ية   (.5905)مؤسسة المسًية الدسًست،   5905اًتي تم انجاسُ

صكاًَة    0.0   الصزاسة  ا 

ة اًتي ًعصحها مشوغ المسًية الدسًست؟  فما ُو واكؽ اًًس َج اًلسيم في ػي ال فاق المس خلدََة اًيؼصً

 لمحاولة الا خاتة ؾن ُشا اًسؤال، يمىن ظصخ ال س ئلة اًخاًَة:

  اًًس َج اًلسيم مصنز خشة؟ما هي اًًضاظاث الاكذعاذًة ًسكان المسًية و ُي ٌضكل

 حٌوة ؿلى اًًضاظ الاكذعاذي؟-قصة /صلٌل-ما ُو ثب زير المحاوز شرق

 ما ُو ثب زير مشوغ المسًية الدسًست ؿلى اًًس َج اًلسيم؟  
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 ُي يمىن ثعيَف اًًس َج اًلسيم كهسًية ظليرت ؟

 ُي يمىن ثعيَف المسًية المس خلدََة كهسًية متروتوًَة؟

 :الصزاسة فصضَاث 0.5

خ اتة ؾن ال س ئلة اًساتلة، ًعصخ اًحاحثون فصضَة زئُسة و فصضَاث فصؾَة ًَتم من ذلال ًلا 

 اًححر اًخحلق من صحتها.

 اًفصضَة اًصئُس َة: 0.5.0

ًَـة مشوغ المسًية الدسًست توقزول ذوزا مرلٌ في ثوحَِ و َُكلة مجال اًًس َج اًلسيم ؿلى 

 .المس خوياث: المجاًَة، الاحماعؾَة، الاكذعاذًة و اًحَئِة

 اًفصضَاث اًفصؾَة: 0.5.5

 ٌضكل مشوغ المسًية الدسًست ؿاملا من ؾوامي ثوسؽ مجال اًًس َج اًلسيم. -

ًـس المشوغ ؿاملا ب ساس َا في الصًيامِىِة الاكذعاذًة ًفضاء المسًية من تجازت، ذسماث، و  -

 هلي ٌَحضائؽ و المسافصٍن. 

بر من اًـوامي المؤثصت في ًؤثص  مشوغ المسًية الدسًست في ثَوج مجال ؾياتة اًىبرى و ًـخ -

 حلًٌَتها.

  الصزاسة: ب ُساف 0.3

 زئُس َة: محاوز زلازة ؿلى اًححر ب ُساف ثخوسغ ؿَمي بحر كل مثي

ساف ؿَمَة:  0.3.0  بُ 

يهسف اًححر لمحاولة ذزاسة و تحََي ذوز مشوغ انجاس المسًية الدسًست توقزول في ثيؼيم مجال 

ًس ًـىس زؤًة اًحاحثن  و من تن  ب هم ال ُساف اًًس َج اًلسيم ، و ثياول الموضوغ بميؼوز خس

 اًـَمَة:

 محاولة فِم و ذزاسة  اًًس َج اًلسيم و ثب زيراث مشوغ المسًية الدسًست ؿَََ. -

 ذزاسة ص حىة اًعصكاث. -

 ذزاسة اًخب زيراث المخحاذلة تُنهلٌ ، ؿلى المس خوياث المجاًَة، الاحماعؾَة، الاكذعاذًة و اًحَئِة. -

وضاء و تحَن  -  )تحسًر( دصائط و َُاكل ثيؼيمَة ثدسم بالمعساكِة و ثـىس اًؼواُص محاولة ا 

لة مذىٌة.  تب كصة ظصً

ن واكتراخ ب زاء، ثوحيهاث و مسازاث ٌَححر كس جساؿس اًحاحثن  مس خلدلا.  -  محاولة حىوٍ

 ب ُساف تَساقوحِة: 0.3.5
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مخخَف تهسف الصزاسة ًخوفير ماذت ؿَمَة يمىن الاظلاغ ؿَيها من الا سِام في تحضير الصزوش و 

 اًححوج اًـَمَة المخـَلة بمجال مسًية توقزول الدسًست و وس َجِا اًلسيم.

ساف مريَة:   0.3.3  بُ 

ثوفير هخائج بحر مس خلات من ذزاسة مِساهَة ٌَؼواُص و يمىن ب ن جسِم في اتخار كصازاث ؿلى        

را تم اًصحوغ ًِا من ظصف الدِاث المـيَة تدس َير مشوغ المسًية الدسًست توقزول،  ب زط اًواكؽ ا 

 و وس َجِا اًلسيم.

 :الصزاسة منهجَة 0.0

 س خلسم الصزاسة ؿلى زلاج ب حزاء و هي:

ة: -  الملازتة اًيؼصً

ق  - ذلال ُشا الدزء ًخعصق اًحاحثون لمخخَف المفاُيم ال ساس َة المخـَلة بالصزاسة، ؾن ظصً

اس خرصاح تـغ ؾصط ب زاء مخخَف اًحاحثن  و محاولة تحَََِا و هلسُا، و في ُشٍ المصحلة ًتم 

 المؤشراث و المـاًير اًتي كس جس خزسم في مصاحي و ب حزاء ب دصى من الصزاسة.

 الملازتة اًخحََََة. -

ِا اًححر  - في ُشٍ المصحلة يحاول اًحاحثون جضرَط و تحََي مخخَف اًؼواُص اًتي س َدٌاوً

ت  فضاء مسًية و رلع من ذلال ذزاسة و تحََي مخخَف اًوثائق و الصزاساث المَساهَة  اًتي ثياوً

توقزول باًححر و اًخحََي سواء كاهت مٌجزت من ظصف باحثن  ب دصٍن ب و من ظصف مٌؼلٌث و 

ق المـاًية  َُئاث زسمَة و مكاثة ذزاساث، و من ذلال الملاحؼة اًضرعَة ٌَحاحثن  ؾن ظصً

 ة .المَساهَة ٌَؼواُص و ثوزَلِا باًعوز و الملاحؼاث المىذوتة، و في حالة ثوفص اًؼصوف الملائم

 اًزيازت المَساهَة: -

في ُشٍ المصحلة  كام اًحاحثون جزيازت مِساهَة لمجال الصزاسة و رلع لملاحؼة اًؼواُص المسزوسة و 

 اًخلاظ اًعوز اًلاسمة.

 :الصزاسة منهجَة ب ذوات 0.2

 ثـتمس المنهجَة ؿلى ؿست ب ذواث هشهص منها:

 اًححر المىذبي: 0.2.0

ؿلى ب نبر كسز مىن من الصزاساث، ال بحاج و اًىذة في ُشٍ المصحلة ًلوم اًحاحثون بالاظلاغ 

المخـَلة بموضوغ اًححر و ثـخبر ص حىة الاهترهت من ب هم اًوسائي لطلع في ػي اًؼصوف اًعحَة 

 اًتي ثـصفِا اًحلاذ. 

 جمؽ المـعَاث و اًحَاناث: 0.2.5
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كذعاذًة ب و تَئِة و ًخـَق ال مص بجمؽ كل اًحَاناث المخـَلة بمجال الصزاسة، سواء مجاًَة، احماعؾَة ، ا

ت تجال الصزاسة، و نشلع سيازت مخخَف  كاهت و رلع ؾن ظصًق الا ظلاغ ؿلى ال ؾلٌل اًتي ثياوً

المخععاث  المسٍصياث و اًَِئاث و مكاثة الصزاساث اًتي يمىنها حزوًس اًحاحر تحـغ الا حعاءاث

 و اًوثائق اًصسمَة،  و ذاظة مؤسسة المسًية الدسًست توقزول.

 ؼة المَساهَة:الملاح 0.2.3

ؿساذ اًححر تـست سيازاث مِساهَة لمجال الصزاسة، كعس ملاحؼة اًؼواُص  ًلوم اًحاحثون ذلال ا 

ق اًخلاظ  نها، حصجمتها ًصسوم ب و ؾن ظصً ق ثسوٍ ون ثوزَق ملاحؼاتهم سواء ؾن ظصً المسزوسة و يحاوً

 ظوز مـبرت.

 :توقزول لمسًية اًلسيم اًًس َج واكؽ 5

 الموكؽ الدلصافي:  5.0

لن  يمثلان شرياهن  مرمن  باًًس حة جضلي  مسًية توقزول موكـا حلصافِا متميزا فِيي مصنز ثلاظؽ ظصً

ر ٍصتط اًعصًق اًوظني زقم  اًحلاذ تلصبها، تُنما ًـبر اًعصًق  شرق  09ًخيلي المسافصٍن و اًسَؽ، ا 

ق اًـبر ٌَعحصاء  0اًوظني زقم  ر ب همَة  الدزائص من صلًٌِا لديوبها،و ٍىدسة ُشا اًعصً كَيمَة ا  ا 

)وكالة ال هحاء )   و هي: ثووس، مالي،اًيَجص، هَجيريا و جضاذ ٍصتط الدزائص بخمس ذول مجاوزت، 

ة،  كم ؿبر  029كم حوا، ب و 002اًحلاذ سوى ة (، نلٌ ب ن المسًية لا ثحـس ؾن ؿاصمة 5902الدزائصً

ق اًس َاز  اكِة، المسًة، اًضفة و اًبرو  صلٌل حٌوة، مصوزاجكل من المسن المخوسعة و اًىبرى اًعصً

 .اًحََست

 الصزاسة مجال الدلصافي الموكؽ: 0زقم صكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5900 الدسًست، المسًية مؤسسة:المعسز
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حا نجس كلا من ؿن  وسازت و الدَفة، تُنما ثحـس ؾن مسًية  ب ما حٌوبا فـلى امذساذ هفس المسافة ثلصً

كم، كل ُشٍ المـعَاث، بالا ضافة 599كم، و مسًية ثَازث قصبا بحوالي 059مس َلة شركا ة 

 ٌَعحَـة اًسِلة ًخضازٌس الميعلة حـَت اًسَعاث ثخجَ لانجاس مسًية خسًست في رلع الموكؽ.

 تحسًس مجال الصزاسة:  5.5

يهتم ُشا اًححر تسزاسة مجال اًًس َج اًلسيم لمسًية توقزول والطي يحسٍ صلٌلا اًعصًق اًوظني زقم 

ضَة مشوغ المسًية الدسًست، تُنما ًـبٍر اًعصًق اًوظني اًـاجص الطي ًفعله مجاًَا ؾن ب ز  09

  .ٌَعحصاء

الصزاسة مجال تحسًس: 5زقم صكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من انجاس اًحاحثن  المعسز:

 اٍنمو الصيموقصافي:  2.3

 5909س ية  0229صِسث الميعلة نموا سكاهَا مـخبرا ذلال اًـلس ال ذير حِر ازثفؽ ؿسذ سكانها من 

لى 5900،  سة المسًية الدسًست)مؤس  ىِحَسيا( 5959س ية  03501( ا   )موسوؿة وٍ

و رلع زاحؽ ًخحسن اًؼصوف المـُض َة ، ذاظة في ػي الاس خلصاز ال مني،  ثوكف موخة اًنزوخ نحو  

المسن اًىبرى، اًحححوخ الماًَة اًتي ؾصفتها اًحلاذ ذلال ثلغ اًفترت،  بالا ضافة ًٌَضاظ الاكذعاذي الطي كان 

ق اًسرًؽ صلٌل حٌوة ب هم ؿامَن  مساؿسٍن ؿلى ثًض َعَ . مش   وؿا انجاس المسًية الدسًست و اًعصً
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لى  0321:اٍنمو الصيموقصافي من 90خسول زقم   5959ا 

 

لى  0321 :اٍنمو الصيموقصافي من93صكل زقم   5959ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5900 الدسًست، المسًية مؤسسة :المعسز

 

 ظحَـة اًسىٌاث: 5.0

% منها تُنما 01جضكل اًسىٌاث اًفصذًة اًلاًحَة اًساحلة المىوهة ًٌَس َج اًلسيم ٌَمسًية تًس حة 

%، تُنما ثترنز اًسىٌاث الزاؾَة في مشوغ اًلعة الذضري 53تحخي ال زاضي اًضاقصت وس حة 

، و في ذزاسة ب حصتها مؤسسة المسًية الدسًست  5903لمـصوف تححة و الطي تم انجاسٍ س ية ا

%  مؽ جسجَي زذاءت 00كسزث وس حة اًسىٌاث راث الذالة الملدولة ة 5905توقزول س ية 

 اًس ية ؿسذ اًسكان مـسل افصاذ الاشدت

7,76 485 1987 

7 980 1993 

6 4850 2010 

5 13617 2020 
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% من ثـساذ اًسىٌاث كان لا ٍزال كِس الانجاس )مؤسسة المسًية 00تعاتـِا المـلٌزي ، نلٌ ب ن 

 .(5900،  الدسًست

 المصافق اًـمومِة: 5.2

هوضح من ذلال الدسول اًخالي المصافق اًـمومِة اًتي ًضمِا اًًس َج اًلسيم ٌَمسًية مؽ ثعيَفِا 

ا، نلٌ تجسز الا صازت ب ن تـغ المصافق المخوفصت ب و كِس  حسة اًلعاؿاث و حسة مسى ثب زيُر

ما ؿلى مس خوى اًلعة الذضر  ي الميفعي مجاًَا ؾن الانجاس، و اًتي تخسم سكان المسًية، ثلؽ ا 

ن المِني، و المس خوظف، ب و ذازح المجال الذضري  ة ، مصنز اًخىوٍ اًًس َج اًلسيم مثي اًثاهوً

 ٌَمسًية مثي محعة اًيلي ؿبر اًسىم الذسًسًة كِس الانجاس و مصنز عمََاث الاثعالاث اًفضائَة .
 ثعيَف المصافق اًـمومِة المخواخست بمجال الصزاسة :95خسول زقم 

 
مس خوى  لعاغاً

 الذي

كَيمي مس خوى المسًية  مس خوى وظني مس خوى ا 

 مدنى اًحلضًة و معالذِا اًخلٌَة  الا ذازت اًـمومِة

 الساًة المسهَة

 الصزك اًوظني

 مفدض َة اًترتَة

 اًوكالة اًوظيَة ٌَدضلَي

 ظيسوق اًضلٌن الاحماعؾي

س  مدنى اًبًر

ة  ثىٌاث ؾسىصً

 كاؿست حِات المسًية الدسًست

 

    مساخس3  الصًًِةاًضؤون 

 مذوسعة اتخسائَاث 0 اًخـَيم

 )اًلعة الذضري(  ثاهوًة

  

 ؾَاذت ظحَة  اًعحة

مس خوظف )اًلعة 

 الذضري(

  

   كاؿة زياضة  اًصياضة

ة   اًيلي  محعة جصً

محعة كعاز كِس الانجاس 

 )ذازح المجال الذضري

 

ث مصنز عمََا  المعالح اًخلٌَة لاثعالاث الدزائص  الاثعالاث

الاثعالاث 

اًفضائَة )ذازح 

 المجال الذضري(

 المعسز:من انجاس اًحاحثن .
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 اًتزوذ باًض حكاث المخخَفة: 5.5

لى كاًة س ية  سىن ًًذؼص اًصتط ثض حىة اًصرف اًعحي و لا حزال اًعصق  091كان حي  5959ا 

يم و اًلعة بالذي كير مرَئة بالاسفَت، تُنما تم اًشوغ في انجاس الرط اًصاتط تن  اًًس َج اًلس

كم(، و ًىن ال صلال في حالة 5)حوالي  5950الذضري ًتزوًس ُشا ال ذير تلاس المسًية ذلال س ية 

 ثوكف في وكت انجاس ُشٍ الصزاسة.  

مسىن  099تُنما ثعي ص حكاث اًتزوذ بالمَاٍ و اًىِصباء ًكل ب حِاء المسًية، فيما تم زتط حي 

ثض حىتي اًِاثف و الاهترهت و كان رلع ذلال س ية احماعؾي بال ًَاف اًحصرًة ًخوفير الاثعال 

5903، 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 :الدسًست المسًية انجاس مشوغ ضمن توقزول لمسًية اًلسيم اًًس َج ب فاق 3

 الصزاساث الميجزت من ظصف المسًية الدسًست:  3.0

ص اًًس َج اًلسيم، و  كامت مؤسسة المسًية الدسًست توقزول بانجاس ذزاسة تهسف ًخنمَة و ثعوٍ

 (:5900،  ثخضمن مصحَخن  )مؤسسة المسًية الدسًست

  المصحلة ال ولى: 3.0.0 

لى:  تهسف ُشٍ المصحلة من الصزاسة ا 

 ذزاسة و تحََي حالة اًًس َج اًلسيم. -

 جضرَط حالة اًًس َج اًلسيم بهسف اذماخَ مؽ مخعط مشوغ تهَئة المسًية الدسًست. -

اث المحتملة ٌَخسذ - وُ  ي ؿلى اًًس َج اًلسيم.اكتراخ اًسٌُازً

 اًخوخَ نحو اًخنمَة المس خسامة. -

 المصدر:من التقاط الباحثٌن.

سكن باتجاه الطرٌق الوطنً رقم  107: حً 01صورة رقم 

40 

سكن 107: حً 02صورة رقم   

حثٌن.المصدر:من التقاط البا  
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 ثلِيم ؿلاكة اًًس َج اًلسيم بالمسًية الدسًست. -

لى وس َج حضري مذياسق مؽ مذعَحاث مشوغ  - تحسًس المـاًير اًتي جسمح تخحول اًًس َج الذالي ا 

 تهَئة المسًية الدسًست.

 المصحلة اًثاهَة: 3.0.5

لى:  حصكِة اٍتهَئة اًـمصاهَة. تهَئة و حصكِة اًسىن في اًًس َج الموحوذ. تهسف ُشٍ المصحلة من الصزاسة ا 

ة مؽ وس َج المسًية الدسًست. ة اًلاسمة. حنمَة مذواسً  ثوفير المصافق الدوازً

 ًوضح اًضكل اًخالي دعة عمي الصزاسة: دعة اًـمي: 3.0.3

: دعة عمي تهَئة اًًس َج الذالي90صكل زقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الأولى

 تقٌٌم وتحلٌل النسٌج:

 حالة شؽل الأراضً.-

 دراسات البناءات الموجودة.-

 دراسة الفضاءات الخارجٌة-

 ملخص و تحلٌل-

 

 التشخٌص:

 توقع تأثٌر المدٌنة الجدٌدة.-

تشخٌص الوضع الحالً من -
أجل اقتراح عملٌات التنمٌة و 

 التطوٌر.

نمٌة و التطوٌر:اقتراح السٌنارٌوهات المحتملة للت  

 تحدٌد شروط وضع السٌنارٌوهات المحتملة-

 اقتراح السٌنارٌوهات -

 مقارنة السٌنارٌوهات و اختٌار الأنسب بٌنها.-

 المصادقة على السٌنارٌو الأفضل                             

 تطوٌر السٌنارٌو الذي ٌتم اختٌاره )المرحلة الثانٌة(

ٌةالمصادقة على المرحلة الثان  

 الشروع فً انجاز المشروع بناء على الدراسة المصادق علٌها
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 ثيائج الصزاسة: 3.0.0

ص اًًس َج الذالي في  5905و  5900ذلال سًتي  ة ًخنمَة و ثعوٍ تم انجاس مصحَتي الصزاسة اًيؼصً

ظاز مشوغ تهَئة المسًية الدسًست توقزول و يمىن ثَرَعِا من ذلال الدسول اًخالي:  ا 

 :مصاحي و هخائج الصزاسة اًيؼصًة93خسول زقم 

 

 اًيخائج ال ُساف المصحلة

 ذزاسة اًوضؽ الذالي من ذلال. لة ال ولى "ب "المصح

فحط اًحياءاث و  -

 اًسىٌاث

 ذزاسة و تحََي اًًس َج -

اث اًخنمَة  - وُ اكتراخ سٌُازً

 و اًخعوٍص.

و  -  :0سٌُازً

ق عمََاث  حنمَة ؾن هصً

ُسم نبرى مؽ انجاس 

 اوضاءاث خسًست.

و   :5سٌُازً

ثسذلاث حزئَة و 

مذوسعة ؿلى مس خوى 

 اًواجهاث

ئة مخعط مشوغ اٍتهَ  -

 (.0/2999)سلم 

مخعط اًوضؽ الذالي  -

 (.0/5999)سلم 

 ثلصٍص نخابي.  -

اًخنمَة ؿلى ب ساش  المصحلة اًثاهَة "ة"

و الملترخ الطي ًتم  اًسٌُازً

:  ادذَازٍ

ثلسيم ثعوز ًخحول  -

 اًخجمـاث اًسىٌَة.

 ثيؼيم صلي ال زاضي. -

ثعوٍص اًعصق و  -

 المواظلاث.

 اكتراخ ثيؼيماث عمصاهَة. -

حلٌلي مخعط اٍتهَئة الا -

(0/2999.) 

مخعط تهَئة اًًس َج  -

 (.0/5999الذالي )

 ثلصٍص نخابي. -

2011المصدر: مؤسسة المدٌنة الجدٌدة،    
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 ثب زيراث مشوغ انجاس المسًية الدسًست ؿلى اًًس َج اًلسيم: 3.5

من ذلال ُشا الدزء من الصزاسة س َحاول اًحاحثون جسجَي ثب زيراث مشوغ انجاس المسًية 

ذيا و تَئِا و رلع من ذلال مـاًية اًًس َج الدسًست ؿلى اًًس َج اًلسيم، مجاًَا، احماعؾَا، اكذعا

ة الميجزت من ظصف مؤسسة المسًية الدسًست  ؿلى ب زط اًواكؽ ملازهة بما ثلترحَ الصزاساث اًيؼصً

 .توقزول

 ماَُة المشوغ : 3.5.0

كَيم الديوبي ًولاًة المسًة و  5999يمخس مشوغ المسًية الدسًست ؿلى مساحة  ُىذاز ب كَبها ضمن الا 

لى صلٌل ولاًة الدَفة، و كس تم تخعَعِا ًخىون مسًية راث ظاتؽ تُئي و اكذعاذي  يمخس حزء منها ا 

ص اًعياؿاث المخلسمة مؽ احترام مـاًير اًخنمَة المس خسامة، ًخيافس المسن المتروتوًَة  حصنز ؿلى ثعوٍ

ثلصٍص اًىبرى، سواء ؿلى اًعـَس اًوظني ب و الصولي و ُو ما ب ذزحذَ مؤسسة المسًية الدسًست في 

ا في محاولة لا يجاذ 5909مخعط اٍتهَئة س ية  ، نلٌ ًًذؼص منها ب ن جساهم  في خشة اًسكان نحوُ

ر من الملسز ب ن جس خوؾة من  لى  399999ثواسن ذيموقصافي، ا  وسمة ؿلى مصاحي انجاس  099999ا 

 (.5909المشوغ )مؤسسة المسًية الدسًست، 

 لتوقزو الدسًست المسًية تهَئة مخعط: 92 زقم صكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5909 الدسًست، المسًية مؤسسة: عسزالم
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 اكذعاذيا: 3.5.5

اكترخ  مخعط تهَئة المسًية الدسًست ؿست هلاظ لدـَِا مسًية اكذعاذًة راث مصذوذًة ؿاًَة)مؤسسة 

 (:5909المسًية الدسًست توقزول، 

ة مذيوؿة مثي مصانز اًدسوق اًىبرى والمص  - ة وتجازً وضاء مجالاث تجازً انز المضترنة تن  المياظق ا 

ة والرسمِة ومحلاث ال حِاء ؿلى ظول محاوز اًيلي  واًىديرت مؽ تخعَط محاوز ال وضعة اًخجازً

 اًصئُس َة ًضلٌن الاس خللاًَة والصًيامِىِة الذضرًة

ًَا من حِر ال وضعة الذضرًة، ولاس يما في المجال  - ًَا وب ساس  ًَـة المصنز اًصئُسي ذوزًا ب ساس 

 حماعؾي.الاكذعاذي والا

يجاذ ثواسن مؽ المصنز ال ساسي ٌَمسًية و رلع ؿلى مس خوى  ∙ - تحسًس مصانز ب ظلص ًخوسًؽ اًسكان و ا 

 المصانز المحََة والمحعة مذـسذ اًوسائي، مؽ سِولة اًوظول ٌَزسماث والمحلاث اًخجازًة واًـمي

كَيمَا ∙ - ًَا و ا  وضاء هؼام ًوحس تي ًخوحِس وػائف اًخحاذل واًخوسًؽ محَ  ا 

 

يجابي مَموش ؿلى اًًضاظ الاكذعاذي قي و  كس كان لاهعلاق مشوغ تهَئة المسًية الدسًست ب ثص ا 

)مىذة  5992مٌعة عمي تن  مؤكت و ذائم مٌش س ية  0199الميعلة، حِر وفص ما ًلازة ال 

)موكؽ حزاٍصش 5909وكالة اًدضلَي تحوقزول(، نلٌ  تم افذخاخ مىذة محلً ٌَدضلَي س ية 

، و رلع تماص َا مؽ ازثفاغ ؾصوط و نشلع ظَحاث اًـمي في الميعلة، و ًىن ( 5900الاددازي، 

مؽ ثياكط وثيرت الانجاس مؤدصا كامت اًشنة الميجزت تدسرح، اًـسًس من اًـلٌل روي ؾلوذ اًـمي 

ؿامي  099احذجاح ما ًلازة  5959المؤكذة ذلال اًس يواث ال ذيرت، حِر صِسث ب وادص س ية 

ثص جسريحِم و الطي اؾخ (، و ٍصحؽ ُشا ًتراحؽ وثيرت انجاس 5959بروٍ ثـسفِا )موكؽ صِاة جصش، ا 

اًعصكاث و  اًض حكاث المخخَفة من جهة  و ؿسم اًشوغ في انجاس تياءاث المسًية الدسًست، ذاظة و 

 ب ن  تـغ ب صلال انجاس اًعصكاث و اًض حكاث المخخَفة كس تم الاىتهاء منها في تـغ اًخحعَعاث.
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 :اًخحعَعاث الميجزت في مشوغ تهَئة المسًية الدسًست توقزول95 صكل زقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَئِا: 3.5.3

 ثـخبر المسًية الدسًست توقزول مسًية تَئِة بامذَاس و رلع وفلا لمخعط تهَئتها الطي ًـمي ؿلى :

وضاء حزام  - وضاء ص حىة دضراء مفعََة بمساحاث دضراء ومائَة ؿلى مس خوى المسًية وا  ا 

 مؽ اًدضجير  حول المسًية ًخوحِس ظاتـِا كهسًية تَئِة.ب دضر ، 

ة  - وضاء مذنٍز واسؽ اًيعاق مفعلً بالمحاوز الذضرًة الرضراء ؿلى مس خوى المساحاث المصنزً ا 

 ٌَمسًية.

ثعميم المساحاث المائَة ؿلى ضفاف بحيرت توقزول كهكان متميز ٌَترفَِ والاسترذاء اًسكان  -

 ة المسًية وتحسن  اًحُئة المـُض َةونشلع من ب خي ثَحَة شروظ خارتَ

وضاء حزام ب دضر ؿلى ب ظصاف المسًية )مٌعلة مضجصت( ٌَحلًٌة من اًصياخ اًصمََة  - ا 

ظاز تُئي وذَق مجال ؿالي الدوذت ة اًترتة ولا وضاء ا   واًؼاُصت ثـصً

وضاء مساحاث دضراء ؿاسلة ؿلى مس خوى اًعصق اًصئُس َة واًعصق اًعصفِة من ب خي  - ا 

 اًسمـي اًياجم ؾن حصنة المصوز ؿلى اًعصقالذس من اًخَوج 

ا جسخة في تـغ اًخب زيراث اًسَحَة ؿلى محَط الميعلة، ذاظة و ب ن  ، كير ب ن ثب دص انجاسُ

ثما ٍىتمي انجاس  اًححيرت اًعحَـَة كس تم تجفِف حزء منها و حصرُا من ذلال انجاس سس مؤكت زً

 5950ة الدسًست، نلٌ سجَت ذلال س ية اٍتهَئة الراظة بها مؽ انجاس نهص اظعياؾي ًـبر المسًي

لى الدفاف الطي ؾصفذَ اًحلاذ،  سياذت محسوسة في اًـواظف اًصمََة بالميعلة و ٍصحؽ رلع ا 

بالا ضافة ٌَيلط اًفاذخ في عمََاث اًدضجير سواء ؿلى مس خوى اًًس َج الذالي ب و ؿلى مس خوى 

قاعدة حٌاة 

 شركة الانجاز
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ضكل مىثف في اًخحعَعاث مشوغ تهَئة المسًية الدسًست، حِر لم ثيعَق عمََاث اًدضجير ث 

  .اًتي تم انجاس ص حكاث ظصكِا

 الميجزت اًخحعَعاث في اًدضجير هلط: 93 زقم ظوزت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرلاظة 0

حاول اًحاحثون من ذلال ُشا اًـمي ذزاسة مجال اًًس َج اًلسيم لمسًية توقزول في ػي ال فاق 

 اًتي ًعصحها مشوغ انجاس المسًية الدسًست توقزول

مشوغ المسًية الدسًست توقزول ذوزا مرلٌ في ثوحَِ و َُكلة مجال اًًس َج اًلسيم  حِر ًَـة

ؿلى المس خوياث: المجاًَة، الاحماعؾَة، الاكذعاذًة و اًحَئِة، و ًىن سيروزثَ اًحعَئة ثؤثص سَحا 

 ؿلى حنمَة و نمو مجال اًًس َج اًلسيم، و كا خاتة ؿلى ال س ئلة اًتي ظصحها اًحاحثون فا ن:

حٌوبا تُنما ٌضكل اًعصًق اًوظني  0ال اًًس َج اًلسيم ؿلى امذساذ اًعصًق اًوظني  زقم ثوسؽ مج 

حاحزا مجاًَا تٌَُ و تن  مجال المسًية الدسًست، نلٌ ب هَ ًـخبر حسا ًخوكف ؾيسٍ ثوسؽ مجال  09زقم 

 اًًس َج اًلسيم، 

ا لا ٍزال محسوذا،  ساهم مشوغ المسًية الدسًست في ذَق ذًيامِىِة اكذعاذًة كير ب ن ثب زيُر

ق اًوظني زقم   . 0دعوظا بالملازهة مؽ ثب زير اًعصً

، و ٌساهم في ثَوج  ًؤثص  مشوغ المسًية الدسًست سَحا  ؿلى تُئة الميعلة ذلال فترت انجاسٍ

المجال، تُنما ًـس مخعط المشوغ بمسًية تَئِة بامذَاس، و ٍصحؽ ُشا ًسوء اًخـامي مؽ اًححيرت 

 ة المسًية، و نشلع ًخب دص انجاس اًححيرت الاظعياؾَة و اٍنهص اًـاجص ٌَمسًية.اًعحَـَة ب زياء تهَئ

و ًلترخ اًحاحثون لٍوؿة من اًخوظَاث كس ٌساهم ثعحَلِا في تحسن  وضؽ اًًس َج اًلسيم، 

 مجاًَا، احماعؾَا و تَئِا:
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وضاء لدية مضترنة تن  الزاؿاث المحََة و مؤسسة المسًية الدسًست و حكلَفِا تدس   - َير ا 

ؽ اٍتهَئة و اًخنمَة المحََة ًٌَس َج اًلسيم و رلع ًخفاذي ثضازة المخععاث  مضازً

 اصتراظ ب ن حىون وس حة مـَية من اًـلٌلة المحََة -

شراك اًلعاغ الراض في انجاس المسًية الدسًست و باًخالي ثًض َط اًًضاظ الاكذعاذي  - ا 

 ٌَميعلة

ؽ اًفلاحِة اًخاتـة لمجال المسًية الد -  سًستتـر المضازً

ة لانجاس اًححيرت الاظعياؾَة، لما في رلع من ثب زير ؿلى تُئة الميعلة - وً ؾعاء ال وً  ا 

شراك المجتمؽ المسني في رلع -  حىثَف حملاث اًدضجير مؽ ا 

 

 
 المصاحؽ: كائمة

 وكالة ال هحاء الدزائصًة -

 مىذة وكالة اًدضلَي توقزول -

 )ًلة فصوس َة( 5993َط ، مؤسسة المسًية الدسًست توقزول، ذزاسة اًخب زير ؿلى المح  -

مؤسسة المسًية الدسًست توقزول، مخعط  تهَئة اًًس َج الموحوذ ٌَمسًية اًلسيمة توقزول، المصحلة  -

 )ًلة فصوس َة( 5900ال ولى، 

مؤسسة المسًية الدسًست توقزول، مخعط  تهَئة اًًس َج الموحوذ ٌَمسًية اًلسيمة توقزول، المصحلة  -

 )ًلة فصوس َة( 5905اًثاهَة، 

مؤسسة المسًية الدسًست توقزول، مخعط تهَئة المسًية الدسًست توقزول و ذزاسة تهَئة ال حِاء راث  -

ة،  وً  )ًلة فصوس َة( 5909ال وً

ىِحَسيا( -  موسوؿة وٍ

 www.djazairess.comموكؽ الدزائص جصش،  -

 https://www.shihabpresse.dz/?p=86604موكؽ صِاة جصش،  -
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 المـتمست في تحسًس المسن اًعليرت والمخوسعة  في الدزائصما مسى واكـَة المـاًير 

 " مثال  ولاًة قصذاًة "

  

1SOUID Sabrine, 
2
DERIES Ammar, 

3
CHADLI Mohammed 

 
1.2.3
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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. 

 
رلع تخؼوفير  سكانها،مذعَحاث  الذَات وحصاؾيب ذنى من شروظ  ؿلى حسالذلِلِة هي اًتي ثخوفص  ةالمسًي مَرط:

ًصرؼف اًعؼحي، المصافؼق اًـمومِؼة، ا اًحًِة اًخحخَة ال ساس َة، من صوازغ واسـة وظالذة ًلاس خـلٌل، كٌؼواث

ذازاث ومسدضؼؼفِاث ومؼؼسازش وب سؼؼواق مٌاسؼؼ حة وحؼؼسائق وملاؾؼؼة ومًضؼؼب ث زلافِؼؼة وكاؿؼؼاث ٌَخحؼؼاوز  مؼؼن ا 

 واًيلاص.

تؼن  المسؼ خوياث المخخَفؼة ٌَضؼ حىة  باًيؼص ًواكؽ مسهيا اًعليرت والمخوسؼعة في الدزائؼص، نجؼس فؼوازق نثؼيرتوًىن 

ؼو مؼا  وحؼتىاًؼولاياث الصاذََؼة،  ومسنة الذضرًة، تن  مسن اًولاياث اًساحََ تؼن  مؼسن اًولاًؼة اًواحؼست. وُ

اؾؼماعذ مـؼاًير هوؾَؼة ب دؼصى ضروزت  ووحؼوةيجـي اس خـلٌل المـَاز اًكوي فلط في عمََة اًخعيَف كؼير ؿؼاذل 

لى ثعيَف ب نثر مٌعلِة   .وموضوؾَةحتمَة ٌَوظول ا 

حؼسىقصذس يحاول من ذلال ُشٍ المساذلة جسََط اًضوء ؿلى، ولاًؼة  اًؼولاياث الديوتَؼة اًؼتي ؾصفؼت  اًؼة، ا 

ٍيهؼا و  وفي ػؼصوفمسنها وثيرت نمو شدًـة هدِجؼة ؿؼست ب سؼ حاة  تحَََِؼا  ذزاسؼ تها ومخخَفؼة، سؼ يحاول اًخعؼصق ا 
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ة  لى مـصفؼة المـؼاًير اًكوَؼة واًيوؾَؼة اًؼتي حؼسذث اًضؼ حىة الذضرؼً  واًؼتي يمىؼن مٌاكضؼ تها. باًولاًؼة،ٌَوظول ا 

ة ،المـؼاًير اًيوؾَؼة ،المـاًير اًكوَؼة ،المسن المخوسعة ،اًعليرت: المسن اًكللٌث الصلاًَة  ولاًؼة  ،اًضؼ حىة الذضرؼً

 قصذاًة.

  ملسمة:

المسن اًىبرى  ال نثر تميًزا من كاهت فيها  ،هحيرت حصنة تحضر  اس خللاًِاهس  الدزائص مٌشؾصفت  

لدزء ال نبر من الاسدثمازاث اًياحِة اًكوَة والمكاهَة ، و لا حزال ُسٍ  المسن اًىبرى  جس خحور ؿلى ا

 ، ثسخة وسنها الصيموقصافي ، الاكذعاذي واًس َاسي.

ان ثعيَف المسن يحخاح الى مـاًير راث ظاتؽ اكذعاذي و تُئي ثشي وعمصاني، الا ان  تلاذنا 

ثـتمس ثضكل اساسي ؿلى مـَاز  الذجم الصيملصافي وحسٍ  في عمََة  ثعيَف المسن و ُو ما يحسذ  

 يرت مذوسعة او هحيرت .ان كاهت ظل

صِسث المسن المخوسعة الذجم سياذت هحيرت ؾن اًيعف ال ول من اًثماهًَِاث، )مىذة الا حعاء 

ذزاوِا ب و كائن 5992اًوظني،  لة حلِلة ًعـة ا  (. ًىن المسن المخوسعة الذجم ػَت ًفترت ظوً

 (. R.Brunet 1997) .حلِلي كير مـصوف

 المخوسعة المسن  تحسًس في  معصوحا وحسٍ كوياً َازالم ـ اس خـلٌل نفاًة ؾن سؤالاً  ًحلى

 هوؾَة مـاًير اس خـلٌل ذون  صحَحا ٍىون ان اًخعيَف ًِشا يمىن ُي و الذضرًة واًخجمـاث

 ادصى؟

 اًولاًة الدلصافي و دعائعِا اًعحَـَة: موكؽ -0

ؾصط  ؽ  تن  دعيكم ؾن الدزائص اًـاصمة،ثل599ثلؽ ولاًة قصذاًة صلٌل صحصاء  الدزائص ،ثحـس  بمسافة  

يدش وباًضحط شرق° 0.39و°9.09صلٌلا، ودعي ظول °  33.59و  35.29° بخط  اًعول  دط قصً

 الماز ؿلى  الدزائص اًـاصمة. 

كم. وحٌوبا  399 كم599يحسُا صلٌلا كل من ولاًتي ال قواظ والدَفة، وثحـسان ؾنها ؿلى اًخوالي بمسافة

كم، ويحسُا قصبا  039كم، و شركا ولاًة وزكلة بمسافة  0019ولاًة تمنراست اًتي  ثحـس ؾنها بمسافة  

 كم.    329كم و  529ولاًتي ب ذزاز واًحَغ ثحـسان ؾنها ؿلى اًخوالي بمسافة  
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كم25.259ثترتؽ ولاًة قصذاًة  ؿلى مساحة ثلسز تؼ 
5 

ق اًوظني  زقم     90حِر ثوخس ؿلى اًعصً

لى جسـة ذوائص وجض تمي ؿلى زلازة ؾش  الطي  ٍصتط تن  الدزائص وتمنراست  وهي ثخفصغ ذازيا ا  ا 

 تلضًة .
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ة وهي حزء من اًعحصاء اًىبرى ًلسز مـسل ازثفاؾِا ؾن      حتميز ولاًة قصذاًة تعحَـة صحصاوً

مترا، نلٌ تحخوي ؿلى تـغ الميرفضاث المتمثلة في الذـلٌذاث، واًضعوظ وتـغ  052سعح اًححص تؼ 

ة المخلعـة وهي  ث  خىون من ظحلاث كلس َة ثخزََِا وذيان عمَلة مدضـدـة اًِضحاث اًعرصً

واذ  -واذ اًًساء  -ومذساذَـة، ًـشا سـمَت تحلاذ اًض حىـة ومن ب هم ُشٍ ال وذًة: واذي مزاة 

سان. -واذي تَوخ واذ ال تَغ  -واذ مذََلً  -سكصٍص   واذ ب زً

ي ب حِانا، جس َ جساكعاث كََلةجكوَة  مٌاد ص حَ كازي صحصاوي رو ظحَـة خافة وحازت
 

تلوت وثضكل 

لى دسائص ماذًة هدِجة فِضان ال وذًة المىوهة ٌَض حىة مذا ٌس خوحة احترام  ظوفاني مّذا ثؤذي ا 

 ازثفاكاث  ُسٍ ال وذًة وثوحَِ اًخـمير نحو مٌاظق خسًست ب مٌة ب نثر  من دعص اًفِضاناث. 

ا ثض حىة  حذوائها ؿلى ب وذًة هحيرت ذوزا هحيرا في ثيؼيم المجال اًـمصاني باثَـة سزوقصافِة َُ ميُز

  ثـخبر ال ساش ال ول  ًلِام مسن الميعلة،

 ثعوز اًًس َج اًـمصاني لمسن ولاًة قصذاًة:  -2

ما يميز المجال الذضري فِو جضكلَ من نمعن   من اًًس َج اًـمصاني ال ول المتمثي في اًلعوز 

ة ال ولى ٌَمسن  الذاًَة واٍنمط اًثاني المتمثي في اًخو  سـاث ب و ال صكال الدسًست  وهي الاهوً

 ٌَخـمير.

 وس َج كسيم:  5-0

لا ب نها تمثي وحست مذكاملة زغم  حتميز مسن  ولاًة قصذاًة  في تيُتها  المىوهة من زلاج احزاء مخخَفة ا 

 تميز ؾياضدُا توػائف مخخَفة واس خللال مجال اًواحة ؾن المجالاث ال دصى، و ُشٍ اًحًِاث هي: 

اًلصر: -5-0-0
 

 

و ؾحازت ؾن نخلة مذجاوسة ومًسجمة ًـخبر اًلَة  و رو نمط مـلٌزي متميز, وُ اًياتغ في المسًية, وُ

ة ب ن حىون ؿلى قمة حدي ًخوفير ال من  صاؾي في تخعَط ُشٍ اًلصً مؽ ظحَـة ال زط الميحسزت وٍ

   والمحافؼة ؿلى ال زاضي اًعالذة ٌَززاؿة.

ر يحخي المسجس اًلصر ًخىون ب ساسا من ب زتـة ؾياضد وهي: المسجس, المساه  ن, اًسوق, اًعصكاث ا 

وسط اًلصر و المكان المصثفؽ فَِ, في حن  ًب ذش اًسوق الموضؽ اًسفلً ًَىون مجالا مضتركا تن  

ذاذي اًلصر وذازخَ, والمجال اًسىني يمثي الدزء ال نبر من فضاء اًلصر، و ب ما اًعصكاث فِيي 

 تمثي اًشاًن  تن  مخخَف المصافق.

كان لمـؼم سكان الميعلة منًزَن  ب حسهم فوق الدحي )في اًلصر(, و ال دص في ًلس اًواحة:  5-0-5

ٍيها اًسكان في فعي اًعَف.    اًسِي تن  ب شجاز اًيرَي، حِر ًَجب  ا 
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 وس َج حسًر:  5-5

 اًخوسـاث الذسًثة لمسن اًولاًة: 5-5-0

ىن ب   شدؾِا اًتي جضكل الدزء اًىدير لمسن اًولاًة فَلس ؾصفت ُسٍ المسن ثوسـاث مصث بمصاحي  وً

ة هددجة ؿست ؾوامي حِر و مٌس س ية  وثيرت كان تـس الاس خللال حاًِا حال باقي المسن الدزائصً

م ثوسـت المسن في كل الاتجاُاث، توثيرت شدًـة، ُشا ًـست اؾخحازاث خسًست ػِصث مؽ 0355

واًساحاث اًـامة  ذاظة مؽ  ػِوز المس خـمص وتلِت  فاجسـت اًعصق وػِصث المساهن الذسائلِة 

ة10/ 55كاهون  ،وتحسًت اًؼصوف المـُض َة ٌَسكان تؼِوز الميعلة  المخـَق بالاحذَاظاث اًـلازً

اًعياؾَة في "اًيومصاث" وساهمت في اًنزوخ واًِجصت و باًضحط باتجاٍ مسن صلٌل اًولاًة راث 

 اًىثافة اًسكاهَة اًـاًَة. 

سا ذ ىن و بالمصحلة الذسًثة فَلس صِسث المسن ثـميرا ُاما وُ لال اًـشًة ال ذيرت، حِر ازثفؽ وً

ؽ الا نمائَة وساذث وس حة اًنزوخ واًِجصت الصاذََة وتسب  اًخوسؽ اًـمصاني  ؿسذ اًسكان وػِصث المضازً

ًخجَ نحو اًلاباث و اًواحاث هؼصا ًيفار ال زاضي ذاذي اًسِي و جض حؽ اًلعوز ، نلٌ تميزث ُشٍ 

"باًلنم"، وحي  ن موحوذت من كدي، مثي حيالمصحلة تؼِوز المساهن اًيعف حلٌؾَة، اًتي لم حى

 "س َسي ؾحاس".

 اتجاُاث اًخوسؽ و ؾوائلَ:  5-5-5

ثدضاتَ ب كَة مسن اًولاًة من حِر الرعائط اًعحَـَة ومن ب هم اًـوائق و المضاكل اًتي 

 :ثواخَ اًخوسـاث اًـمصاهَة بها نجس

 اًـوائق اًعحَـَة : -

ىة ( حِر ب ن حتموكؽ المجالاث الذضرًة في شدٍص حتمثي ب ساسا في ظحوقصافِا الميعلة ) اًض ح 

حاظخَ بالمصثفـاث حـي اًخوسـاث اًـمصاهَة حىون ؿلى ظول اًواذي )واذي  اًواذي و ا 

لى حىسش اًىذي اًـمصاهَة و اًلضاء ؿلى اًفضاءاث و  ميزاة، واذ مذََلً... ( و ُو ما ب ذى ا 

 حني .الدَوة اًفازكة حِر حكاذ ثيـسم المساحاث  في المجال الم 

فوخ المحَعة بال وذًة  -    نلٌ ب ن ظحَـة الميعلة تجـي من اًعـة اًخوسؽ من ذلال اًسُّ

 نشلع باًًس حة لمياظق اًلمص.

 المياظق اًعياؾَة و اًض حكاث المخخَفة : -
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في اًعصق  ومخخَف اًض حكاث ٍكون مضكل اًخوسؽ اًـمصاني في وحوذ المياظق اًعياؾَة،     

نشلع وحوذ دعوظ اًىِصباء راث اًضلط اًـالي و محعاث الرسماث اًتي تمص ؿبر المسن  و 

 ، ب ما ذاذي اًيعاق الذضري نجس دعوظ اًىِصباء راث اًضلط المخوسط .

لى الازثفاكاث  اًتي ثخَرط في:  سا اضافة ا   وُ

ال وذًة )واذ ميزاة ، واذ وضو ، واذ هومص واذ ذزٍن.....( ، ب زاضي اًوكف و الذحوش    

ِحاث ،ب زاضي المساخس، ....الخ( ،الرعوظ واًض حكاث و اًعصق )ص حىة اًىِصباء )الملاجص ،اً 

 ، الماء، اًلاس، دعوظ اًِاثف ( .

 المـاًير اًكوَة المس خزسمة في عمََة ثعيَف المسن في الدزائص : -3

 وسمة  59999الى  2999:   مسن ظليرت 

  :وسمة 099999الى  59999المسن المخوسعة 

 وسمة.099999 من  : انثر المسن اًىديرت 
 

 :5992الة  0355ثعوز اًخـساذ اًسكاني ٌَجزائص من  -0

 

 الصًوان اًوظني ًلا حعاء

 

 مـسل اٍنمو  اًسكان 

 اًسكان الذضر اًسكان الاحلٌلي اًسكان الذضر% المجموغ مٌاظق مذفصكة حضرًة مٌاظق اًس يواث

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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ة ًـست ؾوامي مصثحعة تيوؾَة الذَات و تحسن  ؾصفت الدزائص نمو سكاني شدًؽ تـس الاس خللال هدِج

 ػصوف المـُضة حِر ًـس ؿامي اًزياذت اًعحَـَة من ب هم اًـياضد المؤثصت في اًخـساذ اًسكاني.

 :5992الى  0355ثعوز ؿسذ اًخجمـاث اًسكاهَة حسة اًفئاث من س ية  -2

 

 RGPH حجم اًفئاث

0,22 

RGPH 0,.. RGPH 0,8. RGPH 1998 RGPH 2008 

5 000 اكي من   0505 1 985 2962 3218 3562 

 155 552 359 025 039 5000 الى 000 59

099999الى 59999  31 20 039 020 533 

 40 30 18 2 0 انثر من 000 100
 4563 4057 3470 2233 1787 المجموغ

حعاء  الصًوان اًوظني ًلا 
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 .5992الى احعاء  0355ؿسذ اًخجمـاث الذضرًة من احعاء لٍوغ  هلاحغ اًزياذت في 

 0321كير ب ن اًخلير في ُشا اًـسذ لا ٍىون تيفس اًوثيرت حِر كان اكي اهمَة في اًفترت الممخست تن  

 . 0332و  

وسمة هي الاكي  ؿسذا   ملازهة  باًفئاث الادصى  099999فئة  اًخجمـاث اًتي ثضم انثر من 

شا ذلا ل كل  2999ذاظة اًخجمـاث اًتي ثضم اكي من  الا حعاءاث اًسكاهَة اما فئة وسمة وُ

وسمة واًتي ثيسزح ضمن المسن المخوسعة فلس ؾصف  099999الى  59999اًخجمـاث اًتي ثضم من 

 .5992الى احعا  0355ؿسذُا حزاًسا مٌس احعا 

 :5901-0355ثعوز سكان ولاًة قصذاًة في اًفترت   -5

ؾنها من ثليراث ؿامَن  ب ساس َن  ) ًخحكن فَِ ؾيصرٍن ُلٌ اًِجصت و اًزياذت اًعحَـَة اًتي ًـبر 

 المواًَس واًوفِاث(.

صِسث اًولاًة ثعوز ذيموقصافي  هحير ؿلى قصاز باقي ولاياث اًوظن   هدِجة ؾوامي ؿسًست   حِر 

ًـس ؿامي اًزياذت اًعحَـَة من ب هم اًـياضد المؤثصت في اًخـساذ اًسكاني و اًتي ًـبر ؾنها تخليراث 

لى ؿامي اًِجصت ب و حصنة اًسكان ؿامَن  ب ساس َن  ٍنمو اًسكا ضافة ا  لٌ ) المواًَس واًوفِاث( , ا  ن وُ

 و اًتي  ثؤثص ثضكل هحير ؿلً اٍنمو الصيملصافي باًولاًة.
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ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة المعسز :   ساتلا ( DPAT)  مسٍصً
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 13447 9110 5539 2319 1094 ضحوت

0,80, 

 02,.3 36520 24765 20721 13345 9262 جصيان

 .80,3 41192 33728 22959 14474 9828 مذََلً

 ,08,. 47167 48089 34032 18026 12606 اًلصازت
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زاًس مَحوع حِر تَف  سكان اًولاًة ؾصف ح ذلال المـعَاث الاحعائَة   ان  ثـساذ  هلاحغ من 

لى 0311وسمة ًيرثفؽ س ية  83498حوالي  0355س ية  لى  0321وسمة ثم ًعي س ية  115250ا  ا 

لى 0332وسمة و وظي س ية 176655 حعائَاث   وسمة  251788ا  سجَت  5992, حسة ا 

 وسمة. 386320فسجي  حوالي   5901وسمة ,ب ما ب دص ثـساذ بحوسثيا س ية  294293

 صذاًة حسة المـَاز اًكوي :ثعيَف مسن ولاًة ق - 1

 : 5992-0332-0321ثعوز اًخجمـاث اًسكاهَة ًولاًة قصذاًة حسة احعاءاث  -

 

R.G.P.

H 

 000 5اكي من

 

5 000 

 59999الى

 50الى 000 20

000 

 100انثر من 

000 

 المجموغ

ؿسذ 

 اًسكان

ؿسذ 

اًخجمـا

 ث

ؿسذ 

 اًسكان

ؿسذ 

اًخجم

 ؿاث

 ؿسذ ؿسذ اًسكان

اًخجم

 ؿاث

ؿسذ 

اًسكا

 ن

ؿسذ 

اًخجمـا

 ث

ؿسذ 

 اًسكان

ؿسذ 

اًخجمـا

 ث

1987 5751 8 42537 0 160422 2 9 9 208710 01 

1998 5103 12 41671 0 249942 5 9 9 296716 55 

2008 

 

10083 14 53557 0 296230 5 9 9 359871 50 

 
ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة المعسز :  )  مسٍصً DPAT ساتلا (   
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وسمة ُو اًلاًة في اكَة اًخـساذاث   اًسكاهَة  2999ًسكاني اكي من هلاحغ  ان اًخجمؽ ا

اًثلازة  و ؿسذ ُشٍ اًخجمـاث ًـصف ثعوز هحير ؿلى ؾىس اًخجمـاث اًسكاهَة الانبر من 

وسمة اًتي لا ثوخس في اي ثـساذ الا ارا احعَيا سكان تلضًة قصذاًة نخجمؽ سكاني واحس  099999

نها جسجي ؾخحة  ( ًخىون ضمن المسن اًىديرت. 5901وسمة س ية 039205)   وسمة 099999فا   

اما اًخجمـاث اًسكاهَة اًتي ثعيف ضمن المسن المخوسعة فِيي اًلاًحَة تـس تجمـاث الاكي من 

 01تجمـاث من اظي  2 0321وسمة و رلع ذلال اًخـساذاث اًثلاج حِر كاهت س ية  2999

 . 5992و  0332ذلال الا حعائَن  المواًن   5ًترثفؽ الى 

 مسى صحة المـَاز اًكوي في ثعيَف المسن  في ولاًة قصذاًة : -2

ة  لذضرً ـاث ا م خج ً سن و ا لم َف ا ي ة ثع َ عمَ ًكوي في  َاز ا لمـ لٌل ا خـ س  ا خلاذ  حا ما تم اه ً كا

صى    اد َة  هوؾ مـاًير  از  ح خ ـن  الاؾ ش ت ذ ال  ط ذون  فل كان  ًس سذ ا ؿ ؿلى  ماعذ  ر ان الاؾ ِ ح

سن  لم ؽ ا ك ؾن وا لَوظ  َف م ي عي ثع ِلي ًـ لذل ا َفِا  ي  .وثع

هيا نجس ان مسنها المعيفة ضمن المسن المخوسعة اؾماعذا ؿلى المـَاز اًكوي   وباذس ولاًة قصذاًة مثال فا 

فلط لا حصقى ًِشا اًخعيَف ارا ما اس خـمَيا مـاًير ادصى كهسى ثوفص اًخجِيزاث واًض حكاث المخخَفة 

 ُشٍ المـاًير ًكي حصقى الى  معاف و هوؾَة  الذَات ثضكل ؿام  بها حتى اهيا وسجي عجز في

اًخجمـاث الذضرًة اًتي ثَبي حس اذنى من شروظ الذَات في المسًية  وكس جمـيا ؿست مـعَاث ثحن  

 ُشا اًـجز في الدسول الموالي .

و ٍصحؽ  ُشا اًدضىِم في مسى صحة المـَاز اًكوي و اس خـلٌله الميفصذ في عمََة ثعيَف المس ن   

َن  واًحاحثن   في ب كَحُتهم اًـؼمى ؿلى المـاًير اًتي ادذيرث ًوظف اًواكؽ الذضري  ؿتراط ال كاذيم لا

وتحسًس اًخجمؽ الذضري اؾماعذا ؿلى  ؾخحة ؿسذ اًسكان  مـَية )حجم اًسكان و مذازسة اًًضاظ  

اًززاؾي من ؿسمَ  ( ذون ال ذش بالمـاًير الاكذعاذًة و الاحماعؾَة الادصى و هوؾَة  اًخجِيزاث و 

 الرسماث المخوفصت.

ف واحس ٌَخجمؽ الذضري و المسن المخوسعة امصا ظـحا يخخَف بادذلاف  و ما يجـي اؾعاء ثـصً وُ

من المـعَاث  المحٌُة في اًضكل  وجهاث هؼص اًحاحر و اًخوجهاث و اًس َاساث المـتمست في كل

ت في المس خوى اؿلاٍ  ًؼِص  ان هوؾَة الذَات الذضرًة في مسن ولاًة قصذاًة  ثضكل ؿام ًُس
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و تجاوسث ؾخحة  و ما  يجـي  ُشٍ المسن لا  حصقى الى معاف المسن المخوسعة حتى وً المعَوة وُ

وص حىة ثوظَي اهترهُت  %23وماء شروة % 52حجم  اًسكان المعَوتة فمسن وس حة اًلاس فيها 

شا ما يجـي اؿاذت مصاحـة اس خـلٌل الم  %0حوالي ـَاز اًكوي لا ثعيف الا في فئة المسن اًعليرت، وُ

 وحسٍ في ثعيَف المسن امصا حتمَا.

 

 مـسل مَىِة المـساث المنًزَة ًل شد المـُض َة اًـاذًة و الزاؾَة:

 

 

 

ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة المعسز :   ساتلا ( DPAT)  مسٍصً

 

 ذلاظة :

ة تـس الاس خللال نمو حضري مدسازغ  هدِجة اًزياذت اًسكاهَة و  اًنزوخ ؾصفت  المسن الدزائصً

في المس تمص وكير الميؼم ، وب سفص ؾن  ص حىة حضرًة وظيَة ُصمِة ما ب ذى الى ػِوز ،اًصً

ة  لذسوذُا الدلصافِة نحو  ة المسن المصنزً تحولاث احماعؾَة واكذعاذًة ب ذث تسوزُا ًخرعي اهوً

ة  في اًحًِة  اًـمصاهَة وادذلاًِ ثـمير ص حَ حضري تب صكال و اتجاُاث ا، مخخَفة، وثليراث خشزً

ة حاًَا )من مضاكل  ُشا ما ًخجلى في لٍوؿة المضاكل المزمٌة اًتي ثواجهِا اكَة المسن الدزائصً

المصوز اًـجز اًسىني، هلط المصافق والرسماث، مضاكل اًخَوج و اًيفاياث و اًصرف 
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الطي لا ًواهحَ  تيفس اًوزيرت ثوفير  وظن ؿلى مس خوى ثوسؽ اًـمصان واٍنمو الصيملصافي اًىدير،ٌَ

ة ٌَسكان.   تلِة الذاحِاث اًضروزً

َوظول الى ص حىة حضرًة   الافضي اًضاملة  واًخنمَة الا كَيمي اًخواسن تحلِق ب خي من  وٌ

ذ ؿلى ؾماعكوَة واًيوؾَة ذون الاالاذش تـن  الاؾخحاز كافة المـاًير اً  س خَزمٌ  ،وظيَة ُصمِة

 واحس ذون الادص.

من جهة ب دصى  ب حسزت ذًيامِىِة مجاًَة ب سفصث ؾن نمو مصانز حضرًة خسًست، ساهمت في   

َُكلة المجال اًضاحوي و باًخالي ذَق ذًيامِىِة  ذيملصافِة وعمصاهَة مذحاًية كان ًِا الصوز 

وغ اس خزساماث ال زاضي، ما حـي اًـسًس من ال ساسي  في ثوسًؽ اًسكان والمصافق و تحسًس ه

ة  حصثلي لمعاف المسن ب و اًحلضياث.  المصانز اًضاحوً

 المصاحؽ:

  PDAUالمخعط اًخوحيهيي ًحلضياث قصاًة  -

 .5992 0332 -0321 -0311- -0355الا حعاءاث اًوظيَة  -

 OPVMذًوان حلًٌة وحصكِة واذ ميزاة  -

 5901الاحعاء اًس يوي ًولاًة قصذاًة  -

ة  -  ساتلا (  DPAT)  اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة مسٍصً

 الصًوان اًوظني ًلاحعاء -
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لى مسن مذوسعة " ة من كصى ا   " تحولاث مصانز المسن الدزائصً

 حالة مسًية الرصوة
" Algerian cities' transformations from villages to medium cities " 

State of the city of Khroub 

س –ًصكط مََىة   ذلال فصً
 oeb.dz-largat.malika@univ   ب م اًحواقي –ًصكط مََىة: ب س خار محاضر"ة" بجامـة اًـصبي جن مرَسي  

LARGAT Malika : Maitre de conférence "B" Université Larbi Ben Mehidi - Oum El 

Bouaghi 
 

س ذلال: ب س خار محاضر    fadia.dali@yahoo.fr  ب م اًحواقي  –"ة" بجامـة اًـصبي جن مرَسي فصً

FARID Dalal : Maitre de conference "B" Université Larbi Ben Mehidi - Oum El 

Bouaghi 

 
 

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. 

 

 مَرط

ة اًـسًس من اًخحولاث صِسث المسن  المخـسذت الا تجاُاث هدِجة: الدزائصً

في اٌلظٍن كان لهلٌ ال ثص اًىدير في جسازغ وثيرت  - س َاسة اًخعيَؽ في س يواث اًس حـَياث وػاُصت اًنزوخ اًصً

 اٍنمو الذضري وثضرم ب حجام المسن وثضاؾف ؿسذ سكانها

ك - كذعاذ اًسوق والا  صاز بحق المَىِة اًخحول الدشزي ًخوخَ ومساز اًس َاسة اًـََا ٌَحلاذ بالصدول في هؼام ا 

فِة مـخبرت هدِجة وضـَة اًلاب من اًتي ؿاص تها اًحلاذ ذلال اًـشًة اًسوذاء  اًفصذًة وهجصت زً

نلٌ صِسث مسًية الرصوة ؿست تحولاث شمَت اًـسًس من المَاذٍن سواء مؼن حِؼر اًضؼكل اًوػؼائف وحؼتى 

جساغ زكـ ثعاًِا تحـضِا اًحـغ هدِجة ا  ة اًحًِة الصاذََة ل حِائها، مؽ ا  لى حضرؼً فِؼة ا  ة وتحوًِؼا مؼن زً تهؼا الذضرؼً

 ؿبر فتراث سمٌَة مخخَفة.

ف  –تحولاث  –مسًية  :كللٌث مفذاحِة  .ثوسؽ-حضر –زً

 

 

mailto:largat.malika@univ-oeb.dz
mailto:fadia.dali@yahoo.fr
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 ملسمة:
ثخويج موضؽ اُماعم اًحاحثن  واًـَلٌء هونها ب نثر من مجصذ موظن حلٌؾي ثس َط، تي هي  المسًيةًعالما كاهت 

 علاق ًسَسلة من اًخحولاث الاحماعؾَة والاكذعاذًة واًثلافِةًـست ب لاف من اًس ين  من اًخعوز وهلعة اه

 اًتي ميزث اًخشًة.

ن كاهت  ا بحَر ادذَفت ب زاءهم حول ثـؼصًف مضحوظ وموحس ًِا، وا  وف يمىن تميُز المسًية كهؼِص عمصاني مبً 

ة توضوخ ا وثعوزُا اًخازيخي ؾن اًلصً ، وؿلى اًـمؼوم سواء تعاتـِا الموزفوًوجي وصكلِا الرازجي ب و حتى نموُ

 ثخفق ب زاء اًحاحثن  ؿلى ب ن المسًية هي:


ـس الذجم اًسكاني ؾيصرا مضتركا في نثير من ال زاء اًتي كدَت في  حيز اٍتمصنز اًسكاني واًـمي واًترفَِ  وً

لى حس هحير تن  الصول ؾن تـضِا اًحـغ. و تسوزٍ مذحاٍن ا  ثـصًف المسًية وُ
67

 


ف من حِر حجمِا   ، وهي ب ؿلى مجال ًترنز ومساحتها وؿسذ اًسكان وظصاس المحاني كل ما يخخَف ؾن اًصً

ذازي وس َاسي نلٌ ب نها مجال مٌؼم ومسعص لذَات ال فصاذ ومَىِاتهم، وهي ب ًضا  ال صزاض ومٌعلة حكن ومصنز ا 

حماعؾَة مـلست. هـكاش ًخيؼيماث ا  ا 
68 

ج مساحاث اكذعاذًة ، واس خحساتخخَف ؾيَ من ناحِة اًخحضر واًخوسؽ وتجسًس المصانز الذضرًةنلٌ 

لى ثليراث موزفوًوحِة واهخلال تن  هؼام اًخحضر اًعياؾي وهؼام اٍتمسن  واحماعؾَة اًشيء الطي ًؤذي ا 

فاًخحول الذضريالذضري 
69

لى مجتمؽ ًلَة ؿَََ اًعاتؽ   في ا  ُو اًخحول من مجتمؽ ًلَة ؿَََ اًعاتؽ اًصً

 .الذضري


س خـلٌلاث ب زط لال ب نماظ الذَات واًـميحصنز اًسكان ٍتميزون تعصًلة ٌَحَات واضحة من ذ  ، وحتميز المسًية با 

كذعاذًة وس َاس َة، وجس خزسم الا مكاهَاث والموازذ في  حماعؾَة وا  مذرععة تسزخة ؿاًَة، ثيوغ هحير لمؤسساث ا 

.المسًية بحَر ثحسو وك نها الاث ومكائن في كاًة اًخـلِس
70 


ًـلاكاث اًوذًة تن  اًـلم، اًفن، اًثلافة والصٍن.، وازمز اًخـامي اًوذي واًـلاكاث اًوظَست تن  اًياش 

71
 


و تفضي نثافة تياياتها و تحصكاتها  مصنز اًخحاذلاث و المَخلِاث و مكان ثواخس اًـمي و ملص اًسَعاث 

نما حصنتها و اهسماجها و  ُست اًخجِيزاث وحسُا اًتي حىون المسًية و ا  زثحاظَة عمَلة، وً اًـمصاهَة، تخَق كسزت ا 

ز اًلسيمة و المـالم اًخازيخَة ٌَمسًية اًتي ثـعيها كيمتها الذلِلِة , ُشا بمـنى اًليمة اًتي لا يمىن ب ن ثلاش نثرت ال ثا

بالمـاًير الاكذعاذًة .
72
  

                                                           
جن ظَة ؾحس السَس، تحولاث المجال الذضري ذزاسة حالة مصنز مسًية ب ذزاز ، مشهصت ًيَي صِاذت مريسش ذولة، المس َلة، -الصاوذي لَس -67

 91، ض 5900ير ثلٌَاث حضرًة ، خامـة المس َلة مـِس جس َ

 
68

 -  Maouia saidouni,l’element d’introduction urbaine, casbah Edition.p14 
69

خامـة   -ذاوذي لَس ، جن اًعَة ؾحس السَس " تحولاث المجال الذضري ذزاسة حالة مصنز مسًية ب ذزاز" مشهصت تخصح مريسش ذولة  - 

5900ثلٌَاث حضرًة  المس َلة مـِس جس َير  
70

00،ض5ال زذن ظ-كاًس ؾثمان ب تو ظححة، حلصافِا المسن،ذاز وائي ًعحاؿة و اًًش، ؾلٌن:  -  
71

 -  A.ZUCCHELLE-introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine 1984 – volume2 
p 32   

 23فذحي ب تو ؾَاهة : حلصافِة اًـمصان ض  - 72
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را من اًسِي وسخِاً ثـصًف المسًية هفس اًشيء باًًس حة ٌَصًف فِو مٌعلة حتميز ب ساسًا باًًضاظ  ا 

 ثًذج ؾنها. اًززاؾي واًىثافة الميرفضة خسًا اًتي 

 الا صكاًَة:

ا  ؾصفت مـؼم الصول تحولاث ُامة في ص تى المَاذٍن هدِجة اًخليراث اًس َاس َة والاكذعاذًة واًتي كان ًِا ب ثصُ

و حال تلضنا الدزائص بمـؼم مسنها وكصاُا، فلس  ة اًـسًس من  صِسث المسنالمحاشر ؿلى تلضان اًـالم وُ الدزائصً

 ِجة:اًخحولاث المخـسذت الا تجاُاث  هد 

  اًخحولاث المخـسذت الاتجاُاث هدِجة س َاسة اًخعيَؽ في س يواث اًس حـَياث وػاُصت اًنزوخ اًصًفي

 كان لهلٌ ال ثص اًىدير في جسازغ وثيرت اٍنمو الذضري وثضرم ب حجام المسن وثضاؾف ؿسذ سكانها اٌلظٍن

 كذعاذ اًسوق والا كصاز بحق  اًخحول الدشزي ًخوخَ ومساز اًس َاسة اًـََا ٌَحلاذ بالصدول في هؼام ا 

فِة مـخبرت هدِجة وضـَة اًلاب من اًتي ؿاص تها اًحلاذ ذلال اًـشًة اًسوذاء  المَىِة اًفصذًة وهجصت زً

ًزامِة ثَحَة مذعَحاث اًسكان  فِشٍ اًخحولاث اًسرًـة في ص تى المجالاث افصسُا نمو المجتمؽ وثعوزٍ مؽ ضروزت وا 

 .ؿلى جمَؽ المس خوياث

ؿست تحولاث شمَت اًـسًس من المَاذٍن سواء من حِر اًضكل اًوػائف وحتى اًحًِؼة صِسث مسًية الرصوة 

ثعاًِا تحـضِا اًحـغ هدِجة:  الصاذََة ل حِائها، مؽ ا 

  جساغ زكـتها الذضرًة لى حضرًة ا  فِة ا   وتحوًِا من زً

 ا، اًصواتط اًتي تجمـِا سواء اًـمصاهَة ومسى ؿلاكتها باًخعوزاث اًس َاس َة اًتي ؾصفتها الميع لة ب و كيُر

 وفي ُشا اًعسذ يجة اًخعصق ًِشٍ اًخعوزاث ومسى ثساذَِا في تحول وثعوز اًـمصان.

لى اًخحولاث؟  فما ُو حال مسًية الرصوة؟ ما ُو هوغ اًخحول؟ وماهي اًـوامي وال س حاة اًتي ب ذث ا 

 

 اًِسف من الصزاسة: 

المصاحي المخخَفة ٌَخحولاث وتحسًس مـصفة ب ثص وعمق ُشٍ اًخحولاث مؽ تحََي اًوضؽ اًصاُن واس خزلاض 

لى رلع.  ال س حاة اًتي ب ذث ا 

 

 المنهجَة:

س خـمَت: ؾتمسث ؿلى ب سَوة اًدضرَط واًخحََي ؿلى المس خوى المحلً ٌَمجال بحَر ا   ا 

 . ق رهصي ًخازيخ وضب ت المسًية والمصاحي المخخَفة اًتي مصث بها  المنهج اًخازيخي ؾن ظصً

 ذزاح مـع  المنهج اًكوي من ذلال حعائَة وتَاناث تخسم الموضوغ وباًخالي الرصوح تًذائج ا  َاث كهَة وا 

س خًذاخاث ثؤنس اًخحولاث الذاظلة بمجال الصزاسة ورلع ؿبر فتراث سمٌَة مخخَفة.  وا 

مصحلة اًـمي المَساني هي ال ساش زغم ظـوجتها ٌَخحلق من المـعَاث المخحعي ؿَيها مؽ ثوضَح وثفسير ٌَىثير 

 سيازاث مذىصزت وؿسًست لمخخَف اًَِئاث والمعالح المخواخست بالرصوة. من الدواهة ورلع تـس

نجاس الرصائط وفق جصنامج   " ARC GIS" ا 
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ف بميعلة الصزاسة:  اًخـصً
ُؼ  223.35ثترتؽ مسًية الرصوة ؿلى مساحة 

زثفاؿَ  ؿلى سِي تومصسوق الطي ًخـسى ا 

م والطي ًخوسعَ اًواذي الطي يحمي 529

سمَ، تُنما ثترتؽ تلض ًة الرصوة ؿلى مساحة ا 

الرصوة حاًَا ملص ذائصت وتلضًة ُؼ  55052

ذازيا تاتـة لمسًية كس يعَية و" ثحـس  ب ًضا، ا 

كلم حٌوبا، راث موكؽ  05ؾنها مسافة 

مضكلة همزت وظي تن  ب همَة نبرى  ٍىدسي

اًسِول اًلس يعًَِة وال ظَس اًخلً فِيي 

اًحواتة تن  اًخي واًعحصاء، ثخزََِا ص حىة 

ة والذسًسًة حصتعِا  مـخبرت من اًعصق اًبًر

ق  بمرخَف جهاث اًوظن فوحوذُا ؿلى اًعصً

ساتلا المخجَ حٌوبا نحو مسًية  93اًوظني زقم 

لى اًعحصاء وثفصؿَ  باثية وثسىصت وظولا ا 

ؿلى مس خوى تلضًة ب ولاذ زحمون مضكلا 

ق اًوظني زقم  الطي ٍصتط المسًية تب م  09اًعصً

لى اًحواقي وؿن  اًحَضاء وثخسة مذج  ِا ا 

 الزِوزًة اًخووس َة شركا.

 

 لمحة تازيخَة ؾن وضــب ت مسًٌــة الرؼؼصوة: -0

لى فجص اًخازيخ حسة ما ثوضحَ اًـسًس من المعاذز وال بحاج  ثـوذ وضب ت مسًية الرصوة ا 

لى ما ب نسثَ اًىثير من الذفصياث اًتي وخسث بالميعلة  ضافة ا   اًخازيخَة ا 

لى ًومٌا ُشا، ب همِا الذضازت اًصوماهَة من حِر مصث الرصوة تـست حضازاث حصهت ا ا ا  ثازُ

ذلال اًـن  المخواخست كصة محعة اًسىة الذسًسًة، مصوزا بالذضازت اًفِيَلِة واثاز ب دصى ثسل ؿلى 

لَة بالميعلة اًتي حتمثي في ضرح، ماسٌُُسا المخواخس بالمكان المسمى اًعومـة والطي  الذضازت ال ماسً

لى الممَىة اًيومِس ًة اًتي كاهت ؿاصمتها سيرتاًـوذ ا 
73

. 

ومـنى كلمة الرصوة حسة تـغ المعاذز ُو جمؽ " دصباث " وهي في ال ظي لٍوغ كدائي 

اًشفاش
74

نلٌ جضير ب بحاج ب دصى ب نها كلمة ؾصتَة مض خلة من " دصتة " وثـني اًثلوة.
75

. 

                                                           
 00ض  5990لاظ هوز اًـصوتة: وضـَة اًيلي المصثحط بمسًية الرصوة، خامـة كس يعَية، كلَة ؿَوم ال زط_ م73ِ

74_POS  نجاس مىذة ذزاساث  . 91ض  0333مِلة  BEMموسًية من ا 

 .032الدزء ال ول ض  0335تيروث  -_اًض َخ مدازك المَلً: تازيخ الدزائص75
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ياك من ًـخبر مـياُا مصثحط تب شجاز الرصوة وكاهت موظن كدَلة شرفة   وُ
76

، 

كاهت ؾحازت ؾن ب ثاز دصتة وسكانها كاهوا موسؿن  في ب زياف الميعلة ضمن كصى ومضاتي  0223كدي 

مذـسذت سواء في اًسِول اًـََا ب م ؿلى حواف ال وذًة مثي كدائي تني ًـلوة، السحلً، 

 الصزاًس.....وكيرهم.
 

وضاء مصنز الرصوة تلصاز مَكي في   0223ب وث  95تم ا 

تخسذي الا س خـلٌز  بحَر ب ظححت جسمى بالرصوة ورلع

ظاز دعة اًزوايا  س خعاني في ا  اًفصوسي ب ٍن ب وضب ث كهصنز ا 

ق اًوظني زقم  وثفصؿاثَ اًتي  93اًلائمة ؿلى حافتي اًعصً

لى مساحاث  حىون مـَ سوايا كائمة وتشلع ثلسم المسًية ا 

مصتـة ب و مس خعَلة مس خللة في اًحياءاث اًتي ثفعَِا 

حسو وسط ُشٍ اًحياءاث: ساح ة عمومِة، ثىٌة، اًضوازغ وً

ذازي ًضم ملص اًحلضًة، ب من  سوق ب س حوؾي، مدنى ا 

سي، ذزك.  شرظة، محكوة، معَحة ضرائة، فصغ جصً

 52ب ظححت ملص تلضًة راث ثصرف كامي في و

0253مازش 
77

ة ،  ص تمي ؿلى مًضب ث ؾسىصً بحَر ا 

لى ب جصاح مصاكدة وسؾت ؿبر جمَؽ  واسـة اًيعاق بالا ضافة ا 

 0215َف ؿسذ سكان الميعلة: ت 0255س ية  ب نحاء الميعلة

ن
78

س خعاهَة ن  212، منهم  ب خاهة ًلعيون ضمن مٌاظق ا 

  وٌس خزسمون فيها اًسكان المحََون ك حصاء.

 

 
ُماعماث هحيرت من حِر الا حعائَاث اًخفعَََة فيما يخط اٍنمو اًسكاني واكذصرث  لم تحضى الرصوة با 

حلًٌَة ؾن سكانها بح  ؾعاء لمحة ؿامة وا  ُماعمرا من اًياحِة اًتي ثفِس المس خـمص فلط نلٌ اًحَاناث ؿلى ا  َر كان ا 

ة ب و ٌَروف من المس خـمص.  ب ن اًسكان ال ظََن  لا ًصرحون باًحَاناث اًعحَحة ًلصط يخسم اًثوزت اًخحصٍصً

فِن  حِر  0335تسب  الرصوة في اًخحول واٍنمو اًًس بي مٌش  يجاتَا ثسخة هجصت اًصً صِس سكاهَ نموا ا 

 ب س حاة هشهص منها: ًـست من الميعلة

حدازهم ؿلى اًخجمؽ في المحدضساث اًتي ب كامرا دعَعا لهم -  معازذت المس خـمص ٌَسكان وا 

س ب صحاتَ من ب زاضيهم. -  فلص اًصًف وتجصً

لى المسًية - هخلال من اًصًف ا  فِن  في الا   وحوذ ملصياث في المصنز زقحت اًصً

لى تاحص ب و حصفي ب و ب   - حة ثلَير اًوػَفة من فلاخ ومصبي ماص َة ا  خير ؾيس المس خـمص في المياظق اًلصً

 من المصنز.

                                                           
 .135الجزء الأول ص  1936 بٌروت -_الشٌخ مبارك المٌلً: تارٌخ الجزائر76

77
_Recueil Officiel Des Actes De La Préfecture De CNE 1926 

78
 _Bulletin Du Gouvernement Général 1863 P 103 
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كذصر في اًس يواث ال ولى  تلي الرصوة محافؼا ؿلى ظاتـَ المميز حتى تـس الا س خللال حِر ا 

لى اًخوسؽ  حذلال سىٌاث المـمصٍن اًضاقصت تـس زحَِِم بالا ضافة ا  لى ا  فِن  ا  س خللال ؿلى جسازغ اًصً ًلا 

كذصرث مسًية الرصوة ؿلى هوات ظليرت من   اًسكان الصاذلً الطي تم في اًفصاكاث اًـمصا هَة الموحوذت ب هشاك وا 

ثص زحِي المس خـمص.  اًلسماء وسخِا واًياسحن  من ال زياف ا 

دذَاز مسًية الرصوة ًخىون ب حس ثواتؽ  PUDخاء المخعط اًصئُسي ٌَخـمير  0310س ية  بحَر تم ا 

 ث مرمة.كس يعَية لما حزدص تَ من موكؽ وموضؽ ُامن  وص حىة مواظلا

زثلت الرصوة من خسًس ًخعحح ملص ذائصت تاتؽ ًولاًة كس يعَية  0320وتـس اًخلس يم الا ذازي ًس ية  ا 

جن باذٌس مذا حـَِا ثـصف نموا عمصاهَا مَحوػا فاق  ثضم كل من تلضًة ؿن  ؾحَس، ؿن  سلٌزت، ب ولاذ زحمون وا 

 كل اًخوكـاث .
79وس حة اًخحضر  -5

 : 
ف والذضر ما تن  : اًخعوز اًسكاني تن 90خسول زقم   5992-0355 اًصً

ف % سكان الذضر سكان اًحلضًة اًس يواث  % سكان اًصً

0355 05.509 3.250 22.32 5.503 00.95 

0311 50.399 00.355 19.50 5.332 53.12 

0321 20.005 35.213 10.25 00.253 52.01 

0332 23.303 52.300 15.51 50.212 51.33 

5992 010.911 053.201 31.21 0.539 5.03 

حعاء. :المعسز  الصًوان اًوظني ًلا 

ن المتمـن ٌَجسول زقم   الطي يمثي ثعوز سكان تلضًة الرصوة تن  حضر وزًف نجس  90ا 

  س ية توثيرت مخخَفة من ثـساذ ل دص. 05مصت ذلال  02ثضاؾف ؿسذ اًسكان تب نثر من 

  نخفضت هؼير لى اًخياضر اًواضح بحَر كللٌ ساذث وس حة اًخحضر كللٌ ا  ؼف مؼن مؼصحلة ا  تهؼا وسؼ حة سؼكان اًصً

 ب دصى.

   11-55مصحلة: 

ثحـِا تميزث ُشٍ المصحلة  تخلازة هحير تن  سكان الذضر وسكان اًصًف هدِجة س َاسة اٍتهمُش اًتي ا 

كذصر سكان المسًية في ُشٍ اًفترت ؿلى سكان المحدضساث  المس خـمص لى ال زياف واًلصى حِر ا  ضس الدزائصًن  ا 

لى تلضانهم.اٌلظٍن اس خوًوا ت  ـس الا س خللال ؿلى سىٌاث المـمصٍن اٌلظٍن تم حصحَِِم ا 

   21-11مصحلة: 

فصِسث ُشٍ المصحلة  شا هدِجة ٌَزياذت  ثعوزا شدًـا في وس حة اًسكان الذضر ملازهة مؽ سكان اًصً وُ

ا ؿلى  لى المسًية ًخوفصُ كسام اًض حاة ؿلى اًزواح والا هخلال ا  لى ا  ضافة ا  ا ا  ػصوف مـُض َة اًسكاهَة اًتي تميُز

 ب فضي مؽ ثوفص هحير ًفصض اًـمي.

   32-21مصحلة: 

                                                           
79

ض  5909-5993ًصكط مََىة، اًخنمَة اًحَئِة بمسًية الرصوة، -  49، 50  ،20 ،25 ،23 ،20  
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سذوحت الطي صِسثَ الرصوة فلس  اًخحول المس تمصتـس اًخضرم الطي صِسثَ مسًية كس يعَية ومؽ  ا 

فِن  وىزوخ ذازجي من كس يعَية واًحلضياث المجاوزت. لى المسًية تن  ىزوخ ذاذلً ٌَصً  ػاُصت اًِجصت ا 

  5992-32مصحلة: 

ملازهة بالمصحلة  مصاث 3ب نبر وس حة تحضر ؾصفتها الميعلة حِر ثضاؾفت بحوالي المصحلة حضُت ُشٍ 

شا  وضاء المسًية الدسًست ؿلى مٌجلً باًضاحِة اًلصتَة وملاظـة ماسٌُُسا شركااًساتلة وُ لى ا  واٌَخان  زاحؽ ا 

 .كاهخا مذيفسا هحيرا لمجمي سكان اًولاًة

 : 90صكل زقم 

 5992-0355تن  ثعوز وس حة سكان الذضرما 

 : 95صكل زقم 

ف ماتن    5992-0355ثعوز وس حة سكان اًصً

 : مـالدة المـعَاث من ظصف اًحاحثةالمعسز

ن  ف ؿلى مص المصاحيومٌَ فا  و ما هلاحؼَ من ذلال ال صكال زقم  سكان الذضر كس ثفوق ثضكل واضح ؿلى سكان اًصً وُ

س خًذاح ما ًلً: 95،90  وباًخالي يمىن ا 

  جساغ اًصكـة فِة اًحلضًة من  تحولالذضرًة وا  لى زً مسًيؼة الرؼصوة سؼواء  حضرًة هدِجة ٌَخحولاث اًتي صِستهاا 

 من حِر اًضكل اًوػائف وحتى اًحًِة الصاذََة ل حِائها.
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 اًخحولاث واًخسذلاث ؿلى المجال الرصوبي: -3

ثعاًِا تحـضِا اًحـغ هدِجة اًصواتط اًتي تجمـِا سواء صِسث مسًية الرصوة ؿست تحولاث شمَت اًـسًس من المَاذٍن مؽ ا  
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ة ظحلت فصوسا س َاس تها  ا فخلال اًفترت الا س خـلٌزً اًـمصاهَة ومسى ؿلاكتها باًخعوزاث اًس َاس َة اًتي ؾصفتها الميعلة ب و كيُر

 لمحََن .الراظة والمتمثلة ب ساسا في المحدضساث والا س خلاء ؿلى المساحاث اًززاؾَة مؽ تهمُش كامي ٌَسكان ا

 :تـس الا س خللال  

مؽ اًنزوخ المىثف الطي ؾصفذَ المسًية تـس دصوح المـمصٍن والا سدِلاء ؿلى مساننهم مؽ تياء ب دصى ؿلى الدواهة 

لى قصف ٌَسىن، تلِت  ي الا سعحلاث ا  ف ٌَسكان اًوافسٍن من الدِاث المحَعةوتحوً س خلعاة وثفصً ًِا  الرصوة مصنز ا 

 صاهَة فيما ؿسا:حِر ب نها لم ثـصف ب ي حنمَة عم

ة ٌَمصنز اًلسيم و ةُو اًخحول الذاظي ؿلى مس خوى الدِة اًـَوً وهي  ب وث اًىومِيال ( 59)حي  هخاح اًحياياث اًفوضوً

ة   ؾحازت ب ساسا ؾن َُاكل كعسٍصً

وضائها تخط عموما  اًسىٌاث اًوػَفِة الراظة تـلٌل اًسىة ػِوز تـغ اًحياياث المَِكلة اًتي كامت الصولة با 

ة اًلسيمة وب دصى  ًسًةالذس ة  ذاظة ثسلغ اًخـَيم وثخواخس في الدِة الديوتَة ٌَمسًيةبمحاراث المحعة اًبًر بمحارات المحعة اًبًر

 الدسًست.

   0339-0310مصحلة ما تن : 

 تسب ث في ُشٍ المصحلة ثؼِص تواذز اًخحولاث ذاظة اًـمصاهَة من ذلال مخععاث اًخنمَة حِر تم:

  وضاء حي  المخعط اًصباؾي اًثانيص خاتي مصاخ " ك ول محعة فـََة في مسىن " و  029ا 

   وضاء كل من  تـسٍ المخعط الشاسي ال ولًَب تي هخثق ؾيَ ا  مسىن س ية  0933مسىن تلعاغ  0905الطي ا 

 0355مسىن في هفس اًس ية ب ي بمجموغ  0599مسىن تلعاغ  0300م ونشا  0320مسىن س ية  0903م وحي  0320

 مسىن.

نجاس مخعط زئُسي CNERUكِام مىذة وز اًـمصاني في ُشٍ المصحلة ب ًضا ومن مؤشراث اًخع  0325س ية  با 

وضاء مٌاظق ثوسؽ ؿلى مس خوى كل من تلضًة الرصوة، تلضًة ؿن  سلٌزت وتلضًة ذًسوص مصاذ لا حذوائها اًفائغ من  ًلضي با 

وضاء ب ًضا مٌاظق ظياؾَة بهشٍ اًحلضياث ًخنمَتها وثعوٍ ا.سكان مسًية كس يعَية مؽ ا   صُ

وضاء  تخساءا من س ية نلٌ شمَت ُشٍ اًخوسـاث ب ًضا ا  تمثَت في ثوسؽ  PUDضمن مخعط  0320اًخحعَعاث ا 

لى ثوسـاث حٌوتَة وشركِة: المنى، المياز،اًصياط  ا  ضافة ا  صلٌلي: تحعَط سخِلة، وصلٌلي قصبي: تحعَط توُالي اًـَس ا 

ق اًوظني زقم   الديوتَة تحعَط اًوفاء من الدِة اًشكِة ومن الدِة 93بمحاراث اًعصً

ة ػِوز  حِر فذح المجال  ب ؾعى تسوزٍ وس حة خسًست في اًخحول اًـمصانيفي ُشٍ اًفترت ب ًضا  91/25كاهون اًتركِة اًـلازً

ة لا نجاس تحعَعاث الذَات وماسٌُُسا في الدِة اًضلًٌَة اًشكِة وتحعَط اًِياء في الدِة اًضلًٌَة   ب مام اًوكالة اًـلازً

  ٍنجاساث المخعط الشاسي اًثانيالمصحلة ًخًتهيي ُش نجاس با   م 0323مسىن س ية  0599مسىن تلعاغ  299با 

   0330-0339مصحلة ما تن:  

كذعاذ اًسوق الطي حفزٍ المخعط الشاسي اًثانيما ميز ُشٍ المصحلة ُو   حِر هخج ؾيَ: الصدول في ا 

  خسذ مثي: وكالة ثعوٍص وتحسن  اًسىن  ػِوز فاؿَن  ؾلازًنAADL  ة الذضرًة ٌَتهَئة و نشا اًوكالة اًـلازً

ة   .ALGERFUوجس َير الا حذَاظاث اًـلازً

 ة  5559 مٌح لى:حعة ؾلازً  موسؿة ا 

 سمَت باسم سقَست اًعاُص. 22ب وث  59حٌوة حي  RHPمسىن  529 -

س خكوَت فيما تـس ًَيلي ويحول  0599مسىن من ب ظي  299 - لى  199مسىن في الميعلة الديوتَة ا  مسىن اًحاكِة ا 

 لً مٌجلً.ؿ

 بالميعلة الديوتَة. 0330س ية  EBCمسىن  529و ESTEمسىن  529 -
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 مسىن موجهة ًلعاغ اًترتَة واًخـَيم. 35مسىن و 29 -

 0330مسىن بحي حِني س َساز ب ًضا س ية  002مسىن من ب ظي  59 -

 مؽ ػِوز تحعَعاث ذاظة ب همِا تحعَط سيراوي. -

   5999-0332مصحلة ما تن : 

س خلياء ؾن هؼام المخمؽ  ة ثوافلا مؽ  ععاثالا  لى تخعَط س يوي ٌَحعط اًـلازً تجِت الصولة في ُشٍ المصحلة ا  ا 

لى ثعوزاث الا نجاساث في اًس يواث اًساتلة ومسى وس حة ثعوز الا سكان في الميعلة حِر  تحول اًـمصان في مٌعلة الصزاسة ا 

 تمثَت ب ساسا في: ب نماظ خسًست

 ة نجاس  سىٌاث حصكوً  مسىن. 535كسزث ة  CNEPمن ا 

 ًةا  تسب  بحي س َسي عمص ورلع ؿلى مصاحي حِر: لضاء ؿلى ال حِاء اًلعسٍصً

وضاء  - س خـجالي س ية  099تم ا   0332سىن ثعوزي ا 

 مسىن ثعوزي ؿلى ال شد اًضـَفة 399ثوسًؽ  -

ظاز اًسىن الاحماعؾي المسعم ٌَحياء الطاتي من  529ثوسًؽ  -   AADLكعـة في ا 

س خفاذث الميعلة من  - وضاء واًخـمير س ية حعة ًحياء سىٌاث ثعوز 535ا  ًة مسعمة من ظصف اًحيم اًـالمي ًلا 

 موجهة ٌَتمََم. 0332

 اًخعوز اًـمصاني لمسًية الرصوة

 
   5992-5999مصحلة ما تن : 

 اًخوسؽ في الدِة اًشكِةوالطي اهعة ؿلى  0332ًس ية  PDAUظسوز المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير تـس 

ُؼ( ب ضَفت ًِا  39ُؼ 4  532في ؿسذ سكان مسًية كس يعَية حِر دععت مساحة )ٌَمسًية لا سكان اًفائغ المتزاًس 

 ُؼ مساحة اًخحعَعاث اًشكِة. 032

   5902-5992مصحلة ماتن: 

مٌدانً تحقٌق+  الخروب لبلدٌة العمران مدٌرٌة: المصدر  
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 ٌَمحاني: بحَر شمَت تعفة ذاظة:  اًخحولاث اًـموذًة -0

هخلي حِر ٌَمسًية اًلسيم المصنز - لىRDC  من المس خوى ا   ؿسذ في اًزياذت هدِجة رلع وب نثر وثاني ب ول ظاتق ا 

هلسامرا اًواحست ال شدت ب فصاذ لى ب ذى مذا وا  َِا الا سعحلاث ؾن اًخزلً ا  لى وتحوً  تشلع مليٍرن مخخَفة مس خوياث راث مساهن ا 

لى اًلصمِسًة المسًية مصنز يميز الطي اًلسيم اٍنمط سميدِة تياياث ا   .ومتراظة مذعاولة ا 

 .ٌَمسًية اًوسعى الميعلة يميز ؿسذ ب نبر لصًيا بحَر ًِسما زدعة ظَحاث دصًعة ذلال من وهَمسَ ًؤنسٍ ما وُو

لى ضف ة كاهون ظسوز رلع ا  ة ؿلى اًسكان جهة من ب ًزم الطي 92/02 اًدسوً  فذح اًوكت هفس في مساننهم جسوً

س ًـسل اًلاهون ُشا ب ن بحكن كاهوهَة كير لٍَِا في هي واًتي مساننهم ؿلى مخخَفة ثـسًلاث لا ذذال ب مامرم المجال  ويوٌ

ظصف  من ال ذيرت اًس يواث ُشٍ في ظسزث اًتي والمخيوؿة المخـسذت المخاًفاث سجَخَ ما وُو ؿَََ هي ما ؿلى اًوضـَة

لى ُسم حزئي ب و كلي ٌَحياياث، نلٌ زافلت ُشٍ المخاًفاث من جهة حكازف  اًسَعاث المحََة واًتي ب ذث في ب كَة ال حِان ا 

ة اًلاهوهَة ٌَحياياث سواء لى ثوسـاثَ  اًعَحاث ٌَدسوً عموذيا ب و ب فلِا ولم ًلذصر رلع ؿلى اًًس َج اًلسيم ٌَمسًية تي ثـساٍ ا 

 .باًخحعَعاث في مخخَف مٌاظق المسًية

ة و  ظازاث تجزئة اًحياء اٍتهَئة اًِيسسة المـلٌزً ة اًحياياث الميجزت من ظصف ا  من ذلال ثعفحي ٌَحعاكِة اًوظيَة ًدسوً

لى ماًلً: 5902-5992واًخـمير بالرصوة ٌَفترت   ثوظَت ا 

   ظَة  52باًًس حة ًعَحاث اًِسم هلاحغ ب ن ب نبر ؿسذ سجي بالميعلة اًوسعى وذاظة باًيوات اًلسيمة ٌَمسًية كسزث ة

ؿاذت تيائها تخعاميم  ثَيها الميعلة الديوتَة واًشكِة ذاظة اًسىن اًخعوزي والمسعم ب ٍن ًلوم الملاك بهسم تام ًسىٌاتهم وا 

ظَة وتب كََة الميعلة اًضلًٌَة تحـغ اًخحعَعاث  03ذلة والمخعط اًلاهوني ٌَحي في المصثحة اًثاهَة ة خسًست وفلا لمخعط اًى 

حذَاخاتهم الراظة وؾيس مـصفة اًلصط من اًِسم  ؿاذت ثعميمِا وفلا لطوكِم وا  لومون بهسمرا وا  ب ٍن ٌضتري الملاك ًحياياث وً

ؿ ظَة  15الملسم في اًعَحاث وخسنا ب ن  ظَحاث تلصط ثـََة منزل وظَحن  تلصط ثوس َؽ  1اذت تياء وًسخة : ُسم 4 ا 

ؿاذ تهَئة 4 ثلَير اًواجهة  عموذي ٌَعاتق اًثاني وا 

 
الدِة اًشكِة ورلع لا حذوائها ؿلى ملسمة في  005ظَة لصًيا  353فمن تن   صِاذت المعاتلةفيما يخط  -

ظَة هونها ثضم  13الديوتَة ة ثَيها الميعلة  ب نبر ؿسذ من اًخحعَعاث واًحياياث اًفصذًة الذسًثة

تحعَط اًوفاء ومٌعلة اًًضاظاث ص يهاني ثضير وثب تي تـسُلٌ الميعلذن  الذضرًخن  اًوسعى واًضلًٌَة ة 
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 ظَة ؿلى اًخوالي ًضمِلٌ ب ًضا ًخحعَعاث. 25و 22

ة ذائما الميعلة اًشكِة تحخي المصثحة ال ولىباًًس حة ًعَحاث  - ظاز اًدسوً ظَة  02ة  صِاذت المعاتلة في ا 

 ثَيها الميعلة اًوسعى وتب كََة كل من الميعلذن  اًضلًٌَة والديوتَة.

ثم الميعلة اًضلًٌَة وفي مصثحة  زدعة اًحياء ب نبر ؿسذ ذائما بالميعلة اًشكِة هونها مٌعلة ثوسؽب ما ظَحاث  -

 ر وؿائها اًـلازي.ثاًثة الميعلة اًوسعى جيميا الميعلة الديوتَة فذحخي المصثحة ال ذيرت ًدض حؽ مجاًِا وهفا

ةُيا ب ًضا  - ظاز اًدسوً ظَة ملازهة  39ة  الميعلة اًشكِة في المصثحة ال ولى فيما يخط زدعة اًحياء في ا 

ظَة باًًس حة  00ظَة و 23تحاقي المياظق الذضرًة بحَر ثب تي في مصثحة ثاهَة الميعلة اًوسعى ة 

 لًٌَةٌَميعلة الديوتَة وب ضـف ظَة كاًـاذت فيما يخط الميعلة اًض

تمام ال صلال هلاحغ ب ن نبر ؿسذ سجي ة الميعلة الذضرًة اًوسعىباًًس حة ًعَحاث  -  03ة  زدعة ا 

ظَة وب ذيرا الميعلة  00ظَة وفي مصثحة ثاًثة الميعلة اًضلًٌَة ة  55ثَيها الميعلة الذضرًة اًشكِة ة 

 ظَحاث. 2الديوتَة ة 

 
 اًخحولاث ال فلِة: -5

ة اًـ مصان تحلضًة ثعفحي لصفاحص وسجلاث مسٍصً

المخاًفاث اًـمصاهَة الرصوة مىٌني من مـصفة 

والمخيوؿة المسجلة بالمسًية ذلال اًفترت  اًـسًست

ورلع ؿبر المياظق الذضرًة بحَر  5992-5902

 نجس:

الميعلة اًوسعى تحخي المصثحة ال ولى من حِر 

مخاًفة ثَيها الميعلة  512والطي كسز ة  اًـسذ

مصثحة ثاًثة الميعلة  مخاًفة وفي 095الديوتَة ة 

مخاًفة وفي مصثحة زاتـة الميعلة  15اًشكِة ة 

 مخاًفة.  25اًضلًٌَة ة 

وتخخَف هوغ المخاًفة حسة كل مٌعلة 

زحكابها مذا  حضرًة وكل شخط له قصط مـن  من ا 

لى  تحولاث وثليراث هدِجة اًخـسي ؿلى ب ذى ا 

 هشهص منها: المجال واًفوضى اًياتجة ؾيَ

 َة اًعلاحِةتياء جصدعة مٌته  -

 ذون زدعةب و ُسم تياء  -

 

حترام زدعة اًحياء الملسمة: اًصؤًة المحاشرت، ؿَو اًحياًة، المساحة المحًِة، تياء ؿلى مس خوى الذسًلة،  - ؿسم ا 

نجاس هوافش بالذائط المضترك تن  الدازٍن، تياء مخاًف ٌَمرعط.  ا 

 زمي فضلاث وتلايا ُسم اًحياء -

 سواء ب زط الديران، حؼيرت س َازاث ب و ب زط ملغ ٌلضولة ثـسي ؿلى ب زط كير تاتـة له -

 كم 50    25    0
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حاظة باًس َاح -  ثوس َؽ فوضوي وا 

 جضُِس ثٌُست ذون زدعة -

 تهَئة ذازحِة لمساهن فصذًة وحلٌؾَة ذون زدعة -

نجاس وضم فوضوي فوق مذص ٌَصاخَن  ذون زدعة -  ا 

 كَق مذص ٌَصاخَن  والا س خحوار ؿَََ -

ؿاكة سير اًصاخَن  تـصط ا - ق وا  حذلال اًعصً لة فوضوًةا   ًسَؽ تعصً

سعحي وتهَئة كعـة ب زضَة -  تياء ا 

 س َاح حسًسي مائي ودعير خسا -

 ب صلال تياء مؽ وضؽ تلايا اًِسم فوق اًصظَف اًـمومي -

وث اًس َازاث باًلصة من دزان مائي. - ف سً س خللال مساحة في جضحيم وثفصً  ا 

IV -  المسًيةاًـمََاث اًتي صِستها : 

ثخب ثص مـِا مواكؽ وتًِة المصانز اًصئُس َة ًل وضعة والرسماث، وكس ٌضمي  ثخزش اًخحولاث في المسن ؿست حالاث

اًخحول مواكؽ مخخَفة من المسًية ذاذي المحَط الذضري وفي ُشٍ الذالة ٌسلغ المصنز اًصئُسي هفس اًسَوك 

ىون اًخلير في هفس حسوذ المصنز ذون اًخلير في نمعَ اًخرعَعي.  وٍ

ىن ذاذي هعاق المحَط الذضري ٌَمسًية ورلع نلٌ كس ٌضمي اًخلير ال حِاء المح  َعة بالمصنز في مٌاظق مذفصكة وً

لى تحسن  المجال.  بمرخَف اًخسذلاث واًتي تهسف ا 

 المصنز ال ظلً: -0

  RESTAURATIONحصميم  -0-0

ة وهي عمََة هلعَة  مست وهي حصحىز ؿلى المحافؼة ؿلى المحاني واًيعة راث اًليمة اًخازيخَة والمـلٌزً

ةتـغ اًخجِيزا س. ث الا ذازً  حتمثي في: ملص اًحلضًة، اًشظة، اًبًر

 RENOVATIONعمََة تجسًس  -0-5

ذذاز المصافق ومواظفاث اًيؼافة واًعحة وال من ؿلى المحاني حِر  وهي عمََة زذ الا ؾخحاز من ذلال ا 

كذصر اًخسذي ؿلى   .تـغ المحاني اًفصذًة وال حواصا 

  EXTENTIONاًخوسؽ  -0-3

نجاس مداني خسًست فوق  ماي وظيجة 92مجال فازػ ذاذي اًًس َج اًـمصاني اًلائم مثي ب حِاء  عمََة ا 

ؿاذت اًَِكلة -0-0  RESTRUCTURATION ا 

ة ورلع تدٌؼيم  ب وث 59لذي  لة فوضوً هوهَ من ب كسم ال حِاء بالمسًية ص َس مداشرت تـس الا س خللال تعصً

 ث المخخَفة.الذي وفق مخعط كاهوني معاذق ؿَََ من ظصف اًسَعاث المخخعة وب ًضا جصتعَ اًض حكا

 ال حِاء الذسًثة: -5

 ثوظن  اًـسًس من اًخجِيزاث ذاظة الميعلة الديوتَة -

 ثوسؽ في تـغ الدَوة اًـمصاهَة -
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ُماعم ضئَي بالمساحاث الذصت والرضراء - ؾخحاز ٌَض حكاث المخخَفة مؽ ا  ؿاذت ا   ا 

كاث ذاظة ب ما اًضاحِة اًشكِة ؾصفت ثوسؽ في مٌاظق خسًست مؽ ثوظن  ًخجِيزاث حسًثة ثـحَس اًعص  -

 اًخحعَعاث

ة اًيومِسًة - ؿاذت الا ؾخحاز ٌَلصً  ا 

ؿاذت ثلِيم الصاذلً ٌَمسًية 3.5ثوكِؽ لمحعة مسافصٍن ؿلى مساحة  -  ُؼ في الميعلة الديوتَة مؽ ا 

 زتط اًضاحِة اًشكِة بالدسر الذسًسي ونشا محول اًثاني ب مام المسدضفى -

 ت ؾنها اًوكالةثـميم اًض حكاث المخخَفة وذاظة ؿلى اًخحعَعاث اًتي تخَ -

اًتي مست اًـسًس من ال حِاء ؿبر جمَؽ  Amélioration Urbaineجصامج اًخحسن  الذضري  -

 مجال المسًية.

 جصامج اًخحسن  الذضري بمسًية الرصوة :95خسول زقم 

 ال صلال الميجزت الذي الميعلة الذضرًة

 تهَئة ذازحِة " ظصكاث وب زظفة " مسىن 399 اًضلًٌَة

نازت عمومِة -مساحاث دضراء   ا 

 ثب زُر حضري -ضدف صحي 
 الديوتَة

 مسىن 0599

 مسىن 0599

 تحعَط ماسٌُُسا اًشكِة

ة واًخـمير بالرصوة  المعسز: تجزئة اًحياء، اًِيسسة المـلٌزً

 مسىن 0599تهَئة اًصظَف ضمن جصنامج اًخحسن  الذضري بحي  

 95ظوزت زقم:  90ظوزت زقم:  
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 90ظوزت زقم: 
سددسال اًضاٍيهاث هسىٌاث خاُزت بالميعلة الديوتَة بحي سقَست اًعاُص عمَ   ؿاذ ت  RHPَة ا  ورلع بهسمرا وا 

ؿاهة ماًَة ملسزت ة   19اًحياء في مكانها ًسىٌاث فصذًة حسًثة من ظصف ماًىيها ضمن جصنامج وظني وذعم با 

ة متمثلة في: سدٌاذا ًخساتير وسازً  مََون س يديم ورلع ا 

ؿاهة الصولة لاسددسال  92/90/5903المؤزذة في  995ة المضترنة زقم: اًخـَيمة اًوسازً - المخـَلة بميح ا 

 المساهن الداُزت تلس يعَية، ثُداست ومِلة.

ة المضترنة زقم  - ؿاهة الصولة لاسددسال  55/90/5905المؤزذة في  993اًخـَيمة اًوسازً المخـَلة بميح ا 

 المساهن الداُزت تلس يعَية وثُداست.

ة المضترنة زقم اًخـَيمة اً - ؿاهة الصولة لاسددسال  05/93/5900المؤزذة في  991وسازً المخـَلة بميح ا 

 المساهن الداُزت تلس يعَية، ثُداست ومِلة.

المحسذت عمََة  52/90/5902المؤزد في  22مصاسلة اًس َس وسٍص اًسىن واًـمصان والمسًية زقم:  -

 اسددسال اًضاٍيهاث.

ؿاذت تياء صاٍيهاث  :95ظوزت  اكدي ُسمر  RHPصاٍيهاث :92ظوزت   RHPا 

 ال سلف والدسزان ؿلى صحة سكانها ورلع هؼصا لرعوزت مواذ اًحياء الداُز فيما يخط

 الرلاظة:

لى  ضافة ا   ب نهاكس ػِصث بمسًية الرصوة اًـسًس من اًخحولاث المخخَفة، ورلع تماص َا مؽ المصاحي اًخازيخَة ا 

 ت تحولاث ُامة سواء من حِر اًضكل ب و اًوػائف بحَر:  صِسث حصنة ثـمير واسـة ووضعة خسا وحسز

فِن   ة اًتي ضمت اًصً ة واًـضش اًلعسٍصً ة جنمو تعيء شمي ذاظة ال حِاء اًفوضوً تميزث اًفترت الا س خـلٌزً

اًفازٍن من تعش الا س خـلٌز، تـس الا س خللال تميز مصنز الرصوة باًخوسؽ حول حواهة المصنز اًلسيم، تميز تـسُا 

 ؽ سواء من حِر اًضكل ب و اًوػائف مذا هخج ؾيَ اًـسًس من اًخحولاث.جنمو شدً
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ب ذشث مسًية الرصوة في اًخوسؽ من اًياحِة اًضلًٌَة، اًشكِة والديوتَة حِر ػِصث ب حِاء خسًست مماعٍزت مؽ 

س خثٌاء الدِة اًلصتَة ًوحوذ اًسىة الذسًسًة واًتي ثـخبر ؿائق ٌَخوسؽ، وتعوزت لٍ ن المصنز اًلسيم مؽ ا  لة فا 

 الرصوة ثحسو في حزئن  ُلٌ:

الرصوة اًلسيم: ٍتمثي في المصنز الا س خـلٌزي مخعط ؿلى اٍنمط ال وزوبي بالميعلة اًوسعى والطي يحمي  -

اًسلٌث اًصئُس َة لرعة اًزوايا اًلائمة من حِر اًخيؼيم الصاذلً لا س خزساماث ال زاضي ونشا من حِر 

 ظصاس اًحياء.

تجاُاث اًضلٌل، الديوة واًشق ؿلى هدِجة ال حِاء الدسًست ثـبر ؾن ا - ٍنمو الطي صِسثَ الرصوة با 

 اٍنمو اًسكاني اًسرًؽ الطي ؾصفذَ الميعلة.

واًخحولاث اًسرًـة  والملاحغ ٌَجزئن  ب ن كل منهلٌ ًـبر ؾن فترت سمٌَة تازيخَة مذيزت مذا ًسل ؿلى اًخلَيراث 

 اًتي مست الميعلة حِر هلاحغ:

س ته -  لاك ال زاضي اًفلاحِة اًتي ذذَت اًـمصان هدِجة اٍنمو اًسرًؽ ٌَمسًيةاًخعوز اًىدير في ا 

لى مسًية الرصوة سواءا منها ب و من المياظق  - لى خشة اًسكان ا  جض حؽ المسًية ال م كس يعَية ب ذى ا 

كذعاذًة  مكاهَاث ا   المجاوزت لما ثخوفص ؿَََ من ا 

ة وب ؾَس تياء ا - ذازً س خزساماث ا  لى ا  ًـسًس من المساهن بمواذ حسًثة مثي تحول اًـسًس من المحاني ا 

ة  لى محلاث تجازً الا سميت المسَح واًضالة جنمط عمصاني خسًس ودعط اًعاتق ال زضي لمـؼمِا ا 

لى ازثفاغ ذزخة حصنز ال وضعة والرسماث ًخَحَة مخخَف  وثلَط تشلع ؿسذ الا سعحلاث مذا ب ذى ا 

 حاحِاث اًسكان باًخوسـاث الذسًثة.

 لى وػائف مزذوخة )محلاث باًعاتق اًسفلً وسىٌاث باًعاتق اًـَوي(.تحول اًوػائف اًسىٌَة ا   -

اًخحول الصيملصافي هدِجة اًِجصت الصائمة واًخيللاث المخـسذت بحَر ساهمت مساهمة هحيرت في تخفِغ  -

ف اًفائغ اًسكاني ًِشٍ ال ذيرت نحو ماسٌُُسا  اًضلط ؾن كس يعَية ذاظة، ًُس فلط من حِر ثفصً

في جمَؽ اًيواحي فضمَت الا ذازاث اًىبرى اًتي كاهت ثيفصذ بها ملص اًولاًة مؽ مضازنة كس يعَية 

لى تحول وثعوز اًخجازت بها بما حزدص تَ  ضافة ا  ا ؿلى ؿسذ مرم من المؤسساث اًخـَيمَة واًثلافِة ا  تخوفصُ

ة اًىبرى ومؽ وحوذ ص حىة  ة عمومِة كاًسوق ال س حوؾي ب و ذاظة كالمصانز اًخجازً من لٍـاث تجازً

ن لم هلي ب همِا ؿلى مس خوى ظص  نها ب ظححت من ب هم المسن ا  ق حِست ومحعة مسافصٍن مس خلعحة فا 

لاث ب ضفت ؿَيها حصهَة صاملة  شٍ المؤُ اًشق الدزائصي نلٌ تمثي همزت وظي تن  المياظق ال دصى وُ

 بجمَؽ ملوماث اًخحول، اًخعوز واٍنمو.

وضا - ء مسًيدن  خسًسثن  ؿلى مٌجلً وؿن  سياذت وس حة اًسكان تعوزت ملاحؼة حـَِا جس خفِس من ا 

ة والمحََة  اًيحاش وب ًضا ملاظـة ماسٌُُسا مذا حـَِا محي زؿاًة وؾياًة من كدي اًسَعاث اًوسازً

ؽ الاحماعؾَة، الاكذعاذًة واًثلافِة  .ًخسصن  مخخَف المضازً

 المصاحؽ:

مسًية ب ذزاز ، مشهصت ًيَي صِاذت مريسش جن ظَة ؾحس السَس، تحولاث المجال الذضري ذزاسة حالة مصنز -الصاوذي لَس -1

 91، ض 5900ذولة، المس َلة، مـِس جس َير ثلٌَاث حضرًة ، خامـة المس َلة 

2-  Maouia saidouni,l’element d’introduction urbaine, casbah Edition.p10 
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مشهصت تخصح مريسش ذولة  جن اًعَة ؾحس السَس " تحولاث المجال الذضري ذزاسة حالة مصنز مسًية ب ذزاز" لَس،ذاوذي  -3

 5900خامـة المس َلة مـِس جس َير ثلٌَاث حضرًة   -

 00ض، 5ال زذن ظ-وائي ًعحاؿة واًًش، ؾلٌن زكاًس ؾثمان ب تو ظححة، حلصافِا المسن، ذا  -4

5- .ZUCCHELLE-introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine 
1984 volume2 p 32   

 23ؾَاهة : حلصافِة اًـمصان ض  فذحي ب تو  -6

 00ض  5990مِلاظ هوز اًـصوتة: وضـَة اًيلي المصثحط بمسًية الرصوة، خامـة كس يعَية، كلَة ؿَوم ال زط -7

8- POS  نجاس مىذة ذزاساث  . 91ض  0333مِلة  BEMموسًية من ا 

 .032الدزء ال ول ض  0335تيروث  -اًض َخ مدازك المَلً: تازيخ الدزائص -9

 .032الدزء ال ول ض  0335تيروث  -َلً: تازيخ الدزائصاًض َخ مدازك الم  -10

11- Recueil Officiel Des Actes De La Préfecture De CNE 1926 
12- Bulletin Du Gouvernement Général 1863 P 103 

 20، 23، 25، 20،  50 ،49ض  5909-5993ًصكط مََىة، اًخنمَة اًحَئِة بمسًية الرصوة،  -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 espagnol. Éditions en six langues, (A.) (Nadou, 2011)sous la direction de Josep 
Maria Llop Torné. , (p. 42 et suivantes) libérant les rapports sociaux et susceptible de mieux 
en offrir la diversité. 

- 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 
villes moyennes : entre structuration territoriale et spécificités socio-économiques. 2010. 
halshs-00596204 

- BRAUN C. (1999), " Villes intermédiaires, régions municipales et développement territorial" 
in 

- lettre d'information N° 11 Programme URB-AL -CEE Direction Générale Relations 
Extérieures.2000 

- BOCK, E., & CARRIERE, J. P. (2007). akt. Nadou F.“Le développement des villes intermédiaires 
atlantiques: quel rôle dans la perspective d’une construction polycentrique du territoire 
européen ?». Annales de l’Université d’Oradea, 47-59. 

- KASDALLAH, N. (2013). Dynamiques d'urbanisation des villes intermédiaires au Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie): Effet chef-lieu et perspectives de développement (Doctoral 
dissertation, Université de Cergy Pontoise.) 

- BELHEDI, A. (2007). Les villes intermédiaires en Tunisie. Cahiers du GREMAMO, (19), 55-86. 
- SOUIAH S-A. (dir.), 2007, Villes intermédiaires dans le Monde Arabe, Cahier du GREMAMO, 

n° 19, l'Harmattan, Paris, 195 p. 
- Madani Said, 2012, Mutations urbaines récentes des villes intermédiaires en Algérie: Cas de 

Sétif, Thèse de doctorat d'état en Architecture, Université FERHAT Abbas de Sétif 
- REFERENCES 
- BELHEDI A., 2007, Les villes intermédiaires en Tunisie, Villes intermédiaires dans le Monde 

Arabe, Cahier N° 19 du GREMAMO. 
- BELHEDI, A. (2007). Les villes intermédiaires en Tunisie. Cahiers du GREMAMO, (19), 55-86. 
- BOCK, E., & CARRIERE, J. P. (2007). akt. Nadou F.“Le développement des villes intermédiaires 

atlantiques: quel rôle dans la perspective d’une construction polycentrique du territoire 
européen ?». Annales de l’Université d’Oradea, 47-59. 

- BRAUN C. (1999), " Villes intermédiaires, régions municipales et développement territorial" 
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villes moyennes : entre structuration territoriale et spécificités socio-économiques. 2010. 
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عليرت والمخوسعة في الدزائص; حالة مسًية حاسي ذزاسة ٌَجارتَة الصيملصافِة في المسن اً

 اًصمي ولاًة الاقواظ
 ظَبي ًوسف

(0)
 ظبٍرنسوًس  

(5)
صاذلي لَس صاذلي لَس 

(3)
 

 (0)
كَيم.  خامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا باة   ظاًة ذنخوزاٍ حلصافِا وتهَئة الا 

س الاًىتروني USTHBاًزواز  youceftaibi03@gmail.com اًبًر
 (5)

كَيم ; خامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا باة  ظاًحة ذنخوزاٍ حلصافِا وتهَئة الا 

 USTHBاًزواز
(3)

مخبر  USTHBخامـة ُوازي تومسٍن ٌَـَوم واًخىٌوًوحِا باة اًزواز اًخـَيم اًـالي اس خار

 .اًححر: مسن ب كاًيم والذوكهة المجاًَة

 

 :مَرط  

كَيمي ٌَحلاذ، ثَـة المسن اًعليرت والمخوس عة في الدزائص ذوزا ُاما في اًخنمَة المجاًَة واًخواسن الا 

ة اًتي تحتم  ناَُم ؾن ال همَة الاكذعاذًة ًِا ; وفي ػي اًخيافس َة المجاًَة اًتي ثـصفِا المسن الدزائصً

ا، ب ظحح من اًضروزي اس خللال وحثمن  جمَؽ الموازذ  ؿلى المسن اًعليرت والمخوسعة الروط في قلٌزُ

 .اًعحَـَة واًخشًة من اخي مواهحة اًخعوز الطي امَخَ اًـولمة

,ثـخبر مسًية حاسي اًصمي مثالا ؾن المسن اًعليرت  0320مٌحثلة ؾن اًخلس يم الا ذازي ًس ية 

شا زاحؽ ٌَعحَـة اًعياؾَة ٌَمسًية; فميش اندضاف  ة اًتي ب ظححت اكعاة خشة بامذَاس، وُ الدزائصً

لى ًومٌا ُشا والمسًية ؾحازت ؾن مٌعلة خشة ٌَسكان حلي اًلاس في اًفترت الاس خ ة اًفصوس َة ا  ـلٌزً

دعوظا اًحاحثن  ؾن اًـمي. من ذلال ُشا الملال س يحاول الا خاتة ؿلى اًدساؤل اًصئُسي: ما 

مسى ثب زير اًًضاظ اًعياؾي لمسًية حاسي اًصمي ؿلى اًخحولاث الصيملصافِة بها، وما مسى مواهحة 

َخجِيزاث اًـمومِة ًِشٍ الدارتَة؟اًس َاسة اًوظيَة ًلا س  كان وٌ

خاتة ؿلى ُشٍ اًدساؤلاث اؾتمسنا ؿلى المنهجن  اًخازيخي واًخحََلً وؿلى اسدداهة عمومِة ل   099ًلا 

س من  % من اًسكان 50.2ؾَية )ازباة الاشد( كهعسز ٌَمـَوماث; حِر اػِصث اًيخائج ان اسً

اذمن  من مخخَف تلضياث الاقواظ نحو مسًية هم من ذازح ولاًة ال قواظ في حن  يمثي ؿسذ اًل

% فلط من اًـَية واًتي تمثي اًسكان 01.2% من اًـَية المسزوسة ًخحلى وس حة 50حاسي اًصمي 

الاظََن  لمسًية حاسي اًصمي. اما باًًس حة ًسخة الاهخلال فلس مثي اًـمي اًسخة اًصئُسي 

الى مسًية حاسي اًصمي; حِر ًفضي % من لٍي اًلاذمن  39.59ًلاهخلال الى المسًية تًس حة 

%( ب ي ان اًِجصت ؾحازت ؾن هجصت 15.15كاًحَة اًلاذمن  الى المسًية ؿسم الاس خلصاز نهائَا بها )

 .مؤكذة
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و ما اذى الى  اما باًًس حة ًس َاسة الصولة فلس صكلت الذَلة الاضـف دعوظا في مجال اًسىن وُ

سىن مؽ نهاًة  0599سز ؿسذُا باسًس من ػِوز احزمة من اًسىن اًـضوائي تحَط بالمسًية، ك

 .5900س ية 

اًكللٌث المفذاحِة: المسن اًعليرت، حاسي اًصمي، الدارتَة الاكَيمَة، اًًضاظ اًعياؾي، اًسىن 

  .اًـضوائي

 :ملسمة .1

ف موحس تن  الصول  ًـخبر مفِوم المسن اًعليرت والمخوسعة مفِوما ضحاتَا هوؿا ما، ورلع ًلَاة ثـصً

و ما ٍصحؽ بال ساش لادذلاف مـاًير ثعيَف المسن الى ظليرت او تن  اًح احثن  بخعوظِا، وُ

(; ًضاف 5905ومذوسعة وهحيرت، الا ان مـَاز حجم اًسكان ًـخبر المـَاز الانثر ص َوؿا )ظالح، 

اًََ تـغ المـاًير الداهخِة اًتي ثـتمسُا تـغ الصول ًخعيَف المسن كهـَاز اًوػَفة، الذجم، اًخوسًؽ 

 .الي ونشا مجال اًخب زيرالمج

ثـخبر المسن اًعليرت والمخوسعة راث اهمَة باًلة بحَر يمىنها ان جساهم تعوزت فـالة في تجس َس 

 ( ورلع من ذلال هحح اًِجصت وفم اًضلط ؾن المسن اًىبرى5990استراثَجَة اًخنمَة )الرضيري، 

(Mathur ،1982). 

ؾعاء ال همَ 0355ؾلة اس خللال الدزائص س ية   & Chadli) ة اًلعوى ًخنمَة المسن اًىبرىتم ا 

Hadjiedj, 2003)  اًتي اص تمَت ؿلى اهم مصانز اتخار اًلصاز ونشا مصانز ذَق اًثروت ًترنز

هخاحِة بها، ما ذَق خارتَة نبرى ًِشٍ المسن تجَت في موخاث اًنزوخ  المؤسساث اًعياؾَة والا 

ا ًخوفص ػصوف اًـُش الملائمة ون في واًِجصت نحوُ شا وفصت مٌاظة اًضلي، ُشٍ الدارتَة ذَلت اًصً

اًـسًس من المضاكل الذضرًة اًتي ًعـة حَِا ذون اذزاح المسن اًعليرت والمخوسعة وجزء من ُشا 

 .(Bousmaha, 2014) الذي

,مسًية حاسي اًصمي ثـس من ب هم ال كعاة اًعياؾَة في  0320مٌحثلة ؾن اًخلس يم الا ذازي ًس ية 

اًضرم من اًلاس المخواخس بها والطي اَُِا ان حىون ب حس اهم حلول اًلاس  الدزائص هؼصا ًلاحذَاظي

ة اًفصوس َة  ,(Bisson, 1983)  ؿلى المس خوى اًـالمي فميش اندضاف حلي اًلاس في اًفترت الاس خـلٌزً

لى ًومٌا ُشا والمسًية اًعليرت ؾحازت ؾن مسرخ مفذوخ ٌَخحولاث الذضرًة تعله اًًضاظ اًعياؾي  .ا 

زاسة الصيملصافِة من اهم حواة الصزاسة اًخحََََة ٌَمسًية، لان اًخليراث اًتي ثعصب  ؿلى ثـخبر الص

حصنة ونمو اًسكان ونشا حصهَختها ثـىس تعفة مداشرت اًوضؽ الاكذعاذي والاحماعؾي ٌَميعلة المزاذ 

تلضياث  ذزاس تها. باًًس حة لمسًية حاسي اًصمي فان اٍنمو الصيملصافي ؾصف نموا هحيرا ؿلى ؾىس مـؼم
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اٍن ثضاؾف ؿسذ اًسكان تب زتـة اضـاف  0321وس ية  0311اًولاًة دعوظا في اًفترت تن  س ية 

 .0نلٌ ُو موضح في اًضكل 

من ذلال ُشا الملال س يحاول الا خاتة ؿلى اًدساؤل اًصئُسي: ما مسى ثب زير اًًضاظ اًعياؾي لمسًية 

سكان حاسي اًصمي ؿلى اًخحولاث الصيملصافِة بها، وما مسى مواه  حة اًس َاسة اًوظيَة ًلا 

َخجِيزاث اًـمومِة ًِشٍ الدارتَة؟  وٌ

 5992الى س ية  0355: نمو سكان مسًية حاسي اًصمي في اًفترت من 90صكل زقم

  

 (URBATIA, 2010)  :المعسز

 

 :المـعَاث والمنهجَة .2

 :المـَوماث 1.2

ئج الاحعاء اًـام ٌَسىن باًًس حة ٌَمـَوماث الراظة باًسىن واًسكان فلس اؾتمسنا ؿلى هخا

س ية انجاس ادص احعاء في الدزائص بالا ضافة الى  5992الى كاًة  0355واًسكان في اًفترت من 

ة اًبرمجة ومذاتـة الميزاهَة، نلٌ اؾتمسنا ؿلى ذزاسة  5903ثلسٍصاث اًسكان ًس ية  من ظصف مسٍصً

 0331اسة الاولى س ية ًحلضًة حاسي اًصمي )الصز  PDAU المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير

 ( الميجز من ظصف مصنز الصزاساث والانجاس اًـمصاني وحست الاقواظ5992والمصاحـة س ية 

(URBATIA unité de Laghouat)  

1903 

3133 

11374 

16221 16791 

22593 

1966 1977 1987 1995 1998 2008
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زة اشدت، تم انجاس  099بالا ضافة الى اًخحلِق المَساني شمي ؾَية ذزاسة ؾضوائَة مىوهة من 

شا ًضلٌن فِم الاس ئلة وثلسيم اًخحلِق المَساني ؾن ظصًق الاهخلال تن  اًسىٌا ث )باة تحاة( وُ

لة ثدِح الذعول ؿلى مـَوماث كاملة وموزوكة وتجية  ثوضَحاث في حالة ب ي غموط، ُشٍ اًعصً

 ضَاغ اًـَياث او الذعول ؿلى ؾَياث تسون ذلالة

 :المنهجَة  2.2

مسًية واًخحولاث باًًس حة ٌَمنهجَة فلس اؾتمسنا ؿلى المنهج اًخازيخي من اخي اؿاذت زسم ظوزت ٌَ

الى كاًة ًومٌا ُشا; نلٌ اؾتمسنا ؿلى المنهج اًخحََلً  0325الصيملصافِة اًتي مصث بها في اًفترت من 

لصزاسة ب س حاة ُشا اًخحول اهعلاكا من اًس َاسة اًعياؾَة واًس َاسة اًـمصاهَة اًوظيَة ونشا ثب زيٍر 

صتط ثب زير ثع  .وز كعاغ اًعياؿة في اًخحولاث الصيملصافِةؿلى اٍنمو الصيملصافي الطي صِسثَ المسًية وً

 :ثلسيم موكؽ الصزاسة 3.2

ثلؽ تلضًة حاسي اًصمي في ب كصى حٌوة ولاًة ال قواظ، حلصافِاً، ثلؽ اًحلضًة حاسي اًصمي تن  دط 

ا وتخـساذ  5200شركاً. بمساحة ثلسز ة  59°  3صلٌلًا ودط ظول  39°35ؾصط  ًـ هََومتًرا مصت

 :وسمة. اًحلضًة محسوذت من الدِاث الازتـة ة 55220سكاني ًلسز تؼ 

 من اًضلٌل تلضًتي الريق وجن ناضد جن صِصت 

 من اًشق تلضًة حاسي الصلاؿة 

 من اًلصة تلضًة ؿن  ماضي 

 (من الديوة تلضًتي جصيان واًضاًة )ولاًة قصذاًة 

 : الموكؽ الدلصافي ًحلضًة حاسي اًصمي95صكل 
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(URBATIA, 2010) اس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلىالمعسز: من انج  

 :ؿلى المس خوى الذضري، ثخىون اًحلضًة من زلاج تجمـاث اساس َة

  اًخجمؽ اًصئُسي ًحلضًة حاسي اًصمي -1

كم من  52ؿلى تـس حوالي  90مسًية تََي الدسًست، واًتي ثلؽ ؿلى محوز اًعصًق اًوظني زقم  -2

 اًخجمؽ اًصئُسي

كلم من اًخجمؽ اًصئُسي ؾيس مفترق اًعصق  59تـس  اًخجمؽ اًثاهوي توستَير الطي ًلؽ ؿلى 3

 المؤذي الى ولاًة قصذاًة

 :اًيخائج .3

  :اًِجصت نحو مسًية حاسي اًصمي 1.3
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اٍنمو الصيملصافي لمسًية حاسي اًصمي صِس حزاًسا شدًـا ؿلى مسى المجال اًزمني ٌلضزاسة هدِجة ًـامي 

اء اًوظن من جهة ومن مخخَف تلضياث اًولاًة من اًزياذت اًعحَـَة الا ان هجصت اًسكان من باقي انح

   .جهة ادصى ًـخبر اًسخة اًصئُسي ًِشا اٍنمو نلٌ ُو موضح في الدسول واًضكل اسفله

 : ثوسًؽ ؾَية الصزاسة حسة مكان الاكامة الاظل90ًخسول

من ذازح ولاًة  المجموغ

 الاقواظ

 المسًية الاظََة حاسي اًصمي من ذاذي ولاًة الاقواظ

 اًـسذ 19 20 505 099

099%  50.2%  50%  01.2%  اًًس حة 

 

 المعسز: هخائج اًخحلِق المَساني

 : ثوسًؽ ؾَية الصزاسة حسة مكان الاكامة الاظل93ًصكل 

  

 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق

في اٍنمو اًـام ًسكان  من ذلال تحََي هخائج الاس خخِان ًخضح ًيا الذجم الذلِلي الطي تمثله اًِجصت

% فلط من لٍوغ سكان 01.2مسًية حاسي اًصمي حِر يمثي اًسكان الاظََن  ٌَميعلة وس حة 

المسًية، اًسكان الاظََن  هم في الاظي اًسكان الطٍن امتهيوا زؾي الاقيام في مجال اًحلضًة 

المسًية او ما ًععَح ؿَََ  وباًخالي تخَيهم ؾن المِية الاظََة واهخلالهم الى نمط الذَات المس خلص في

في يمثي ُو الادص ؿامي مرم في الذصنة الصيملصافِة ٌَمسًية  باًنزوخ اًصً

61% 
21% 

18% 

 من خارج ولاٌة الاؼواط

 من داخل ولاٌة الاؼواط

 المدٌنة الاصلٌة حاسً الرمل
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نلٌ يمىٌيا ملاحؼة نمعن  من اًِجصت، اولا هجصت ذاذََة ب ي ذاذي حسوذ اًولاًة حِر يمثي ُشا 

احلٌلي % من 50.2% من سكان المسًية وهجصت ذازحِة حِر يمثي ُش اٍنمط وس حة 50اٍنمط وس حة 

 .سكان المسًية

المـسل المصثفؽ ٌَِجصت نحو مسًية حاسي اًصمي زاحؽ ثضكل زئُسي الى خارتَة اكَيم المسًية 

لاتهم اًـَمَة حِر ان  لرعوظَتها اًعياؾَة وتحوًِا الى كعة خشة ٌََس اًـاملة بادذلاف مؤُ

 .ؿلى ثلعَخَ اًـصط الراض بمياظة اًضلي فاق امكاهَة اًَس اًـاملة المحََة واًولائَة

ًِشا زنزنا في الدزء المخعط ٌَسكان من الاس خخِان ؿلى مـصفة مخخَف دعائط اًِجصت اًتي 

 .صِستها المسًية ونشا اس حابها

  اس حاة اًِجصت الى مسًية حاسي اًصمي 1.1.3

فِم اًـلاكة الذلِلِة تن  هجصت اًسكان من مخخَف انحاء اًوظن الى مسًية  ًخب هَس اًخحََي اًساتق وً

حاسي اًصمي واًًضاظ اًعياؾي بها، قميا تعصخ سؤال ؾن اًسخة وزاء الاهخلال الى مسًية حاسي 

 .اًصمي، هخائج الاخاتة موضحة في الدسول         و اًضكل اسفله

 : ثوسًؽ ؾَية الصزاسة حسة سخة الاهخلال الى مسًية حاسي اًصمي95خسول

 عمي سخة ؿائلً اًؼصوف الامٌَة سخة شخصي المجموغ

 اًـسذ 533 00 93 00 339

099%  0.50%  9.35%  0.50%  39.59%  اًًس حة 

 المعسز: هخائج اًخحلِق المَساني

 : ثوسًؽ ؾَية الصزاسة حسة سخة الاهخلال الى مسًية حاسي اًصمي90صكل 

 

4% 

1% 

4% 

91% 

 سبب شخصً

 الضرؾ الامنٌة

 سبب عائلً

 عمل
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 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق

ة اًصئُسي لاهخلال اًسكان من مخخَف انحاء اًوظن من ذلال تحََي اًيخائج ًخضح ًيا خََا ان اًسخ

% من 39.59نحو مسًية حاسي اًصمي ُو ثوفص مٌاظة اًضلي حِر مثَت ُشٍ اًفئة ما وسخذَ 

لٍوغ اًـَية المس خجوتة، بالا ضافة الى الاس حاة اًـائََة والاس حاة اًضرعَة اٌَخن  صكلخا ما 

% من اًـَية الطٍن اهخلَوا الى 9.35 وس حة % من اًـَية ًكل واحست، بالا ضافة الى0.50وسخذَ 

 .مسًية حاسي اًصمي ثسخة اًؼصوف الامٌَة اًتي صِستها اًحلاذ في فترت اًدسـَياث

هؼصا ًخـسذ الاوضعة و امكاهَاث اًـمي المخاحة في المسًية و ًصتط اًـمي المسخة ٌَِجصت مؽ اًًضاظ 

ـمي له ؿلاكة باًًضاظ اًعياؾي في المسًية، اًعياؾي قميا تعصخ سؤال فصؾي مداشر ؾلٌ ارا كان اً

 .    الاحوتة مذثلة في الدسول   و اًضكل

 : ؿلاكة الاهخلال الى مسًية حاسي اًصمي باًًضاظ اًعياؾي93خسول

 هـم لا المجموغ

 اًـسذ 301 03 339

099%  3.33%  35.91%  اًًس حة 

 المعسز: هخائج اًخحلِق المَساني

 مسًية حاسي اًصمي باًًضاظ اًعياؾي : ؿلاكة الاهخلال الى92صكل

 

 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق

4% 

96% 

 لا

 نعم
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من ذلال هخائج الاس خخِان ًخضح ًيا ان اًًضاظ اًعياؾي في مسًية حاسي اًصمي ُو اًسخة 

 % من ؾَية الصزاسة الطٍن اهخلَوا35.91اًصئُسي ًِجصت اًسكان نحو مسًية حاسي اًصمي بما وسخذَ 

 .الى المسًية لملٌزسة اًًضاظ اًعياؾي

 .% فلس اهخلَوا الى مسًية حاسي اًصمي لملٌزسة وضاظ ادص3.33اما اًحاقي ب ي 

 

 :ثعيَف اًِجصت حسة س ية الاهخلال 2.1.3

ًخحسًس المصاحي اًتي مصث بها هجصت اًسكان من ذاذي اًولاًة وذازجها نحو مسًية حاسي اًصمي 

خ سؤال حول س ية الاهخلال الى المسًية، هخائج الاخاتة مذثلة في الدسول   ذلال مست الصزاسة قميا تعص 

  واًضكل

لى مسًية حاسي اًصمي90خسول  : ثعيَف اًـَية حسة س ية الاهخلال ا 

تـس س ية  المجموغ

5999 

 0330تن  

5999و  

 0320تن  

0339و  

 0310تن  

0329و  

و 0359تن  

0319 

كدي س ية 

0359 

ًـسذا 05 00 20 095 10 005 099  

099%  53%  01.12 52.2%  03.2%  5.12%  00.2%  اًًس حة 

 المعسز: هخائج اًخحلِق المَساني

لى مسًية حاسي اًصمي95صكل  : ثعيَف اًـَية حسة س ية الاهخلال ا 

 

 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق
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ًفئة اًتي اهخلَت الى مسًية من ذلال هخائج الاس خخِان ًخضح ًيا ان اًًسة مذلازتة باس خثٌاء ا

شا زاحؽ بال ساش الى الاهخـاص 53اًتي تمثي  5999حاسي اًصمي تـس س ية  % من حجم اًـَية وُ

الطي ؾصفذَ اسـاز المحصوكاث في ُشٍ اًفترت وباًخالي سياذت مٌاظة اًـمي بالا ضافة الى اًؼصوف 

 .الامٌَة المس خلصت واًتي جضجؽ ؿلى اًخيلي

% من ؾَية الصزاسة وحتمثي اساسا 00.2تمثي  0359الى مسًية حاسي اًصمي كدي اًفئة اًتي اهخلَت 

في اًسكان المحََن  من اًحسو واًصحي الطٍن اس خلصوا تعفة نهائَة في المسًية مؽ اوائي الاندضافاث 

لة حُش اص خلَوا في الاؾلٌل اًـاذًة  اًيفعَة بالميعلة ًوفصت مٌاظة اًضلي ٌََس اًـاملة كير المؤُ

  (Bisson ،1983)  لا ثخعَة مرازاثاًتي

% من حجم اًـَية الا ان ُشٍ اًًس حة 5.12فاًًس حة لا ثخـسى  0319الى  0359اما في اًفترت من 

لا ثـعي ذلالة حلِلِة ؾن وس حة اًِجصت في ثلغ اًفترت ًىون اكَحَة اًـلٌل الطٍن اهخلَوا الى المسًية 

هَة ٌَـمي كدي الاحالة ؿلى اًخلاؿس وباًخالي فان اكَحَة في ثلغ اًفترت ٍىوهون كس كضوا المست اًلاهو 

ُشٍ اًفئة حىون كس حصهت المسًية هدِجة ٍنهاًة ؿلاكة اًـمي. هفس اًخحََي ًيعحق ؿلى اًفئة اًتي 

حِر تمثي ُشٍ اًفئة وس حة  0329الى  0319اهخلَت الى مسًية حاسي اًصمي في اًفترت من 

 .% من ؾَية الصزاسة03.2

% من ؾَية الصزاسة ُشٍ اًًس حة ثـىس الدارتَة 52.2فِيي تمثي  0339الى  0329من  اما اًفترت

  الذلِلِة ًٌَضاظ اًعياؾي الملٌزسة ؿلى حصنة اًسكان

صِسث ثياكط في ؿسذ اًسكان المِاحصٍن الى المسًية حِر جضكل ُشٍ  5999الى  0339في اًفترت 

ن ُشٍ اًفترت ُو الاسمة الامٌَة اًتي صِستها % من لٍوغ اًـَية والمـصوف ؾ01.12اًفئة ما وسخذَ 

 .اًحلاذ واًتي لم حىن جضجؽ ؿلى الذصنة واًخيلي

 :ثعيَف اًِجصت حسة مست الاس خلصاز 2.2.3

ًخب هَس اًخحََي اًساتق ول ذش فىصت ؾن ثس َىوًوحِة اًسكان )اًسكان الاظََون ٌَميعلة والطٍن 

هو ًفىصون في الاس خلصاز نهائَا في اهخلَوا الى المسًية ٌَـمي مـا( قميا تعصخ سؤا را كا  ل حول ما ا 

 .مسًية حاسي اًصمي ام لا، الاحوتة مذثلة في الدسول    واًضكل اسفله
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 : ثعيَف اًـَية حسة كصاز الاس خلصاز اٍنهائي في المسًية92خسول 

 هـم لا المجموغ

 اًـسذ 093 530 099

099%  15.12%  51.52%  اًًس حة 

 

 ائج اًخحلِق المَسانيلمسًية المعسز: هخ

 : ثعيَف اًـَية حسة كصاز الاس خلصاز اٍنهائي في91صكل

 

 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق

% من اًـَية لا ًفىصون في الاس خلصاز نهائَا بمسًية 15.12من ذلال هخائج الاس خخِان ًخضح ًيا ان 

و ما ًؤنس صحة اًخحََي اًساتق ، اما اًفئة اًتي ثفضي الاس خلصاز اٍنهائي بمسًية حاسي اًصمي وُ

% من ؾَية الصزاسة، تجسز الا صازت ان كاًحَة ُشٍ اًفئة هي 51.52حاسي اًصمي فِيي تمثي وس حة 

 .من اًسكان ال ظََن  ٌَميعلة

لاظلاغ  ُشا ما ًؤنس ان نمط اًِجصت الى مسًية حاسي اًصمي ُو مؤكت )هجصت ػصفِة او مؤكذة( وً

الرعوض قميا تعصخ سؤال ٌَفئة اًتي لا ثفضي الاس خلصاز اٍنهائي بمسًية حاسي اًصمي ؾن ب نثر بهشا 

   اًوجهة اًتي ًيوون الاس خلصاز بها، اًيخائج الراظة بهشا اًسؤال مذثلة في الدسول واًضكل اسفله

 

 

73% 

27% 

 لا

 نعم
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 : اًوجهة تـس الاهخلال من مسًية حاسي اًصمي95خسول 

ـوذت الى المسًية الاظََةاً الاهخلال الى مسًية ادصى المجموغ  

 اًـسذ 559 10 530

099%  50.0%  12.59%  اًًس حة 

 

 المعسز: هخائج اًخحلِق المَساني

 : اًوجهة تـس الاهخلال من مسًية حاسي اًصمي92صكل

 

 المعسز: من انجاس اًكاثة بالاؾماعذ ؿلى الدسول اًساتق

َية ًفضَون اًـوذت الى المسًية % من اً ـ12.59من ذلال تحََي اًيخائج ًخوضح ًيا ان وس حة 

% الاهخلال الى وجهة ادصى، ما ًـني اهَ لا ًوخس ب ي ازثحاظ حلِلي 50.0الاظََة تُنما ًفضي 

)الاهماعء( تن  مسًية حاسي اًصمي واًسكان الطٍن اهخلَوا ٌَـُش فيها تي لا ثخـسى هونها مٌعلة ؾحوز 

 .ة الاكامة الاظََةًتم فيها اًـمي والاذذاز ًحياء حِات ب فضي في مسًي

َة ًخحفيز ٍنمو اًسىن اًـضوائي .4  ً  :اًًضاظ اًعياؾي ب

َة و ثوفص مٌاظة اًضلي في  مؽ جصوس مٌعلة حاسي اًصمي نلعة ظياؾي رو اهمَة وظيَة و ذوً

اًشكاث اًحتروًَة بالا ضافة الى اًخلير الاحماعؾي في الميعلة من اًًضاظ اًصؾوي الى اًًضاظ 

من هجصت ٌَسكان من جمَؽ انحاء اًوظن نحو مسًية حاسي اًصمي و نشا  اًعياؾي و ما ظاحدَ

اس خلصاز اًحسو و اًصحي في المسًية اٍن فؼَوا حِات المسًية و اًـمي المس خلص رو الاحص اًثاتت ؿلى 

24% 

76% 

 الانتقال الى مدٌنة اخرى

 العودة الى المدٌنة الاصلٌة
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حِات اًصؾي و اًترحال و هؼصا ٌَؼصوف الامٌَة اًتي صِستها اًحلاذ و ما كاتي كل رلع من س َاسة 

لم ثماعشى مؽ اٍنمو اًسكاني ٌَمسًية )حِر ان كواؿس الذَات ذاظة لمم حىن كافِة اًخـمير اًتي 

ٌَموػفن  فـََا في المؤسساث اًحتروًَة بالا ضافة الى مشوغ واحس لصًوان اًتركِة و اًدس َير 

اًـلازي ( و ثوكف اًخـمير بالمسًية ذَق مٌاذا ملائما ًؼِوز  و نمو اًسىن اًـضوائي الطي مثي 

وسة  ٌَـلٌل و ًسكان الميعلة دعوظا من هم في اهخؼاز اًخوػَف و رلع ًخلََي و الذي الا

و نشا ًسِولة انجاسٍ في ػي وفصت مواذ اًحياء  (Antoine, 1996) اكذعاذ هفلاث اًىصاء و اًخيلي

)مخَفاث اًشكاث اًحتروًَة من ظفائح حسًسًة و ادضاة دعوظا اًتي كاذزث الميعلة( من جهة 

اًس َاساث اًصكاتَة ٌَخـمير في ػي ثـسذ اًعلاحِاث و اًفاؿَن  , و ُو ما هخج و نشا قَاة 

مس خـمصت من اًسىن اًـضوائي تحَط بميعلة اًسىن الذضري الدسًس من اًياحِة اًضلًٌَة و 

 591ًَعي الى  0321سىن س ية  032اًشكِة حِر ازثفؽ ؿسذ ُشٍ اًسىٌاث اًـضوائَة من 

 .(Sofrani & Dubois-Maury, 2019) 5900وادص سىن ا 0599ثم الى   5999س ية 

وتعسوز المصسوم اًخيفِشي تم وضؽ حس لاهدضاز وثوسؽ اًسىٌاث اًـضوائَة ورلع تلصاز ُسم كل 

من ُشا  92اًسىٌاث اًـضوائَة ذاذي مجال اس خىضاف اًلاس بمسًية حاسي اًصمي ظحلا ٌَلٌذت 

 (Bellil) ""تََيالمصسوم اٍن تم حصحِي سكانها الى المسًية الدسًست 

 

 : احزمة اًسىن اًـضوائي في محَط مسًية حاسي اًصمي93صكل 

 

 )5990المعسز: ب زص َف المعالح اًخلٌَة ًحلضًة حاسي اًصمي )س ية 
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 :الراتمة .5

ة اًتي تحتم ؿلى المسن اًعليرت والمخوسعة الروط  في ػي اًخيافس َة المجاًَة اًتي ثـصفِا المسن الدزائصً

ا، ب ظحح من اًضروزي اس خللال وحثمن  جمَؽ الموازذ اًعحَـَة واًخشًة من اخي مواهحة  في قلٌزُ

ة اًتي  اًخعوز الطي امَخَ اًـولمة. حِر ثـخبر مسًية حاسي اًصمي مثالا ؾن المسن اًعليرت الدزائصً

شا زاحؽ ٌَعحَـة اًعياؾَة ٌَمسًية; فميش اندضاف حلي اًلاس في  ب ظححت اكعاة خشة بامذَاس، وُ

لى ًومٌا ُشا والمسًية ؾحازت ؾن مٌعلة خشة ٌَسكان دعوظا  اًفترت ة اًفصوس َة ا  الاس خـلٌزً

س من  % من اًسكان هم من ذازح ولاًة 50.2اًحاحثن  ؾن اًـمي. حِر اػِصث اًيخائج ان اسً

% 50ال قواظ في حن  يمثي ؿسذ اًلاذمن  من مخخَف تلضياث الاقواظ نحو مسًية حاسي اًصمي 

% فلط من اًـَية واًتي تمثي اًسكان الاظََن  لمسًية 01.2سة ًخحلى وس حة من اًـَية المسزو

حاسي اًصمي. اما باًًس حة ًسخة الاهخلال فلس مثي اًـمي اًسخة اًصئُسي ًلاهخلال الى المسًية 

% من لٍي اًلاذمن  الى مسًية حاسي اًصمي; حِر ًفضي كاًحَة اًلاذمن  الى 39.59تًس حة 

 .%( ب ي ان اًِجصت ؾحازت ؾن هجصت مؤكذة15.15ز نهائَا بها )المسًية ؿسم الاس خلصا

و ما اذى الى  اما باًًس حة ًس َاسة الصولة فلس صكلت الذَلة الاضـف دعوظا في مجال اًسىن وُ

س من  سىن مؽ نهاًة  0599ػِوز احزمة من اًسىن اًـضوائي تحَط بالمسًية، كسز ؿسذُا باسً

 .5900س ية
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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 

 

 : مَرط

ُو ظـوتة  من تن  هخائج ػاُصت اًخحضر اًتي صِسُا اًـالم المـاضد ؿامة وذول اًـالم اًثاًر ذاظة

اًخًدؤ تب صكاًِا ووثيرتها. نجس ب ن اًـولمة وثخني مـؼم ذول اًـالم لاكذعاذ اًسوق وذيملصظة اًس َاساث 

اًـمومِة ؿامَن  ب ساس َن  ساُلٌ في اس خحساج وثوػَف فاؿَن  ومذسذَن  ؿست في مساز اًخـمير.مذا 

ش لي حصاحؽ هوغ ما لصوز اًَِئاث اًـمومِة في عمََة اًخـمير وُ ا ما اهـىس سَحا ؿلى وثيرت ب ذى ا 
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َية الصًيامِة  اًخنمَة في المسن المخوسعة واًعليرت ذاظة. من خاهة ب دص ب ضحت ُشٍ المسن زُ

لى المسن  ٍيها،فٌجس ب ن ال همَة الذضرًة ٌَمسًية باًًس حة ا  الذضرًة ٌَض حىة الذضرًة اًتي ثًتمي ا 

  .عوزُاال دصى اًتي جضكل مـِا هؼاما حضريا جضكل كِسًا كويًا ؿلى ث

ثـخبر الدزائص من تن  ذول اًـالم اًثاًر اًتي ثـاني من ػاُصت اًخحضر اًسرًؽ واًلير الميخؼم، حِر 

ر نجس ب ن حوالي  ٍتميز بهيمية المسن اًىبرى ذاظة اًساحََة منها ؿلى اًض حىة الذضرًة اًوظيَة، ا 

الذسوذًة من ب هم %من اًلعص اًوظني. وثـس المياظق   09% من سكانها ٍتمصنزون في حسوذ 29

لاث ظحَـَة، اكذعاذًة بالا ضافة  ة ضئَلة خسا باؾخحاز ما حزدص تَ من مؤُ المياظق راث وثيرت  حنموً

لى موكـِا الاستراثَجي)حسوذي(  .ا 

ؿاذت ثواسن اًيؼام الذضري اًوظني اؾتمسث الدزائص من ذلال   ب مام ُشٍ الا صكاًَة ومن اخي ا 

كَيمَة  حصاءاث، من تُنها ثوحَِ محوز اًخـمير ٌَِضاة اًـََا  5939المخعط اًوظني ٌَتهَئة الا  ؿست ا 

والمياظق الديوتَة اًتي حصنز ب نبر ؿسذ من المسن اًعليرت والمخوسعة، واًتي كس حىون الذي اًياحؽ 

ٌَخرفِف من اًخضرم الذضري الطي ثـاني مٌَ المسن اًىبرى المخواخست في قمة اًدسَسي اًِصمي ب مام 

ت الصولة ب همَة باًلة ٌَمياظق الذسوذًة باس خحساج مخععاث المياظق الذضرًة ا ل دصى. نلٌ ب وً

  .اٍتهَئة الراظة بهشٍ المياظق

كَيم ولاًة سوق ب ُصاش من تن  المياظق الذسوذًة اًتي ثـاني من زهوذ اكذعاذي زغم ما حزدص  ًـس ا 

مكاهَاث ظحَـَة، اكذعاذًة وتازيخَة، نلٌ ثـاني من ُضاصة هؼامرا ا لذضري الطي ًدضكل تَ من ا 

وتجمـن  حضرًن  مذوسعن   (ACLW) من مسًية واحست من حجم اًخجمـاث الذضرًة اًىبرى

شا من لٍوغ   .تلضًة 55وتجمـن  ص حَ حضرًن ، وُ

لى جسََط اًضوء ؿلى ذوز المسن اًعليرت والمخوسعة في احزان اًض حىة   يهسف ُشا اًححر ا 

شا بمصاحـة ب   همَة اًس َاساث اًـمومِة ٌَخنمَة في تحلِق ُشا المحخلى. الذضرًة ًولاًة سوق ب ُصاش وُ

ؿاذت ثواسن  كَيمَة من اخي ا  ة اسدشافِة وفق مداذئ اًخنمَة الا  لى وضؽ دعة حنموً نلٌ وسـى ا 

ة وذوزُا في  لى رلع اثحـيا منهجَة بحر تحََََة ٌَبرامج اًخنموً اًض حىة الذضرًة ٌَولاًة. ٌَوظول ا 

 .خواسهةمساز اًخنمَة الا كَيمَة الم 

 .المخوسعة  ، اًخواسن المجالي، اًخنمَة الا كَيمَة ، المياظق الذسوذًة-كللٌث ذلاًَة: المسن اًعليرت

  : المــــلسمة

ؾصفت اًض حىة الذضرًة في الدزائص ذلال اًفتراث ال ذيرت ثليراث عمَلة، فدـس الاس خللال  -

كذعاذًة والاحماعؾَة اًتي ؾصفتها ثعوزث وضـَة اًض حىة الذضرًة ثضكل شدًؽ هدِجة ٌَخحولاث الا

لى جصوس فوازق تن  المس خوياث المخخَفة ٌَض حىة الذضرًة تن  مٌاظق اًوظن ونشلع  اًحلاذ مذا ب ذى ا 

 .ؿلى مس خوى اًـُش باًًس حة ٌَسكان
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حساج حصهَة خسًست كان هخاجها حصك اًسكان ًلصاهم، وثوجهِم  - ُشٍ اًؼصوف ساؿسث ؿلى ا 

ًىبرى، اًتي ب ؾعتها جصامج اًخنمَة كل ال همَة، مؽ تهمُش اًخجمـاث نحو اًخجمـاث اًسكاهَة ا

ياُا ثـاني مؼاُص اًخزَف وؿسم الاوسجام في قَاة وحوذ  اًسكاهَة المخوسعة واًعلصى، تازنة ا 

 .زؤًة واضحة لصوز ُشٍ اًخجمـاث في جصامج تخعَط وثيؼيم المجال

اٍتهمُش المجالي باهدضاز ػاُصت  ، وؼاُصتب فصسث اًخجمـاث اًىبرى، ؿست ػواُص سَحَة -

ا واًخحكن في مجاًِا. وباًخالي دِة  لى ظـوتة هحيرت في جس َيُر ة ؿبر مجاًِا، مذا ب ذى ا  ال حِاء اًلعسٍصً

ؿاذت اًخواسن في اًض حىة اًـمصاهَة. من ُشا الميعَق كان  ستراثَجَة نفِلة با  يجاذ ا  ب مال المخععن  في ا 

ؿاذت اًيؼص في س َ اساتها اًـمصاهَة وثيؼيم المجال، ورلع بالاُماعم بالمسن المخوسعة ًزاما ؿلى الصولة ا 

ستراثَجَة ٌَتهَئة اًـمصاهَة، وهصذ فـي عملً تلَة  َة ًضحط وثوحَِ اٍنمو الذضري، وكا  واًعليرت كً 

اًخلََط من ػاُصت اٍتمصنز اًـمصاني لمخخَف اًخجِيزاث ًعالح المسن اًىبرى، حِر ب ن اًـياًة بالمسن 

فاذتها بمرخَف المًضب ث المخوسعة  .واًعليرت واًتي جضكل اًفئة اًلاًحة ٌََِكل الذضري الدزائصي، وا 

  : مكاهة المسن اًعليرت والمخوسعة في حصنة اًخحضر -1

 : المسن اًعليرت والمخوسعة  -1-1

ف المسن اًعليرت  - ًُس ُياك اثفاق تن  الذىوماث، ب و اًحاحثن ، فيما ًخـَق تخـصً

ف ُشٍ المسن، وذاظة ؿلى المس خوى الصولي والمخوسعة، ب و   .حتى في ب سَوة ثـصً

را كان المسًول اًوػَفي ًِا مذلازة، فا ن المسًول الذجمي مخخَف تماما، حِر ب ن ُشا  - ا 

ال ذير ًـتمس بال ساش ؿلى ؿامي الذجم اًسكاني، الطي تحسذ ؿلى ب ساسَ المسًية المخوسعة، فكللٌ 

زثفـت ؾخحاث تحسًس الذجم. ونيدِجة لطلع، فا ن مفِوم المسًية كان ؿسذ اًسكان هحيرا، كللٌ ا  

حلٌلا ؿلى اًـياضد  لى مـاًير اًخلُِس بالمسًوًن :الذجمي واًوػَفي مـا، بالاؾماعذ ا  المخوسعة، يجصنا ا 

الصيملصافِة واًثلافِة والاكذعاذي والصوز المجالي في اًـسًس من الصول.فِشا المسًول ًوحسٍ لا ٍىفي 

لى الاُماعم ب ًضا بالمسًول ًخحسًس مف  ِوم المسًية المخوسعة في المياظق اًـمصاهَة في اًـالم، مذا ب ذى تيا ا 

اًوػَفي، الطي ًـتمس بال ساش ؿلى ظحَـة ال وضعة الاكذعاذًة، والرعائط اًـمصاهَة واًصثحة في 

 .اًسلم الا ذازي ومس خوى اًخب ظير المجالي ٌَمسًية المخوسعة

ن المسن اًعليرت و  - المخوسعة، هي لٍـاث ًىثير من ال وضعة الاحماعؾَة وهلاظ الاثعال ا 

لى الصوز الاكذعاذي اًواضح الطي ثؤذًَ ٌَسوق ،  فِة اًلصًحة منها ، فدالا ضافة ا  الراظة بالمياظق اًصً

س خزسمون ذسماتها  كَيمِا اًـمصاني وٌ نها ثؤذى ب ًضا ذوزاً احماعؾَاً مرلًٌ، حِر ًَخلي سكان ا  فا 

 .الاحماعؾَة
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  :مفِوم المسن اًعليرت والمخوسعة في الدزائص -1-2

ن مفِوم المسن المخوسعة ٍصحىز ؿلى تحََي اًِيرازهَة اًوػَفِة ٌَمسن، وؿلى تحسًس مصنز  - ا 

لى  اًثلي اًوػَفي، و ب ًضا ب ن اًوػائف ال ساس َة ثخجاوس حسوذ المسًية راتها، وتمخس ا 

 .المصانز ال دصى وال زياف المجاوزت

ن المسن المخوسعة يحسذُا تن  ففي الد - لى  299999اهة الصيملصافي، فا  وسمة،  599999ا 

هَ ٍصنز تحََله ؿلى ب هواغ  وهي راث نمط حضري كامي. وب ما في الداهة اًوػَفي، فا 

اًوػائف والمصافق الرسمِة الملسمة، وؿسذ المًضب ث اًعياؾَة حِر يحسذ ؿسذ اًوػائف 

الا ذازي هونها  -ازش ذوزا كِاذيا ؿلى اًعـَس وػَفة وهي تم 599-29الذضرًة بها تن  

 "ؿاصمة ولاًة ب و مصنز ذائصت "لَس اًِاذي اًـصوق

 

ؿسذ اًوػائف  فئاث المسن

 اًخجازًة

 مذوسط ؿسذ اًسكان ؿسذ المؤسساث

 33222 332 39-15 المسن اًعلصى

 35305 3099 39 المسن المخوسعة

 030052 0025 30 اًىبرى المسن

 

كَيمَة ذوز المسن -2   : اًعليرت والمخوسعة في اًخنمَة الا 

نجاس  - ٍصى اًـَلٌء واًحاحثن  ب ن المسن اًعليرت والمخوسعة يمىن ب ن جسِم تعوزت فـالة في ا 

كَيمَة ، ففي اًس حـًَِاث من اًلصن اًـشٍن ب ذشث تلضان ؿسًست  استراثَجَاث اًخنمَة الا 

كَيمَة ك ذات ًخحلِق ثوس ًؽ ؿاذل ٌَموازذ، ًخضمن ثيفِش جصنامج ًخوظن  باستراثَجَاث اًخنمَة الا 

لاث المحََة نلٌ كَعت  لى ؿسم الاس خـاهة بالمؤُ اًسكان وال وضعة في المياظق المخخَفة اًتي ب ذث ا 

كَيمَة ، من ذلال ثسؾيم ذوز المسن اًعليرت والمخوسعة، وفق  ة ٌَخنمَة الا  من ال ُساف اًيؼصً

ـني ثسؾيم ذوز  المسن اًعليرت والمخوسعة الذجم ب ذائها زلاج وػائف اًخسزح اًِصمي ٌَمسن. وً

 : جىفاءت حِست وهي

ة، و وش فوائس اًخنمَة في  - ب   حنمَة ُشٍ المسن في حس راتها تمثي ثعحَلا عمََا لمحسب  اًلامصنزً

ا  .المياظق اًواكـة ضمن هعاق ثب زيُر

 .حذفاع ثسواؿس سكانهاثـزٍز اًلسزاث الصاذََة ٌَمسن اًعليرت والمخوسعة وتمىِنها من الا  - ة

لى المسن  - ث ٍيها من اًصًف ، بما يخفف حست اًِجصت المخخاًَة من ال زياف ا  خشة اًسكان ا 

ُساز اًوػَفة  في ،سياذت وس حة اًخحضر، وا  ِا سَحَاث لاس يما سياذت وثيرت اًنزوخ اًصً اًىبرى وً
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يدن  ؾن ذوز المسن اًعليرت اًفلاحِة .وكس كام مصنز ال مد المخحست ٌَخنمَة بمشوغ بحثي لمست س  

والمخوسعة الذجم في اًخنمَة اًوظيَة ،حِر وزذ في مشهصت المشوغ ما هعَ " ب ن المسن اًعليرت 

ىن هؼصاً لانخفاط  لى المسن ، وً والمخوسعة لصيها اًلسزت ؿلى اسدِـاة حزء من اًِجصت الا حلًٌَة ا 

، وب وضعة ب دصى، ثحلى ال مال محسوذت حجم الاسدثمازاث اًوظيَة فيها من مصافق، وذسماث، وظياؿة

وسخِاً حِال كسزت المسن اًعليرت والمخوسعة ؿلى تخفِف اًضلوظ اًسكاهَة ؾن كاُي المسن اًىبرى، 

  "في اًـسًس من اًحلضان اًيامِة

كَيمي واًوظني -3  : ذوز اًـمََاث الاكذعاذًة ، اًخازيخَة والدلصافِة في ثيؼيم اًفضاء الا 

ت والمخوسعة مصانز ٌَزسماث اًـامة والراظة، فضلًا ؾن الرسماث المحََة ثـخبر المسن اًعلير 

هخاح المـصفي والاتخكاز واًحًِة اًخحخَة. وكاًحا ما ثَـة ذوزا محوزيا في  كَيمَة، وجساهم في الا  والا 

نها جضكل اًيوات ال ساس َة ٌَمياظق الذضرًة، وثضفي اًعاتؽ وتميٍز  الاكذعاذياث الا كَيمَة؛ حِر ا 

لى كَيمَة ا   .ب هم المياػص اًعحَـَة الا 

في الملِاش اًخشي، وظلاحِة  مذوسعة الذجمحتمثي الملامح اًـامة ٌَمسن اًعليرت، ولا س يما،

اًـُش، واًـُش المضترك في ب حِائها، واًعاتؽ اًخازيخي بها في هواخ نثيرت،و جضكل المثي ال ؿلى 

فِن  ٌَـمصان المس خسام. وب ن من اًضروزي حنمَة المسن اًعل يرت والمخوسعة ًخجية هجصت اًسكان اًصً

 .والانجصاف في المياظق الذضرًة،اًتي لا قنى ؾنها ٌَخنمَة الا كَيمَة المخواسهة، وتماسم واس خسامة المسن

 : مكاهة المسن اًعليرت والمخوسعة في اًيؼم الذضرًة وثيؼيم اًفضاء الاكَيمي -4

من تحيز في اًخوسًؽ المكاني ٌَخنمَة ًعالح اًـواصم ورلع  ثـانى نثير من الصول وذاظة في اًـالم اًيامي

ة اًضسًست ، ولطلع فا ن اجساغ فجوت اًخنمَة ًدٌاسة مؽ موكؽ اًخجمؽ  ثسخة هؼمِا راث المصنزً

اًـمصاني في اًسلم الذضري، بحَر ثيال المسن ال ظلص حجلٌ حعة ب كي من ثماز اًخنمَة .ولاتس من 

ذزاك حلِلة ب ن اًخكامي المكا ة حَلاث الاكذعاذا  نمو من ذلال ثلوً  .ني ٍزذاذ وٍ

ن تحََي اًخنمَة المكاهَة ًـتمس  ب ساساً ؿلى فصضَة ثـخبر ب ن المكان ًؤثص في اًـمََاث ال ساس َة اًتي  ا 

تجصى في المجتمؽ ، نلٌ ثـخبر اهـكاساً ًِا . فِشٍ اًـمََاث: كاًِجصت، واًخوسؽ اًـمصاني، واًخعيَؽ، 

ا، ثفترط وحوذ  لذن وكيُر   : تـس مكاني تعصً

ب ولًا: ل نها تحسذ المكان، فِيي جضكل َُكل اًخفاؿي الا وساني في المكان، من ذلال ص حكاث  -

ذازيا وحضازيا وثوسًؽ اًسَعة اًس َاس َة وثعوز اكذعاذ المكان  .اًيلي ونمو المسن ا 

ددَوز تواسعة الا ظاز المكاني اًلائم - .) كاتوص ؾحس من ناحِة ب دصى، فب ن ثيؼيمِا المكاني ًخب ثص وً

 .)الدزائص-اٌَعَف كسم اٍتهَئة اًـمصاهَة خامـة مٌخوزي كس يعَية 

 

صاش( -5  : الا مكاهَاث اًعحَـَة ،اًخشًة والاكذعاذًة اًتي حزدص بها الميعلة )ولاًة سوق بُ 

  : الا مكاهَاث اًعــــحَـَة 5-1
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ا : : ثلؽ ولاًة سوق ب ُصاش في ب كصى صلٌل شرق اًحالمؼؼؼؼؼؼؼؼوكؽ  5-1-1 لاذ ، وثلعي مساحة كسزُ

  : ُىذاز. ًلذصر ؿلى 032.352هََومتر مصتؽ ، ب و  0323.52

 .في اًضلٌل : كصة ولاًتي اًعازف وكالمة -

 . قصبا : ولاًة ب م اًحواقي -

 .الديوة : ولاًة ثخسة -

 .هََومتر 22شركا: من ثووس اًتي جضترك مـِا في شرًط حسوذي تعول  -

لى  55هي موظن  0320اًولاًة اًياتجة ؾن ثلس يم ُشٍ  :الا ذازي المؼؼؼوكؽ  5-1-2 تلضًة ملسمة ا 

 .ذوائص 09

المؼؼؼؼؼوكؽ الدلصافي : الموكؽ الدلصافي ٌَمسًية : ثلؽ مسًية سوق ب ُصاش ) ملص ولاًة سوق  5-1-3

ب ُصاش( في مٌرفغ تحَط تَ الدحال المىسوت باًلاباث من كل ، جهة ب همِا حدال تني ظالح و ولاذ 

 .ُىذاز 0209ِا واذ مجصذت , ؿلى مساحة ثلسز ة :مومن  يخترك 

تحخي مسًية سوق ب ُصاش موكـا مرلٌ هونها ملص اًولاًة و تمصنز مخخَف اًخجِيزاث وال وضعة ؿلى 

ق مخخَف اًعصق اًوظيَة  مس خواُا, نلٌ ثَـة ذوز همزت وظي مؽ المسن واًولاياث المجاوزت ؾن ظصً

 .20عصًق اًوظني , ا03ًواًولائَة ب همِا اًعصًق اًوظني 

 

  : الا مكاهَاث اًدؼؼؼؼؼؼشًة  5-2

 : اًسكاهَةاًىثافة  5-2-1

ًـتمس اًخوسًؽ المكاني ٌَسكان ثضكل ب ساسي ؿلى مكان اًـمي وذزخة ثعوز اًيلي. ٍىضف فحط 

 .ثوسًؽ اًسكان حسة اًحلضًة ؾن ثوسًؽ كير مذكافئ ٌَلاًة
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لى نثافاث صسًست اًخحاٍن ثتراوخ تن  ب ذى اًخوسًؽ كير المخكافئ ٌَسكان ؿلى ب زاضي اًولا  05ًة ا 

وسمة ًكل هََومتر مصتؽ ؿلى مس خوى المسًية  3053وسمة ًكل هََومتر مصتؽ في سافي اًوذيان و 

 .وؿاصمة اًولاًة

 .وسمة ًكل هََومتر مصتؽ 090ًحَف مذوسط نثافة اًولاًة  

حة ثضكل ؿام )حاًًَ  ا ب ؿلى كََلًا( من المـسلاث جضِس ولاًة سوق ب ُصاش ثليراث ذيموقصافِة كصً

ة  ىن يجة ثـزٍز ُشا اًخواسن من اًياحِة الصيموقصافِة ، نلٌ جضِس وحوذ ب كعاة حنموً اًوظيَة ،وً

ق تن  مٌاظق اًولاًة وثوسًؽ كير ؿاذل  يمىن ب ن حىون بمثاتة ذعم ٌَولاًة.فيما ًلاخ ب ن ُياك  ثفصً

  نٌَسكا

 

 حلضياثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بر اً ؼؼؼؼؼؼكاهَة ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼثافاث اًسؼؼؼؼؼؼؼؼ سجَي اًى ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث  
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40% 

53% 

7% 

 الفئات العمرٌة  

0-19 20-59  فما فوق  60

ة5-2-2   : اًفئاث اًـمصً

ة ٌَسكان نجس ب ن سكان اًولاًة مجتمؽ فتي  هوؿا ما ًىن ثوسًـة كير  من ذلال ثوسًؽ اًفئاث اًـمصً

ر نجس اًحلضياث اًتي تحخوي ؿلى وس حة ب نبر ٌَض حاة ، ب دصى ؿلى  مذواسن وؿاذل تن  اًحلضياث ا 

 َض َودوس حة ب نثر ٌ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : الاكــــخعاذًةالا مكاهَاث  5-3

  : ال وضعة اًعياؾَة 5-3-1

كَيمي : ًَـة كعاغ اًعياؿة ذوز مرم في عمََة اًخنمَة لما ًوفصٍ من مٌاظة  - ب   ؿلى المس خوى الا 

هخاحِة وثوسغ حسة اًلعاؿن  )اًـام والراض( فـلى مس خوى الميعلة اًضلًٌَة  صلي ووحساث ا 

لى حس ما. لا ٍزال اًشكِة م ن اًحلاذ، جس خفِس ولاًة سوق ب ُصاش من كاؿست ظياؾَة مذواضـة ا 

ًَا، حِر كان يمثي في ؿام  بالمئة فلط من اًلوى اًـاملة  3.3 5992اًًضاظ اًعياؾي وضاظًا ُامض 

 .في اًلعاغ في مٌعلة اًضلٌل اًشقي تب كهَِا

المؤسساث اًعياؾَة ًؤنس  ؿلاوت ؿلى رلع ، فا ن ثعيَف ولاياث الميعلة حسة نثافة

الاس خلعاة اًىدير في المسًيدن  اًىديرثن  ، كس يعَية وؾياتة. حتمخؽ ولاًة سوق ب ُصاش ، مثي 

شرنة ظياؾَة ًكل  11اًولاياث الشس ال دصى ، جىثافة ظياؾَة ب كي من المخوسط اًوظني )

 .(5992ساهن ، في  099.999

٪ فلط من 0.55ة ، يمثي اًلعاغ اًعياؾي ؿلى المس خوى المحلً : ؿلى مس خوى اًولاً - ة

لى ُشا اًضـف من حِر الموػفن  ، ُياك ثوسًؽ كير مذكافئ ًٌَس َج  حلٌلي اًوػائف. بالا ضافة ا  ا 

ا ، فلط حول اًخجمـاث اًىديرت وؿلى ظول مذصاث اًيلي  ًـ اًعياؾي تلسز ما ًؼي اًترنيز مصثف

 .اًىديرت
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ؿاملًا ،  000ال كشًة اًززاؾَة ، الطي ًضم  من حِر ثعيَف ال وضعة اًعياؾَة ، يحخي فصغ

َََ ؾن نثة المواذ اًىيمَائَة  اًحلاسدِىِة والمًسوخاث ، حِر ًـمي ؿلى  -المصثحة ال ولى ، وً

 .موػفًا 032ؿاملًا و  325اًخوالي 

ًَا ٌضمي فصوؿاً مخخَفة من  - ج اًلاؿست اًعياؾَة المصهحة تمخلغ ولاًة سوق ب ُصاش وس َجًا ظياؾ

  ظ: اًعياؿاث اًلشائَة واًىيماوياث )الصُاناث( وال وزاق ومواذ اًحياء واًيجازتاًًضا

حلًٌَة ثحَف  05ثضم الا مكاناث اًعياؾَة ٌَولاًة  هخاحِة ثوػف كوت ؿاملة ا  شخعًا.من  0305شرنة ا 

حِر الموكؽ، ًترنزون ثضكل ب ساسي ؿلى مس خوى ال كعاة اًصئُس َة ٌَولاًة: سوق ب ُصاش 

 :وص.وبحسة اًلعاؿاث اًلاهوهَة ثخوسغ ُشٍ الا مكاناث ؿلى اًيحو اًخاليوسسزاثة ومساوز

 :اًشكاث اًعياؾَة في اًلعاغ اًـام -ب  

لى  220مؤسسة ؿامة ثلؽ في سوق ب ُصاش ؛ ًوػفون  95تحخوي اًولاًة ؿلى  شخعًا ملسمن  ا 

 . اًىيمَاء والمًسوخاث -فصؾي اًًضاظ 

 : اًعياؾَةشركاث اًلعاغ الراض  -6

شخعًا ، ًـمَون ثضكل ب ساسي في  152شرنة في اًلعاغ الراض. ثوػف ما لٍوؿَ  00ُياك 

 .ظياؿة المواذ اًلشائَة

 .ًوضح الدسول اًخالي الرعائط اًصئُس َة ًِشٍ اًوحساث اًعياؾَة

 

 

 ًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعاغ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـام 

هخاح ال ذاء  المؤسسة اًوحست ؽالموك اًلسزت المصهحة الا 

 ظن  35322 ظن  51313 رلع في بما353 
هخاح سوق ب ُصاش سوق ب ُصاش   ا 

ENAP 

 اًعوف  0232533 0950503 550

 الا حلٌلي    250

 اًلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعاغ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزاض 

 / كعـة  52922509 002

 سوق ب ُصاش
هخاح سؼؼؼؼوق  ا 

 ب ُصاش 

SARL  ال واني(

 اًزخاحِة(

 )مَحية( SNC / ل/اًَوم2999 03

 )كلم(  SARL / كعـة/اًـام  2999999 02

 / كٌعاز 001150 15
EURL  ظاحوهة(

 اًِلال(
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ة :   5-3-2 من حِر اًخوسًؽ المكاني ، ًلؽ اًًضاظ اًخجازي في اًحلضياث الذضرًة ال وضعة اًخجازً

٪ من المجموغ ؛ هي  تلضًة سسزاثة ، 03وتحخوي وحسُا ؿلى ب نثر من اًصئُس َة، ؿاصمة اًولاًة ، 

حلٌلي اًخجاز في اًولاًة 00991٪ )20مساوزوص ،تاوزت ، ومصاُية ، ًترنز   .وحست( من ا 

هخاح اًعياؾي ، يحخوي اًلعحان ، سوق ب ُصاش وسسزاثة ؿلى ب نثر من  - ٪ 52.2باًًس حة ًلا 

حلٌلي تج25وحست( من اًكل ،  0259)  .وحست( 590ازت الزلة )٪ من ا 

اًحًِة اًخحخَة ٌَخجازت "ال سواق"  فيما ًخـَق تخجازت اًفوانَ والرضرواث بالزلة ، ًوخس  -

حاًَا سوق واحس فلط ًلؽ ؿلى مس خوى تلضًة سوق ب ُصاش. وفيما ًخـَق تب سواق اًخجزئة ، 

ت( ، سسزاثة وحس 90ب سواق ؿبر اًولاًة ؛ ثلؽ في اًحلضياث اًخاًَة: سوق ب ُصاش ) 2ُياك 

ًَا( وتاوزت )وحست واحست ًكل وحست(95)   .( ، مساوزوص )ملَق حاً
 

 هوؾِا

الرضر  الذلاكة المىذحاث

 واًفوانَ

كعؽ  مخاجز ملاهي ملاثس ال حشًة ملعحة

 اًلَاز

مواذ 

 كشائَة

وِص 

 ومنًزَة

قصف  المعاعم

 اٌَـة

  03 330 33 213 091 20 33 350 52 003 30 10 000 ؿسذُا

 

Monographie SOUK_AHRAS 2013 المعسز    

 

ا ؿلى اًحُئة الذضرًة واًحُئاث المجاوزت  : ثب زيُر

 : ايجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاتَا

ة في المسًية -  ذَق حصهَة تجازً

 ثوفير مٌاظة اًضلي -

 ثوس َؽ اًخحاذلاث اًخجازًة -

 اث اًشائَة ًسكان المسًية و المسن المجاوزتثَحَة الذاحِ -

 همزت وظي ماتن  المسن من ذلال الصوز اًخكوَلً الطي ثَـحَ -

 : سَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَا

 سياذت حجم اًيفاياث اًخجازًة -

 ادذياق حصنة المصوز ذاظة في مصنز المسًية -

 الا حلٌلي  ب دصى  تجازت بالزلة  ملسلة   اًخحف

001 90 552 2252 2503 
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 اس خللال اًصظَف من ظصف اًخجاز -

 

 

 

 

 

 

  2012احعائَاثمن انجاس اًحاحثة اؾماعذا ؿلى 

  :اًس َاحِة الا مكاهَاث  5-4

 :حتمخؽ اًولاًة باًـسًس من الا مكاناث اًس َاحِة ، ؿلى سخِي المثال 

 تلايا زوماهَة وتيزهعَة مرمة -

 ب هم المـالم والمواكؽ اًخازيخي -

 مساحة كاباث هحيرت  -

ذزٌس ..(  - س/حلٌم تاسا /تلضًة ب ولاذ ا  ة مرمة )حلٌم سً  ًياتَؽ حصازً

ة ٌَولاياث )كالمة ، ؾياتة ،اًعازف ، ب م اًحواقي ، ثخسة(اًلصة من الم -  .صانز الا ذازً

 شرًط حسوذي حزائصي ثووسي -

 .اًثروت وثيوغ الموازذ اًعحَـَة )اًيحاتاث والذَواناث اًِامة( -

  : اًخحخَةاًحًِة  5-4-1

لا ب ن اًحًِة اًخحخَة  كير موحوذت ، لا ؿلى اًصغم من كل الا مكاناث اًس َاحِة الموحوذت في اًولاًة ، ا 

 . فٌاذق ثلؽ في سوق ب ُصاش وسسزاثة 3ًوخس سوى 

 اًصؤى الا ستراثَجَة ٌَلعاغ 5-4-2

ٍيها اًولاًة من حِر اًخلعَة  :والمخوسط ؿلى المسى اًلعير  ثخَرط اًخوكـاث اًتي سدذوظي ا 

 :اًس َاحِة اًلعيرت ومذوسعة المسى ؿلى اًيحو اًخالي

 َاحِة ؿبر اًولاًةحصر وحصويج المواكؽ والمـالم اًس   -

 جضجَؽ الاسدثماز في كعاغ اًس َاحة -

 سياذت سـة الاس خلدال باًولاًة -

 سياذت ؿسذ اًس َاخ ال خاهة -
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  سياذت ؿسذ وكالاث اًسفص واًس َاحة -

ة - ص اًَياتَؽ الذصازً  ذزاسة ثعوٍ

ص مواكؽ اًخرَيم -  ذزاسة ثعوٍ

 .وضؽ دعة زئُس َة ٌَخنمَة اًس َاحِة باًولاًة -

 صاش في اًيؼام اًـمصاني الا كَيمي والمحلًمكاهة مسًية سوق ب ُ -6

الصًيامِىِة الذضرًة ٌَمسًية مصثحعة تلوى ذاذََة وذازحِة في هفس اًوكت. ثؤثص ُاتان  -

اًلوتان ؿلى تـضِلٌ اًحـغ ثضكل مضترك. من تن  اًلوى الصاذََة اًزياذت اًعحَـَة في 

 ًً س حة ٌَلوى الرازحِة فِيي ثخـَق الصيموقصافِا وس َاساث اًخنمَة المحََة اًـامة ...، ب ما با

لا من ذلال  باًـلاكاث المخخَفة تن  المسن، حتى جضكل هؼام حضري لا يمىن فِم وػَفذَ ا 

 .فم زموس ظحَـة ُشٍ اًـلاكاث

من ب خي فِم ب فضي ًَِكل اًيؼام وحتى ىتمىن من ثلِيم هعاق المسًية ومسى ثب زير مسًية  -

كَيمِا المحلً والدِوي ؾن ت    : لِة اًحلضياث س يددؽ ظصكا وكواهن  من تُنهاسوق ب ُصاش في ا 

  : ، المـصوف باسم كاهون حجم اًصثحة G.K. Zipf 1933 كاهون  6-1 

خَ حول كاؿست حجم اًصثحة ًشخ حجم المسن في تلض ما.  0333في ؿام  حف هؼصً ، اتخىص حوزح سً

  .وب وضح ب ن المسن ال ظلص يجة ب ن تمثي وس حة من ب نبر مسًية

اًصثحة والذجم ب و كاؿست اًصثحة والذجم ب و كاهون اًصثحة والذجم ًعف الاهخؼام  مععَح ثوسًؽ

 .المَحوع في اًـسًس من اًؼواُص بما في رلع ثوسًؽ ب حجام المسن حول اًـالم

 .ٌسمح كاهون حجم اًصثحة تلِاش اًفصق تن  الذجم اًفـلً والذجم اًيؼصي ًكل مسًية

   :ًـعى اًلاهون باًـلاكة اًخاًَة

 PR=C/R. 

 حِر

P: نخلة من اًسكان 

R: زثحة اًخىذي المعَوة 

C: )حجم اًخىذي ال ول )اًخجمؽ 

 

  : تـس اًخعحَق والذساة تحعَيا ؿلى اًيخائج المحٌُة في الدسول
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 اًخجمؽ اًسكاني

اًصث

 تة

 r 

1/r 
 الذجم الذلِلي

A 

 الذجم اًيؼصي

B 
Log r 

5.6416Log C=  

log(Pr)= -log (r)+Log (c) 
A-B 

 -09925 2.5005 0 13173 3930 1 1 ؿن  سَعان

 -2033 2.3092 0.30102999 15638 1033 0.5 2 ؿن  اًزاهة

 3590 5.0021 0.47712125 6380 15581 0.333 3 تئر توحوص

 -5135 2.9332 0.60205999 13200 5092 0.25 4 الصزًـة

 -02052 0.3055 0.69897000 1320 52113 0.2 5 الذساذت

 -0230 0.2530 0.77815125 15790 10896 0.166 6 ضةالذياو 

 -3312 0.1352 0.84509804 304 12 2353 0.142 7 الرضازت

 -2915 0.1322 0.90308998 11589 3201 0.125 8 خمُسة

 -0335 0.5213 0.95424250 41343 351 36 0.111 9 مساوزوص

 -2932 0.5005 1 26840 50295 0.1 10 المشوحة

 -550 0.5995 1.04139268 13540 03303 0.090 11 ةالمصاُي

ت  2020 0.2550 1.07918124 4992 13173 0.083 12 واذ اًىبًر

 -0921 0.2515 1.11394335 11303 216 10 0.076 13 ب ولاذ ا ذزٌس

 -01302 0.0522 1.17609125 22600 0525 0.071 14 ب ولاذ مؤمن

 -0551 0.0522 91251.1760 13206 2233 0.066 15 ب م اًـؼائم

لان  1105 0.2500 1.20411998 6544 14286 0.062 16 وً

 -0199 0.0000 1.23044892 2029 6450 0.058 17 اًصاكوتة

 1359 0.3253 1.25527250 2731 09930 0.055 18 سافي اًوذيان

 -1302 0.3552 1.27875360 53218 300 45 0.052 19 سسزاثة

 5123 0.3092 1.30102999 7497 10250 0.05 20 س َسي فصح

 C 21 0.047 438 127 303259 1.32221929 0.3033 22591 سوق ب ُصاش

 -5203 0.5330 1.34242268 18933 090 12 0.045 22 تاوزت

 -2221 0.5132 1.36172783 263 13 0315 0.043 23 حصكاًت

 5953 0.5503 1.38021124 6037 12300 0.041 24 ثَفاص

ة  -3955 0.50355 1.39794000 14300 00530 0.04 25 اًزؾصوزً

 -09232 0.5555 1.41497334 5135 13690 0.038 26 اًزوابي

 -31332   155530 151315 3.200 55 المجموغ
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  :من ذلال هخائج الدسول اًتي تم الذعول ؿَيها والميحنى اًحَاني نجس ب ن

تم شرخ ؿسم اًخجاوس اًيؼام الذضري ٍتميز تخوسًؽ كير مذجاوس ٌَلو  - ى اًـاملة الذضرًة. وً

  .ُشا، ب ولًا من ذلال كَحة مسًية سوق ب ُصاش هونها ولاًة

حصنز ال وضعة والرسماث، فلظلع ب ظححت سوق ب ُصاش وجهة ال كَحَة واًوافسٍن من  -

كَيمي ب ًضًا من ظحلاث كير حضرًة ، وكصى خىون ُشا اًَِكل الا   . اًحلضياث ال دصى. وً

ًة ًولاًة سوق ب ُصاش ثـمي ثضكل ؾضوائي هون مسًية سوق ب ُصاش ثـخبر اًض حىة الذضر  -

  المِيمن والمس َعص ؿلى تلِة اًحلضياث

، فا ن اًيؼام الذضري ًولاًة سوق ب ُصاش كير مذجاوس ، مذا ًثر ؿلى  Zipf وفلًا ًلاهون -

كَيم  لى ؿسم وحوذ استراتجَاث اًخنمَة المحََة والا  ضافة ا  ص اًخجمـاث ال دصى ، ا  َة المخكاملة ثعوٍ

و اًسخة اًصئُسي ًـسم اًخواسن تن  اًحلضياث   وُ

الذجم اًيؼصي ًحـغ اًخىذلاث ب نبر من الذجم اًفـلً ، تُنما الذجم اًيؼصي ًل دصٍن ب ظلص  -

ؿاذت اًخواسن ًِشٍ اًخىذلاث  .من ب حجامرا اًفـََة، مذا يجة ال ذش تـن  الاؾخحاز ا 

 (0330َة  ) كاهون زاًلً مسًية سوق ب ُصاش: اًخب زير والدارت   6-2 

من ب خي كِاش اًخب زير والدارتَة ، اس خزسامٌا ثعحَق مؤشر الدارتَة الذضرًة الطي وضـَ وظوزٍ 

 .(. ُشا اًخعحَق مس خوحى من اًلاهون اًـالمي ٌَجارتَة0330زاًلً )

هخاح اًسَؽ والرسماث ضمن تُئة حلصافِة وحضرًة. تـحازت ف من تحسًس مٌعلة ثب زير مكان ا   ًخبً 

 .ب دصى، جسمح تشلع لا وضاء دط اًيفور اًفاظي تن  اًخجمـاث

هَ ٌسَط اًضوء ؿلى اًلوت المخحاذلة اًتي تمازسِا اًخىذلاث فيما تُنهم ،وثـىس كوت الدارتَة  . ا 

، كوت الدشة لمكان ثوزًس الرسمة في ب ي مكان ًدٌاسة مؽ نخلة مكان  W. Reilly باًًس حة ًؼ

ىٌَ ملسوم ؿلى مص  تؽ المسافة اًتي ثفعي تن  المكاهن  ، ب ي ب ن ُشٍ اًلوت ثدٌاسة اًخوزًس ، وً

هخاح اًسَـة ومكان اًـمَي ،   ؾىس َاً مؽ مصتؽ المسافة تن  مكان ا 

و موضح كاًخالي   : وُ
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•  Pa ؿسذ سكان المسًية a 

•  Pb سكان المسًية ؿسذ b  

•  R  المسًية واًساهنالمسافة تن 

  

  :ُصاش والمسن ال دصى نجستخعحَق اًلاهون ؿلى مسًية سوق ب  

  59999و 09999اًفئة ال ولى ٌَمسن: ًتراوخ سكانها تن  
يذي يُطقت انُفىر ببنُغبت نًذَُت عىق 

 أهشاط

Da 

Km 

Db 

Km 

انًغبفت ببنُغبت 

 kmنغىق أهشاط 
 انخـــــدًع انحـــدــــى

 عىق أهشاط .3806,    

 احتعذس 8300, 49.9 ,0670 3.7.2 كى 3.7.2حقع عهً بعذ 

 انحذادة ,..68 49.5 722, ,3,78 كى ,3,78حقع عهً بعذ 

 يذاوسوػ 32380 41.8 738, 367,8 كى 367,8حقع عهً بعذ 

 انًششوحت 6086 16.4 3 ,037 كى ,037حقع عهً بعذ 
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 59999-09999اًفئة اًثاهَة ٌَمسن : ًتراوخ سكانها تن  
يذي ينطقت اننفىر باننسبت نًذينت 

 راشسىق أه

Db 

Km 

Da 

Km 

انًسافت باننسبت 

 kmنىق أهراش 
 انتـــــجًع انحـــجــــى

 عىق أهشاط .3806,    

 بئش بىحىػ 08880 68.6 00788 8.7.6 كى 8.7.6حقع عهً بعذ 

 انحُبَشت  008,2 20 67.6 087.6 كى 087.6حقع عهً بعذ 

 انًشاهُت   ,0330 30.3 780, 6878 كى 6878حقع عهً بعذ 

 واد انكبشَج   030.3 67.4 7,8, 8.7,8 كى 8.7,8عهً بعذ  حقع

 أولاد إدسَظ 00602 18.1 67,0 .087 كى .087حقع عهً بعذ 

 وَلاٌ  0,682 16 67,8 0,7,8 كى 0,7,8حقع عهً بعذ 

 عبفم انىدَبٌ  000,0 77.8 00768 2.788 كى 2.788حقع عهً بعذ 

 عُذٌ فشج  00680 37.1 7,6, 36708 كى36708حقع عهً بعذ 

 حبوسة  060,0 26.8 3786 667,8 كى667,8حقع عهً بعذ 

 حُفبػ  06300 25.7 6780 6376 كى 6376حقع عهً بعذ 

 انضعشوسَت  ,0063 17.4 ,67 08 كى 08حقع عهً بعذ

 انضوابٍ  03280 63.6 00766 86738 كى 86738حقع عهً بعذ 

 
 

 ارتَة مسًية سوق ب ُصاش باًًس حة ًحلِة اًخىذلاثباًًس حة ًِشٍ اًفئة اًثاهَة ، تم ثب هَس خ

 

  2999و 09999اًفئة اًثاًثة ٌَمسن: ًتراوخ سكانها تن  

ن خاتَة مسًية سوق ب ُصاش هحيرت خسا ب ي ب ن مٌعلة هفورُا  باًًس حة ٌَفئة اًثاًثة من اًخىذلاث ، ا 

  ص حَ كلَة

 .ذوزا هحيرا في عمََة الدشة ب ن اًفصق في الذجم تن  اًخىذي اًصئُسي واًخىذلاث ال دصى ًَـة
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 : اســــخًذاخاث

من ثعحَق نمورح ذتََو زاًلً ؿلى اًيؼام الذضري ًولاًة سوق ب ُصاش وخسنا ب ن خارتَة  -

  .اًـاصمة حكاذ حىون معَلة

لٌ الذجم  - ًَا ، ل هَ ٌسَط اًضوء ؿلى مذليٍرن ثاتخدن  ، وُ نمورح ذتََو زاًلً صحَح زياض

  .اًخىذلاثوالمسافة تن  

ىن تترنيز اًسَعاث  - خارتَة مسًية سوق ب ُصاش مرمة ًُس فلط من كدي ؿامي الذجم، وً

ة والرسماث  .الا ذازً

ستزذاذ فجوت الذجم ُشٍ اجساؿاً وس خـزس كوت الدارتَة ًعالح مسًية سوق ب ُصاش، باًيؼص  -

لى ب ن مـسل اًزياذت في ؿسذ ب نبر من اًحلضياث في اًولاًة ساًة مذا ًسل ؿلى ؿسم اًخواسن  ا 

 .وضـف اًيؼام الذضري

 ًوزىز( )مٌحنىمـامي حِني  6-3 

 يذي يُطقت انُفىر ببنُغبت نًذَُت عىق أهشاط
Db 
Km 

Da 
Km 

 انخــــــدًع انحـــدــــى kmانًغبفت ببنُغبت نغىق أهشاط 

 عىق أهشاط 438127    

 حشقب نج  4376 77.8 7.47 74.73 كى74.73حقع عهً بعذ 

 انشاقىبت   6454 38.4 4.15 34.25 كى34.25حقع عهً بعذ 

 أو انعظبئى   8539 54.5 6.78 47.72 كى 47.72حقع عهً بعذ 

 أولاد يؤيٍ  4682 56 5.25 54.75 كى 54.75حقع عهً بعذ 

 خًُغت  3517 40.7 3.65 37.45 كى37.45حقع عهً بعذ 

 انخضبسة  8329 47.8 5.79 42.41 كى 42.41حقع عهً بعذ 

 انذسَعت  6448 33.3 4.42 29.28 كى29.28حقع عهً بعذ 

 عٍُ عهطبٌ  3491 69.3 5.37 63.93 كى 63.93حقع عهً بعذ 

 عٍُ انضاَت   7499 38.6 4.47 34.13 كى 34.13حقع عهً بعذ 
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ثخَرط فىصثَ في حساة المساحة المحعوزت تن  مٌحنى ًوزىز وتن  دط المساوات )الرط اًلعصي 

، ورلع ل ن 5( في اًصسم اًحَاني وضرة ُشٍ المساحة تؼ 0,0اًواظي تن  هلعة ال ظي واًيلؼعة )

 9.2 دط اًدساوي والا حسازَدن  ال فلِة واًـموذًة جساوي مساحة المثَر المحعوزت تن 

ن مـامي حِني ًيحصر تن  اًعفص واًواحس، حِر ٍىون ظفصا ؾيسما ًيعحق مٌحنى ًوزىز ؿلى  فا 

ىون ؾيسُا ثوسًؽ الصذي مدساويا لزَؽ ب فصاذ  ة ٌَعفص وٍ دط اًدساوي وحىون المساحة مساوً

 المجتمؽ )اًخوسًؽ ال مثي ٌلضذي(

 

 

 
 

ىون مـامي حِني مساويا ٌَواحس ؾيسما ًيعحق مٌحنى ًوزىز ؿلى الرط ال فلي والرط اًـموذي ٍ

وحىون ؾيسُا كيمة مـامي حِني  9.2وحىون المساحة تن  دط اًدساوي ومٌحنى ًوزىز جساوي 

ة ٌَواحس اًعحَح وفي ُشٍ الذالة ٍىون ثوسًؽ الصذي في ب سوب  ب حواله  .مساوً

 ...حِني ظليرت كللٌ كاهت ؿسالة اًخوسًؽ ب فضي ب هَ كللٌ كاهت كيمة مـامي
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ُشٍ اًيدِجة جضِس ؿلى ب ن ثوسًؽ اًسكان في اًيؼام الذضري ُو مذواسن وسخِا. ًحسو ب ن ُشا 

 .( من تلضياث ولاًة سوق ب ُصاش55اًوضؽ ناجم ؾن اًـسذ اًىدير )

 55ياذت من كاًحَة اًحلضياث اًؼ في المس خلدي ، من المخوكؽ ب ن حزذاذ ُشٍ اًيدِجة ، ظالما ب ن مـسل اًز

ف ؿلى اًحلضاث وذاظة سوق ب ُصاش ىشا ، تمازش هجصت حلٌؾَة من اًصً  . سَحَة. وُ

  ب ُصاش(سوق  )ولاًةحنمَة المياظق الذسوذًة  -7

 : 5939مس خلدي اًخنمَة في المياظق الذسوذًة ٌَجزائص في ػي زؤًة  7-1

ان اًخنمَة يمص فبر فم اًـزلة ؾن الميا ظق الذسوذًة ، ؾن ظصًق ثسؾيم سوز اًخـاون مؽ هسة زُ

صكاًَاث  ذول الدواز، وجض َؽ اًسكان ؿلى اًحلاء في مٌاظلِم .حِر جضِس المياظق الذسوذًة اًَوم ا 

خجلى رلع من ذلال   : جمة ذاظة في مجال تهَئة الا كَيم وً

  ثب دص في ذًيامِىِاث اًخنمَة -
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  هلط الرسماث هدِحة هلط المًضاث اًلاؿسًة -

  ـس ؾن ال كعاة الذضرًةاًح -

  ىزوخ مـخبر -

ا، ؿلاوت ؿلى اًسـي لا ذزاجها ؿلى نحو  وباًخالي اًـمي خاز ؿلى تـر ذًيامِىِاث اًخنمَة فيها وثـزٍزُ

 . فـال ٍتمىِنها من الاهفذاخ ؿلى اًـالم في ػصوف حِست

ظاز  اًـمي ؿلى حىصٌس وتجس َس مدسب  اًخنمَة اًس َاحِة في كل ال كاًيم لاس يما الذسوذًة منها في ا 

ة اًتي اىتهجتها الذىومة  . اًس َاسة اًلامصنزً

 : (SRAT) حنمَة ولاًة سوق ب ُصاش ضمن ما خاء في 7-2

 هَفِة حلًٌة اًتراج اًعحَـي واًثلافي؟

ًَا  اًخيوغ اًحَوًوجي اًىدير ، ولا س يما من ذلال موازذُا اًلاباث وال زاضي اًصظحة ، مـترف بها ذوً

ستراثَجَة اًخنمَة الاكذعاذًة اًتي مٌاظق لََة. س َىون  اًخحسي الطي ًواخَ الصزاسة ُو ثـزٍز ا 

ست في الميعلة المحَعة  ثخىِف مؽ دعوظَة ُشٍ المساحاث اًِضة اًفصً

لى ؾعوز ما كدي اًخازيخ وثلاًَسُا وزلافتها، هي  ن حصاثها ال ثصي ًـوذ تازيخَ ا  هؼصا لموكـِا الدلصافي فا 

 .اًةمٌعلة خشة س َاحي صِيرت ٌَل

ف(؟  ما هي اًخنمَة المخحـة ٌَـالم اًصًفي وؿلى وخَ الرعوض الدحي )ب سمة اًصً

لى  - ُشٍ هي المياظق اًتي تخضؽ ًضلط مصثفؽ ثسخة اًـوامي اًخشًة اًتي ثؤذي ا 

  .ثسُوز اًحُئة

 .ؿسم وحوذ وضاظ اكذعاذي ب ساسي الطي يمىن ب ن ٌسمح تخٌاء اكذعاذ حلِلي -

، ب ولًا ذاذي الميعلة ، واًتي ثخفاقم ثسخة مضاكل الدحال هي معسز حصنة اًِجصت  -

 .اهـسام ال من وثاهَا هونها تـَست ؾن ظصق الاثعال اًصئُس َة

ٍتمثي اًخحسي في ثـزٍز اكذعاذ حدلً كاتي ٌَحَات حول اًززاؿة الدحََة والموازذ  -

 .اًعحَـَة والمـصوفة محََا مؽ تحسن  اًؼصوف المـُض َة ٌَسكان

كَيم اًشق تسون  الا كَيميباًخكامي اًلضايا المخـَلة  • : لا يمىن ثعوز اًلسزت اًخيافس َة لا 

كَيمي ؿلى المس خوى   : اًثلاثياًخكامي الا 

فِة -  .ؿلى المس خوى الا كَيمي اًفصؾي من حِر اًخكامي تن  المياظق الذضرًة واًصً

خؽ مس خوى ال كاٍيمي ،ؿلى ؾىس المياظق ال دصى في صلٌل اًحلاذ ، فا ن مٌاظق اًشق حتم  -

ة مؽ المياظق ال دصى اهعلاكاً من ُشا اًواكؽ ، س خىون مسب لة تحسًس  ذائماً تـلاكاث كوً

ظاز اًفوس تن  اًضلٌل اًشقي والمياظق اًشكِة ال دصى  اًخفاؿلاث تن  ال كاًيم في ا 
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ة اًلائمة تن   - ًًدلي لمسب لة اًخكامي ال كاٍيمي ب ن تجـي ، من ناحِة ،ثوظَس اًـلاكاث اًلوً

ت ؿلى اًضلٌل ا ًَا ؿلى اكذعاذ الموازذ اًعحَـَة  اًتي تحوً ًشقي الدزائصي اًتي ثـمي حاً

مس خوى المجمـاث اًعياؾَة في مٌعلة اًشق ال ذنى من ناحِة ب دصى اس خـاذت اًخواسن 

ظاز حلِلي واًخكامي تن  ُشٍ المياظق المخخَفة كَيمي في ا   .الا 

اث اًخرعَعَة 7-3 وُ ص اًسٌُازً كَيمَة لميعلة اًبرمج ثعوٍ اث ال زتـة  -صلٌل  -ة الا  شرق. اًسٌُازًوُ

  : هي

و ب :  - و ؿلى اًخيفِش الاسدداقي اًسٌُازً كَيمي واًسكاني، ًـتمس ُشا اًسٌُازً ؿاذت اًخواسن الا  ا 

ؽ الا كَيمَة اًىبرى.ومن ثم فا ن جسرًؽ عمََة  ًشوظ الدارتَة ٌَسكان في اًِضاة اًـََا والمضازً

ص مٌعلة حسوذًة مدسازؿة ، مؽ ثـزٍز هؼام الاهسماح في اتحاذ الملصة ا ًـصبي سُسمح تخعوٍ

 .اًخكامي تن  شرق الدزائص واًلصبي اًخووسي

و ة: - الميعلة اًخيافس َة ،في اًواكؽ ، صلٌل شرق الدزائص لصًَ اًـسًس من المزايا المعَلة  اًسٌُازً

ي ، وكهي  .اظق تافس َة وخشاتةب و اًًسخِة اًتي من صب نها ب ن جسمح ًِا باًؼِوزؿلى المسى اًعوً

و ح: - اس تمصاز الاتجاُاث الماضَة وثفاقم الادذلالاث، المياظق الدحََة سدس تمص في  اًسٌُازً

خضرمون في المسن. المصانز  .اٍتهجير واًسكان ًب ثون وً

و ذ: - كَيمي واًلسزت اًخيافس َة اًسٌُازً  .اًخواسن الا 

  : دــــاتمؼؼؼؼؼة

ن الاسدثماز في المياظق اًعليرت والم  ة بها ؿبر مخععاث ا  خوسعة والذسوذًة منها  وتـر وثيرت حنموً

مسزوسة حصاؾي ظحَـتها، يمىن ب ن يجـي منها واحاث ٌَصفاٍ واًخنمَة الاكذعاذًة والاحماعؾَة 

ُس ظازذت ومٌفصت   لى مٌاظق اس خلعاة ذيموقصافي وً وس َىون لطلع ب ثصٍ ؿلى اًسكان مذا كس يحوًِّا ا 

المـاذلة اًضاملة ًل من اًوظني الدزائصي تب تـاذٍ اًياعمة ب و اًعَحة وبهشا ثعحح حَلة ب ساس َة في 

وحعيا مٌَـا ضس اًـسًس من اًؼواُص اًتي اس خفحَت ساتلا ثسخة ؾوامي تم رهص تـضِا وفي 

 . ملسمتها  اًِجصت

كَيمِا ًِا  تحكو  ِا ب ن مخخَف اًـلاكاث تن  المسن المسزوسة فيما تُنها و تن  ثلغ اًلائمة تُنها وتن  ا 

ة ونشا تازيخ وضب تها ، نلٌ هس ب ن تـغ المسن تمازش احذكازا ٌَزسماث  مكاهة المسًية في اًصثحة الا ذازً

واًوػائف نلٌ لاحؼيا مسى ثواسن و ُصازهَة اًض حىة اًـمصاهَة وزلي المسن اًعليرت والمخوسعة  

 .ذيموقصافِا ووػَفِا ضمن اًض حىة الذضرًة

 

  : المؼؼؼؼؼؼصاحؽ
- 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 » 

 ة خامـة مٌخوزي كس يعَية الدزائصكاتوص ؾحس اٌَعَف  كسم اٍتهَئة اًـمصاهَ -

كَيمَة في ذَق ب كاًيم خشاتة في الدزائص: ذزاسة حالة  - ة الزاؿاث الا  ذوز لامصنزً

كَيم ولاًة سوق ب ُصش صِصساذ زلايجَة / لَس كوحِي  ا 

 المياظق الذسوذًة ٌَجزائص جمَلة ؿلاق  ؼ زباة تولمضاوز -

  المخعط اًخوحيهيي ٌَتهَئة واًخـمير -
- Schéma d‟Aménagement de l‟EPT Nord-est 2025 

- PLAN D‟AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA WILAYA DE SOUK 

AHRAS 
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ؿلان ذكاص مسًية س َاحِة: ماهي اهـكاساث اهفذاحها ؿلى اًـالم   ا 

ي لصًَ اهـكاساث ؿلى اًخنمَة المحََة؟  وُ

 فذحي توًَفَ
وساهَة ثسوسة، خامـة سوسة، الزِوزًة ب س خار باحر في الدلصافِا جكلَة ال ذاة و اًـَوم الا  

 اًخووس َة
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 ولاًة ثوسز بالديوة اًلصبي اًخووسي، تّم في ذ ذازيا ا   5903ذٌسمبر  52كاص مسًية واحِة ثًتمي ا 

ؿلانها مسًية س َاحِة، ؿلى قصاز مسن ثوسز و تملزت تيفس اًولاًة، تعَة من المجتمؽ المسني  هفعة و ا 

ـَة وتازيخَة و زلافِة حتميز ُشٍ المسًية تـست ملوماث ظحَ  اًحلضًة المخـاكدة. ًِشٍ المسًية ومجاًسِا

س ) ا في اًًضاظ اًس َاحي هفعة ثوسز وثخفصّذ بها ؾن تلِة المسن اًس َاحِة بالدصً ( يمىن اسدثمازُ

ة مرملة ومرمضة  س ومرصخاهَ وحدي اًضازة والذسًلة اًوظيَة تسقومس وؿست مواكؽ ب ثصً وضط الدصً

ٍ الملوماث ًحـر وضاظ س َاحي وثؼاُصاث زلافِة ثلََسًة يمىن حثمَنها س َاحِا. ًىن ُي حىفي ُش

مذكامي في قَاة تًِة تحخَة ووحساث فٌسكِة لاس خلدال اًس َاخ؟ ُي س َىون ًِشا اًخحول 

اهـكاساث ايجاتَة ؿلى اًًس َج الذضري والاكذعاذي والاحماعؾي ًِشٍ المسًية؟ ُي س خىون له 

ة؟ ي  اهـكاساث سَحَة ؿلى اًحُئة اًِضة ًِشٍ الميعلة اًواحِة اًعحصاوً هي كاذزت ؿلى تحمي وُ

 اهـكاساث رلع الاهفذاخ اًفجئي ؿلى اًـالم الرازجي؟

 الملوماث اًس َاحِة لميعلة ذكاص -0

ف مٌعلة -0.0  ذكاص ثـصً

لى الذلدة اًصوماهَة حِر كاهت جسمى  " ثم ب ظححت ثَلاش" Thigesًـوذ تازيخ ُشٍ المسًية ا 

ذكاص مٌش تساًة الذلدة  " ثم ب ظححت جسمىثلِوش" Takiousجسمى في اًـِس اًحيزهعي 

وثًتمي  0321هوفمبر  59الا سلامِة. هي من ب ول اًحلضياث اًتي ب حسزت في اًحلاذ تـس الا س خللال في 

لى ولاًة ثوسز، وهي مٌعلة ذازيا ا  س ؿلى ا  مساحة ثفوق  واحِة تمخس ؿلى اًخروم اًضلًٌَة ًضط الدصً

كلم 222
5

كلم ؾن  3ؿلى مسافة لا ثخجاوس  ،فلط من المساحة الزََة ٌَولاًة % 09ب ي كصاتة  

 50239، 5900مسًية ثوسز مصنز اًولاًة. ٌسىنها حسة اًخـساذ اًـام ٌَسكان و اًسىنى ًس ية 

mailto:fathyboulifa@gmail.com
mailto:fathyboulifa@gmail.com
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( تـس ب ن تم ضم اًلصى ال زتؽ المحارًة ًِا5902 وسمة حسة ثلسٍصاث 55552وسمة )
1

س حؽ ) 

لال80  (.مس81و ذقو 1ب باز، المحاسن، توُ

عة   تولاًة ثوسزموكؽ مـتمسًة ذكاص  -0دصً

 
نجاس شخصي  5902المعسز: ولاًة ثوسز بال زكام  .5950و ا   

 ذكاص ومٌعلتها الملوماث اًس َاحِة لمسًية -5.0

ًواء اًس َاحي، زغم ب نها كاهت تمثي مٌش  لى اًخجِيزاث و خي ب ظياف وحساث الا  ثفذلص ُشٍ الميعلة ا 

 هفعة و مٌعلة ًس َاحة اًـحوز من ذوس وكدلً نحو مسن ثوسز واًس خٌُاث من اًلصن اًـشٍن 

ة مجالا ًترنز مـامي حىَِف اٍتموز. حتى  تملزت، و كاهت ثعيف في كل ب مثلة اٍتهَئة اًتراتَة الدِوً

لى مداذزاث مٌفصذت من ًواء ب و اًخًض َط اًس َاحي المحسوذت بها ًـوذ ا  سكان  وحوذ تـغ وحساث الا 

س وب كَبها لم ًخحع زغم ثواضؽ اًحًِة اًخحخَة واًخجِيزاث  ي ؿلى حصادِط من وسازت اًس َاحة.الدصً

ًواء اًس َاحي ًِشٍ الميعلة فِيي حزدص تـست ملوماث س َاحِة ظحَـَة  والرسماث الذضرًة وؾصط الا 

وزلافِة وتَئِة يمىن اس خللاًِا لدـي اٍنمو اًس َاحي المحتمي ًَـة ذوزا ُاما في تحلِق اًخنمَة المحََة 

 لميعلة.بهشٍ ا

 

                                                           
80

ة ًلصى لا ٍزال سكانها يحافؼ ذازً ة اًـصة و ب ولاذ ماخسون ؿلى ب سلٌئها اًلسيمة: س حؽ ب باز )ُشٍ جسمَاث ا  خا ساوً  ( وهصٍز(، المحاسن )كصً

لال )  (.سساذٍتوُ
81

َة تم اؾماعذُا في  زامساز Ramsarاثفاكِة  َة، لا س يما كهَجا  ٌَعَوز. هي مـاُست ذوً  0310فِفصي  5ًل زاضي اًصظحة راث ال همَة الصوً

لى كيمتها الاكذعاذًة واًثلافِة واًـَمَة ٌَمحافؼة والاس خللال المس خسام ًل   زاضي اًصظحة من ذلال الاؿتراف توػائفِا اًحَئِة بالا ضافة ا 

 واًترفيهَة.
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 الملوماث اًعحَـَة -0.5.0

لة من اًس ية وحصازت ملائمة ذاظة في فعي  حتميز مٌعلة ذكاص بمياد مضمس ذلال فترت ظوً

س مذيوؿة تهيمن ؿَيها اًِضاة واًخلال وال وذًة واًضط، نلٌ ًوفص ُشا اًوسط  اًض خاء وتخضازٌ

صحصاوي س حاخي وسزاؾي تميٍز اًواحة. اًعحَـي موازذ ُامة من المَاٍ ال حفوزًة الذازت وقعاء هحاتي 

ثمن  ُشٍ الملوماث س َاحِا؟ لى ب ي حس يمىن ح  فا 
حسة المـِس اًوظني ٌَصظس الدوي حتميز ذكاص بمياد صحصاوي خاف وحاز في خي ب صِص اًس ية، 

لى  ة، تُنما لا ًخجاوس مـسل اًدساكعاث  50حِر ًعي المـسل الذصازي اًس يوي ا  ذزخة مئوً

ة  ًوم، ب ي ب ن ظلسِا ٍتميز بازثفاغ ؿسذ ب يام  55ـسل اًس يوي ًل يام الممعصت مد والم 31اًس يوً

و الا صلٌش الطي ٌس خلعة اًس َاخ و يمىنهم من مذازسة ؿست ب وضعة زياضَة وحصفيهَة في  اًعحو

لة من اًس ية، نلٌ ب زخت اًعة مساهمة ُشا المياد في ؿلاح ؿست  اًِواء اًعَق ذلال فترت ظوً

 .ب مصاط ثيفس َة كاًصتو..

ب ما اًخضازٌس اًتي تميز ُشٍ الميعلة فتهيمن ؿَيها سَسلة من الدحال تمخس من اًشق نحو اًلصة صلٌل 

س تحمي جسمَة " م وحتميز بمزاهلِا و ب وذٍتها  319" اًتي ثخجاوس ب ؿلى قمة بها حدال اًضازةصط الدصً

ا " لالاًضَلة و اًـمَلة ومن ب صِصُ لال" " الطي يمثي مزازا ٌَولي اًعالححدي توُ ". س َسي توُ

لى مخاهق اًثالدة ومِساش اًتي ثحـس ؾن اًلعة اًس َاحي  زغم ب ن ُشٍ المخاهق لا حصقى في ضخامتها ا 

هََومترا، فِيي حتميز تلصبها الدلصافي لطلع اًلعة الطي لا ًخجاوس  59اًصئُسي بمسًية ثوسز ب نثر من 

 هََومترا. 59

لال ثسَسلة حدال اًضازة -0ظوزت   ذاهق حدي توُ

 
 .5950المعسز: ثعوٍص شخصي 
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م تحت مس خوى  59و  02يمخس حٌوة ُشٍ اًسَسلة الدحََة في مٌرفغ ؿلى ازثفاغ ًتراوخ تن  

س الطي ًلعي كصاتة  و صط الدصً % من مساحة مـتمسًة ذكاص، يمخس ؿلى  59سعح اًححص، وُ

كلم 0599مساحة ثفوق 
5

لى اًشق حِر ٍصثحط ثض 099و ؿلى مسافة  ط كلم من اًلصة ا 

اًفجاح. ٍتمثي في س حزة صاسـة ًلعي سعحِا اًعن  والمَح واًصمي وتـغ المياتؽ المائَة مذا ًضفي 

باًسراة الممخس.يمثي صط الدصًس  ؿَيها مضِسا يخخَط فَِ لمـان حداث المَح تحت ب صـة اًضمس

"امسازز "Ramsar موكـا 5991هوفمبر  1مَجب  ًـست ب هواغ من اًعَوز المِاحصت حتى تم ثعيَفِا في 
1

 

باكتراخ ثعيَفَ حصاثا ؿالمَا ٌََووسىو.ٌضق ُشا  5992ماي  52الصولة اًخووس َة في  82وكامت

ق اًوظيَة ؿسذ  لى ذوزٍ اًِام في ثوفير  05اًضط اًعصً اًصاتعة تن  ولاًتي كدلً وثوسز. بالا ضافة ا 

حِة، حِر كهَاث ُامة من المَح، ًتم اس خللال مساحذَ الميخسعة واًضاسـة في ؿست ب وضعة س َا

يمثي محعة ُامة ثخوكف بها كوافي اًس َاخ اًوافست من ذوس نحو ثوسز ٌَتمخؽ بمضاُست شروق 

ضا مجالا لملٌزسة ؿست زياضاث مدخىصت هس حاق اٌَوحاث اًشاؾَة...  اًضمس واًسراة، نلٌ يمثي بً 

س، ثصوت ظحَـَة ٌَخثمن  اًس َاحي -5ظوزت   صط الدصً

 
 .5950المعسز: ثعوٍص شخصي 

ة المخاخمة ًِا نلٌ  حتميز واحاث ُشٍ الميعلة تدٌوغ تَوًوجي ومضِسي يخخَف ؾن المضاُس اًعحصاوً

 يمىن حثمَيَ في اس خلعاة اًسائح اًضلوف باًس َاحة اًحَئِة.

َة ٌلضزاساث اًخوتوقصافِة والدَوًوحِة  جس خلعة ُشٍ المواكؽ اًعحَـَة ؿست تـثاث ؿَمَة وظيَة وذوً

اف مواكؽ سىن ٌَبرجص في صكل وِوف وب ثاز زوماهَة في حدال وؿَوم ال ثاز، حِر تم اندض

ص ؿست  اًضازة... مذا ًوفص مـعَاث ُامة ٌَس َاحة اًـَمَة. نلٌ تم اس خللال ُشٍ المضاُس في ثعوٍ

ولا ؿسم الاس خلصاز ال مني  La Guerre des Etoiles 3ب فلام سُنمائَة راث ظُت ؿالمي مثي  وً
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Duveyrier H, 1905, Sahara algérien et tunisien, Journal de route ; Publié et annoté par MaunoirCh et 

SchirmerH, Challamel A ; Paris ; 266p. 
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ص  اة ًتم ثعوٍ ؿست ب فلام ب دصى تم مٌـَ ًخلغ ال س حاة. يجَة ُشا اًيوغ من و الرض َة من الا زُ

ؽ كوافي سُنمائَة ضخمة وحصفاء ب ثصياء وروي ظُت ؿالمي ٌساهمون في اًخـصًف بهشٍ الميعلة  المضازً

 ".اًس َاحة اًفادصت ب و اًصفِـةواس خلعاة "

 اًحَئِة الملوماث اًثلافِة و -5.5.0

وتُئي كير مثمن س َاحِا، زغم حصنزٍ في مجال حصابي ثخلازة حزدص مٌعلة ذكاص بمرزون تازيخي وزلافي 

ة اًصوماهَة واًحيزهعَة  فَِ المسافاث تن  ب هم مواكـَ. هشهص من ب هم ؾياضد ُشا المخزون، المواكؽ ال ثصً

ذزاجها ضمن ُشا  والا سلامِة والمِصخاناث واًخؼاُصاث الصًًِة والذسًلة اًوظيَة تسقومس اًتي ب ثصنا ا 

 ظاز الملوماث اًعحَـَة لما ًِا من ذوز في اًس َاحة اًثلافِة واًحَئِة.الا ظاز ؾوط ا  

ة  المواكؽ ال ثصً

تـس ُشٍ الميعلة ؾن اًسواحي اًتي صِسث حصنز خي الذضازاث اًتي ثـاكدت ؿلى اًحلاذ  زغم

ة  ثلاف وثسُوز المـالم ال ثصً اًخووس َة مٌش اًلسيم، وزغم كساوت ػصوفِا الميادِة اًتي ثدسخة في ا 

لى مواظلة الذفصياث بها ًخثمَنها في ا ًِضة، لا حزال تـغ المـالم ثاتخة وتـغ المواكؽ ال دصى تحخاح ا 

 اًًضاظ اًس َاحي وذفؽ اًخنمَة بهشٍ الميعلة.

ثصي "كدَ  "الموكؽ ال 

ة، من هصٍزُو موكؽ ب ثصي مرمش وسط واحة المحاسن ) ( ؿلى تـس كصاتة هََومتٍرن من وسط اًلصً

س. ٍتمثي في خساز تني من الذجازت اًىديرت. ًـخلس ب هَ سس تم ب كسم المواكؽ ال   ة في مٌعلة الدصً ثصً

وضاؤٍ في اًـصر اًصوماني لزؽ المَاٍ من اًـن  اًعحَـَة " " و ثوسًـِا ؿلى اًواحة، نلٌ س حؽ ب تَازا 

(. وزذ ُشا الاس خًذاح في ذكاص) اًلسيمة Thiges ًـخلس ب ن رلع الموكؽ كان يمثي مصنز ثَلاش

HeniDuveyrier1 ذوفيريي ُاىصي ةنخا
Pol Trousset1ل حصوسي83حسة تو

الطي  

ثوظي لطلع الاس خًذاح تـس ملاحؼة وحوذ فذحة ًعلٌم ب سفي الدساز. نلٌ لاحغ وحوذ موسغ 84

م حٌوة حٌوة قصة الدساز 099ٌَمَاٍ مدني من الذجازت و لا ٍزال في ظوز الاس خللال ؿلى تـس 

م نحو الديوة اًشقي 399كل ب س يان المضط، و ؿلى تـس ظلٌماث في ص 3ال ول، ًخىون من 

وضائها ًيفس اًفترت اًصوماهَة. فٌس ُشا الاس خًذاح ما وزذ في نخاة  ة ًـوذ تازيخ ا  ثوخس سواقي ثاهوً

V.Guérin1فِىذوز كيران
 كان ًـخلس ب ن ثلغ الذجازت اًىديرت حىوّن سوز المسًية اًلسيمة.85الطي  
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Trousset P, 1986,Les oasis présahariennes dans l'Antiquité : partage de l'eau et division du 

temps ;InAntiquités africaines n° 22,p170. 
84

Guérin V, 1862, Voyage archéologique dans la régence de Tunis ;Hachette livre BNF ; Paris 2012 ; 

(T1, 452 p et T2, 398p). 
85

 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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ًضب ت مائَة ب و سوزا ٌَمسًية، وحة ؿلى المـِس اًوظني ٌَتراج مواظلة سواء كان ُشا الموكؽ يمثي م 

الذفصياث تَ لذصر حسوذٍ وحلًٌخَ من الاىتهاكاث اًتي كس ثعاله، ذاظة ب ن ؿست ؿَلٌء ب ثاز 

 في اًـِس اًصوماني.  Thigesوحلصافِن  فصوس َن  ًـخلسون ب هَ كان يمثي المصنز المفترط لمسًية 

 (المحاسنبموكؽ كدَ ) اًسس اًصوماني -3ظوزت 

 
 . 5959المعسز: ثعوٍص شخصي 

 اًلسيمة اًلصي اًواحِة
(، ب ولاذ حمَست، المساحصت، اًحَاضة و سهلة اًىوصةتسكاص ) هي كصى كسيمة جض حَ ال حِاء اًواحِة

ا ؿلى ب ظصاف اًعصًق  لى ال حِاء الذسًثة اًتي ص َسوُ ًىنها هجصث من ظصف سكانها الطٍن اهخلَوا ا 

ة اًـصة. هي اًلصى اًلسيمة ًؼ"05سذ اًوظيَة ؿ ُلٌلا وثسُوزا ب ولاذ ماخس" و "ساوً " اًتي جضىو ا 

هفعة اًتي تمت  هحيرا ولم تحؼى باُماعم اًسَط اًـمومِة، ؿلى قصاز اًلصى اًواحِة بمسًًتي ثوسز و

حِائها. ؿاذت تهَئتها وا  ؼى ٌَجولاث اًس َاحِة وتح زغم ثسُوز حاٍتها، لا حزال ُشٍ اًلصى مجالا ا 

ة و ًـبرون ؾن فضولهم تعصخ ؿست ب س ئلة تخط  عجاة اًس َاخ الطٍن ًَخلعون ًِا اًعوز اًخشكازً با 

َن  لطلع، مذا ٌس خوحة  خاجتهم ل نهم كير مؤُ تازيخِا ؾن ب صحاة اًـصباث الطٍن ًـجزون ؾن ا 

 مصافلة مصصسٍن س َاحِن  ب نفاء لمثي ُشٍ الدولاث.

 خامؽ ب ولاذ ماخس اًلسيم 

ة ب ولاذ  "خامؽ اًسوامةؽ الطي ثعَق ؿَََ محََا جسمَة "ًلؽ ُشا الدام ؿلى ب ظصاف اًواحة بمحارات كصً

س، وزغم ُشٍ ال همَة فا ن المعاذز لا  و يمثي ب كسم وب هم المـالم الا سلامِة بميعلة الدصً ماخس اًلسيمة، وُ

ثب نس ب هَ  تحخوي ؿلى مـعَاث كافِة وواضحة ؾن تازيخ جضُِسٍ باس خثٌاء تازيخ جضُِس محصاتَ الطي

لى س ية   م، وكس هلضت ؿلى اٍنمط الملصبي ال هسًسي.  0339ُؼ/ 139ًـوذ، حسة هلُض خَ، ا 
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 خامؽ ب ولاذ ماخس اًلسيم وسط اًواحة -0ظوزت 

 
 .5959المعسز: ثعوٍص شخصي  

" تواحة ثوسز في َُكلخَ وتخعَط تُت تلض الذضرٍتميز ُشا الدامؽ تدضابهَ اًىدير في ؾلٌزثَ بجامؽ "

ت وفي تًِة المئشهة و سذازف المحصاة واًسلف المـس من دضة اًيرَي، ب ما المئشهة فلس تمت اًعلا

ؿاذت تيائها س ية  سي ال ظَي تواسعة ال حص المحلً ) 0302ا   (.اًلاًةؿلى اٍنمط المـلٌزي الدصً

ا الصواة اًس َا لى يمثي موكؽ ُشا الدامؽ اًَوم نهاًة الدولة اًتي ثيلي فيها اًـصباث اًتي تجصُ خ ا 

ة اًلسيمة جزاوًة اًـصة، حِر ًخوكف تَ اًس َاخ لاًخلاظ  هعلاكا من ذكاص مصوزا باًلصً اًواحة ا 

ة.   تـغ اًعوز اًخشكازً

 اًىٌُسة اًحيزهعَة جىسدََِا

لى س ية  كلم  0تعفة ؾصضَة، ؿلى تـس  5999ًـوذ اندضاف ُشا الموكؽ ال ثصي في مٌعلة هسدََِا ا 

ة ٌَمـِس اًوظني ٌَتراج تشلع  اتجاٍ ثوسز. من مسًية ذكاص في ؿلام المعالح الدِوً و زغم ا 

ة ووسازت اًثلافة وتلي مرملا حتى س ية  لا ب هَ لم يحؼى تب ي اُماعم من اًسَط الدِوً الاندضاف ا 

لى اًىٌوسؾيسما تسب  تـغ الميحصفن  يحفصون الموكؽ بحثا ؾن " 5905 ة ا  "، مذا ذفؽ اًسَعة الدِوً

لا س ية حلًٌخَ ومعاًحة المـِس اًوظ ، وتـس 5901ني ٌَتراج ٌَلِام بحفصياث بهشا الموكؽ، لم ثيعَق ا 

ة ًىٌُسة تيزهعَة ًـخلس ب نها  لى اًىضف ؾن مىوناث مـلٌزً كصاتة اًس ية ثوظَت ُشٍ الذفصياث ا 

ؿثر بها ؿلى لٍوؿة من اًلعؽ اًيلسًة والرزفِة وال واني اًفزازًة ثـوذ ٌَلصن الرامس ٌَمَلاذ، 

 واًلٌاذًي.
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 الموكؽ المىدضف حسًثا ًىٌُسة تيزهعَة جىسدََِا -2ظوزت 

 
 . 5959المعسز: ثعوٍص شخصي 

تم اًىضف ؾن كامي مىوناث اًىٌُسة اًتي يمازي صكلِا اًـسًس من اًىٌائس اًتي وخسث تخووس. 

م009تمخس مساحتها ؿلى 
5

ب زوكة ومحصاة  3ثخىون من  م. 3.1و   3.2وبازثفاغ ًتراوخ تن   

ساكفة مجاوزت له، وتني المـحس كدالة المحصاة باًصواق ال وسط ثضكل مذلن، بالا ضافة وقصفذن  ًل  

 لاندضاف خسزان مساهن مجاوزت ٌَىٌُسة. 

تـس ب ن جصسث كل مىوناث ُشا الموكؽ ٌَـَان ثـسذث الا ؾخساءاث ؿَََ مصت ب دصى من تـغ 

ة ًدسُِجَ و حكلَف في وحوذ اًىٌوس بهشا الموكؽ، مذا ذفؽ اً  الميحصفن  الطٍن ًـخلسون سَط الدِوً

تًَت ب هَ كير محصوش و مرسذ  5959حازسن  بحلًٌخَ، ًىن مـاًيدٌا ًِشا الموكؽ في صِص مازش 

جزحف اًصمال من خسًس، زغم ما ضدخ تَ مذثي المـِس اًوظني ٌَتراج من ؾزم المـِس اًلِام تـمََاث 

ا اًصمال حصميم لدسزان اًىٌُسة المىدضفة ومواظلة الذفصياث ٌَىضف ز  بما ؾن وحوذ مسًية ثلمصُ

 حاًَا بمحارات اًىٌُسة يمىن اس خللاًِا في اًًضاظ اًس َاحي بهشٍ الميعلة.
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عة   ب هم اًوحساث و المواكؽ اًس َاحِة بميعلة ذكاص -5دصً

 
نجاس شخصي   .5950المعسز: ا 

 المِصخاناث اًخؼاُصاث الصًًِة و -3.5.0

زلافي ًـىس ثـاكة ؿست حضازاث  مٌعلة ذكاص تثراء ب هثروتوًوجي و بالا ضافة ًثرائها اًخازيخي، حتميز

 ؿلى ُشٍ الميعلة، يمىن حثمَيَ س َاحِا.

 اًخؼاُصاث الصًًِة 

( ؿلى ثيؼيم ؿست ثؼاُصاث و ما خاوزُا من كصى ذكاصمٌش اًلسيم ذب ة سكان مٌعلة اًوذيان )

َاء اًعالذن  الطٍن ًـخلس سكان الميعلة في كسزاتهم الرازكة  واحذفالاث ذًًِة حول تـغ ال وً

خبرهون بهم في ب فصاحهم وب حصاحهم. هشهص من ُشٍ اًخؼاُصاث اًتي ثيؼم ؿاذت ذلال اًـعي المسزس َة  وً

عَق ؿَيها جسمَة "ذٌسمبر ومازش) ظاز محلً وً " تلصًة فزؿة س َسي حلٌذي": "فزؿة(، في ا 

ة ؿة س َسي توناةفز " تب ولاذ ماخس و "فزؿة س َسي لَس اًعالح( و "هصٍزالمحاسن ) ة ساوً " تلصً

تي س حؽ ب بازاًـصة ) صـاؿا و كصً (. اًحـغ ال دص من ُشٍ اًخؼاُصاث ٍىدسي ظاتـا ب نثر ا 

(، اًصذًف، ب م اًـصائس و المخَويٌس خلعة سائصٍن من مٌاظق ب دصى، ذاظة من المسن الميجمَة )

لالمثي " يوة اًلصبي ؿامة. مٌش " اًتي تحؼى باُماعم وظُت هحيٍرن في مٌعلة الد سيازت س َسي توُ

لى مرصخان ذولي.اًزيازتحوًت وسازت اًثلافة ُشٍ " 5905س ية   " ا 
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 اًتراج تسكاص مرصخان توُلال ٌَس َاحة و

هعلاكا من س ية  لالحوًت وسازت اًثلافة " 5905ا  لى مرصخان ذولي يحمي سيازت س َسي توُ " ا 

لال ٌَس َاحة واًتراج تسكاصجسمَة خسًست: " س ثوافس ب ؿساذ ضخمة من " الطي ٌضِمرصخان توُ

اًزائصٍن من كل مسن الديوة اًلصبي ًزيازت مـَمن  ذًيُن  ًضريحن  ص َسا ؿلى زتوثن  ب ؿلى مخاهق 

سمى اًثاني "س َسي باًـحاشحدال اًضازة. ٌسمى ال ول " لال" وٌ " الطي يحمي الموكؽ س َسي توُ

 والمِصخان جسمَخَ.

َلى وزكط وؾصوط بهَواهَة ثلََسًة ثيؼم وسط " من موس  اًزيازتفي اًلسيم كاهت احذفالاث ُشٍ "

المخيق، ًىن تـس حعول ؿست حواذج ًدساكط ب حزاء من الدحي ؿلى اًزائصٍن، كصزث اًسَط 

ة هلي ثلغ الاحذفالاث وال وضعة نحو سافلة اًواذي حِر تئر المَاٍ اًـمَلة الذازت و َُب ث  الدِوً

َة وب نثر ثيوؿا ومذصا دعط لاهخعاة  ًِا ساحة صاسـة ومٌعة ٌَـصوط اًثلافِة اًتي ب ظححت ذوً

ؿست ب هواغ من اًخجازت اًتي ثـصط ؿاذت في ال سواق ال س حوؾَة بالميعلة وتـغ هلاظ الا ظـام 

لى ب دصى، مذا ًدسخة في انخؼاع هحير وادذياق  ٌَزائصٍن الطٍن ما اهفىت ب ؿساذهم ثتزاًس من س ية ا 

دٌؼيم ُشا المِصخان، لا حزال اًفوضى ثـم وضاظاثَ، وسائي اًيلي المخيوؿة. زغم ثـِس وسازت اًثلافة ت 

محسوذت خسا، مذا ًترك  حِر حىون سفصاث وسائي اًيلي اًـمومِة الميؼمة نحو موكؽ ُشا المِصخان

ل صحاة وسائي اًيلي كير الميخؼم وكير المـست ًيلي المسافصٍن ًيلي المواظين ، مذا ًدسخة في  المجال

 ؿست حواذج مصوز دعيرت. 

لال ٌَس َاحة و اًتراج -5 ظوزت  تسكاص مضِس لمِصخان توُ

 
 .5903المعسز: ثعوٍص شخصي 
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س( خوهُس )صط الدصً  مرصخان حصً

س الطي يمثي حصاثا ظحَـَا جسـى كل المسن  لي ًضط الدصً لى الاسم ال ماسً ثـوذ جسمَة ُشا المِصخان ا 

حة مٌَ من ولاًتي ثوسز وكدلً لاس خللاله وحثمَيَ في ؿست مض ؽ اكذعاذًةاًلصً وزلافِة وتَئِة  ازً

حصويجَة لمسنهم. باذزث مسًية ذكاص تسعم من وسازت اًضؤون اًثلافِة، تدٌؼيم مرصخان زلافي يحمي 

سم ُشا اًضط الطي يمخس ؿلى الدزء ال نبر من مساحة مـتمسًة ذكاص. ُو مرصخان حسًر  ا 

لى ذوزثَ اًثاًثة اًتي تم ثيؼيمِا في ب   5903اًخب سُس، وظي س ية  وادص صِص هوفمبر وتساًة صِص ا 

 ذٌسمبر، ؿلى ذلاف ذوزثَ اًثاهَة اًتي هؼمت ب وادص صِص ب نخوجص وتساًة صِص هوفمبر.

خوهُس -1ظوزت   تسكاص في ذوزثَ اًثاًثة المـَلة الصؿائَة لمِصخان حصً

 
ذازت  خوهُسالمعسز: ا   .5903تسكاص في ذوزثَ اًثاًثة  مرصخان حصً

ة مذيوؿة كاًىصهفال الطي يجوة صوازغ المسًية واًيسواث ال ذتَة ثؤزر ُشا المِصخان ؿست ب وضع

ة المسرحِة واًليائَة واًفصوس َة  واًـَمَة وال وضعة اًصياضَة وال ًـاة اًضـحَة واًـصوط اًفصحوً

س.  ًِة اًفٌَة والدولاث اًس َاحِة ذاذي اًواحة وؿلى تخوم صط الدصً  واًوزصاث اًخىوً

 سلذسًلة اًوظيَة تسقوما -0.5.0

حساج ُشٍ الذسًلة تـلٌذت ذقومس بملذضى ال مص ؿسذ  مازش  53المؤزد في  5909-252تم ا 

لى "5909 ق حدي ذقومس. ثـوذ جسمَتها ا  ي ُشا المشوغ ؾن ظصً َ الذسًلة. تّم تموً " الطي تحخوً

ي ؿست مذسذَن  ؿلى  0.51" تليمة ظيسوق اًحُئة اًـالمَةُحة من " لى تموً مََون ذولاز، بالا ضافة ا 

ؿلى الميعلة اًضلًٌَة اًشكِة لمـتمسًة ذكاص، بالميعلة  المس خوًن  الدِوي واًوظني.تمخس الذسًلة

س، ؿلى تـس  كلم ؾن  32كلم من ب كصة تجمؽ سىني تسقومس، و  50الذسوذًة اًضلًٌَة ًضط الدصً

 وحساث ثضازٌس َة: 3ُم، موسؿة ؿلى  2999مسًية ذكاص. ثلسز مساحتها تؼ 
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ُم. من ب هم ُشٍ  3999م تمخس ؿلى مساحة  319الدِة اًضلًٌَة بمـسل ازثفاغ سَسلة حدََة من  -

 "...حدي تافصمَ"، "حدي نبًرتي"، "حدي مصٍّالدحال هشهص "

سِول مذخست تن  اًسَسلة الدحََة واًضط، وهي مٌعلة حصس حاث ناتجة ؾن س َلان مِاٍ ال وذًة و  -

 ُم. 0599تمسح 

س  - ُم 3299مذخست ؿلى مٌعلة مٌرفضة مالذة ثضط الدصً
1

. 

الا ؿساذ ًحـر ُشٍ الذسًلة مٌش مٌخعف اًدسـَياث من اًلصن اًـشٍن ٌَمحافؼة ؿلى 86تسب  

ة ورلع لساًة ب ظياف هحاثَة وحِواهَة  وجي المميز ٌَميؼوماث اًعحصاوً الميؼومة اًحَئِة واًخيوغ اًحَوً

حِاء ل ظياف ب دصى مذيزت ٌَميعلة. من  ؿاذت ا  اًيحاتاث المخواخست هشهص في مذواخست بالذسًلة وا 

المياظق الدحََة الذلاة والدسازي واًسسز وفي المياظق اًسََِة هشهص اًس حاسة المىوهة من هحاتاث 

ؿاذت  اًـجصم كاًعصفة واًصتم والمثيان... وبميعلة اًضط نجس هحاتاث مذب كَمة مؽ المَوحة... نلٌ تمت ا 

ذذال شجصت اًعَح اًتي اهلصضت بالميعلة مٌش س يو   اث.ا 

واجن ب وى  نلٌ تحوي الذسًلة ؿسًس ال ظياف من الذَواناث كال زوًة الملازتَة واًثـَة ال ظِة

وحصر اًعحصاء والدصران اًلزم واًلوهسي واًفب ز رو الرصظوم وفب ز اًصمال وب زهة اًعحصاء واًِص 

ذذال اًلزال من هوغ ب بي حصاة وقزال الصزكاش واًيـ ؿاذت ا  امة اًوحشي، نلٌ صِسث الذسًلة ا 

لِة راث اًصكدة السصاء. فصً  الا 

 بالذسًلة اًوظيَة تسقومس اًلزال ب تو حصاة -2ظوزت 

 
 . 5959المعسز: ثعوٍص شخصي 

                                                           
86

 ٌَصي و المسابحاث اًس َاحِة كامت بحفص ب باز تعفة كاهوهَة وكير كاهوهَة ًخوفير حاحِاتها اًىديرت من الماء )خي ُشٍ اًوحس
 ( مذا جسخة في اس خنزاف المائست المائَة اًسعحَة.و الاس خحلٌم...
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يمص بالذسًلة ب ًضا ذلال موسم اًض خاء و اًصتَؽ ؿسذ ُام من اًعَوز المِاحصت والمحََة، ؿلى قصاز 

نلٌ ثخواخس بالذسًلة ؿست ب ظياف من  ظَوز الذحازى واًـلاة الذص واًعلص اًبرجصي والذجي اًبرجصي.

 اًزواحف كاًىوجصا المصرًة وال فـى...

 حسوذ وهلائط اًخجِيزاث والملوماث اًس َاحِة لميعلة ذكاص -3.0

ظاز وتجِيزاث وذسماث حضرًة ملائمة لا ثخوفص حاًَا بهشٍ المسًية  لى ا  يحخاح اًًضاظ اًس َاحي ا 

لة مسًية تاتـة لمسًي ة ثوسز في تجِيزاتها ومجصذ مٌعلة ؾحوز ٌَس َاحة اًتي اس تمصث ًفترت ظوً

ة ذوس و ة، زغم ب ن موكـِا الدلصافي تن  كعبي اًس َاحة اًعحصاوً ثوسز ًوفص ًِا فصظا  اًعحصاوً

ًلاس خفاذت من ؾحوز ب ؿساذ هحيرت من اًس َاخ وافسٍن من المياظق اًس َاحِة اًساحََة. من ب هم 

هشهص محسوذًة ص حىة اًيلي ووسائله اًتي حصتعِا تحلِة  اًـوائق اًتي تحول ذون تحلِق ثلغ الاس خفاذت

المسن اًىبرى باًحلاذ، نلَاة زحلاث مٌخؼمة ؿبر الذافلاث حصتعِا بالمسن اًساحََة المعسز 

اًصئُسي ٌَس َاخ ال خاهة واًس َاحة الصاذََة واًخـعي واًخوكف المس تمص لرط اًسىة الذسًسًة الطي 

ة اًتي ب نجزث ٍصتعِا ب ًضا تب هم المسن اًىبرى. ج  ضىو ص حىة اًيلي ب ًضا سوء تخعَط اًسَط الدِوً

ق حزامِة حٌوة واحة ذكاص " " المصوز ؿبر ُشٍ المسًية وثـزًِا وتحصمرا من الاس خفاذت ثخحاشىظصً

 من ؾحوز اًس َاخ من ذوس نحو ثوسز. 

الطي هفعة -ب ما ؾن الاس خفاذت من ثوافس اًس َاخ ؿلى مسًية ثوسز من ذلال المعاز الصولي ثوسز

تلي ذون مس خلي س َاحِا وتجازيا ؿامة، زغم تساًة اس خللاله مٌش نهاًة اًس حـَياث من اًلصن 

اًـشٍن، فِيي محسوذت خسا هؼصا ًضـف ؿسذ المسافصٍن ؿبر ُشا المعاز الطي لا تمثي حصنة 

% من اًـسذ الزلً ٌَمسافصٍن ؿبر كل المعازاث  0و  9.2المسافصٍن تَ سوى مـسل ًتراوخ تن  

َة )اً  نبر خووس َة ذلال اًـشًة ال ذيرت، مؽ حصاحؽ وس حة المسافصٍن ؿلى الرعوظ الصوً اًًس حة ال 
من ُؤلاء المسافصٍن تهم اًـلٌل اًخووس َن  بالرازح و الذجَج من ولاياث الديوة اًلصبي اًثلاج 

 ،نلٌ ًحنّ  رلع الدسول اًخالي: (ذاظة

وليهفعة الص-ثعوز ؿسذ المسافصٍن بمعاز ثوسز -0خسول   

 اًًس حة من كل 

المعازاث 

 اًخووس َة

 لٍوغ كل 

المعازاث 

 اًخووس َة

 

 المجموغ

ؿلى الرعوظ 

 الصاذََة

َة  المسافصون* ؿلى الرعوظ الصوً

 اًس يواث اًـسذ اًًس حة اًـسذ اًًس حة

9.30 %  00330399 095513 33.5 %  32025  55.2 

% 

71227 5909 

9.20%  2535530 01305 05.1 %  22098 23.3 %  52500 5903 

يابا  المعسز: ذًوان اًعيران المسني و المعازاث،  .5959-5900*ؿلى سفصاث مٌخؼمة و كير مٌخؼمة رُابا و ا   
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ب س حاة محسوذًة اًخجِيزاث و ال وضعة اًس َاحِة، اس خًذجيا ب ن خي وحساث  في اًححر حول

ًواء و اًخًض َط اًس َاحي بهشٍ المسًية لا ٍتمخؽ تترادِط من وسازت  اًس َاحة ًٌَضاظ، باس خثٌاء الا 

لى س ية  يا الطي ًـوذ ثب سُسَ ا  . نلٌ لاحؼيا قَاة اًعَاهة ًِشٍ اًخجِيزاث، 0322مخيم ناذي تسوً

ذاظة تـس ثوكف وضاظِا في اًس يواث ال ذيرت ثسخة حصاحؽ ثوافس اًس َاخ ؿلى الميعلة اًتي 

اتَة زُ باًحلاذ و ثسخة اهدضاز  ظيفت مٌعلة حمصاء من ظصف ؿست تلضان تـس ثخالي اًـمََاث الا 

 الدائحة اًـالمَة ًفيروش هوزونا، مذا جسخة في ثسُوز حاٍتها.

لى ثلغ اًوحساث  ص اًعصكاث والمسالع المؤذًة ا  نلٌ ًحسو ثسذي تلضًة المسًية ٍتهَئة و ظَاهة وثيوٍ

ذازتها ؿلى هفل اتهم محسوذا خسا. حتى ذسماث زفؽ اًللٌمة بهشٍ اًوحساث ًلوم بها المشفون ؿلى ا 

ت ُؤلاء  الراظة. ؿبّر ُؤلاء ؿلى امذـاضِم من لامدالات المجَس اًحلضي الميخرة حسًثا، ولما سبً 

ؿلان ذكاص مسًية س َاحِة، ب خاة ب كَبهم ب ن قصط ُؤلاء لا  هَف ٍثميّون ذوز ُشا المجَس في ا 

ق  ظق ظيسوق حلًٌة المياًخـسى الاس خفاذت من ال موال اًتي س تميحِا وسازت اًس َاحة ؾن ظصً

ثوسؽ  اًس َاحِة ٌَحلضًة، ذاظة ب ن اًلٌاؿاث الا ًسًوًوحِة ل كَة ب ؾضاء ُشا المجَس ثخـازط مؽ

اًًضاظ اًس َاحي بهشٍ الميعلة، الطي يهسذ ال ذلاق السَست و ًيشز باهفذاخ مجتمـِا المحافغ ؿلى 

 سَوكاث قصتَة تهسذ اًليم الاسلامِة، حسة زؤٍتهم. 

لميادِة بهشٍ الميعلة، ب جصس حصنيزا صسًسا ًوحساث اس خلدال اًس َاخ ثلِيميا لمسى حثمن  الملوماث ا

لى ُشٍ الميعلة ذلال فعلً الرصًف ) زسال وفوذ اًس َاخ ا  حزامٌا مؽ موسم ووكالاث ال سفاز ؿلى ا 

تموز ( حزامٌا ب ًضا مؽ ملاءمة اًؼصوف الميادِة اًـعي المسزس َة ٌَس َاحة الصاذََة( واًصتَؽ )حني اٍ

َة ب زياء احذفالاث زب ش اًس ية المَلاذًة. وزغم الاس خفاذت من فائغ ظفصت ثوافس وتخوافس ب كي ب هم 

اًس َاخ ال خاهة ؿلى اًس َاحة اًضاظئَة في فعي اًعَف في صكل زحلاث اس خىضافِة ٌَجيوة 

لة من اًس ية، ذاظة في اًس يواث ال ذيرت  اًخووسي، ثحلى اًوحساث اًس َاحِة صاقصت ًفترت ظوً

ؽ اًىدير في ثوافس اًس َاخ ال خاهة ؿلى اًس َاحة اًضاظئَة اًتي اس خفاذث (، مؽ اًتراح5900تـس )

وزوتَن من س َاحة الدزائصًن  )  (. تسًلا ًخوافس اًس َاخ ال 

ب ما ثلِيميا لمسى حثمن  تلِة الملوماث اًعحَـَة، فلس ب جصس ذاظة محسوذًة اس خللال المَاٍ الذازت في 

ؽ ٌَس َاحة الاسدضفائَة تواسعة المَاٍ َة اًتي  مضازً المـسهَة، زغم ثـسذ الصزاساث المحََة و الصوً

ؽ لا ثواخَ  ؽ اًعة اًحسًي، ذاظة ب ن مثي ُشٍ المضازً تحر ؿلى حثمن  ثلغ اًثروت المائَة في مضازً

مٌافسة مثي اًس َاحة الاسدضفائَة اًتي ثـتمس ؿلى مِاٍ اًححص بالمياظق اًساحََة اًتي ثواخَ 

فصوسا. حتميز مِاٍ ب ؾلٌق ُشٍ الميعلة بازثفاغ وس حة ال ملاخ المـسهَة بها مٌافسة ؿست تلضان في اًـالم ن

ؿاذت اس خللاًِا في اًلعاغ اًفلاحي.  و توفصتها نلٌ تمىن زسكلتها و ا 

ة بهشٍ ب ما ثلِيميا لمسى حثمن  الملوماث اًثلافِة، فلس ب جصس حصك المـِس اًوظني ٌَتراج تـغ المواكؽ ال ثصً

ة الميعلة بالا زخاء المخو  اظي ٌَحفصياث، زغم ثوفص ؿست ذزاساث وبحوج ثـوذ حتى ٌَحلدة الاس خـلٌزً
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ا اًصمال. وثوكف الذفصياث في موكؽ اًىٌُسة اًحيزهعَة  ثؤنس ثصاء المخزون الذضازي وال ثاز اًتي ثلمصُ

حصك ُشا المـِس المخزون ال ثصي ًِشٍ الميعلة، حِر ثب دصث  الطي تم اندضافَ ب ذيرا ب نبر ذًَي ؿلى

ة من ظصف تـغ الميحصفن  الطٍن ًـخلسون  01فصياث تَ ب نثر من الذ س ية، و كس ثـصّط ٌَخرصً

 Thigesب هَ يحوي اًىٌوس. ًيعحق ُشا الاس خًذاح ب ًضا ؿلى موكؽ كدَّ الطي ًـخلس ب هَ مصنز مسًية  

ة، حِر ًـازط ماًىو اًواحة اًتي يمخس بها  اًلسيمة، الطي تلي مرملا وسط اًواحة ل س حاة ؾلازً

 ُشا الموكؽ الذفصياث. 

ذزاح ُشٍ الذسًلة اًوظيَة تسقومس ضمن الصوزت اًس َاحِة ٌَجيوة اًخووسي  نلٌ لم ًتم حتى ال ن ا 

َة  اًتي ثيعَق من حزٍصت حصتة نحو الديوة اًلصبي، حتى ب ن نثير من وكالاث ال سفاز المحََة والصوً

ئي الا ؿلام اًتي تهتم باًس َاحة اًحَئِة لا ثـلم توحوذُا، ثسخة قَاة الصؿاًة اًكافِة، حتى لصى وسا

واًثلافِة في اًـالم. من الممىن ب ًضا ب ن ٌساهم ثيوؾِا اًحَوًوجي في اس خلعاة اًـَلٌء واًحاحثن  في 

 المجال الدلصافي و اًحُئي.

 ال وضعة الاكذعاذًة اهـكاساث اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي ؿلى -5

 لمحتمي ؿلى اًًضاظ اًفلاحيا اهـكاساث نمو اًًضاظ اًس َاحي -0.5

ٍصى اًحـغ ب هَ زغم محسوذًة امذساذ المؤسساث اًس َاحِة بميعلة ذكاص، ساهم اًًضاظ اًس َاحي 

هخاجها. في تـغ ُشٍ اًواحاث  ة وا  في ؿست تحولاث صِستها واحاتها في مضاُسُا و َُاكلِا اًـلازً

 .كاهت ُشٍ اًخحولاث حزئَة ب و ظفِفة وفي اًحـغ ال دص كاهت صاملة

ًواء واًخًض َط  لى وحساث ًلا  من ذلال بحثيا المَساني، لاحؼيا ب ن اًواحاث اًتي تحوًت ا 

اًصي و تلِة المسذلاث اًس َاحي، كاهت ب فضي من تلِة اًواحاث المحَعة بها، من حِر اًخيؼيم )
هخاجها. وباس خفسازنا، ب نّس ًيا ب صحاة ُشٍ المضازًاًفلاحِة ؽ ُشٍ ( وادضراز ونمو ال شجاز وثيوؾِا وا 

ية  ؿاذت قصش ؿست ب هواغ خسًست من ال شجاز المثمصت وب شجاز اًزً الملاحؼاث، حِر عمي تـضِم ؿلى ا 

هخاجها ًلذصر ؿلى اٍتموز وب حِانا تـغ اًزياثن ، وعمي اًحـغ ال دص ؿلى  في واحاتهم، تـس ب ن كان ا 

لة تَوًوحِة في واحذَ ًخوفير اًلشاء ٌَمليمن  ؿاذت سزغ كل ب هواغ الرضر تعصً  بها و تشلع يحلق ا 

لى اًـاذاث اًلسيمة في اًززاؿة اًتي تخَت ؾنها خي اًواحاث بالميعلة تـس  انخفاءٍ الطاتي باًـوذت ا 

حصاحؽ مخزونها المائي
1

لى وحساث 87نلٌ  . هخاح خي ُشٍ اًواحاث اًتي تحوًت ا  ب نسّ ُؤلاء ب ًضا ب ن ا 

هخاجها اًسات ق. بما ب ن اًلعاغ اًس َاحي مس تهلغ هحير س َاحِة، سّجي ثيوؿا و ازثفاؿا ُاما، ملازهة با 

مكاهَ ذفؽ فلّاحي الميعلة ٌَصفؽ من ـَ ًخَحَة حاحِاثَ اًلشائَة، مذا كس  ٌَمواذ اًلشائَة، با  هخاجهم وثيوً ا 

 ًـَس الذَات ٌَخيوغ اًززاؾي الطي كان يميز ُشٍ اًواحاث كسيما، سمن وفصت الموازذ المائَة من اًـَون.

                                                           
87

 320اؿاث المـمََة كس ازثفؽ من ًكاهت ب كي جىثير ل ن ؿسذ اًًض َعن  في اًعي 5902ًو احدسخٌا وس حة اًًض َعن  في اًًضاظ اًفلاحي س ية 

لى  5900س ية   .5902س ية  5009ا 
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و مجاًِا اًترابي اًس َاحِة بميعلة ذكاصدعائط اًوحساث  -5خسول   

تازيخ  مالع اًوحست اًعيف ظاكة الا ًواء

 اًخب سُس

اًوحست  مجاًِا

 اًس َاحِة

شدٍص 25 يا اًواحة اًلسيمة 0322 تلضًة ذكاص مخيم   تسوً

دِام و مب وى 

 مجِز

 اًلعَف اًواحة الدسًست 5990 اًعاُص باذي مخيم ٌَض حاة

كاماث  5 ا  فِة  كامة زً زضا  ا 

حوؾحَسياً   

 ذاز ناهو اًواحة اًلسيمة 5901

كاماث  2 ا  فِة  كامة زً  اًيوز صحصاء اًواحة الدسًست 5902 مليمة بالرازح ا 

شدٍص 59 مضَف  

 ٌَض حاة

المصهة  0325 تلضًة ذكاص

 اًصياضي

 مضَف اًض حاة

.5959-5903المعسز: بحر مِساني   

ا ذاذي  من ذلال ُشا الدسول وس خًذج ب ن خي اًوحساث اًس َاحِة بميعلة نجاسُ ذكاص كس تم ا 

 3و  0ثتراوخ مساحة ُشٍ اًواحاث تن  اًواحاث اًلسيمة ب و الذسًثة، وهي تحخي منها الدزء ال نبر )
خـاٌش اًًضاظ اًس َاحي فيها مؽ اًًضاظ اًفلاحي.ُىذازاث لا كير  ( وً

ص المسالع اًفلاح  ِة المؤذًة ًِشٍ لاحؼيا ب ًضا ب ن اًلعاغ اًفلاحي كس اس خفاذ من تهَئة وظَاهة وثيوٍ

المؤسساث اًس َاحِة اًتي كام بها ب صحابها من هفلاتهم الراظة واس خفاذ منها تلِة ب صحاة اًواحاث 

هخاجها.في الملاتي ؿبّر اًحـغ ال دص،  ا ثلغ المسالع، ذاظة في حزوًسُا بال سمست وهلي ا  اًتي ثـبُر

ًعحَـَة ٌَواحاث، ؾن امذـاضِم ذاظة الطٍن ًسافـون ؾن اًحُئة و ًسؾون ٌَمحافؼة ؿلى المضاُس ا

َ مضاُسُا باًحياءاث واًخجِيزاث الصدِلة اًتي كس تحوي مواذا تلاسدِىِة  من ب سميدتها و جضوً

وهيمَائَة مضرت باًحُئة اًِضة ًِشا اًوسط، وال مثلة ؿسًست ًِشٍ اًخجِيزاث، هشهص منها مثلا اس خـلٌل 

في اًتزوًق واس خـلٌل ب زضَة معاظَة لا نجاس مَـة  ال حص في اًحياء وب هواغ ؿسًست من المواذ و الصُن

فِة " كامة اًصً  " ؾوط اًـضة اًعحَـي.ذاز ناهومذـسّذ الا دذعاظاث بالا 
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فِة "ذاز ناهو" -3ظوزت   ب زضَة معاظَة لمَـة مذـسّذ الا دذعاظاث بالا كامة اًصً

 
ص شخصي   . 5959المعسز: ثعوٍ

و اًًضاظ اًس َاحي المحتمي ؿلى اًًضاظ اًفلاحي هشهص الميافسة من ب هم الاهـكاساث اًسَحَة ب ًضا ٍنم

ؿلى اًَس اًـاملة، حِر ٌس خلعة حاًَا اًًضاظ اًس َاحي، ذاظة في مسًية ثوسز، ؿسذا هحيرا من 

ص حان مٌعلة ذكاص الطٍن ًيفصون اًـمي اًفلاحي الطي ٍىون ب نثر مضلة وب حوزٍ ضـَفة، ملازهة 

في الموسمَة اًتي حىون ب كي حست في اًًضاظ اًس َاحي. زغم ب همَة  باًـمي اًس َاحي، زغم اصتراوِلٌ

ُشٍ الذصهَة في سوق اًضلي في ُشٍ الميعلة اًتي جضىو وسة تعالة ؿاًَة و محسوذًة مس خوى 

ن المِني بها، كس تهسذ ثلغ الذصهَة ؾزوف اًض حان ؾن  ن اًض حان، هؼصا لمحسوذًة مصانز اًخىوٍ حىوٍ

المِازاث في اًـياًة باًواحة. ذفؽ هفوز اًض حاة ٌَـمي اًفلاحي مٌخجي  اًـمي اًفلاحي واهسثاز تـغ

لى اس خجلاة اًَس اًـاملة من المسن الميجمَة تولاًة كفعة اًتي جسجي  اٍتموز، ذلال موسم حٌيها، ا 

ب ؿلى وسة اًحعالة في اًحلاذ، وحتى من مسن و ب زياف ولاًتي س َسي توسًس واًلصرٍن. زغم ب ن 

لا ب ن وس حة اًًض َعن  في ُشا اًلعاغ لم ثخجاوس اًًضاظ اًفلاحي اً  02.2واحي يميز مٌعلة ذكاص، ا 

5900% من جملة اًًضعن  بهشٍ المسًية س ية 
1

ضـف ُشٍ اًًس حة هفوز اًَس اًـاملة  88ًـىس .

هخاح اٍتموز الطي لا يحخاح ًَس ؿاملة وفيرت  من اًـمي اًفلاحي اًواحي الطي ب ظحح ًلذصر ؾن ا 

ر ًلذصر ؿلى فترت ثَلِح اًيرَي "باس تمصاز ظَلة اًس   " في صِص مازش وحني اٍتموز في الطكازية، ا 

س  س حىثَف اًًضاظ اًس َاحي بهشٍ الميعلة في مزً صِصي ب نخوجص وهوفمبر. ومن المصجح ب ن ًدسخة مزً

                                                           
88

س ) ة لمـتمسًة ذكاص جضمي ب ًضا تلضًة حامة الدصً تمسًة حامة الدصًس محسزة حسًثا المـعَاث اًِجصً اًعاذز  021بملذضى ال مص الذىومي ؿسذ مـ
ي  02باًصائس اًصسمي ٌَحلاذ اًخووس َة ًوم   (.5905افصً
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حصاحؽ ُشٍ اًًس حة، هؼصا لاهخلال ؿسذ ُام من اًَس اًـاملة، ذاظة اًضاتة، ٌَـمي باًًضاظ 

 تميز بازثفاغ ب حوزٍ وزفاَُة ػصوف اًـمي تَ ملازهة باًـمي اًفلاحي اًضاق.اًس َاحي الطي ٍ 

 ؿلى اًًضاظن  اًعياؾي و الرسمي المحتمي اهـكاساث نمو اًًضاظ اًس َاحي -5.5

 وس َج ظياؾي تهيمن ؿَََ ظياؿاث مصثحعة باٍتموز -0.5.5

"، ًىن ُشٍ مسًية ظياؾَةة "رهصنا في تساًة ُشا الملال ثعيَف ذكاص في كل ب مثلة اٍتهَئة اًتراتَ

ؽ ًٌَس َج الموخَ  لا في اًس يواث ال ذيرت، تـس تـر ؿست مضازً اًدسمَة لم ثعحح معاتلة ًِا ا 

لى  5900وض َط س ية  320ؿسذ اًًض َعن  في اًعياؿة المـمََة الطي ازثفؽ من  ٌَخعسٍص، و ازثفاغ ا 

%(،  235.2ـة )مصاث، تًس حة نمو مصثف 5، ب ي ثضاؾف ب نثر من 5902وض َط س ية  5009

ذلال ب زتؽ س يواث فلط، ًخىون ب ساسا من الا ناج. زغم رلع لا يمىٌيا الذسًر ؾن اًخعيَؽ اًفـلً 

ًِشٍ المسًية، ل ن ثوسًؽ المؤسساث اًعياؾَة حسة اًلعاؿاث ًبرس ُيمية اًعياؿاث اًلشائَة 

ب ي تًس حة  (،مؤسسة 003مؤسسة من اًـسذ الزلً ٌَمؤسساث ) 33واًفلاحِة اًتي جس خب ثص تؼ 

ي وحىَِف اٍتموز، ب ما وس حة مؤسساث  23.5 %، وهي لا ثخـسى ب ن حىون مؤسساث لرزن وتحوً

 % من لٍوغ ؿسذ المؤسساث اًعياؾَة.  2.3ظياؿة اًًس َج الموخَ كلَا ٌَخعسٍص فلا ثخجاوس 

 5902ثوسغ المؤسساث اًعياؾَة حسة اًلعاؿاث تسكاص س ية  -3خسول 

 % اًـسذ اًلعاؿاث

 % 23.5 33 ث اًلشائَة و اًفلاحِةاًعياؿا

 % 9.2 0 ظياؿة مواذ اًحياء و الرزف و اًحَوز

 % 2.3 1 ظياؿة اًًس َج و الملاثس و الدَوذ

 % 0.1 5 ظياؿاث مخخَفة

 % 2.0 09 الرسماث اًعياؾَة

 % 099 003 المجموغ
 . 5902سز بال زكام اًخجسًس. ذًوان حنمَة الديوة. ولاًة ثو  المعسز: وكالة اٍنهوط باًعياؿة و

ثبرس محسوذًة ثعيَؽ ُشٍ المسًية ب ًضا من ذلال ظلص المساحة المخععة بها ٌَمياظق اًعياؾَة، 

 ُم، موسؿة كال تي: 59حِر لا ثخجاوس مساحة المياظق اًثلاج المخحاؿست بهشٍ المسًية 

ة ؿسذ ملاسم. تمخس بمحارات  2ُم موسؿة ؿلى  09الميعلة اًعياؾَة اًلسيمة تسكاص:  - اًعصًق الدِوً

095. 

ملاسم. تمخس بمحارات اًعصًق  1ُم موسؿة ؿلى  2.2الميعلة اًعياؾَة ٌَمجَس الدِوي جىسدََِا:  -

ة ؿسذ   .095الدِوً

لال:  -  .05ملاسم. تمخس بمحارات اًعصًق اًوظيَة ؿسذ  2ُم موسؿة ؿلى  0الميعلة اًعياؾَة تحوُ
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ب ًف  32509ب ًف ذًياز، منها  22209ة الزََة بهشٍ المسًية: نلٌ لم ثخجاوس كيمة الاسدثمازاث اًعياؾَ

لى % 53.5ذًياز ) مؤسسة حتى س ية  51( في المؤسساث المعسزت كلَا، اًتي وظي ؿسذُا ا 

5902. 

من ذلال ُشٍ المـعَاث اًتي تخط اًًس َج اًعياؾي، وس خًذج ب ن ُشا اًلعاغ كير كاذز ؿلى 

َاحي بهشٍ المسًية، ذاظة ب ن خي اًعياؿاث مذرععة في الاس خفاذت من اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس  

ي اٍتموز وفي اًًس َج، وخَِا معسزت. تحخاح ُشٍ ة  دزن وتحوً لى ظياؿاث كشائَة وتجِيًز الميعلة ا 

مذيوؿة ًخوفير حاحِاث نمو اًًضاظ اًس َاحي المحتمي، ؿلى قصاز المسن اًس َاحِة بالمياظق اًساحََة 

 مثلا.

كدال اًس َاخ ؿلى شراء مٌخوخاث اًعياؿاث كس ثـجز ُشٍ المسًية ب ً ضا حتى ؾن الاس خفاذت من ا 

لا ؿلى  مؤسساث ظليرت خسا ٌَعياؿاث اًخلََسًة، لا جضليّ سوى  2اًخلََسًة، ل نها لا تحخوي ا 

ناج 51حصفِا ) 52 منهم فلط مذحعي ؿلى صِاذت اًىفاءت المِيَة. نلٌ لا ًوخس بهشٍ  30(، منهم ا 

و مصنز وحِس ن في ثلغ اًعياؿاث،ؿلى قصاز تلِة مسن ولاًة ثوسز ) المسًية وً  09ثوسز ٌَخىوٍ
(. نلٌ لا ثوخس بها مذاحص مذرععة في تَؽ مصانز و حزوت مصنزان 2مصانز، هفعة  3مصانز، تملزت 

زغم ثصاء الموزوج الذضازي واًثلافي لمجتمؽ  مٌخوخاث اًعياؿاث اًخلََسًة اًتي كس جس خلعة اًس َاخ.

ي لا ٍزال حزء هحير مٌَ مذجشز في ب ظاًخَ، لم ًتم اسدثماز رلع الموزوج وجصاؿة ُشٍ الميعلة الط

ظاز منزلي ضَّق.  ب ياذي الذصفِن  الطٍن لا ٍزال ؿسذ هحير منهم ًًذج في ا 

نجاس حي حصفي ًضم  هخاح  5في هعاق مشوغ اًخنمَة الميسمجة بمسًية ذكاص تمت جصمجة ا  وزصاث ًلا 

ن وؾصط نلٌ سُتم ا    2حساج زواق ًترويج مٌخوخاث اًعياؿاث اًخلََسًة ٌض تمي ؿلى وكاؿة حىوٍ

 ب ًف ذًياز. 229محلاث تليمة جمََة ٌَمشوؿن  ثلسز تؼ 

رهصنا في تساًة ُشا الدزء المخعط ٌَعياؿة الازثفاغ المدسازغ ًـسذ اًَس اًـاملة، الطي كس يحصم 

َيمي حِس، زغم ثواظي وحوذ اًًضاظ اًس َاحي حزءا من اًًض َعن  اًض حاة الطي ٍتميز بمس خوى ث ـ

ُشا اًيوغ من اًًض َعن  ضمن ال ؿساذ اًىديرت من اًـاظَن  ؾن اًـمي في ُشٍ المسًية. من ناحِة 

ًخحاق باًًضاظ اًس َاحي فصظة  ب دصى ٌساهم مصوز اًَس اًـاملة اًضاتة ؿلى اًلعاغ اًعياؾي كدي الا 

 اًـصرًة. لاندساة الربرت في اًـمي المؤسساتي في اًلعاؿاث اًعياؾَة

 ُيمية الا ذازت ؿلى ال وضعة الرسمِة -5.5.5

ثيعحق الملاحؼة ال ذيرت اًوازذت في الدزء المخعط ٌَعياؿة ب ًضا ؿلى ال وضعة الرسمِة اًتي 

، ًىن ًو احدسخٌا ُشٍ اًًس حة تـس 5900% من لٍوغ اًًض َعن  بالمسًية س ية  59.0اس خلعحت 

 ، س يجسُا كس حصاحـت نثيرا.5902اٍنمو اًىدير ًيعُة اًعياؿة في س ية 
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خي اًًض َعن  في ُشا اًلعاغ ًـمَون في الا ذازت، ذاظة في مسًية ثوسز اًتي جس خلعة حزءا هحيرا 

منهم في حصنة رُائَاتَة ًومِة نثَفة، هؼصا ًلصة المسافة تن  المسًيدن . ُشٍ الذصنة جضمي ب ًضا 

و اًس َاحة... مذا جسخة في ضـف ُشٍ  خي اًـامَن  في ال وضعة الرسمِة ال دصى كاًخجازت واًيلي

لى ؿست ب هواغ من اًخجازت ذاظة اًياذزت، ولا ًخـسى بها ؿسذ  ال وضعة بمسًية ذكاص، حِر ثفذلص ا 

وحساث ثخرعط كلِا في المواذ اًلشائَة، لطلع ًخحول سكان ُشٍ المسًية  2وحساث تجازت الزلة 

لى ثوسز لاكذياء خي حاحِاتهم من ملاثس و تجِيزاث   منًزَة...ا 

ب ما في كعاغ اًيلي، و ب مام ضـف مساهمة اًيلي اًـمومي في هلي المسافصٍن، اهخـش اًيلي الراض، 

لى اٌَواحذاظة س َازاث ال حصت ) لى مسًية  50( اًتي وظي ؿسذُا ا  س َازت، خله ًؤمن اًيلي ا 

في حصتط المسًية باًلصى ال زتؽ اًخاتـة ًِ 3تاهسي و 55ثوسز، و س. س َازاث ٌَيلي اًصً ا وبحامة الدصً

ًبرس ضـف كعاغ اًيلي ب ًضا بهسٍ المسًية من ذلال ثوفص وكالة ب سفاز وحِست، ثخوكف ؾن اًًضاظ 

س. ًََ كللٌ ثوفص اًعَة ؾيس رزوت ثوافس اًس َاخ ؿلى مٌعلة الدصً  تازت و ثـوذ ا 

 5900ثوسغ اًًض َعن  حسة اًلعاؿاث بمسًية ذكاص س ية  -0خسول 

 اًلعاؿاث اًـسذ %

 اًفلاحة 0053 % 02.2

 اًعياؿاث المـمََة 320 % 0.3

 اًعاكة و المياجم 500 % 3.0

 اًحياء و ال صلال اًـامة 330 % 05.1

 الرسماث 0153 % 59.0

 كير مصرخ 05 % 9.0

 المجموغ 1259 % 099
 . ذًوان حنمَة الديوة. 5902المعسز: ولاًة ثوسز بال زكام 

نبرى ؿلى كل ال وضعة الرسمِة بالمسًية اًتي لا حزال كس ًضفي نمو اًًضاظ اًس َاحي حصهَة 

ا وتجِيزاتها اًس َاحِة ٌَتزوذ  مذواضـة. نلٌ يمىنها ب ن جس خفِس من كصبها من مسًية ثوسز ومعازُ

ة، حِر ًخوافس كل س ية مـسل  ب ًف حزائصي من ذلال  299باًس َاخ وكصبها من الذسوذ الدزائصً

ة بحزوت وً ـبرون مسًية ذكاص نحو تلِة المسن اًساحََة. ًو ثخوفص بهشٍ هلعة اًـحوز الذسوذًة اًبًر

و ًفترت كعيرت كدي تحولهم  ًواء وثًض َط س َاحي، يمىن اس خلعاة ُؤلاء اًس َاخ وً المسًية وحساث ا 

لى وجهاث ب دصى.   ا 

ؽ كعاغ الرسماث وتحسًثَ في ُشٍ المسًية واهسماجها فيم  ظاز ثيوً كامت َسان الا كذعاذ اًصّقمي،في ا 

في هعاق مشوغ اًخنمَة الميسمجة بمسًية ذكاص وما ٌسمى  حىٌوًوحِاتالا ثعاًوالا كذعاذ اًصّقمي، وسازت 

نجاس مصنز ٌَـمي ؾن تـس ثوسز الطهَةتؼ " ٌَمس خزسمن   مََون ذًياز 0.0جكلفة  Cyberparc"، با 
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ص اًبرمجَاث ومواكؽ اًواة وا احذضانو  واًحاؾثن  اًض حان ًخعميم المؤسساث اًياصعة في مجال ثعوٍ

ؿسًس اًشكاث في مِاذٍن اًس َاحة اًحَئِة واًخنمَة المس خسامة و باس خـلٌل الذاسوة واس خلعاة 

صلال  5959وحتى صِص مازش  5903تسب  ُشا المصنز في اًًضاظ مٌس نهاًة س ية  زياذت ال ؾلٌل. تّم ا 

 Allisoneمكاثة، منهم شركاث محََة وب حٌحَة وشنة  2مكاثة بهشا المصنز الطي يحخوي ؿلى  5

َّة وذَق مئاث فصض اًضلي في الميعلة. ن نفاءاث ثووس   اًفصوس َة اًتي ثـتزم حىوٍ

 تسكاص« Cyberparc »مصنز اًـمي ؾن تـس  -09ظوزت 

 
ص شخصي   .5959المعسز: ثعوٍ

كدي ب ن نختم ُشا اًـيصر المخعط ًل وضعة الرسمِة بهشٍ الميعلة، يجة ب ن وضير ب ن الا حعائَاث 

حعائَاث تخط اًوحساث اًس َاحِة اًلََلة المخوفصت بالميس ة ٌَس َاحة تخوسز لا ثسزح ا  وتَة الدِوً

حعائَاث اًلسيمة ) ( وس خًذج ذلال اًدسـَياث من اًلصن اًـشٍنبميعلة ذكاص. حتى باًصحوغ ًلا 

ا في الا حعائَاث الراظة بالمخيماث اًس َاحِة هي  ب ن المؤسسة اًس َاحِة اًوحِست اًتي كان ٍصذ رهصُ

يامخيم تس" لى ب ن ُشا المخيم كس تم  29" الطي لا ثخجاوس ظاكة اس خلداله ٌَس َاخ وً شدٍصا. مؽ الا صازت ا 

لة وحتى تـس ؾوذثَ ًٌَضاظ مٌش س ية  ادذفى وضاظَ من الا حعائَاث اًصسمَة  5995كَلَ ًفترت ظوً

ة ٌَس َاحة تخوسز.  ٌَميسوتَة الدِوً

 المحتمي احيالاهـكاساث الاحماعؾَة واًحَئِة ٍنمو اًًضاظ اًس َ -3

 الاهـكاساث الاحماعؾَة ٌَنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي -0.3

ثـخبر اًس َاحة من ب هم اًلعاؿاث الاكذعاذًة اًتي جساهم في تحسن  ب وضاغ ؿُش اًسكان وثوفير 

تمي مواظن اًضلي المحاشرت وكير المحاشرت واس خلعابها من مٌاظق ب دصى. نمو المح فِي سٌُجح اٍ

ُساف؟ٌَس َاحة في ُشٍ المي  علة في تحلِق ُشٍ ال 

سًٌعَق من مثال حي لاهـكاساث انجاس الذسًلة اًوظيَة تسقومس ؿلى اًوضؽ الاحماعؾي ًسكان 

لى ادذلاف ب ظول سكان  ة ال نثر تهمُضا في ُشٍ الميعلة و ًـوذ رلع، حسة زب ًيا، ا  ُشٍ اًلصً

س ؿامة وسكان مسًية ذكا ة، ملازهة تحلِة سكان مٌعلة الدصً ص و اًلصى اًثلاج المَخعلة ُشٍ اًلصً
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ة ذقومس زحّي اس خلصوا مٌش اًس حـَياث في سافلة حدال اًضازة ٌَخرعط  بها ذاظة. سكان كصً

( و ًخثخِتهم كامت الصولة بميح تـغ اًسكان ب زاضي فلاحِة ب قيام، مـز و حلٌلفي حصتَة الماص َة )

ة اًحاهوزاث تحت المحمَاث ظليرت ًلصاسة اًيرَي، تحوّل ؿسذ منها في اًس يواث ال ذيرت ًززاؿ

 اًحلاسدِىِة ًخثمن  المَاٍ الذازت اًوفيرت بهشٍ الميعلة. 

ؿازط اًسكان ثضست رلع المشوغ ل هَ يحصم ماصُتهم  0332في تساًة الا ؿساذ لانجاس الذسًلة س ية 

ة  س، ًىن اًسَط الدِوً من مجالاث صاسـة ٌَمصؾى من سافلة حدال اًضازبحتى تخوم صط الدصً

َوفاء توؾوذُا كامت ُشٍ نجحت في كٌاؾِم تب همَة ُشا المشوغ الطي سُس خفِسون مٌَ ب ًضا. وٌ  ا 

ق اًحيم اًـالمي في  ا ظيسوق اًحُئة اًـالمَة ؾن ظصً اًسَط تصرف اًلسط ال ول من اًِحة اًتي وفصُ

حساج مواظن زسق ) مٌح تـغ زؤوش ال قيام ًحـغ تحسن  ػصوف ؿُش اًسكان من ذلال ا 

ؿلا شد و ال  ؽ اًًس َج اًَسوي في المياسل ًحـغ اًًسوت فال  ( وجضجَؽ تَؽ مٌخوخاتهم وتـغ مضازً

ة في الذسًلة. 29في ال سواق. نلٌ كامت تخوػَف   ؿاملا من ب ظَلً اًلصً

، تسب  ص حاة ُشٍ اًـلٌذت ًخشمصون 5909تـس نهاًة انجاس ُشٍ الذسًلة وتساًة وضاظِا اًفـلً س ية 

ذزاح من قَاة مصذوذٍتها اًس َاحِة واً  ة كس وؿستهم با  ة والاكذعاذًة، ذاظة ب ن اًسَط الدِوً خنموً

ظاز ؿُش اًسكان لم ًخحسن ولا  الذسًلة ضمن مساز الصوزت اًس َاحِة ٌَجيوة اًلصبي.نلٌ ب ن ا 

تخسائَة لا ؿلى مسزسة ا  ة، حِر لا تحخوي ا  لى كل اًخجِيزاث اًضروزً ة ثفذلص ا   و حزال اًلصً

س. ب ما المساهن  في الطي ًخـاٌش فَِ اًسكان مؽ مس خوظف ومىذة جصً فلس حافؼت ؿلى نمعِا اًصً

حصتَة الماص َة، مذا كس ًدسخة في ؿست ب مصاط. ثيعحق ملاحؼة ُشٍ ال وضاغ المـُض َة ؿلى خي 

 ال حِاء في اًلصى المَحلة بمسًية ذكاص وحتى تـغ المساهن في ُشٍ المسًية.

سعحي من ب قعا -00ظوزت   ن ال شجاز ًترتَة الماص َة تسقومسمضِس لمسىن مذسُوز يحخوي ؿلى ا 

 
ص شخصي   .5959المعسز: ثعوٍ
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اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي في ُشٍ الميعلة كس ٌس خلعة ؿسذا من اًًض َعن  اًـاظَن  ؾن 

لى  % وهي من ب ؿلى ثلغ اًًس حة في  01اًـمي، حِر سجَت ُشٍ المسًية وس حة تعالة وظَت ا 

. جضمي ُشٍ اًحعالة ذاظة 5900لمـسل اًوظني س ية ( اًتي ثلترة من ا% 02.2ولاًة ثوسز )

اًًض َعن  من حاملً اًضِاذاث الدامـَة، حِر ثحَف وس حة اًـاظَن  اٌلظٍن ذزسوا في اًخـَيم اًـالي 

يمي % ) 35 خـَ (، نلٌ ثحَف % 3.0لا ثخجاوس وسختهم حسة ثوسغ اًسكان حسة المس خوى اً

%، وبجمؽ  09.1اًًض َعن  اًـاظَن  ؾن اًـمي وس حة الطٍن مس خواهم اًخـَيمي ثاهوي من لٍوغ 

َن  ٌَـمي في اًًضاظ اًس َاحي، حِر ب زحدت كل  15.1ُاثن  اًًس حدن  وس خًذج ب ن  % مؤُ

 الصزاساث ب ن وس حة ُؤلاء حىون ؿاذت هي ال ؿلى في اًخوػَف في ُشا اًًضاظ. 

 5900ثوسغ اًـاظَن  ؾن اًـمي حسة المس خوى الصزاسي بمسًية ذكاص س ية  -2خسول 

 المس خوى الصزاسي اًـسذ %

 اًخـَيم اًـالي 205 % 35

 اًخـَيم اًثاهوي 529 % 09.1

تخسائي 031 % 51.3  و ب مِون ثـَيم ا 

 المجموغ 0233 % 099

 وس حة اًحعالة % 01
 . ذًوان حنمَة الديوة. 5902المعسز: ولاًة ثوسز بال زكام 

ا مىذة اًدضلَي واًـم ي المس خلي تسكاص، اس خًذجيا ضـف من ذلال المـعَاث اًتي وفصُ

الاكذعاذي، حِر لم ًتم ثوػَف  مس خوى اًدضلَََة بهشٍ المسًية، هدِجة ًضـف ثيوغ وس َجِا

ظازا و  01سوى  ، خَِم في كعاغ اًًس َج، تُنما 5902من كير الا ظازاث من اًـاظَن  س ية 539ا 

لى   %. 03.3ظَحا، ب ي تًس حة ثوػَف لم ثخجاوس  0111وظي ؿسذ ظَحاث اًضلي ا 

فائضا  5900-5993زغم ؿسم كسزت ُشٍ المسًية ؿلى ثوفير مواظن اًضلي، سجَت ذلال اًفترت 

اشخع 550هجصيا تؼ 
1

(، شخعا 003-ولاًة ثوسز اًتي سجَت حاظلا هجصيا سَحَا )89، ؾىس 

ذلال هفس اًفترت. يحخاح ُشا الذاظي اًِجصي الا يجابي ٌَخحََي. لا ًـىس ُشا الذاظي حصهَة 

هجصًة
1

%،ب ي ب كي جىثير من مسًية ثوسز اًتي وظَت  5.3المسًية، حِر لا ثخجاوس وسختها 90شٍ به 

لى  %. ًـىس ُشا اًفازق الذصهَة الاكذعاذًة اًتي حىون ب نثر ب همَة في  09.0بها ُشٍ اًًس حة ا 

مسًية ثوسز اًتي حتميز تًس َج اكذعاذي ب نثر ثيوؿا و حصهَة ٌس خفِس منها ذاظة سكان مسًية ذكاص 

ٌض خلي ؿسذ هحير من وض َعيها في مسًية ثوسز، نلٌ رهصنا ساتلا وتٌُاّ ب س حاة رلع الاس خلعاة  اًتي

س في الا كامة  ب و ثلغ الدارتَة. هضَف ًخلغ ال س حاة زقحة ؿسذ هحير من اًوافسٍن ؿلى مٌعلة الدصً

                                                           
89

 %5.3=  55552/  0220=  4502  393مؽ ؿسذ الملاذزٍن و ًلسم ؿلى ؿسذ اًسكان الزلً ٌَمسًية: ذكاص،  يجمؽ ؿسذ اًوافسٍن
90

 Rapport de la commission 02. Gestion de la croissance urbaine. Metropolis. 2011. P. 05. 
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ة ) ز ملازهة ( في مسًية ثوسشراء وهصاءتسكاص واًخيلي ٌَـمي في ثوسز، هؼصا لازثفاغ اًليم اًـلازً

بمسًية ذكاص. ًؤنس اس خًذاحٌا ُشا الذاظي اًِجصي تن  المـتمسياث ذاذي ولاًة ثوسز، حِر 

يجاتَا تؼ   305 -شخعا، تُنما سجَت مسًية ثوسز حاظلا سَحَا تؼ  15سجَت مسًية ذكاص حاظلا ا 

 شخعا.

ؽ وس َجِا الاكذعاذي، زبم لى ثيوً ا من ذلال من ذلال ُشا اًخحََي، ثخب نس حاخة ُشٍ المسًية ا 

س  اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي الطي ٌساهم في نمو كل ال وضعة الاكذعاذًة ذون اس خثٌاء، مذا ٍزً

حة اًتي جضِس  هساة ُشٍ المسًية كسزت ؿلى اس خلعاة المِاحصٍن ذاظة من المسن الميجمَة اًلصً من ا 

و  ُاحصوا مٌش اًس خٌُاث ثب سم كعاؾِا الميجمي، حتى ب ن ؿسذا هحيرا من ب ظَلً ُشٍ المسًية الطٍن

لى مسًًتهم ال ظََة.  اًس حـَياث من اًلصن الماضي نحو ثلغ المسن،تسؤوا في اًـوذت ا 

 ٌَنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي اًحَئِة الاهـكاساث -5.3

ة ثدسم تلساوت ػصوفِا الميادِة وهسزت اًترة الرعحة  ًدسخة امذساذ مسًية ذكاص في مٌعلة صحصاوً

ة تَئتها اًتي ٍتهسذُا اًخعحص وهفار موازذُا اًعحَـَة اًياذزت، وذاظة موزوثها والمَاٍ في ُضاص

ؽ اًس َاحِة ثلزو حزءا مٌَ وثليّر ملامحَ. زغم ُضاص تها، لا  اًفلاحي اًواحي الطي تسب ث المضازً

حزال ُشٍ الميعلة تختزن موازذ ظحَـَة يمىن حثمَنها في اًًضاظ اًس َاحي ذاظة، وفي اًخنمَة المحََة 

 عموما.

َ  0نلٌ رهصنا ساتلا، ثترنز تواحة ذكاص  ًواء واًخًض َط اًس َاحي، جس حخت في جضوً وحساث ًلا 

المضِس اًعحَـي ٌَواحة باًحياءاث الا سميدِة واس خـلٌل المـاذن و اًحلاسدِم في تجِيزاتها المخخَفة، 

ًوحساث ًلاس تمخاغ تسؾوى ب نها ب نثر زفاَُة ٌَسائح، والذال ب ن ُشا ال ذير ًترذّذ ؿلى مثي ُشٍ ا

بمضِسُا اًعحَـي واًخـصف ؿلى ؿاذاث سكان ثلغ الميعلة في اًحياء واًتزوًق باس خـلٌل المواذ 

سُا وسـفِا... ما استرؾى اهدداُيا ُو وسج تـغ  اًعحَـَة المخوفصت باًواحة ورضة اًيرَي وحصً

ي ب حزاء من  لى مساهن اًفلاحن  في ُشٍ المسًية ؿلى نحو اًحاؾثن  اًس َاحِن  تخحوً واحاتهم ا 

سميت ودزف وكضحان حسًسًة  كامة اًـصضَة اس خـمَوا في تيائها مواذ اًحياء الذسًثة من ب حص وا  ًلا 

 في مضِس مضوٍّ خسا ٌَواحة. ًل سواز...

اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي بهشٍ الميعلة كس ًفاقم من ُشٍ اًؼاُصت اًتي تهسذ ُشا المخزون اًحُئي 

ا والذضازي ًِشٍ المي لة من اًزمن ؿلى تميّز دعائعِا اًتي يمىن اسدثمازُ علة اًتي حافؼت ًفترت ظوً

َ تَئتها اًِضة باس خـلٌل مواذ تياء ذدِلة و مواذ ب دصى هيمَائَة  ؽ اًًضاظ اًس َاحي ذون جضوً في ثيوً

 مضرت باًوسط اًواحي اًِش. 

كامة المصنزت باًواحاث ًُس جىثا فة، ذاظة في اًس يواث زغم ب ن ثوافس اًس َاخ ؿلى وحساث الا 

لا ب هَ يهسذ اًخواسن اًحُئي ًِشٍ اًواحاث  ال ذيرت اًتي حزامٌت مؽ ثب سم اًًضاظ اًس َاحي في اًحلاذ، ا 
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يشز بالاس تهلاك المفصظ لموازذُا، ذاظة المَاٍ اًياذزت ب ظلا في ُشٍ الميعلة الدافة؛ لطلع وحة  وً

س خللال ُشا اًوسط اًعحَـي اًِش في ؿلى وسازت اًس َاحة وضؽ ملاًُس وحسوذ يميؽ تجاوسُا لا

 اًًضاظ اًس َاحي.

 

َ المضِس اًواحي ت -05ظوزت   لزو اًحياءاث الا سميدِة  جضوً

 
ص شخصي   . 5959المعسز: ثعوٍ

س الطي يهيمن  ٍتمثي اًوسط اًعحَـي اًثاني الطي يهسذٍ اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي في صط الدصً

و الطي ًخىثف اس خللاله في اًًضاظ اًس َاحي من كل المسن  صؿلى المساحة الزََة لمـتمسًة ذكا

 المحَعة تَ في ولاًتي كدلً و ثوسز.

ؿلان ذكاص مسًية س َاحِة،  في مس خوى مٌعلة ذكاص، اس خًذجيا ثياكضا هحيرا تن  زقحة اًحلضًة في ا 

س كهعة مؤكت ٌَيفاياث المنًزَة،  ضداز ُشٍ اًحلضًة ؿلى اس خللال صط الدصً من من ناحِة و ا 

ناحِة ب دصى: ؿَميا من الا ذازت اًـامة ٌَحُئة و حوذت الذَات تخوسز ب نها دععت ًحلضًة ذكاص معحا 

س، ًىن تلضًة ذكاص  مصاكدا ٌَيفاياث المنًزَة في مٌعلة اًِضاة المصثفـة تن  ذكاص و حامة الدصً

ًََ زفضت اس خللال رلع المعة تخـلة تـسٍ ؾن المسًية و ؿسم ثوفص وسائي ًيلي اًيفايا ث ا 

س، زغم تـسٍ  وعمسث، في تجاوس ظازد ًكل اًلواهن  اًحَئِة، ًعة اًيفاياث المنًزَة في صط الدصً

كٌاغ تلضًة ذكاص تب ن ُشا  ب ًضا ؾن المسًية. لذي ُشا المضكل ثسذَت ولاًة ثوسز ونجحت في ا 

لمِاحصت ًـست ب هواغ من اًعَوز ا كهَجا   5991" مٌش س ية Ramsarموكـا الموكؽ اًعحَـي المعيف "

 وموزذا وظيَا لاس خرصاح المَح تهسذٍ ؿست مخاظص تَئِة كاًخَوج.
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ب ما اًوسط اًعحَـي اًثاًر الطي كس ًخضّرز من اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي، فِتمثي في الذسًلة 

اًوظيَة تسقومس اًتي جس خـس لاس خلدال ب ؿساذ هحيرت من اًس َاخ واًزائصٍن من ثلامِش و ظَحة و 

ة باحثن ... ذو  ن تجاوس ظاكة اسدِـابها مؽ حلًٌة مىوناتها من حِواناث و هحاتاث ومواكؽ ب ثصً

وتجِيزاث... ذاظة ب ن ُشٍ الذسًلة ثواخَ ؿست مخاظص تَئِة حتمثي ذاظة في انجصاف خي سفوخ 

حداًِا، زغم امذساذُا في مٌعلة خافة، مذا حـَِا جضىو ثسُوزا في قعائها اًيحاتي الطي ًدسخة في 

ذماجها في الذسًلة و اًتي لم ثخـوذ اًصؾي حصاحؽ الم صؾى ًـست حِواناث ذاظة من ال ظياف اًتي تّم ا 

 اًعحَـي الطاتي.

ؽ اًًضاظ اًس َاحي  مثي كل الذسائق اًوظيَة باًحلاذ اًتي لم ًتم اس خللاًِا حتى ال ن في ثيوً

احِة في اًـالم. لا حزال واٍنهوط باًس َاحة الا ٍىوًوحِة ب و اًحَئِة اًتي ثَلى زواخا في ؿست تلضان س َ

ُشٍ الذسًلة كير مسزخة ضمن الصوزت اًس َاحِة بالديوة اًخووسي، زغم موكـِا المميز تن  كعبي 

ة، ذوس و س خلعة ؿسذا هحيرا من  اًس َاحة اًعحصاوً ا وٌ ثوسز، وزغم اًخيوغ اًحَوًوجي الطي يميُز

الا ضراز بهشٍ اًثروت اًحَئِة اًحاحثن . تحخاح الذسًلة اًوظيَة تسقومس ٌَخثمن  اًس َاحي ذون 

ة وتـغ  بالميعلة وكس تسب ث في اس خلدال ب ؿساذ كََلة من اًزائصٍن المحََن ، ذاظة من الزـَاث الدِوً

اًس َاخ الطٍن لا حزال ب ؿساذهم محسوذت ًلَاة الصؿاًة اًكافِة ًِشٍ الذسًلة لصى وكالاث ال سفاز 

 اًـالمَة و اًوظيَة.

كذصر ؾصضيا ٌَمزاظص اًحَئ  ب وساظ  3ِة اًتي كس ثًذج ؾن اٍنمو المحتمي ًٌَضاظ اًس َاحي ؿلى ا 

يا ب نها ال نثر ُضاصة، ًىن ُشٍ الميعلة ثخوفص ؿلى ؿست ثصواث ظحَـَة يمىن حثمَنها  زثبً  ظحَـَة، ا 

ا تخوسز، نجاسُ نلٌ يمىن ًخحلِق حنمَتها كا نجاس محعة ًخوًَس اًعاكة اًضمس َة، ؿلى قصاز ثلغ اًتي تم ا 

ؽ ٌَس َاحة الاسدضفائَة اًتي ب ظححت في اًس يواث حثمن  المَا ٍ ال حفوزًة الذازت في ؿست مضازً

 هحيرت من اًس َاخ، ذاظة المس ين  و الطٍن ًححثون ؾن زفاُة اًـُش. اال ذيرت جس خلعة ب ؿساذ

تحوي ب ؾلٌق ب زط ُشٍ الميعلة كهَاث ُامة من المَاٍ ال حفوزًة الذازت المـسهَة اًتي تسب ث الصولة 

جها من الموائس اًـمَلة اًليَة بهشٍ المَاٍ اًتي لا ٍزال اس خللاًِا محسوذا هؼصا ٌَخكاًَف باس خرصا

اًحاُضة اًتي جس خوحبها عمََاث الذفص. حسة وسازت اًفلاحة واًعَس اًححصي والموازذ المائَة، 

س من مائست  اًلازي اًوس َط تؼ  3مََون م 099.2كسزث موازذ مٌعلة الدصً
ومن مائست المصهة  

3مََون م 33.2ٍنهائي تؼ ا
ذزخة  12و  55. ثتراوخ حصازت المَاٍ المس خرصخة من ُاثن  المائسثن  تن  

ة و حتميز تسزخة مَوحة مصثفـة ثخجاوس ؿامة  ػ/ل مذا يجـي ُشٍ المَاٍ ظالذة هيمَائَا ًـلاح  1مائوً

 ؿست ب مصاط ٌَمفاظي.

سُا ًسلي اًواحة وفي جسزن  ًلذصر اس خللال ُاثَ المَاٍ حاًَا ؿلى اًلعاغ اًفلاحي تـ س ثبًر

اًحَوث المحمَة ًززاؿة اًحاهوزاث، ب ما اس خللاًِا في المَسان اًعبي واًـلاح اًعحَـي فلا ٍزال في 

ؽ ٍصقة تـغ اًحاؾثن  في مجال اًعحة واًس َاحة تـثها بالميعلة. باس خثٌاء  صكل ذزاساث لمضازً
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لال، جس خلي المَاٍ اًسادٌة مٌش س يواث لاس خلدال  وحوذ حلٌمن  صـحَن  ثلََسًن  بالمحاسن و تحوُ

س ؿامة وؿسذ هحير من سكان المسن الميجمَة من ولاًة كفعة ذاظة في فعي  سكان الميعلة والدصً

 اًض خاء.

َس َاخ ال خاهة باًـلاح ؾن ظصًق المَاٍ المـسهَة  الاُماعم المتزاًس في اًس يواث ال ذيرت ٌَخووس َن  وٌ

ؽ محعاث اًـلاح الاسدضفائي تواسعة المَاٍ المـسهَة المخوفصت الذازت يمثي فصظة ُامة ًدسوً ق مضازً

 بالميعلة. 

هسماح في الصوزت اًس َاحِة ٌَجيوة اًلصبي اًخووسي واًًضاظ اًس َاحي  جسـى مسًية ذكاص ًلا 

و ب مص تسيهيي و مشوغ، ًىن وحة الاس خـساذ له وثوفير تًِة حضرًة وس َاحِة  اًوظني عموما، وُ

ماح ًخحلِق اًخنمَة المحََة لمسًية ثفاقم حمَِا الذضري واًخنموي تـس ثوسـِا ؿلى ثضمن ُشا الاهس

حة منها وثفاقمت ثحـَتها لمسًية ثوسز في كل اًخجِيزاث وال وضعة، حتى اًس َاحِة.  اًلصى ال زتؽ اًلصً

ًواء واًخًض َط اًس َاحي المصنزت   بالمسًيةاٍنمو المحتمي ٌَس َاحة في ُشٍ المسًية، كس ًسعم وحساث الا 

و مٌعلتها ؿامة، ًىن ب همَخَ حكون ب نثر في اس خللال و حثمن  موازذ ب دصى تميز ُشٍ الميعلة ًخحلِق 

لذاق اًضرز تحُئتها اًِضة.  اًخنمَة المحََة، ذون ا 

 المعاذز و المصاحؽ
 باًـصتَة:

ث نخاتة الصولة ٌَترتَة وشيا : زحلة اًخَجاني؛0392 -0395، 0322اًخَجاني ب تو لَس ؾحس لػ جن لَس ب حمس.، 

 اًلومِة و اًض حاة

 .059 -031؛ ض و اًعفولة

حعاء.،   ض. 052؛ 5900، ثوسز من ذلال اًخـساذ اًـام ٌَسكان و اًسىنى ًس ية 5900المـِس اًوظني ًلا 

،المجلض اًثاني: المحخوى الدِوي؛ ض 5959-5905،مخعط اًخنمَة5905وسازت اًخنمَة والا سدثماز واًخـاون الصولي.،

 .555-522ض 

 ض. 032؛ 5902، ولاًة ثوسز بال زكام 5959،ذًوان حنمَة الديوة.، وسازت اًخنمَة والا سدثماز واًخـاون الصولي

 باًفصوس َة:
- AGENCE NATIONALEDE PROTECTIONDEL‟ENVIRONNEMENT. ; 2010, 

Indicateurs du tourisme durable en Tunisie ; Edition 2010 ; 33 p. 

- BOULIFA F., 2010, Le tourisme saharien et le développement régional dans le Sud-

Ouest Tunisien ;Thèse de doctorat, F.S.H.S. ; Tunis ; 619 p. 

- DUVEYRIER H.,1905, Sahara algérien et tunisien. Journal de route. Publié et annoté 

par Ch. Maunoir et H. Schirmer, A. Challamel ; Paris ; 266 p. 

- GUERIN V., 1862, Voyage archéologique dans la régence de Tunis ;, Hachette livre 

BNF, 2012 ;Paris ; (T1, 452 p et T2, 398p) ; 

- MINISTEREDEL‟ENVIRONNEMENTETDU DEVELOPPEMENT 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. 

http://www.mdici.gov.tn/ar/
http://www.mdici.gov.tn/ar/
http://www.mdici.gov.tn/ar/


  

667 
 

- MINISTEREDEL‟ENVIRONNEMENTETDU DEVELOPPEMENT DURABLE., 2016, 

Projet « Gestion durable des Ecosystèmes Oasiens : Renforcement des capacités pour la 

gestion durable des écosystèmes oasiens. Monographie des oasis traditionnelles du 

gouvernorat de Tozeur »,Rapport final ; Septembre 2016 ; 423p. 

- THOMAS PH., 1905, Essai d‟une description géologique de Tunisie, 1
ère

 partie : Aperçu 

sur la géographie physique. D‟après les travaux des membres de la mission d‟exploration 

scientifique de 1884 à 1891 et ceux parus depuis ;Imprimerie Nationale ;Paris ; 251p. 

- TROUSSET P., 1978, Reconnaissances archéologiques sur la frontière saharienne de 

l‟Empire Romain dans le Sud-Ouest de la Tunisie ;Dans Actes du 101
ème

 Congrès 

National des Sociétés Savantes ; Lille 1976 ; Paris ; pp 29-31. 

- TROUSSETP., 1986, Les oasis présahariennes dans l'Antiquité : partage de l'eau et 

division du temps. InAntiquités africainesn° 22 ; pp 163-193. 
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 مصانز اًولاياث بمجالاتها: -ذوز الرسماث اًـمومِة في ثيامي ؿلاكاث المسن

 باًحلاذ اًخووس َة مثال مسًية مسهن                            
فذحي اًضافـي

(1)
سازت اًلافي 

(2)
  

(1)
 والاحماعؾَة ثووس الا وساهَةكلَة اًـَوم  مخبر الذوكهة واًخنمَة اًتراتَة، خوزاٍ،باحر ما تـس الصن  

(2)
 والاحماعؾَة ثووس الا وساهَةكلَة اًـَوم  ظَحة ذنخوزا، مخبر الذوكهة واًخنمَة اًتراتَة، 

 مَرط

ا الدلصافي ملازهة بالمسن اًىبرى وتدٌوغ ب   وضعتها وحتميز المسن اًعليرت والمخوسعة تب همَة اهدضازُ

ة ؿبر ؼؼ اسي في ثيؼيم المجالاث المحََة والد ـــالاكذعاذًة وبحجمِا الصيملصافي المخيامي وثلوم تسوز ب س ِوً

ِ اث من ب همِا الرسماث اًـمومِة. وثـخبر مسًية مسهن  بالديوة اًشقي ٌَحلاذ ؼؼؼؼؼلٍوؿة من الً 

ة مذواظلة مٌش ذازً فترت الاحذلال اًفصوسي وثواظَت  اًخووس َة مثالا لمسًية مذوسعة ؾصفت حصكِة ا 

تـس الاس خللال، واحذضًت لٍوؿة من اًوػائف اًلِاذًة مىٌتها من حنمَة ؿلاكاتها ؿلى المس خوى 

ضري الموحوذت مؽ تلِة مسن اًولاًة. وثـمي المسًية ؼؼؼؼؼؼالمحلًّ والدِوي باًصغم من حست اًخيافس الذ

كَيمي.ؿلى الاس خفاذت من موكـِا الدلصافي وثسؾيم وػا صـاؾِا الا   ئفِا وثيوًـِا ًخنمَة ا 

 اًـلاكاث  –اًوػائف  -مسهن  مسًية  –: المسن اًعلصى والمخوسعة  كللٌث المفاثَح
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. 

 

 الملسمة

ؼيم مجاًِا المحلً والا شراف ؼؼؼالم تسوز زئُسي في ثٌــــَة ذول اًـــــقب  عة في ؼؼؼؼسن المخوســـثلوم الم

صـاؾِاال وضعة وثوفير جملة من  لى المس خوى الدِوي   الذضرًة ًسكانها واًتي يمىن ب ن يمخسّ ا  ا 

كَيمي  ثـخبر الرسماث اًـمومِة من ب هم اًوػائف اًتي ثلسمرا ، و ) (B-Garnier J. 1980وب حِانا الا 

ؽ ؿلاكاتها، وثذ سما ــــسعم ُشٍ اًوػَفة ب نثر ؾٌــالمسن لمجالاتها المجاوزت، وجساهم تسزخة هحيرت في ثيوً

لى تلِة المجال ؼؼؼؼؼًخـَق ال مص بمصانز اًولاياث اًتي تمذ ا ا  لغ لٍوؿة من اًوػائف اًلِاذًة ثعسزُ

 وي.الدِ
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َة اًتي ؼؼؼؼؼ سن المخوسعة اًخووس ؼؼؼؼؼوثـخبر مسًية مسهن  بالديوة اًشقي ٌَحلاذ اًخووس َة مثالا ٌَم 

ب زياء الاحذلال اًفصوسي  ثاسذاذو اًلصن اًخاسؽ ؾش  اس خفاذث من وػَفتها اًلِاذًة اًخازيخَة مٌش

ذث من جملة واس خفا ،ولاًةاًوثسعمت ب نثر تـس الاس خللال وب ظححت مسًية مسهن  ؿاصمة 

ة اًتي اؾتمستها الصولة مٌش س خٌُاث وس حـَياث اًلصن  اًلصازاث اًس َاس َة راث ال ُساف اًخنموً

وس َاس َا  اذزياشدًـة ساهمت تسزخة هحيرت في ثسؾيم وسنها حضرًة الماضي. وؾصفت المسًية ذًيامِة 

ؽ ص حىة ؿلاكاتها اًتي تجاوسث المجال الدِوي. واكذعاذيا وذيملصافِا، و  ًىن وحوذ لٍوؿة من ثيوً

حا وتيفس اًخجِيزاث والرسماث اًـمومِة  المسن الميافسة ذاذي اًولاًة، وتيفس الذجم الصيملصافي ثلصً

 كهسًيةمريمية في الموحوذت في مصنز اًولاًة، حـي من مسًية مسهن  كير كاذزت ؿلى اًلِام تسوزُا

كَيمَة.ا  ًولاًة باًصغم من ثيامي تـغ اًوػائف الا 

 حضرًة شدًـةذًيامِة  -0

لى مصنز ولاًة -0-0  ازثلاء مسًية مسهن  ا 

 مسًية مسهن  وضب ت -0-0-0

ُس ًِا ؾصاكة تازيخَة هحيرت وازثحط ػِوزُا باًوالي اًعالح  ثـخبر مسًية مسهن  حسًثة اًؼِوز وسخِا وً

( الطي اس خلص في الموضؽ الذالي ٌَمسًية في وب دص اًلصن 0332س َسي ؿلً جن ؾحَس ) ًُسير ف.، 

مـت حوله اًحـغ من ؾصوص وزغمةاًخاسؽ ؾش وتج
91

َّسث لٍوؿة من اًلعوز حول   وص 

ضريحَ
92

 .(5991) ملني ز.،  

عة ؿسذ   : موكؽ مسًية مسهن 90الرصً

                                                           
قشداٌ   عهً انخىانٍ : انخضوس حىل يذٍَُ وحىاصٍَ حىل بٍ َضى  اححبد وسغًت يدًىعت يٍ انعشوػ انًىصعت فٍ يُطقت اندفبسة وانظبهش وهٍ 91

 ُظ  وانغًشاعُُت حىل غًشاعٍ 777 وانىداسَت واندهُذاث حىل حطبوٍَ وعكبسة حىل خشخ
92

 قصرا حول ضرٌح الوالً الصالح سٌدي علً بن عبٌد 33قامت عروش ورؼمة بتشٌد   
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اًوػَفة اًلِاذًة  تسب ث 0220لال اًفصوس َة ؿلى الديوة اًخووسي س ية ـومؽ س َعصت كواث الاحذ 

ة بالديوة اًخووسي جشف ؿلى ملص اًلِاذت اً ـ 0223واحسج بها س ية في اًبروس ٌَمسًية  سىصً

 الدفازت واًؼاُصتيمٌعل
93

ة ب نثر وب ظححت ملصا لزَؽ اًلِاذاث  ثاسذاذ 0391وفي   المكاهة اًـسىصً

باًتراة اًـسىصي بالديوة
94

َّا اهفعي نجؽ وزغمة مٌش ب وادص اًلصن اًخاسؽ ؾش ؾن كِاذت  . ومسه

ال ؾصاط
95

ـلٌلة وزغمةملصا ً 0231تلاثس، وب ظححت مسًية مسهن  س ية  
96

اًتي تمخسّ ؿلى انبر  

(، وواظَت سَط الساًة اًفصوس َة الاُماعم بالمسًية 5959حزء من المجال اًوظني) اًضافـي ف.، 

لى تلضًة س ية  ن ؼوباً، ومصاكدتهم بهسف ثوظن  اًسكان 0303وحصكِتها ا  حساج ؾلٌلة ثعاوٍ صغم من ا 

ذازي ٌَمسًية. وساهمت ُشٍ اًتركِة المخواظلة وسن الا  اًواهفعاًِا فان رلع لم ًؤثص ؿلى  0352س ية 

ت مؽ ــــِوي لمسًية مسهن  ؿلى مجال الدفازت، وحزامٌؼؼؼؼؼؼ الد  الا شرافح ؼؼؼؼؼفي تساًة جضكل ملام

حساج جملة المصافق اًـمومِة كاًخـَيم واًعحّة والا ذازت... وثيامي فصض اًضلي واس خلعاة  متزاًس ا 

لى  0335س ية ساهن  0299هوات حضرًة ازثفؽ ؿسذ ساننها من  تالمجاوزتّ وجضكل ال زيافًسكان  ا 

ب لاف 2ب نثر من 
97

 . 0325مؽ الاس خللال س ية ساهن   

                                                           
93

 ع لٌبٌا.مناطق طبٌعٌة فً الجنوب التونسً بالقرب من الحدود م  
 حًخذ عهً كبيم َفضاوة ويطًبطت ويذٍَُ وحطبوٍَ وبٍ قشداٌ وخشخُظ7  اندُىة انخىَغٍ يُطقت عغكشَت  أغهبُتخلال انفخشة الاعخعًبسَت كبٌ   94
95

 تمتد قٌادة الأعراض على أؼلبٌة الجنوب التونسً بداٌة من قابس إلى الحدود مع لٌبٌا.  
 وهٍأسبع خهفبواث عًبنت يذٍَُ وحضى كم  يُهب عبيم  سأطانفخشة الاعخعًبسَت عهً  أثُبءبندُىة انخىَغٍ عهطت خهىَت داخم انخشاة انعغكشٌ ب 96

 انكبهُت وانخهُفت عهً يغخىي يحهٍّ وَغبعذِ قشداٌ وانعكبسة بدشخُظ وانىداسَت بخطبوٍَ ويعهى اندهُذاث واندببنُت انخضوس بًذٍَُ وانخىاصٍَ بٍ
97

 .1956و 1936داد المعهد الوطنً للإحصاء تع  
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 ولاًة مصنزمسًية ثعحح  -0-0-5

كامت اًحلاذ اًخووس َة اثص الاس خللال مداشرت  باؾماعذ ثلس يم حصابي خسًس  ًخىون من زلازة 

اكداث المسهَةولاًة وؾوضت المص  00ال ول اًولاياث وؿسذُا  :مس خوياث
98

واًتراة اًـسىصي،  

ؾوضا ؿلى اًلِاذاث  31واًثاني المـتمسياث ؿلى المس خوى المحلً وؿسذُا 
99

والمس خوى ال ذير  

اًـلٌذاث اًتي ؾوضت المضائخ
100

 . 
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)
101

. 
ولم ًحق ُشا اًخلس يم اًترابي باًحلاذ اًخووس َة ؿلى حاله تي ؾصف ؿسًس اًخليراث اتجِت جمَـِا 

س من اًخجزئة ٌَتراة اًوظني واًترفِؽ ؼؼؼؼنح  50 ب ظححتلاياث فاًو ،اًوحساث اًتراتَة في ؿسذو المزً

لىفي حن  ازثفـت المـتمسياث  5999يش س ية ؼؼؼؼؼ ولاًة م  . وتجاوس ؿسذ 5902مـتمسًة س ية  550 ا 

 ؾلٌذت. 0099اًـلٌذاث 

ن ُشا اًخلس يم مسًية مسهن  من المحافؼة ؿلى مكاىتها اًلِاذًة وؿلى ادذلاف اًفتراث والمصاحي مىّ 

ن وحتّى  وب ظححت مصنز ولاًة مسهن  اًتي ثضمّ مسن حصخُس  تحوّل ُشٍ وحصتة وجن كصذان وثعاوٍ

لى ولاًة  س ية  0320ال ذيرت ا 
102

لم ًؤثص نثيرا ؿلى مكاهة مسًية مسهن  اًتي تلِت مس خلعحة ل حزاء  

 ُامة من ُشٍ اًولاًة. 

عة ؿسذ عة ولاًة مسهن 95الرصً  : دصً

                                                           
98

 مراقبة مدنٌة إضافة إلى التراب العسكري بالجنوب. 24قسم التراب الوطنً خلال الفترة الاستعمارٌة إلى   
99

 القٌاد سلطة محلٌة أثناء فترة الحماٌة الفرنسٌة.  
100

 تقسٌم عروشً بالأساس وعلى كل عرش نجد الشٌخ.    
101

 Ben Jelloul M. , 2018. 
102

الاؾ  5كثٌرا على وزن ولاٌة مدنٌن حٌث ضمت مدن صؽرى لا ٌتعدى عدد سكانها  1981لاٌة تطاوٌن سنة لم ٌؤثر إحداث و  

 كؽمراسن ورمادة والبئر الاحمر.. فً حٌن بقٌت اهم المدن بولاٌة مدنٌن. 1984ساكن سنة 
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ضخمة عمومِة  ولة واس خفاذث من اسدثمازاثالصت مسًية مسهن  مٌش الاس خللال باُماعم حضُّ 

ة َّة والدِوً ؽ وػائفِا وب حساج اكَة الا ذازاث المحَ  ،ساهمت تسزخة هحيرت في ثسؾيم تجِيزاتها وثيوً

اًلصن الماضي ذًيامِة مجاًَة وذيملصافِة شدًـة مىٌت من ثلَير  من وؾصفت مٌش معَؽ اًس خٌُاث

 ملامحِا الذضرًة.

 ذًيامِة ذيملصافِة ومجاًَة شدًـة -0-5

 ؽنمو ذيملصافي شدً -0-5-0

مصت مٌش  00مٌش الاس خللال ؾصفت مسًية مسهن  نموا سكاهَا شدًـا وثضاؾف ؿسذ سكانها كصاتة   

في  00وب ظححت تحخي المصثحة  ،5900ساهن س ية  ب ًف 19واسط اًلصن اًـشٍن ًخخجاوس ب  

 اًدسَسي الذضري ٌَحلاذ اًخووس َة. 
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: ثعوز ؿسذ سكان مسًية مسهن 90اًصسم ؿسذ 

 
 

حعاءاًوظني  المعسز: المـِس    ، 0330، 0312،0320، 0355ن 0325ثـساذ س يواث  ًلا 

0330 ،5990 ،5900 

َـي بالمسًية الطي ــ وثفسّر ُشٍ الصًيامِة الصيملصافِة اًسرًـة تـامَن  ب ساسن : ب وًِّا ب همَة اٍنمو اًعد 

لى ثماهُ 5فاق  خواظي مي اًثاني ٍتمثيّ في الاس خلعاة الم ااث اًلصن اًـشٍن، واًـٌ% من س خٌُاث ا 

ة من ال زياف المجاوزت هحوقصازت وهوثن  وحسي عمص وس َسي مخَوف... وب ًضا من ؼؼؼؼٌَ حصكاث اًِجصً

ة  المسن المجاوزت نبن كصذان وحصخُس وتني ذساص واًحئر ال حمص وغمصاسن... ًخيامي اًوػائف الا ذازً

لى  0355وازثفاغ مس خوى الرسماث. وؿلى امذساذ اًفترت الممخست من  خلدَت مسًية مسهن  اس   5900ا 

لى حسوذ س ية  32  3حعَلة هجصًة ايجاتَة مذواظلة تَلت ب نثر من  0330ب ًف مراحص وسجَت ا 

ومؽ ب وادص اًلصن الماضي وثيامي عمََاث اًِجصت اًسرًة نحو ب وزوبا  ،0330و 0320ب لاف وافس تن  

 ب ظححت مسًية مسهن  جسجي حعَلة هجصًة سَحَة.  

ة لمسًية مسهن  : ثعوز الذصنة90الدسول ؿسذ   اًِجصً
5990 - 5900 2004-1994 1994-1984 1984-1975 1975-1966  

 اًوافسون 7015 6780 6083 6884 7612

 الملاذزون 6931 4450 2738 8190 7690

 الذعَلة 84 2330 3345 1306- 78-

  

حعاء ثـساذ س يواث    ، 0330، 0330، 0312،0320، 0355، 0325المعسز: المـِس اًوظني ًلا 

5990 ،5900 

 ذًيامِة مجاًَة شدًـة -0-5-5

لمسًية مسهن  حول ضرح، اًوالي اًعالح ؿلً جن ؾحَس ثم ثوسـت ثسرؿة ؿلى ال ولى حىوهت اًيوات 

واذ مسهن  الطي هالمجازي المائَة ب همِا لٍوؿة من اًـوائق اًعحَـة  ةمصاحي في كافة الاتجاُاث مذحسً
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في مصحلة ب ولى ثوسـت تعفة شرًعَة ؿلى اًعصكاث فيمصّ من وسط المسًية وواذ ؾحس الذق... 

ق اًوظيَة ؿسذ  ة كاًعصً ق اًوظيَة ؿسذ  90اًوظيَة والدِوً باتجاٍ  03باتجاٍ جن كصذان وكاثس واًعصً

ة ؿسذ  ق الدِوً ن واًعصً ة ؿسذ  092مسًية ثعاوٍ ق الدِوً باتجاٍ تني ذساص  003باتجاٍ حصتة واًعصً

ة حصتط تن  المحاوز  (. وفي مصحلة5905) ضَف لػ ظ.،  ثاهَة حىوهت ب حزامة عمصاهَة ذائصً

اًساتلة، وفي مصحلة ثاًثة اثعَت مسًية مسهن  بالمجالاث اًسكاهَة المجاوزت ك م اٍتمص واٌَحّة وحسي 

لى المجالاث اًسكاهَة اًحـَست وسخِا  ي... وفي مصحلة زاتـة اتجَ اًخوسؽ اًـمصاني ا  ضَف لػ وتني قزً

 وـمصت تعصًق حصتة وحسي عمص تعصًق جن كصذان وب ًضا باتجاٍ مٌعلة حصتوة... ؾن مصنز المسًية

ُم ؾـــيس  029وساهمت ُشٍ الصًيامِة المجاًَة اًسرًـة في ثوسؽ المجال الذضري ٌَمسًــية من 

لى كصاتة   . 5959ب لاف ُم س ية  5الاس خللال ا 

عة ؿسذ   .اًخوسؽ المجالي لمسًية مسهن  :93الرصً

                                
  المعسز: اًعاُص ضَف لػ

 

لىمن مسًية ظليرت مسًية مسهن  في ػصف هعف كصن تحوًت  وراث ب وضعة  مسًية مذوسعة ا 

يمية اًوػَفة اًـمومِة.  حضرًة مذيوؿة وُ

 ثيوغ وػائف مسًية مسهن  -5

لىؾصفت مسًية مسهن  تـس ازثلائها  ثيوؿا في وػائفِا الذضرًة ل همَة  مٌش الاس خللال ز ولاًةمصن ا 

ة الصولة الاسدثمازاث اًـمومِة وتماص َا مؽ دِازاث ة وثسؾيم المصانز الدِوً  .اًخووس َة ٌَحسّ من المصنزً
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وس يلذصر في ُشا اًـيصر ؿلى ذزاسة ب هم اًوػائف بالمسًية واًتي ؾصفِا ال س خار لَس الدسًسى نلٌ 

الرَط تن  اًًضّاظ واًوػَفة، فاًًضاظ مصثحط تخـاظي مرية ما ب و ثضلي مـن  وله ًلً " لا ًًدلي 

ر ثوخس ب وضعة محََّة ذاظة ثســــكان المـــسًية ونشلع ب وضؼؼؼعة كاؿسًة موجهة ٌَزازح.  ظحلة ؿامّة ا 

ا ب و في حزء ال وضؼؼؼعة المحََّة موجهة لمدســـانني المسًية... ب ما ال وضعة اًلــاؿسًة فِيي موجهـــة كلَّ 

لى ذازح المسًية وهي اًتي ثـعي ٌَمسًية دعوظَاتها   منها ا 

وذوزُا... وثـتمس اًوػَفة ب ساسا ؿلى ُشٍ ال ذيرت."
103

  

ة -5-0  الرسماث الا ذازً

ة وثخواخس بها  خيّ  ا مصنز ولاًة  تب همَة اًوػَفة الا ذازً ة  تمخاس مسًية مسهن  باؾخحازُ الا ذازاث الدِوً

ن. اًوظيَة ساث اًـمومِةلمخخَف اًوسازاث والمؤس   والصواوٍ

 :في اًدشًؽ اًخووسي اًولاًة و   ،0325تحخضن مسًية مسهن  مصنز اًولاًة مٌش  ملص مصنز اًولاًة

ة الرسماث من المواظن،  اًوظنيهي حزء من اًتراة  ة باًـاصمة، ب حسزت ًخلصً ثددؽ اًسَّعة المصنزً

َّة، و ؼؼؼؼؼوضلٌن اًٌّ  ة )ؾيسما ثخصّرف باسم جاؿة في جس َير اًضؤون المحَ ثوظف بالّصائصت اًتّراتَة الا ذازً

ةّ َّة اًـمومِة )ؾيسما ثخصّرف في صؤونها الدِوً ثخصرف في ، و (الّصولة والذىومة(، وبالزاؿة المحَ

ا المجَس الدِويّ .موازذُا الماًَة تعوزت مس خللة و سٍصُ ًترب ش اًولاًة واًَا مذثلا ؾن الذىومة، وً
104

 

لىوتمخس سَعة اًولاًة  ،ًخصّرف في مذخَكاتها ومكاس بهاالطي ٌشف ؿَيها، و  ِوي الد كامي المجال  ا 

َّا وفي ص تى المجالاث اذزيا وس َاس َا ... واهعلاكا من ُشٍ المِام الموكلة ٌَولاياث فلس وحنمويا وامٌ

 .اندسخت مسًية مسهن  ب همَة ملازهة تحلِة مسن اًولاًة

 5900بمسًية مسهن  س ية  ثوسغ اًًضعن  حسة اًلعاؿاث :95اًصسم ؿسذ 

 
 5900المعسز: ثـساذ اًـام ٌَسكان واًسىنى س ية                         
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 .525ض  0331الدسًسي لَس   
104

 لضياث وزؤساء المجاًس اًلصوًة بالدِّةًترنّة من اًوالي هصئُس، وب ؾضاء مجَس اًيواة، وزؤساء اًح 
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 ة الا ذازاث ة لمخخَف اًوسازاث اًعحة واًخـَيم  الا ذازاثثخواخس بمسًية مسهن  كل : الدِوً الدِوً

ة ٌ  زتالا ذا... باس خثٌاء والا سكاناًخجِيز و الصولة والماًَة  وب ملاكواًخجازت واًيلي  اًتي  َس َاحةالدِوً

ا بجزٍصت حصتة ًوخس ملصُ
105

ضافة ، لى ا  ة ًحـغ المؤسساث اًـمومِة راث اًعحلة  الا ذازاث ا  الدِوً

ة ة  الا ذازً ة ًسىنى واًشنة اًوظيَة اًـلازً حعاءكاًوكالة اًـلازً الا ذازاث  وب ًضا... والمـِس اًوظني ًلا 

ة ن نسًوان اًعياؿاث اًخلََسًةً  الدِوً  بال شراف... وثلوم ُشٍ اًَِاكل وذًوان اًخجازت حـغ الصواوٍ

 .مجال اًولاًة وجساهم في حنمَة ؿلاكاث مسًية مسهن كامي الا ذازي ؿلى 

: مسهن  مسًية كضائَة بامذَاساًوػَفة اًلضائَة -5-0  

ثم اًياحِة  محكوة 0325وحصنزث بها مٌش ًوػَفة اًلضائَة باالاس خللال مٌش مسًية مسهن  ادذعت 

حساجمؽ  ب نثر اًوػَفة اًلضائَة  توثسعمّ  0352الاتخسائَة س ية  المحكوة س ية  الاس خئٌافمحكوة  ا 

ة 0330وفي س ية  0321 سًية مصنزا كضائَا بامذَاس تجاوس الم ، وب ظححتوكؽ حصنيز المحكوة اًـلازً

صـاؿَ لىحسوذ المسًية  ا   كامي اًولاًة وحتى الديوة اًشقي. ا 

 5901ة تحـغ مصانز اًولاياث بالديوة اًخووسي س ية : اًوػَفة اًلضائ95َالدسول ؿسذ 

ن كاثس كدلً  مسهن  ثعاوٍ

 ؿسذ المحاكم 90 95 90 90 

 كضات 52 11 57 13

 اؾوان 196 30 206 76

كَيم الديوة في ب زكام   5901المعسز: ذًوان حنمَة الديوة: وشًة ا 

    الرسماث اًعحَة... محسوذت وجضِس مٌافسة  -2-2

ضىو ًخعف اًلعاغ اًعحي يحصر  من اًـمومي بمسًية مسهن  بالمحسوذًة وٌ  فيهلط اًخجِيزاث وً

اهَ ٌضىو من هلط هحير فالرسماث اًتي ًلسمرا المسدضفى الدامـي بمسهن  وباًصغم من ثـسذ ب كسامَ 

تمىن اًوػَفة اًعحَة في ح ولم  وفي اًخجِيزاث، اًعَخِة في ب ظحاء الادذعاض وفي الا ظازاث اًض حَ

صـاؾِاط المسًية من ثس واكذصرث ؿلى تـغ المياظق المجاوزت في صـاغ لا ؿلى كامي اًولاًة  ا 

  صت من تلِة مسن اًولاًة وجصتة وحصخُس.ؼؼىدِاً ميافسة ٌَ  كم، هؼصا 59ًذــــسى 

 5901تولاًة مسهن  س ية  ِةاًعَخ  الا ظازاثثوسغ : 93الدسول ؿسذ 
 المجموغ ب س يانظة  ظة ادذعاض ظة ؿام 

 55 92 30 39 مسهن 

 35 90 05 59 حصخُس

 30 95 05 59 تيلصذان
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ة ٌَس َاحة بجزٍصت لاهمَة ُشا اًًضاظ بها. الا ذازتوكؽ حصنيز     الدِوً
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 59 90 30 55 حومة اًسوق

 09 95 9 92 مِسون

 95 90 9 92 احيم

 92 90 9 91 س َسي مخَوف

 09 95 9 92 تني ذساص

 539 50 23 059 المجموغ

ة ٌَعحة بمسهن ، احعائَاث  الا ذازتالمعسز:   5902الدِوً

 ثسعماًخـَيم اًـالي... وػَفة ناص ئة وفي  -5-3

لامؤسسة خامـَة  ب ولسهن  ولم ثؼِص ؼؼؼؼؼسًثة وسخِا بمسًية مـــثـخبر وػَفة اًخـَيم اًـالي ح في س ية  ا 

5990
106

لى خمسة 5991 وفي س ية   ب ؿساذا، وتمىٌت ُشٍ المؤسساث من اس خلعاة ازثفؽ ؿسذُا ا 

ن وكامن اًولاياث المجاوزت  ب واًولاًة مٌاظق هحيرت من اًعَحة اكَبهم من  وزغم تـغ ثس... نخعاوٍ

ؿسم  ب ًضانلٌ ؾصف ؿسذ المسزسن   ،ظاًة 5999َحة اس خلص في حسوذ ــ اًخشتشة فان ؿسذ اًع 

ؾن  ب واكَبهم تعفة ؾصضَة  ب س خار 599تلي مٌحصرا في حسوذ و  ال دــــيرتيواث ــــ خلصاز في اًس ؼؼؼؼؼ اس 

ق   الا لذاق.ظصً

 : ؿسذ ثعوز ؿسذ اًعَحة بمسًية مسهن 93اًصسم ؿسذ 

 
 5903سز ذًوان حنمَة الديوة ولاًة مسهن  في ازكام المع

 اًوػَفة الماًَة -5-2

جضِس اًوػَفة الماًَة بمسًية مسهن  ثسؾلٌ مذواظلا في اًـلوذ ال ذيرت واس خلعحت لٍوؿة من 

لى احذضانها لملص اًحيم المصنزي مٌش ب نثر من  ضافة ا  المؤسساث الماًَة اًـمومِة واًض حَ اًـمومِة، فا 

ة ل كَة اًحيوك اًخجازًة في اًحلاذ، فان المسًية ؾصفت في اًس يواث هعف كصن  والملصاث الدِوً
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 المعهد العالً للبٌو لوجٌا.  
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ة ب همِا   الاسدثماز بالديوة شرنةال ذيرت حصنزا لمجموؿة من اًشكاث الاسدثمازً
107

اظِا ــوض اًتي يمخسّ  

كؼؼؼؼؼَيمؿلى كامي  ةواًعياذًق الا لٍوؿة من شركاث الا يجاز المالي و صقيؼؼؼؼالديوة اًض ا   .سدثمازً

كَيمَا  صـاؾِا جهويا وا  جضِس مسًية مسهن  ثيامِا مذواظلا ًوػائفِا اًـمومِة، اًتي مىٌتها من ثسؾيم ا 

ؽ ص حىة اًـلاكاث.  وثيوً

 

 ثسّعم ؿلاكاث المسًية -3

تمخلغ اكَة المسن ص حىة ؿلاكاث مذيوؿة تخخَف حسة ب وضعتها الاكذعاذًة ووسنها الصيملصافي 

 وموكـِا الدلصافي.
 « 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. »108  

وضاء ص حىة ؿلاكاث مذيوؿة تمىٌت مسًية مسهن  و  تفضي مخخَف الرسماث اًـمومِة المترنزت بها من ا 

 اًخيافس الذضري الموحوذ تن  مسن ولاًة مسهن . ومذخست ًىنها ثحلى مذفاوثة ال همَة في ػيّ 

 5900: ؿسذ سكان مسن ولاًة مسهن  س ية 90الدسول ؿسذ 

صذانجن ك المسًية  تني ذساص حزٍصت حصتة* حصخُس مسهن  

 5339 163726  15500  10532  55251 اًسكان

 5900المعسز: المـِس اًوظني ًلاحعاء، ثـساذ 

  تلضياث وهي حومة اًسوق ومِسون واحيم وتم اؾخحازهم مسًية  3ثوخس في حزٍصت حصتة

 واحست

 ؿلاكاث المسًية بالمجال المجاوز: ثب ظير كلي -3-0

الدلصافي لمسًية مسهن  والطي ًخوسط لٍوؿة من اًخجمـاث اًلصوًة اًعليرت  هحوقصازت  ساهم الموكؽ

في اس خلعاة  ب ساسيوواذي اًسسز  وهوثن  وام اٍتمص وحسي عمص... في كِام مسًية مسهن  تسوز 

ـىس حجم اًخيللاث اًَومِة تن  مصنز المسًية  مجاًِا المجاوز والا شراف ؿَََ تعفة مداشرت، وً

ب همَة حصذّذ سكان المجالاث المجاوزت ذلال  الطي ًبرس منؼؼصاف ذزخة ُشا الاس خلؼؼؼعاة، وال ظؼ

مسًية مسهن ، نثافة اًخَازاث اًخشًة اًَومِة باتجاٍ مصنز من ذلال  وب ًضاؿلى وسط المسًية 

مؽ ب صحاة وسائي اًيلي اًـمومي فان مصنز  5950ذلال صؼؼِص حوان  وحسة اًـمي المَساني

لى  59س خلدي ًومِا ماتن  المسًية ٌ  صثفؽ اًـس باًيعف ًوم  39ا  ب ًف وافس من المياظق المجاوزت وٍ
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 مقرها الاجتماعي بمدينة مدنين. 1995شركة مالية شبه حكومية تاسست سنة   
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 Marcel Roncayolo (1997) :La ville et ses territoires, p. 19 
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ِـاث ب هموتمثي الرسماث اًـمومِة   ال حس مؽ اهـلاذ اًسوق ال س حوؾَة. اًتي مىٌت مسًية مسهن   الً 

صافي توسط المسًية، فاًخجمـاث اًسىٌَة وباًصغم من وسنها الصيمل ُاترنز ً من اًلِام بهشا الصوز

والمصافق اًـمومِة اًتي ثيحصر في تـغ س خوى اًخجِيز م المخيامي، ماساًت جضىو هلعا فاذحا في 

المشهوز وكس ضدخ جمَؽ المس خجوتن  ب زياء اًـمي المَساني الرسماث اًخس َعة كاًخـَيم الاتخسائي. 

اًتي تلِت  ًةالا ذاز ًلضاء تـغ اًضؤون  مسهن حصذّذهم تعفة مس تمصت ؿلى تلضًة  ب همَة، ؿلى ساتلا

ةجس خلعة الرسماث و . توسط المسًيةمترنزت   هعفب نثر من  والماًَة واًعحَة والصزاسة الا ذازً

اًوافسٍن ؿلى مصنز المسًية، وتاٍيها الرسماث اًدـــلضًة من اس خرصاح وثائق الذالة المسهَة والذعول 

ص والمَاٍ  ..ؿلى زدط اًحياء واًصتط ثض حكاث اًخيوٍ

ة ًحلضًة مسهن وس ح :92الدسول ؿسذ  ة حصذّذ المواظين  ؿلى المعالح الا ذازً  

اًضؤون  الذالة المسهَة الدحاًة اٍتهَئة اًـمصاهَة المعَحة

 الاكذعاذًة

 تلِة المعالح

 %09 %92 %23 %93 %59 اًًس حة

 المعسز : تلضًة مسهن                                                 

َاث وتعفة ؿامة ساهمت لٍوؿة من ظيٍر ب  وث المحلً لمجاًِا مسهن في ثسؾيم اس خلعاة مسًية  الً 

الطي حـي من المصنز هلعة زلي ، اًضـاؾي ِاوساؿسُا في رلع تخعَع  فَِ تعفة فصذًةواًخحكن 

ةالاكذعاذًة  ًل وضعةوثسعم الاس خلعاة باًترنز اًىدير  ب حزائها.وزتط تن  مخخَف   وب ًضا والا ذازً

في واً  سًية في المًحـس اًًس بي ٌَمسن المجاوزت اًتي لم حتمىن من مٌافسة مصنز لَاة اًؼِير اًصً

 سكان مٌعلة الصزاسة. حزء مناس خلعاة 

 ؿلاكاث مسًية مسهن  مؽ مسن اًولاًة -3-5

ٌَولاًة  صنزحصثحط مسًية مسهن  مؽ مسن محَعِا الا ذازي بمجموؿة من اًـلاكاث اًتي حتمتها مكاىتها كه

لَة ؿَيها اًعاتؽ الا ذازي ًىنها ثحلى مذفاوثة  ،تسزخة هحيرت عةوثحسو ُشٍ اًـلاكاث مذرعّ   ال همَة.وً

 مذاهة اًـلاكاث مؽ مسًية جن كصذان -3-5-0

نثرت  من ذلالهن  من اس خلعاة مسًية جن كصذان تعفة هحيرت ستمىٌت الرسماث اًـمومِة بمسًية م 

س ية  ا ؿلى اًـمي المَساني، فـلى سخِي المثال واؾماعذالمسًيدن  اًخيللاث اًَومِة وال س حوؾَة تن 

حعائَاث كعاغ اًيلي جسجي مسًية جن كؼصذان ًومِا اهؼعلاق اذفاق تـــشًة ُامة باتجاٍ  5903 وا 

لىثعيّ و مسًية مسهن   شخط باس خـلٌل وسائي هلي مخخَفة. ويمثي اًعَحة  5999ب نثر من  ا 

ةوػَفة والموػفن  واًخجاز ب هم وس حة من المسافصٍن تن  المسًيدن . وثـخبر اً لمسًية مسهن  من  الا ذازً

اًـمي  هفس كصذان، فحسة اًوسائي اًتي مىٌت من اس خلعاة مذواظي ًسكان مسًية جن ب هم

لىالمَساني ًدٌلي كصاتة هعف المس خجوتن  من مسًية جن كصذان  ة ونمسًية مسهن  ًلضاء صؤ  ا  ذازً ، ا 
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وػَفة الدامـَة ثم الرسماث الا ذازًة وتاٍيها اً ¼ تًس حة ثلازة  اًعسازتوثب تي اًوػَفِة اًـسًَة في 

 . والماًَة

حصذّذ سكان مسًية جن كصذان ؿلى مسًية مسهن  ب س حاة :90اًصسم ؿسذ   

 
 5903 المعسز: بحر مِساني                                           

 ؿلاكاث مذوسعة مؽ مسًية حصخُس -3-5-5

الدِوي  الا صــــاغراث  وػائفتمىٌت مسًية حصخُس مٌش س يواث من اسؼؼؼؼؼخلعاة تـغ اً

اًتي اس خلَت تعفة لرسماث الاحماعؾَة كا ،من الاس خللاًَة ؿلى مصنز ولاًة مسهن  اهوؿ وامذَىت

َّة ؾن مصنز اًولاًة وحصنز بالمسًية فصغ ٌ  َعيسوق وفصغ ٌ َعيسوق اًوظني ٌَخضامن الاحماعؾي كل

كَيمنلٌ تملغ مسًية حصخُس  ،المصط ؿلىاًوظني ٌَخامن    ...اض ٌَشنة اًوظيَة ٌَىِصباء واًلاسذ ا 

ضافة لى  ا   ب ؿساذاجس خلعة  ب ظححتمسًية حصخُس  ب ناس خللاًَة تامة في المجال اًعحي تي  ا 

لاتي ماسال اس خلعاة مسًية مسٍن لمسًية الممسهن  في ُشا المجال. في  مسًيةُامة من سكان 

ة في تـغ الرسماث مصثفـا حصخُس ةالمصثحعة بملص اًولا الا ذازً في  وب ًضا ًة وتـغ الا ذازاث الدِوً

 اًوػَفة اًلضائَة اًتي ثلذصر ؿلى محكوة ناحِة فلط بجصخُس.

ةؿلاكاث  -3-5-3 ذازً  محسوذت بجزٍصت حصتة ا 

ةتملغ حزٍصت حصتة هوؿا من الاس خللاًَة   الا ذازاثوؿة من لٍؿلى مسًية مسهن  هؼصا ًوحوذ  الا ذازً

ة  ة ٌَس َاح كالا ذازتراث اًعحلة الدِوً ة ٌ  والا ذازتة الدِوً اكَة نشلع و  ،َعياؿاث اًخلََسًةجهوً

ضافة الى لٍوؿة مناًعياذًق الاحماعؾَة   ب نـــثرخللاًَة حزٍصت حصتة ــ اث الماًَة وثبرس اس ؼؼؼؼؼالمؤسس ا 

تمىٌت  ل همَة المؤســـساث اًـمومِة والراظة تية َّ ـــ سماث اًعح ـــسهن  في مجال الرــــؿلى مسًية م

وفي مجال اًيلي وبحكن ثواخس  ،هحيرت من سكان مسًية مسهن  ب ؿساذن اس خلعاة صتة مؼزٍصت حؼح

َُاكل المجتمؽ مي ــوثـمعاز ذولي تمىٌت حزٍصت حصتة من ثسط هفورُا ؿلى كامي الديوة اًشقي. 

حساجصتة في هعاق معاًحتها ؼؼؼزٍصت حالمــــسني بج لىولاًة  با  حلى ؿلى مسًية مسهن   ب نثراس خللال  ا  وً
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لا ثحاظ بهاالاز  ةسماث الرائَة و ؼؼؼؼؼاًوػَفة اًلض ب همِا في تـغ الرسماث ا   لمصنز اًولاًة. الا ذازً

وثؤنس حصنة س َازاث ال حؼؼؼؼصت اًوافست ؿلى مسًية مسهن  من ذاذي اًولاًة ضـف اًـلاكاث تن  

لى كصاتة اًيعف من مسًية   جن كصذان. حزٍصت حصتة ومسًية مسهن  واًتي لا ثخجاوس الشس تُنما ثعي ا 

 : س َازاث ال حصت اًوافست ؿلى مسًية مسهن  من ذاذي اًولاًة95اًصسم ؿسذ 

 
ة ًس َازاث ال حصت بمسهن ،                               5959المعسز: اًلصفة الدِوً

صـاغ مصنز ولاًة مسهن  باتجاٍ تلِة مسن اًولاًة ًىنها ثحلى كير كاذزت ؿلى تاظير  ،عموما يخخَف ا 

اًخجِيز  تن  مسن اًولاًة من جهة، واهمَة مس خوى ًخلازة اًوسن الصيملصافيالدِوي،  مجاًِا

 تب كَحَة مسن اًولاًة من جهة ب دصى. بالرسماث اًـمومِة

 ثوسغ مس خوى اًوػائف تحـغ مسن ولاًة مسهن  :95الدسول ؿسذ 

اًوػَفة  

ة  الاذازً

اًوػَفة 

 اًلضائَة

اًوػَفة 

 اًعحَة

اًوػَفة 

 الدامـَة

فة اًوػَ

 اًس َاحِة

 - مذوسعة محسوذت ُامة ُامة مسهن 

 ُامة - ُامة محسوذت مذوسعة حصخُس

 - - محسوذت محسوذت محسوذت جن كصذان

 ُامة مذوسعة ُامة محسوذت ُامة حصتة

  المعسز: بحر شخصي                                                

                    ( وػَفة كير موحوذت                  - )  

كَيمَةوػَفة  -3-3  في ظوز اًترنيز ا 

ن وكاثس كامت الصولة   ،(VILLE CARREFOUR) بحكن موكـِا الدلصافي اًصاتط تن  ولاًتي ثعاوٍ

كَيمَةتترنيز تـغ المؤسساث  كَيميبمسًية مسهن  اًتي ساهمت تعفة هحيرت في  الا  صـاؾِا الا  ؿلى  حنمَة ا 

قصاز ذًوان حنمَة الديوة
109

ؿلى كامي الديوة اًخووسي وهفس اًوضـَة لمـِس  يمخس وضاظَي الط 

المياظق اًلاحلة
110

ة ٌَحلاذ اًخووس َة بالديوة  وب ًضا  ة ٌَسىنى  ونشلعاًشنة اًـلازً اًوكالة اًـلازً

                                                           
109

ا بمسًية مسهن  وجشف ؿلى كامي الديوة اًخووسي    مؤسسة حنموًة ملصُ
110

ا مسًية مسهن     مؤسسة خامـَة بحثَة ملصُ
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ضافة لى ا  حعاء ا  نلٌ ساهمت تـغ اًوػائف اًياص ئة كالماًَة  ،وحوذ ملص المـِس اًوظني ًلا 

كَيميوالدامـَة في حنمَة ؿلاكاته مسهن  من  سًيةمخخَف ال ظصاف اًفاؿلة بم. وثـمي ا ؿلى المس خوى الا 

اس خلعاة تـغ اًوػائف راث ؿلى ثسؾيم مكاىتها الا كَيمَة و  َُاكل عمومِة وذاظة ومجتمؽ مسني

كَيمي الا صـاغ في مجالاث مخخَفة كاًعحةفي المس خلدي  الا 
111

 .اًيلي..و  

ـىس حجم ؿلاكاث مسًية مسهن  مؽ مسن ولا كَيمَةوً ن ُشٍ المكاهة الا  اس خلعاة  من ذلال ًة ثعاوٍ

كم ؿلى مصنز  39كم ملاتي  59اًتي لا ثحـس سواء  ال حمصمتزاًست من سكان  مـتمسًة اًحئر  ب ؿساذ

ن في حس راتهاّ،ولاًة  ن وغمصاسن وحتى من مسًية ثعاوٍ حسىوذلال عمي مِساني  ثعاوٍ  با 

ة  ن حول   بمسًيةالمؤسساث اًترتوً  ب همَةسًية ؿلى مسًية مسهن  لاحؼيا المذ سكان حصذّ  اةب س حثعاوٍ

صـاغحط مداشرت بمس خوى ث اًتي حص  المسًيدن اًـلاكاث تن    الرسماث اًـمومِة بمسًية مسهن . ا 

ن ؿلى مسًية مسهن 92اًصسم ؿسذ   : ب س حاة حصذذ سكان ولاًة ثعاوٍ

 
 5950المعسز: عمي مِساني سختمبر 

لعاة  سكان تـغ المياظق المجاوزت من ولاًة كاثس وـصام اًتي نلٌ تمىٌت مسًية مسهن  من اس خ

َّة... ونشلع  َّة بمسًية مسهن  في مجال اًوػائف الماًَة والدامـَة واًعح حصثحط تعفةّ حكاذ حىون كل

كم ؾن مسًية مسهن  وهفس اًوضـَة لصدِلة ثوخان  32ب ؿساذ ُامة من سكان مسًية مازج اًتي ثحـس 

 ة مسهن  ؾوضا ؾن مصنز ولاًة كاثس.المصثحعة ب نثر بمسًي

 الراتمة

اندسخت مسًية مسهن  مٌش اًلسيم مكاهة متميزت وسط اًًس َج الذضري بالديوة اًشقي ٌَحلاذ 

ة وثسعمت المكاهة  اثص الاس خللال  ب نثراًخووس َة واضعَـت تسوز اًلِاذت مٌش اًفترت الاس خـلٌزً

ا ت باسدثمازاث عموحضُّ  ،ولاًة مسهن  مصنزوب ظححت  ومِة هحيرت مىٌتها من تحسن  مس خوى تجِيُز
                                                           

111
ي مسدضفى الذحُة توزكِحة بمسهن  الى مسدضفة خامـي نلٌ تمت جصمجت اًولة مٌش س يواث احساج كلَة ٌَعة بمسهن .    وكؽ تحوً
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 ة حضريا حسّ ــذُا في وسط لٍوؿة من المسن المخلازتة ذيملصافِا ومذيافسؼؼؼو ًىن وح. وثيوغ وػائفِا

صـاؾِامن  كام ُشا اًخيافس و .َِا كير كاذزت ؿلى ثسط هفورُا ؿلى كامي اًولاًةــــ الدِوي وح ـ ا 

فـلى المس خوى الدِوي ساهم  ثلازة المسن في حجمِا  الذضري تسوز مزذوح ومذضازة ب حِانا،

اًسكاني وفي اًخجِيزاث وقَاة مسًية مؤظصت في حصاحؽ وسن مسًية مسهن  في مس خوى اًولاًة، في 

صـاؾِا، وهي ملترحة حسة ذزاسة  كَيمَة وحنمَة ا  الملاتي مىنها من اس خلعاة تـغ اًوػائف الا 

خلوم بهشا الصوز  5905ية ٌَمـِس اًخووسي ٌلضزاساث الا ستراثَجَة س   كَيم الديوة. وً ًخىون ؿاصمة لا 

اناث المعصوحة وب وًِّا المجاًَة، فموضؽ المسًية الذالي مؽ نثرت اًضلط  يجة ؿَيها تجاوس تـغ اًصُ

عصخ حتمَة اًخفىير في تياء  س من اًوػائف واًخجِيزاث وً اًـمصاني وجض حّؽ المجال لا ٌسمح تترنيز مزً

كَيمي في المس خلدي.مسًية خسًست كاذزت ؿ  لى اًلِام تسوزُا الدِوي والا 

 المصاحؽ

 ض. 055(: ولاًة مسهن  في ب زكام 5903 -5902 -5903 – 590 -5992) ذًوان حنمَة الديوة  -

ة ؿبر الذسوذ اًخووس َة اٌََخِة وػاُصت (: 0331اًخاًة هصص َس ؿائضة )  - حصنة اًِجصت اًسرًة واًخجازت المواسً

ة تب كصى الديوة اًخووسي، ب ظصوحة ذنخوزا في ؿلم الاحماعغ كلَة اًـَوم الا وساهَة والاحماعؾَة  اٍتهصً

 تخووس.

الدلصافِة  المجلة.اًخووسي، اًساحي في والمحَط المسن تن  اًـلاكاث ثعوّز" (: 1987) :الدسًسي لَسّ  -

َّة   .31 – 2 ، ض02ؿسذ اًخووس 

ًً  مصنز اًخووس َة ال كاًيم شخعَة(:  0333) حافغ س تهم  ض 333 الدامـي شا

َة اًثاًثة  (: 5959اًضافـي فذحي )  - ة لمسًية جن كصذان، اؾلٌل اًيسوت الصوً ة والماًَة المواسً اًـلاكاث اًخجازً

كَيمَة والذضرًة جكلَة اًـَوم الا وساهَة والاحماعؾَة تخووس حول المسًية  ًوحست اًححر ال كَمة واًخنمَة الا 

 .090 – 311مصنز اًًش الدامـي ظط  المخوسعة ب ي ذوز في ب ظاز الذوضرت،

ذًيامِة المجال الذضري واًخحولاث الاكذعاذًة والاحماعؾَة تبن كصذان، (:  5959اًضافـي فذحي )  -

 ض. 052ذنخوزا في الدلصافِا، كلَة اًـَوم الا وساهَة والاحماعؾَة ثووس،  ب ظصوحة

ـامة وحلصافِة اًـلاكاث، زسالة ذنخوزا في (: مسًية مسهن  ذزاسة في الدلصافِا ا5905ً) ضَف لػ ظاُص  -

 ض. 005الدلصافِا، كلَة ال ذاة واًـَوم الا وساهَة تعفاكس، 

(: اًِجصت واًسىن في جن كصذان، صِاذت اًىفاءت في اًححر، كلَة اًـَوم الا وساهَة 0322)فذحي اًصكِق   -

 ض. 305والاحماعؾَة ثووس، 

ة,(: كدائي ب كصى الديوة اً 0332)ًُسير فذحي  - اًفصوس َة: نجؽ وزغمة نمورخا  خووسي تحت الا ذازت اًـسىصً

 ض 330،مًضوزاث مؤسسة اٍتميمي ٌَححر اًـَمي والمـَوماث، سقوان ،0333 -0220

ة بالديوة اًشقي انمورخا 5992) ملني زضا  - (: الاس خـلٌز اًفصوسي والمجال اًخووسي: الميعلة اًـسىصً

 305 المـاضد، كلَة اًـَوم الا وساهَة والاحماعؾَة تخووس، ، صِاذت ماحس خير في اًخازيخ0332 – 0220

 ض.
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 مسًية حلٌم اًززًحة تن  اس خلعاة حاضرت ثووس وثب ظير حصاة تلضًة اًززًحة
[The city of Hammam  el-Zriba between the polarization of the metropolis of Tunis 

and the territorial supervision of  Zriba commune] 
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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 and suporting 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 

 

وحوذ مسًية حلٌم اًززًحة كهسًية ظليرت تن  ضلط اس خلعاة ثووس اًىبرى : ًيعَق ُشا اًححر من مَرط

لسم مشوغ ًخنمَة ُشٍ المسًية وتلضٍتها،  5902واضعلاؾِا مٌش  بمِمة الا شراف وثب ظير حصاة تلضًة اًززًحة، وً

تساؾي ورلع من ذلال زظس واس خىضاف موازذُا ومداذزاته ا الا تساؾَة بالاسدٌاذ لمفِوم اًخنمَة اًتراتَة، نتراة ا 

المحََة الرعوظَة وثلسيم اًخوجهاث والملترحاث وب ذواث اًخـحئة الا زاذًة اًتي من صب نها ب ن ثسفؽ ُشٍ الموازذ 

والمحاذزاث ًخىون محصك حنمَة المسًية وحصابها وتميحِا فصظة اًوظي المخكافئ مؽ مٌعلة اًخضامن الذوضري ًخووس 

  اًىبرى واًساحي.
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صسم الملال في باة ب   ول المَمح اًـام ٌَمسًية وحصابها اًحلضي ومنٍزتهلٌ في ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة بالاؾماعذ ؿلى وٍ

حصذ ًِشٍ اًوثائق، ثم ًلسم في باة ثان لٍوغ الموازذ والمحاذزاث الا تساؾَة المصظوذت في مسًية حلٌم اًززًحة 

ثوحيهَة، ًعصخ اًخوجهاث واًصكائز  وحصابها بالاسدٌاذ ًححر مِساني، ًَزَط في باة ثاًر، ؾحازت ؾن وزَلة

تساؾي.  وال ذواث اًـمََاثَة لمشوغ حنمَة حلٌم اًززًحة وتلضٍتها نتراة ا 

تساؾَة، حوكهة محََة كللٌث ذلاًَة: تساؾَة، ظياؿة ا   حنمَة حصاتَة، ُوًة حصاتَة، موازذ ومداذزاث ا 

 ملسمة:

كهسًية ظليرت، تن   ة اًكائية تولاًة سقوان،ًيعَق ُشا اًححر من مـاًية مفاذُا وحوذ مسًية حلٌم اًززًح

حلِلذن  مذحاًيدن ، فِيي من جهة ثلؽ ضمن مٌعلة اًخضامن الذوضري ًخووس اًـاصمة وتحت وظب ت ثب زير 

بمِمة الا شراف  5902اس خلعابها، الطي ٌضمي ب ًضا ؿاصمة ولاٍتها )سقوان(، وهي من جهة ثاهَة ثضعَؽ مٌش 

 وثب ظير حصاة تلضًة اًززًحة.

اول الملال، وبالاسدٌاذ لمفِوم اًخنمَة اًتراتَة، ب ن ًعصخ مشوغ مس خلدلً لمسًية حلٌم اًززًحة ًلسم ب هم يح

اًخوجهاث اًتي من صب نها ب ن تمىن المسًية، من جهة، من اس خىضاف الموازذ الطاثَة الا تساؾَة واًثلافِة ًترابها 

ا وحثمَنها، ومن جهة ثاهَة، وفي ثف جصاسُ َاث ا   ً اؿي مؽ ال ولى، تحسًس الادذَازاث راث اًعاتؽ الا زاذي اًحلضي، وب

تساؾي، ذاعمة  اًتي ثفسح المجال ٌَمسًية وحصابها اًحلضي ٌَخفاؿي الا يجابي وتياء ب سس راثَة خسًست، نتراة ا 

 ٌَوظي المخواسن مؽ مٌعلة اًخضامن الذوضري ًخووس اًىبرى والاس خفاذت منها تب فضي اًس حي.

خـَق بالموازذ تحلِق مِساني -(0)صلال اًخاًَة: ًلوم اًححر ؿلى هخائج ال   : ًلعي كامي حصاة تلضًة اًززًحة وً

اًتراتَة: الاكذعاذًة واًثلافِة والا تساؾَة، )حصازَة ومـاضدت(، الممىٌة من مرازاث ومـازف وثلٌَاث ومدخىصاث 

ٌضمي كل  مسح وثائلي: -(5)فلاحِة وؿلاحِة ومواكؽ راهصت ومضاُس مذيزت ومؤسساث ومداذزاث مجتمـَة... 

وثائق اًخرعَط واًخنمَة واٍتهَئة اًتراتَة واٍتهَئة اًـمصاهَة، ؿلى اًعـَس اًوظني والدِوي والمحلً، راث اًعلة، 

 وثفحط ما ثيط ؿَََ فيما ًخـَق بمسًية حلٌم اًززًحة وتلضٍتها.

لى مفِوم اًخنمَة اًتراتَة المتمثي في مساز ثـحئة  صحىز اًححر بال ساش ا  لى وٍ اًفاؿَن  الميخؼمن  في حصاة ًفضي ا 

تياء استراثَجَة تخعط لموازذ ُشا اًتراة واًخفاؿي الا تساؾي مـِا، وتحَي اًخنمَة اًتراتَة ؿلى اًخجشز واًِوًة 

ة والاهماعء اًترابي، ونشلع ؿلى الاس خىضاف اًترابي والمـَومة اًتراتَة والميولة،  لى اًلامصنزً نلٌ جضير ب ًضا ا 

نها "]...[ مساز ثـحئة ٌَفاؿَن  والا فصاذ و  اًدضازهَة واًخسزة المـصفي الزاؾي وحىوٍن المِازاث المضترنة... ا 

لى ظَاكة استراثَجَة ثب كلم مؽ الا هصاُاث الرازحِة ؿلى كاؿست اًماعهي الزاؾي مؽ زلافة ومؽ حصاة." ًفضي ا 
112

 ،

ثَ وما يمىن ب ن ٍتهسذٍ واًفصض اًتي يمىن ب ن وثب ذش بالاؾخحاز اًتراة بملوماثَ الماذًة واًلاماذًة ومواظن كو 

حىون مذاحة ب مامَ، وثعصخ سؤال المواظية وثفضي ٌَحوكهة وؿلاكة المجتمؽ باًتراة، وحصحىز ؿلى ذًيامِة 

دعوظَة الموازذ واًحياء المضترك من كدي لٍوغ اًفاؿَن  واًخجشز اًترابي والدواز المؤسسي واًِوًة
113

. 

                                                           
112

 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. 
113

 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. 
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تساؾَة ًتراة تلضي، وثلسيم اًخوجهاث والملترحاث اًىفِلة وثـمي ُشٍ الصزاسة ؿلى حص  ذ الموازذ والمحاذزاث الا 

ا تسفـِا ًخىون محصك حنمَة حصاتَة بما هي  جصاسُ مساز من اًححر واًخلصي ٌَموازذ الرعوظَة ًتراة ما ووضفِا وا 

و ما ٌسمح ًِشا اًتراة بالا فلاث من الميافس ة المـولمة حول اًحضائؽ وتجسًسُا واًخفاؿي الا تساؾي مـِا، وُ

والرسماث راث اًعاتؽ الطي ًلَة ؿَََ اًخـميم، فاًتراة ًولص من ذًيامِة ثعَلِا لٍوؿة من اًفاؿَن  في ثـحئة 

وًة حول مٌخج ب و لٍوؿة من الميخجاث الرعوظَة واًتي من صب نها ب ن تخَق ومصاكهة مرازاث وص حكاث وُ
114

. 

ت خخنى اًححر ب ًضا مفِوم اًعياؿاث الا   "]...[ اًسَؽ والرسماث اًتي جس خزسم الا تساغ وزب شساؾَة بما هي: وً

َة، وجضمي  لٍوؿاث: اًتراج )اًخـحير اًثلافي اًخلََسي والمواكؽ اًثلافِة( واًفٌون  0المال اًفىصي كهسذلاث ب وً

ًخعميم )اًفٌون اًحصرًة والمسرحِة( ووسائي الا ؿلام )اًًش واًوسائط المعحوؿة( والا تساؿاث اًوػَفِة )ا

ة والا ؿلام والرسماث اًثلافِة  واًبرمجَاث وب ًـاة اًفِسًو والمحخوى الا تساؾي اًصقمي واًِيسسة المـلٌزً

اًترفيهَة(."
115

لى الا تساغ  عاني: "]...[ اًًضاظاث اًتي ثـوذ ب وظَِا ا  ف المجَس اًثلافي اًبًر ، وهي حسة ثـصً

مكاهَاث ذَق  حة اًفصذًة، واًتي تحمي ا  اًثروت واًوػائف من ذلال ثوًَس واس خللال المَىِة والمِازاث والموُ

اًفصذًة"
116

، 

ون وب فلام وفِسًو وثعوٍص ضوئي  -(0وثضم اًلائمة حسة هفس المعسز: ) اًعياؿاث اًسمـَة اًحصرًة: ثَفزً

صِاز وموس َلى، ) نخة  -(3فٌون ب ذاء: مسرخ وزكط وسيرك ومرصخاناث ومسرخ اًـصائس، ) -(5وا 

ة واًخعميم الصاذلً  -(0وظحؽ، )ومعحوؿاث: وش واذتَاث  اًفٌون اًحصرًة واًخعميم: اًخعميم واًِيسسة المـلٌزً

 واًفٌون الزَلة والذصف.

لى زلازة ب تواة: ًلسم اًحاة ال ول مَمح ؿام ؾن المسًية وحصاة تلضٍتها ومكاىتهلٌ  تياء ؿلى ما ثلسم ًيلسم الملال ا 

تساؾَة المصظوذت ضمن  ضمن ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة، ب ما اًحاة اًثاني فِرعط ًـصط لٍوغ الموازذ والمحاذزاث الا 

زاذًة من صانها ب ن ثسفؽ نحو حنمَة  لى ثلسيم زكائز وثوجهاث وب ذواث ا  اًتراة اتلضي ٌَززًحة، ًَزَط اًثاًر ا 

تساؾي.  اًززًحة نتراة ا 

I- مسًية حلٌم اًززًحة وتلضٍتها )نمورح اًححر( وملامح اس خلعاة حاضرت ثووس 

II- تساؾَة لمسًية حلٌم اًززًحة وحصاة تلضٍتها؛ اًززًحة  الموازذ والمحاذزاث الا 

III- تساؾي  وزَلة ثوحيهَة لمشوغ حنمَة تلضًة اًززًحة بميعَق ا 

I- :مسًية حلٌم اًززًحة وتلضٍتها )نمورح اًححر( وملامح اس خلعاة حاضرت ثووس 

                                                           
114 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. 

115
ن أشؽال الملتقى علماوي )أحمد( ومصطفى )صفٌة(، "دور الصناعات الإبداعٌة فً توسٌع نطاق مسارات التنمٌة المحلٌة"، ضم 

دٌسمبر  3و 2الدولً: الاتجاهات الحدٌثة للتجارة الدولٌة وتحدٌات التنمٌة المستدامة. نحو رؤى مستقبلٌة واعدة للدول النامٌة، 
  .354-353، ص2019

116
دن، منشورات بً أو بً كونسلتٌنػ، رسم خارطة الصناعات الإبداعٌة: دلٌل إرشادي، ترجمة: ألما السالم، تنقٌح: لٌن صنٌح، لن 

  .16، ص2013المجلس الثقافً البرٌطانً، سلسلة الاقتصاد الإبداعً والثقافً، 
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I-0:ضمن حصاة ولاًة  شرق اًحلاذ اًخووس َة-اًززًحة صلٌل ثوخس مسًية حلٌم . المَمح اًـام ٌَحلضًة والمسًية

كلم وقصة مسًية  59كلم وحٌوة ثووس اًـاصمة ؿلى مسافة  5سقوان، ثلؽ حٌوة ؿاصمة اًولاًة ؿلى مسافة 

ؿلى  5902كلم، وهي جشف مٌش  29كلم وصلٌل مسًية سوسة ؿلى مسافة حوالي  02الساماث ؿلى مسافة 

ة ًولاًة سقوان: تلضًة اًززًحة الموحوذت شرق ولاًة سقوان تحسُا صلٌلا تلضًة سقوان واحست من اًحلضياث اًثماهَ

وقصبا تلضًتي اًفحط وظواف وحٌوبا تلضًة اًيفِضة وشركا تلضًة توفُضة )ولاًة سوسة(، ثلسز مساحة حصابها 

بالمائة من  02ثي ، بما يم 5900ساهن في ثـساذ  55099كلم مصتؽ وكس تَف ؿسذ سكانها  333اًحلضي الذالي تؼ 

ًلعيون بالمجال الذضري بمسًية اًززًحة حلٌم مصنز اًحلضًة. ثضم كعاغ مرم من  3599سكان ولاًة سقوان، منهم 

 الذسًلة اًوظيَة بجحي سقوان من الدِة الديوتَة اًشكِة في ؾلٌذاث الدوف.

ًة اًلصن اًساتؽ ؾش، واًتي جسمى وثـوذ جسمَتها "اًززًحة" لاسم اًيوات الذضرًة ال ولى اًتي ثب سست في تسا

ا في  اًَوم اًززًحة اًـََا، وثـني كلمة اًززًحة: اًخحوًعة وثـني نشلع الذوص، وكس سمَت نشلع هؼصا ًترنزُ

موضؽ محاظ تثلاج مصثفـاث صكلت مضِسُا وب هم سلٌث ملامحِا. وكس ثب سست ذلال الذلدة اًىوًوهَاًَة هوات 

س منها ب ن حىون هوغ من "الاستراحة" اًوس َعة تن  المجال الميخسط ظوتوقصافِا حول ظصق اًصتط  ثاهَة ب زً

اًصئُس َة وكعاغ المصثفـاث اًتي ثوخس تَ اًخجمـاث اًسىٌَة وذاظة باًًس حة ًلصًة اًززًحة )ٌَززًحة اًـََا 

ة تحَط بها لٍوؿة من المصافق اًـمومِة ؿ ة بهَكلة صعصنجَة حول ساحة مصنزً لى قصاز حاًَا(، ًخؼِص هوات كصً

ق اًصاتعة تن  سقوان واًيفِضة )ظ.ح.  س ونيُسة ومسزسة... يمص بها اًعصً  (.033مصنز جصً

لى س ية  0352ب ما اًىِان اًثاًر فيمثي اًَوم "ؿاصمة" اًحلضًة: حلٌم اًززًحة، واًتي ثـوذ هواتها ال ولى ا 
117

، وكس 

ام"ازثحط وحوذُا ذاظة توحوذ مٌجم اًفََوز ومٌحؽ المَاٍ الذازت "الس
118

ورلع تدضجَؽ من الذىومة اًتي  

مٌحت اًسكان ال وائي، الطٍن اهخلَوا ٌَمكان من كصًة اًززًحة اًتي ب ظححت جسمى "اًززًحة اًـََا" ومن تـغ 

مسىن(، ثم تـس رلع ب ؿسث ٌلظٍن ثَوهم ملاسم في مصحلة ثاهَة، ورلع  22المياظق المجاوزت، مساهن خاُزت )

حكام اًس َعصت واًخ س ا   ب ظير الاحماعؾي واًس َاسي هؼصا ًوؾوزت الموضؽ ال ظلً باًززًحة اًـََا. بهسف مزً

                                                           
117

وزارة التجهٌز، إدارة التهٌئة العمرانٌة، الإدارة الجهوٌة بزؼوان، مصلحة المستوطنات البشرٌة، مثال تهٌئة الزرٌبة حمام؛  

  .06، ص1983التقرٌر الاجتماعً والاقتصادي، زؼوان، 

118
المٌاه المهنٌة الحارة؛ "الحمَام": ٌوجد جنوب ؼرب مدٌنة الزرٌبة حمام التً تستمد تسمٌتها منه، وٌعود هذا المنبع إلى  منبع 

ث \ل25و 6العصور القدٌمة، وهو مرتبط جٌولوجٌا بظاهرة "بشق القباب الجوراسٌة".  ٌترواح معدل تدفق المٌاه بهذه العٌن بٌن 

ذات درجة إشعاعٌة مرتفعة، مما ٌعطٌها منفعة طبٌة هامة... وهو ٌستقطب حوالً ملٌون زائر  ، وهً كبرٌتٌة°46بدرجة حرارة 

  . سنوٌا
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حساج حصهَة اكذعاذًة واحماعؾَة مٌحت  وكس نجح مٌحؽ المَاٍ المـسهَة الذازت "السام" ومٌجم اًفََوز "المَيا" في ا 

اًخـحئة اًس َاس َة" ُشٍ اًيوات اًثاًثة المجال ًخىون اًىِان الذضري ال ساسي في مٌعلتها مذا ب َُِا، تـس "

0329اًلاسمة، ًترثلي ًصثحة تلضًة س ية 
119

، في اًيؼام اًحلضي اًخووسي اًلسيم
120

، وهي ثضعَؽ توػَفة مصنز 

121مـتمسًة
تازيخ جسمَتها 0333مٌش س ية  

122
، وفي زكـة حصاتَة ثخعاتق ثضكل هحير مؽ اًتراة اًحلضي الذالي 

ٌَززًحة
123

ذازيا ؿلى  ؾلٌذاث 2، وهي جشف تشلع ا 
124

 -(3الدوف اًلصتَة، ) -(5الدوف اًشكِة، ) -(0: )

 -(2حصاذو، ) -(1توؾضير، ) -(5اًززًحة كصًة، ) -(2اًززًحة حلٌم اًضلًٌَة، ) -(0اًززًحة حلٌم الديوتَة، )

ة.  وحساث نبرى:  3ُىذاز، ًخوسغ ؿلى  509يمخس المجال الذضري لمسًية حلٌم اًززًحة حوالي ؿن  اًحعصً

ني ٌَحلضت والطي ًخوسعَ الذي الا ذازي ووس َج الذي اًعياؾي الطي ًوخس صلٌل ال ول اًًس َج اًصئُسي واًسى

ثخزش الرعاظة اًـامة ووس َج مٌعلة "السام" قصبهلٌ الطي ًًذؼم حول مٌحؽ المَاٍ المـسهَة الذازت؛ "الَسام"، 

ٌَمسًية َُكلة ب و صكل "ظصًق مسسوذت"
125

و ما يحس من ف  مكاهَاث ًًتهيي ؾيس السام المشهوز، وُ صض وا 

 وظَِا بمياظق ؿسًست من تلضٍتها وذاظة الدوف الطي لا ًفعله ؾنها سوى تضؽ مئاث من ال مذاز.

ؼم حيها 5900س ية  3599ساهن، فيما تف اًـسذ  1999حوالي  5990تَف اًـسذ الزلً ًسكانها س ية  . وً

س وكصر اًحلضًة وملص  ة: مىذة جصً المـتمسًة ومىذحة عمومِة.... نلٌ ًوخس الا ذازي ب هم مصافلِا الزاؾَة اًضروزً

ؿساذًة ومسزس خان ب ساسُذان ومَـة هصت كسم وذاز ٌَض حاة وذاز زلافة ومصنز  بالمسًية مـِس ثاهوي ومسزسة ا 

ة  33ٌَعحة ال ساس َة... ويمخس حيها اًعياؾي ؿلى حزئن  تـسذ جملً  معيؽ في اًعياؿاث المَكاهَىِة واًىيمَاوً

 والمنًزَة...

لذَات الاكذعاذًة ٌَمسًية ذاظة حول اًس َاحة الموسمَة اًترفيهَة المصثحعة بميحؽ المَاٍ المـسهَة الذازت، نلٌ وحتمحوز ا

، محصك ُام في الصوزت الاكذعاذًة ٌَمسًية وذاظة من ذلال 5995ب ظحح الذي اًعياؾي، مٌش تـثَ س ية 

لى وضاظ حصتَة الصواحن في محَط ا لى تـغ الميخجاث جضلَي اًَس اًـاملة. نلٌ جسدٌس ا  ضافة ا  لمسًية، ُشا ا 

خون والذحوة... ب ما ؾن مٌجم اًفََوز فلس اسدٌفش مخزوهَ مٌش تساًة جسـًَِاث اًلصن  اًفلاحِة ال دصى مثي اًزً

اًـشٍن وتلي موضـَ صاقصا ومخَفاثَ حاضرت في المضِس الذضري ٌَمسًية، وكس كان ب حس المحصكاث اًصئُس َة 

 ًلاكذعاذ اًززًبي.  

                                                           
119
  ، المتعلق بإحداث بلدٌة الزرٌبة.1980ماي  7المؤرخ فً  1980لسنة  515الأمر عدد  

120
، وٌقدر العدد الجملً كلم مربع 16( الأول المحدث حسب النظام القدٌم Périmètre Communalٌمسح مجالها البلدي ) 

، وذلك باعتبار نسٌج مدٌنة حمام الزرٌبة وتجمع الزرٌبة قرٌة ومساحات هامة تقع بٌنهما فً مسافة 2004ساكن سنة  9002لسكانه 

  كلم.  2تناهز 

121
ً حدود قسم إداري لامحوري ٌرجع بالنظر إلى الولاٌة تنقسم بدورها إلى عمادات، ٌشرؾ علٌها معتمد ٌتولى فالمعتمدٌة:  

    منطقته وتحت سلطة الوالً تنشٌط وتنسٌق ومراقبة المصالح المحلٌة الراجعة بالنظر للإدارات المدنٌة التابعة للدولة...  

122
 ، ٌتعلق بتحدٌد معتمدٌة الزرٌبة ومناطقها من ولاٌة زؼوان.1993دٌسمبر  16قرار من وزٌر الدولة وزٌر الداخلٌة مؤرخ فً   

123
 ، ٌتعلق بضبط الحدود الترابٌة لبلدٌة الزرٌبة من ولاٌة زؼوان.2019فٌفري  18مؤرخ فً  2019لسنة  200أمر حكومً عدد  

124
  .104، ص2016الجمهورٌة التونسٌة، وزارة الشؤون المحلٌة، النظام البلدي ]التقسٌم الترابً[، تونس، وزارة الشؤون المحلٌة،  

125
واحدة، ٌحدث فً نهاٌتها فً الؽالب تدبٌر ٌسهل عملٌة الاستدارة  طرٌق نافذة من جهة (:Cul de sacطرٌق مسدودة ) 

والعودة على الأعقاب، وهً الخطاطة التً تهٌكل الشرٌان الرئٌسً لمدٌنة حمام الزرٌبة التً تتمفصل اهم أنسجتها حول شارع ٌتفرع 
 المعدنٌة الحارة "الحمام". كلم حتى مستوى وجود منبع المٌاه 3، وتمتد على حوالً 133على الطرٌق الجهوٌة عدد 
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0322دضـت مسًية اًززًحة حلٌم لمثال تهَئة ًـوذ ًس ية  وكس
126

، ػي سازي المفـول حتى ب ظححت المسًية 

ة المتزاًست،  في ب مس الذاخة لمصاحـخَ هدِجة اًخليراث اًتي ظصب ث ؿلى َُكلتها ونمو سكانها وحاحِاتها اًـلازً

5991 ولم ثتم المعاذكة ؿَََ سوى س ية 5995فاهعَلت عمََة مصاحـخَ حوالي س ية 
127

128س يواث 2ب ي تـس  
 

129س ية من اًـمي بالمثال ال ول 55من الا حصاءاث وتـس 
. وثخىون ُشٍ ال مثلة

130
ذاظة من ثلازٍص ثلسيمَة  

 وب مثلة ثيعَق وحصاثُة عمصاهَة.

ًؼِص مثال المسًية في ظوزثَ الا حلًٌَة كهجموؿة من الاكذعاؿاث المخخاًَة لمساحاث اًحياء؛ ب ي ب هيا ما ٌض حَ 

ي ًلذعؽ المساحاث، ثضكل كير منهجي، اًتي يحخاجها في كل مصت من كعـة هحيرت من اًللٌص. وُا الرَاظ الط

نحن ُيا ب مام اكذعاغ مساحاث ب زاضي حسة ما ًلسزٍ المثال من حاحِاث في اًـلاز ٌَسىن والمصافق، ورلع 

ا، بحَر  لى حس هحير لا ًـخبر المـعَاث اًعحَـَة ٌَموكؽ ولا كيُر لا وس خعَؽ ب ن هعيف صكل ثضكل ازتجالي ا 

ق مذـصخة وزًثة  مخعط المسًية ضمن هوؾَة مـن ، فِو لٍوؿة من اًخلس يماث المضسوذت ثضكل ثَلائي لمحوز ظصً

  مسلغ فلاحي.

ًلَة ؿلى ص حىة ظصق مسًية حلٌم اًززًحة في المياظق اًسىٌَة اًضكل اًضعصنجي كير اًتراثبي، ثفصس في 

 ثيفذح ص حىة ظصق الميعلة اًعياؾَة ؿلى صىة من اًَِاكل اًضعصنجَة اًلاًة ملاسم ُيسس َة نمعَة، فيما

ة والمضـة والمصهحة... ًخزَي حزء ُام من ُشٍ اًخلس يماث جصاحاث ؾصماهَة راث مساحاث هحيرت وسخِا.  واًترانزً

 وثـُش المسًية، نلٌ ُو حال كل المسن اًخووس َة، ؿلى ب سمة ظازذة في ظاتـِا المـلٌزٍن حِر ثخجاوز كل

 المصحـَاث واًىذي والمـالداث وال ًوان والمواذ...

I-5 ضمن وثائق اٍتهَئة اًتراتَة. اًعحلة "الذزامِة" ٌَحلضًة: 

                                                           
126

، وتتكون من تقرٌر اجتماعً واقتصادي 1985جانفً  10مؤرخ فً  85وهً الوثٌقة المصادق علٌها بموجب قرار عدد  
وتراتٌب عمرانٌة، أعدتها مصلحة المستوطنات البشرٌة التابعة لإدارة التهٌئة العمرانٌة بالإدارة الجهوٌة بزؼوان. وقد صٌؽت باللؽة 

 بٌة.  العر
127
 سنوات.  3. وهو قٌد التنفٌذ منذ 2007أكتوبر  02مؤرخ فً  2007-2415مصادق علٌه بموجب أمر عدد 
128
سنوات وشهر واحد.  2شهر؛ أي  25تحدد إدارة التعمٌر فً موقعها على الإنترنٌت مدة إعداد أو مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة بـ 

 2010سبتمبر  17ة، موقعها على الإنترنٌت، وزارة التجهٌز والإسكان والتهٌئة الترابٌ
(www.mehat.gov.tn/index.php?id=22.)   

129
 سنوات فقط. 5مع الإشارة إلى أن مدة صلوحٌة مثال التهٌئة العمرانٌة محددة فً التشرٌع التونسً بـ  
130
لجٌولوجٌا والسكن والمرافق وهً عبارة عن تقارٌر وصفٌة لوضعٌة المدٌنة فً مرحلة صٌاؼة المثال؛ السكان والمناخ وا 

. ترفق هذه التقارٌر بتراتٌب عمرانٌة تقسم 2007وكذلك فً مثال  1985صفحة بمثال  60الجماعٌة والشبكات... ٌبلػ صفحاتها 
فصل؛ بلؽت  14المجال الترابً الذي ٌؽطٌه المثال إلى مناطق تمنح كل منها رمز وٌصاغ لها نص ٌحدد شروط استعمال الأرض فً 

  .2007صفحة فً مثال  42و 1985حة فً مثال صف 26
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حسى المىوناث ال ساس َة ًترساهة اًخـمير اًخووسي، وهي ثلؽ في جسَسَِا  جضكل ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة ا 

وامص واًلصازاث... وثخلسم ب ذواث اٍتهَئة اًـمصاهَة: ب مثلة اًتراثبي تـس اًيعوض اًدشًـَة: الصس خوز واًلواهن  وال  

اٍتهَئة اًـمصاهَة وال مثلة اًخفعَََة ٌَتهَئة وب مثلة الا حِاء واًعَاهة... ويمثي ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة، ؿلى اًعـَس 

َئة اًتي تهم المياظق اًوظني، المثال اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني، ثيسزح تحخَ مداشرت ال مثلة اًخوحيهَة ٌَته 

الذساسة واًخجمـاث اًـمصاهَة اًتي ثخعَة ظَاكة ب مثلة ثوحيهَة ذاظة، واًتي ثضحط كائمتها تب مص
131

نلٌ يمىن ، 

َن  ب ن ثب تي بملترخ من الزاؿاث اًـمومِة المحََة المـيَة ب و المخسذَن  اًـمومِن  المؤُ
132

، ونجس في ُشا اًس َاق 

يي ٍتهَئة ثووس اًىبرى والمثال اًخوحيهيي ٍتهَئة ظفاكس اًىبرى والمثال وؿلى سخِي الطهص المثال اًخوحيه 

حسى ب هم ال ذواث اًـمََة ٌَس َاسة الذضرًة اًخوحيهيي ٍتهَئة المجموؿة اًـمصاهَة جزقوان...  وتمثي ُشٍ اًوثائق ا 

لى  ذماح كل ب حزاءٍ وتحلِق حكامَِاواًتي تهسف ب ساسا ا  اًخحكن في المجال وا 
133

. 

اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني ؿلى ب هَ وزَلة ثوحيهَة تهسف، في اوسجام مؽ ملذضَاث وًـصّف المثال 

لى ثيؼيم المجال اًترابي ؿلى اًعـَس اًوظني ورلع ؿبر ذمج اًتراة اًوظني من اًيعوض اًدشًـَة،  ا 

وازذ ذلال تـر اًحنى اًخحخَة اًلاسمة ًدسَِي المحاذلاث ونشلع اًخواسن الذضري باؾخحاز ظَاهة الم

وضعة الاكذعاذًة ؿلى اًتراة اًوظني.  اًعحَـَة وثوحَِ الادذَازاث اًتي جضجؽ ؿلى ثوسًؽ مذواسن ًل 

ثَتزم تضواتط اًيعوض اًدشًـَة وثوحيهاث المثال ثوحيهَة ب ما ال مثلة اًخوحيهَة ٌَتهَئة فِيي ب ًضا وثائق 

اٍتهَئة اًـمصاهَة ٌَمياظق اًتراتَة وثضحط المحاذئ اًىبرى ًخوجهاث  اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني،

المـيَة، ورلع اؾخحازا ٌَـلاكاث مؽ الدِاث المجاوزت واًخواسن الطي ًخـن  المحافؼة ؿَََ تن  اًخوسؽ 

 . ..اًـمصاني ومذازسة ال وضعة اًفلاحِة وتلِة ال وضعة الاكذعاذًة

ُساف ُشٍ اًوثائق: ذمج المجال اًوظني، ويمىن اًلول تياءا ؿلى ما ثلسم ب ن اًكللٌث ب و اًعَف المفاثَح في ب  

و ما س يحاول زظسٍ، فيما ًخـَق  وجسَِي اًوظي والمحاذلاث، واًخواسن تن  ال وضعة وتن  المياظق. وُ

تمثي ُشا الدزء من الملال في حصذ  تحلضًة اًززًحة ضمن اًلعاغ اًترابي  باًخوجهاث الراظة تولاًة سقوان، وٍ

ا ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة اًتي تهم حصاة اًولاًة ومن ذلاًِا اًحلضًة: المثال مخخَف اًخوجهاث اًتي ثيط ؿَيه

اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني والمثال اًخوحيهيي ٍتهَئة ثووس اًىبرى والمثال اًخوحيهيي ٍتهَئة الميعلة 

لة ًخحن  ب ن ُشٍ اًشقي والمثال اًخوحيهيي ٌَتهَئة المجموؿة اًـمصاهَة جزقوان، في محاو-الاكذعاذًة ٌَضلٌل

 اًخوجهاث ذعمت وهصست ظاتؽ حزامي ٌَولاًة ومن ذلاًِا ًحلضًة اًززًحة.

                                                           
131

، ٌتعلق بضبط قائمة التجمعات العمرانٌة الكبرى والمناطق الحساسة 1998أكتوبر  28مؤرخ فً  1998لسنة  2092أمر عدد 
 التً تتطلب إعداد أمثلة توجٌهٌة للتهٌئة. 

132
 بالمصادقة على مجلة التهٌئة الترابٌة والتعمٌر.، ٌتعلق 1994نوفمبر  28مؤرخ فً  1994لسنة  122من قانون عدد  8الفصل  
133

الطٌاشً )حسن(، "السٌاسات الحضرٌة فً الجمهورٌة التونسٌة"، ضمن الظاهرة الحضرٌة فً تونس، تونس، دار سٌراس للنشر  
  .85، ص1993والمعهد الأعلى للتربٌة والتكوٌن المستمر، سلسلة مراجع، 
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ًيسزح حصاة تلضًة اًززًحة ضمن الميعلة اًشكِة ًولاًة سقوان واًتي لم تمثي في ب ذواث اٍتهَئة اًتراتَة 

ظني، ب نثر من ػِير ب و والادذَازاث اًخنموًة، وؿلى سخِي اًخرعَط في المثال اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًو 

مذك  لذي مضاكل اًخحوضر واًيفور واًصتط لميعلة ثووس اًىبرى واًساحي، وفي ب فضي اًعوز ب حس مىوناث 

حزام اًخضامن الذضري ًِشا الا كَيم، زغم ب ن اًوزَلة في جضرَعِا ثؤاذش ُشا اًعاتؽ اًترانزي نحو اًـاصمة 

ُشا اًلعاغ من جهة سقوان ب حس الممصاث اًلاذزت  وظي وثؤنس ؿلى دعوزت ػاُصت "ؾؼمة اًصب ش" وهي ثـخبر 

حصاة ثووس اًىبرى تتراة اًساحي، وزافس مرم لذوضرتها، وؾوط اًخفاؿي مؽ الرعوظَاث المحََة ٌَجِة 

ق  حساج شريان حزامي شدًؽ حول ثووس اًىبرى ٍصتط اًعصً ويمىن من  A4و A1وتلضياتها ًيط ؿلى: "ا 

ة ذازح اً ـاصمة"تحوًي الذصنة المصوزً
134

. 

عحح ب نثر وضوحا ؾيسما نجس ب ن المثال اًخوحيهيي ٍتهَئة المجموؿة اًـمصاهَة جزقوان ًلسم  خـمّق ُشا اًخياكغ وً وً

حا: صلٌل ة ثلصً لى هعفن  حسة دط ساوً شرق، ًُس خثني كعاؾِا اًلصبي، -حٌوة \قصة-مجال اًولاًة ا 

ىذفي باًـمي و"اًخحََي"  اث" و"الملترحاث" مـتمسياث اًفحط واًياػوز وظواف، وٍ وُ وثلسيم "اًسٌُازً

و باًضحط المجال  و"اًخوجهاث" في مـتمسياث )تلضياث حاًَا( مجاًِا اًشقي: تئر المضازكة وسقوان واًززًحة، وُ

اًتي ثـتمس ؿَََ الادذَازاث "الذزامِة" ًل مثلة اًساتلة، والطي ٌضمي ب ًضا موكؽ حصنيز الميعّة اٌَوحسدِة، 

و يمثي اًلعاغ ال   وسؽ لمجال ثب زير واس خلعاة ثووس اًىبرى باًولاًة، نلٌ ٌضمي المجال اًعياؾي ٌَجِة والطي وُ

س من اًخـمَق في اًخحاٍن الموحوذ تن  ُارٍن  ًـول ؿَََ ًخرفِف ب ؾحاء الا كَيم، ًَوكي ُشا الادذَاز في مزً

اًلصبي من اًولاًة -غ الديوبياًلعاؿن  من اًولاًة ؿلى المس خوى اًعحَـي واًخشي والاكذعاذي، فاًلعاغ اًلعا

ًًتمي وحسة هفس ال ذواث لميعلة "اًىذلة اًوسعى"، وهي مٌعلة ظازذت ومٌفصت، وتمخس حتى هسرى وثضم 

مذص توؾصاذت الطي ًـخبٍر المثال اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني ؿاسل
135

 . 

                                                           
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. 
135

 Ibid.,, p 88-20 . 
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و تهَئة ب ول: "تمثي مٌعلة المثال اًخوحيهيي ٍتهَئ لول المثال في سٌُازً ؿاذت وً ة المجموؿة اًـمصاهَة جزقوان فضاء ا 

اهدضاز ًحـغ ظياؿاث ثووس اًىبرى وذاظة في كعاغ ظياؿاث مواذ اًحياء والرزف واًحَوز، وهي نشلع 

مجال اكذعاذ فلاحي تخومي ٌساهم ثضكل معصذ في ثَحَة الذاحِاث المتزاًست ًسوق ثووس اًىبرى. وُو ما 

س من ذعم كل محاوز اًوظي في قصة حتى -اتجاٍ مٌعلة الصزاسة ]اًِلال اًشقي من اتجاٍ صلٌل ًخعَة مزً

شرق من ولاًة سقوان["-اتجاٍ حٌوة
136

و اًثاني ًضَف ؿلى ما رهص "الا ذماح اًكامي لميلعة  ، ب ما في اًسٌُازً

شرق من ولاًة سقوان[ في مجال اًخحوضر -قصة حتى اتجاٍ حٌوة-الصزاسة ]اًِلال اًشقي من اتجاٍ صلٌل

ٌَـاصمة."
137

ذماح مجاًِا ٌسير في  ظاز مجال جهة وؾوط ب ن يحصض ؿلى ا  و ثعوّز ًخجاُي ب هَ ًـمي في ا  ، وُ

كَيم وثووس، كهخك  ًخرفِف ال ؾحاء ومخزن ًخوفير  لذاق حزء منها بميعق ووسق تحوضر ا  اتجاٍ فعَِا وا 

ترك مجال واسؽ من اًولاًة في حاخة ماسة ٌَخفاؿي والا   ذماح مؽ ال ول، بما الذاحِاث من مواذ تياء وكشاء، وً

 ٌض حَ مٌعلة "ػي".

لى الا تلاء ؿلى ضـف اًض حىة الذضرًة ٌَولاًة، حِر ثحلى اًوػَفة ال ساس َة  ًلس ب ذث ُشٍ الادذَازاث ا 

ة مصثحعة تعحلتها كهلصاث لامحوزًة، فداس خثٌاء ُشٍ اًـلاكاث  ذازً ًـاصمة اًولاًة، وتلِة مصانز تلضياتها، ا 

ة، ثحلى خا ـوكِا اًلصة اًىدير من المجال الذضري لمسًية ثووس، ولا ثلوم واًوػائف الا ذازً رتُتها ضـَفة وً

بالصوز الاس خلعابي سوى ثضكل ضـَف، ولا تحسج حوًِا الصًيامِىِة اًلاذزت ؿلى ذَق مفـول اًخًض َط 

وت: والاسدثازت، واًتي ثحـر تسوزُا ص حكاث ب ذفاق ومداذلة، محََة وجهوًة وذازح الدِة، باؾثة ٌَضلي واًثر 

ثـوكِا ثضكل زلِي ضـف الرسماث وؿسم انماعل اًحنى اًخحخَة وقَاة الاس خلعاة
138

. 

II- :الموازذ والمحاذزاث الا تساؾَة لمسًية حلٌم اًززًحة وحصاة تلضٍتها 

لى هخائج بحر مِساني )تعسذ الا نجاس( ًيسزح تسوزٍ ضمن مشوغ "اًززًحة: تلضًدٌا المعممة  ٌسدٌس ُشا اًحاة ا 

و مشوغ حؼي جتموًي ظيسوق اًدضجَؽ الا تساغ ال ذبي واًفني توسازت اًضؤون اًثلافِة المحسؿة"،  وُ

شراف اًحاحر والمًضط اًثلافي لَس الذَواني، الطي ٌشف ؿلى ناذي  ق اًححر با  يجزٍ فصً اًخووس َة، وً

لى " تجشٍ ص ناذي اًخعميم اًخعميم والاتخكاز تساز اًثلافة بمسًية حلٌم اًززًحة، ويهسف المشوغ بال ساش ا 

نجاس شرًط وثائلي وكاؿست تَاناث حول الملٌزساث اًخعميمَة والا تساؾَة  والاتخكاز في تَئذَ المحََة من ذلال ا 

وما ًخعي بها باًلعاغ اًترابي الدسًس ًحلضًة اًززًحة"
139

. 

ث راث اًعلة والمِازاث واًخلٌَا والمحاذزاثٍتمثي المشوغ في مساز تحلِق مِساني معوز ٌضمي كل اًخجازة 

بالمضِس اًخعميمي والا تساؾي )حصاثي ومـاضد( في مخخَف ادذعاظاثَ اًفصؾَة: فضاء وثعميم ب ثاج ومٌخوح 

صِاز سمـي تصري وثعميم دعي ومٌخوخاث ماذًة ومداذزاث وثؼاُصاث... اًتي يمىن زظسُا في المجال -وا 

 فاؿََة.اًحلضي الدسًس ٌَززًحة ًخوح ثشًط وثائلي معوز وكاؿست تَاناث ث

                                                           
136

 Ministère de l‟Environnement et de l‟Aménagement du Territoire, DGAT, Schéma Directeur 

d‟Aménagement de l‟Agglomération de Zaghouan, (Zaghoaun-Bir M‟Chergua-Jbal Oust), Rapport de 

deuxième phase, SEE Consult/ESPACES, Juillet 2002, p136. 
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 Ibid., p138. 
138
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الحلوانً )محمد(، مشروع "الزرٌبة: بلدٌتنا المصممة المبدعة"؛ إنجاز شرٌط وثائقً وقاعدة بٌانات حول بٌئة التصمٌم  139
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خضمن ُشا اًخحلِق المَساني اًخجازة واًضرعَاث والمحاذزاث والمِازاث واًخلٌَاث اًخعميمَة والا تساؾَة:  وً

ثعميم ذاذلً وب ثاج ذاذلً وب ثاج عمصاني وب قصاط حِاثَة ًومِة وب ذواث منًزَة ومدخىصاث كشائَة وؿلاحِة 

صِاز سمـي ال ذاء ومداذزاث وثؼاُصاث ومٌاس حاث... تصري وثعميم دعي وثعميم -وثعميم ب سياء وثعميم ا 

 وبمرخَف اُماعماتها: ثعميم ب ٍىوًوجي وثعميم احماعؾي وثعميم حصاثي وثعميم مواظني... 

نلٌ ٌضمي اًخحلِق الذصف اًترازَة ٌَمجال اًترابي الدسًس ًحلضًة اًززًحة مثي اًفزاز وضفيرت الذَفاء واًًس َج 

دٌاول اًححر المَساني الذص  سزش اًَسوي، وً ف الذسًثة من نجازت مـاضدت وحساذت وكوًحة وكط باًلاساز... وً

ضمي كل ما ًخوفص  المشوغ المواذ واًخلٌَاث المس خـملة من ظن  وظوف ودضة وحَفاء وخخس وخير... وٌ

دٌاول المشوغ ب ًضا اًخجازة اًخعميمَة  باًحلضًة من ب لاث وثلٌَاث مـاضدت كاذزت ؿلى ثـزٍز ب صلال اًياذي. وً

ظلاق تجازبهم في مخخَف فصغ اًخعميم المشهوزت ب هفة الطهص والا   تساؾَة ل صحاة اًضِائس اًـََا مذن تمىٌوا من ا 

 سواء كاهوا ًًضعون ذاذي المجال اًترابي ٌَحلضًة ب و ذازجها.

ق المشوغ ذلال صِصٍن من زظس  تساؾي: موازذ ومداذزاث، ثخوسغ ؿلى كافة ب زخاء  59وكس تمىن فصً ؾيصر ا 

تساؾَة محََة تحلضًة اًززًحة:  -(0اًحلضي الدسًس ٌَززًحة، يمىن ثعيَفِا في ظيفن  ب ساس َن : )اًتراة  موازذ ا 

تساؾَة، ) لى ظياؿاث ا  َخحول ا  المحاذزاث  -(5وحتمثي في ؾياضد زلافِة وظحَـَة راث كاتََة ؿاًَة ٌَخثمن  وٌ

ة من اًخلسم في الا نجاس، واًتي اهعَلت فـََا الا تساؾَة: وثدثمي في لٍوغ اًخعحَلاث اًفـََة، في مس خوياث مخخَف

في اًخثمن  وفي ما يمىن جسمَخَ "الاهخلال الا تساؾي" ب ما ما ٍىٌيا ب ن وسمََ اكذحاسا من ب ذتَاث اًخنمَة اًتراتَة 

 تؼ"المياصط الا تساؾَة".

II-0:الموازذ الا تساؾَة المحََة تحلضًة اًززًحة . 

ذزاجها في حتمثي في ؾياضد زلافِة وظحَـَة راث ك َخحول مذازساث ومداذزاث يمىن ا  اتََة ؿاًَة ٌَخثمن  وٌ

ة والمواذ واًصواياث  لمس خلدي ضمن اًعياؿاث الا تساؾَة وحتمثي ذاظة في جملة من المـازف الذصفِة واًَسوً

ذ ؾيصر ب و موز 09اًضفوًة واًدسمَاث ومواكؽ راهصت والمواكؽ المضِسًة المميزت... وكس تمىن اًخحلِق من زظس 

تساؾي ثيدش ؿلى كامي ب زخاء اًتراة اًحلضًة ٌَززًحة  وذاظة في ؾلٌذتي الدوف اًضلًٌَة والديوتَة واًززًحة  ا 

 حلٌم اًشكِة واًلصتَة...

وكس سجي اًخحلِق في ُشا اًعسذ اًوحوذ اًخَلائي واًَومي لذصفة اًفزاز اًتي حصثحط بجي اًحَوث في ؾلٌذتي 

حتمىن من ذلاًِا المصب ت في ُشٍ المياظق من تحلِق حاحِاتها المحاشرت من ؿسذ الدوف، كهلٌزسة موزوزة وثس َعة 

من ال ذواث المنًزَة راث ال همَة اًحاًلة ؿلى قصاز "اًعاتوهة" و"اًلياي" ًعيؽ الربز و"اًكاهون" )الموكس( 

 ٌَـسًس من الاس خـلٌلاث وذاظة ظِيي اًضاي واًخسفئة...
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ة الموحوذت حٌوة اًتراة وثـصف ُشٍ الذصفة اًَوم في اًتراة  ة ؿن  اًحعصً اًحلضي ب فضي ظَف وحوذُا في كصً

اًحلضي، حِر نجس مساز ظياؿة فخاز حسة مٌوال حصاثي
140

لى اًـصر الذجصي   ًـَسٍ المؤزدون ا 

الذسًر
141

ذماحِة بحَر ٌسِص  ة، وفي ملازتة ؿائََة ا  ، وبالاؾماعذ ؿلى مخزون من اًعن  الموحوذ في محَط اًلصً

واح( ؿلى خَة مس خَزماث اًـمي من ظن  ومواذ ًعِيي الميخجاث وجسوًلِا تـس ظيـِا، فيما اًصخال )ال س 

ؿساذ اًعن  وتمَُسَ وظََِ في ب فصان ظليرت مـست ٌَلصط... وثعيؽ اًلصًة  ثـمي اًًساء )اًزوخاث( ؿلى ا 

ية...  "ماؾون": ب واني ٌَعِيي ولذفغ الماء ونشلع ؾياضد سً

اتؽ اًتراثي اًتي ثثير الاُماعم نجس اًًس َج اًَسوي الطي ثيدش مٌخجاثَ في خي ومن اًـياضد الا تساؾَة راث اًع

مسىن شمَت باًخحلِق  59اًحَوث ؿبر حصاة اًحلضًة، فيما حكاذ المِازاث واًخلٌَاث المخعلة تَ ثيسثص، فمن جملة 

ي اًخلََسًة المـ 02وخسنا  صوفة في مسىن تحخوي ؿلى مًسوخاث ب زضَة وب قعَة مًسوخة حسة المياوً

ية وب صكال مذيزت ؿلى قصاز: "الذوثة" ب و "كصن مضالة" و"الميلالة"... بال ًوان المـصوفة ثلََسيا  الميعلة وتحمي سً

وذاظة ال سزق وال سوذ وال تَغ... وفي الملاتي لم نجس ب ي هول ًٌَس َج تب ي من اًحَوث المضمولة باًخحلِق 

ؿلى ثلعَة حكاًَفِا، نلٌ لم ًـس ُياك وسوت جض خلَن بهشٍ الذصفة  والزَؽ ًؤنس تب ن "اًعيـة ماثت" ولم ثـس كاذزت

ذاظة تـس حصنيز الذي اًعياؾي بمسًية حلٌم اًززًحة. نلٌ ثؤنس المـعَاث اًخازيخَة ب ن الميعلة كاهت حتميز تعياؿة 

و مٌخج من الذَفاء ًيعح تَ اًَوم صحَا...  الذعير، وذاظة ما ًعَق ؿَََ تؼ"المِحولة" وُ

ة واًتي حصهت ب ثصا هحيرا في وحزدص ا لميعلة اًحلضًة باًـسًس من ال ساظير واًصواياث اًضفوًة واًخجازة اًضـصً

ة  مضِس الميعلة ويمىن تياءا ؿَََ اًـمي ؿلى اًخفاؿي مـِا وحثمَنها، حِر سجَيا ؿلى سخِي مثال زواًة صفوً

ة اًشصازت بميعلة الد ة من كصً وف، نلٌ ؾصفت فلو حدي اًلَـة ثلول تب ن سفِية هوخ زست في مكان كصً

ة ب هَ كل من تجصب  وظـس ًخلغ اًلمة فلط ماث في  باًززًحة اًـََا شجصت هحيرت حصى الاؾخلاذ تن  ب ُي اًلصً

ة يهاتون ُجاءٍ، فيما كان  ة حصازَة ًضاؾص كان اُي اًلصً ػصوف كامضة، نلٌ حتميز اًززًحة اًـََا تخجصتة صـصً

ة فساوي ٍصوي كعط ودصافاث لى ما ٌسمـَ من حكاياث مذن ؿاضدٍ...  ٌَلصً  كسيمة بالا ضافة ا 

ة راث  ومن ب جصس الموازذ الا تساؾَة اًتي ثخوفص ؿَيها الميعلة اًحلضًة باًززًحة ص حىة من ب ماهن الطاهصت والمواكؽ ال ثصً

ة اًـاًَة وفي اًـسًس من ال حِان اًليمة اًخازيخَة المميزت، حِر سجي اًخحلِق المَساني مو  كؽ سلوظ ظائصت اًصمزً

142ؾيق واذي السام ب لماهَة ذلال الذصة اًـالمَة اًثاهَة صلٌل الميعلة اًحلضًة، نلٌ ٌسجي اًخحلِق موكؽ
، حِر 

لى ص حىة من المواكؽ  وكؽ اًلضاء ؿلى سخٌسًو من كدي خُش ب مَِكاز، في مس خوى واذي السام، ُشا بالا ضافة ا 

ة وال وسجة اًـمصاهَة اًترازَة ؿلى قصا ز موكؽ شدحلٌش بميعلة توؾضير وموكؽ اًفواز بميعلة حصاذو وموكؽ ال ثصً

الدوف بالدوف وموكؽ اًحََست المجِول صلٌل اًتراة اتلضي، وُو وس َج عمصاني ب ثصي صخَِ بموكؽ اًززًحة اًـََا 

 المـصوف وسخِا، وموكؽ ًُضير اجصاهم بميعلة زاش اًعـست.

                                                           
140

ن العادات والتقالٌد والمهارات المحلٌة بولاٌة زؼوان"، ضمن مختارات من الأٌقونة التراثٌة بولاٌة داود )محرز(، "أٌقونات م 

زؼوان، إشراؾ: ٌاسٌن الحلوانً ومنى الحلوانً ومحرز داود، زؼوان، جمعٌة آراء للمدنٌة والمواطنة بالشراكة مع دار الثقافة أبو 

 . 155-145، 2018ون الثقافٌة بزؼوان، وبتموٌل من مؤسسة المورد الثقافً، القاسم الشابً بزؼوان والمندوبٌة الجهوٌة للشؤ

141
  .59، ص1990البقلوطً )الناصر(، الفخار الرٌفً بتونس، تونس، الدار التونسٌة للنشر والمعهد القومً للآثار والفنون،  

142
 GROSSIN (Jean), "Le village de Zriba- Tunisien", In Bulletin Economique et Sociale de la 

Tunisie, N°74, 1953, p61. 



  

696 
 

ت ؿلى قصاز موكؽ "كعاغ اًًسوز" الطي يمثي موكؽ ظحَـي في وسجي اًخحلِق ؿسذ من المواكؽ المضِسًة المميز 

لى مزاز ًٌَسوز في  صكل ملـصاث راث َُكلة كصًحة من اًعحون اًىديرت اًتي تحخس مِاٍ ال معاز فذخحول ا 

ب وكاث مـَية من اًـام، ًَعَق ؿَيها ُشٍ اًدسمَة، نلٌ تحخضن اًحلضًة، في الدزء من الذسًلة اًوظيَة بجحي 

ة المحفوزت في اًسفح الديوبي لدحي سقوان سقوان اً شراف تلضًة اًززًحة، ؿسذ من الدسزان اًعرصً واكؽ تحت ا 

ق الدسًست المحسزة تن  مسًية سقوان ومٌعلة ؿن  سنير، ومنها نحو  ب ظححت مٌش مست مذاحة من ذلال اًعصً

لى المميزاث مٌعلة س َسي مسٍن، وهي جضكل مضاُس مذيزت راث دعوظَاث حلًٌَة ؿاًَة، ُشا بالا   ضافة ا 

اًتي حتمخؽ بها ص حىة من اًلصى بميعلة ؿن  ًيعازٍن والدوف تخفاؿلاتها مؽ اًعوتوقصافِا وكس ب ضحت ال ن ب نثر 

 وظي باًعصكاث اًحلضًة المحسزة بما يجـَِا مؤُلة ًخىون ص حىة سيازت مذيزت.

II-5 :المحاذزاث الا تساؾَة تحلضًة اًززًحة . 

اًفـََة ب و الموازذ الا تساؾَة اًًض َعة، في مس خوياث مخخَفة من اًخلسم في الا نجاس،  ثدثمي في لٍوغ اًخعحَلاث

واًتي اهعَلت فـََا في حثمن  مرازت ب و موكؽ ب و ثفاؿي فصذي ب و حلٌؾي حول ثلٌَة ب و ماذت حصازَة ب و مـاضدت ب و 

 حىٌوًوحِا حسًثة... ورلع باُماعم احماعؾي ب و ب ٍىوًوجي... 

اث اًًض َعة اًتي يمىن ب ن جضس الاهدداٍ في لٍوؿة من اًضرعَاث المعاذز: بحثَة ومجتمـَة، حتمثي ب ولى المحاذز 

جصاس  لى اًخىٌوًوحِاث الذسًثة ًلاثعال والمضازنة، ؿلى ا  ظاز المجتمؽ المسني وثـمي بالاسدٌاذ ا  اًتي ثًضط في ا 

و اٌَلة الطي دعوظَاث زلافِة محََة تحلضًة اًززًحة تمَِسا ًخثمَنها، ونجس في ُشا اًس َ اق تجصتة ولص اًفجة، وُ

ة اًززًحة اًـََا وؿاٌش حزء مرم من  و فـلا اجن كصً ؾصف تَ ذلال ال ذيرت من ذلال ظفحاث اًفاٌس توك، وُ

وكس تمىن ذلال اًس يواث ال ذيرت من ثوزَق صِاذت ما ؿاًيَ  تازيخِا ًـوذ ٌَيعف ال ول من اًلصن اًـشٍن،

ة ووشُا في مؤًفة ذ  اظة تَ.حول اًلصً

ظفحة مذوسعة  50ًخىون من "حصاج في الطاهصت. اًززًحة اًـََا"، ونخاة  5959ًلس ظسز في صِص ب وث 

ثفاؿي اًسكان المحََن  ملال جضمي خي مؼاُص  21اًلِاساث بال ًوان، موذغ تساز اًىذة اًوظيَة، ًضم 

ة مؽ تَئتهم ولٍي ثـحيراتهم الاحماعؾَة واًثلافِة واًفٌَة  نها  كذعاذًة اًيفـَة اًوػَفِة المخعلة بها...والاباًلصً ا 

"]...[ الملٌزساث ؾحازت ؾن صِاذت ذكِلة ثلعي كل مىوناث اًتراج اًلاماذي نلٌ ثـصفَ مٌؼمة اًَووسىو: 

اًتي  -وما ٍصثحط بها من ب لاث وكعؽ ومعيوؿاث وب ماهن زلافِة -واًخعوزاث وب صكال اًخـحير والمـازف والمِازاث

ا الزاؿا ث والمجموؿاث، وب حِانا ال فصاذ، حزءا من حصاثهم اًثلافي."ثـخبُر
143

. 

لى حلٌم  0351باًززًحة اًـََا وؿاص بها حتى س ية  0332ولص اًكاثة لَس جن ؿلً ال تَغ س ية  تازيخ اهخلاله ا 

ذازت. ؾصف ولص اًفجة، وهي  ا مس خىذة ا  اًززًحة، عمي بميجم اًززًحة واضعَؽ باًـسًس من اًوػائف ب دصُ

ة اًـاًَة اًحعحا ء اًتي ًفذح بها منزله باًززًحة اًـََا، توًـَ باًىذاتة واًصسم، ؿلى قصاز اًصسوماث راث اًخـحيًر

 اًتي حلى بها اًىذاة وضواُس. 

                                                           
  .2003من اتفاقٌة بشأن حماٌة التراث الثقافً ؼٌر المادي، منظمة الٌونسكو،  2المادة  143
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ىن تحاول ان جضمي كعاؿاث ب وسؽ من حصاة تلضًة اًززًحة، وهي تجصتة اًحاحر  نلٌ نجس تجصتة ثاهَة مذازلة وً

و موػف في تلضًة اًززًحة، والطي ًـمي مٌش س يواث ؿلى معاتلة اًوثائق المحلً لَس اًـصبي زكاس، وُ

ؿساذ نخاتَ الراض  و تعسذ ا  ال زص َفِة المخخَفة بما ًـاًيَ مِساهَا من ؾياضد حصازَة وتازيخَة حتمخؽ بها الميعلة، وُ

ي ثوخى مٌحى ب نثر حول حصاج اًحلضًة. نلٌ نجس تجصتة ثاًثة ٌَياصط المسني واًس َاسي مىصم الذاح اًعلير الط

ة اًززًحة اًـََا ًععسم  "جصاقلٌثَة" من ساتلَِ، حِر وخس تب ن اًـمي ؿلى حثمن  اًصظَس اًـلازي والمـلٌزي ًلصً

ة مضدذة، وب ن اهخؼاز ثسذي زسمي س َعول، فلصز ب ن ًيعَق من مَىِخَ لدزء من مسىن، في  بحلِلة ؾلازً

ظاز ميراج ؿائَخَ، ًَـمي ؿلى اكذياءٍ من تلِة ا ًوززة وتحوًله ثسزيجَا ًفضاء ملِيى ومعـم س َاحي: "ذاز ا 

ر ذوز ب دصى ثم اًـمي ثضكل ثسزيجي  اًززًحة"، ثم ب ذش في ثـميم اًخجصتة باكذياء ب حزاء هحيرت اًًسة من موازً

و تعسذ جضىِي ص حىة من الصوز لمشوغ س َاحي ب نبر، فيما  ؿلى ثعفِة مس خحلاتها حتى ثؤول له مََىتها، وُ

ؿاذت ثوػَفَ والاس خفاذت مٌَ في يحاول ب ن يج لة ٌساهم من ذلاًِا في ثلٌن  كل عمََة ثسذي اًًس َج وا  س ظصً

ة من حصميمي حزئي ٌَجامؽ وجسجَله  ظاز ب صلال جمـَة ظَاهة اًلصً ظَلة صخَِ تتراثُة اًخـمير، وكس تمىن في ا 

 مـلم تازيخي.

تؽ اًفني ونشلع المـُشي الذَاتي راث في الملاتي سجي اًخحلِق المَساني لٍوؿة من المياصط راث اًعا

الاُماعماث ال ٍىوًوحِة واًخىٌوًوحِة واًفلاحِة واًس َاحِة... فـلى سخِي المثال نجس في حلٌم اًززًحة واًززًحة 

ة وتجصتة فٌَة ة تجصتة مـلٌزً ثعميمَة مذيزت، حتمحوز ال ولى حول بحر عملً في تجسًس وتهشًة واجهاث -كصً

ة بالمسًية في  ة اًترازَة، ب ما اًخجصتة مـلٌزً ثسذلاث راث ظاتؽ مـاضد يحاول ب ن ًسمج تـط اًـياضد المـلٌزً

اًثاهَة فذتمثي في وزصة بحر ًومي في نمارح س َازاث ًلوم ظاحبها جصسمِا ًسويا وتجس َسُا في نمارح زلازَة 

ة اًلوازٍص  ال تـاذ باؾماعذ ماذت دضخِة مسترحـة. نلٌ ًلوم ب حس الذصفِن  في مٌعلة ؿن  ًيعازٍن تخشوً

لى   ب قلٌذ ًوكاًة ال سلاك اًىِصبائَة اًتي ثوػف في اًض حكاث ذاذي الدسزان المحًِة.اًحلاسدِىِة وتحوًَِا ا 

تمثي اًعيف اًثاًر من المحاذزاث والمياصط الا تساؾَة في ب فصاذ ب و لٍوؿاث ب و حتى مؤسساث ثخفاؿي مؽ  وٍ

ِر نجس ؿلى سخِي المثال ؿسذ من ب تياء المسًية واًحلضًة مذن المـازف والمِازاث واًخىٌوًوحِاث المـاضدت، ح 

لسمون ثعوزاث وثفاؿلاث في المَثاق  ًًضعون في اًخعميم الا صِاز الرعي ونشلع اًسمـي اًحصري، وً

الا صِاز والميخجاث اًسمـَة اًحصرًة اًتي ثخفاؿي مؽ المضِس اًـام ًحَئتهم ورلع في مخخَف المياس حاث 

ـُضِا بالا ضافة لما ًلسموهَ من ذسماث لذصفائهم، نلٌ نجس لٍوؿة من اًض حاة الطٍن واًخؼاُصاث اًتي ث 

ظاز ناذي في ذاز اًض حاة باًززًحة، فيما ثـمي مداذزت ب دصى ؿلى ثيفِش سذازف  ًًضعون في اًصوتوثيزم في ا 

ـم ي في كل ما وب صكال ُيسس َة ووػَفِة مخخَفة من ذلال ب لة كط اًلاساز، ويهتم صاة تخصح من الدامـة وً

 يهم الطكاء اًعياؾي...
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III- :تساؾي  وزَلة ثوحيهَة لمشوغ حنمَة تلضًة اًززًحة بميعَق ا 

III-0:الميعَلاث واًصكائز الا تساؾَة لمشوغ حنمَة تلضًة اًززًحة . 

ًلس ب نس ما س حق ؾصضَ من هخائج تب هيا ب مام مسًية ظليرت )مصنز محلً في مس خوى سفلً( ثـُش من جهة ؿلى 

كَيم ثووس، وهي جضترك في رلع مؽ ؿاصمة ولاٍتها، وهي من جهة ثاهَة  وكؽ ظاتؽ ظوقي في ذسمة حوضرت ا 

ذازيا وحصاتَا. وكس تًَت اًخحلِلاث المخخَفة ب ن  ثخلسم مٌش س يواث كََلة ًخب ظير مجال تلضي والا شراف ؿَََ ا 

ازذ والمحاذزاث الا تساؾَة اًلاذزت ؿلى مسًية حلٌم اًززًحة وحصاة تلضٍتها ٍزدصان جصظَس ُام ومذيوغ من المو 

لى شرًم فاؿي لا كَيم ثووس وحزء مٌسمج مٌَ من ذلال  المساهمة اًفـََة باٍنهوط بهشا اًتراة وتحوًله ا 

 دعوظَاثَ وكسزاثَ المحََة الرعوظَة.

عة وتياء ؿلى ما ؾصط ٍصثئي ُشا اًححر ب ن ًلسم مشوغ ًخعَؽ لدـي تلضًة اًززًحة: تلضًة مدسؿة، ب ي ك

تساؾَة واحماعؾَة وزلافِة  تساؾي مذـسذ المياتؽ وال تـاذ والادذعاظاث كاذز ؿلى اس خلعاة ثفاؿلاث وتجازة ا  ا 

في ب ظص وافضَة وثؼاُصاث راث مذيزاث ومذفصذت تميحِا  كسزاث دعوظَة ؿلى الميافسة ؿلى مس خوى جهوي 

لى اًخوجهاث اًخاًَة: )ب ( سدٌس المشوغ ا  الا ذماحِة تن  المحاذزاث والموازذ  وظيذعم اً -ووظني وؿالمي. وٌ

ثـزٍز الملصوئَة اًواكـَة والافتراضَة ٌَموازذ  -الا تساؾَة ٌَحلضًة ومن ذلاًِا تن  مخخَف مسنها وكصاُا، )ة(

تحفيز وثًض َط اًخفاؿي مؽ مخخَف  -والمحاذزاث الا تساؾَة باًحلضًة ومن ذلاًِا مخخَف مىوناتها اًتراتَة، )ح(

تساؾَة تحلضًة اًززًحة من ذلاًِا مخخَف مىوناتها اًتراتَة والاحماعؾَة واًثلافِة.الموازذ والمحاذ  زاث الا 

 هؼام المـَوماث الدلصافِة والملٌزلة اًصقمَة زلازَة ال تـاذ:  -

ق  ظاز اًشانة تن  اًلعاؿن  اًـام والراض، ًؤسسِا فصً حساج مؤسسة ناص ئة، زبما في ا  تمثي الملترخ في ا  وٍ

ء اًحلضًة من المخخعن  وباًشانة واًخب ظير اًلاسم ؿلى اًعـَس الدِوي واًوظني وزبما من الرازح، عمي من ب تيا

تساؾَة، ٍتمثي ذوزُا في المسح الدلصافي الصكِق ٌَحلضًة وزقميتها وثثخِتها باًًس حة  بما يجـَِا في حس راتها مداذزت ا 

حسازَاث الدلصافِة المـتمست، نلٌ ثـمي المؤسسة ؿلى مسح اًتراة اًحلضي وتياءٍ زقمَا بال ساًَة ال نثر ذكة،  ًلا 

بما يميح اًحلضًة ظَلة افتراضَة ذكِلة ومصقمية وكاتلة ٌَـُش واًخفاؿي ؿلى المس خوى الافتراضي، يمىن اس خـلٌل 

ة وفي ذَق مذاحف وتُئاث سيازاث افتراضَة وكل م ة اًتراتَة واًـمصاهَة والمـلٌزً ا مخصخاتها في الصزاساث اًخنموً

من صب هَ ب ن ٌسِي اًخفاؿي مؽ اًحلضًة ومخخَف الموازذ والمحاذزاث الا تساؾَة اًتي ثخضمنها ؿلى قصاز مواكؽ الطاهصت 

 والمؤسساث الا تساؾَة اًياصعة...

 المسرذ اًدضازكي ًدسمَاث ال ماهن واًحُئاث تحلضًة اًززًحة: -

و مسرذ ًلؽ ظَاقخَ ثضكل جضازكي تن  اًسكان في مخخَف ؾلٌذا ث وكعاؿاث ومسن وكصى تلضًة اًززًحة، وُ

لى اس خلعاء مِساني ًؤمٌَ ذاظة مؤسساث المجتمؽ المسني، حصظس ذلاله مخخَف اًدسمَاث ًل ماهن  ٌسدٌس ا 

لاث واًلصاءاث واًصواياث اًضفوًة  والمجالاث واًتراباث اًتي ثيضوي ضمن حصاة تلضًة اًززًحة ومخخَف اًخب وً

ق من ذبراء في ادذعاظاث مذعلة بالموضوغ، وذاظة من ب تياء المصثحعة بها، وتياءا ؿَََ ثـص  ط المسوهة ؿلى فصً

اًحلضًة والدِة، ًلومون تخب ظير المـَوماث المجمـة وذعمِا وتحََي محخواُا ًَلسم المحعول اٍنهائي في وزَلة 

 تَساقوحِة ثًش ؿلى مس خوى اًحلضًة وذازجها حصافلِا ظَلة زقمَة ثفاؿََة ؿلى اًواة.
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زص -  اذياث تلضًة اًززًحة:ا 

لى هؼام المـَوماث  سدٌس ا  زصاذ ًلؽ ثعميمَ ثضكل دعوصي ًتراة تلضًة اًززًحة، وٌ تمثي المشوغ في هؼام ا  وٍ

َتزم  ضازك فَِ سكان اًحلضًة تخب ظير مخخعن  من ب تياءُا ومن ذازجها، وً الدلصافِة ونشلع لمسرذ اًدسمَاث، وٌ

َة من لسم ثعوزاث دعوظَة باًحلضًة في ثيماث مخخَفة ومذيوؿة ثلعي  من جهة بالمـاًير الا زصاذًة الصوً جهة وً

مخخَف المياظق واًلصى والمسن ومساذي اًحلضًة وظصكِا اًصئُس َة وزتعِا بالذسًلة اًوظيَة وب ماهن الطاهصت 

ا وملصاث تساؾَة وكيُر ة والمصافق الزاؾَة اًىبرى المخعلة بالمحاذزاث الا  المؤسساث  والمواكؽ اًخازيخَة وال ثصً

خفاؿي مـِا بما يجـي سيازت ب حس  والزـَاث واًخؼاُصاث الا تساؾَة... ٍصثحط كل رلع باًعَلة اًصقمَة ٌَحلضًة وً

 ب ماهن اًحلضًة سَسة ومذخـة ومزذوخة تن  اًواكؽ الماذي واًواكؽ الافتراضي. 

 المخحف الصوزي ٌَتراج اًثلافي تحلضًة اًززًحة: -

لى اًثراء لوم ؿلى فىصت  ٌسدٌس الملترخ ا  الطي حتمخؽ تَ اًحلضًة فيما ًخـَق باًتراج اًثلافي الماذي واًلاماذي، وً

و ؾحازت ؾن مـصط مفذوخ في صكل مساتلة س يوًة  ثيؼيم ثؼاُصت "المخحف الصوزي ًحلضًة اًززًحة"، وُ

اضد حصازَة في مفذوحة ًكل سكان اًحلضًة، في ظَلة حضوزًة وظَلة ؾن زقمَة ؾن تـس، ٌضازك فيها الزَؽ تـي

حس راتها ولٍي اًخفاؿلاث الا تساؾَة اًتي يمىن ب ن جس خَِم منها، في مـصط ًسوم فترت صِص ؿلى سخِي المثال، 

لؽ ذلاله اًخعوًت المفذوخ ؿلى ب فضي اًـياضد  ًؤظصٍ مخخعون في اًتراج اًثلافي من اًحلضًة ومن ذازجها، وً

 ذوزت، ًعاحة المـصط سَسلة من اًيسواث اًـَمَة اًترازَة وال ؾلٌل الا تساؾَة اًتي ثخوح ذلال كل

 واًخؼاُصاث اًفٌَة واًخًض َعَة اًخحسُس َة...

 اًسوق الا تساؾَة بالميعلة اًعياؾَة: -

ة ب و اًسساس َة المفذوحة  يمىن ب ن تحسج ُشٍ اًسوق ضمن الميعلة اًعياؾَة وحىون بمثاتخة اًخؼاُصت اًس يوً

اث ومؤسساث ناص ئة بالميعلة اًحلضًة، ثـصط ذلاًِا كل الميخجاث ًكل المحسؿن : ب فصاذا ولٍوؿاث وجمـَ

الا تساؾَة من ثعوٍص زوتوث وثعاميم ب ٍىوًوحِة ومٌخجاث ب ًـاة زقمَة ومدخىصاث ؿلاحِة وكشائَة دعوظَة 

ومٌخجاث حصفِة محََة دعوظَة بمرخَف ثعوٍصاتها... بالا ضافة لما ثًذجَ الميعلة اًعياؾَة، وثفذح اًخؼاُصت 

س خسؾى ًِا اًحاؾثون اًعياؾَون ٌَسكا ن المحََن  ومن تلِة ب زخاء اًولاًة ومن اًولاياث ال دصى ومن الرازح وٌ

لاءاث ؿَمَة وحىٌوًوحِة مخخَفة...  ومؤسساث اًححر واًخعوٍص... وثؤزر تيسواث ووزصاث وً

III-5:ال ذواث الا زاذًة لمشوغ حنمَة تلضًة اًززًحة . 

ا، لاتس من اًخـحئة الا زاذًة حتى ًدس نى تحلِق ُشٍ ال ُسا نجاس مخخَف الملترحاث الملسمة ب ؿلاٍ وكيُر ف وا 

ٌلضفؽ نحو تحلِق رلع وثلويمَ فيها تـس وتحسن  الاس خفاذت مٌَ، ويمىن ب ن ثخجسس ُشٍ اًخـحئة في لٍوؿة من 

تساؾَة ؿلى ظـَس مح ذماجي ال ذواث اًخوحيهَة واًدشًـَة واًـمََاثَة اًتي تمثي تسوزُا مداذزاث ا  لً وبميحى ا 

ثفاؿلً، واًتي يمىن ب ن جساهم في ثوفير اًحًِة اًخحخَة وتحسن  محَط ؿُش اًسكان وثـزٍز اًصتط والا تاحة، 

لترخ اًححر في ُشا اًس َاق: )ب ( مشوغ مثال جضازكي لزاًَة  -مشوغ مثال حنمَة تلضًة اًززًحة، )ة( -وً

حِاء كصًة اً -المسًية، )ح(  ززًحة اًـََا.مشوغ مثال ظَاهة وا 
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 مثال حنمَة تلضًة اًززًحة: -ب  

ًـخبر مثال اًخنمَة اًحلضًة، وهي وزَلة ملترحة من جملة اًـسًس من اًوثائق الملترحة لمواهحة المس خجساث اًتي 

ب مثلة  -(0ظصب ث ؿلى اًخلس يم اًترابي الدسًس، ب ذات تخعَط استراثَجي حصابي ًلؽ في مس خوى وس َط تن  )

و مسًني كدي اٍتهَئة اًـمصاهَ  -(5(، و)5902ة )ال ذواث الذاًَة ٌَخـمير( واًتي ثلعي في اًلاًة مجال تلضي )وُ

ال مثلة اًخوحيهَة ٌَتهَئة راث اًعاتؽ اًخوحيهيي واًعـَس اًترابي، ؿلى قصاز المثال اًخوحيهيي ٍتهَئة اًتراة اًوظني 

ة )كير مَزمة وال مثلة اًخوحيهَة ٌَتهَئة باًخجمـاث الذضرًة اًىبرى وباًولايا ذازً ث... وهي وثائق ثوحيهَة ا 

ة.  ٌَـموم( راث ظحلة مصنزً

لى تحلِق ُسف س َاسي احماعؾي )ذعم -وثخعَؽ ُشٍ اًوزَلة، حسة ال ذتَاث الملازهة، في هفس اًوكت ا 

سف اكذعاذي احماعؾي )تحسن  ػصوف -المضازنة ًكل اًلوى الذَة في اًتراة وفي مساز تياء اًلصاز(، وُ

ق نحو حوكهة حصاتَة زص َست بما هي ملازتة ذلال حنمَة ال وضعة الاكذعاذًة(اًـُش من  ، وهي تمَِس ٌَعصً

ذازت اًضب ن اًـام ثلوم ؿلى ثـحئة اًفاؿَن  اًس َاس َن  والاكذعاذًن  والاحماعؾَن  واًلعاغ  جضازهَة ٌَحكن وا 

الراض واًـام ونشلع المجتمؽ المسني بهسف زفاَُة مس خسامة ًكل المواظين 
144

. 

ة ٌَمجال اًترابي ٌَحلضًة )اًتي  وحتمثي اًوزَلة في دعة حنمَة حصاتَة تحخوي ؿلى لٍوغ الادذَازاث وال وضعة اًخنموً

ا،  نجاسُ َاث اًتي س تمىن من ا  ثلوم ؿلى كسزاثَ اًعحَـَة والاكذعاذًة واًخشًة الطاثَة( ولٍوغ ال ذواث والً 

َاكل فٌَة مخخعة واًتي حىون ثمصت حواز وثًس َق كل اًفاؿَن  المح  ََن  )مواظين  ومٌخرحن  محََن  وُ

و حكامي وثواسن تن  مخخَف ال تـاذ اًحَئِة والاكذعاذًة والاحماعؾَة  ظاز سٌُازً وجمـَاث...( ورلع في ا 

ظاز الاوسجام واًخفاؿي والا ذماحِة مؽ تلِة اًتراباث  واًثلافِة تحت مؼلة زؤًة ثوافلِة تن  كل اًفاؿَن ، وفي ا 

ة والمخوسط واًحـَس المجاوزت كَيم وحصاة وظني...( ورلع ؿلى المسى اًلصً والمتراثحة )حواز تلضي وجهة وا 
145

. 

 المثال اًدضازكي ٌَجلًٌَة اًـمصاهَة: -ة

ذزاخَ ضمن المحاذزاث الا تساؾَة واًخجسًس الاحماعؾي  يهسف ٌَمساهمة في ثـزٍز حوذت محَط الذَات، ويمىن ا 

تمثي المشوغ في وز  حصثَخِة ٌضازك في ظَاكة ملامحِا سكان الذيز اًـمصاني اًـمومي  -َلة ثلٌَةوالذضري، وٍ

المـني، كل حسة ملسمَ، تـس ب ن ًخَلوا اًخىوٍن اًضروزي، وفي ثفاؿي واوسجام فيما تُنهم باؾخحاز زواتط 

لى اٍنهوط بالزاًَة اًـمصاهَة ٌَحيز المـني، من ذلا ل ثعميم جضازكي الدواز والمواظية اًفاؿلة. ويهسف المثال ا 

لى كل  ضافة ا  لملامحَ المس خلدََة، ويحخوي ؿلى مِثاق حلٌلي ًخىون من لٍوؿة من اًفعول اًترثَخِة، ا 

اًصسوماث اًلاسمة اًتي تجسسُا، يمضي اًسكان المـيَن  من جهة والزاؿة المحََة المـيَة، من جهة ثاهَة، ؿلى 

َمجال اًـمومي الاًتزام تدٌفِشُا ذلال كل عمََاث اًعَاهة واٍته  َئة واًخعوٍص واًخوسـة المس خلدََة لممخَكاتهم وٌ

ق فيما يخط اًحلضًة.  ٌَعصً

                                                           
144 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. 

145 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. 
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كِاساث  -(0ويحسذ المثال، تياء ؿلى المنهجَة اًتي س َـتمسُا، ؿست هلط جضكل ملامح الذيز المـني مثي: )

لى مواذ ا   ضافة ا  حساثها في اًواجهاث، ا  ا، )ووسة اًفذحاث، هوافش وب تواة، اًتي يمىن ا  اًـياضد  -(5نجاسُ

ة اًتي سُسمح تخوػَفِا: ب فازٍز وب عمست وب ظياف... ومواذُا ومصحـَتها اًزدصفِة وؿسذُا باًًس حة ًفذحاث  المـلٌزً

اًعَف اٌَوني الطي ًخوافق ؿَََ اًسكان: حسة اًعوزت المصاذ مٌحِا  -(3اًواجهة وثياس بها مؽ كِاساتها، )

في حصض ذكِق ؿلى الاوسجام واًخياغم تُنها، وتحسذ تياءا ؿَََ ٌَضازغ، وباؾخحاز دعوظَة كل وضاظ: و

المواذ ووسة مساحاتها: واًتي يمىن اس خـلًٌِا،  -(0ال ًوان تسكة ؿاًَة ووس حة كل منها في مساحة اًواجهة، )

نجاس اًواجهاث في اجساق تام مؽ الدو اٌَوني المخوافق ؿَََ، ) اًتي  ظحَـة اًلصاساث: -(2وثلغ اًتي س تميؽ، في ا 

يمىن ثوػَفِا في اًضازغ ونثافتها وازثفاؾِا، وجملة اًخليراث اًتي ثعصب  ؿَيها ذلال اًفعول المخـاكدة، في ثياسة 

 وثياسق مؽ اًحياياث واًعاتؽ المصاذ مٌحَ ٌَحيز...

ـتمس في ُشا اٍتمشي ؿلى مخاجص بحر ومكاثة ذزاساث مذرععة في الزاًَة اًـمصاهَة وتخجصتة مؤنست في  وً

لمنهجَة اًدضازهَة، ب و باؾماعذ ال ًـاة اًخفاؿََة، وفي الملاتي هلترخ ب ن ًلؽ جشًم كل اًعاكاث الدامـَة ا

المخرععة واًضاتة من ب تياء المسًية واًحلضًة في المشوغ، ورلع في الادذعاظاث المخعلة بالمشوغ ؿلى 

يسسة المض  يسسة اًعصكاث قصاز: اًخعميم واًفٌون اًدضىََِة والمـلٌز واًخـمير وُ ِس واًِيسسة المسهَة وُ

 والا ؿلامِة وؿلم الاحماعغ... 

ة اًززًحة اًـََا: -ح  مثال ظَاهة كصً

146ٌس تمس ُشا المثال مصحـَخَ من مجلة اًتراج ال ثصي واًخازيخي واًفٌون اًخلََسًة
ـخبر مثال اًعَاهة والا حِاء  ، وً

لسم جملة من -وزَلة ثلٌَة ًزامي، وً اًخوجهاث واًخساتير اًِيسس َة، في صميمة ثياسق ؿامة وفي كاهوهَة راث ظاتؽ ا 

ؽ وثسذلاث ٌلضولة  ظاز مضازً ب مثلة ثفعَََة ذكِلة، وراث كاتََة ؿاًَة ٌَخيفِش ؿلى مسى سمني مـن  وفي ا 

لؽ في هفس مس خوى مثال  حِائها، وً ة وا  واًحلضًة وكل الدِاث راث اًعلة، من صب نها ب ن تمىن من ظون اًلصً

ـوضَ في حسوذ الميعلة المعوهة، فِو ًترجم ادذَازاث اٍتهَئة اًـم صاهَة في سلم حصاثة ب ذواث اٍتهَئة اًـمصاهَة، وً

لسم مٌوال ثصرف  ظَاهة اًتراج اًخازيخي في ثـحيراثَ الماذًة والاحماعؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة هوحست عمصاهَة وً

َف ب تـاذٍ ب تـاذٍ، فالمثال ًيؼم ثضكل ثفعَلً حضري ذًيامِكي ٌَمجموؿة )كصًة ب و مسًية ب و حي...( في مخخ

ؿاذت جضىِي ال فضَة اًـمصاهَة اًـمومِة، ويحخوي  ؿاذت اًحياء ونشلع ا  )مدنى بمنى( ملذضَاث اًعَاهة واًِسم وا 

ة وحوذت مـالدتها وب ظاٍتها.  تياء ؿلى رلع ؿلى حصثُة فائق الصكة ٌَحياءاث وال فضَة حسة ذزخة ب همَتها المـلٌزً

ُس اً  ىن حلًٌخَ من ذلال اٍتمىن وً ِسف ُيا مجصذ "تحيَط" ٌَتراج الذضري ووكف كل تحولاثَ المخخَفة وً

 من تجسًسٍ وثعوًـَ لملذضَاث الذَات الذضرًة المـاضدت. 
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ظساز مجلة حلًٌة اًتراج ال ثصي واًخازيخي واًفٌون اًخلََسًة.  0330فِفصي  50مؤزد في  0330ًس ية  32لاهون ؿسذ اً   ، المخـَق با 
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وهلترخ في ُشا اًس َاق، وتياء ؿلى بحر ساتق
147

نجاس المثال ؿلى مداذئ: اًدضازهَة بما  ، ب ن جسدٌس ظَاكة وا 

ن  واًضرعَاث المعاذز، والمحخوى المـصفي ب ي اًـمي ؿلى ب ن حىون ادذَازاث المثال جشًم ٌَسكان المحََ

وجملة ثسذلاثَ في اًلصًة مديَة ؿلى محخوى مـصفي ؿال من صب هَ ب ن ٌساهم في حنمَة صاملة ٌَحلضًة والدِة تـَسا 

ُو ثعوز زلاثي ال تـاذ ؾن اًفَكلوز والمَي اًس َاحِوي اًسعحي واًِش، واًحـس اًوظلاتي زلاثي ال تـاذ بما 

ة اًززًحة اًـََا...  ذًيامِكي يحافغ ؿلى الرعوظَاث المضِسًة ال نثر ثفصذ وثصاء واًتي حتمخؽ بها كصً

س ؾن زلازة كلم، وؿلى مسافة  كلم من مسًية سقوان  09وهي ثلؽ حٌوة مسًية اًززًحة حلٌم ؿلى مسافة لا حزً

ة تخفصذ ظاتـِا المـلٌزي والذضري  55 ؿاصمة ولاٍتها، وثحـس ؿلى ثووس اًـاصمة حوالي كلم حٌوبا. وحتمخؽ اًلصً

و ما ب َُِا  وبمضِس عمصاني ثصي بالمياػص المميزت واًوظلاث المخيوؿة وباهسماح ؿال في تَئتها المحاشرت والممخست... وُ

 لاس خلعاة ثعوٍص اًـسًس من ال ؾلٌل اًسُنمائَة واًسمـَة اًحصرًة. 

 ذاتمة:

هخائج مصحََة لمساز تحلِق اس خىضافي مِساني ثصاء الموازذ والمحاذزاث الا تساؾَة تتراة تلضًة  ًلس ثحن  من ذلال

نخصاظ اًفاؿي والمخواسن لمسًية حلٌم اًززًحة وحصابها اًحلضي ضمن حوضرت  اًززًحة ووحوذ ملوماث ُامة ًلا 

تساؾي مٌخج ٌَمـصفة ثووس اًىبرى واًساحي، ورلع من ذلال دعوظَاتها اًثلافِة واًعحَـَة المميزت  نتراة ا 

َخجسًس اًخىٌوًوجي والاحماعؾي.  وٌ

ئن ًـصط اًححر في ُشٍ اًوزكة لٍوؿة اًخوجهاث والاكتراحاث، ٌَخفاؿي واًخحىيم، واًتي من صب نها ب ن ثسفؽ  وً

هَ، ب ي اًححر، ًـمي ؿلى اس خىلٌل ملامح اًخحلِق وتَوػ مس خوى الرازظة  مساز ُشا اًتراة الا تساؾي، فا 

ي ب حس ب هم مىوناتها حيز اًخفـَي الا تس اؾَة تحلضًة اًززًحة واًـمي في الرعواث المواًَة ؿلى المساهمة في ثنًز

ق اًححر تخب ظير ثعميمِا  ة اًواكـي، ورلع من ذلال مشوغ الا زصاذًة اًحلضًة اًتي س َلوم فصً واًخجصً

ق اًححر موافلة ظيسوق اًدضجَؽ ؿلى اًدضازكي مؽ اًسكان والمجتمؽ المسني واًسَعة المحََة، فيما ًًذؼص فصً

ة ؿاصمة اًفزاز" نخؼاُصت زلافِة وفٌَة وؿَمَة  الا تساغ اًفني واًثلافي ظَة جضجَؽ مشوغ "ؿن  اًحعصً

ة حول مٌخج اًفزاز اًتراثي الطي حتميز تَ.   جس خلدَِا اًلصً

 مصاحؽ باٌَلة اًـصتَة:

زصاذي، حصجمة: ب لما اًسالم، ثيلِح: ًن  بي ب و بي هووسَخٌُف، زسم ذازظة اًعياؿاث الا تساؾَة: ذ - ًَي ا 

عاني، سَسلة الاكذعاذ الا تساؾي واًثلافي،   .5903ظيَح، ًيسن، مًضوزاث المجَس اًثلافي اًبًر

كَيم ثووس"، ضمن المجلة  - سازؾي )فوسي(، "ثب زير الذوضرت في المسن اًعليرت: مثال كَـة ال هسًس با 

 .19-33، ض5905، 003اًخووس َة ٌَـَوم الاحماعؾَة، ؿسذ 
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اندًهىسَت انخىَغُت("، -"وثُقت حىخُهُت نًثبل صُبَت وإحُبء قشَت انضسَبت انعهُب )ولاَت صغىاٌانحهىاٍَ )َبعٍُ(،  
ضًٍ انًؤحًش انذونٍ الأول حىل انخشاد انًعًبسٌ وانعًشاٍَ بًُطقت انبحش الأبُض انًخىعظ: يٍ أخم إحُبء وحثًٍُ 

خشاد ويخبش انفُىٌ وانذساعبث انثقبفُت انخببع ندبيعت انخشاد انًخىعطٍ، حُظُى: وصاسة انشؤوٌ انثقبفُت وانًعهذ انىطٍُ نه
حهًغبٌ أبى بكش بهقبَذ ببنًغشة اندضائشٌ ويخبش انخشاد انثقبفٍ وانهغىٌ والأدبٍ انخببع ندبيعت غشداَت ببندُىة 

  60087َىفًبش  60إنً  08انحًبيبث، يٍ  -اندضائشٌ، فُذق انلاَكى
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اًعَاشي )حسن(، "اًس َاساث الذضرًة في الزِوزًة اًخووس َة"، ضمن اًؼاُصت الذضرًة في ثووس،  -

-22، ض0333ثووس، ذاز سيراش ًٌَش والمـِس ال ؿلى ٌَترتَة واًخىوٍن المس تمص، سَسلة مصاحؽ، 

090. 

كَيم اًخي ال ؿلى اًخوو - س، اًفاسؾي )اًعسًق(، "ذًيامِة المسن اًعليرت با  سي: مثال س َسي توزوٌ

لى مصنز حضري"، ضمن المجلة اًخووس َة ٌَـَوم الاحماعؾَة، ؿسذ  الاهخلال من مجصذ محعة ب زتال ا 

 .25-20، ض5990، 052

اة(، "اًعياؿاث الا تساؾَة وؿائساتها الاكذعاذًة والاحماعؾَة  - لَس ًوسف )همت( وحوذت )ؾحس اًوُ

، 5901، ذٌسمبر 52ضمن مجلة ؿَوم الا وسان والمجتمؽ، ؿسذ  مس خلدََة("، واًثلافِة ؿلى المجتمؽ )زؤًة

 .59-03ض

 :مصاحؽ باٌَلة اًفصوس َة

- 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 
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Recommandations 

Avant la clôture du colloque, nous avons préconisé les 

recommandations suivantes: 

 Doter les petites villes de nouvelles fonctions leur permettant 

l‟amélioration du niveau de vie des habitants, 
 Renforcer le rôle des villes moyennes en matière de coordination 

en tant que centres intermédiaires entre la métropole et les petites 

villes et le monde rurale, 
 Améliorer la qualité du secteur du tertiaire supérieur dans les 

métropoles que ce soit nationales ou régionales, 

 Prendre en considération les orientations stratégiques du SDAAM 

dans la planification urbaine à l‟échelle métropolitaine, 

 Renforcer la communication entre les métropoles et les villes 

satellites de l‟aire métropolitaine fonctionnelle, 

 Intégrer la notion de gouvernance dans gestion des grandes villes et 

les métropoles en particulier, 

 Instaurer un modèle de développement qui peut accompagner le 

processus de la métropolisation, 

 Réaliser des études pour délimiter les territoires de l‟ombre dans 

l‟objectif de remédier les disparités spatiales et sociales entre les 

aires urbaines et les villes, 

 Revoir le découpage des régions de « programmation territoriale » 

qui doit être fonctionnelle (complémentarité spatiale et non pas 

calqué sur le milieu physique). 

 Revoir la politique nationale de l‟aménagement du territoire dans 

l‟objectif d‟instaurer une armature urbaine harmonieusement 

repartie sur le territoire national. 
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