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INTRODUCTION
 
L'une des implications majeures de l'urbanisation hypertrophique que

connaii le Maroc est la disjonction tr~s forte entre l'offre et la demande du bien 
logement au niveau du march6 reglement6. Face 6 une demande sans cesse 
croissante, I'offre reste marquee par une faiblesse chronique. 

De ce fait, la partie de la population citadine qui ne peut satisfaire ses 
besoins en matiere d'habiter selon les conditions du march6 reglement6/formel
(priv6 ou public), se trouve dans l'obligation de recourir au march6 non 
reglemente/informe, 

Au cours de son 6volution, ce marche a produit des formes d'habitat tr~s 
diverses (bidonvilles, densification des m6dinas et des lotissements de I'Etat).
mais la forme la plus recente et tendantiellement dominante est sans doute 

I'habitat clandestin". 
De par son ampleur et son taux d'accroissement annuel trbs fort, allant 

dans certains cas juisqu' 20 %, cette forme d'habitat s'affirrne comme I'une 
des principales composantes de 'espace urbain marocain. 

En outre : 
1/ Elle joue un r6le majeur dans le processus d'urbanisation. 
2/ Elle brasse une masse monetaire consid6rable. 
3/ En creant sa propre dynamique socio-6conomique elle concours a 

l'organisation de la vie sociale et influence les structures des villes en 6dictant 
partiellement les orientations de leur developpement. 

4/ Elle repond Aune demande que nile secteur prive reglement6, nile sec
teur public ne peuvent satisfaire. 

5/ En crLant un fait accompli urbanistique, elle constitue une charge finan
ciere importante pour les pouvoirs publics. 

6/ Elle est techniquement fiable peu d'exception pros. 
7/ Elle participe au d6veloppement d'un langage architectural et urbanis

tique original. 
8/ Elle ne r6pond pas aux normes d'hygibne et d'6quipement. 
Ces caracteristiques nous permettent d'affirmer que" I'habitat clandestin" 

est Aprendre en compte dans toute reflexion sur l'urbanisation au Maroc. Elles 
imposent aux techniciens de I'es ace urbain ainsi qu'aux pouvoirs publics la 
n6cessite de considerer cet habitat du tait accompli. Elles demontrent la faillite 
des textes d'urbanisme. 

Dans ces conditions, on comprend parfaitement que cette forme d'habitat 
fasse I'objet d'une attention particulibre tant au niveau des chercheurs que des 
d6cideurs en mati~re de politique d'habitat, de gestion et de planification
urbaine. (, L'habitat clandestin ),a fait I'objet d'un certain nombre d'etudes, dont 
notamment celles r6aisees par les d~l~gations de I'Ex-ministere de I'Habitat et 
de I'Amenagement du Territoire et par la Banque Mondiale. 
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Mais, quoique presentant un int6r~t incontestable dans le processus de 
connaissance de I'objet, ces etudes se limitent A une approche descriptive et 
quantitative ainsi qu'6 la production de mod6;es d'intervention appels 

se concretiser Atravers une restructuration do tissus deja existants. L'aspect 
prevention se limitant a une simple recommandation d'intervention des pouvoirs 
publics ou d'action concentr6e dans les zbneslimitrophe,des" tissus clandes
tins ,,. 

Ces etudes evacuent ainsi les causes de developpement de ,Ihabitat 
clandestin )) et sous-estiment la dynamique aulil genere et son impact tant au 
niveau urbanistique que socio-bconomique. 

La presente recherche se donne quatre objectifs 

1/ Comprendre" I'habitat clandestin ))dans sa globalit6 (ses aspects quan
titatifs et qualitatifs). 

2/ Chercher les outils adequats 6 I'int6gration de cette forme d'habitat dans 
une optique de planification urbaine globale. 

3/ Rerchercher des modbles optimums de rentablisation spatiale, econo
mique et sociale des terrains et des equipements. 

4/ Degager les referents collectifs qui organisent les espaces domestiques 
et creent les 616ments architectoniques et les formes de groupement urbain. 

II est 6 noter aussi qu'en considerant I'etude concertee des aspects archi
tecturaux, urbanistiques, economiques et sociaux de cette forme d'habitat, 
cette recherche n6cessite une d6marche fondamentalement pluridisciplinaire. 
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METHODOLOGIE 
La demarche inductive-deductive que nous avons adoptee nous a conduit a 

emettre un certain nomtre Jhypotheses dont nous nous sommes attaches h
verifier la validite au fur et , meu,:are que nous avancions dans la connaissance 
de I'objet d'etude. 

Nos hypotheses de depart s'enoncent comme suit 
1/ Les processus de formation, de developpement et de localisation de

I'habitat clandestin ,, ne sont pas homogenes. 
2/,, L'habitat clandestin ,, orsente un certain intbret sur le plan des formes 

architecturales et urbanistiqucs 
3/ L'integration de I'objet architectural a la forme urbaine de ,, I'habitat

clandestin ,, presente un certain nombre de similarites avec le tissu urbain tradi
tionnel. 

4/ L'inter6t architectural et urbanistiaue de cette forme d'habitat proviont dubrassage dans un espace urbain restreint de populations, d'origines differentes. 
5/ Les 1,O.H.C. ,, d~veloppent une dynamique originate tant au niveau eco

nomique que sociologique. 
6/ Les besoins en matierf d'hab'ter dans ces quartiers sont pris en charge 

par les populations concernees. 
7/ Les habitants des ,,O.H.C. , sont en majorite d'origine urbaine. 
Afin de tester nos hypotheses et dans l'objectif d'aboutir a des propositions

concretes, il a fallu programmer la realisation de cette etude en trois piiases: 
- une premiere phase d'etude genrale. 
- une seconde phase d'etudes sectorielles. 
- une troisieme phase de synthese et de propositions. 
La premiere phase, sur la base d'une enquite genbrale de reconnaissance, 

a permis de tester la validite de nos hypotheses, de dresser une typologie de 
,, I'habitat clandestin ,,, de presenter sa repartition travers I'ensemble du terri
toire et de montrer son caractere structurel. 

Elle a egalement permi de definir les unites d'etudes et les unites
d'etudes originales qui ont fait I'objet d'une enqubte approfondie Iors de la 
seconde phase. 

Les unites d'etudes sont les quartiers qui regroupen! 1'ensemble des indi
cateurs et caracteristiques de la majorite des ,,groupements clandestins ,,. 

Les unites d'etudes originales sont au contraire celles qui tranchent par
leur originalite. 

La seconde phase s'est attach6e a etudier les aspects architecturaux et
urbanistiques et les aspects socio-economiques des sites choisis. 

Les aspects architecturaux : 
- 'insertion de l'objet architectural dans la forme urbaine. 
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- les formes et les modes de distribution int~rieure. 
- les caracterisitiques dimensionnelles generales. 
- les systemes constructifs. 
- les materiaux de construction. 

- les elements d'architecture. 

- les details architectoniques. 
Les aspects urbanistiques : 
- Iimplantation (site. localisation par rapport au centre urbain, aux liewx

de Ioisirs et d'activites,., etc). 

- les formes d'habitat et de groupement (habitat individuel, habitat col
lectif, dimension et forme des blocs d'habitation, regularite du tissu urbain,... 
etc). 

-- ia continuit6 du bti (rapport entre les terrains construits et les terrains 
non construits, densite des constructions.... et). 

- les formes et les espaces urbains (voiries, places.... etc). 
- les transports et I'assainissement. 
Les aspects socio-economiques: 
- les caracteristiques et les fonctions economiques du foncier dans les 

0.H.C. 
- 'organisation de la construction et de son financement. 
- la nature et I'importance des activites. 
- les caracteristiques socio-economiques de la population 
- l'origine et les dates d'implantation de cette population. 
- les types d'organisation sociale. 
- le rapport des habitants a I'administration. 
Partant des principales conclusions des deux precedentes phases et 

notamment',de la mise en evidence du caract-re structurel de ,, I'habitat clan
destin ,). de la desintegration qu'il induit au niveau du systeme urbain, et de la 
dynamique socio-economique qu'il genere. la troisieme phase a abouti a des 
recommandations deiinissant une action de ponderation et une strat6gie de 
prevention de cette forme d'habitat. Elle a permis de confectionner un modele 
theorique d'action et d'orientation synthetisant I'ensemble des propositions et 
recommandations 
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_ _ _ _ 

CHAPITRE PREMIER 

LES CONDITIONS D'EMERGENCE 
L'enqu~te genbrale a montre que les facteurs de developpement d'unquartier d'(, habitat clandestin n, ne Font pas reductibles aux conditions de saformation, vue la croissance differen.-iee de quartiers qui , premibre vue etaientvoues au meme developpement. Par ailleurs, la pluralite des conditions de formation incite a les differencier, vue que beaucoup d'entre elles peuvent 6treremplies sans qu'apparaisse un soupqon de quartier clandestin , en conditions de possibilite d'un c6te et en conditions de formation d'un autre c6t& Ceftedistinction quoi qu'un peu manieriste reste pertinente pour apprehender les differences d'impact de ces diverses conditions. Nous definirons les conditions depossibilit, comme 1'ensemble des conditions necessaires mais non suffisantes 

pour Iapparition de quartiers d',, Habitat Clandestin ". 

L'existence des conditions de possibilite ne permettant pas 6 elle seule lacreation d'un, Habitat Clziidestin ),.ilfaut donc que soi~ft remplies des conditions supplementaires pour vcir apparaitre le phenomene. Celles-ci sont appe
lees conditions de formation. 

Les conditions de formation sont donc I'ensemble des conditions qui, ajoutees en partie ou en totalite. aux conditions de possibilite, permettent dans uncontexte donne I eruption de I'" Habitat Clandestin". 
LES CONDITIONS DE POSSIBILITE: 

Les conditions de possibilites telles qu'on vient de les definir sont les sui
vantes : 

- l'insuffisance de l'offre clans le marche reglement6 : ['inexistence sur lemarche reglemente de logements bas de gamme est une faille par laquelles'infiltrent les lotisseurs et les speculateurs des " quartiers clandestins ))pour

attirer une clientele potentielle.
 

- la propriete privee du terrain du noyau de depart 
 LH.C. )) trouve sesterrains de predilection dans la propri~te privbe. C'est le cas de 17 villes sur les
20 ou 
nous avons pu obtenir une information sire.
 
-- I'existence de petits epargnants nantis d'une mentalite de rentiers tels
que les presente la publicitb toil
.visee de la Banque Populaire (R.D.C. commerciale. le ler Meage a louer et le second pour habiter), Nous touchons ici un probleme de mentalite qui n avore d'une e &caciteparticulierement insidieuse. 
- la recherche de !apropriete privee du logement, facteur complexe maisbien enracine dans les mentalites, longtemps encourage par la politique duM.H.A.T., (politique des lo:issements) alors que son operationnalitl economique

et urbanistique demeure tr.s douteuse. 
foyer trop blevb relalivement aux prix de la construction : La haussecontinue des loyers ainsi que la part excessive qu'ils representent par rapportaux salaires incite , la recheche de la propriete privee du logement vu aue le 
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rapport loyer/coit de la construction demeure trop fort. 
- la complaisance de I'administration :Pour des raisons de stabilisation 

sociale ou d'enjeux electdraux, la responsabilite de I'admihistration et des col
lectivites locales s'avere certaine dans la proliferation de ,OQ.H.C. n. 

IIconvient toutefois de preciser que I'inadequatron entre les instruments de 
la pol"cique de I habitat Ft de la planification urbaine et regionale d'une part et la 
reaiite socio-conomiqUe (evolution et moyens disponibles) d'autre part. ainsi 
que la complexihe et la lourdeur de ;a 16gislation fonci, re constituent les princi
oales conditions de possibilit 
L'inadequation entre les instruments et la realite: 

La proliferation des O.H.C. demontre sinon, la faillite de I'LUrbanisme au 
Maroc du moins l'inadequation entre l'Urbanisme et l'urbanisation. Nous consi
derons que l'urbanisme, instrument juridico-administratif de la planification et de 
.1a ciroissance urbaine esi dans son etat actuel incapable de la juguler ou de 
l'orienter. En effet, et paradoxablement. ce n'est pas l'urbanisme qui structure 
nos villes, mais -e sont les HC ,, en edictent partiellement tes orienta-H, qui 
tions de developpement. 

Le Maioc est Iun des premiers pays dans le monde ravoir eretdote dins
truments d'urbanisme. 

Parmi ces instruments, il convient de rappeler notemment 

- Les Dahirs sur :'urbanisme :ceux de 1914 et 1951 abroges et enrichis
 
par celui de 1952.
 

- le dahir de 1953 sur les !otissements et morcellements. 
- le dahir de 1960 sur le developpement des agglomerations rurales. 
A partir des annees soixantes et compte tenu de la forte poussee demo

graphique et du processus d'urbanisation acceleree, la mise en application des 
dispositions de ces instruments tres sophistiques se heurte a une inadaptation 
de plus en plus affirmee entre les objectifs recherchbs et les moyens neces
saires pour les atteindre , ce qui conduit inevitablement , des situations de blo
cage. 

a/La procedure d'autorisation prealable pour toute construction ou tout 
lotissement, meme clans les zones p(ripheriques des villes (dans un rayon de 10 
km), et le retard qu'accusent les plans d'urbanisme par rapport au rythme de 
I'Urbanisalion metlent de facto tous les secteurs d'extension des villes devant un 
vide juridique caracterise. Ceci constitue une laillite par laquelle s'infiltrent les 
agents operanl dans les ,Q.H.,C. ,. 

Depuis 1979. de nombreux plans durbanisme ont 6t6 mis en place, mais 
leur procedure d'homologation extremement longue (un a deux ans) reduit con
siderablement le niveau de leur operationalite. Cetle situation va en s'aggravant 
compte tenu du fait que Ia majorite des plans elaborbs ne sont qu'une r. gulari
sation d'une urbanisation consommee. Nous pouvons donc facilement com
prendre que les nouvelles extensions ne puissent btre que clandestines ou 
beneficient de mesures derogatoires. 

b/Les dispositions des plans d'urbanisme et notemment les zonages et les 
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L'ampleur du d6veloppement des Q.H.C. 6dicte les orientations de
I'urbanisation de la ville. 



servitudes se heurtent a des probimes d'equite sociale et de d6ficience du 
contr6le. Ces dispositions sont generalement mises en application au detriment 
de certains propri6taires. Dans les cas oO ces derniers sont touch6s par des servi
ides ou par un zonage defavorable, its ressentent un sentiment d'injustice, sur

tout en I'absence de mesures d'indemnisation consequentes. Ces proprietaires 
se sentant 16s6s et voyant les terrains avoisinant revalorises par les memes 
plans d'urbanisme, trouvent naturel de lotir clandestinement. 

c/ Certaines dispositions du dahir sur les lotissements et morcellements 
sont trop contraignantes • 

- I'article 6, concernant la constitution du dossier, presente un degre de 
complexite parfois insurmontable pour les personnes concernees, surtout si 
elles sont issues du milieu rural, pour qui le reflexe de s'adresser au topographe 
et I'architecte est quasi-inexistant. 

- I'alin6a 2 de 'article 8 stipule entre autres que les projets de lotissement 
doivent prevoir la distribution d'eau, I'evacuation des eaux usees ainsi que le
raccordement des installations au reseau principal le plus proche si celui-ci est 
situe a moins 6'un kilometre. 

Or il va de soi que le coot exhorbitant de ces installations incite les proprie
taires concernes transgresser les dispositions de cet article en lotissant de 
maniere clandestine. Cette propension a passer outre les prescriptions de la 
reglementation a tendance devenir plus forte dans les cas ob le reseau prin
cipal se situe , plus d'un kilometre, car le silence du legislateur en la matiere est 
interpret6 par I'administration comme une interdiction de lotir. 

- En stipulant qu'aucune vente de lots sur plan ne peut se faire avant que

la totalite des operations de viabilisation et d'assainissement ne soient executes,

I'article 15 rentorce l'esprit anti-economique de I'article prec6dent.
 

- Par ailleurs, I'article 9 qui oppose le sursis de statuer si le plan d'urba
nisme est 0, I'etude, sachant que ladite etude peut durer deux trois annees,
conduit necessairement , bloquer 1'expression de I'initiative privee dans le 
cadre legal

dI De par les multiples coniraintes qu'il a introduit (permis de construire, 
recours au concepteur, necessite de se conformer aux directives des plans de 
developpement, imposition,... etc), le dahir de 1960 sur les agglomerations
rurales ne semble pas tenir compte de la sp6cificit6 du mode de vie rural et 
conduit par consequent au d6veloppement de constructions anarchiques en 
dehors des zones soumises aux plans de developpement. 

II est a signaler toutefois que toutes les anomalies ci-dessus mentiornees 
sont aggrav.es par le fait que les collectivites locales nont pas les moyens qui
leur permettent d'assurer correctement leur r6le de gestionnaire du plocessus 
de deveppement urbain. 

La charte communale de 1976 donne en effet toutes les prerogatives de 
gestion urbaine (qui suppcse trois niveaux d'intervention : planification, opera
tionalite, contr61e) aux elus locaux : mais la majorite des Communes et des 
municipalites ne disposent pas de moyens humains et financiers pour assurer 
c'is differentes t~ches. 

La faiblesse des moyens disponibles explique justement les defaillances de 

- 18

http:aggrav.es


la gestion communale tant au niveau de I'application des plans d'urbanisme 
qu'au niveau de l'urbanisme op6rationnel (recours au droit de pr6emption, subs
titution aux lotisseurs defaillants, realisation des operations tampons ou d'orien
tation de la croissance urbaine).

La complexite de Ila legislation fonciere: 
La quasi-totalite des quartiers d'habitat clandestin sont implantes sur des 

terrains prives situ6s proximite des agglom6rations urbaines dans des zones le 
plus souvent grevees de servitudes urbanistiques et en general non dotees 
d'equipements d'infrastructure. 

Le probleme foncier s'y pose deux niveaux: 
1)au niveau de I'absence du titre foncier : le titre foncier 6tant en quelque.sorte
la fiche d'identite du terrain, il d6finit son etat physique (d6limitation, construc
tion, vegetation.... etc) ainsi que son historique (la chronologie des transactions, 
son coot.... etc). Les terrains d'accueil des quartiers d'H.C. ainsi que leurs mor
cellements ou leurs lotissements sont tres rarement inscrits au registre de la 
piopriet6 foncibre et quand ils le sont, c'est au niveau de la propriet6 initiale. 
2) au niveau de I'absence de lotissement ou de morcellement adequats : ces 
derniers btant des etapes indispensables l'inscription des transactions sur le 
titre foncier initial quand il existe, leur absence aggrave le probleme de la con
servation et de 'enregistrement de la propri6t6. 

L'origine de ces problenies est de trois ordres : administratif, fiscal et juri
dictionnel : 

a/ au niveau administratif, la multitude des intervenants constitue un frein 
certain dans la proc6dure d'enregistrement et de conservation. En effet, cinq
departements ministeriels sont concernes par cette procedure, le Ministere des 
Finances (enregistrement), le Ministere de I'Agriculture (cadastre), les Minis
teres de Habitat et de l'lnterieur (lotissement et morcellement), le Minist6re de 
la Justice (litiges). La multitude des intervenants rend la procedure extr~mement 
longue, allant jusqu' dix ans dans le cas de litiges. 

b/ au niveau fiscal, I'accumulation des taxes et des charges constitue un 
montant exorbitant a payer au moment de toute transaction foncibre. La somme 
combinee de la taxe d'enregistrement, les droits de cadastre, I'imp6t sur la plus
value fonciere, les honoraires du topographe, les droits de timbre peut en effet 
aller jusqu'a 50 % du montant de la transaction. Ce montant pouvant 6tre 
encore plus important dans le cas de plusieurs transactions sur le m~me terrain. 

c/ au niveau juridictionnel, la dualit6 des droits romain et musulman donne 
toute la latitude de manoeuvre au proprietaire foncier ou au lotisseur pour
6chapper a la legislation fonci~re. En effet, I'existence des actes adulaires, des 
contrats sous seing priv6, de la possibilit6 de legalisation des contrats de vente 
entrave son application. Mais en fait, une des entraves majeures I'enregis
trement et a la conservation est inherente au texte de 1913 regissant la propriet6
foncibre. C'est la n6cessite de la reconstitution integrale de I'historique de Ia 
propriete au moment de son inscription sur le registre foncier. Dans le cas de 
I'impossibilite de cette reconstitution, c'est A dire qu'iI suffit qu'un maillon 
manque &la chaine des cessions successives de propri6t6 pour que I'inscription
soit quasi-impossible. Et, connaissant la maniere dont les cessions se font dans le 
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cadre du droit musulman (h6ritage, waqf, coutume, etc...), nous nous trouvons 
tr~s souvent devant cette impossibilite, a-ligeant le propri6taire foncier A lotir
clandestinement son terrain. On voit donc que le niveau juridictionnel des pro
blmes fonciers de I'habitat dIt clandestin est beaucoup moins le fait du dahir de
1913 que de son inadaptetion A la r6alit6 6 laquelle il s'applique et 6 la mentalit6 
des gens auxquelles il s adresse. 

L'ensemble de ces problmes nous met devant une situation juridique et 
spatiale extr6mement compl;xe caracteris6e d'une part par un gel des titres de 
propri6t6 fonci6re et d'autre part par un 6miettement de la propri6t6 fonci6re et 
une d6sorganisation du parcellaire. 
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LES CONDITIONS DE FORMATION: 
Les conditions de formation sont les conditions dont la presence au moins 

partielle est exigible pour qu'apparaisse des Quartiers Clandestins. On peut les 
6numerer comme suit : 

- I'existence d'un agent lotisseur : condition liee la predilection pour les 
te rains prives. Soit en morcelant ,, illegalernent ), un terra;n, soit en omettan 
sciemmeht d'honorer son contrat de lotissement et de r6aliser les V.R.D.. le 
lotisseur joue le premier r6le dans le developpement des O.H.C. 

- proximite de F'emploi . si des emplois assez nombreux sont offerts dans 
une zone sans que le marche n'offre suffisamment de ogement adequats, il y a 
de forles chances au'un Q.H.C. y voit le iour. 

- financement militaire : les militaires, les petits le plus souvent, malgre 
les efforts de I'O.L.M. sont de grands batisseurs de O.H.C.. Abriter sa famille 
dans un logement qu'on possede semble ici un imperatif vital. 

- financement T.M.E. : loger sa famille et placer son epargne. voila des 
objectifs raisonnables pour un T.M.E. Apprehension du marche reglement6, len
teur excessive de livraison des lotissements de I'Etat (dix ans pour Hay Riad par 
ex). encourageant linvestissement dans les O.HC.. 

- tracasseries administratives pour I'obtention de I'autorisation de lotir et 
du permis de construire. 

- volonV6 de sedentarits et de confort : facteur mental dont on a du mal 
cerner I'efficace !! faut alors opposer la precarite et donc le caractbre provi
soire qui peut s'Oterniser dL. bidonville , la durcification du logement O.H.C. pour 
saisir le sens et la protondeur de I'enracinement que suppose l'investissement 
leqatement hasarde'ix dans les O.H.C. 
LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT: 

Les conditions de developpement son! !es conditions qui decident de 
'essor d. QA..C. et dont I'absence le condamne a la stagnation. Elles se pre

sentent cc,,ime suit. 
- Iexisteiice d'un noyau initial... royau peut etre estirne a une dizaine de 

ogements pLuisqu'il semblera,, qu'a patli dP ce chiffre I'administration ne 
s'avenlure pas arraser un groupement de logement. 

- le raccordement aux voies de transport urbans ou inter-urbains. 
- les equipements par leur proximit6 ou leur imllantation dans un O.H.C. 

peuvent en stimuler le developpement 
-- le raccordement aux rbseaux d'eau potable et d'electricitb.
 
-- l'iplantation des transports en commun
 

la prise en charge du quartier par les promoteurs immobiliers et les 
agences imrnobilibres 

- e drainage des Familles des T M.E. 
l--e drainage des familles des Militaires. 

- e drainage des artisans, petits et moyens fonctionnaires incapables'de 
se Ioger dans les quartiers reglementes 
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CHAPITRE DEUXIEME 

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
 
Localisation:
 

Les Q.H.C. sont le plus souvent implant6s sur des terrains sp6cifiques qui 
sont caract~ris6s par: 

- situation en dehors des p6rimbtres urbains. 
- terrains difficiles donc on6reux 5 viabiliser. 
- terrains non-a~dificandi (prOs de cAbles de H.T., des Monuments). 
- terrains frapp6s de servitudes urbanistiques. 
- terrains reserv6s aux maraichages. 

Les caract~ristiques urbanistiques : 
La morphologie urbaine des Q.H.C. est, sauf rares exceptions, assez 

homogbne sur 1'ensemble du territoire. Elle rev~t trois formes principales : 
- grandes voies d'acc6s, plus un r6seau similaire au tissu des m6dinas 

traditionnelles. 
- tissu de lotissement type economique avec alignement respect6 au 

R.d.c. et anarchie aux 6tages superieurs. 
- tissu type Ksour dans le Sud. 
Par ailleurs, on trouve tr~s souvent sur les routes des groupes d'H.C., 

notamment dans le Nord du pays, serpentant la route. Ici la morphologie longi
ligrne est liee tout simplement 6 la route. 

Dans tous les cas de figure le O.H.C. ne connait pas d'espace libre, except6
les voies de circulations reduites au minimum, tout est constructible. Les 6qui
pements publics sont en periph6rie quand ils existent. 

La rnorphologie longiligne liee la route nest pas propre au Maroc (on la 
retrouve par exemple partout en France). Elle n'a pas de referent urbanistique
sp6cifique au Maroc. Elle ne s'explique que par la route devenue signifiant
urbanistique plus puissant que les modeles disponibles en l'occurrence.. 

Les trois autres morphologies existantes dans les tissus clandestins s'ins
pirent d'6vidence de modbles urbanistiques connus (Medinas, Ksour, Lotisse
ments d'Etat). Ils confirment l'idee que les gens se conforment le plus souvent 
aux modeles existants comme ils attestent de la vivacite de ces modules. 
Ceux-ci sont d'ailleurs plus avantageux que le modble longiligne non seulement 
parce qu'ils offrent des espaces urbains plus familiers, mais surtout parce que
celui-ci impose d'emblee des quartiers scindes en deux par la route, avec les 
dangers que cela repr6sente, et aussi par le fait que la croissance annule les 
avantages de la proximite. 

Le module longiligne pour 6tre viable a partir d'un certain degre de crois
sance doit se transformer en un modele plus compact, ce qui ne resoud guere 
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les problemes de sa scission par la route. Ce modele se retrouve principalement
dans I'extreme-Nord du pays 6 I'etat initial, entre Nador et AI-Hoceima et dans 
un etat avanc6 a Khemisset et Tiflet. 

- le tissu type medina : exemple Sidi Youssef Ben Ali a Marrakech, Dersa 
et Samsa 6 Tetouan. Ces deux cas sont les plus proches du type de circulation
hierarchisee de la Medina. De meme on y retrouve les formes d'ilots et de grou
pement de logements et d'aucs au logement des medinas. Les axes de pen
tration oans le quartier sont bien affirmes et regroupent le principal des activites.
Un reseau dedistribution moins important en largeur s'y retrouve 6galement. 

-. type organique assimilable du type Medina : Lalla Aicha 6 Beni-Mellal. 
Ici lespenetrantes, ne sont pas toujoursaffirmLes.La hierarchie du reseau

de distribution nest pas apparente. Mais le mode de groupement des logements
et les acces restent similaires 6 ceux des m6dinas. 

-- type radio-concentrique : Cheikh Hammadi A Tiddas. Ce type est engeneral gn6r6 ' partir de contraintes topographiques ou de I'existence d'une
voie de circulation .ceinturant un ancien centre. Si la circulation n'apparait pas
dans ce type, un reseau hierarchisb de groupement de logements dans les tissus 
denses, emprunte ses modes a la Medina. 

- Tissu type lotissement d'Etat : 
un des types les plus r6pandus. On y retrouve deux formes : I'une hybride, 

I'autre pure. 
La forni hybride se caracterise par des ilots demesures presentant le

mode de groupment des logments type Medina. Les axes de circulation, hormis
les ruelles d'acces aux logements, sont traces avec une meme largeur sans
prise en compte de leur contribution au transit et aux activites (exemple : Ben 
Sergaou AGADIR). 

La forme pure, affiliee directement au lotissemLnt d'Etat, reprend la forme
de groupement en bande, des acces donnant directement sur la vole et des
voies de largeur identiques (exemple Harjat Gnaoua a Taza, Zouara Fes, tous 
les Q.H.C. d'Oujda). 

II faut enfin signaler que dans toutes les formes de tissus clandestins, les
equipements (places, ecoles, mosquees, fours, hamams) ne sont en aucun cas
implantes afin de structurer le tissu urbain, mais sont 6riges Il ou le hasard et les 
opportunit6s degagent quelques espaces vides. 

Les caracteristiques architecturales : 
Une anecdote rendue celebre par Umberto Eco raconte que dans le Mez

zogiorno, les rUraux installes dans des immeubles modernes congus par des
architectes du Nord de I'ltalie avaient ere tres intrigues par les cuves des W.C.
Ils avaient par consequent continue b faire leurs besoins en plein air loin de ces
immeubles et avaient transforme les cuves des W.C. en ustencils a laver les
olives. Quand I'evbnement s'est ebruite les architectes en furent ahuris et lessociologues decouvrirent un excellent sujet d'etude. On s'accorda enfin 6reconnaitre que les modes d'habiter, tout comme les manieres de tables, etaient 
des systemes culturels puissants et fortement organises, qu'une demeure bien 
conque devait repondre sinon epouser le mode d'habiter de son futur habitant. 
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Cette anecdote devait nous permettre de discerner deux r6alit6s bien distinctes :la typologie architecturale et le mode d'habiter. Une typologie d'habitat sed6finie comme un modele theorique partir duquel on peut g6n6rer des enveloppes physiques habitables. Ainsi parle-t-on de maisons 6 la romaine ou de villaA I'am~ricaine. Un type architectural est donc un modele thborique A partirduquel une infinite de cas pratiques diff6rents peuvent btre obtenus. 
Un mode d'habiter esi egalement un modele theorique concretis6 dans lesmanibres d'habiter d'un groupe social. C'est donc le systeme de rgles et demanibres qui regit I'habiter de la cellule familiale dans un espace qui lui estpropre en ydeterminant des comportements precis par 'organisation des fonctions de I'habiter (dormir, manger, recevoir, etc...). L aussi la concr6tisation du

module peut paraitre tres individuee sans pour autant 6chapper aux regles du
modble. 

Naturellement dans des conditions ,<normales )) le type architectural seconforme au mode d'habiter a lristar de ce que Marcel Mauss avait d6montre pour la maison esquimaux. Cependant, et comme le prouvent des difficultes
d'adaptation des travailleurs maghrebins aux logements en Europe par exemple,type architectural d'habitat et mode d'habiter peuvent se trouver dans un rapport d'inadequation. Ce sont d'ailleurs les cas d'inadequation de ce genre qui ontpermis de poser I'existence des deux entites separement.


L'ornementation 
est I'6lement le plus frappant, singulibrement en ce quiconcerne les portes et fen~tres. Souvent na'ffs, parfois r6ussis ces ornements
aposent ostensiblement sur les fagades un brin de coquetterie que la personnalisation de la demeure ne 
suffirait pas A expliquer sans l'extraversion de la
maison contemporaine. 

Ces petits charmes s'adjoignent souvent le concours de la couleur,notamment dans le Sud du pays. L'6clat des couleurs vives, la luminosit6 despastels surprenant le visiteur naif ignorant que i'habitat clandestin peut jouir detant d'atten;tions cajolantes de ses proprietaires. Ici la couleur nest pas unecosm6tique d6l6taire, mais un egard respectueux que I'habitant t6moigne sademeure, comme elle atteste des capacit~s financieres du proprietaire.
La verdure aussi adroit de citer dans le clandestin. Bien sir les jardins sonttrop chers Arealiser, et quelle institution ' penserait d'ailleurs Sur les balcons,des jardinieres, de modestes plantes s'elevent grimpantes ou descendantes
plantant leur maigre luxure dans ces baies creus6es I'invite du soleil et de I'air.
Point de plantes utilitaires, mais des plantes qui nont rien 6 offrir sinon le souvenir de la nature. Quel indice plus sir de I'urbanisation assum6e que cette

volont6 d'integration de la nature 6 I'architecture a-t-on produit en tout temps ? 
IIest un autre element d'architecture que I'habitat clandestin ch6ri, c'est laconsole. Si rencorbellement I'etage est un gain d'espace qu'on ne peut manquer, la console qui le rend possible devient un objet de soins particuliers. Toutle g6nie populaire est a son service dans 'habitat clandestin. Des plus simplesaux plus singulieres, les consoles sont 16 saillantes et omnipresentes. 
Ces 6lements d'architecture sont les moyens d'expression des sensibilites 

individuelles et locales, mais rares sont les entreprises esthetiques reussies. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES CARACTERISTIQUES DES SITES ENQUETES 

CHOIX DES SITES ET METHODES D'ENQUETE 



1 - Sites etudis : choix et motifs 
La selection des sites d'etude devait d'une part privil6gier les sites repre

sentatifs de I'ensemble, d'autre part mettre en 6vidence les sites originaux qui 
par un aspect ou un autre s'en distinguaient. De plus, ilnous a paru pref6rable
de nous attaquer a des sites vierges d'etudes. Des quartiers tels Sidi YotGsef 
Ben Ali , Marrakech, Karia Rabat ou Jnanate a F6s ayant deja fait l'objet de 
plusieurs etudes etaient , mettre de c6te. 

L'habitat clandestin n'etant pas une specificite de la ville, mais une forrne 
qui essaime en milieu rural egalement, nous devions retenir au moths un site
rural afin de prevenir une omission commune. En effet, beaucoup d'agglomera
tions rurales sont edifiees sur des lotissements clandestins et pr6sentent a ce
titre .les m~mes problemes que des ,,O.H.C. ) urbains. M~me si les problemes
qu'elles posent ne sont pas de la meme ampleur qu'en ville, ilnen demeure pls
moins que leur developpement est essentiel pour le developpement de la cam
pagne et des ses rapports avec la ville. A ce titre toute politique d'amenagernent
du territoire devrait en tenir compte pour un meilleur contr6le de 'exode rural 
autant que pour eviter le developpement anarchique d'agglomerations rurales 
non equipees. 

Les sites generaux retenus sont Temara, Inezgane, Khouribga. Les site,
originaux sont Marrakech, Ouarzazate et Tahla. L'enqubte n'a etb menee que 
sur cinq des six sites retenus, I'autorisation d'enqu~t3 n'ayant pu 6tre oblenue 
pour Temara. 
2. Presentation des sites 

- Inezgane :Tarrast 
Inezgane se presente cornme une ville satellite d'Agadir. Situee a 12 tm de

celle-ci, elle a servi apres le tremblement de terre de receptacle a une [jartie de 
la population sinitree. Son essor ne s'est guere arr~tb depuis. Les activites prin
cipales Inezgane demeurent toutefois le commerce. et les retits services. 

Le quartier de Tarrast est un quartier clandestin de grande ampleUr
19919 hab. en 82. II est situe sur un terrain legerement accidente avec des 

pentes de deversement aboutissant dans I'axe principal Est-Ouest. 
Tarrast est limite au Nord-Est de la ville d'lnezgane au Nord par le petit


bidonville d'Amchach et le programme P.A.M., par une 
concentration d'equi
pement au Nord-Ouest; I'Ouest, au Sud et I'Est par des zones agriccles et
 
forestieres (zones potentielles de d 'veloppement).
 

Le quartier de Tarrast est relativement bien dote en 6quipements .ccio
culturels de base (Mosquee, namam, tour, dispensiaire, P.T.T....) et en 6quipe
ments educatits. Plusieurs etablissements (Maternelle, Ecole, College, Lycee)
existants deja, d'autres sont en chantier dans le voisinage immediat. 

- Khouribga :Douar Ben Jelloun : 
Quartier peripherique de Khouribga, Douar Ben Jelloun (1.400 habitants) se

situe au Sud de la ville sur la route de Fkih Ben Saleh et tient son nom du pro
pri~taire initial du terrain. II est peuple essentiellement de retraites de I'Office 
Ch6rifien des Phosphates, ayant transite par la cite ouvriere de I'office o. par les 
quartiers pauvres de la ville. 
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Un plan de structuration-resorption du secteur ayant d6jb 6t6 etabi !Ireste 
seulement quelques barraques a proximite du quartier construit a I'imayge des 
logements d'habitat economique. 

En dehors du Poste de Police et d'un Four, aucun equipement n'existe dans 
le quartier, qui par ailleurs nest r 4.me pas 6lectrifie. Cependant, le quartier peut 
jouir des 6quipements de la cite ouvrie~re qui est proximite, ainsi que de f'ecole 
ei du college qui se trouvent a moirls d'l km a I'Ouest sur la route de Fkih Ben 
Saleh. 

- Marrakech :An Itti et Douar Fekhara 

- Ain Itti (8.813 h.) et Douar Fekhara (3.792 1) sont deux quartie-s clan
destins voisins, situes . la sortie de Marrakech sur la route de Fes (R P. 24). 
Alors que Ain Itti est un quartier d'habitation purement clandestm, Douar Fek
hara est d'ahord l.niuartier artisanal des potiers instaII dans les ann.es 1970 
afin d'evacuer un metier polluant de la Medina. Quelques annees apres leur ins
tallation, les potiers ont procedb au morcellement de leur terrain et a la vente 
des !ots par contrat de jouissance, naturellement illegalement. Les deux quar
tiers sont particulierement pauvres et ont un taux de croissance singuli~rement 
elev6 pr, s de 12,5 % par an pour Ain Itti; on est ainsi passe de 450 menages en 
71 6 1.524 en 1982 pour le meme quartier.

Les deux quartiers presentent une grande originalite par leur architecture 
en terre , un seul niveau, ainsi que par la structure du tissu organise dans le plus 
pur style Medina. 

Par ailleurs leur emplacement a proximite immediate de la palmeraie de 
Marrakech leur accorde un gain supplementaire d'originalite. Les deu4 Douars 
voisins sont delimites au Sud par la R.P. 24, a I'Est par le circuit de la Palmeraie, 
SI'Ouest par l'Oued Issil et au Nord par un lotissement projete. ToUs deux 

malgre leur proximite de la ville (cent metres de Bab Dbagh) sont en dehors du 
perimetre urbain. 

Ain Itti est loti sur un terrain plat en faible pente, alors que Douar Fekhara 
se trouve sur un terrain plus accidente. Celui-ci poserait plus de problemes 
d'hygiene a cause des fours de poterie et de la pollutionde I'Oued Issil les auto
ritbs sont d'avis de le raser. Par contre, ilserait possible de rehabiliter et de res
tructurer Am Itti. 

- Ouarzazate : Aft Gdif 
Aft Gdif (2.000 habitants) est un petit quartier situe au Nord-Oua'i tde Ouar

zazate sur la route de Marrakech. Aft Gdif ne fait pas partie de la municpalit6 de 
Ouarzazate malgre son integration physique et humaine a la ville. Accole A la 
zone h6teliere, ilfait face 6 un nouveau quartier loti par la municipalite de I'autre 
c6te de la route de Marrakech. L'integration du quartier a la municipaltie reste 
dependante de sa viabilisation. En attendant I'equipement (en eau potable, 
egouts et electricit6) Aft Gdif reste administrativement sous tutelle de !aCom
mune rurale de Tarmigl. 

Aft Gdii est limite du c6te Sud par la R.P., a I'Est par la zone h6teliere, au 
Nord par une zone maraichere en forte denivellation par rapport au quartier , 
I'Est. Situe sur un terrain plat surplombant la zone maraichere le site jouit d'un 
panorama tres beau que I'art de b~tir des habitants a su exploiter merveilleu 
sement par endroits. Construit en terre avec un savoir-faire traditionnel encore 
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bien conserv6, le quartier offre une architecture regionale de aualitp tresappr6ciable. Sur le plan morphologique le noyau initial base sur les principes desKsours est tr~s fortement organis6, la partie la plus recente 'est un peu moins.Par ailleurs, les lots donnant sur la R.P. sont soumis Aune servitude d'arcade enconformite avec I'amenagement du centre de Ouarzazate.L'originalite de ce site reside naturellement dans sa morphologie el son
architecture. 

- Province de Taza: Cercle de Tahala; 
Tahala est une grosse agglomeration rurale situee a mi-chemin entre Fes etTaza Aune dizaine de km de la R.P. Ancien centre colonial, Tahala etait en fait uncentre de contr6le d'une population au passe guerrier bien notoire. Ce quiexplique aussi qu'une forte proportion des chefs de menages sont militaires etsa croissance s'est faite essentiellement durant les dix dernieres annees.L'agglomeration est dotee d'un plan d'amenagement depuis la fin des anneessoixante sans que les 6quipements aient pu suivre. Mbme si le plan d'amenagement a 6t6 respectb dans ses grands traits le non respect de I'alignement

donne A ce gros bourg I'aspect d'un conglomerat anarchique d'habitats cubiques inacheves. En fait, depuis 3 ou 5 annees, 80 % de ce qui se construit estautoris6 mais sur des terrains non equipes, ce qui en fait des constructions non
reglementaires. 

De par sa position geographiqueTahala dralne les populations rurales de laregion et notamment les families des militaires. Les entretiens avec I'autoritelocale nous ont permis d'apprendre que 90 % des menages du centre ont aumoins un membre dans I'armee. Ceci explique d'ailleurs qu'une agglomerationd'une telle ampleur puisse vivre sans activit6s economiques productives autres 
que les quelques petits services incontournables. 
3 - Methode d'enqubte: 

Au niveau de I'ensemble de ces sites nous avons proced6 par: 
- une enqu6te me.nage moyennant un questionnaire general (cf. Annexe). 
- des observations rapportees sur une fiche-logement (cf. Annexe). 
- des releves realises par les enqu~teurs. 
- une enquite aupres des autorites locales et regionales. 
3.1. L'enqu~te menage: 
L'objectif de I'enqu~te menage est de degager les modes d'habiter ainsique les caract~ristiques socio-economiques de la population des quartiersclandestins. La realisation de cette enquite a n6cessite I'etablissement d'un

6chantillonnage et I'6aboration d'un questionnaire. 
A/ L'6chantillonage: 

Le choi< des echantillons a erb fait sur la base de critbres classes en fonction de leur degrb de determination. Ces criteres sont au nombre de trois : I'effetde masse, Ia morphologie, la typologie ; ces deux derniers sont retenus pourpermettre d'affiner le choix, plus ou moins arbitraire, 6tabli en fonction du pre
mier. 

'effet de masse: la taille de I'echantillon est determinbe en fonction de 
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la taille du site ' chaque echantillon contient une masse de menages se situant 
entre 5 % et 25 % de la masse globale du site cible. Ainsi comme le montre le 
tableau suivant. I'enquete a porte, sur 5 ', des menages dans les grands sites et 
sur 25 04, des menages dans les sites de petite dimension. 
Tableau n°O TailY! des echantillons 

ISITES Nombre de menages Taille de I'echantillon 

TARRAST 3.320 200 

TA HALA 3.000 150 
FEKHARA 1.767 100 

BEN JELLOUN 200 50 
'AlT GDIF 205 50 

- a morphologie 
Ce critere permet de repartir I'enqurte sur la base d'une differenciation 

entre zones d'un m~me site : lesdites zones peuveni, en effet, pr6senter diffe
rent 3s caracteristiques au niveau de leur densite forte ou faib!e, de leur ge de 
construction, recent ou ancien et de leur degre d'equipement en electricite, eau 
potable et equipements collectifs. ainsi que du mode de groupement des loge
ments dans ,.n meme ilot. 

•- La typologie : 

Ce critere permet de tenir compte des particularites du traitement archi
tectural, des procedbs de construction, de !a configuration de la parcelle, ainsi 
que de la repetition des modeles. 

b/ Le questionnaire : 
II s'agit d'un questionnaire qui s'adresse directement aux menages com

posant les echantillons. It comporte environ 120 questions relatives aux carac
teristiques socio-economiques des menages concernes. Ces questions sont 
groupees en 17 rubriques, conques de maniere a permettre I'acces au maximum 
d'informations et assurer que ces informations correspondent le plus possible , 
la realite : c'est ainsi qu'en plus du nombre important de questions proposees, 
certaines rubriques s'entrecroisent et se completent. 

Le questionnaire repond pratiquement a I'ensemble des preoccupations de 
la seconde phase concernant les aspects socio-economiques, exception faite de 
l'organisation de la production et du financement des services publics qui ont 
fait I'objet d'une autre enqubte. 

Les probl~mes lies au loncier sont !raites dans les rubriques B:,, B, et B,,,, 
ceux relatifs aux activites dans les rubriques B,, B,, et B,,, les questions con
cernant le financement sont regroupees dans les rubriq.,es B,, B, et B,. et les 
caracteristiques sociologiques des menages sont traitees essentiellement dans 
les rubriques B:, B,, B., B, et B 

3.2 Releves et observations 

Afii de pouvoir cerner les aspects architecturaux et urbanistiques de 
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I'habitat clandestin, nous avons etabli une fiche de releves et d'observations. 

Cette fiche est composee de huit rubriques destinees a faire ressortir les 
donnees observables des modeles architecturaux, de l'utilisation des espaces 
(int6rieurs et ext6rieurs) et des materiaux de construction, du traitement archi
tectural des faQades, du niveau des finitions et de la qualite des rev~tementc (sol 
et mur) et des enduits exterieurs. 

Ces fiches visant egalement a faire ressortir le niveau du confort des 
menages (quantite et qualite des 6quipements mobiliers et electromenagers) 
ainsi que la qualit6 du traitement des espaces exterieurs. (prive et semi-prive). II 
convient toutefois de signaler que les observations portant sur le niveau de con
fort ont etr introduites dans ]a fiche afin de pouvoir confirmer et completer les 
donnees du premier questionnaire concernant le niveau de vie et les moyens 
financiers dont dispose le menage. 

Ainsi, le nombre de fiches correspond exactement a celui des question
naires menages et le travail d'enqubte de releves et d'observations est realis6 
par les m~mes enqueteurs 

Le nombre de releves est par contre beaucoup plus reduit (se situant entre 
40 et 20 releves par site) en raison du nombre tres limite de modeles architectu
raux existants. 

3.3. Enqudre aupres des autorites: 

Parallelement , I'enqu~te menage completee par les releves et les obser
vations et compte tenu de la necessitb de diversifier les sources d'information, 
nous avons elabore un second questionnaire desitine, cette fois, aux elus locaux 
et aux representants de I'autorite responsable de lhabitat et de l'urbanisme. 

Ce questionnaire a 6t6 conqu de maniere a repondre , un triple objectif 
- veiller a collecter des informations, qu'on ne peut pas obtenir aupres des 

menages, la population de la ville, la population du quartier et les equipements 
existants ou projet6s... etc. 

- chercher a confronter les informations concernant les mbmes ques
tions: origine du qurrtier, date d'installation, les imp6ts et les taxes, le prix du 
terrain... etc. 

- discerner 'attitude des autorites et des 6lus par rapport aux problemes 
poses ainsi que les solutions eventuelles. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES CARAC £I STIQUES ECONOMIQUES 
1 - Les aspects economiques generaux des ,,Q.H.C." : 

L'un des objectifs de ce chapitre est de degager les fondements de la 
dynamique economique des ,, Q.H.C ,. Cette dynamique est perceptible aussi 
bien sur les plans foncier et financier que sur le plan des caracterisliques eco
nomiques des menages (activites. revenus, etc., ) 

En ce qui concerne I'ensemble de ces aspects. I'analyse des donnees de 
l'enquete menage, permet de dresser un certain nombre d'observations el de 
lormuler les conclusions suivantes 

Le foncier : 
Les terrains d'implantation des , .H C , sont prives dans leur quasi

totalite. I s'agit la de Iun des resultats les plus parlants de ce travail. 
L enquete menage a rev16.l en etfet. qu'exception faite de (, FEKHARA -

AIN ITTI , a: Marrakech ou les terrains sont en partie des terrains HABOUS et 
GULCH ' les aUtres quartiers sont implantes dans des zones ou la propriete des 
terrains est privee. Le tableau suivant montre justement qu'au niveau de quatre 
quartiers sur cinq, la propriete prive du sol depasse 90 " , 

Tableau not : Type de propriete fonciere • 

Statuts Domanial Communal Habous Guich Prive 
Quartiers 

TARRAST 0,1 0 0 0 99.5 
BEN JELLOUN 0 0 0 0 100.00 
FEKHARA 1.1 0 25.8 24,7 48.4 
AIT GTIF 4,1 2.0 0 0 93.9 
TAHLA 1,9 0 0 0 98.1 

Source 1,. d"I 

Ces terrains appartenaient l'origine a des proprietaires fonciers tune ou 
plusieurs families selon les cast nui se transforment - des qu'un certain 
nombre de conditions sont reunies (conditions de possibilite) - en agents Iotis
seurs morcellant les terrains sans proc,"der I la mise en place des V.R.D. 

Ces operations de morcellement illkgai. aboutissent la creation d'un 
marche foncier parallele au marche foncier formel. 

Le marche foncier clandestin a pour originalite de presenter un certain 
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nombre de conditions sp6cifiques adaptees aux acquereurs potentiels, telle une gamme assez large de lots de differentes tailles, des prix a raisonnables et des 
modalites de r~glement assez souples. 

a/ La taille des parcelles:
La taijle des parcelles composant I'ensemble des 6chantillons est tr~s

variable allant de 20 m2 
A 900 M2. Mais la courbe de dispersion ui-joint, montre que les superficies les plus fr6quentes sont celles qui se situent entre 40 et 

Cette courbe pr~sente d'ailleurs une allure bimodale, avec un premier
mode entre 40 - 60 m2et un second entre 100 - 120 M 2: L'existence de deuxmodes s'explique par la disparit6 entre deux types de quartiers : le premier
mode concerne les quartiers TARRASTE, BEN JELLOUN et AIN ITTI qui secaracterisent par une forte concentration de petites parcelles, le second concerne, quant lui, I'agglomration de TAHLA et dans une moindre mesure le
quartier AIT GTIF, ob la taille des parcelles est g6n~ralement sup~rieure A 100 

Le cas de TAHLA parait donc assez singulier par le fait que la majorit6 des 
2Darcelles (6b %) presente une superficie sup~rieure ou 6gale A 140 n

Tableau n0 2: R6partition des lots en fonction de la superficie: 

Superficie 40 60-80 100-12040-60 80.100 120-140 140-160 160-200 200-300 
,n m2 

Quartiers 

TARRASI 6.3 21.4 15.132.7 11.9 6.9 3.1 1.3 1.3 

BEN JELLOUN 0 0 39.1 34.8 26.1 0 0 0 0 

FEKHARA 17.2 32.2 21.8 12.6 6.9 6.9 0 1.1 1.1 

AIT GTIF 0 0 0 5.1 30.8 23.1 12.8 12.8 15.4 

TAHLA 0 0 21.20 2.9 20.2 20.2 13.5 22.0 

La confrontation des deux variables, prix et superficle, ne permet pas,comme on aurait pu s'y attendre, de d6gager une correlation positive entre elles.Les prix A TAHLA sont plut6t equivalents voire mme sup6rieurs 6 ceux desautres quartiers ; c'est pourquoi il nous semble probable que le ph6nomene de
disparit6 entre les superficies trouve son origine dans la stratification sociale ;les menages de TAHLA se distinguent, en effet, par un niveau de vie relative
ment 6lev6 par rapport 6 la moyenne. 

La situation d'AIT GTIF s'explique quant 6 elle par la structure de la familleet les traditions studistes, les families sont nombreuses et regroupent g6n6ra
lement plusieurs g6nerations (enfants, parents et grands-parents) d'ooi la
n6cessit6 de logements plus spacieux. 
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bl Prix du terrain at charge foncire : 
L'analyse des donnees concernant la variable prix montre que la moyenne 

2de prix du march6 foncier clandestin varie entre 40 et 140 DH le m . 
Ces chiffres doivent n6anmoins etre nuances car I'enquete a porte sur une 

longue p6riode allant de 1906 A 1986. Leur actualisation par 'introduction des 
variables : date d'implantation et identification du quartier permet de degager
des moyennes plus significatives. Le croisement des variables prix/date
d'implantation montre, en effet, que la classe des prix (250 - 300) dh le m2. 

devient dominante A partir de 1975 et que la classe (0 - 50) DH le m2.a ten
dance Adevenir marginale. La distribution par quartier degage pratiquement la 
meme evolution avec une lg~re modification 6 la hausse pour TAHLA et le 
maintien des bas prix A Marrakech (AIN ITTI), oO comme nous ravons d6jA
signal6 une bonne partie des terrains est propriet6 Guich et Habous. 

L'existence de ces deux formes juridiques de propri6tes semble donc 
influencer l'offre foncibre et jouer par consequent un r~le moderateur au niveau 
des prix. Quant Ala charge foncire, il convient de signaler qu'il serait hasardeux 
d'en donner une 6valuation exacte, faute de donnees precises concernant ses 
diff6rentes composantes.

Notons toutefois, que les estimations que nous avons pu faire pour les 
quartiers ob les donnees sont disponibles (TAHLA et AIT GITF dans une moindre 
mesure) permettant de conclure que le rapport charge fonci~re/prix est de 
'ordre de 2, autrement dit que la moyenne de la charge fonciere represente 

environ le double du prix d'achat. Mais il faut preciser aussi que nos estimations 
de la charge fonciere tiennent compte de : 

frais d'installation de 'eau potable 
- .. de rl6ectricit6 
- C"' .( des 6gouts 

- "" d'enregistrement et de conservation 
- ~"d'6tablissement de contrat de vente 
'ensemble de ces frais sont bien entendu Ala charge de I'acquereur du lot. 

cl Modallt6s do r6glement et modes d'acquisition: 
Outre ses prix relativement mod6r6s, le march6 foncier clandestin offre 

d'autres avantages susceptibles d'6tre A l'origine de I'attrait qu'il exerce sur la 
clientele. 

La marge de manoeuvre assez grande dont dispose 'acqu6reur au niveau 
du choix de la situation et de la superficie de sa parcelle constitue en effet, 'une 
des originalit6s des Q.H.C. compte tenu de l'inapplicabilit6 des reglements
d'urbanisme A ces quartiers, les seules contraintes auxquelles doit faire face 
'acheteur de la parcelle sont : les constructions d6ja existantes et les moyens 

financiers dont il dispose. 
La situation et la superficie du lot sont finalement determin6es par la con

certation entre vendeur et client en fonction du pouvoir d'achat de ce dernier. 
Ceci explique les types de morphologie longiligne et en grappe de certains 

quartiers ainsi que la grande vari6t6 des tailles de lots dans la plupart des Q.H.C. 
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Le visiteur de ces quartiers ne peut, en effet, qu'btre frappe par certaines 
caracteristiques assez singuli~res telle la presence tr~s "repandue de lots non 
construits entre parcelles construites, de quartiers sous forme de rideaux artifi
ciels longeant les routes et de zones construites presentant des densites tr~s 
contrastees dont l'echelle varie parfois de 1 5. 

Notons aussi que le marche foncier clandestin offre d'importantes facilites 
de r~glmement; le paiement du prix de la parcelle peut se faire comptant, 
comme il peut I'6tre par tranche moyennant un credit-vendeur. Precisons toute
fois, que, comme le montre le tableau suivant, la souplesse des modalit6s de 
reglement ne semble pas constituer la variable determinante du choix de 
I'acquereur entre le clandestin et le non clandestin. 

Tableau n03: Modalites paiement par quartier et dans 'ensemble 

Modalit6s Comptant Credit-vendeur 
Quartiers 

TARRASTE 44,1 55,9 

BEN JELLOUN 77,8 22,2 

FEKHARA 76,0 24,0 

AIT GTIF 70,0 30,0 

TAHLA 85,1 14,9 

ENSEMBLE 68,8 31,2 

Ainsi, exception faite du cas de TARRASTE ob 56 % des transactions fon
cieres adoptent la modalite credit-vendeur, le payement comptant est la regle 
courante dans I'ensemble des Q.H.C. 

Cependant, tout en cherchant , beneficier des avantages offerts par le 
marche foncier clandestin, les chercheurs des lots ne semblent nullement 
n(jgliger les probl~mes institutionnels et reglementaires des morcellement ill
gaux. 

C'est pourquoi, en plus de leurs-efforts pour 1'6quipement de leurs quartiers 
en 6lectricit6, eau potable et V.R.D., ces acheteurs cherchent a se proteger en 
tentant de donner aux transactions foncieres, dont ils sont partie prenante, un 
caractere legal. 

Le tableau suivant montre justement que la plupart des transactions se 
concretisent par la mise en place d'un contrat adulaire ou d'un contrat 16galisb 
par les repr6sentants de I'autorit6 publique. 
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Tableau n04: Modes d'acquisition par quartiers et dans I'ensemble 

Modes Contrat Contrat entente 
Quartiers adulaire legalise 

TARRASTE 51,3 43,5 5,2 

BEN JELLOUN 94,9 5,1 0 

FEKHARA 59,1 40,9 0 

AIT GTIF 94, 

TAHLA 948 5,2 0 

ENSEMBLE 74.3 24,0 1,7 

Le croisement des donnees des tableaux 3 a 4 d6gage une correlation 
positive entre le paiement comptant et I'existence d'un contrat a caratere legal 
ce qui signifie tout simplement que les acheteurs sont disposes a payer I'inte
gralite du prix des parcelles condition que le lotisseur accepte la legalisation
de la transaction. Ce nest d'ailleurs pas un hasard si on trouve que les paye
ments comptants sont largement majoritaires dans les quartiers obj les contrals 
adulaires sont plus nombreux et qu'inversement les ventes credits s'accom
pagnent des contrats plus ou moins formels. A noter aussi qu'une partie non 
n6gligeable (cf tableau 6) des transactions font I'objet d'une procedure d'enre. 

Tableau n05: Dispositions foncieres 

Modalites enre* 
gistree 

conservee enregistree et 
et conservee 

ni enregistree 
ni conservee 

sans 
retponse 

effectif 114 12 9 94 274 

% 22,49 2,37 1,78 18,54 54.04 

La synthese des differente§ donnees ci-dessus mentionnees permet donc 
de conclure que le march6 foncier clandestin se distingue du march foncier 
reglemente par ses prix ainsi que par sa capacite , s'adapter , toutes Ies silua. 
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En effet, exception faite de quelques rares cas, le foncier clandestin reste 
marqu6 par ses prix relativement moder6s par rapport aux prix en vigueur dans 
le secteur priv6 du march6 reglement6. 

Par ailleurs, m~me si l'offre fonciere publique pr6sente des prix equivalents
voire meme parfois inferieurs A ceux du clandestin ; sa rigidit6 I'empbche de 
devenir un serieux concurrent du foncier clandestin. Car, en plus de sa raret6
relative, I'offre fonciere publique est consider6e (de la part de I'offreur) et 
perque (de la part du demandeur), comme une faveur, d'oO ses conditions 
d'acces particuliirement contraingnantes, tel le statut social particulier, ou la 
multiplicit6 et la complexit6 des demarches 6 accomplir pour obtenir un lot. 

d/ Les fonctions 6conomiques du foncler: 
L'analyse des resultats de la pr6sente enqubte permettant d'affirmer que le 

foncier clandestin amplifie le jeu combine des fonctions 6conomiques tradition
nellement attribuees au sol-urbain. 

Ces fonctions sont de l'ordre de trois : la fonction d'absorption de capitaux,
la fonction de r6gulation de rapports sociaux et la fonction de redistribution de la 
valeur ajout6e. 

En effet, de par ses prix moderes et surtout la souplesse de ses modalites 
de vente (determination de la taille des lots et conditions de r~glement), le fon
cier clandestin offre de meilleures occasions de valorisation de capitaux et 
d'affectation de I'6pargne inadequate au regard des regles du march6 financier. 

IIs'agit donc d'une veritable fonction d'absorption de capitaux non affect6s 
- qui, dans une situation d'inflation traduit une volonte de rationnalit6. Aussi, de 
par le jeu d'approbation - int6gration qu'il genbre, le foncier clandestin permet
d'attenuer la crise du logement, de reduire le ch~mage, de conforter I'esprit
,(d'appropriation - individualisme ),et par consequent de consolider les bases
de pacification des rapports sociaux, ilpermet 6galement d'agir sur l'offre fon
ciere globale et ses implications spatiales. 

Le foncier clandestin offre enfin aux legislateurs et aux speculateurs, la 
possibilit6 d'op~rer une ponction non negligeable sur la valeur ajoutee creee 
I'6chelle nationale. 

Le tableau suivant montre justement qu'a travers les operations de 
lotissement, les proprietaires fonciers des O.H.C. parviennent accumuler des 
capitaux considerables. La grande inconnue reste bien evidemment la destina
tion ae ces fonds. 
Tableau n0 6 : Evaluation approximative de capitaux recuperes par 

les propri6taires fonclers : 

MODALITE Prix moyen Superficle Prix superf i. Nombre do Total capi. 
taux 

Quartler du m2 en DH Moyenne cle on DH Superficle en DH 

TARRAST 134 79 10.586 2.800 29.640.800,00 
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Benjelloun 71 70 4.970 205 10.018.850,00 

FEKHARA 39 65 2.535 1.767 4.479.345,00 
AIN ITTI 

AIT GTIF 120 120 14.40Q 200 2.880.000,00 

TAHLA 139 140 19.460 2.500 48.650.000,00 

2. La construction 
Le processus de production des constructions clandestines recouvre les 

aspects suivants : 
- l'organisation de la production 
- les circuits et sources d'approvisionnement 
- le co~t et le financement des constructions. 
a/ L'organisation de la production : 
Dans les quartiers clandestins qui ont fait I'objet de notre enqudte, on 

denombre trois types de fili~res de production : la fili~re auto-promotion, la filiire 
auto-construction et la filiere promotion. 

- La filire auto-promotion: 
Cette filiere se caracterise comme son nom l'indique, par le fait que c'est le 

destinataire final de l'ouvrage qui assure lui-mbme la fonction de promoteur.
Dans le cas d'esp~ce, c'est en fait le proprietaire de la parcelle qui commande 
l'op6ration et contr6le les differentes phases du proces de production. Ainsi 
m~me si l'organisation du travail la plus employee est celle du tcheronnat 
(l'organisation du proces du travail sur chantier est delegu6 a un tacheron). Le 
proprietaire contr6le rigoureusement I'avancement des travaux et la bonne mise 
en oeuvre de ses directives. Cette forme d'organisation est la plus frequente 
dans I'ensemble: 57 % des logements des O.H.C. sont realises par auto
promotion. 

La ventilation des donnees par quartier montre neanmoins qu'elle est lar
gement dominante a TAHLA (76,6 %): peupl6e essentiellement des ruraux
 
venant de regions sans traditions dans le domaine de la construction.
 

- La filiere auto-construction : 
Certains proprietaires possedant les aptitudes necessaires, procbdent la
 

realisation par eux-mbmes de leur logement, ils se fonl genbralement assister
 
dans cette t~che par des ma~lemes et maneuvres recrutes directement sur le
 
marche journalier du travail :dans 15 % des cas, ces proprietaires ont recours 6
 
l'utili3ation de la main d'oeuvre familiale. 

La mobilisation de la force de travail du proprietaire et de celle de sa famille
 
constitue sans doute un apport non negligeable au travail global et une 6co
nomie substantielle pour le proprietaire. Cette forme .d'organisation demeure
 
neanmoins assez peu presente et se trouve essentiellement clans les regions o6 
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la tradition de I'auto-construction est bien ancree, tel AIT GTIF (30 %) et Marra
kech (20 %). 

- La filiere promoteur: 
La oroduction capitaliste du logement n'est pas exclusive au s.ecteur formel

r6glement6 ; la fonction de promoteur existe dans les Q.H.C. quoi-que, cette
forme d'organisation est beaucoup plus pr~sente dans les grands quartiers
clandestins tels ceux de Fes et de Sale. 

Cependant, l'une des originalites des quartiers enqu~t6s est qu'il existe en
leur sein des proprietaires fonciers-constructeurs. 

On a eu I'occasion de constater 6 TARRAST un propritaire foncier,
poss6dant une grande partie du sol de ce quartier, qui impose systematiquement 
aux acheteurs des lots que la construction du logement soit faite par lul. IIs'agit
en fait d'une forme de promotion adaptee aux O.H.C. La taille de la parcelle et la
qualite de la construction sont determin6es en fonction des moyens dont dis
pose I'acheteur. 

b/ Los circuits et sources d'approvisionnement: 
En ce qui concerne les deux prernieres filieres, le choix des mat6riaux de

construction et la maitrise de leur approvisionnement est generalement le fait du
propri6taire du logement. Celui-ci ne confie cette responsabilit6 au tacheron que
tres rarement. Le proprietaire approvisionne le chantier en fonction de 1'6volu
tion des travaux. 

Les approvisionnements se font aussi bien A l'int6rieur qu'6 I'exterieur des
quartiers avec, comme le montre le tableau suivant, une nette differenciation 
entre quartiers. 

A titre d'exemple 83,3 % des approvisionnements de TARRAST se font In
situ, alors qu'. TAHLA 97 %se font I'exterieur de ce quartier, seul FEKHARA A
Marrakech presente une repartition 6 peu pros 6gale entre I'approvisionnement

l'interieur et 6 I'exterieur. 

Les raisons de I'approvisionnement 6 l'ext6rieur sont, le manque de mate
riaux 6 l'interieur du quartier (64,3 %) et les facilites de paiement 6 I'ext6rieur 
(24,4 %), I'approvisionnement I'exterieur en raison des prix est plut6t mar
ginal. 

IIconvient aussi de signaler que I'approvisionnement se fait g6n6ralement 
au comptant, cette modalit6 represente 70,3 %dans 1'ensemble, 93,9 6 TAHLA,
96,4 % 6 AIT GTIF, 60,6 % 6 TARRASTE, 60,5 % MARRAKECH et 43,8 % A
Douar Ben Jelloun, le reste represente bien entendu les m6nages ayant recours 
au credit fournisseur. 
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Tableau n07: Lieu d'approvisionnement en %: 

Lieu Dans le 6 I'ext6rieur Mixte
 
Quartiers quartier du quartier
 

TARRASTE 86,3 12,9 8
 
BEN JELLOUN 05,3 94,7 0
 
FEKHARA 52,8 47,2 0
 
AIT GTIF 86,8 13,2 0
 
TAHLA 03,0 97,0 0
 

Ceci permet d'expliquer en partie le nombre assez elev6 d'interruptions de 
travaux de construction car mis a part le fail qu'elles concernent pratiquement
I'ensemble des constructions clandestines, les interruptions de travaux sont 
djes pour 90 %d'entre elles a un manque d'argent, et non comme on aurait pu
le supc ser 6 I'intervention de I'administration; celle-ci ne semble guere consti
tuer une entrave serieuse au bon deroulement de I'activite, il est d'ailleurs inte
ressant de signaler que contrairernent une opinion tr~s repandue, les cons
tructions roalisees pendant la nuit ne representent qu'une infime minorite 
exception faite de FEKHARA o' elles sont de l'ord:e de 55,6-%... 

cl Le coOt de la construction : 
Partant du fait qu'il est pratiquenent impossible de proceder A la realisation 

d'une enqubte exhaustive sur les coOts de la construction dans I'ensemble des 
sites choisis, nous avons proc6de une evaluation des coOts portant sur quel
ques constructions jugees representatives, et ce afin de fournir des indications 
sur la composition du coot des types de constructions dominants dans les 
Q.H.C. 

IIest distinguer entre deux types de constructions sur la base des mate
riaux utilises et des techniques de construction : 

- un premier type utilisant d'une part la technique poteaux-poutres coul6 
avec coff rage en bois et dalle pleine avec remplissage en agglombr6s ou briques 
et d'autre part les mat6riaux n6cessaires , sa mise en ouvre (ciment, sable, fer, 
etc...). 

- un second type utilisant plut6t la technique de pise (terre, paille et chaux) 
6t dalle en terre avec des rondins de bois et des"roseaux. 

Mais il convient de signaler I'existence d'un type hybride combinant les 
deux techniques precedentes. L'evaluation du coot se pr6sente donc pour
'annee 1985 de la maniere suivante : 

- le coot global de la construction pour le premier type (TARRAST, TAHLA 
et BEN JELLOUN) varie entre 500 et 600 DH le ml ; le gros-oeuvre ?t le second 
euvre representent respectivement 70 % 6 75 % et 25 % a 30 % du coot 

global. 
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C'est ainsi que pour un logement de 110 ml par exemple, le coat des diff6rentes composantes de la construction d'un .tage, se pr6sente comme suit: 
Poste G.O RevelemertPeinture Menuiserie Eleclricite Plomberie Vitree TOTALEnduit Sanitaire 

Coit en 44.000 4.400 7.880 4.800 780 400DH 320 62.550 

% 70 7 12,6 7,6 1,2 0.6 0,5 100 % 

Pour le second et le troisibme type (AIN ITTI - FEKHARA - AIT GTIF), lecoOt global varie entre 60 et 250 dh le ml dont 60 80 % pour le gros euvre et20 6 40 % pour le second euvre,repartle de la manibre suivante pour un loge
ment de 130 M 2 . 

Poste G0 FTevetementPeinture Menuiserie E1ectricite Plomberle Vitrerie TOTAL 
Enduit Sanitaire
 

CoQ! en 30.212 
 0 11.160 1.100 1.100 1.200 640 49512DH --V ---' 
%_- 61 0 22,54 1,05 2,22 2,42 1,3 '100 

L'ecart, parfois important entre les cobts du ml construit dans les differentstypes provient de la difference de techniques et materiaux utilises. Mais les6carts au sein d'un m~me type de construction, sont surtout li6s ' la differencede qualite du second ceuvre; AAIN ITTI - FEKHARA par exemple, ce poste estreduit dans ia plupart des cas sa plus simple expression, alors qu'il est beaucoup plus developpe AIT GTIF m~me si les Iogements sont construits en pise. 

d/ Le financement :Vu le caractere hypothetique des reponses obtenues sur le processus definancement des transactions foncieres et des constructions, nous nous limitonsdans cette section aquelques indications d'ordre g6nbral.
En ce qui concerne I'achat des parcelles, 1'exploitation des donn6es disponibles permet de distinguer trois types de financement : 
- un finanement d'origine rjrale, un financement d'origine citadine et unfinancement T.M.E. 
- le premier type de financement doit son existence a la composanterurale de la population des O.H.C., car les rurau- qui s'implantent dans cesquartiers procedent g6n6ralement ala vente de leurs biens a la campagne (terrains agricoles, betails, etc...). 
- le deuxieme type emane de certains C.S.P. tels que les commergants,ouvriers, employes et fonctionnaires, ilse realise travers une forte mobilisationdes moyens financiers dont dispose le m6nage (vente de mobilier, vente de

bijoux,...). 
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- le troisieme type est dO ]a mobilisation d'une partie (ou de la totalite) 
des fonds rapatri6s par les travailleurs Marocgins t '6tranger. 

II convient toutefois de signaler que ces types de financement existent 
aussi bien A 1'6tat (( pur " qu'A I'6tat hybride. Certains citadins par exemple pro
cadent A la liquidation de leur patrimoine la campagne ; en utilisant le produit 
de cette liquidation compl6ter les sommes dbj collect6es pour acheter la 
parcelle. 

Le financement de la construction a, par contre, exception faite des ren
tiers et des exploitants agricoles, une seule et m~me origine, Asavoir I'6pargne 
familiale. 

La grande majorite des menages sont, en fait, dans I'obligation d'6pargner 
afin de pouvoir construire leurs logements. IIs'agit d'ailleurs dans la plupart des 
cas d'une epargne forcee obtenue moyennant un r6gime de d6pense reduit au 
minimum en ce qui concerne les autres rubriques composant le train de vie fami
liale tels I'alimentation et I'habillement. Les difficultes qu'ont les menages A 
epargner vite et en quantites suffisantes expliquent d'ailleurs la frequence des 
interruptions des chantiers. 

A noter enfin, que le recours au credit bancaire est pratiquement absent 
aussi bien en matiere de financement de I'achat des parcelles qu'au niveau du 
financement de la construction. 

e/ Les equipements et services publics: 
Malgr6 le coit parfois excessif (cf. tableau n0 8) des 6quipements, la popu

lation des O.H.C. procbde neanmoins leur realisation. 
Ainsi, 52 % des menages enqu6tes sont branches au reseau public d'elec

tricite ; 35 % ont I'eau potable, 30 % s'alimentent par le biais d'une borne fon
taine et 20 % sont branch6s au reseau d'egout. 

Mais la ventilation des donnees par quartier degage une forte disparite 
entre : les quartiers presque entierement 6quipes tel AIT GTIF et ceux qui ne le 
sont que partiellement tel FEKHARA. 

Cette disparite s'explique par, les moyens financiers dont dispose la popu
lation du quartier d'une part et par le degre de d6veloppement de chaque quar
tier d'.iutre part. 

AIT GTIF et Ben Jelloun sont deux quartiers Ataille presque egale, mais le 
premier est mieux equipe car sa population est relativernent plus riche. 

A contrario Tarrast est moiris riche, mais contient des zones assez bien 
6quipees. 

il faut donc que le quartier atteigne un seuil minimum afin que puisse se 
realiser des economies d'echelle en matiere d'6quipement. 

A noter toutefois qu'aussi bien dans le premier cas de figure que dans le 
second; les regies procedent a execution des branchements demandes sans 
qu'elles ne soient nullement gbnees par le caractere u clandestin ,, de ces quar
tiers. 

II ne faut pas d'ailleurs s'en etonner, les regies ne sont-elles pas des 6ta
blissements regies selon les regles du droit prive, ayant pour finalite la rationna
it6 economique et la rentabilite financikre ? 
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En ce qui concerne les services publics, on peut remarquer que quoique leshabitants de Q.H.C. s'acquittent normalement de leur obligations vis-a-vis du fiscet des droits administratifs (25 % des menages payent [a laxe d'edilite, 25 %s'acquittent des'droits d'enregistrement, 100 %de droit de timbre, sans oUblierle nombre important de commerces et artisans patent~s) les services mis
dispositions sont limites au transport en commun. 

leur 

Pour ce qui concerrie la scolarisation de leurs enfants, soins, etc.. ceshabitants sont obliges d'utiliser les services des quartiers avoisinantsTableau nO8: CoOt des equipements - branchement de la parcelle • 
Equipements par nature Coit Moyen en DH Coit plafond en DH 

Eau potable 1.850 7.000
Electricite 950 6.000 
Egoit 2.000 10.000 

3 - Les activites: 
La plupart des o quartiers clandestins ,, dont la formation est parfois libeI'impact des unites motrices du secteur , moderne ,,,sont , l'origine de I'apparition et du developpement de nombreuses activites dont les effets externes

depassent largement I'aire circonscrite de ces quartiers. 
Ces activites qui sont de production ( caractere artisanal voire m~rneindustriel) et de circulation, touchent tous les secteurs : primaire, secondaire et 

tertiaire. 
Lus activites primaires, quoique marginales continuent a exister dans uncertain nombre de quartier tel AIT GTIF 6 OUARZAZATE, AIN ITTI 6 MARRA-KECH, TARRAST , AGADIR et TAHLA oO une partie de la population eleve destroupeaux de betail ; on assiste d'ailleurs dans ces quartiers a une juxtaposition

du mode de vie rural et urbain. 
Les activites secondaires recouvrent une gamme assez large de prodii!s(vtements, articles menagers en bois ou en roseau, poterie, materiaux de 

construction, etc...).
La dotation des Q.H.C. en ce domaine, varie en fonction de leur degre dedeveloppement ainsi que de l'importance de la ville 6 laquelle ils appartienneni. 
Les Q.H.C. d'AGADIR et MARRAKECH, observent une croissance du secteur secondaire plus affirmee que celle des Q.H.C. de TAZA ou OUARZAZATE. 
Les marchandises produites dans ce secteur ne sont pas destinees uniquement 6 la population des Q.H.C.: leur commercialisation se fait g~n6ralement6 1'exterieur de ces quartiers ; certaines de ces marchandises sont mbme 

exportees en dehors du territoire national. 
Precisons toutefois, que si 1'existence des activites primaires et secondaires dans les Q.H.C. est incontestable, ces quartiers se caracterisent surtoutpar l'omnipresence des activites tertiaires : le visiteur est souvent frapp6 par ladensite impressionnante de petits commerces et le nombre consid6rable 
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d'unit6s de services (cordonniers, tailleurs, garagistes, etc...), 
D'ou l'une de leurs originalites qui consiste a fournir une quantite d'emploi 

maximum pour une faible immobilisation du capital. 
Par ailleurs, il faut noter que. quelque soil leur nature et leur degr6 d'effi

cience, ces activi1es participent b la creation d'une partie de la valeur ajoutbe
nationale et A la valorisation de capitaux qui par leur faiblesse, ou par manque 
d'opportunite nont pas la possibilite d'6tre valorises dans le secteur 
,moderne ). 

Creation d'emplois, valorisation de capitaux, creation de richesse sont 
donc trois donn6es importantes aliant dans le sens de la confirmation de I'hypo
these de la dynamique economique des O.H.C.. 

4. Les menages: 
L'objet de ce chapitre est de presenter les donnees recueillies Apropos des 

caracteristiques economiques des menages. 
Les caracteristiques recherchees sont 
- l'origine des menages et les raisons d'implantation.
 
- le statut d'occupation.
 
-- les categories socio-prciessionneiles
 

-- le standing de vie 
Cette derniere caract(.ristique permet de donner une indication plus ou 

moins precise sur le niveaL, de vie de la population des O.H.C. 
Elle se substitlue de ce fait i la variable revenu luge inoperant dans ce type

d'enquete compte tenu des declarations pour le moins douteuses des personnes 
enquetees (cf. Chapitre Aspects sociologiques 

a/ L'origine des ;t.junages: 
Contrairement a la conclusion du rapport de la banque mondiale qui consi

dere que la population des 0 H.C est essentiellement d'origine rurale. Jes resul
tats de la presente enqubte, synthetisbs par le tableau suivant, montrent que 
cette population est d'origine urbaine a raison de 47 % environ: 

Tableau n09: Origine de la population des Q.H.C.: 

Origine quartier Population rurale Population urbaine 

TARRASTE .9.0 51.0 
BEN JELLOUN 53.2 46.8 
FEKHARA-IN ITTI 44.3 55,7 
AIT GTIF 64,0 36,0 
TAHLA 80,8 19,2 

ENSEMBLE 53,2 46,8 
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Ainsi. exception faite de TAHLA qUI constitue encore uri pole d'at!racton 
des ruraux, [a population des O.H.C. est donc composee d une partie Impoftante 
de menages dorigine citadine Cette composante a dailleurs !endancr-, ;
prendre de plus en plus dampleur avec le temps. L'introduction de la variable 
date d'occupation au niveau de I'analyse permet, en effet, de conclure qu'a
partir de 1980 et ce malqre la secheresse des cinq dernieres annees, les
implantations de menages d'origine urbaine l'emportent largement sur celles 
d'origine rurale en passant de 53 % en 1981 97,5 % en 1985.

Le tableau suivant pr6sente justement I'evolution des implantations dans
'ensemble des quartiers enqu~tbs concernant la periode allant de 1958 a 1986. 

Le nombre de reponses a la question (date d'occupation) est de l'ordre de 
444 reponses sur un nombre total ae 507 menages, ce qui peut-6tre consider6 
comme resultat satisfaisant. 

Tableau noO: Nombre d'implantation par annee: 

ANNEE EFFECTIF DE LA CLASSE 

1958 2
 
1959 
 5
 
1960 
 15
 
1961 
 3
 
1962 
 3
 
1963 
 3
 
1964 
 4
 
1965 
 3
 
1966 
 7 

.1967 4
 
1968 
 7
 
1969 
 3
 
1970 
 17
 
1971 
 6
 
1972 
 18
 
1973 
 13
 
1974 
 20
 
1975 
 25
 
1976 
 30
 
1977 
 8
 
1978 
 30
 
1979 
 35
 
1980 
 35
 
1981 
 19
 
1982 
 23
 
1983 
 28
 
1984 
 28
 
1985 
 33
 
1986 
 17 
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L'analyse des donnees de ce tableau permet de conclure que: 
- si les premieres implantations datent des annees 50 et 60, c'est surtout 

6 partir des annees 70 que la grande partie des constructions clandestines a et 
r~alisee. 

- I'ann6e 1970 est manifestement I'annee de I'explosion des quartiers
clandestins: 88 % de la population enqubtbe est arrivee partir de cette date. 

- sur une periode de 15 ans (1970 - 1985), 'a population de ces quartiers 
a et6 multipliee par 6,5 ; chiffre spectaculaire qui rappelle etrangement l'evolu
tion de la population casablancaise entre 1930 et 1950. 

Si on considere les quartiers separement, on retrouve la m~me evolution,
accentuee dans les quartiers de grande dimension tel le cas de TARRASTE oo 
93 % des implantations ont W faites partir de 1970. 

Les citadins qui s'implantent dans ces quartiers sont originaires generale
ment de la m~me ville : A raison de: 

- 53,8 % pour TARRASTE 
- 81,8 % pour BEN JELLOUN
 
- 99,9 % pour FEKHARA ET AIfN ITTI
 
- 87,5 % pour AIT GTIF 

- 27,7 % pour TAHLA 
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TABLEAU 10 BIS : NOMBRE DES IMPLANTATIONS PAR QUARTIER
 

ET PAR ANNEE:
 

ANNEE TARRAST Douar Ben Douar Aft GTIF TAHLA
 
Jelloun Fekhara
 

1958 0 0 1 0 1 
1959 1 2 0 1 1 
1960 3 2 4 1 4 
1961 1 0 1 1 0 
1962 1 0 1 0 1 
1963 0 2 0 1 0 
1964 1 0 0 1 2 
1965 1 1 1 0 0 
1966 1 1 3 1 1 
1967 2 0 0 1 1 
1968 2 1 0 3 1 
1969 1 0 2 0 0 
1970 1 2 7 2 4 
1971 2 1 0 2 1 
1972 2 0 3 4 8 
1973 3 2 5 1 1 
1974 3 2 6 0 7 
1975 5 0 14 0 6 
1976 10 2 7 5 4 
1977 2 0 3 1 2 
1978 6 3 6 2 11 
1979 14 0 4 3 11 
1980 16 4 5 1 7 
1981 10 0 2 1 5 
1982 11 1 5 1 4 
1983 17 1 5 3 2 
1984 19 2 0 1 5 
1985 23 0 1 5 4 
1986 12 1 1 1 2 

On assiste donc b un d.placement d'un quartier I'autre au sein d'une 
m~me ville. Ce d6placement s'explique par le d6sir de citadins de changer de 
statut, en passant par exemple du statut de locataire A celui de proprietaire. 
ainsi que par la propension d'investir dans la pierre (cf partie consacree aux 
fonctions 6conomiques du foncier) ecept6 le cas de FEKHARA ob le deplace
ment d'un quartier de la medina a 6t6 motive par une d6cision des autorites. 

Ce qui permet de comprendre, comme nous le signalons dans la partie con
sacree aux aspects urbanistiques et architecturaux, qu'on retrouve dans ce 
quartier une organisation type medina. 

Precisons toutefois que l'une des grandes r6v61ations de cette enqubte est 
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le fait que les menages originaires des bidonvilles sont tres peu nombreux dansles Q.H.C. Parmi I'ensemble des menages enqubtbs, 4 seulement (0,79 %) sontdes anciens bidonvillois dont 3 ATARRASTE et 1 AKHOURIBGA. 
Notons toutefois qu'6 la question sur l'origine du m6nage, 10 %de I6chantillon enqute nont donne aucune reponse et qu'il serait possible, vu le d6classement social que repr6sente le passage par le bidonville, qu'une bonne partiede ces cas soit originaires ou ayant transite par un bidonville et n'osent ledeclarer par gene. *Mais dans ce cas de figure les originaires de bidonvilles

seraient une minorite dans I'echantillon global. 

b/ Les raisons d'implantation:
II n'est nullement question ici de revenir sur les raisons de la croissanceacceleree de la population urbaine ni sur les differentes formes qu'elle a rev&tue •ces problemes ont fait l'objet de nombreuses recherches qui les attribuentgeneralement a la conjonction combinee de I'exode rural et la forte croissancedemographique. II s'agit tout simplement de faire I'inventaire des raisons quiexpliquent qu'une partie de la population choisit d'habiter des quartiers clan

destins. 
Ces raisons sont multiples et souvent codeterminantes. Leur 6num6rationdans un ordre decroissant relatif 6 la determination d'implantation aboutit au

classement suivant : 
1 - la disponibilite du terrain, 
2 - le prix du terrain, 
3 - la proximite de la famille, 
4 - la proximite du travail, 
5 - la liberte de construction, 
6 - le prix d'achat du logement. 
Le nombre de m6nages concernees par chacune de ces raisons se pr6

sente de la maniere suivante : 
Tableau no11 : Raisons du choix du quartler: 

Modalites Disponibi- Prix du Proximit6 Proximit6 Libert6 de Prix
lit6 du terrain du travail de cons- d'achat du
terrain de la truction logement 

Effectifs 168 165 156 134 66 46 
/ 33,14 32,54 30,77 26,43 13,02 9,07 

Ainsi, outre la souplesse des modes d'aqquisition (taille du lot et souplessede la transaction) et des modalit6s de reglement prec6demment signal6, la disponibilite du terrain, son prix relativement mod6r6, la proximit6 de la famille etdu travail constituent les principales raisons determinees du choix op~r6 par les 
menages. 
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cl Le statut d'occupation
75 % des menages enquits sont proprietaires de leur logement, 23.2 0A 

sont locataires et 1,8 % sont des coproprietaires. Ces chiffres. compares Aceux 
du recensement 1982 concernant le Maroc - urbain (cl schema ci-dessust sont 
eloquants 

..<-
 II, 

MAROC URBAIN 1982 O.H.C.1986 

Jproprietaies et coproprietaires 

locataires 

autres 
Le taux d'appropriation du logement dans les Q.H.C. represente presque le 

double de celui du Maroc-urbain. Etre proprietaire de son logement se confirme 
donc comme etant I'un des objectifs les plus recherches , travers I'implantation 
dans un 0.H.C. 

On peut m~me dire qu'il s'agit I&de I'un des facteurs moteurs du develop
pement de ce type de quartiers. Cependant, btre locataire clans le clandestin 
peut s'expliquer essentiellement par le faible montant des loyers demandes 

Ainsi meme si on remarque une tendan'ce a la hausse des ,oyers pendant
les dernieres annees, les donnees de I'enquete montrent que ces loyers restent 
marques pat leur relative moderation par rapport a ceux de I'ensemble de la 
ville : les montants de loyer les plus presents sont ceux qui varient entre 2.000 et 
5.000 dh par an, on trouve toutefois des loyers allant jusqu'a 10.000 dh et plus. 
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repartition des loyers 1981-1986 

en DH courant 

nb. cas/ 
25 

25 

20 

15 

10 

5. 

-4-T 

0 
100dhs 

t1--~T"t 
3000 5003 7000 

layers 

L'aspect irregulier (multimodal) de cette courbe (P.40) s'explique naturellement 
par le caractere ancien ou recent de la location Les loyers recents sont bien 
evidemment - (6 conditions egales) plus chers que les anciens. 

Elles s'expliquent egalement par !es differences de nature des logements 
loues, ceux du ,,haut de gamme " qui presentent des qualites superieures (en 
superficie et en confort) sont necessairement Ioues , des prix superieurs a ceux 
du ,,bas de gamme,,. 

Notons enfin que le statut d'occupation rapporte au type d'activite permel 
de degager les conclusions suivantes 

- les C.S.P. qui presentent le taux le plus eleve d'aopropriation de leur 
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logement sont : les exploitants agricoles, les T.M.E. et les commerQants. 

- la location se presente comme etant la caracteristique marquant cer
taines C.S.P. particulieres telles, les instituteurs, les enseignants et les tonc
tionnaires qui ont tendance a considerer que leur installation est provisoire. 

d/ Les categories socio-professionnelles : 

En ce qui con cerne la presence effective de tous les types d'activite, les 
Q.H.C. ne semblent pas se distinguer outre mesure des autres quartiers de la 
ville. 
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TABLEAU N* 12: C.S.P. PAR QUARTIER EN % ET DANS L'ENSEMBLE: 

;.S.P.QUARTIER T.M.E. militaire commerAant ouvrier remployd fonction-
naire 

institu. 
teur 

en-sei-
gnant 

uvrier explol-

tant 
autres 

IARRASTE 2,2 8.1 16,8 14,6 8,6 5.9 0 .5 .6 -16 -3. 36.8 
EN JELLOUN 2.2 6,7 15.6 40,0 15.6 0 2.2 2.2 2.2 0 13.3 

=EKHARA 1.1 1.1 19.3 44,3 18,2 1.1 0 0 0 0 14.8 
IT GTIF 0 9.3 9,3 14.0 11.6 23.3 0 4.7 2.3 2.3 23.3 

rAHLA • 5.4 22.5 13.5 0,9 1.8 7.2 7.2 0.9 0,9 7.2 32.4 
NSEMBLE 2,5 10.16 15.5 19,3 9.7 6.4 2.5 1.05 1.3 3.2 28.18 



Le tableau suivant montre que toutes les C.S.P. y sont, en effet, represen-
Cependant, les ressemblances s'arr~tent au niveau de ce premier constat.Les C.S.P. quoi que toutes pr6sentes ne sont representees que par leurs tranches les plus basses et I'analyse de la dispersion de la population des Q.H.C. enfonction des C.S.P. permet de souligner les specificites suivantes :- l'une des premibres remarques qui s'impose 6 la lecture du precedenttableau, est la presence d'un nombre tres elev6 d'individus inclassables. Cetteclasse appelee a autres ,,repr6sente environ le tiers des actifs de la populationenqu~t6e; elle doit donc regrouper un certain nombre de metiers autres queceux de la classification officielle des C.S.P., tels les marchands ambulants etles domestiques de tous ordres ainsi que les activit6s extra-legales mais fortement remuneratrices telles la prostitution et la contre-bande. - la contre-partie logique de cette situation est la faiblesse relative de lacategorie ,,ouvrier ,,qui ne represente que 19,3 % des actifs dans les O.H.C.,alors qu'elle est de l'ordre de 42,9 % au niveau de la population urbaine.- les Q.H.C. se caracterisent aussi par la forte repr6sentation de certainescategories spbcifiques telles les militaires et les commercants. 

- 6 noter enfin que la faible pr6sence de lacategorie T.M.E. oans lesresultats s'expliquent probablement par leur absence pendant le deroulement de 
lenquete. 
CONCLUSION: 

Du point de vue strictement 6conomique, on peut rendre compte de lasituation des Q.H.C. , tfavers quatre mots clefs: Solvabilit6, adaptabilite, sou
plesse et dynamique. 

La solvabilit6 de la population des Q.H.C. est pour nous desormais unedonnee incontestable. Les habitants de ces quartiers realisent leur logementsans faire appel ni aux capitaux publics devalorisds nl au capital financier etbancaire. Les conditions de cette solvabilit6 sontcre6esparla population en collaboration avec un certain nombre d'autres agents 6conomiques.

L'adaptabilite et 
 la souplesse constituent justement les deux conditions


essentielles de cette solvabilite.
 
En effet, comparativement 6 la rigidite du secteur reglement6 (surtout sa
composante publique) les O.H.C. sont 6 l'origine de 
 la mise en place d'une
mecanique extr~memen souple ob rien n'est fig6 : ni les prix, ni les superficies,


ni les modalit6s de r6glerents, ni la forme.... etc. 
Aussi bien, les habitants que les lotisseurs ou les producteurs sont pr6ts 6s'adapter 6 nimporte quelle situation. 
A noter, que le resultat probant de cette grande capacit6 d'adaptation estI'efficacit6. 

Face l'impuissance caracterisee du secteur r~glement6 de r6pondre 6 lademande, les Q.H.C. montrent qu'il est possible de faire face la crise du logement et qu'il suffit pour cela d'6tre un peu inventif. 
Ces quartiers se caract6risent enfin par leur dynamique, ils s'imposent en

effet, comme une composante active de la socidt6 urbaine. La population de ces 
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quartiers produit un certain nombre de biens et services consommes par la 
population de la ville a laquelle elle anoartient et consomme une partie de la 
production de cette population 

La population des O.H.C. produit ses propres logements, realise ses pro
pres equipements, participe dans la mesure de ses possibilites a alimenter les 
caisses de I'Etat et des collectivtr s. 

Dans ces conditions, on a raison de se demander en quoi res~de sa clan
destinite ? 
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CHAPITRE DEUXIEME 

LES CARACTERISTIQUES SOCIOLOGIQUES 
Les aspects sociologiques sont btudi6s a deux niveaux. D'abord au niveau

des modes d'habiter. Cet aspect est pour des raisons pratiques int6gr6
I'analyse typologique, puis au niveau de cinq indicateurs sociologiques, excluant 

6 

l'emploi, les categories socio-professionnelles ayant d6 6te abord~es dans la 
partie economique. 

Le premier indicateur etudib est la structure familiale. Etudiant une forme
d'habitat, il importe en effet que la structure familiale soit comprise, afin que soit
maitrise son impact sur la forme du logement, et sur ses dimensions. 

L'education, precis(ment I'instruction, est le second indicateur 6tudie. La
forme d'education, soilt la socialisation de 'enfant, est egalernent importante
dans la deteirnination de I'espace des enfants clans le logement ainsi que dans
l'etablissement des equipements publics exigibles a cette fin. Cet indicateur
designe 6galement aujourdhui le degre d'integration des groupes sG laux aux 
mecanismes de la sociele moderne. 

La santi, liois6rne indicateur ,tudiO. temoigne non seulement des preoc
cupations d hygihne d'une population donnere, mais 6galement des conditions
gbnerales de saltbi iti du milieu environnant. Au premier titre desquels se place
la saluh'il du logemerit, dbterminee autant par la qualite du logement que par
celle des 6quipements publics. Par ailleurs le type de consultation nous permet
d'apprcier autat lOs attitudes face i la medecine que les besoins en service 
public dans le secteur 

Quatrirme indicateur le standing de vie permet d'abord d'apprecier le bien
etre de la populalion et par suite le niveau de revenu. IInous informe egalement 
sur la hierarchie des besoins, donnant ainsi des renseignements sur la con
sommation des mdnages Bien plus cette hi6rarchie, appliqu~e a l'electrome
nager. met en ,vidence le role des m( dias dans la vie sociale des populations 
etludiees. 

Les rapports ajIadministration, vus sous I'angle des amicales, constituent
le dernier iclticateur sociologique 6tudie. En effet, concernant des quartiers au
drveloppemniot tr(s recent. les amicales peuvent constituer un moyen de con
tact, des r("seaux de connaissances pour les habitants. De plus, s'agissant de
populations a torte proportion rurale les amicales peuvent btre la base de nou
velles fotmes durbanite. Entin, cette forme d'organisatior, represente une
structure de negociation avec !'administration dont it taut meF.urer les effets. 

1. Structure familiale 
L.a famille demeure le noyau de base de la structure sociale. Lenqubte

revele qu'elle -. compose dans 80 , des cas du pere, de la mre et des 
enfants. Elle ne comporte les grands-parents que dans 20 % des cas seule
ment. II est remarquable qu'il s'agit esdentiellemenl d*un seul grand parent et 
que la presence de deux grands-parents ne represente que 5 % des effectifs de 
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1'6chantiilon. C'est donc la cellule unifamiliale qui 'emporte. 
Par ailleurs, les menages h un seul parent ne represenlent que 10 O/(, des 

cas, 80 % possedant deux parents, 5 , en possedent trois ou quatre. Les coli
bataires sont minoritaires parmi les chefs de menages 

Le nombre de personnes par menage va de une quatorze avec une con
centration dans la fourchette allant de 4 10 -nmme le nombre le tableau sui
vant : 

Tableau n013 : Repartition des menages en fonctions du nombre de per
sonnes: 

Moyenne de Effectit de la
 
la classe classe
 

1 15 xxxxxxxxxxxxxxx 
2 27 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX 
3 23 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4 39 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5 53 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
6 73 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
7 58 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
8 72 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
9 43 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10 43 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11 17 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
12 18 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
13 7 xxxxxxx
 
14 4 xxxx
 

Quand on considere les nombres moyens de personnes et d'enfants par 
menage, il se degage une disparite entre quartiers, temoignant des structures 
familiales differentes. II s'avere qu'lnezgane presente le taux le plus bas avec 
7.75 p./m. et 3,61 enfants, et que Ouarzazate avec un taux 10,06 et 6,88 enfants 
est tres largement au dessus des autres quartiers. 

Autre fait notable, Ouarzazate avec une difference entre P et E de 3,18 
presente le plus grand nombre d'adultes par menage. La famille elargie y est 
donc plus pregnante que dans les autres quartiers. 
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Tableau n014: Composition des menages: 

Personnes/ Enfants/ P - E 
menages m6nages 

NEZGANE 5.75 3.61 2.14 
KHOURIBGA 7.62 5.52 2.10 
MARRAKECH 
OUARZAZATE 
TAHLA 

6.77 
10.06 
7.91 

4.38 
6.88 
5.49 

2.39 

3.18 
2.42 

On peut en conclure que les quartiers les plus urbains a savoir Tarrast(Inezgane) et A'n Itti et Fekhara (Marrakech) ont les moyennes de personnes etd'enfants les plus bas par menage et que le quartier d'Aft Gdif, Ouarzazate, presente les caracteristiques inverses. Tahla et Douar Ben Jelloun (Khouribga) sontdans une situation intermediaire. 
Le taux de fcondite est donc plus elev6 dans le milieu rural (Ouarzazate,Tahla) et dans le milieu ouvrier urbain (Khouribga). II est egalement plus elev6dans le milieu pauvre urbain que dans les milieux moyens, plus 61eve Marrakech qu'a Inezgane, bien entendu dans les quartiers enquits.
La structure familiale se differencie selon les quartiers. Ainsi elle est plurifamiliale 6 Aft Gdif, ce qui ressort au niveau des plans du logement. Elie est unifamiliale dans les autres quartiers avec une presence plus forte des grandsparents en milieu rural (Tahla) et en milieu urbain pauvre (Fekhara et Afn Itti).L'urbanisation et le confort concourent donc , l'evolution de la famille vers lastructure unifamiliale, dans I'6chantillon consideree. Consequemment

ment le logea tendance a s'oiienter vers la cellule unifamiliale, comme I'atteste lapredominance actuelle de I'habitat type economique. 

2. Education :
Le niveau d'instruction est l'un des indicateurs les plus pertinents du degre

d'intgration sociologique. 

Tableau n015: Niveau d'instruction'des chefs de menages: 

Prim Sec. Sup.
 

NEZGANE 
 74.2 15.1 10.1 0.6KHOURIBGAMARRAKECH 100.0 0 0 075.0 25.0 0 0OUARZAZATE 76.7 16.3 4.7 2.3 
TAHLA 29.7 
 36.6 16.8 16.8 

On peut noter, d'apres l'enqu~te, que pres de 75 % des chefs de menages 
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nont aucune instruction et que pros de 21 % ont un niveau d'instruction pri
maire, except6 Khouribga (Douar Ben Jelloun) ob I'ensemble de I'6chantillon 
est sans instruction. 

Les chefs de m6nages ont pour pros de 11 % de I'ensemble de I'6chan
tillon ayant r6pondu 6 la question une instruction secondaire et 5,5 % une ins
truction sup6rieure. 

Si A Afn Itti et Fekhara (Marrakech) et Khouribga (Douar Ben Jelloun) le 
degr6 d'instruction est tr~s bas voir inexistant, on peut remarquer qu'il est par
ticulirement 61ev6 Tahla et assez m6diocre ailleurs. 

1l Niveau d'instruction du conjoint : 
Le niveau d'instruction du conjoint est tr~s nettemeni inf~rieur Acelul des 

chefs de m6nages. Ainsi sur 300 m6nages ayant r6pondu 6 la question, 18 
femmes ont une instru6tion primaire, 13 une instruction secondaire et 3 seule
ment ont Wt 5 I'universit6. 

Tableau n016 : Niveau d'instruction du conjoint: 

Primaire Secondaire Sup6rieur 

Femmes 60% 4 % 1 % 

Hommes 21 % 11 % 5,50% 

Ces chiffres devraient 6tre corrigs A la baisse vu que 60 %seulement des 
enqu~t6s ont r~pondu 6 la question et vu 6galement qu'une instruction revue 
n'est g~n6ralement pas un sujet tabou, bien au contraire elle demeure un sujet 
de fiert6 qu'on a beaucoup de plaisir , afficher. Les m~mes chiffres corrigs 
donnent le tableau suivant pour 'ensemble de la population: 

Tableau n°17 : Niveau d'instruction: 

Primaire Secondaire Suo~rieur 

Femmes 3.6 % 2.4 % 0,6 % 

Hommes 12.6 6.6 3.3 

El Niveau d'instruction des enfants : 
Si la moyenne du nombre d'enfants est 4.59, le nombre d'enfants scolaris6s 

est en moyenne 1.09 dans le primaire, 0.84 dans le secondaire et 0.14 dans le 
sup6rieur, soit 2.07 tous niveaux confondus. En I'absence de donn6es precises 
sur la pyramide des Ages dans le quartier, on peut conclure que le taux de sco
larisation est tr~s 6lev6 dans le primaire et le secondaire. 
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On constate donc un niveau d'instruction plus 6lev6 chez les chefs dem6nages que chez les conjoints, avec une forte disparit6 entre quartiers aises etquartiers pauvres. Le niveau d'instruction des chefs de m~nages 6 A t Gdif etTahla est m~me trLs 6lev6 par rapport 6 la moydnne nationale qui nest que de0.7 % pour Ilenseignement sup~rieur par exemple.
 
Par ailleurs, on constate 
que 45 % des enfants sort scolaris6s, tousniveaux confondus, taux 6lev6 et qui temoigne d'une 6volution des modesd'6ducation et d'une forte integration au mode socio-6ducatif moderne. Ceciimplique la n6cessit6 d'un meilleur recouvrement de ces quartiers par les 6tablissements d'enseignement et I'installation d'6quipements educatifs annexes(telles que biblioth~ques, maisons de jeunes...). Ainsi que la prise en compte dutravail scolaire Adomicile au niveau du logement. 

3. Sant :
En termes de d6penses la sant6 constitue un budget relativement bas dansles quartiers enqubt6s. La moyenne annuelle de ces d6penses est de 350 dh,

consultations comprises. 
Tableau des % de m6nages consultant exclusivement le m6decin ou le 

dispensaire : 

Tableau n0 18: 

aucune Dispensaire M~decin priv6 M~decin 
tradition. 

INEZGAN E 6 39.6 11.3KHOURIBGA 2.50 18.6 2.3 4.7MARRAKECH 1.1 28.0 1.1 5.4OUARZAZATE 16.7 40.5 4.8 2.4TAHLA 0 29.4 11.0 2.8 

Les consultations sont exclusivement faites au dispensaire le plus prochepour 30 % ou alliant M6decin priv6 et dispensaire (3 %),la m6decine traditionnelle prenant une tr~s maigre part. La fr6quentation du Medecin priv6 exclusiveest tr~s faible 6galement except6 6 Inezgane et Tahla ou elle repr6sente 11 %. 
Si l'on considbre les consultations de mani~re g6n6rale, nous obtenons le 

tableau suivant: 
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Tableau n0 19: Type de consultation: 

Dispensaire M. Priv6 M. Trad. 

INEZGANE 83 % 50 % 30 % 

KHOURIBGA 90 % 59 % 42 % 

MARRAKECH 92 % 66 % 53 % 

OUARZAZATE 74 % 22 % 31 % 

TAHLA 86 % 68 % 0 1 % 

On constate d'abord la frequentation quasi-gen6rale du dispensaire. La 
consultation du m6decin prive vient en second lieu mais reste assez 6lev~e 
puisque plus de la moiti6 des m6nages declarent en consulter. Le taux tres bas 
de consultation du m6decin priv6 6 Ouarzazate s'explique par I'absence de 
medecin dans te quartier, ou 6 proximite. 

L'utilisation des medecins traditionnels demeure assez 6lev6e, prbs du 
tiers des menages y ont recours. Donc s'il y a une predominance de la medecine 
moderne sur les m6decines traditionnelles, il reste qu'elle nest pas exclusive. 
Ce qui temoigne de fortes capacit6s d'assimiliation de la modernit6 et de son 
harmonisation avec la tradition au niveau des m,3ntalit6s. La tres forte frequen
tation du dispensaire indique la necessit6 du maintien sinon du developpement 
du service public en la matiere. 

Par ailleurs, l'enqubte aupres des autorites a revel6 que les maladies les 
plus frequentes sont les parasitoses, la thyphdde, maladies liees la pollution 
de I'eau (30 % des menages utilisent I'eau des puits), ainsi que la galle et la 
tuberculose. L'absence ou la defaillance de I'assainissement, la pollution de 
I'eau, le mauvais ensoleillement et une mauvaise aeration font que deux loge
ments sur trois presentent de tres mauvaises conditions d'hygibne, generatrices 
des maladies les plus frequentes. 

II en ressort que I'assainissement et I'adduction d'eau potable sont les 
equipements les plus urgents 6 generaliser. II en ressort 6galement que les 
normes d'aeration et d'ensoleillement restent non seulement A6tablir mais ega
lement 6 vulgariser. 

Le standing de vie: 
Les elements de confort sont les seuls criteres valables dont nous dispo

sons pour evaluer le revenu des menages enqubtes faute de reponses fiables 
aux questions posees sur cet indicateur. Nous les analyserons d'abord comme 
des elements de bien-6tre avant d'en tirer des conclusions sur les ressources. 

Les elements sur lesquels I'enquLte a portee sont la television, la radio, la 
Hifi et la video pour les appareils relevant des mass-medias; le refrigerateur, la 
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cuisinibre, la gaziniere pour les appareils de cuisine; le mobilier pour le reste, 
avec les specifications modernes et traditionnelles et une appreciation de sa
richesse. La possession de ces elements ou de certains d'entre eux perm et 
d'apprecier le niveau de bien-6tre et le degr6 de modernisation de la demeure 
d'abord, les pref6rences et la hierarchie des basoins ensuite. 

Tableau n20: Nombre de menages possedant les postes de
 
Radio et T.V. :
 

aucun Radio T.V. Les deux 

INEZGANE 
 7.3 30.6 4.7 57.5
KHOURIBGA 6.3 52.1 0 41.7
 
MARRAKECH 14.4 48.5 2.1 35.1
 
OUARZAZATE 2.0 14.0 10.0 74.0
 
TAHLA 
 3.4 8.6 2.6 85.3 

Comme on le voit dans le tableau ci-haut la majorite des manages ont la
radio (plus de 90 %),la majorit6 aussi ont la television, avec 88 % 6 Inezgane et 
40 % dans les deux autres quartiers. ? 

Par contre, la Hifi et la vid6o sont beaucoup moins cOurantes on les ren
contre seulement Inezgane (1 cas de video et 5 Hifi) et , Tahla oO 6 % ont la 
vid6o et 10 % la Hifi. Donn6es concordantes avec celles sur la T.V. et la radio. 

Tableau n0 21 : Refrigerateur, cuisiniere et gaziniere: 

aucun Frigo Cuis. Gaz. 1+2 1+3 2+3 1+2+3 

INEZGANE 10.4 0 29.0 43.5 9.3 3.1 2.1 2.6 
KHOURIBGA 10.4 0 10.4 77.1 0 0 2.1 0 
MARRAKECH 46.9 0 7.3 45.8 0 0 0 
OUARZAZATE 2.0 2.0 18.0 28.0 10.0 25.42.5 
TAHLA 
 2.5 4.2 5.9 23.7 11.0 24.6 2.5 25.4 

La possession des appareils electrom6nagers de cuisine confirme les ten
dances precedentes et montre clairement que Tahla se situe a un niveau de
richesse nettement superieur a la moyenne de I'echantillon avec 2,5 % seule
ment des menages ne possedant aucun de ces appareils, 66 % possedant un
Frigo, 45 % une cui-iniere, 75 % une gaziniere et 25,4 % possedant les trois,
Ouarzazate le suivant de pres. Inezgane peut btre consider6 comme moyenne,
tandis que les menages enqubts de Khouribga et Marrakech sont trbs nette
ment demunis sous cet aspect. 
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* Le niveau de confort nettement sup(-rieur de Tahla et ,ip Ait Gdif (Ouarzazate) se traduit egalement au niveau de ra'bonnement au telephone. On a res
pectivement 10 % et 4 % de menages abonnes. Si Ion compare les taux depossession de ces appareils, certaines conclusions s'imposent. En effet, onaurait pu s'attendre vu I'importance de I'6lectro-menager de cuisine, pour lapreparation et la conservation des aliments, que la cuisiniere et le refrigerateur
soient les elements les plus courant. En fait, il nen est rien, c'est la radio et la
television qui occupent la premiere place, m~me dans les quartiers pauvres deI'echantillon, avec un taux extr~mement elev6. On peut en deduire l'importance
des medias dans ]'occupation du temps de loisirs, ainsi que dans le fagonnement
des mentalites, ou encore la volonte clairement affirmee des populations
d'acc.der a la modernite que vehicule ces medias. 

Tableau n022: * Mobilier: 

Moderne Traditionnel Mixte 

NEZGANE 13.8 69.7 16 5 
KHOURIBGA 4.2 93.8 2.1
 
MARRAKECH 1.0 99.0 0
 
OUARZAZATE 6.1 71.4 22.4
 

TAHLA 9.6 78.3 12.2 

Le mobilier est traditionnel en majorite. Cependant, il 'est notablement plus
dans les quartiers les plus demunis (Marrakech et Khouribga) que dans les quar
tiers plus aises. Par ailleurs la modernisation du mobilier semble s'imposer plus
fortement lnezgagne qu, Tahla malgre un standing de vie moins bleve. On
peut presumer que c'est 'effet conjoint de I'aisance et de la citadinite quipousse vers la modernisation et la mixite du mobilier ainsi que le prouve le
tableau suivant sur la qualite du mobilier 

Tableau n023: Standing des quartiers• 

Riche Moyen Pauvre tres pauvre 

INEZGANE 6.4 40.4 51.6 1.6
KHOURIBGA 2.3 43.2 54.5 0

MARRAKECH 
 1.0 16.5 72.2 10.3

OUARZAZATE 
 8.0 44.0 48.0 0

TAHLA 
 1.7 70.4 27.8 0 

* Revenu. 
A defaut de donnees pr6cises sur le revenu des m6nages, nous procedonspar extrapolation , partir des indices disponibles leur evaluation approxima

tive. 
Ainsi sur la base des resultats de I'analyse des donnees concernant le 
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statut d'occupation et modalit6s de r6glement, on peut conclure que la grande
majorit6 des m6nages des Q.H.C. sont solvables. Cette solvabilite est toutefois 
relative AI'achat de parcelles, et leur construction compte tenu des conditions 
particulieres de fonctionnement du march6 foncier clandestin et du mode de 
construction par 6tapes. 

Quand au standing de vie, on peut raisonnablement affirmer qu'il se situe
plut6t au niveau de la moyenne nationale (rural et urbain confondu) et qu'il a
tendance 6 se rapprocher de celui des quartiers planifi6s. Des diff6renciations 
assez fortes entre quartiers sont toutefois remarquables. Ainsi Tahla vient au 
sommet de l'echelle, suivi de pres de Ait Gdif et suffisamment au-dessus de Tar
rast (Inezgane) qui se situe ala moyenne. Douar Ben Jelloun et Aft Itti et Fekhar6 
(Marrakech) se situent assez loin en queue de peloton. 

Les estimations approximatives du revenu se situeraient dans une four
chette allant de 600 a2.500 dh avec un positionnerrent 6chelonn6 des quartiers 
de bas er: hau!. 

5. Rapports a I'administration: 
L'adminisration peut &treperque sous les deux aspects d6finissant I'Etat,

savoir les notions de puissance publique et de service public. 
L'administration en tant qu'organE d'offre de services publics est , I'evi

dence fort apprciee. Le taux de scolarisation des enfants, le taux de fr~quenta
tion des dispensaires le prouvent eux seuls. Cet aspect est celui auquel
I'ensemble de I&population etudiee semble le plus attachee. Les Regies publi
ques le montrent aussi non seulement par les abonnements qu'elles enregis:
trent, mais beaucoup plus par les demandes organis6es qu'elles suscitent. On 
peut considerer que sous 'aspect du service public I'ensemble des Q.H.C. a 
recours , Iradministration malgre les difficult6s inherentes 6 ces demarches.
 
Non seulement chacun y a recours , titre individuel, comme pour I'ecole, le dis
pensaire, mais les habitants s'organisent en amicales pour obtenir les services

inaccessibles aux particuliers. IIen va ainsi pour I'adduction d'eau potable, ou
 
I'electrification. Le tableau suivant montre le pourcentage des m6nages adh6
rents a i'amicale par quartier : 

Tableau n0 24: Adhesion aux amicales en % 

INEZGANE i KHOURIBGA MARRAKECH OUARZAZATE TAHLA 

29 65 36 31 1.8 

On remarque une assez forte adhesion, sauf 6 Tahla, o6 I'ensemble des 
equipements existe deja. Douar Ben Jelloun 6 Khouribga presente un taux 
exceptionnel puisque la plupart des chefs de menages sont des ouvriers 
retraites de l'O.C.P. 

Les services rendus par i'amicale sont obtenus selon la conjoncture et sui
vant les moyens dont elle dispose. Ainsi la mosquee est construite Inezgane,
Khouribga et Ouarzazate, sanctifiant ainsi les quartiers et les prot6geant. 
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L'electrification est obtenue , Inezgane et Ouarzazate. De meme l'eau potable,les 6gots et le ramassage d'ordures menageres sont installbs a Inezgane. 
A Marrakech, les quartiers concernes Otani tres pauvres cn n'a reussi &installer aucun equipement. De meme. a Khouribga, ob t'O C.P a rachete tout leterrain. des V.R.D. nont pu etre realises malgr6 le fort laux dadhesion, a cause 

de I'opposition de celui-ci 
Au vu du fonctionnement des amicales, il apparait que I'administration,hormis I education et la sante publique, prefere exercer d'avantage ses prerogatives en tant que puissance publique plut6t que d'investir dans la viabilisation

des Q.H.C. avec les risques de recouvrement qui s'imposent. De ce point de vue uneI'amicale est solution originale puisqu'elle met les habitants devant leurresponsabilite el peut meme stimuler l'esprit de revendication.
 
Cependant. le principe de 
 libre adhesion retarde souvent autant lesdemarches que les collectes de fonds, par un taux de non adhesion significatif.Toutefois I'amicale constitue un tampon entre les autorites et une population

convaincue de son droit h des services publics qui tardent a se realiser. 
Par ailleurs, il est curieux de constater que les dispositions legales deconstitution des associations syndicales des proprietaires ou des Iotisseurs instaurees par Dahir (10 Nov 1971/31 Mai 1938) en vue d'entretenir ou deredresser les lotissements defectueux sont completement ignorees. Mbme sielles sont spontanement recrbes SOLIS forme d'amicales. elles sont amoindries en fonction de la richesse du quartier. et du taux de participation. Alors que I'art.9 dudit dahir stipule Iobligation de constitution des associations syndicales ,I'initiative de I'autorite locale. cette disposition nest jamais mise en oeuvre. 

CONCLUSION 
Sur le plan sociologique les OH.C., hormis les quelque cas originaux, presentent les caracteristiques urbaines nationales. En effet, I'ensemble des cate-.gories socio-professionnelles y sont representees en dehors des cadres supe

rieurs et de la grande bourgeoisie. 
La famitle .omme unite nucleaire y est la regle. avec predominance de lacellule unifamiliale. La torme dominante du Iogement devient la cellule typehabitat economicue en etages. type adaptable aussi a la structure plurifamiliale.

La scolarisation, a 
l'image du Maroc urbain, interesse toute la population etSe presente comme la filiere d'education principale. La couverture des O.H.C.
 

en equipements adequats est donc imperative.
 
L'indicateur de la sante 
rev6le I'existence courante de maladies liees a
pollution de l'eau et 
 A Iabsence d'hygiene domestique et publique. L'assainis-

la 

sement et I'adduction d'eau potable sont les reseaux les plus urgents a installer pour optimiser I'etat de sante et les depenses medicales des populations con
cernees. 

Au niveau des mentalits, Ilmpact des medias modernes est particulierement fort, puisqu'il apparait que I'acces a la radio est general et l'acces a la T.V.aussi (80 % a 40 , des menages possedent la TV), et ce preferentiellement aurefrigerateur, ou a la cuisiniere. L'integration sociologique et I'attachement a la
modernite de ces quartiers sont donc indeniables. 
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C'est au niveau des Amicales qu'ils presentent une originalit& Afin de se
pourvoire en equipements de base, les habitants sont obliges de s'organiser. en 
amicales de quartiers. 

Cette torme d'organisation permet d'une part, en associant les habitants 
aux probl*emes de factibilite des equipements, de temperer leur mecontente. 
ment et d'asseoir leurs revendications, d'autre part elle permet a I'administra.
tion d'avoir des interlocuteurs choisis, el de se decharger d'investissements 
qu'elle nest pas en mesure d'assurer. 

Par ailleurs, s'agissant de quartiers recemment installes ti forte compo
sante rurale, les amicales se presentent comme des structures de reconnais
sance sociale et de creation de nouvelles formes d'urbanite, indispensables
autant pour la viabilisation de I'habitat que pour le developpemen de la vie cultu. 
relle. 
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CHAPITRE TROISIEME 

LES CARACTERISTIQUES URBANISTIQUES
 
1 - Morphologie:
 

L'analyse des sites sblectionnbs a permis de faire ressortir quatre type
dominants de morphologies urbaines. Ces types peuvent 6tre definis cumme 
suit: 

- la morphologie de type Ksour: nous pouvons y reconnaitre deux 
modeles tres distincts, l'un organique et I'autre dame. Le premier est caracte
rise par la densite du tissu urbain, par I'etroitesse et le cheminement sinueux 
des ruelles, par I'irregularite de la delimitation des parcelles, par I'anciennete de 
son implantation et enfin par I'absence d'un reseau de voirie bien defini. Le 
second par contre se caracterise par le trace regulier et hierarchis6 des voies, 
par un parcellaire bien defini, par les dimensions relativement importantes des 
parcelles ainsi que par son implantation recente. Cette nette distinction semble 
correspondre aux mutations qui se sont operees dans les modeles de references 
que sont les Ksours ruwaux. (voir Alt Gtif, pianches 14M t 16 M). 

- la morphologie de type medina caracteris6e par la hierarchisation de 
son r6seau de voirie correspondant , une differenciation fonctionnelle entre 
espaces publics et espaces prives, par l'implantation et le groupement orga
nique des parcelles ainsi que par son origine urbaine. (Voir Ain ITTI FEKHARA, 
planches 9M a 11 M). 

- La morphologie de type Douar caracterisee par I'anarchie de l'implan
tation et du groupement des parcelles die en grande partie a I'etat du parcel
laire rural initial et a son historique, par l'irregularite des parcelles, par I'absence 
d'un reseau de voirie bien defini et enfin par son origine rurale. (Voir Douar 
TARRAST, planches 1M a 3M). 

- la morphologie de type ,,habitat economique " caracterisee par ses 
similitudes avec les lotissements d'etat, par un relatif respect de I'alignement 
aux rez-de-chauss6e le long des axes principaux, par son implantation r6cente A 
proximite d'equipements existants. 

IIy a cependant une caracteristique que I'on retrouve dans I'ensemble de 
ces quatre morphologies, c'est I'absence d'6l6ments urbains (places, espaces
verts) ou d'6quipements urbains (mosqu e, march6) structurant le quartier. 

a/La morphologie de type ,,habitat economique" : 
On ne trouve que tres rarement ces types de tissus urbains ,tI'6tat pur,

exception faite de la morphologie de type v habitat economique ))qui semble btre 
celle vers laquelle tendent les quartiers clandestins sur I'ensemble du territoiie. 
Cette tendance s'explique d'une part, par I'attention plus soutenue reservee par
les autorites ce type d'habitat et d'autre part par une prise de conscience 
croissante des populations concernees de la necessite de mieux organiser leur 
cadre de vie. Elle se confirme par le changement evident dans les categories 
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* Forte homogeneite de I'H.C. de type habitat economique. 
* Mat6riaux modernes. 
* Desintegration urbaine, aspect non fini des tagades.
* Distribution d'eau et d'electricite effectuee pour la majorit6 des
foyers. 
* Viabilite et assainissement inexistant. 



socio-professionnelles qui s'installent dans les quartiers clandestins auxquels
elles veulent donner un caractere plus urbain. 

I est en effet important de noter que 51 % des chefs de menages qui sesont install~s dans des quartiers clandestins entre 1976 et 1986 sont compos6s
de fonctionnaires, d'instituteurs, d'enseignants, de militaires, de travailleursmarocains I'etranger et d'ouvriers qualifies, ce qui tranche nettement parrapport aux noyaux anciens qui etaient essentiellement habites par des 
menages d'origine rurale directe.

L'organisation relative de ce type de morphologie reside dans I'amelioration du paysage urbain ainsi que dans la recherche d'un certain niveau de confort et d'accessibilite impose par de nouvelles contraintes socio-economiques
qui engendrent un changement et un developpement des activit6s du quartier.
Elle se manifeste par 'existence d'un axe routier (R.P., R.S ou CT.) Ala base de sa structuration et a partir duquel se developpent ses voies de desserte interne.
Ce d6veloppement se fait soit perpendiculairement AI'axe routier (Tarrast) soit sous forme ramifiee (Tahla) avec un souci d'alignement manifeste (essentielle
ment au rez-de-chaussee) qui pourrait avoir comme but de faciliter a posteriori larealisation des voies carrossables ainsi que le branchement au r6seau V.R.D. 

b/ Les morphologies de type Ksour, Medina ou Douar:
Ces types existent toujours en combinaison avec la morphologie de type"habitat economique ,,. Les premieres constituent dans la quasi-totalit6 des cas

les noyaux d'origine du quartier et la derniere concerne en gen6ral les zones
d'extention. IIest a constater l'impossibilite de combinaison entre les morphologies de type Ksour, Medina et Douar etant donne qu'elles sont chacune labase de la genese des quartiers clandestins selon une repartition geographique
relativement precise obeissant , l'origine urbaine ou rurale du quartier. Ainsi les 
types Ksour et Douar sont , la base du developpement des quartiers d'originerurale (Ksour dans le Sud et Douar dans le reste du pays) et le type Medina ,
base du developpement des quartiers d'origine urbaine. 

la 

Ces types de morphologies (, I'exception peut-btre du type medina et dutype Ksour dame) se caracterisent par I'absence de voies structurantes.
L'ensemble des rueiies ayant comme unique fonction la desserte des parcelles
implantees au 
gre de leur vente. Cette caracteristique associee un certaina
nombre d'autres indicateurs socio-economiques (l'urbanisation, le comporte
ment de populations, leur bas niveau de revenus, 'absence d'entretien desrues etc...) et typologiques (promiscuite des parcelles, suroccupation des mai
sons, leur ventilation aleatoire, leLrs systemes constructifs...) condamne ces
morphologies b la stagnation et a la disparition. En effet dans I'analyse des sitesselectionnes tout semble indiquer qu'a moyen terme elles constituent des morphofogies transitoires. On peut d'ores et deji remarquer qu'a Ouarzazate,
malgre le niveau de vie relativement eleve de la population de Aft Gtif et malgr6
son organisation, la tendance des constructions, des systemes constructifs etdu groupement de parcelles va notablement vers le type v habitat economique ))que I'on retrouve , Tarrast, Douar Benjelloun, Tahla et qui constitue la forme 
d'habitat clandestin dominante. 

Ces remarques generales etant failes 1'etude particuliere de chacun des 
cinq quarliers selectionnes nous permet de les classer comme suit 
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•Enclavement, moyens de transport rapides inexistants 
•Ego~t a ciel ouvert, mais la T.V. est dans la majorite deL. foyers,N$~•Equipements sociaux et edocatifs inexistants, les jeunes et les 

enfants sont livres b la rue. 
* Paysage urbain altere par I'heterogeneit6. des gabarits et des 
materiaux de construction. 



* 
type 

A TARRAST. nous sommes en presence d'une combinaison type Douar
" habitat economique ), s'organisant de part et d'autre d'un axe principal

singularise par ses activites commerciales (petites boutiques. cafes etc...). AuSud de cet axe la topographie du site impose A la partie Douar du quartier unedisposition tr~s vaguement iadio-concentriclue avec une implantation anarchique des maisons. Au Nord de I'axe st' developpe un tissu relativement bienordonne par une serie de petites ruelles perpendiculaires 6 I'axe principal. Lesextensions quoiqu'obeissant au modele frame se font de fagon dispersee.
* A Marrakech (Ain-Itti Fekhara) le quartier clandestin presente une combinaison type typeMedina, ,, habitat economique,,, ce dernier concernant

essentiellement les zones d'extension. La partie medina est organisee par unreseau de voirie tr.s hibrarchise qui reproduit exactement celui du tissu tradi
tionnel de la medina. IIconsiste en un axe principal traversant tout le quartier etconcentrant la majorite des activites commerciales et de service, un reseau
secondaire desservant des unites de voisinage (houma) o' I'on trouve des activits plus speficiques diffuses parmi les habitations et enfin un reseau tertiaire
exclusivement reserve aux habitations (derb). Cette organisation donne lieu a laformation de degagements aux croisements de rues dans lesquels s'agglutinent
les commerces oO se localise la borne fontaine. Cette combinaison s'explique
par I'origine urbaine recente de 55,7 % de la population dont 34 % de la Medina
(voir chapitre sur la presentation des quartiers selectionn~s). 

* A Ouarzazate, Ait Gtif nous offre une combinaison type Ksour (dame etorganique) type, habitation economique )).Ce dernier concerne une petite zone
d'extension, I'Ouest du quartier, imitrophe de la zone h6tr .ure. La taille reduitede cette zone s'explique d'une parpart, les faibles possibilites d'extensionqu'offre la topographie tres accidentee du site et d'autre part I':ntervention desservices municipaux (creation d'un lotissement d'habitat econor.uq .e) au Nordde la voie principale que longe Ait Gtif. La partie longeant la grande artbre
pecte une 

res
servitude d'arcades impos6e par la municipalite. Le quartier a unemorphologie en grande partie de type Ksour dame avec de grandes voiesd'acces perpendiculaires la voie principale qui concentre la quasi-totalitb desactivites commerciales et de service. La partie organique du quartier situ~e presque flan de colline et qui en constitue le noyau le plus ancien compren¢

exclusivement des habitations et se distingue par sa grande densite. 
* Les cas de Tahla et Douar Ben Jelloun (Khouribga) sont les seuls quartiers etudibs qui presentent une morphologie en totalite de type ,, habitat economique ),. Douar Ben Jelloun, completement isol6 du reste de la ville, n'estdesservi par voieaucune principale, il est implante sur terrainun nonaedificandi. (ligne de haute tension) il dispose de possibilitbs d'extension consi

derables. Tous ces e6ments en font un quartier particulirement difficile a maitriser. Nanrnoirs, c'est un quartier assez bien organis6 par une trame de voiesle long desquelles les parcelles sont generalement disposees de faQon reguliere 
avec un certain respect des emprises de voiries et des vis- -vis entre les maisons. La morphologie de ce douar s'explique par sa constitution assez r6cente
(1960) et par son developpement rapide 6 partir des ann6es 70. 

Tahla semble 6tre un cas tres particulier dans le type de morphologie 
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( habitat 6conomiquen. Tout d'abord c'est une agglomeration qui s'est deve
lopp6e autour d'un noyau initial planifi6 qui correspond i'implantation du quar
tier colonial, avec ses b~timents administratifs, ses logements et ses equipe
ments de base (dispensaire, ecole, bureau de poste etc...). Ensuite, c'est le seul 
cas 6tudi6 qui dispose d'un plan d'am6nagement et cela depuis 1969. Enfin,
c'est une agglomeration rurale qui regroupe toutes les caracteristiques d'une 
agglomeration urbaine organisee par une ramification de voies (revetues b pos
teriori par la municipalite) le long desquelles se developpent des activit6s de 
commerce, de service et de loisirs ainsi que par un centre qui regroupe le 
march6 de la ville et des 6quipements socio-culturels. Cependant, et malgr6 tous 
ces el6ments positifs, I'agglomeration s'est developp6e de maniere clandestine. 
L'alignement, quoique suivant dans les grandes lignes les voies trac6es par le
plan d'amenagement est trbs sommairement respects. On outrepasse les servi
tudes urbanistiques et principalement les zones non-aedificanti. 

Ce nest que recemment, alors que la ville connait une certaine expansion,
qu'une attention plus soutenue lui a 6t6 port6e en grande patie d~e 6 sa situa
tion geographique. En effet, Tahla se trouve tre la seule agglom6ration en
retrait par rapport A la route principale et en dehors de Fbs et Taza qui draine 
une grande partie des populations rurales de la region.
2. Equipements collectifs: 

Comme nous I'avons signale plus haut, une des caract6ristiques princi
pales des quartiers d'habitat clandestin est le manque notoire d'6quipements.
Les quartiers sont en effet essentiellement 6 usage residentiel. Les lotisseurs 
clandestins morcellent leurs terrains de mani~re en tirer le maximum de par
celles vendre (voir note chapitre sur les structures foncieres des quartiers
d'habitat clandestin), tout ce qui est public ou 6 usage du public 6tant reduit au
minimum. A I'exception des lieux de culte, les seuls 6quipements existants sont 
ceux i caract~re priv6 tels les commerces, les garages, les fours et les ham
mams. 

Aucun des quartiers 6tudi6s ( I'exception de Tahla, dans une faible

mesure) ne dispose d'6quipements ou d'6lments urbains participants A leur
 
structuration. Dans leur ensemble, l'implantation se fait au gras des disponibi
lites des parcelles ou partant de contraintes topographiques ou de l'existance 
d'une voie de circulation ceinturant le quartier. Ceci souleve un certain nombre
de questions quant A la conformit6 (particulibrement pour les morphologies de 
type Ksour, Douar ou Medina) de ces quartiers aux modeles transposes. Si, 
comme nous I'avons dit, cette transposition atteste de la vivacit6 
.des modeles transposes, elle est loin d'&tre faite 
en conformit6 avec ces modbles. En effet, dans le processus de transposition, ils 
sont amput6s d'6lments structurants de base. Ainsi, titre d'exemple, le Ksour 
perd son enveloppe extrieure kt-e persiste que l'organisation organique ou
dam6e du tissu), .Iperd 6galement la place gen6ralement situ6e Ason entrts et 
qui constitue le so' ' lieu de rassemblement, d'activit6s commerciales et
d'implantation des i,,ux de culte. Ces amputations peuvent s'expliquer par la 
mutation des activit6s qui s'y implantent, par I'influence des activit6s de la ville 
et par la proximit6 d'un tissu urbain qui met 6 la disposition des populations un 
certain nombre de services qu'ils devaient auparavant creer eux-memes. 
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Dans la quasi-totalit6 des quartiers etudi6s, la place ou 'espace vert, en 
tant qu'6quipements urbains structurants, nont pas droit de cite; et quand ils 
existent ils le sont soit sous forme de chutes de terrains resultant d'un parcel
laire utilis& irrationnellement soit en attente d'&tre construites. Mme la mos
quee qui peut jouer un r6Ie structurant dans ces quartiers, est soit noyee dans la 
typologie architecturale dominante soit implantee en dehors du tissu. 

II en est de meme pour les equipements socio-educatifs (ecoles, colleges,
lycees, foyers, maisons de jeunes, etc...). Quand ils existent, ces equipements 
sont en general hors site et realisbs anterieurement au developpement du quar
tier. 

C'est le cas de Tarrast qui a beneficie de toute la zone d'6quipement de la 
ville d'lnezgane et dont l'extension au Nord de I'axe principal pourrait meme 
avoir erb catalyse par 1'existence de ces equipements. Nous assistons m~me
dans la pratique a une assimilation de ces derniers par le quartier clandestin qui 
est plus dans leur proximite irnmdiate qu'Inezgane. Nous aboutissons donc 
automatiquement leur saturation. 

La seule agglomeration qui dispose in site d'un eventail assez large d'equi
pements socio-educatif est Tahla et cela a cause de son eloignement de tout 
centre urbain qui pourrait offrir ses services. Mais il est 6 remarquer leur sous
utilisation et leurutilisation irrationnelle particulierement en ce qui concerne les 
equipements de loisirs tels les maisons de jeunes, les foyers feminins etc... 

Hormis Tarrast et Tahla les trois autres quartiers souffrent d'un manque
notoire d'equipements. Mais dans 1'ensemble des cas I'existence de ces equi
pements ne participe que dans une mesure limitee, sinon dans aucune mesure, 
a la structuration de la morphologie du quartier. 

3 - Equipement en voirie et reseaux divers (V.R.D.): 
Contrairement , I'idee que I'on se fait generalement sur le niveau d'equi

pement d'infrastructure dans les quartiers d'habitat clandestin, nous constatons
 
que trois des sites 6tudies (Tarrast, Tahla et Alt Gtif) disposent des reseaux
 
principaux de distribution d'eauet d'electricit6, I'eclairage publique est realise
 
par les services municipaux dans les arteres principales. Les r6seaux d'egoat

ont des collecteurs principaux et des collecieurs secondaires a Tarrast et Tahla.
 
L'enqubte a cependant revelb que les problemes relatifs aux 6quipements
V.R.D. restent poses de maniere cruciale et cela pour deux raisons essentielles: 
la gestion municipale et les branchements individuels. 

A Tahla, par exemple, les moyens dont dispose la commune ne permettent 
pas le fonctionnement continue des pompes 61ectriques sophistiquees qui assu
rent le pompage et le refoulemenl de la quantite d'eau n6cessaire vers le cha
teau situe dans la partie haute de la ville. Ceci aboutit , une reduction de la dis
ponibilite de I'eau courante a une moyenne de deux heures par jour. D'autre 
part, le branchement a un reseau d'goit relativement important de 5 km (ce qui
represente 30 %/.de I'agglomeration. Le reste est soit branche illegament ce qui 
cree des problemes tehniques de nivellement ou de saturation du reseau, soit 
dispose de fosses sceptiques dont la capacite et la qualite technique ne permet
tent pas un fonctionnement optimal. 

A Tarrast, 70 / du quartier dispose d'un reseau d'electricit6, 30 % d'eau 
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potable, 20 % d'un reseau d'assainissement et 50 % dispose de I'eclaraige 
public. Aft Gtif est blectrifi6 et desservi en eau potable 90 %. Douar Ben Jel-
Ioun et Ain Itti quant a eux sont quasiment d6munis d'equipements lun comme 
nous l'avons dit 6 cause de sz localisation et 'autre par le niveau de pauvrele 
assez singulier de sa population. 

Quant aux r,-.Fcux de voierie, ilssont pratiquement inexistants dans 
I'ensemble des quartiers etudies a I'exception de Tahia qui constitue un cas 
tre~s particulier et dont le reseau reste a parfaire. II ressort en effet, que les voies 
et les trottoirs non revetus alterent les voles goudronnees et bouchent le r6seau 
d'evacuation des eaux pluviaies rendant ainsi la voierie impropre a la circulation 
pi#tonne et automobile, fait aggrav6 par la topograhie du site. 

CONCLUSION 
L'analyse sectorielle nous permet de reaffirmer une de nos hypotheses de 

base quanta la tendance vers la generalisation d'une morphologie urbaine par 
rapport au)' autres, ils'6git de la morphologie de type ,,habitat economique . Elle 
nous permet egalement de confirmer et d'enrichir cette hypopthese par le 
constat de la disparition progressive des modeles traditionnels d'origine. Ce qui 
denote de la nette volonte de la recherche d'une forme d'urbanite de la part des 
populations concernees. 

Elle permet ensuite de ponderer notre hypothese relative aux equipements 
en voirie el reseaux divers (VRD) et cela a deux niveaux :au niveau de la relation 
etroite entre les revenus et I'existence d'equipemen!, et au niveau du degre 
d'equipement. En effet, d'une part. re snnt les quartiers d'un niveau de revenu 
relativement eleve (Tahla, Aft Gtif et Tarrast dans une noindre mesure) qui dis
posent d'un taux d'equipement important. D'autre part, cetequipement reste 
limite au reseau principal, les branchements individuels ayant un taux plus faible 
soit pour des raisons financieres (r6le des Regies) soit pour des raisons techni
ques (potentiel du reseau, topographie), avec une aible part pour I'assainisse
ment et les voiries. 

Elle permet enfin de preciser qu'en ce qui concerne les equipements col
lectifs, ceux-ci sont soit simplement inexistants (et cela est sans relation avec le 
niveau des revenus), soit Iocalis6s hors site et .proximite imm6diate dans la 
majorite des quartiers clandestins (exception faite pour les agglomerations 
clandestines comme Tahla). Mais dans tous les cas, ilssont insuffisants. 
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CHAPITRE QUATRIEME 

LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES 
Avant d'entamer Ia discussion sur la typologie et les modes d'habiter, ilserait opportun de presenter les types de groupement afin de mieux cerner latransition morphologie-typologie. En effet, entre l'une et I'autre, iln'y a pas de 

rapports mecaniques. 
Les types de groupement sont generalement ind6pendants et de la morphologie du tissu urbiin dans laquelle ils se forment, et des types de logements

qui les constituent et des formes des parcelles. C'est en fait I'etat du parcellairequi participe en premier lieu 6 la d6termination du type de groupement, .cet 6tatest dG 6 I'historique de la propri6t6 du terrain d'implantation et aux tranfertssuccessifs de la propriet6 en dehors de tout cadre legal de contr6le de conformite du parcellaire. Ceci abouti I'6miettement et 6 I'anarchie de ce dernier.N'est-ce pa I une des caracteristiques principales des quartiers clandestins ? 
Nous distihguerons donc cinq types de groupements: 
* les groupements agglutines qui consistent en un conglomerat de parcelles qui respectent rarement un alignement sur rue et qui laissent en genoralun taux considerable de chutes de terrains inexploitees (Planche 4M).
* les groupements organiques qui consistent en un Essemblage compadt


de parcelles qui respectent un alignement quasi-generalis6 sur rue. (Planche

12M).
 

* les groupements disperses qui consistent en un ensemble de parcelles
essaimant une portion de terrain et creant des espaces intersticiels trbs souvent
inconstructibles selon les normes d'hygibne et'de construction gen6ralement

admises (Planche 22 M).
 

* les groupements en bande qui consistent en un alignement rigoureux auniveau de la rue mais qui ne suivent pas forcement un ordre particulier A 'int6
rieur du pat6 de maisons. (Planche 12M).
 

* les groupements dams sont peut-6tre les seuls groupements qui correspondent 6 une morphologie particuliere (morphologie de type Ksour dame).
Ils consistent en un assemblage de parcelles plus ou moins grandes en pates
r6guliers avec un 
alignement le long de quatre rues et une d6limitation rationnelle de la mitoyennete (Planche 17M). Ces diff6rent3 types de groupements
peuvent exister I'tat pure ou bien combin6s (Planche 4M, 13M, 22M).

II faut faire une distinction nette entre typologie et mode d'habiter ens'accordant 6 reconnaitre que les modes d'habiter sont des systemes culturelsorganises auxquels la conception d'une demeure doit repondre. Dans ce sens 
nous suggerons que: 

.une typologie du logement se definit comme un modele theorique 6 partirduquel on peut g6nerer des enveloppes physiques habitables. Ainsi parle-t-on demaisons en bande (row-houses), maison Apatio, appartements en immeuble,.... 
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types partir desquels une infinit6 de cas pratiques et de modules differents 
peuvent 6tre obtenus. La maison , patio par exemple a g6n6r6 autant de 
modeles qu'il y a de modes d'habiter dans des pays aussi differents que la Chine, 
la Suede, le Venezuela ou le Maroc. 

* un mode d'habiter se d~finit comme un modble thorique de comporte
ment et de manibre d'habiter d'un groupe social. C'est le systeme de r~gles qui 
regit la faqon avec laquelle une cellule familiale investit son espace oriv6 et une 
communaute son espace collectif. IIy determine des comportements pr6cis par 
l'organisation des fonctions de I'habiter (dormir, manger, recevoir, etc...). En 
d'autres termos il regit la consommation de l'espace du logement et des unites 
de voisinage par I'unite familiale et le groupe social. 

A travers I'analyse typologique et des modes d'habiter des cinq quartiers 
d'habitat clandestin que nous avons etudi6s, il se degage un certain nombre de 
types d'unites de logement, groupement d'unite et de modes d'habiter qui peu
vent btre definis comme suit : 

a/ Types d'unite de logement:
 
Nous clistinguerons deLIx types :
 
* la maison a patio dans laquelle toutes les fonctions de I'habiter s'orga

nisent autour d'un espace decouvert qui peut btre soit central soit lateral et qui 
peut assurer, outre sa fonction d'organisation, d'autres fonctions d6 I'habiter 
ainsi que la fonc4ion d'aeration, de ventilation et d'6clairage de la maison. Ce 
type se singularise par I'equidistance des differents espaces de la demeure par 
rapport au patio qui contient generalement un point d'eau. 

* la maison en appartement se caracterise par une succession segrega
tive et hierarchisee de fonctions soit le long d'un couloir de distribution, soit 
autour d'un hall, soit associant les deux. L'aeration, la ventilation, I'6clairement 
sont generalement assures par des ouveitures donnant directement vers I'exte
rieur et accessoirement par une petite cour interieure. 

Ces deux types g6nerent des modeles qui en sont soit issus directement 
soit les associant pour creer un troisieme type transitoire que I'on appelera 
mixte et qui regroupe en totalitY' ou en partie I'ensemble des caracteristiques 
des deux types r6ference. 

b/ Types de modes d'hab!ter: 

Les modes d'habiter sont des syt~mes organises. Ils comprennent cinq 
groupes de fonctions de I'habiter savoir le sommeil, la detente, I'alimentation, 
I'hygi6ne et la reception, organises sur la base d'oppositions simples. Ces 
oppositions sont des oppositions corporelles: m~le/femelle, adulte/enfants, 
noble/honteux s'agissant des parties du corps, et des oppositions li6es A la 
ne?,Jre : jour/nuit, t6/hiver, homme/animal. 

On retrouve trois modes d'habiter de base et deux variantes qui en sont 
gen6rees. Le premier ou mode rural comprend tout le systeme. Le mode urbain 
traditionnel exclue l'opposition hornme/animal. Le troisi6me mode urbain 
moderne exclue en plus I'opposition ete/hiver. Les.variantes rencontrees sont le 
mode urbain patio couvert et le mode mixte urbain-rural. 
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1. Typologle: 
Apres avoir r~pondu au besoin primaire de l'homme de s'abriter, la maison 

est devenu une institution sociale, un phenomene culturel tout au long de I'his
toire. La maison nest pas seulement une ((machine Ahabiter ), mais une con
densation de facteurs assccies Ala culture, aux rituels et aux differentes formes 
de communautes humaines. La maison donc offre un mode d'organisation, une 
forme physique et une enveloppe en 6troite liaison avec son mcde d'occupation, 
son environnement, les mat6riaux de construction et les technologies disponi
bles. La persistance ou la disparition d'un type de maison d6note donc de la 
constance ou de I'6phemere d'un mode d'habiter et des moyens techniques et 
humains n6cessaires sa realisation. 

D'un point de vue purement conceptuel, un type de maison est une forme 
physique et humaine de I'habiter qui a subi le test de I'histoire. Ses variations ou 
ses similitudes dans I'espace et dans le temps sont does aux differences ou aux 
constances d'une partie ou de I'ensemble des facteurs qui le definissent. Elles 
aboutissent A la gbnese d'une multitude de modbles adaptes aux conditions par
ticulieres de leur developpement. Le modele n'est donc autre chose que la 
variation d'un type selon des modes d'habiter specifiques, modes d'habiter 
compris dans leur sens le plus large, c'est-a-dire sous I'angle de tous leurs fac
teurs determinants, culturels, rituels, sociaux, environnementaux, etc... 

Des lors, un type qui narrive pas a gen6rer des modeles et 6 affronter le 
test de I'espace et du temps est un type 6phembre condamn6 6 la stagnation,
donc A la disparition. C'est le cas de toutes les tentatives de cr6ation artificielle 
d'un type entreprises tout au long de I'histoire : le Familist~re de Guise, l'Unite 
d'Habitation par Le Corbusier, les Maisons Communes par les arwhitectes du 
constructivisme Russe, les maisons et les cites futuristes de Sant'Elia pour ne 
parler que des exemples les plus fameux. 

Dans les cas particuliers qui nous concerne, nous avons ronc pu distinguer
deux types de reference: la maison a patio, la maison en appartement. Nous 
allons discuter tour a tour ces deux types en examinant plus particuli~rement
leur mode de distribution interieur (leur organisation et lear fonctionnement), le 
traitement de leur fagades et enfin, leur syst~me constructif et les materiaux 
qu'ils utilisent. Pour cela, nous nous baserons sur nos enqu~tes, nos observa
tions et sur un grand nombre de releves et de croquis que nous avons pO effec
tuer sur place. a/ La maison a patio: 

On ne retrouve pratiquement pas ce type dans sa variante (modele) urbaine 
pure, c'est-,-dire presentant l'organisation des fonctions autour d'un espace
central a ciel ouvert avec un rez-de-chaussee et un 6tage, une entree en chicane 
qui comprend I'acc~s aux toilettes ainsi que les escaliers menant . I'6tage, une 
separation nette entre les parties jour au R.D.C. et les parties nuit 6 I'6tage, une 
introversion totale de la maison. On trouve par contre des variantes associants 
une partie de ces caracteristiques, ou y adjoignant d'autres et cela dans tous les 
quartiers 61udibl, e.i'exeption de Tahla. 

* la maison j patio de Tarrast regroupe les caracteristiques du module 
urbain pur sauf sa separation fonctionnelle du R.D.C. et de I'etage ainsi que son 
introversion Elle presente cependant des aspects particulirs. La maison 6 
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6tage possede gbneralement deux entrees qui peuvent ou non communiquer 
entre elles u au une chicane quiI'une conduisant rez-de-chaussee parfois par 

comporte, I'acces iux toiletles et 
 1'entree du salon, I'autre s'ouvrant directe
ment sur les escaliers menant , I'etage (Planche 15, 98), ceci pour les cas ou 
I:etage est Ioue ou occupe par un membre de la famille. Lorsque les entrees 
communiquent ou bien lorsque rious sommes en presence d'une seule entree 
(Planches 17, 20, 21, 23, 25, 95), le fonctionnement est toujours le meme avec 
cependant la possibilite toujours assuree de pouvoir separer les entrees en cas 
d'eventuelles locations. La maison a patio de Tarrast peut e distinguer par
I'existence ou la prevision d'une cour, independante du patio, qui peut meme 
6tre prevue a I'etage, comme appoint a la cuisine. plantee ou contenant une 
etable, un poulailler ou une cage a lapin. ce qui peut suggerer l'interference d'un 
mode d'habiter rural (Planches 16. 77. 80), la lateralit6 du patio qui des lors ne 
remplit plus sa fonction originale d'organisation mais r6pond a d'autres tonc
tions comme I'eclairage ou le lieu de travaux domestiques Planches 18 80i 
D'autre part. les modeles a patiodeTarrast assurent dans la quasi-totalite des cas 
un eclairage,'une ventilation et un ensoleillement par une serie d'ouvertures 
supplementaires sur rue. 

Au niveau de la repartition des fonctions, ilest a noter que le salon semble 
6tre un espace indispensable. IIest amenag6 traditionnellement, (quoique dans 
certains cas le mobilier moderne est present) de forme rectangulaire La fonc
tion de preparation de lalimentation trouve toujours son espace qui est en 
general une cuisine independante de dimensions plus ou moins grandes elle est 
accessoirement en polyvalence avec d'autres tonctions en particulier dans le 
patio. Les chambres ne presentent pas de caracteres distinctits. La salle de 
bains est tres rare En resume Tarrast presente trois variantes de maisons 
patio, une variante directement issue du modele de reference urbain. une 
seconde dans laquelle interfere Ihabiter rural et Line troisieme en combinaison 
avec le type de maison en appartement 

et Fekhara. !a maion a patio semble eirela regle* A Ain Itti Planches 27
 
, 64) 
et part culierement dans uine forme monolytique centree Mais, qdepen
damment de la forme et de la din-nsion de la parcelle. le patio peut etre laleral,
mais toujours assurer la totalib, Je ses fonctions, ou par sa forme el ses dimen
sions se transformer en cour etQ,asstrer aniquement partiellement (eclairage 
et aeration). La maison de Feohara et An Itti se singularise par son niveaLu 
unique au R D C Dan IPcas ou i1existe un second nmveau. etle ne prosente pas 
de distinction particullere par rapport au modhle urbain de rwfbrence iPlanches 
50, 52, 62). 

Lorsque la parcelle est rlgu mrre, a maisor i organise autour d'un patio
central decouvert Lacces sy fail par tine chicane Laalou) ou la tonclion toi 
lettes est genKralement prosente, Iatcuisine ou le alon ne sont pas toutoUrs 
disposes Jrproximito de Ientr'e Le pints est omnprns.qent dans le patio Dans le 
cas de rnaison a deux niveaux les escalers sont tOUtOLrs disposes (" 'entrfe 
Conlrairement a]Tarrasl. le salon na pus de poSition privil&ogiee el cela clans Ins 
tres rares cas ou ilexiste IPlanches 31 ;a6,l)

Lorsqme la parcelle est irregul I(-re (Planches .'18 33 et .12. .14et 'l) a 1' i'Ia 
distribution est imposee par la forme de la parcelle mars toulJoirs avec un 
espace (cour ou patio) decouvert et cela peWt elre le cas atussi bien de grandes 
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que de petites parcelles. A ce niveau Ia, nous ne pouvons nOus empecher deconstater I'ingeniosite des gens dans Ia maniere dont ils peuvent organiser tinmode d'habiter complexe dans des parcelles qui peuvent paraitre inconsltrijclibles soit de par teur forme, soit de par eUrs dimensions iPlanches 28 ai33 et 
45). 

De maniere generale les parcelles sont tres pettes a An Itti et Fekhara, cequi conduit Ia reduction de certaines fonctions a leur expression Ia plus simple.c'est ainsi que Ia salle de bains ou Ia douche sont pratiquement inexistanles Lesmaisons sont tellement petites qU'i tire exceptionnel nous avons rencontre descas d'anciens fours de potiers serni-enterrs transforrn s en cellules dhabitl.tion (Planche 117). La petite taille des parcellcs a souvent comme corrollaire uriefaqade tres reduite, ce qui amplifie Ia fonction du patio, ou pousse les gens arechercher le mcde d'habiter collectif Planches 42, 44. 57, 64)

En resume • Ain Itti-Fekhara. presentent, mis 
 aipart des cas exceptionnelstels que les planches 117, 122, 115. un type unique de maison urbaine i patioL'entree en chicane, les escaliers el les toilettes sont la pour nous rappeleretrangement Ia distinction des fonctions dans Ia maison traditionnelle de Iamedina. N'avons-nous pas mis I'accent sur l'origine urbaine de Ia majorrile de Ia

population de ces quartiers ?* A DoUar Ben Jelloun Ia maison a patio est tres similaire a celle de Tarrastavec une seule distinction concernant Ia localisation des escaliers dans le patioA Tahla Ia maison a patio est pratiquement inexistante. 
* A AQ Gtif, Ia maison a patio presente des caracteristiques tres partiulieres ou le mode d'habter rural joue. n rble determinant, nous l'appeleronsmaison rurale ai patio. La maison rurale al patio esl generalement ai niveauunique, Ia terrasse est dans Ia majorite des cas, accessible et comprend Line

piece tout au plus iPlanches 83,i 8C88
De rnaniere genbrale, elle est rigoureusement organisee aLiour dun patio fcielouvert,dans Ia plupart des cas central et exceptionnellemen latbral En faitde maison. ii s'agit plut6t d'un assemblage de deux ou plusieurs maisonsmuniquant comentre elles et disposant chacune de son e6lment organisateur liepatio), mais avec Ia cuisine en commun. ce qUi est 1'expression de Ia structurePatriarcale de Ia famille ai Ouarzazale comme nous le discuterons plus bas dansnotre chapitre sur les modes d hlihitor iPlanch. 8Ti,he
Les pieces habitables lgeneralement trs longues et etroites) et les pieces
de service sont desservies par le patio 
avec leqLiel elles communiquent pratiquement par des portes marquees par un seil Planches Ia. 9a. 87) et visuelle.
ment 
par des fenetres adornees de ferronnerie (Planches 8a. 86). L'ouverture
presoue syslkmatique de Ia cuisine sur le patio. contrairement aux cas discutes
precbdemment, accentue encore plus le r6le prepondedant louc par ce dernierdans Ia concretisation du mode d'habiter rural (voir plus bas chapitre moded'habiter). Si I'on aloute ai cela que le patio est Ia seule source de iumimre etd'air, qu'il dispose toujours dun point deau (soil le puits, soil une reserve d'eau(Planches Ia. 7a) e quil comprend trs souvent une partie plantee. noUs pouvons conclure que c'est Ia piece maitresse dce Ia maison de Aft Gtif. Notons enfinun dernier e16ment de Ia vie rurale dans cette derniore. Ia presence de greniers

ou d'etables gineralement siltues a I'entree. 
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En resume : la maison de Ait Gtif represente parfaitement le type de maison a patio par le r6le que joue ce dernier dans l'organisation des fonctions et lacristalisation du mode d'habiter particulier du monde rural du Sud du Maroc. 
b/ La maison en appartement : 

Ce type de maison avait a l'origine le type do maison a patio que nous pouvons lire en filigrane dans la quasi-totalite des cas releves. Ceci ne veut nullement dire qu'il constitue une simple variante. Par le fait de mutations successives des modes d'habiter, la maison a patio a etb amputee de ces elementsprincipaux et de son mode d'organisation de base. Ainsi, le patio a progressi
vement laisse la place au hall de distribution, la circulation autour de I'el6ment
central a ere remplacee par la circulation le long d'un couloir, des ouvertures
donnant directement vers I'exterieur ont pris la releve du patio pour assurer leslonctions d'aeration, de ventilation et d'eclairement, ainsi pour repondre . un
soucis evident d'ensoieillement. La polyvalence nest plus dorrnante, chaquefonction se trouve en effet affectee a espace selon desun des criteres et normes hierarchises: le salon doit 6tre de grandes dimensions et donner sur larue, suivi par ordre decroissant de la chambre des parents, les chambres desenfants, la cuisine, la salle de bain, les toilettes etc... On notera la part grandis
sante que prend la cuisine et la salle de bain par rapport a la surface totale de lamaison, le groupement des pieces humides en un bloc assez compact facilitantI'evacuation des eaux Usees ainsi que la reduction au maximum des aires decirculation au profit des autres fonctions de la maison. La presence relativement rare de patio ou de cour a ciel ouvert est accessoire et nest justifiee dans laplupart des cas que comme appoint a une fonction precise, tres souvent I'eclai
rage d'une pi6ce principale (Planches 124 et 125). 

La maison en appartement semble btre la regle a Tahla (planches 126 et127) ob ce type illustre la particularite de cette agglomeration pal rapport aux
autres sites etudies. Est-il di au niveau de vie relativement elev6 de sa population ? A I'absence de modele local , patio ou autre ? Aux categories socioprof essionnelles de I'agglomeration ? A 1'existence du noyau colonial d'origine ?Ou bien tout simplement aux conditions climatiques qui sont particulibrement
rudes I'hiver ? Nous essayerons d'bclairer ses interrogations dans notre dis
cussion des modes d'habiter a Tahla. 

. On trouve egalement le type de maison en appartement A Tarrast, Douar
Benjelloun et dans une moindre mesure , Ait Gtif. Cependant, dans les trois cas,
il existe tres rarement 
 a I'etat pur . En effet, interferent avec, soit le mode

d'habiter rural, soit d'autres mod.les de reference (essentiellement la maison 6
patio). II s'agirait beaucoup plus de modeles transitoires marquant la mutation

d'une forme et d'un mode d'habiter rural vers 
une certaine forme d'urbanite
 
recherch~e.
 

En r~sume: !a maison en appartement correspond un degr6 assezavance d'integration urbaine du mode d'habiter d'une population et du cadrephysique qu'il genere. Elle correspond a la tendance g~nerale que connaissent
les lypologies des quarners clandestins sur I'ensemble du territoire ainsi que lestypologies de; qu-itlr 0onUlal- ,s Ces lotissements reglementaifes d'habitat 
economique. 
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Technique de construction mixte: Poteau en beton et remplissage 
en pise, mals les deux techniques sont mal maitrisees. 
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cl Les systemes constructifs : 
La typologie vue sous I'angle des systemes constructifs est frappante par

son homogeneite. En effet. 375 des 504 menages ayant repondu a la question
relative aux materiaux de construction, utilisent le beton arme et le parpaing. La
repartition par ville de ces menages montre trois concentrations importantes :
Tarrast (97,4 04A Tahla (89,5 ) et Douar Ben Jelloun (76,6 /o). Les menages
restant (129) sont condentres a Aft Gtif et An Itti-Fekhara el uilisent essentiel
lement la terre - des taux respectivement de 93,9 % et 52,1. Ces quelques
chiffres nous indiquent clairement d'une part une tendance genbralisee. d'autre 
part uneconstance iocalisee. Une tendance gen6ralisee vers l'utilisation d'ur)
systeme constructif base sur une structure en beton arme avec un remplissage
en parpaing, une constance localisee indiquant la ftcondite d'une technologie
traditionnelle liee , l'utilisation de la terre comme materiau principal de cons
truction. 

Ces deux traits doivent cependant etre ponderbs. Si le systeme poteaux
poutres est largement utilis i1nen est pas pour autant suffisamment maitrise.
En effet, et comme nouis avons pu le con,-tater a Tahla, ,ous assistons ti la pre
sence de nombreues .iberrations d'ordre technique. Les fondations ne sont pas
toujours assez profcn,,.I,pour assurer la stabilite de la construction: les poteaux
sont surdimentionnes (is i:auvent parfois aler jusq:i' 60 cm pour une maison t 
un etage) et ilen est de n-me pour les poutres et :--,consoles: des murs de
pierres de 50 cm c-or I SoLvent assoc:,es a une struc ::en beton arme: I'inte
rieur est I'expression d'une vraie forbt de poteaux n'obeissant a aucune trame:
 
un double chainage superieur qui fait egalement office de linteau. Et [a liste peut
 
encore s'allonger.


D'autre part, si la tcchnologie tIditionnelle domine la construction a AIt
Gtif et Ain Itti-Fekhara, ilfaut noter I rtroduction progressive du systeme cons
tructif en beton arme dans le second et dans une moindre mesure dans le pre
mier. Et dans ces deux cas la technique poteaux poutre est encore mons mai-trisee comme I'attestent beaucoup d'observations effectuees sur place (surtout 
, Marrakech) et en particulier I'absence rotale de maitrise de I'association beton
arme-terre'et la mconnaissance du materiaux, de ses constituants, de son
dosage. Ainsi nous avons pu observer Ain Itti que le bton pouvait indifferem
ment contenir de I'argile ou du ciment. que la dimension du gravier importait peu(m6me les galets de I'Oued peuvent servir), que une dlle pouvait ou non btre 
armee etc... 

Lin systeme constructif participe au premier chef la perbnit6 d'un type. Si,grace a une adaptation parfaile au mode d'habiter, au type ae logis. aux condi
tions climatique, la lechnologie traditionnelle A; Gtif semble resister au test
du temps, I'Lutlisntion du Deton arme Tahla a encore beaucoup a parcourir
avant de pretendre y participer a la determination d'un type architectural. 

d/Les !a4ades : 
La faqade peut e'ire definie comme I'aspect exterieur d'un b~timent tel qu'il

est offert a I'appreciation du passant. A travers les differents cas 6tudies nous 
pourrions distinquer trois types de faqades correspondant chacun a un type demaison la rnainor, urbaine a paLio (Marrakech), la maison rurale a patio (Ouar
zazatel 9: la ma'ori en apparlement (Inezgane, Khouribga et Tahla). 
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Le premier et le second ne presentant que tres peu de particularites. Leseul element architectural qui y est offert a I'appreciation du passant est laporte. Le proprietaire donc y concentrera tous ses efforts imaginatifs, ses fantasmes et son imaginaire. Ainsi il marquera sa porte soit par un auvent (Planche
4a), soit par un encadremenl symbolique (Planche 10a), soit par un encadrement
physique (Planche 10a), par un seuil avec un materiau disti-ctif, soit par des
bancs massifs (Planche 10a), soit par un effort dt sopnistication.. (Planche 47). 

Mais la caraoteristique principale de ces faqades reside beaucoup moinsdans les unites individuelles d'habilation que dans leur assemblage, En effet,lorsque, aux artifices visant a donner un caractere ostentatoire a la demeure parle truchement de sa porte, s'adjoint la ouleur, I'alignement et I'horizontalite de 
toute une elevation sur rue, cela cree un paysage surprenant, (mbffnesplanches). Ce ne sont pas lb des cosmetiques dletaires mais un egard respec
tueux que I'habitant temoigne A sa demeure et la communaute a son environ
nemenl. 

Le troisieme par contre offre panoplie deune faqades dans laquelle lesouvertures jouent le p-"nier role. Ces dernires sont soil organisees horizonta
lement, soil verticalement, soit combinant les deux (Planche 14a) la structure
apparenle peut dans certains cas participer b cette organisation. 

II est d'autres elements d'architecture que l'on retrouve beaucoup dansI'habitat clandestin. C'est la console si I'encorbellement a I'etage est un gain
d'espace qu'on ne peul manquer, la console qui le rend possible devient I'objet
de soins particuliers. Tout le genie populaire est a son service, comme il est auservice d'une ornementation basee sur I'6clat des couleurs vives, la luminosite
des pastels pouvant parfois surprendre ,ou au service de la recherche de signes 
ou de symboles (Planche 11 a). 

2. Modes d'habiter: 
Dans un article intitule ( Les structures dualistes existent-elles ? ,), reedit6

dans I'Anthopologie Structurale, C. Levi-Strauss raconte comment des misjionnaires voulant christianniser les Bororo au XVtte siecle s etaient dans toutes leur
tentatives heurtes b une resistance indefectible. Afin de venir bout de cettearesistance, un missionnaire ingenieux avait, apres avoir observe la structure des

villages indigenes, decide d'organiser le campement des Bororo d'une maniere

differente. II s'aperqut tres vite que les echanges dans le village commenqaient


changer et qu'une desorganisation du groupe etait entamee. Par le moyen de ce truchement il avait Er,lin reussi a atleindre la vigueur de [a culture indigene.
Levi-Strauss deduisail de ce fait le role fondamental des schemas spatiauxdans le maintien des sysltmes d'identV et dans la perdurance des cultures.


Une societe est condamnee a changer dbs le moment 
oi lorganisation de son
 
espace est transformee.
 

C'est 
a partir de ce constat que notre etUde des modes d'habiter s'eclaire 
partiellement. 

En effet, consideranl la primaute des schemas spatiaux, nous persons queles modes d'habiler sont a meme de montrer les perdurances culturelles et demontrer les tendances d'evolution londamentales. Les modes d'habiter sont,comme nous !'avons deja dil, les r6gles communes par lesquelles un groupe 
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social organise Ioccjrxiiuii Ou iogement et la codifie. Ce sont les rgles qui 
associent les compoftements individuels et collectifs 6 lorganisation de 
I'espace, en leur assignant des topo,;. Ces regles sonl d'aborJ discriminantes et 
se fondent sur des oppositions Ceiles-ci sorit en general symboliques. Ainsi 
I'opposition anthropo topologique Parties nobles/Parties honteuses du corps 
rejaillit sur le mode d'habiter. On retrouve des topos nobles et des topos tajous 
dans le logement. La rkception sera traitee converiablement et m~me avec os
tentation. 'espace de preparation des aliment. sera quelconque, alors que les 
toilettes ceront completement delaissees et tabous. Cetle opposition recouvre 
globalement ce qui au niveau tonctionnel correspond a I'opposition public/priv6. 
Les topos lif~s ,i dt.b lonctions publiques seront traits avec attention, les topos 
prives le seront moins sinon avec negligence.

Les oppositions Musculin/Feminin et Adultes/Enfants, jouent individuelle
men el sImultanemenl Ainsi Iopposilion Masculin/Feminin implique la separa
tion des lieux de sommeil des enfants males et femelles des I'Age de la puberte. 
Le couple parental q*ui annule I'opposition M./F., mais implique I'opposition A./E. 
se trouve assigne Lin topos summeil Nous verrons plus loin que la chambre des 
parents existe des qu'une surface minimum du logement le permet. 

L'opposition Jour/nuit est une opposition naturelle fondamentale dans le 
mode d'habiter. Elle joue au niveau de I'opposition veille/sommeil soil par isole

ment des fonctions dans les topos discincts, soit par superposition des fonctions 
dans les memes topos

L'oppositon Eo/Hiver, d'ordre naturelle egalement determine le mode
 
d'habiter. Elle cree une mobilite des fonctions d'un topos a un autre. Elle joue un
 
r6le fort et peut se coupler a l'opposition Jour/nuit pour des effets plus fins.
 

Enfin I'opposition Homme/Animal joue un rble pregnant dans le mode 
d'habiter, notamment dans le rural. Elle impose des separations entre les topos 
assignes C; I'animal et ceux lies a I'homme. Elle se nuance par I'opposition 
secondaire Betail/volaille. qui fait que la volaille integre la cour, alors que le 
betail nq'cessile des topos specifiques (etables par ex). 

Les oppositions considbrees peuvent 6tre organisees en deux groupes. Le 
prenier h6 au corps, comprenant: Noble/Honteux, Masculin/Feminin et 
Adultes/Entants Le second qu'on dira par commodite li a la Nature, comprend : 
Jour/Nuit, Et/Hiver, Homme/Animal. Alors que le premier groupe joue clans 
Iensemble des modes de vie rencontrees, le second peut jouer uniquement par
liellement selon les cas Ainsi les oppositions Ete/Hiver et Homme/Animal peu
vent 	Mre absentes dans certains modes d'habiter. 

Une autre opposition joue un role important et peut participer des deux 
groupes. c'est l'opposition Sec/Humide. En effet elle recouvre partiellement 
'opposition Et/Hiver, en m~me temps qu'elle recouvre des ionctions corpo

relies precises On retrouve ainsi les topos humides et les topos secs Ele ne 
loue cependant son plein r6le qu'associee a I'opposition pur/impur. II y a les 
topos hunlides pUrs tels les toilettes et les salles d'eau. Cette double opposition 
participe des deux groupes et se presenle donc dans tous les modes d'habiter. 

Avant d'enumerer les differents modes d'habiter rencontres, precisons leur 
fonctionnement theorique. Naturellement il s'agit encore d'esquisses de 
modeles. C'est , titre indicatif que nous les presentons ici. Un mode d'habiter 
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comprend une serie hierarchisee de fonctions et une structure fondee sur des 
oppositions. 

Ces fonctions sont: le sommeil. l'alimentation. la reception, la detente. 
I'hygibene. Les oppositions sont les oppositions secondaires qu'on laisse provi
soirement de c6te pour la commodite de la modlisation. Elles ont cependant, 
leur importance dans le mode d'habiter Ainsi I'opposition femme au 
foyer/femme travaillant h Iexterieur agit torlement sur le mode d'habiter, ou 
celle Enfant scolarise/Enfant non scolarise joue egalement notamment pour le 
sexe feminin. 

La structure des oppositions sert a assigner h chaque fonction des topos 
selon la hierarchie fonctionnelle etablie Prenons la fonction sommeil. ai titre 
d'exemple et voyons comment le topos du sommeil est determine Soit le couple 
parental. son topos sommeil fixe selon le sch,,ma suivant 

Fonction Opposition Trait pertinent Espace 

Nuit/Jou 71 Fixe 

Etb / Hiver Neant 

SH Emal Isole des Animaux 

s JiNoble/Honteux I Isole6delavue 

Mas./F~m, ao 

Al/Enfants ar 

Le topos assignb au sommeil du coupie est donc f,^e, isole des animaux et 
du regard. It est egalement sacre, et marque par le tab ',j II s'agit d'un lieu theo
rique r6serve ti cette tonction. Dans la pratique il pt..t s'agir d'une chambre 
reservee aux parents, ou d'un coin instatle au salon. Des que possible c'est une 
chambre qui est reservee a cette fonction. 

Ce modele de traitement peut s'appliquer A toutes les fonctions, et per
mettre de definir tous les topos theoriques de I'habiter. Bien sjr, on ne rencontre 
que rarement la concretisation de I'ensemble du modele, puisque des con
traintes comme la superficie de la parcelle et le nombre de personnes rentrent 
toujours en jeu pour faqonner les cas concrets. Maintenant quels sont les modes 
d'habiter rencontres? On en trouve trois de base, a partir desquels des 
variantes mixtes peuvent etre obtenues . 

a - Mode d'habiter rural: 
Ce mode comprend les cinq fonctions structurees sur la base des six 

oppositions principales II se rencontre dans le type d'habitat rural 6 patio. It 
s'agit d'un mode cen:;e autour du patio. 
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L'opposition Homme/Animal cree une premiere distinction topologique.Aussi I'etable, topos assigne , I'animal, est isole soit b I'entree du logement, soit 
avec une entree independante et accolee au logement.L'opposition Sec/Humicje cree la distinction entre topos secs et topos

humides. Les topos humides sont les toilettes et les espaces de cuisine.
L'opposition secondaire pur/impur relegue le W.C. topos d'eau impure , la peripherie du logement, le plus souvent l'enlree. Par contre, le topos cuisine lib b, 

I'eau pure. 
se situe donc dans un lieu proche du patio, et s'y prolonge. Ainsi les
aliments sont prepares le plus souvent dans la cuisine, et le patio en mbme 
temps. Le :Jatio etant le lieu imaginaire de I'eau pure, la preparation des aliments
occasionaiant des impuretbs (dechets, cendres) on prepare les ingredients dansle coin du patio a proximite de la cuisine, lieu du feu. ou se fait la cuisson (voir
Planches la et 7a, 1). 

Si I'opposition secondaire Eau/Feu s'annulle, comme on vient de le voirdans la cuisine, elle opere dans la determination du lieu du Four, en le rejelantI'exterieur du logement Quant a I'activite productrice feminine non alin'lentaire, 
comme le tissage, un lieu precis lui est consacre. 

L'opposition Jour/Nuit joue ici tres fortement :les chambres sont reservees 
au sommeil, tandis que la vie diurne se passe dans le patio. On notera que la
television est souvent dans le patio, ce qui indique que les soirees familiales s'y
passent (Planches 67, 71, 73).

L'opposilion Masculin/Feminin s'inscrit nettement dans I'occupation del'espace. Ainsi la vie domestique des temmes se reaiise d'abord dans le patio, ,proximite de la cuisine, en compagnie des enfants (Plance 8a). Elles y travaillent 
et regoivent egalement leur amies. 

L'homme quand a lui accupe essentiellement la piece de reception, qu'il aitdes invites ou pas, et sa chambre pour le someil. On remarque que durant Fete
la fonction sonimeil se deplace des chambres du R.D.C. a la terrasse. Celle-ci 
contient parfois une chambre assignee a cet effet. 

La reception quoique donnant sur le patio en est visuellement sbparee afin
de preserver I'intimite des femmes des regards mtles des invites. 

Ce mode d'habiter se rencontre uniquement a Ouarzazate, o il est li , la
structure plurifamiliale. Le pere de famille des qu'il a un enfant marib lui 
cons
truit une maison mitoyenne, communicante, 
mais avec entree independante.

Celle-ci est similaire , la residence parentale, mais de dimensions plus
modestes. On remarque aussi que les enfants des la puberte disposent de

chambres separees par sexe. De plus un enfant ayant transite par la vie conju
gale aura une chambre individuelle lelle est le cas des tilies divorcees. 

Par ailleurs on a constate que le betail tend , disparaitre du togernent,

indice que ce mode d'habiter tend a5s'urbaniser.
 

b - Mode d'habiter traditionnel urbain:Ce mode d'habiter se rencontre dans 1 type de maison a patio-urbain tt secaracterise par la disparition de l'opposilion Homme/Animal Le patio continue a 
etre le centre de la vie familiale. IIest le lieu des actiites de la femme (prepara
tion des ingredients, broderie, bavardage...) et t'espace de jeu des enfants debas 5ge, comme il est un lieu de detente et d'alimentation pour toute la famille. It 
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continue a btre le lieu imaginaire de I'eau pure symbolisee par les vasques et les 
jets d'eau. 

La chambre parentale se trouve le plus souvent 6 I'etage, le R.D.C. etant 
reserv6 a la vie diurne et au sommeil des enfants. L'enfant pubert beneficie 
souvent d'une chambre a mi-etage, que l'isolement pour le travail scolaire rend 
plus utile. 

L'opposition Ete/Hiv-r joue iciun r61e determinant, I'occupation du loge
ment se reglant sur le rythme des saisons. Lhiver pluvieux et froid pousse la 
tamille 6 s'installer : I'etage, abandonnant le R.d.C. humide et glac6. L'bte, c'est 
la fraicheur des pieces du RdC. qui rejouit I'habitant. La maison est donc 
double, le rythme saisonnier decide des dembnagernents verticaux. 

Contrairement au mode rural, icila cuisine est isole du patio, les terrasses 
ne servent qu'b des taches domestiques (etendage, sechage de grains ou de 
Ghassoul ....). 

L'entree est toujours en chicane constituant un espace tampon entre 
1'exterieur et l'interieur entierement ouvcr; sur le patio. Les pieces, a I'exception 
de la reception et de la chambre conjugale, sont polyvalentes, faisant office de 
s6jour, salle a manger et chambre d'enfants. 

La volaille seul animal admissible est relegub Ala terrasse, c'est le cas des 
pigeonniers et poulaillers. On rencontre ce modele essentiellement a Marra
kech, ob sa concretisation est le plus souvent tronquee pour des raisons de 
promiscuit6 et d'indigence. Le dedoublement haut/bas disparait dans la majorite 
des cas rencontres, les maisons etant i R.d.C. uniquement. C'est une part 
importante du confort qu'otfre le modele qui disparait. De plus, dans beaucoup 
de cas la maison est occupee par plusieurs families. Le patio devient cornmun, 
et la vie familiale est refoulee vers les pieces (1 , 2 par famiille). De plus la cui
sine nexistant pas, elle se fait en commun dans le patio, avec les autres travaux 
r.1enagers. Le puits, seule source d'eau, est dcns le patio a portee de main des 
utilisateurs. Les pieces deviennent alors pl. 1-::ment polyvalentes, seules les 
fonctions affectees du trait humide en sont e,oIues. 

c - Modes d'habiter urbain, moderne: 
Le mode d'habiter urbain moderne se caraclerise par l'organisation des 5 

fonctions de I'habiter sur la base de quatre oppositions principales seulement : 
Homme/Animal et Ete/Hiver etant exclues. II se rencontre dans la maison en 
appartement. 

Les chambres y sont atfectees soit au couple soit aux enfants. La chambre 
des parents etant reservee au sommeil : celles des enfants comprenant egale
ment le jeu, le travail scolaire, la reception d'amis leur permettant un isolement 
relatif. 

Le sejour est une piece,polyvalente assignee a la nourritur6, la reception, 
les soirees familiales et accessoirement a certaines activites domestiques tels 
la preparation de certains ingredients pour la cuisine, mais peut egalement 
servir pour le sommeil des enfants ou d'invites. 

La cuisine, relativement isolee, comprend tout le travail culinaire, prepara
tion des ingredients et cuisson. Elle a egalement I'exclusivitb du nettoyage du 
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linge, ce qui n'est pas le cas dans les modes prec6dents. On y remarque egale
ment I'am6nagement du plan de travail a I'occidental avec evier, impliquant que
les activites s'y font debout contrairement aux modes rural et traditionnel urbain 
ob le travail se fait principalement assis ou accroupis. Quand le puit existe, ily
est 6galement orgaise avec le plan de travail (Planche 102). 

La salle de bains existe et centralise les fonctions d'hygiene corporelle,
piece nexistant ni dans le mode urbain traditionnel etudi6, ni dans le mode rural. 
Elle atteste autant d'un niveau de confort superieur, que de soucis supplemen
taires d'hygiene. Le W.C.est le plus souvent accole a la S.d.B. 

Le salon, lieu de reception, est la pikce la plus vaste, mais ia moins utilis6e. 
Elle reste reserv6e aux occasions afin d'eviter l'usure rapide du mobilier, le plus
riche de la demeure. 

Ce mode d'habiter est decentre avec une hierarchie consequente des 
pieces (salon, s6jour, ch. parents, ch. enfants, cuisine, S.d.B. W.C.) et deleur 
specialisation. IIse rencontre le plus souvent A Tahla. Naturellement adapt6 a la 
surface du logement, la S.d.B. pouvant ne pas exister, de mrrie que le sejour 
peut fusionner avec le salon. 

d - Modes mixtes: 
A c6t6 des modes d'habiter de base, ilexiste des variantes gen6res a partir

de ceux-IA pour diverses raisons. On en distingue deux, le premier est le mode 
urbain A patio couvert et le second est le mode mixte urbain rural. 

- le mode urbain A patio couvert, tres courant 6 Tarrast et Khouribga,
fonctionne sur la base du mode d'habiter urbain traditionnel, avec toutefois 
l'effacement de I'opposition Ete/Hiver rendu possible par la couverture d'un 
patio de taille tres variable. 

- le mode mixte (Planches 21 et 77 a 80) rencontre A Tahla et a Tarrast. II 
associe au mode d'habiter urbain, la presence d'un jardin lateral ext&rieur muni 
ou non de poulail!er. IIest assez rare et d6signe la persistance de certains traits 
ruraux des populations concernees. 

Si I'on considere les sites urbains enqubtes on est frappe par la dorninance 
du mode urbain a patio couvert. Celui-ci presente en effet I'avantage, par rapport 
au mode urbain traditionnel, du non d6doublement du logement impose par
l'opposition Ete/Hiver, soit la possibilite de I'exploitation verticale des parcelles 
pour plusieurs logements independants. 

Par ailleurs la taille souvent reduite des parcelles decide d'une reduction 
excessive du patio aux dimensions d'un simple Hall de distribution et par con
sequent tend A annihiler la fonction centrale du patio dans ce modele. Si I'on 
tient compte du fait que la plupart des habitants des O.H.C.construisent eux
memes leur logement, on peut considerer que cette tendance est refl6chie et 
acceptee, sinon volontaire. M~me si elle reste faible elle indique un d6but de
modernisation du mode de vie dans les quartiers enquits, tel qu'on le releve 
clans I'etude des aspects sociologiques.

Le mode d'habiter rural est delimite A Ouarzazate et tend a s'urbaniser A 
I'instar de la vie quotidienne. Quand au mode d'habiter urbain traditionnel il ne 
se rencontre qu', Marrakech, mais dans un cadre de promiscuite et d'indigence. 
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Le mode urbain , patio couvert est dominant en milieu urbain et ce pour des rai
sons de rentabilite du terrain et d'eviction des effets de I'opposition Ete/Hiver.
Alors que le modele mixte par sa rarete relative se presente comme un modele 
transitoire, le modele urbain moderne est un modLle en expansion. Qu'on le 
considere comme rrodele importe, ou comme issu de I'annihilation de la fonc
tion centrale du patio dans le mode urbain patio couvert, lui-m~me issu du 
mode urbain traditionnel, le fait est qu'il se presente comme fortement concur
rent du mode urbain a patio couvert. 
CONCLUSION: 

Parmi les deux types d'unite de logement que nous avons pu distinguer au 
niveau de notre etude typologique, la maison a patio et la maison en apparte
ment, c'est sans aucun doute la seconde qui constitue le type tendentiellement 
dominant. Ce type se singularise aussi bien au niveau fonctionnel qu'au niveau 
de sa fagade et de son systeme constructif. 

Au niveau fonctionnel ilse caracterise essentiellement par une segregation 
et une hierarchisation des fonctions qui s'organisent soit horizontalement soit 
verticalement selon que la maison est plurifamiliale ou mono-familiale. Les 
pieces sont en general de dimensions tres reduites, abrees et fclairees par des 
ouvertures de petites dimensions donnant directement vers I'exterieur. La 
maison depasse tres rarement R+ 2, le rez-de-chaussee etant en general 
occupe soit par des commerces soit par un garage. Dans la quasi-totalite des 
cas la terrasse nest que provisoire dans I'attente de constituer un etage sup
plementaire. 

Ceci pose un certain nombre de problemes au niveau de I'hygiene et des 
modes d'habiter : 

- ]a maison nest appropriee que partiellement par ses habitants. (patio
reduit a la circulation, la terrasse et les balcons sont inutilises). 

- elle nest pas toujours adaptee au mode d'habiter souhaite. 
- elle est tres mal aeree et eclairee sauf pour celle disposant de plusieurs 

faQades. 
- I'evacuation des eaux usees et vannes s'y fait tres mal. 
Au niveau des fagades l'uniformite et le mimetisme sont la regle. Les 

ouvertures generalement reduites sont uniformement reparties sur la fagade et 
dans certains cas groupees en bandes horizontales ou verticales. Les murs 
mitoyens realises avec des materiaux de qualite tresmediocres ne sont iamais 
enauits et fii)'s. Les poteaux et le ferraillage en attente terminent toujours la 
maison, les acroteres generalement tres hauts sont perces d'ouvertures sans
 
menuiserie.
 

Dans beaucoup de maison 1'ensemble de la construction nest pas enduit. 
L'encorbellement Ires souvent irregulier est systematique au niveau du premier 
6tage. 

Les problemes qui s'en suivent sont 
- un paysage architectural monotone, inacheve. 
- le manque d'imagination et de creativite qui se limitent 6 la recherche de 

signes et de symboles. 
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Au niveau du systeme constructif, la structure en BA, poteaux-poutres, tresmal maitris6e est la r~gle. Les elements de structure sont surdimensionn6s ettrbs souvent dedoubles inutilement. Les fondations pas suffisamment profondes
ou dans certains cas inexistantes. 

Les problemes qui s'en suivent sont
 
-
 gaspillage de materiaux de construction. 
- precarit6 de la construction et du type architectural qui en d6coule. 
- le systeme constructif ne s'adapte pas toujours au type de logis souhai

table et aux conditions climatiques. 
- materiaux de qualite au niveau du second oeuvre qui ne cadre pas avec 

la precarite et la non-maitrise du gros euvre. 
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TROISIEME PARTIE 

SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

/ 



CHAPITRE PREMIER 
SYNTHESE
 

A la lumitre des analyses prec6dentes nous pouvons conclure que:
I'nabitat clandestin peut 6tre defini comme un habitat en dur, de type urbain ou 
semi-urbain, ilest soit integr6 6 une agglomeration soit constitue en agglom6ra
tion autonome. II est construit sans permis de construire, o'j avec permis su" 
lotissement ou morcellement non autorise et non equip6. 

Si I'on considere : 
- I'ampleur du phenomene, 
- les autorisaions dblivrees par les conseils municipaux dans certains 

quartiers clandestins, 
- I'intervention des offices publics d'aau potable el d'6lectricite dans ces 

quartiars, 
- l'implantation des transports en commun, 
- 'imposition -des quartiers, 
Non seulement le qualitif de clandestin apparait comme impropre ,I'appel

lation de ce genre d'habitat, mais la conception qui le s,.us-entend de pheno
mene conjoncturel et passager s'effrite 6galement. En effet !'habitat dit clan
destin ne s'est a6velopp6 que grace aux conditions structurelles qui I'ont rendu 
possible,par sa nature et son ampleur ilapartiellement 60ict6 les orientations du 
developpement urbain et a induit une desintegration du tissu urbain dans la
majorit6 des villes du Royaume. Mais par son extraordinaire essor ilrevele une 
forte dynamique socic-6conomique et une autonomie dont ilne faudrait pas
n6gliger les aspects positifs. 

1. L'HABITAT CLANDESTIN: PHENOMENE STRUCTUREL: 
La plupart des etudes et realisations ayant toucn I'H.C. jusqL",ci ont ten

dance a faire de celui-ci un phenomene conjoncturel. 
Partant d'un, projection simpliste sur 'espace de la loi economique de 

l'offre et de la demande, I'apparition et le developpement de I'H.C. ont etW sou
vent lies l'accroissernent de la population urbaine: ils'agirait donc d'une rup
ture de I'equilibre du marche imputee Aune seule variable du systeme, a savoir
 
la demande.
 

A supposer que ce raisonnement soit juste (ce qui est loin d'btre evident),
I'analyse aboutit une impasse car le ,retour ), lI'equilibre est n6cessairement 
conditionne par la possibilite d'inflechir la tendance la hausse de la demande; 
ce qui constitue -- tout au moins 6 court terme - une simple hypotlese 
d'ecole. 

Ainsi, si sur le plan des apparences (phenomenologique, la situation 
actuelle peut btre interpretee comme le resultat de la disjonction ertre l'offre et 
la demande, ilne faut pas en conclure que I'H.C. est un simple fait dE: conjonc
ture. II s'agit d'une donnee structurelle, qui reflete la nature de 'organisation 
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6conomique et sociale et focalise ses contradictions en les rendant plus lim
pides. 

En effet, Atravers les observations menees sur le terrain, I'H.C. est organi
quement i6 Aun certain nombre de conditions structurelles et induit des efforts 
structurants conditionnant l'organisation socio-6conomique. 

Les conditions structurelles A l'origine de I'H.C. sont multiples. Pour se 
limiter A l'essentiel, citons simplement les conditions d'ordre demographique, 
6conomique, politique et reglementaire. 

- Conditions demographiques: 
Le taux 6lev6 de l'accroissement demographique combin6 6 I'exode rural 

constituent de toute 6vidence l'une des donnees de base permettant I'existence 
des Q.H.C. 

Le developpement des ces quartiers est plus affirm6 dans les localites ob le 
taux de croissance de la population est le plus 6lev& 

- Conditions 6conomiques: 
L'insuffisance quantitative et qualitative de l'offre du logement sur le
 

march6 reglement6 en lien avec la structure sp6cifique du secteur du B.T.P.
 
l'insolvabilit6 chronique de la demande, la complexit6 et l'ineficacit6 du systeme
 
du credit en vigueur, etc... sont autant de facteurs tangibles permettant aux
 
besoins engendr6s par le surplus d6mographique de s'exprimer spatialement
 
sous forme d'H.C.
 

- Conditions reglementaires: 
L'incapacite de I'administration face A la croissance urbaine, l'incapacit6 

et la d6faillance des gestions municipales et l'inadequation du mode de loge
ment horizontal avec les moyens de lotissement et de viabilisation disponibles, 
constituent enfin le complement efficace des conditions precedemment cit~e. 
2 - HABITAT CLANDESTIN ET DESINTEGRATION DU TISSU URBAIN: 

Les Q.H.C., s'ils ne posent pas g6n6ralement des problemes techniques de
 
construction, puisqu'ils sont le plus souvent techniquement fiable, posent aux
 
collectivit6s locales des problbmes de gestion extremement lourds.
 

L'enquete g6nerale a montr6 que pros de 50 % des logements clandestins 
sont desservis en eau potable, que 40 % des quartiers sont assainis, que 70 % 
des logements sont electrifi6s. Meme le telephone existe dans certains quartiers 
AOujda, 6 Tarrast (Inezgane) et Quaria de Sale par exemple. C'est la voirie qui 
demeure tres faible dans les 6quipements d'infrastructures, puisque, les 
((Q.H.C." n'en sont couverts qu'6 5 %. (Voir tableau des 6quipements en 
annexe).
 

Hormi les quelques cas o6 I'assainissement est pratiquement irrealisable, 
le coit en devient trop lourd puisqu'il est 1,5 A 2,5 plus cher que s'il avait Wr6 
realis6 avant la construction. On voit malgr6 tout dans un nombre considerable 
de Q.H.C. que les 6quipements d'infrastructure sont r6alises soit par le biais 
d'amicales, soit par des cooperatives de proprietaires.

Le probleme le plus crucial des O.H.C. demeure I'assainissement, et il va 
sans dire que Ihygiene y est particulierement d6faillante 
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Quant aux 6quipements de superstructure, seuls les mosqu6es,'fours,
hammams, 6coles coraniques sont int'gr~s dans la majorit6 des Q.H.C.; les grands
equipements tels que les col!eges, dispensaires, ecoles sont localisees 6 leur 
p6ripherie. Bon nombre de ces 6quipements progranms pour les quartiers
reglementes se trouvent surcharges et dans l'incapacite de repondre correc
tement 6 toute la demande. 

La proliteration des O.H.C. d6montre sinon la faillite de lurbanisme au 
Maroc du moins I'inadequation entre l'urbanisme et l'urbanisation. Nous consi
derons que l'urbanisme, instrument juridico-administratif de planification et de la 
croissance urbaine est dans son etat actuel incapable de la juguler ou de 
l'orienter. En effet, paradoxalement, ce nest pas l'urbanisme qui structure nos 
villes mais ce sont les O.H.C. qui en edictent partiellement les orientations de 
deveioppement. Ce qui conduit a une desint6gration du tissu urbain reperable 
sur plusieurs plans. 

- Plan spatial: la localisation des quartiers d'habitat dit clandestin induit 
de facto une d6sintegration et un etalement du tissu urbain. L'exemple de Fes 
est eloquent 6 cet egaro 'Etendu 6 Zouagha, Ben souda et le quartier du Monl-
Fleury denote la demesu e de cet etalement. 

- Plan de I'econornie urbaine :I'etalement demesure sur le plan spatial
induit un gonflement des externalites negatives de I'economie urbaine au niveau 
des equipements et au niveau des transports. 

- Plan sociologique :malgre la recherche d'urbanite et de modernite ren
contr~e dans les quartiers d'habitat dit clandestin et I'importance des echanges 
avec la ville, la representation negative liee leur exclusion de la ville demeure 
assez forte et joue un r61e determinant dans le renforcement de la distanciation 
sociale. 

- Paysage architectural: le modele d'haoitat economique, institue par le
decret de 1973, a vu son application se generaliser sur 1'ensemble du territoire 
national. Dans le clandestin en particulier, I'hypoth.se d'une legalisation future 
a pouss, a son adoption systematique d'autant que son caractere officiel le pare
d'un gage de qualite, d'economie et de legalite. Or au niveau du mode d'habiter il 
est peu conforme I'usage: au niveau de la construction, le finarcement par

&-coup conduit in#luctahlement a des problemes techniques et esthetiques , au
 
niveau technique aussi bien la conception que la realisation sont confides a des
 
intervenants peu qualifi6s occasionnant beaucoup de gaspillage Ceci conduit
 
un paysace architectural desordonnb, monotone el inacheve avec I'aspect d'un
 
chantier permanent. 

3 - AUTONOMIE ET DYNAMIQUE DE L'HABITAT CLANDESTIN: 
Par son ampleur I'H.C. concourt a l'organisation socio-economique produi

sant des effets structurant la vie sociale : 
- tres fort pourcentage de logements produits et consommes, pres de 

25 % de la production du logement est accapar e par H.C. 
- developpement d'economies paralleles liees air b~Liment aux services et 

au commerce journalier. 
- incidence sur le dgveloppement des industries en amort du batiment 
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(ciments, briques, carrlages...). 
- creation d'emplois dans le b~timent. 

- participation 6 la formation de capital fixe. 
- creation de superstructure de base. 
- influence sur les orientations de developpement des structures 

urbaines. 
- transformations culturelles diesaux brassages de populations d'ori

gines differentes. 
Par ailleurs la souplesse du marche foncier y permet une reponse adequate 

la demande. De m~me, la construction par &-coupsy permet I'adaptation Aun 
mode de financement caract6risb par une epargne aleatoire et le credit 
informel. Souplesse du marche foncier et de la construction gbn-rent une 
dynamique puissante puisqu'elle touche 25 % du logement produit. Cette 
dynamique reste cependant relativement autonome par rapport I'administra
tion et A I'economie formelle du pays. 

L'habitat dit clandestin represente donc une part importante de I'habitat au 
Maroc. IIse caracterise par la nature structurelle de ses conditions de develop
pement, par une dynamique puissante et une 3utonomie relative par rapport 6 
l'economie formelle et A I'administration, et enfin par la desintegration du tissu 
urbain qu'il occasionne. Vu toules ces caracteristiques il apparait irrealiste de 
continuer a I'ignorer et a negliger la gravite de son developpement. IIest encore 
plus deraisonnable de songer A le raser ou a en 6touffer la dynamique. Dans 
l'optique d'un developpement urbain harmonieux A I'echelle du territoire 
national, ilest imperatif de le prendre en compte, d'en accentuer la dynamique, 
et de I'integrer de maniere definitive au tissu urbain. 
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CHAPITRE DEUXIEME
 
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
 

Compte tenu des resultats de l'etude, I'encadrement de :a dynamique des
Q.H.C. et leur integration dans le tissu urbain en vue d'une urbanisation mai
trisee s'imposent comme des necessites urgentes. Pour ce faire nous recom
mandons une politique diff6rente axee sur une action de ponderation et une
strategie de prevention. En effet, vues les potentialites socio-economiques des
Q.H.C. et la situation economique generale, la politique de restructuration
systematique entreprise par les pouvoirs publics avec I'aide des organismes
internationaux est nous semble-t-il, aussi onereuse qu'irrationnelle. 

Elle est irrationnelle parce que I intervention massive et gn6ralisee des
pouvoirs publics qu'elle suppose aboutit generalement a miner les bases de la
dynamique de ces quartiers. Elle transforme leurs occupants en une masse
d'assistes a t'image des bidonvillois. Elle blude principalement la capacite deprise en charge de la population de ses besoins en matiere de loqement, et par
consequent de ses capacites d'amenager et d'ameliorer son environnement. 

Lapolitiquede restructuration est irrealiste tout simplement parce qu'elle
fait abstraction de la condition fondamentale de sa mise en oeuvre qui consiste
dais 'a disponibilite de moyens financiers importants qui la rendent tres one
reuse. Or il est tres clair qu'en l'etat actuel de I'economie marocaine et des
finances publiques, ni I'Etat ni les collectivites locales ne sont en mesure de
degager les moyens necessaires a cette politique. En outre, I'alourdissement de
la detteexterieure exclut le recours b,des emprunts internationaux cette fin. II
serait d'ailleurs plus judicieux d'orienter les emprunts exterieurs vers les sec
teurs directement productifs. 

Les donnees suivantes illustrent clairement notre propos: 
- Selon le rapport de la Banque Mondiale, la totalit6 des investissements

publics dans l'infrastructure et les services municipaux se montaient en 1983
300 millions de dh, l'on suppose un investissement unitaire de 950.000 dh A
I'hectare, en tenant compte du fait que certains O.H.C. sont dejb partiellement
equip6s, le coot total do la restructuration serait de l'ordre de 1,5 milliards de dh. 

- Le coot global d'une operation de restructuration d'un Q.H.C. a M6
estime par une dl&,gation de I'ex-M.H.A.T. a 20 milliards de centimes. Toujours
selon le m~me rapport, la part de depenses revenant a la municipalite s'eleve 6
31 % de cette somme, soit 7 milliards de centimes, les depenses municipales
devant 6tre recuperees par le biais de la taxe d'edilite, celle-ci ne depassant pas
pour toute la ville 0,4 milliards de centimes/an, il s'ensuit qge ]'ensemble des 
taxes r6cuperbes pendant 20 ans ne servirait qu au rembour 'nent de l'avance 
que la municipalite aurait deboursee pour restructurer le dil quartier. 

Dans ces conditions et partant des conclusions de notre 6tude, la politique
la plus appropriee a I'heure actuelle est de toute evidence celle qui combine 
I'action de ponderation et la strategie de prevention. 
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L'ACTION DE PONDERATION: 

La ponderation est definie comme une action visant ,etablir un equilibre 
entre les diverses composantes agissant dans les Q.H.C. Par opposition 6 la 
restructuration qui confie 6 I'Etat un r6le exclusif dans I'amenagement, elle vise 
6 creer un equilibre dans les operations d'amenagement entre le public et le 
priv& En outre elle implique un desengagement financier de i'Etat en ce qui 
concerne la rehabilitation des quartiers tout en lui conservant son r6le tradi
tionnel de contr6le et ses obligations en termes de services publics. 

La ponderation doit assurer trois objectifs : 
- la sauvegarde et le developpenient des aspects positifs de l'organisation 

socio-economique des Q.H.C., A savoir, la creativite, la souplesse, I'adaptabilite 
et la dynamique. 

- l'etimination des externalites negatives manifestees au niveau urbanis
tique et architectural. 

- l'blimination des effets pervers de I'intervention de I'Etat et la reduction 
des depenses publiques qu'elle occasionne. 

La realisation de ces objectifs necessite une adaptation des textes en 
vigueur 6 la situation actuelle et appelle une action multiforme et coordonnee 
dans les domaines de la construction, de I'equipement et de I'amenagement. 

Bien entendu la reconnaissance legale des groupements residentiels dit 
clandestin existant constitue la condition primordiale a toute action de pondera
tion. La legalisation peut d'ailleurs avoir des effets psycho-sociologiques favora
bles pour la reussite de 'action de ponderation. 

LA STRATEGIE DE PREVENTION: 
Elle constitue en une prospective rationnelle des besoins en matiere de 

logements, dans la detection des zones sensibles 6 l'urbanisation anarchique 
non reglementaire, et en une strategie repondant aux besoins recenses sur la 
base des moyens disponibles des secteur prive et public. Elle implique un 
ciblage precis et judicieux des zones sensibles, une incitation du secteur prive 
autant que son harmonisation 3vec le secteur public. 

Naturellement elle s'insere dans la politique generale de I'Habitat conque 
comme l'un des axes majeurs de la politique de l'urbanisme et dce I'amenage
ment du territoire. 

La politique de prevention et de ponderation necessite la prise d'un certain 
nombre de dispositions generales d'une part. et de dispositions particulieres 
d'autre part Sa realisation, fondee sur l'integration des O.H.C. en vue d'une 
urbanisation maitrisee et harmonieuse, implique l'elaboration d'une strategie 
d'actians echelonnees a court. moyen et long terme. 
DISPOSITIONS GENERALES: 

1 - Reconnaitre juridiquement les quartiers d'habitat dit clandestin. 

Cette reconnaissance est Iacte prealable a toute politique d'inlegration. 
Elle peut entre autres induire des comprtements positifs des populations con
cernees envers cette politique tout en donnant& I'Etat la coherence necessaire 
6 son attitude face aux OH.C. 
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2 - Decentraliser I'etablissement et I'homologation des plans d'am6na
gement et des plans de d6veloppement. 

La lenteur des procedures d'homologation dans le sysieme actuel, forte
ment centralise, est l'une des causes principales du developpement de la cons
truction clandestine. La decentralisation pourrait d'une part accelerer la proce
dure, et d'autre part responsabiliser d'avantage les elus locaux en les amenant & 
une prise en compte realiste des ressources locales.

3 - Abroger le decret sur 'habitat economique et le remplacer, par des 
textes regionaux prenant en consideration les particularites regionales. 

Ce texte qui A l'origine definissait les caracteristi-ques dimensionnelles et
architecturales de habitat economique s'est tres rapidement transforme en la 
source principale du modele d'habitat dominant tant dans les lotissements economiques de I'Etat que dans les quartiers clandestins. Or il se trouve qL'il
neglige parfaitement les particuliarites regionales, d'oI l'uniformite du paysage
architectural et urbanistique I'echelle de 'ensemble du territoire national. 

4 - Reviser le dahir de 1960 sur le developpement des agglomerations
rurales, en supprimer les dispositions relatives au zonage, et en reconduire 
celles relatives aux equipements. 

Cette recommandation vise , supprimer le d6veloppement en negatif queprovoque I'etablissement de plans de developpement rural par le biais des con
traintes fonci~res qu'ils imposent. 

5 - Abroger la circulaire 2042 du 14 novembre 1973 faisant obligation
d'envoi au service central de l'urbanisme toute demande de lotissement depas
sant 100 lots ou de construction depassant 60 logements. 

6 - Repenser les documents d'urbanisme pour en faire des instruments
d'incitation et d'encouragement plut6t que d'obligation.et de retorsion. 

7 - Elargir le champ d'etude du schema directeur d'amenagement et
d'urbanisme , raire d'influence de I'agglomeration concern6e rendreet ses 
dispositions opposables aux tiers. 

8 - Abolir le zonage dans les plans d'urbanisme, sauf pour les activites
polluantes, dangereuses et la grande industrie. 

9- Accompagner les plans d'urbanisme d'un montage technico-financier et
d'un echeancier de realisation des 6quipements engageant les parties concer
nees par leur realisation. 

10 - Introduire une politique d'amenagement concerte pour les secteurs 6 
urbanisation rapide, et les secteurs prioritaires.

11 - Cr~er au niveau des communes des cellules d'assistance technique
chargees de conseiller les elus sur les orientations urbaines 6 prendre. 

12 - Dans les cas ori la commune ne dispose pas des moyens pour creer 
sa propre cellule technique, elle doit pouvoir signer une convention avec des 
B.E.T. et architectes du secteur prive. 

13 - Reformer le systeme de credit , la construction et I'amenager en
I'largissant a I'ensemble du marche financier. 

14 - Adapter les conditions d'octroi du credit a la construction et 
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I'ech6ancier de remboursement en tenant compte du revenu global du menage. 
15 - Unifier la procedure administrative de la conservation fonciere en 

concentrant les intervenants dans le cadre de la m~me administration. 

16 - Proscrire les contrats sous seing prive au niveau des transactions 
foncibres. 

Cette proscription a pour objectif de completer 'effet escompt6 de la pre
cedente mesure qui vise 6 encourager et , acc61e[ la conservation foncibre. 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PONDERATION: 

L'action de ponderation qui vise la sauvegarde et I'encouragement de la 
dynamiaue des Q.H.C. ainsi que leur integration dans le tissu urbain doit se con
cr6tise sur les plans juridique, socio-economique, urbanistique, et architectural. 
Elie doit se realiser a court terme afin de permettre une maitrise assez rapide de 
l'urbanisation, et tre un moyen d'accompagnement efficace de la prevention. 

Elle doit conduire necessairement a I'amelioration des conditions de vie 
des populations concernees, par I'installation et I'achevement des equipements. 
par I'amelioration du paysage urbain, par l'instauration de relations plus deve
loppees avec le reste de la ville, par la normalisation des espaces publics, et par 
le developpement des activites de loisirs. 

L'action de ponderation repose principalement sur deux instruments 

- L'antenne technique d'assist,,nce architecturale dans le quartier. Cette 
antenne est composee d'Architectes, adjoints-techniques, et d'agents d'auto
rite. Elle assiste, examine, contr6le et statue sur les autorisations de construire, 
les surelevations, les refections de faqade. Elle d6cide du plan d'amenagement 
du quartier. Cette antenne est provisoire et se dissout avec I'achevemerit des 
operations. 

Dans les cas ob I'administration ne dispose pas des moyens en personnel 
pour en constituer, elle peut dlguer ses pr6rogatives a un architecte prive qui 
par le biais d'une convention assure le r6le de I'antenne. 

- Les amicales de proprietaires. Nous avons releve dans le cours de notre 
etude le r6le joue par les amicales dans la realisation de certains equipements. 
Celles-ci devraient btre encourag6es afin d'assurer ce r6le de maniere plus 
dynamique. Des unites de voisinage devraient btre definies, et une amicale par 
unite devrait btre creee. Elle aurait la charge de la viabilisation de sa zone. Ainsi 
tous les residents du quartier seraient impliques par le versement de leur quote 
part a I'amicale chargee de l'operation. L'administration en tirerait le double 
benefice de se decharger financierement. et d'avoir des interlocuteurs en 
nombre reduit. 

L'action de ponderation doit 6tre menee a plusieurs niveaux 

1 - L'integration a I'agglomeration urbaine la plus proche par 
- La creation de voies principales d'acces et des voies de liaisons. 

- Le d6veloppement des transports en commun reliant le quartier a la ville. 
- L'amenagement de la pbriphbrie du quartier et la creation d'une conti

nuile du tissu urbain entre la ville et le quartier par I'implantation d'espaces 
verts, et equipements publics, des operations immobilieres privees ou publiques, 
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et la creation de zones d'activites permettant la crgation d'emplois sur place. 
2 - L'amenagement de reseaux de voiries : 
- Ne rendre carrossables que les voies de penetration et les axes structu

rarqs. 
- Le restant des voies doit elre transforniO de preference en voies pie

tonnes ti la charge des riverains 
- Imposer I'alignement au niveau des voies carrossables seulement. 
- Imposer la refection des faqades principales et I'enduit des fagades 

laterales et autoriser les surelbvations techniquement acceptables. 
3 - Au niveau de I'assainissement 
- Completer les reseaux existants, ou les faire realiser par les amicales. 

Dans les cas d'impossibilite, inciter la population a realiser des fosses scepti
ques individuelles ou collectives en proposant des modeles. 

- Envisager la mise en place. d'un systbme de credit A I'equipernent 
d'infrastructure. 

4 -- Au niveau de I'hygiene 
- Inciter les residents i realiser de petites transformations, soIrs le con

tr6le de la cellule d'assistance technique. necessaires a I'aeration et a.l'enso
leillement des logis. 

- Contr6ler les puits et leur utilisation. 
- Inciter a la realisation de blocs sanitaires a l'int6rieur de chaque loge

ment. 

5 - Au niveau de la voire 
- Assurer le ramassage des ordures menageres 
- Realiser ou completer l'eclairage public. 

6 - Au niveau des espaces publics: 
- Creer des aires de jeu, des espaces verts, des places et du mobilier 

urbain. 
Pour ce faire, la municipalite doit sapproprier les terrains inutilisables et 

user de son droit de preemption sur les terrains utilisables. 
7 - Au niveau des equipements publics! 
- Assurer I'equipement normal des quartiers. 
- Encourager le secteur prive par des avantages fiscaux ou autres pour 

tout ce qu'il peut prgndre en charge. 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION: 
La strategie de prevention dbfinie plus haut consiste dans une prospective 

des besoins en logements. dans la deteclion des zones sensibles a l'urbanisa. 
tion anarchique non reglementaire. et en une strategie repondant aux besoins 
recenses sur la base des moyens disponibles des secteurs public et prrve Elle 
implique une politique de concertation entre les divers agents de I'urbanisation 
(elus locaux, autorite locale, services techniques, proprietaires fonciers et pro 
moteurs publics et prives). dans la rnise en oeuvre de plans d'amenagement 
concertes avec une acceleration sensible des procedures, et un allegement des 
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contraintes des textes en vigueur par l'utilisation des mesures derogatoires 
prevues. 

La concertation doit aboutir A I'6tablissement de plans d'amenagement
reduits A la definition de la trame generale de voirie, et a la reservation des 
equipements structurants. Le coefficient d'occupation du sol devra 6tre nego
ciable contre taxe, cession de terrain A la commune ou realisation d'equipe
ments c6d6s 6 celle-ci. 

a - Detection des zones sensibles: 
La detection des zones sensibles au developpement de I'habitat non

reglementaire est la t&che prioritaire de la prevention. Cette d6tection doit se 
faire sur la base du repertoire suivant : 

1 - Zones limitrophes de Q.H.C. existants 
2 - Zones presentant des contraintes topographiques A Ia viabilisation et 

partant, A I'amenagement reglementaire. 
3 - Zones limitrophes d'agglomeration et A parcellaire de petite taille: 
4 - Terrains accessibles par route secondaire ou chemin tertiaire A 

proximite de I'agglomeration : 
5 - Bidonvilles et leurs zones limitrophes:
 
6 - Zones limitrophes de grandes operations de lotissement ou d'habitat.
 
7 - Zones limitrophes des grandes zones industrielles en cr6ation ou en 

plein developpement : 
8 - Zones en mutation d'activit6 ou de statut administratif.
 
9 - Zones a taux d'accroissement dernographique tres fort.
 
10 - Installation selective d'equipements d'infrastructure dans le rural. 
11 - Zones proches d'equipements de superstructure existants ou en 

projet. 
La detection doit &tremen6e le plus rapidement possible et 6tre exhaustive.

Elle doit btre suivie d'un contr6le regulier et d'une mise a jour permanente. Le
contr6le peu btre mene sans frais par l'utilisation des agents de voirie des col
ectivites locales et ceux de !'ex-M.H.A.T. reunis dans un mbme service. Un 
ompte rendu reguliei doit &tre fait par ledit service aux collectivites locales et 

:iux autorit6s locales charg6es de l'urbanisme. 

c - Dispositions particuti~res a ia prevention: 
La d6tection des zones sensibles a la proliferation d'habitat non reglemen.jre et I'etablissement d'un plan d'amenagement concerto pour ces zones 

stituent les points de depart de la strategie de prevention. La realisation de
-)an d'amenagement necessite la prise de dispositions particulieres qui

.Obpleteraient les effets des dispositions genbrales enoncbes precbdemment.
Elles se resument comme suit : 
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10/ L'assouplissement de la procedure reglementaire de lotissement 
et morcellement: 

- racourcissement du dlai de la proc6dure. 
- declarer obligatoirement la conservation fonciere dans les zones sensi

bles. 

- dans les cas d'impossibilit6 de reconstitution du titre initial, ne pas 
exiger le titre de conservation fonciere, un certificat de propriet6 delivr6 par 
I'autorit6 locale devra suffir. 

- Ne pas d6finir de parcelle minimale constructible. 
- Autoriser la vente echelonn6e des lots seldii 'avancement de la viabilit6 

du lotissement. 
201 Exiger du lotisseur la r6servation de terrains choisis en accord avec les 

services concernes pour I'installation d'6quipements d'infrastructure. 
30/ Inciter la promotion immobilire publique et privee dans les zones sen

sibles. 
401 Prevoir I'amenagement des zones limitrophes des grandes operations 

publiques.
 
5/ Exiger dans les grandes operations industrielles des programmes 

d'habitat pour la main-d'oeuvre. 
60/ Veiller A ce que les 6quipements publics ne soient pas periph6riques 

dans les grandes operations (publiques ou priv6es). 
70/ Creation de societ6s d'6conomie mixte : Inciter les proprietaires fon

ciers ne diposant pas des moyerrs n6cessaires l'amenagement de leur terrain 
6 s'associer aux collectivites locales ou 6 des organismes publics ou semi
publics en societ6 d'economie mixte pour realiser lesdits am~nagements. 

Toutes ces dispositions requierent une position dynamique et prepond6
rante des collectivit6s locales dans les op6rations de planification, de gestion, et 
de realisation des programmes d'am~nagement et d'habitat. 
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CONCLUSION GENERALE
 
A l'origine de cette etude ily avait un constat alarmant :une forme d'habitat 

non reglemente, i'habitat dit clandestin, se developpe a une allure prodigieuse 
sur I'ensemble du territoire, croisse it deux a trois fois plus vite que I'habitat
reglemente. Si d'ici quelques annees ce ph6nomene n'etait pas maitrise, cette 
forme d'habitat deviendrait dominante, et pourrait aboutir 9 une catastrophe
urbanistique. Partant de la nous avons esquisse une problematique et formule un
ensemble d'hypotheses sur les causes d'emergence de ce type d'habitat, sur la
dynamique socio-economique qui le sous-tend, et sur les formes architecturales 
et urbaines qu'il rev~t. Meme si la plupart de nos hypotheses se sont averees
justes, on ne pouvail se salisfaire de leur simple verification theorique, aussi
sophistiquee et reconfortante pouvait-el;e tre. Notre souci majeur, a c6t6,de la
rigueur methodologique necessaire, allait la production de solutions au proa 
bleme souleve. 

Ainsi nous avons 6t6 conduits au niveau de nos conclusions privilegier les 
trois aspects principaux du probleme, a savoir , 

- la nature structurelle de Ihabilat dit clandestin 
- l'effet de desintlgration urbaine quil entrane dans la majorite des villes 

du Royaume. 
- les aspects positifs de la dynamique socio-economique qui I'accom

pagne.
 
De ce fait nous avons renonce h la production de modeles urbains ou


architecturaux d'intervention, lui substituant les propositions d'une solution

g6nerale. L'adage dil a juste titre qu'il ny a que les faux problemes qui nont pas

de solution. Poser un probleme correctement, c'est deja indiquer les bases de sa
 
solutions.
 

En I'occurrence trois principes ont ete relenus 
- la necessite d'une urbanisation harmonieuse et maitrisee. 
- la conservation et I'enrichissement des aspects positifs de la dynamiouie

socio-economique rencontree dans les quartiers dlhabitat dit clandestin 
- la rationnlisation de intervention des pJou'oirs publics, et limination 

de ses effets pervers 
Ces imp(ratif, nous ont amenes -i concevoir deux types d'actions dis

linctes, mais a mener ,eanmoins conlointement si Ion veul r6ussir a bien mai
triser la sluation ; cow! erme Elles consistent en ]a ponderation des aspects
et effets nocits des clut,ries dhabital dit clandestin existants, et en la prnven
lion dUldevelopenetl de ce tylo dhabital 

Eiles sappuient sur une strathgie prcse alil exige la prise de dispositions
particulires a ILune el ,)I lautre el de disDOSc tions om,,rales relatives ala plani
fication et a la gestion urbaines Celte sirt,.ie s exposce dans la deuxieme.
pattie de Ietude 

On no peut clore cette conclusion sans signaler les axes de recherche que 
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I'aboutissement de cette etude a imposes 6 notre curiosit6, tant il est vrai que 
toute recherche ne saurait s'achever sans ouvrir la voie 5 d'autres champs 
d'investigation scientifique. Si I'on considere que le present rapport s'est 
attache 6 traiter le probleme dans sa globalit6, I'interbt des thames de 
recherche suivants se r6vele au premier coup d'oeil. 

1 - Coits et techniques de la construction dans les quartiers d'habitat dit 
clandestin. 

2 - Revalorisation des techniques et savoirs-faire constructifs tradition
nels et des mat~riaux locaux. 

3 - Gestion et planification urbaine. 
4 - Legislation relative , I'amenagement, l'urbanisme et la construction. 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES RECONP.I4DATIONS 

ASPECTS OBJECTIPS DISPOSITIONS FINANCE- ORGANISI S gCEEAN-

Gn6rales Pond6ratin[ Prvention M CONCERNES ICE 

Gestion -Reasdier A la croissan- -Reconnaissance juridlqie C.Lorales+P.lnt. Court termeUrbaine ce des externalitis des Q.H.C.
nigatives(gquipement, -Dcentralisation de Ia 
 .Intirteur Court terse 
d'infrastructure et de conception et de 
superstructure,trans- Phomologation des P.U. 

port.) -Introduction d'une H.Int. + .N.Ha.C. Moyen terme-1aItrise du divelop- politique d'asdnagement 
Locales +Offices 

pement urbaln concerti. 
-Wnagement des riseau) F.E.C + Risfdents C.Locales + Court terre 

de voirie 
 Amicales

-Riallsation de 1as- iden ides Court terme 

sainissesent
 

-Ramassage des ordures Taxes urbanes C. Locales Court terse 
m~nagi~res. 

-Assouplissemeft de la M.Int. etC.Lor.a court terse 
procidure de lotissesent 
 les 
et Morcellement(Dahir 

1953) 
Riservation desterrains C.Locales et C.Locales + Courtet
 
pour les 6qulpements par lotisseurs sur lotisseurs 
 moyen terme
 
entente avec le lotis- accord n gucli
 
seur.
 
Programe d'habitat pour Industriels C. Locales Court.moyen

Ia main d'oeuvre dans + 
 et Lon%
 
les grandes oplrations Promoteurs 
 terme
 
industriel
les
 

•Criatlin de socidtis M.Hab.+C.localcs Courtmoyen
 
d'iconomie Ptxie pour 1a 
 + Priv6 etlongter
 

promotion deI'habitet
 
-Incitation
delapetite C.Locales + BMDECourtnoyen

industrie dansleszones 
 + CDG etlongter
 

sensibles.
 

F.E.C.- Fondd*Equiperent Conunal 



TABLEAU SYNTIIETIQUE DES PRINCIPALES RECOMMAND.)TIONS 

ASPECTS OBJECTIFS DISPOSITIONS FINANCE- ORGANISNES ECHEAN-

KENT CONCERNES CEPrevention
Pond~ration
Gdn~rales 


Foncier - Donner un statut aux - Unification de la pro- M.Fin + M.Agri. Moyen teI 
terrains cddureadministrative + M.Int. + M.Ka
 

- renmdr- I lomlette- de la conservation Fon

,nt et h la ddsorga- cilre. M.Int. + M.Jeu. Court tere 
sation du parcellaire - Prcscription des con

- garder des terrains tratsS/Seingpriv6pou -Ddclarer obligatoire 

dispenibles pour les les transactions fon- Ip conservation M.Int.+M.Agri. Court et 
6quipenents publics. ciires. fonclire dans les moyen term 

zones sensibles
 

- PLANIFICATIO - Odsendavement des -Dcentralisation de ]a M.Intdr~eur ourt terse 0) 
URBAINE Q.H.C. conception et de 

- Remidler A la ddsin- l'honologation des 

tdgration urbaine pland'urbanisme(P.U) 
- au sous-Jquipement - Rivision du Dahir de i.Intdrleur urt terse 
- au mitage du tissu 1960sur le divelop
urbain. pement des agglomera

tions rurales. 

- aux orientations de - Elargissement des aires M.Intirlaur Court terse 

factod1 dfveloppe- d'6tude des S.O.A.U. 
ment urbaln. 

- Maltriser la crois- Abolition partielle 4.Int.+C.Iocala Court terse 
sance. des zonages des P.U. 

- Acc6ldration des 
procedures. - Creation d'espaces C.L.4R~sidents C.ocales + Court term 

publics. Amicales 
- Creation des services Budget Equipe- M.concernds + Court at 

at dquipements publics rent + F.E.C + C.locales Noyen terse 
F.D.F.C.
 

- tection dcs zones C. Locales Court tere
 
sensibles.
 
Amnagement des zores Semi Public + .Locales+Offi- Court.Moyn 

lilitrophes des grar- PrivI + Prdfi- res.Prv S.E.M at long te 
j des operations nanc nt. I 

M. Int.- Ministirq-de l'Intirieur M.Ka. Ministire de l'Habitat M.Jur. - Ministire de la Justice ; S.C.M.-SociftEd'Economle Mixte. 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES RECOMANDATIONS
 

ASPECTS 
 OBJECTIPS 
 DISPOSITIONS 

FINANCE- ORGANISMES ECHEAN

G4nrales 
 Pondration 
 Pr4vention 
 MENT CONCERNES CE 

-ARCHITECTURE -Reaidler A l'unifomnit -Abrogation du Dgcretde 
1973 sur i'habitat I.Ha. + M.Int. .ourt terme
 
iconomique
- non fini 


-Rigionalisation 
de 14orr
donnancement architectu-
M.Ha. - a.Int.Courtet

-Pauvret du langagear- ral. 
 + C.Locales Moyen terv
chitectural 
 -Abrogation de la circu-
H.nt. - M.Ha-L'insalubritides loge- laire2042du 14.11.73 ourt terve
 

ments. nu
-Cration de cellules 

Ressources 
 C. Locales CourtCerse
-ODeelopper les potentla d'assistance technique 
 l ocales
littsdes architectures 
 au niveau desC.Locales 


rigionales. locales
-Rifection des faCades 
 Risidents Amicales + C. Court tenme 
et Dignons locales-Assurer la salubriti 
 ide 
 ide s Courttese
des logis
 

-Rdaminagement du cot- C.Locales + 
 Courttense
 
-SOCIO-ECONOMIE -Assurer l'emploi 
 -Ifosede 
 delaconstructi.on 
 Autnrits Cuncas-Baisser les extranali- de credit 


tis nigatives 
 -Criation de sociftis C.Locales
 
-Eviter lesgachis dans d'iconomie mixte pour ]a C.Locales + Court.ioyen
 

Conten
lI construction. promotion linsblilihre 
Priv 

A longterte 
-Intigrerles marchisparall~les existants 
 -Incitation
des P.M..ocales 


Finncaes . M Courtetouterm-Abolition de la distan- + e
-Encouragement des 


Cmnciation sociologique Finances oyen terme
+ 

Amilcales 


Autorites Locdle o
et des implications du
 
statutd't11fgaliti.
 

-Assurer I hygi~ne public
 
etmieuxassurer la
 
SantE Publique.
 
-Divelopper les activitj
 

et loisirs
 

C 

http:constructi.on
http:14.11.73
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Enqudte menage Observations 

Nom de I'enqufiteur 

Date
 

C1 	 Relevig: 
Modele [E JI Z 75 

C2 	 Utilisation des Terrasses : oul non 

Prive Li collective r
 
Utilisation des Balzons oua Li non L'
 
Plantes vertes ouiTLj non [-

C3 	 Mobilier: 
Moderne L] traditionnel I-" 
Riche L moyen L-] pauvre --

C4 	 Electromenager : 
Radio L] Te L-] Frigo L ouisinire LI 
Gasiniere Li videoL] Chaine HIFIL] Aspirateurr] 
Machine a laver -i 

C5 	 Materiaux de construction" 
Beton arme Li Parpaing i-] Brique Li Terre L 
Oualite Bonne LI Trs bonne L- MauvaiseL-i 

C6 Finition : 
Qualite Bonne L Ires bonne Li Mauvaise -i 

C7 Revetement : 
Sol Granito L marbre Li carrelage L 
mosaique [1 autres qualites bonne ' tres bonne l 
mauvaise 

' -Mur Peinture Li chaux l carrelage mosaique 
autres qualites Bonne [] tres bonne Limauvaise L.] 

C8 	 Enults extrleurs : 
Ciment[J brut Lpeint [I grain L d(core -- autres 

qualites bonne ' trs bonne-l mauvaisL] 
Espsce exlrleur avotsinant : 
Jardin LJ chappe de ciment LJ carrelage LI dblaisse Li 
Etat d'hygiene Bonne rI tres bonne [1 mauvaise-] 

Source 
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Enqu6te men6e aupr6s des services administratifs 

Nom do 
Date 

'enqu6teur Source 

Al Population: 
- Population du quartier en 1971 
- Population du quartier en 1982 
- Structure de la population : 

0 A 7 ans 7 A 12 12A20 20A60 60 et plus 

hom.fem hom.lem 

- Taux de scolarisation 
- CatLgorie socio-professionnelle en % 

- Taux d'accroissement avant 1971 
- Taux d'accroissement entre 1971 et 1982 
- Historique du quartier: - date des premieres 
Installations: 

A2 

A3 

origine des populations: 

Transport et liaison : 
- Types de liaisons avec le reste de la ville R.P.E] R.S. 
C.T. [] voies urbaines E pistes "-1 
- Transport en commun bus [ taxi[] charettes D 
autres [-
V.R.D. 
- Etats des voies: - carrossables. 
rev~tues... % Piste ... % 

- pietonnes. revdtues... % Piste... % 

- Electricitd : rdgie... % autres... % E. public... % 
- Eau potable: regie... % puits... % B.F... % 
(bornes fontaines) 

Assainissement : 6gout... % puits perdu... % 
ciel ouvert..'% 

- 124 -



A3 	 -Prvision d'irtervention de la commune: 
par ses moyens propres .............
 

par I'intermediaire des cooperatives des proprietaires 

A4 	 Sol.
- Statut•
 
Domanial... % Habous... % Communal... % 
Guich...% Privb..% 
- Noms des proprietaires originaires.......
 
- Taille moyenne des proprietees initiales...
 
- Prix de location (parcelle/mois) .....
 
- Prix de vente en m2 ..........
 

A5 	 Construction :
 
- Les autorisations sont elles d~livres ?
 
partiellement % F] 
totalement % M"-] 
- Existe-1.iI des promoteurs ? oul El non El 
si oui % d'intervention.... 
- CoOt de la construction en moyenne 2au m ............
 

A6 Imp6ts et Taxes :
 
- Les imp6ts prelev6s sont
 
" La taxe sur la construction oui El non f
" La taxe d'bdilite oui El non 
 0
 
" L'imp6t sur la location oui Li non I]
 
* 
L'imp6t sur la vente de I'immobilier oui '- non ll 
" L'imp6t sur les commerces : patente oui M non LI
" Taxes diverses .........
 
" Impbts divers ..........
 

A7 	 Equipements existants: 
- Services publics et administratifs•
 
Caidat LI ' Police [] , P.T.T. M-

Gendarmeriell Dispensaire.
 
- Equipements sociaux : Hammam 
 -- Four L, 
Mosquee E] , Foyer de jeune [], Foyer feminin 
- Equipements scolaires Ecole-] , Lyc6e I] 
College. Li 

- 125 
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A8 Raport avec les autres quartiers de la ville: 

- Echangas : de quels types et pourquoi : 
- Particularit du quartier enquWt par rapport 
Ala ville 

A9 Occupation des Jeum 

- Moyens d'occupation des jeunes :....... 

- Existe-t-il des cas de delincances ? 

- Existe-t-il des cas de toxiccmanie ? 

A10 Sant : 

- Maladies les plus fr~quentes: % 
.. .............% 

-126 



B1 


B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 


Enqudte menage: Observations 

Nom de I'enqudteur Source 
Date 

Identification
parcelle no quartier
 
ville province
 
Statut d'occupation: 
date d'occupaiion •
 
proprietaire EJ coproprietaire r- Iocataire [
 
si Iocataire, le proprietaire a-t-il la mime parcelle ?
 
Origine du menage:
 
rurale directe -] m~me province - utre province
 
date de depart
 
citadine E m~me ville ] m~me province
 
medina - bidonville [] autre
 
Description du logement: 
nombre de pieces habitables
 
salon ...... chambre a
salle manger ..... coucher .....
 
cuisine ...salle d'eau ....... chambres enfants .........
W.C....... 
balcon ..patio .grenier... garage.. local.. commercial 
Modele 1 2 3 
Choix de quartier: 
proximit du travail -disponibilite terrain
 
prix terrain D proximile de famille 11
 
prix d'achat logement F ] liberte de construction
prix de loyer
 

Type d'activite:
 
nombre de personnesparents grands parents...enfants

nombre denfants scolarises ecole primaire
 
secondaire supoerieure
 
nombre dactifs en activite en chomage.
 
Type d'activite:
 
TME n militaire 0 commerqant D] ouvrierE
 
ouvrier L employe 1] fonctionnaire n
 
instituteur n ensetgnant E- ouvrier agricole
 
exploitant agricole D autres
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Nom 	de I'enqu~teur date Source 

B8 	 Terrain: 
Nature juridique 
domanial l communal -" habous "- guich L
prive Li] nom du propri6taire initial Li 
Prix et modalite de paiement 
prix en m2 ..... superficie ...... achat comptant ..... 
credit vendeur ...... ann6e d'achat ....... dur6e de r6glement ......
 
Mode 	d'acquisition 
contrat adulaire [- contrat proprietaire '
 
enregistre F1 conservation -] montant des droits
 

B9 Construction :
 
annee de demarrage ..... nombre d'etage....
 
continue.... :construction ....... oui ..... non
 
interrompue ....causes d'interruption...
 
nombre d'inrterruption...
 
agent n- administration l raisons de deblocage IZ
 
raisons de construction dans le quarlier :
 
liberte [L situation Li prix L avez-vous
 
construit ia nuit oui Li non L
 

B1O 	 Main d'oeuvre utilise: 
famille Li exterieure - mixte Li 
faites-vous appel a un tacheron oui Li nonni 

B1l 	 Approvisionnement : 
dans le quartier L] a 'exterieur .] raisons ?.... 
comptant aa credil Li 

B12 	 Source de financement 

Source de financement terrain construction 

I nvoiji 	 T i -

VarV,,d jr 

'H ;iqr Cole? 

A"killl
 

,[fbi 1,2
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--

Nom de I'enqu~teur Date Source 

B13 Equipements: 
Eau potable coCits dinstallation ...... 
branche reseau E borne fontaine Li puits 
autres ......... 
Electricite coot d'installation 
branche [] bougies "- baterie [J butane [' 
groupe 61ectrogbne r-] autres 

Egouts cooit d'installation
 
branche l fosse renouvelable Li autres r-

Ordures menageres 
ramassage municipal [ R. collectif -- R. individuel 
Telephone Oui M- Non E-

Transport 

Deplacement Distance Moyen coot 
de 1 A 10 

en km temps 

travail
 
ecole
 

dispensaire
 
marche
 
autres
 

bus I caleche 2 taxi 3 transport
 
d'entreprise 4
train 5 moto 6 bicy

clette voiture 
personnelle 8
 

bates 9 marche 10.
 

8 14 Sante: 
coOt/consultation frequence
 
dispensaire 
 medecin prive. m~decin traditionnel 

- 129 



Nom ae I enqueteur Date Source 

B 15 Taxes: 

type 

taxe urbaine 
II d'editit, 

autres 

B16 Equipement restant faire 

Egouts R eau potable [] electricite " tes-vous 

pr~t le prendre en charge ? totalement ....partiellemen[. 

jusqu'a quel montant ? ............ 
y a-t-il une amicale du quartier ? Oui R Non 

quels sonl les services rendus par I'amicale ? 

B17 Statut d'occupation et mode d'acquisition: 

mode d'acquisition coproprietaire locataire 

proprietaire 
promoteur 
agence immobiliere 

prix d'achat 
4ocation mensuelle 

B18 Observations generales: 

o ....... lo..... e.. °. . . . . . .. . . . . . . ......I °° ,e ° e oJ °° ° . . ....oo o , q . . ° .. .. 

......................................... 

.............................. 

. 
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Documernts graphiques 
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LA MAISON A PATIO
 

Elle se caract6rise d'abord par une adaptation au
 
parcelaire, ' un mode d'habiter integrant des usages
 
nouveaux impos6s par la vie moderne et par les imp6ra
tifs 6conomiques. les principales caracteristiques qui
 
la diff6rencient du module urbain traditionnel sont les
 

suivantes:
 

- Le patio n'est central qu'a de rares exceptions.
 
Ii devient un lieu de circulation et d'appoint pour
 
la cuisine.
 

Ii a perdu son caractere polyvalent. Ii est parfois
 
transform6 en cour.
 

- Les maisons ' 6tage possedent generalement deux
 
entrees, ou sont organis6es de maniere ' ce que l'tage
 
et le rez de chaussee soient autonomes de fagon
 
pouvoir louer l'une ou l'autre partie de la maison.
 
L'interdependance du R.C.et de 1'6tage ainsi que leur
 
s paration fonctionnelle traditionnelle a disparu.
 

- L'entree en chicane n'est pas toujours assuree,
 
sauf dans le tissu urbain qui reprend celui dp la medina
 
et qui est constitu6 de longue date comme 
 Ain Itti.
 

- L'adaptation a des parcelles 6xigues et de formes
 
biscornues reduisant le patio 
' un hall longiligne as
surant la circulation.
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LA MAISON RURALE A PATIO: 
Elle constitue la majorit6 des habitations &Aft Gtif et une 

bonne proportion A A'n Itti et Fekhara. 
Elle est g6n6ralement Aun seul niveau, elle s'organise autour 

d'un patio central ciel ouvert. Le plus souvent elle se pr6sente 
comme un ensemble de petites maisons utilisant la cuisine. en 
commun, montrant la vivacit6 de la structure patriarcale. 

La s6paration entre les parties habitables et l'espace r6serv6 
aux animaux est nette. L'6table se trouve g6n6ralement I'entr~e 
ou poss~de une entr6e particuli6re. 

Le patio est I'espace central de la maison, toutes les pi~ces 
s'y 6clairent et s'y prolongent, il est parfois plant6. 

A TARRAST la maison rurale 6 patio est exceptionnelle, elle 
est organis~e de mani~re peu rationnelle par le type d'animaux 
qu'on y 66lve, elle apparatt comme I'expression nostalgique d'un 
monde de vie rural, A l'instar des maisons citadines o l'on 6&ve 
des lapins et des poules sur la terrasse. 
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LA MAISON EN APPARTEMENT: 
Elle est I'aboutissement d'une s6rie de mutations de la maison 

Apatio. L'organisation des espaces reste inchang6e mais les fonc
tions des espaces ont 6volu6 : 

- Le patio est remplac6 par un hall couvert. 
- Sp6cialisation des pibces : salon, chambre des parents. 
- La cuisine prend plus d'importance. 
- Ouverture des pibces d'habitation sur la rue. 
- Introduction d'espaces nouveaux : la salle de bains et les 

toilettes. 
- Regroupement des pibces humides. 
- S6paration nette entre rez-de-chauss6e et 6tage.
La maison en appartement reprend le plan type economique 

qui se g6n6ralise 6 travers tout le territoire. 
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