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RESUME EXECUTIF
 

DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE EN TUNISIE
 

pr6par6 par des
 

Consultants de I'ICMA
 

M. Richard VENGROFF, Universit6 du Connecticut
 

et 

M. Hatem BEN SALEM, ENA/CREA,Tunis 

Cette 6tude ainsi que les analyses subs6quentes visent A d6velopper une 

meilleure compr6hension dans les rubriques suivantes: 

1) le statut actuel de la d6centralisation en Tunisie. 

2) les tendances 6volutives actuelles de ce syst6me. 

3) la mesure dans laquelle ce syst6me contribue une bonne gouvernance. 

4) les liens entre la gouvernance et la d6mocratisation. 

5) les domaines eO existe un potentiel capable de mener bien des 

interventions en fiveur de la d6mocratisation et d'une lib~ralisation 

6conomique des march6s. 

L'hypothbse-m. la base de I'analyse sur laquelle repose ce rapport est l'id6e 

que la decentralisation, aussi bien en tant que processus qu'en tant 

qu'dtat final en termes d'organisation et d'opdrations, est lide de tris 

prbs a la qualitd de la gouvernance dans tous les pays quel que soit leur 

niveau du developpement, et particulibrement dans des pays en voie de 

d~veloppement comme la Tunisie. 

La qualit6 relative de la d6centralisation (D)dars n'importe quel pays peut 6tre 

d~finie comme une fonctioi de trois facteurs importants: 1) port6e (P); 2) intensit6 (I); 

et 3) engagement (E). 
D = f (P, I, E) 

Chacun de ces facteurs importants sera d6fini successivement et par la suite 

op6rationnalis6 en termes d'indicateurs, ind6pendamment v6rifiables, sur lesquels on 

peut se mettre d'accord, et que i'on puisse utiliser comme base pour I'analyse du 
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syst~me tunisien. 
Quand nous considdrons la combinaison de la porte, de l'intensit6 et de 

position relativement'engagement A la d~centralisation, la Tunisie est dans une 

La qua lit6 de la d6centralisation en Tunisie place ce pays parmi les leaders
bonne. 

encore beaucoup de
des nations africaines et du Proche-Orient. Bien qu'il y ait 

chemin A parcourir, le progrbs a t6 consid6rable au cours des annes. Le stade de 

la rh6torique est largement d6pass6, et, bien qu'en Tunisie la d~concentration ne soit 

pas universellement endoss~e par I'61ite politique et les intellectuels, elle occupe 

maintenant une place appr6ciable dans la politique tunisienne. 

D'aprbs cette analyse pr~liminaire, il semble raisonnable de dire que la Tunisie 

sur la voie menant A un syst~me totalement 
a d~pass6 un seuil important 

aussi bien A I'6chelon r6gional que
institutionnalis6 du pouvoir d~concentr6, 

Dans la mesure ob une gouvernance saine est en cours de
municipal. 

en Tunisie, on peut dire que le projet de d6centralisation y contribue
d~veloppement 
largement. IIest clairement recommand6 de soutenir et de renforcer le processus de 

et de renforcer lamoyen d'am6liorer la gouvernanced~concentration comme 

d6mocratie. 
qu'une

A la lumibre de ces importants d~veloppements, il est recommand6 

strat~gie soit mise en place afin de favoriser la croissance d'une bonne gouvernance 

Le but le plus important
en insiitutionnalisant ine administration d~centralis~e. 

II
devrait 4tre d'augmenter la capacit6 d'6coute de la part de I'administration locale. 

menses: 1) am~liorer la
semble qu'il y ait trois strategies qui valent la peine d'dtre 

qualit6 des officiels 6lus et des fonctionnaires dans les municipalit6s et les r6gions; 2) 

accroitre la quantit6 et la qualit6 des informations A la disposition des responsables 
toute

locaux afin d'6valuer les options politiques et de prendre des decisions en 

connaissance de cause; 3) soutenir la croissance des associations capables de 

En retour, cela suggbre trois domaines pratiques de
participer au processus politique. 

donatrice: formation, amelioration de la
soutien potentiel de la part de la communaut. 

communication et de l'information, et soutien aux associations. 

(ou des) institution tunisienne qui puisse
II est n6cessaire qu'il y ait une 

apporter un soutien, aussi bien aux officiels municipaux 6lus qu'aux fonctionnaires, en 

termes de formation, d'analyse politique, de recherche appliqu6e, et de services de 

documentation et de communication. L'A.I.D. devrait orienter ses efforts vers la mise 
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en place d'une telle institution afin de contribuer A soutenir I'lan actuel vers la 

d mocratisation. 
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Introduction 

Le travail & l'origine de ce bref rapport a W entrepris dans le but d'aider 

l'AID/Tunis, et en particulier le "Regional Housing and Urban Development Office" 

(RHUDO/NENA), dans ses efforts pour soutenir l'Organisme pour le "Democratic 

Pluralism Initiative" (DIP). A cet effet, deux consultants, Dr Richard Vengroff, Doyen de 

la Division des Affaires Internationales & l'Universit6 du Connecticut et Dr Hatem Ben 

Salem, Directeur du CREA de I'ENA A Tunis, ont fait une 6tude pr6liminaire du 

syst~me de gestion d6centralis6e A I'6chelon des municipalit6s et d'autres 

administrations en Tunisie. La Tunisie 6tant un 6tat unitaire, il est techniquement 

impropre de parler de ,gouvernement(s) A l'6chelon local. 

Cette 6tude ainsi que les analyses subs~quentes visent c dJvelopper une 

meilleure compr6hension dans les rubriques suivantes: 

1) le statut actuel de la d6centralisation en Tunisie. 

2) les tendances 6volutives actuelles de ce systbme. 

3) la mesure dans laquelle ce syst~me contribue Aune bonne gouvernance. 

4) les liens entre la gouvernance et la d6mocratisation. 

5) les domaines oOJ existe un potentiel capable de mener A bien des 

interventions en faveur de ia d6mocratisation et d'une lib6ralisation 

6conomique des marches. 

Prenant ces donn6es comme base de d6part, I'6quipe a 6labor6 une strat6gie 

provisoire afin que I'AID/RHUDO/NENA puisse aider le Gouvernement et le peuple 

tunisien dans le processus d'am6lioration de la qualit6 de gouvernance. 

II convient de pr6ciser que cette analyse ainsi que les recommandations qui y 

sont associ6es reposent sur une 6tude pr~liminaire de la situation en Tunisie. II est 

clair qu'une 6tude plus syst6matique et plus approfondie des processus de prise de 

d6cisions ; I'6chelon local ainsi que de la d6centralisation en Tunisie s'av~re 

n6cessaire avant que des d6ductions et des conclusions d~finitives ne puissent 6tre 

6tablies. Par consequent, les recommandations contenues dans ce rapport devront 

tre consid6r~es comme provisoires. De plus, le document actuel n6cessite une 

expansion ainsi que des r6visions importantes avant que d'apparaTtre sous sa forme 

finale. Les auteurs accueilleront avec plaisir les commntaires, suggestions et 

critiques de la part de leurs collIgues de I'AID ainsi que de la part du Gouvernement 
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tunisien. 
Nous d~sirons remercier toutes les personnes de I'AID/Tunis, en 

particulier le personnel du bureau du RHUDO, ainsi que les nombreux officiels et les 

citoyens tunisiens qui ont accord6 Adiscr6tion leur temps et leurs efforts afin d'aider 

les consultants Amener leur t~che a bien. 
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d6pend tr~s fortement d'une varit' de facteurs, les plus importants se r6sumant aux 

suivants: 

1) la transparence dans I'6laboration, I'ex6cution et I'6valuation des budgets. 

2) le libre accbs Ala participation et les opportunit, s de participer. 

3) I'initiative d'une varit d'actions et de politiques de ]a part du public ou des 

representants 6lus, souvent Adiff6rants niveaux de gouvernement ou d'administration. 

4) la r~action positive du gouvernement aux exigences exprim~es par la 

population et/ou par les repr6sentants qu'elle a choisis. 

5) la libre circulation des idles et des informations, qui fait que la politique et le 

choix d'une politique est un processus inform6. 

6) une procedure r~glementaire libre pour la selection des leaders. 

Tout ce qui pr6cede reflIte le vaste sujet qu'est la responsabilit. Cela repond par 

consequent directement aux objectifs principaux de l'initiative D6mocratique: 
"renforcer [a repr6sentation d6mocratique ...d6fendre le respeci des droits de 

I'homme ...promouvoir la gouvernance lgale ...et encourager les valeurs 

d6mocratiques" (A.I.D., 1991: 9-10). IIfaut pr6ciser que le but de ce rapport n'est pas 

de mener une discussion complete de la notion de gouvernance mais de discerner 

comment la gouvernance est lie A des pr~occupations-cl6s des gouvernements 

municipaux et la quaiLt4 des choix politiques qui s'y rapportent. Toutefois, ilest 

int~ressant de remarquer que le concept de d6centralisation joue un r6le capital dans 

une grande part de la r6flexion concernant iagouvernance(Hyden, 1991; Charlick, 

1992) 

L'hypoth~se-cI6 Ala base de I'analyse sur laquelle repose ce rapport est I'id~e 

que la decentralisation, aussi bien en tant que processus qu'en tant 

qu'dtat final en termes d'organisation et d'opdrations, est lide de trbs 

pres b la qualite de la gouvernance dans tous les pays quel que soit leur 

niveau du developpement, et particulibrement dans des pays en vole de 

d6veloppement comme la Tunisie. Pour nos besoins, la dfinition de la 

d~centralisation de Rondinelli, Nellis et Cheema (1983: 9), qui est largement 

accept~e, est trbs utile: 

"On peut d6finir la d~centralisation comme 6tant un transfert de 

responsabilit6s en matibre de planification, gestion, collecte et 

allocations de resscurces provenant du gouverrement et de ses 
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organismes et destinies aux: (a) unites sur le terrain des minist~res ou 

des organismes du gouvernement central, (b) unit6s ou niveaux 

subordonnds du gouverrement, (c) autorit6s ou compagnies publiques 

semi-autonomes, (d) autorit6s locales, r6gionales ou fonctionnelles, ou 

(e) organisations non-gouvernementales privies ou b~n~voles." 

Les quatre cat6gories de base de la d6centralisation sont identifi6es par ces auteurs 

comme 6tant: d6volution, d6concentration, d6lgation, et privatisation. 

Les constatations concernant l'impact de la d6centralisation dans les pays en 

voie de d6veloppement demeurent quelque peu confuIses. Une grande part de ces 

contradictions peuvent 6tre attribu6es au fait que la correlation entre la 

d6centralisation "officielle" et la d6centralisation ex6cut6e avec succ6s est 

malheureusement trbs faible, et dans certains cas, inexistante. Alors que de 

nombreux pays ont entrepris d3s projets do soi-disant d6centralisation, consistant 

principalemcnt en d6concentration et d6l6gation plut6t qu'en d6volution, il y a peu de 

pays qui fassent preuve d'une volont6 politique n6cessaire A une ex6cution r6ussie 

(Conyers, 1983; Rondinelli, Nellis 'et Cheema, 1984; Chikolo, 1981; Vengroff et 

Johnston, 1987). Toutefois, ces auteurs formulent I'hypothbse selon laquelle il existe 

une tr~s 6troite relation entre la d6centralisation "r6ussie" et la "bonne" gouvernance. 

Par consequent, afin d'entreprendre une 6valuation de la relation entre le projet 

de d6centralisation actuellement en cours d'ex6cution en Tunisie, et l'impact, reel et 

potentiel, sur la qualit6 de la gouvernance dans le pays, rous devons tout d'abord 

6tablir des critbres sous forme d'indicateurs empiriques v6rifiables en ce qui concerne 

le s~rieux ou la qualit6 des projets de d~centralisation. A I'aide de ces indicateurs, 

nous pouvons probablement parvenir une 6valuation pr~liminaire de I'6tat actuel de 

la d~centralisation en Tunisie, de sa contribution A une bonne gouvernance, de sa 

contribution future potentielle dans '9 domaine, de la justesse des interventions 

sponsoris6es par I'AID/RHUDO; et si tout ceci s'av6re positif, comment et quels 

niveaux doivent 6tre vis6s. 

Mesure de la Dcentralisation 

IIn'y a pas de critbres universels pour 6valuer [a qualit6 de la d6centralisation. 

Les critbres suivants sont identifi6s par les auteurs ci-dessus cit6s comme 6tant 

essentiels. Ce ne sont pas les seuls facteurs, et r'op6rationnalisation de ces variables 
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LA RELATION ENTRE LA DECENTRALISATION, LA GOUDVERNANCE ET LA DEMOCRATISATION 

PORTEE 

IINTENSITE DECENTRALH1tl ISTIO N GOUVERN ANCE ....T EMOCRF.T| S ODI 

ENGAGEMENT 



peut prendie plusieurs formes., Une analyse des publications ainsi que plusieurs 

ann~es pass~es A travailler sur des projets de d6centralisation en Afrique et ailleurs 
nous ont amends a la formulation provisoire qui suit. 

La qualit6 relative de la d6centralisation (D) dans n'importe quel pays peut 6tre 

d6finie comme une fonction de trois facteurs importants: 1) port6e (P); 2) intensit6 (I); 

et 3) engagement (E). 

D = f (P, I, E) 

Chacun de ces facteurs importants sera d6fini successivement et par la suite 

op6rationnalis6 en teimes d'indicateurs mesurables, ind6pendamment v6rifiables, sur 

lesquels on peut se mettre d'accord, et que l'on puisse utiliser comme base de 

comparaison de syst~mes politiques. Ceci 6tant un 6tat pr6liminaire, ces facteurs 

n6cessiteront bien s~r un raffinement plus pouss6. 

La Portee se r6tre a 1'6tendue ou A la couverture du projet de 

d~centralisation. Est-ce que ce projet a des implications vraiment nationales ou est-il 

au contraire tr~s localis6 et limit6 en termes de 'application projet~e? La Port~e sera 

mesuree en terrnes de variables telles que: 

a) La Couverture G6ographigue - Est-ce que le projet de d6centralisation 

s'applique au territoire tout entier du pays dans le sens g6ographique ou 

est-ce que son application est limit6e A une r6gion, ville, type de ville, ou 

zone particuli~re? 

b) Population - Est-ce que tous les habitants du pays sont consid~r~s 

comme 6tant impliqu6s dans le projet de d6centralisation ou est-ce que 

le projet est limit6 A des groupes sp6cifiques? Y a-t-il possibilit6 de 

participation populaire par toute la population adulte ou juste par 

quelques uns de ces sous-ensembles? 

c) Domaines de Pr6occupation Maieure - Quelle est I'tendue des 

problmes qui peuvent 6tre adress6s par les divers niveaux ou unit6s 

d~centi'alis6s? Est-ce que leur competence est limit6e par des services 

ou des activit6s strictement d6finis par 1'tat central et quelles sont les 

limites ou 1'6tendue de ces domaines auxquels ils peuvent s'adresser? 

Dans les cas des trois variables sus-mentionn6es, plus leur degr6 est 6lev6, plus le 
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important et plus la contribution potentielle A ladegr6 de d~centralisation est 

gouvernance de qualit6 est grande. 

L'Intenslt6 se r6fbre aux 6chelons de la bureaucratie et des finances de la nation qui 

Quels sont les degr6s de [a bureaucratie qui ont W 
sont officiellement impliqu6s. 

ou autre de d6centralisation ou sont
touches avec succbs par une forme une 


directernent impliqu~s dans la conception d~centralis~e et I'ex~cution de la politique?
 

Ceci peut 6tre mesur6 en termes de variables telles que: 

a) Type de Dcentralisation - Est-ce que la d6centralisation du systbme 

mieux caractris~e en tant que d6concentration, d~l6gation,peut 6tre 

d~volution, privatisation, ou une quelconque combinaison de celles-ci? 

moins I'6tat exerce de contr6le direct et plus les
Vraisemblablement, 

est 6lev6e. Priselocalit~s sont indpendantes, plus I'intens",l 

ne devrait pas 6tre consid~r~e commeind~pendamment, cette variable 
une plus grande

une condition n~cessaire ou suffisante pour atteindre 

En combinaison avec les
responsabilit6 et une bonne gouvernance. 


autres facteurs identifi6s ici, elle a une importance considerable.
 

- Quel est le pourcentage des fonctionnairesb) Couverture du Personnel 

qui sont officiellement couverts par le projet de d~centralisation et quelle 

est la taille relative du groupe qui demeure sous une administration et un 

contr6le enti6rement centralis~s? 

- Quel est le pourcentage des allocationsc) Irplications Budg6taires 
les niveauxbudg~taires nationales qui servent soutenir 

ou de I'administration?(d~centralis6s) les plus bas du gouvernement 

Quelle est la tendance 6volutive de la proportion des d6penses locales 

par rapport aux d6penses centrales? 
la qualit6 de la gouvernancele degr de responsabilit6 etVraisemblablement, 


augmentent en fonction des implications budg~taires, de la couverture du personnel
 

et de la profondeur (type) de d~centralisation.
 

se r~f~re au degr6 et a la qualit6 du soutien A la
L'Engagement 

par le gouvernement central et ses hauts responsables politiques,
d~centralisation 

ainsi qu'au degr6 auquel ce soutien se manifeste A divers 6chelons de 
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I'admiiWhin et du gouvernement. L'engagement peut 6tre op~rationnalis6 en 

termessEe: 

- La sp6cification officielle de I'autorit6 A travers la 

a n de m6canismes (textes dans les syst~mes francophones) 

lbgwappropri6s qui 6tablissent et d6finissent les unites locales et 

perrfent A [a gesiwun d6centralis6e d'6tre ex6cut6e. 

b) ,rance - Est-ce qu'il y a une histoire relativement longue de la 

ga.fw d~centralis6e? Est-ce que les projets de d6centralisation ont 

sai aux changements de regime, ou ont-ils t 6phmbres et 

idifrdiC-s comme sp6uifiques au r6gime? 

c) i t du Personnel - Ceci se r~fbre A la qualit6 relative et au niveau 

du personnel en poste dans la bureaucratie aux 6chelons les plus bas 

duGeLrJernement. Des consid6rations sur ce sujet peuvent inclure des 

questians comme savoir si un service public "local" s6par6 a W ou non 

cr", ainsi que concernant le recrutement, les salaires, les avantages, 

!es possibilitds de formation, et les comparaisons de carribre entre les 

officiels en posto dans [a capitale et ceux travaillant A '6chelon local. 

d) Finnes - Est-ce que des moyens ad6quats pour les finances locales 

ont dt mis de c6t6 pour les 6chelons inf~rieurs de I'administration et du 

gouvemement, soit 6 I'Mchelon national, soit par la prise en charge et le 

contr6le des imp6ts locaux. Ceci comprend l'inspection du taux et des 

types dimp6ts pergus, les possibilit~s pour une augmentation de la base 

des imp6ts ou des revenus, et des possibilit6s de subventions provenant 

du gouvernement. 

e) Officiels Elus - Ceci inclut une 6valuation de la qualit6 des officiels 

6lus I'chelon local ainsi que leur niveau d'exp6rience et d'instruction. 

Ceci se r6f~re 6galement au degr6 auquel ils sont pergus comme ayant 

un lien direct avec un district g6ographique particulier ou groupe 

d'61lecteurs pour lesquels ils occupent une fonction repr6sentative. 

f) Endossements fficial. - Est-ca que les hauts responsables du 

gouvernement, aussi bien politiques qu'administratifs, ont officicllement 

endoss6 la d6centralisation? Avec quelle fr6quence, dans quels 

contextes, et Aqucls niveaux? 
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g) Paricipation - Est-ce .qu'il y a r~gulibrement des possibilitds de 

participation de la population dans le processus de prise de d6cisions & 

I'6chelon local, dans I'ex6cution et dans I'dvaluation? 

Toutes les mesures pr6sent6es ci-dessus peuvent 6tre vues aussi bien en 

termes de degr6s aue de taux de changement. IIest extrdmement important que ces 

deux aspects soient pris en consideration. Quoique le degr6 puisse 6tre relativement 

faible dans un pays en vole de d6veloppement et par consequent la contribution 6 la 

d6centralisation pour une bonne gouvernance peut 6tre limit6e un moment donn6, 

on peut s'attendre A ce qu'au cours du temps des changements majeurs aient lieu 

dans certains pays. Ces changements seront peut-6tre r6v6lateurs du d6veloppement 

du potentiel important pour les changements en matibre de gouvernance. Des 

interventions peuvent 6tre vues comme logiques et efficaces dans le cas ob des 

changements s6rieux seraient d6j en train d'avoir lieu en termes de d6centralisation, 

de responsabilit6 et de bonne gouvernance, ou bien dans le cas oo ils seraient 

anticip6s et pourraient 6tre promus au moyen d'une telle assistance. 

A ce stade de I'61laboration d'une m6thodologie comparative pour 

l'op6rationnalisation de la d6centralisation, une bonne partie de 1'6valuation doit 

reposer sur des donn6es cat6goriques. A long terme, quand des donn~es 

comparatives sur la d6centralisation seront disponibles dans un grand nombre de 

pays, des indicateurs plus complexes reposant sur une analyse A variables multiples 

seront d6velopp6s. En attendant, un groupe d'experts est charg6 d'attribuer des 

valeurs ordinales sur une 6chelle de cinq points A chacune des composantes de la 

d6centralisation (port6e, intensit6, et engagement), en se fondant sur les valeurs des 

variables d6finies comme 6tant les mesures op6rationnelles de chacune des 

composantes. 

Ayant 6tabli les critbres d'6valuation de la d~centralisation et sa contribution 

potentielle ; une bonne gouvernance, nous allons maintenant passer t une 

description s~lective des probl~mes-clds de la d6centralisation en Tunisie. Ces 

probl~mes sont identifi6s dans les sections suivantes sous3 les rubriques finances, 

ressources humaines, organisation d6centralis~e de la gestion, et structure l6gale 

officielle (les textes fondamentaux). Ceci sera suivi de I'application du modle 

op6rationnel servant & 6valuer la d6centralisation dans le contexte actuel de la 

Tunisie. Dans la section finale, ces donn~es et r~sultats seront utilis~s pour identifier 
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les options strat6giques de la politique afin que I'AID/RHUDO/NENA puisse les 

appliquer en Tunisie. 

La D6centralisation en Tunisle 

IIconvient de souligner que, depuis I'ind~pendance, la Tunisie a toujours 6t6 et 

continuera indubitablement A 6tre un tat unitaire. C'est A dire que tous les 6chelons 

de I'Pdministration dependent du gouvernement central pour leurs pouvoirs et pour 

leur existence m~me. Comme il a 6t6 relev6 par le Directeur de I'ENA, "il n'y a pas de 

gouvernements l en Tunisie." IIn'y a que le gouvernem,.nt central. Toutefois, il 

y a des pouvoirs qui ont t6 d6concentr6s A I'6chelon de I'administration locale. Bien 

que la d~concentration soit d~jA en cours, le Minist~re de I'lnt6rieur continue A 

maintenir un ensemble parallle de structures typiques d'une administration 

territoriale centralis~e pour representer les pouvoirs de I'Etat. Les gouverneurs et 

d6l~gu6s jouent toujours respectivement les r6les de pr6fets et de sous-pr6fets, bien 

que le r6le des gouverneurs ait 6t6 un peu modifi6. Dans les zones rurales, les 

"Omdahs" occupent toujours la fonction de chefs de secteurs sous les d6l6gu~s 

(Moudoud, 1989). Toutes les unit~s locales d6crites ci-dessous devraient 6tre vues 

dans le contexte de la d~concantration et de la d6l6gation plut6t que dans celui de la 

d6volution et du d~veloppement des pouvoirs ind6pendants et des gouvernements 

locaux. 

Les unites repr6sentatrices les plus importantes dans le syst~me de 

I'administration territorial . sont les conseils r~gionaux et municipaux. Les conseils 

r~gionaux, au nombre de 23 (en 1991), ont d'abord 6t6 cr66s sous I'appellation de 

Conseils de Gouvernorat en 1963 (Lakhdar, 1991). Ius ont 6t6 profond6ment modifies 

en f6vrier 1989 de fagon A ce qu'ils soient moins des conseils consultatifs du 

gouverneur qu'un corps ind6pendant et repr6sertatif qui formule et planifie la 

politique. Les municipalit~s (250 in 1991) furent 6tablies en 1956; elles sont devenues 

de s6rieux organes("de droit") de d~centralisation en 1975, ont acquis une importance 

croissante (possibilit6s "de fait") en 1985 (Ben Salah, 1989) et ont obtenu une 

reconnaissance tr~s s6rieuse de la part du gouverneme!t apr~s le changement de 

regime en 1987. Les textes principaux instaurant les gouvernorats et les municipalit~s 

sont r6sum6s dans une autre section de ce rapport. 
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La d6concentration du systbme administratif en Tunisie a deux formes: 1) la 

d6concentration A I'int~rieur du contexte des minist~res gouvernementaux et 2) la 

d6l6gation et la d~concentration dans le contexte de I'administration territoriale par la 

cr6ation des conseils r6gionaux, des conseils municipaux et des conseils ruraux. 

Dans le premier cas, le premier r-isponsable de chaque ministre &I'6chelon r~gional 

est officiellement sous la direction du Gouverneur de la r6gion. Tout le travail A 

I'6chelon r6gional do;t t 6oriquemert 6tre coordonn6 par le Gouverneur et le 

Secr~taire G6n6ral du Gouvernorat. Mdme les projets du gouvernament central . 

I'6chelon r6gional sont suppos6s 6tre approuv6s par le Gouverneur et le conseil 

r6gional. L'importance de cette r6forme est illustr6e par le fait que le Gouverneur et 

son personnel contr6lent m~me les budgets de ces projets. 

Une plus grande d.concentration se produit dans le contexte des divers 

ministeres operant I'6chelon r~gional et local. Par exemple, le Ministbre de 

I'Agriculture a contribu6 A 6tablir des associations rurales, les AIC (Associations 

d'lnt~r~t Collectif) pour aider A contr6ler la distribution de I'eau, A percevoir les 

charges des foyers (dans certains cas avec des compteurs; mais dans la majorit6 des 

cas, on fait une estimation de la consommation familiale), afin de subvenir aux frais 

dOs aux r6parations et A 'entretien de '6quipement, ot pour faire des investissements 

avec les profits de I'association. Ceci facilite grandement le travail du Ministbre, r~duit 

les coOts, et permet une participation populaire dans le prc'cessus d'ex6cution de la 

politique. Le Minist~re de la Sant6, ainsi que quelques autres minist6res, participent 

aussi Ades efforts similaires de collaboration avec la population. 

Dans le contexte de I'administration territoriale sous le Ministere de l'Int6rieur 

(avec la participation d'autres minist~res, principalement celui des Finances), les 

conseils r6gionaux, les municipalit6s et les conseils ruraux ont 6t6 6tablis et modifies 

au cours des ann~es par diverses innovations. Les gouvernorats et les conseils 

r6gionaux sont compos~s des d6put6s de la r6gion A I'Assembl~e Nationale, des 

pr6sidents (maires) des municipalit~s de la region, et des presidents des conseils 

ruraux. Les gouverneurs, qui font fonction de pr6sidents des conseils, nomment 

6galement des personnes ayant une exp6rience et des connaissances sp6cifiques et 

qui si~gent au conseil ou dans un de ses comit6s en tant que membres non-votants. 

Bien qu'ils soient responsables de la planification r6gionale et de la coordination 

entre tous les projets du gouvernement dans la region, c'est le Gouverneur, et plus 
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particuliirement son Secr6taire G~n6ral en ce qui concerne I'administration, qui 

prend en charge la plupart des op6rations courantes. Les maires, en tant que 

membres du conseil, jouent un r6le important et ont une certaine independ nce pour 

choisir les priorit6s A I'Mchelon regional. Ainsi, une fois de plus, I'accent devrait tre 

mis sur ces conseils e.1 ce qu'ils repr~sentent les structures administratives de la 

d6concentration de I'tat, plut6t qu'en tant que gouvernements locaux d6centralis~s 

dans un syst me politiquermer' d~ceo.;ralis6 caract6ris6 par la d6volution. "La r6gion 

est ainsi organis6e davantage comme un espace d'articulation des administrations 

centrales et locales que comme un niveau sp6cifique et supplmentaire de gestion et 

d'auto-administration" (Lakhdar, 1989: 80). 

Les conseils municipaux, comme les conseils r6gionaux, sont strictement des 

cr6ations de I'Etat et peuvent dtre dissous par I'Etat. On leur a confi6 certaines 

fonctions-cl~s li~es A la fourniture de services, particuli~rement A I'chelon municipal. 

"C'est une issue in6vitable dans un Etat unitaire oO I'6chelon local doit ob6ir en 

derni~re analyse la volont6 du pouvoir central" (Ben Salah, 1989: 139). Les 

conseils municipaux et r6gionaux l6vent et pergoivent aussi divers imp6ts locaux. 

Pour les municipalit~s, le plus important en termes de revenu total est la taxe locative 

(qui s'applique aux r~sidences), la taxe sur les entreprises, et les taxes sur les 

march6s. Leurs d6penses et leurs investissements sont en premier lieu dans les 

services municipaux et l'infrastructure, plut6t que directement dans le d~veloppement 

6conomique. Dans ce cadre, et surveill~es de pres par I'Etat en mati~re de finances, 

les municipalit6s peuvent prendre des initiatives, d6cider de leur budget, embaucher 

des employ6s, et contracter pour des services. Les conseils municipaux, dont la taille 

depend du nombre d'habitants, sont 6lus pour cinq ans sur la base du syst~me de 

liste majoritaire. Le maire (pr6sident) est choisi par les conseillers parmi eux et exerce 

sa fonction pour une dur6e identique .celle du conseil. Etant donn6 qu'il n'y a qu'un 

seul parti dominant sous le regime actuel de la Tunisie, les 6lections n'ont jusqu' 

pr6sent pas vraiment 6t6 comp6titives, mais d6pendent de [a nomination sur la lisle du 

parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel D~mocratique (RCD). 

Compte tenu du contexte de contraintes en matibre de finances et de personnel 

qui leur sont impos6e3-, le processus de prise de d~cisions dans les conseils 

municipaux apparait commG rel?.tivement libre. Les s6ances des comit6s et les 

reunions du conseil municipal sont ouvertes au public. Bien que le taux de pr6sence 
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soit relativement faible, des groupes de citoyens profitent des r6unions, 

principalement celles des comit~s, pour faire connaltre leurs d~sirs. Le potentiel 

d'accessibilit6 pour les ONG et les associations semble relativement 6lev6. Les 

comit6s de quartier sont particuliirement importants dans ce dormaine. Avec un 

encadrement ad~quat, ces groupes pourraient dans I'avenir devenir des acteurs 

pro6minents I'6chelon municipal. 

Les conseils ruraux, dont les membres sont nomm~s par le Gouverneur, 

peuvent 6tre consid6r6s comme des "pr6-municipali16s". C'est A dire que ce sont de 

petites villes qui, avec un accroissement appropri6 de leur population (nombre 

minimum d'habitants: 5 000), obtiendront finalement le statut de municipalit6s. Elles 

n'ont pas de budget, trbs peu de ressources et pas d'employ6s permanents. Elles 

sont repr6sent6es au conseil r6gional par leur pr6sident. Elles ne couvrent pas toutes 

les zones rurales qui ne sont pas desservies par un conseil municipal. Ainsi, certains 

residents ruraux n'ont aucune representation dans un conseil repr6sentatif local. 

L'6lment relativement nouveau ajout6 & !'Aquation de la dkcentralisation en 

Tunisie est le comit6 de quartier lui n'existe que depuis I'arriv~e au pouvoir du 

President Ben Ali. Le Prdsident a d6clar6: "nous avons en outre ordonn6 la cr6ation 

de comites de quartier dans le but de sensibiliser le citoyen & son r6le civique et de 

I'amener ainsi A participer spontan~ment aux activit6s relatives A I'hygi~ne et la 

protection de I'environnement..." Ces comit~s, pour lesquels des textes officiels 

n'existent pas encore A ce jour, ont commenc6 A jouer un r6le trbs important dans la 

vie de nombreuses municipalit~s, r6le qui pourrait s'intensifier de manibre significative 

dans un proche avenir ot s'6tendre bien au-delA de leurs fonctions telles qu'elles ont 

W d~finies par le President. 

Les comit6s de quartier semblent fonctionner comme des groupes 

locaux non gouvernementaux capables de mcbiliser la population sur divers sujets. 

Ifs ne se limitent pas aux probl~mes ayant rapport A r'environnement ou c la hygibne 

publique de leur quartier. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de s6lectionner 

ni d'6tudier un 6chantillen repr6sentatif des comit6s de quartier, les cornit6s avec 

lesquels nous avons eu des contacts directs repr~sentaient A la foic [a classe 

laborieuse pauvre et la bourgeoisie. De plus, nous avons eu la possibilit6 d'en parler 

avec de nombreux officiels tunisiens, aussi bien & I'6chelon gouvernemental que 

local. Par cons6quent, nos constatations peuvent 6tre consid6r6es comme au moins 
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repr~sentatrices de I'tendue de l'exp6rience des comit6s de quartier. 

Le comit6 de quartier visite A Ariana, dans la banlieue de Tunis, semble 6tre 

tres actif en matibre de lutte contre la degradation de I'environnement qui r6sulte 

d'une combinaison d'une croissance incontr6l6e et de I'6chec du gouvernement 

central, de par le pass6, A insister sur les 6tudes de l'impact sur I'environnement. 

Ainsi, [a region d'Ariana, repr~sent~e par les comit6s, souffre d'une inondation des 

terres &cause de la remont6e de la nappe phr6atique, de la destruction de nombreux 

arbres fruitiers pr~cieux, de divers problbmes sanitaires, et des insectes dos 

I'effluent venant de Tunis qui traverse la region. lis subissent les al6as d'un projet 

subventionn6 I'6chelon international visant &d~velopper une nouvelle zone autour 

du lac de Tunis. 

Ce comit6 est structur6 autour d'un bureau potentiellement trbs puissant 

compose de dix membres trbs divers mais extr~mement motives. Les leaders sont 

relativement 8g6s et viennent des classes 6conomiques favoris6es du pays. ils 

travaillent comme le ferait un groupe d'int6r~t local traditionnel, c'est A dire en 

ceux associ6sconstruisant et utilisant des alliances avec d'autres groupes comme 

la mosqu~e locale (un des membres est un Imam), avec les cellules du RCD, avec les 

officiels locaux, et avec un groupe 6cologiste afin d'obtenir une bonne audience pour 

avec quelque succ6s leurs relations auleur cause. Les membres ont aussi utilis6 

gouvernement central, au bureau du Gouverneur, et au conseil municipal. Ils ont 

mobilisd des supporters locaux, tenus un certain nombre de r6unions publiques et ont 

m~me consult6 des avocats pour les representer en cas de procedure judiciaire. Leur 

difficult6 principale semble venir du fait qu'ils tentent de s'occuper d'un problbme dont 

I'origine est bien au-del , des limites d'une municipalit6 ou d'une r6gion. 
unUn autre comit6 de quartier auquel nous avons rendu visite se situe dans 

quartier ouvrier trbs pauvre de la ville de Kairouan. Malgr6 l'origine tr6s humble des 

membres du comit6, le groupe semble 6tre extrdmement bien organis6 et hautement 

motiv6. Les membres ont fait une liste des probImes majeurs concernant le quartier, 

d6fini un ordre de priorit6, not6 le taux d'am6lioration obtenu dans chacun des cas, et 

ils font des plans pour des actions futures. Ils ont organis6 les 6lecteurs dans les 

sommes d'argentcirconscriptions ob ils r6sident, sont parvenus A collecter des 

men6 une campagne derelativement modestes pour des projets locaux, ont 

nettoyage du quartier, et mis en place des programmes d'entraide, tout cela avec 
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succ~s. Bien qu'ils ne d6pendent pas du parti, ils coopbrent avec la cellule du parti et 

sont relativement efficaces quand il s'agit de mettre les conseils municipal et r6gional 

au cou,'ant de leurs besoins. En d~marrant plusieurs projets locaux sur la base du 

volontariat, ils ont pu exercer une certaine pression afin d'obtenir de 'aide de la part 

des officiels du gouvernement. Par exemple, ils ont aid6 A la construction de 1'6cole 

maternelle locale. Nous les avons observes dans un cadre informel en train de 

pr6senter leur cas de manibre vigoureuse et persuasive devant le Secretaire G~n~ral 

du Gouvernorat. Ils d6siraient obtenir I'extension des lignes 6lectriques jusqu' 

I'6cole, et que les frais soient couverts par le conseil regional. 

Ces groupes semblent repr6senter une excellente fondation pour le 

d6veloppement de la base de la d6mocratie. Jusqu', pr6sent, ils ont 6t6 autoris6s A 

fonctionner de manibre relativement libre parce qu'ils 6taient consid6r6s comme des 

associations civiques plut6t que politiques. Le soutien des citoyens semble favorable 

parce que ces associations sont perques comme 6tant totalement ind6pendantes de 

I'Etat. Le fait qu'elles se concentrent sur des questions 6cologiques ou concernant la 

communaut6 locale, ce qui est consid6r6 comme 6tant apolitique, et qu'elles se 

tiennent A '6cart de tout activisme politique, est, dans la conjoncture actuelle, une 

strat6gie trbs positive. S'il s'avbre que ces groupes r~ussissent, il y a de fortes 

chances qu'ils 6tendent leurs zones de preoccupations majeures pour lesquelles ils 

offrent des suggestions, et qu'ils 6mettent des exigences auprbs des conseils 

municipal et r6gional, voire m6me auprbs du gouvernement central. 

La conf6rence nationale des comit~s de quartiers qui va avoir lieu 

prochainement pr6sente un danger potentiel majeur pour ces associations. Ity a une 

tr6s forte probabilit6 pour que des textes officiels soient promulgu~s Ace moment-l et 

que ces textes limitent grandement le champ de leurs activit6s en ayant pour objectif 

la cooptation de ces associations. Une fois de plus, dans le cadre d'un 6tat centralis6, 

on d61 guera A ces associations les pouvoirs qui sont pergus comme 6tant 

directement dans la ligne de la politique et des int6r6ts du gouvernement. En g6n~ral, 

toutefois, il semble qu'on "ait laiss6 le g6nie s'6chapper de sa bouteille". II sera 

extr6mement difficile au gouvernement de r'e pas laisser ces groupes continuer leur 

r6Ie relativement ind6pendant de prrmouvoir des initiatives d6mocratiques 

participatoires venant de la base. 

La vie associative tunisienne apparalt donc trbs riche. D'autres associations 
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pourraient potentiellement jouer un r6le important dans la promotion de la 

d6centralisation et de la d~mocratisation g~n6rales. Certains groupes, comme la 

F6d6ration Tunisienne des Municipalit6s, semblent n'6tre gu~re plus que des 

associations couch~es sur le papier (Minus, 1992). L'6valuation des possibilit6s et du 

potentiel d'autres organisations de ce genre n'entre pas dans le cadre ae ce rapport, 

mais c'est une direction qui vaudrait la peine d'6tre suivie dans le cadre d'une 6tude 

ult6rieure subventionn6e par I'A.I.D.. 

Problmes de Dcentralisation 

Finances 

Les finances demeurent un problme-cl6 dans la vie des organismes 

administratifs locaux en Tunisie, comme c'est le cas dans virtuellement tous les autres 

pays. II y a des diff6rences consid6rables dans la taille des ressources financi~res 

disponibles pour les 250 municipalit~s tunisiennes (ce nombre vient r6cemment 

d'atteindre 264). En reconnaissance de cela, Le Ministbre des Finances classifie les 

municipalit6s en quatre cat6gories. La Cat6gorie de municipalit6s no 1 comprend les 

quatre centres industriels et touristiques principaux (Tunis, Ariana, Sfax, Sousse) et 

repr6sente presque un tiers (32,3%) de tous les revenus municipaux pr~lev6s en 

Tunisie. La Cat6gorie no 2 (n = 59, 1990) repr6sente les centres de r6gions, y compris 

la plupart des capitales de r~gions. La Cat6gorie no 2 repr6sente la plus grande part 

des revenus r6gionaux de la nation (45%). La plus grande Cat6gorie, Cat6gorie no 3 

(n = 133, 1990), comprend plus de la moiti6 des municipalit~s; la plupart d'entre elles 

sont des petites villes de march6 r~gionales. Malgr6 leur nombre, elles ne 

repr6sentent qu'environ vingt pour cent des revenus pr~lev6s par les municipalit6s. 

Le type de municipalit6 qui augmente le plus vite, la Cat6gorie no 4 (n = 50, 1990), est 

constitu6e des municipalit6s les plus petites, qui sont pour la plupart les plus r6centes. 

Leur base de revenus est extrdmement faible et toutes ensemble elles repr6sentent 

seulement environ trois pour cent des revenus municipaux de la nation. 

Les communes de Tunisie sont dans r'ensemble capables de financer moins de 

la moiti6 de leurs d6penses avec leurs propres revenus. Les plus importantes 

sources de revenus pour les communes sont la taxe locative sur les propri6t~s 

21
 



r6sidentielles, la taxe sur les 6tablissements et la taxe sur les march6s. La source la 

plus importante de soutien en dehors de leurs propres revenus locaux est le Fonds 

Commun des Collectivit6s Locales (FCCL, 41 % des recettes ordinaires pour 1990). 

Ce fonds a 6t6 mis en place en 1975. IIfaisait partie de la r~forme administrative de 
base 61labor6e dans le but d'augmenter les revenus et les possibilit~s des 

municipalit6s. Bien qu'il y ait une disparit6 consid6rable aussi bien A l'int6rieur des 

cat6gories de municipalit6s qu'entre elles, le FCCL repr6sente dans I'ensemble une 

part trbs importante des revenus disponibles aux communes locales pour leurs 

budgets annuels. Pour certaines des petites communes, ce fonds peut repr6senter 

jusqu'A 75 pour cent de leurs revenus annuels. Le fonds lui-m~me 6tait, jusqu'en 
1988, compos6 d'une vari6t6 d'imp6ts pergus A I'6chelon national et sp6cialement 

allou6s aux gouvernements r6gionaux et locaux. Depuis 1988, le FCCL est 

subventionn6 par le budget gouvernemental. 

Ce fonds, le FCCL,(qui se montait A 96 millions de dinars pour I'ann6e fiscale 

1992 - environ 108 millions de dollars U.S.) est initialement divis6 en deux parties: 75 

% sont allou6s aux collectivit6s et 25 % sont gardds en r6serve. La r6serve est 

utilis6e comme fonds pour les organismes para-6tatiques comme le SONED et le 
STEG qui fournissent des services de base tels que I'eau et I'6lectricit6, et I'ONAS qui 

fournit un service de base pour le traitement des eaux us~es. De plus, une portion de 

cette r~serve est d6sign6e pour les besoins particuliers de Tunis, et aussi pour aider 
les municipalit6s qui font office .de "capitale" de r6gion (Gouvernorat). Les 75 % qui 

restent sont divis6s entre les communes urbaines (86 %) et les conseils r6gionaux (14 

La part du FCCL allou6e aux communes est divis6e en trois parties, une pour 

une disponibilit6 de base en tr6sorerie (10 %), une autre part bas6e sur la population 

(45 %), et une troisi~me part bas6e sur les motivations li6es A I'effort en faveur d'une 

plus efficace collecte des imp6ts locaux (45 %). La premiere part, la plus petite des 

trois fonds, est divis6e en parts 6gales entre les 250 municipalit~s du pays afin 
d'alimenter une caisse, qui est A la disposition m~me des plus petites et des plus 

pauvres d'entre elles. Le montant de cette caisse s'est 6lev6 Aenviron 25 000 dinars 

par commune en 1992. Le deuxibme fonds est divis6 entre les communes en 

proportion du pourcentage de la population nationale urbaine totale vivant dans une 

commune donn6e. Par cons6quent, les plus larges communes reqoivent la plus 
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grande part de revenu de cette part du fonds. Par exemple, les six municipalit6s les 

plus impoiiantes regoivent presque 27 % de ces fonds alors que les 131 plus petites 

n'en regoivent qu'environ 13 %. 

La troisieme part du fonds du FCCL est pr~vue pour encourager ou fournir une 

motivation aux communes en vue de percevoir leurs imp6ts locaux, ou plus 

exactement, la taxe locative. La taxe locative, la plus large source de revenus 

municipaux locaux, est la taxe que les communes 16vent sur la valeur des propri6t6s, 

rnaisons, appartements, et b~timents commerciaux et qui est bas6e sur [a valeur 

projet6e de la location. Dans le but du calcul des imp6ts, la valeur d'estimation d'une 

proprit6 est fix~e A24 % de la valeur annuelle estim~e du loyer. Ainsi, une propri6t6 

qui est estim6e pouvoir se louer 100 dinars par mois, c'est Adire 1 200 dinars par an, 

se verra imposer une taxe locative de 288 dinars (1200 x 0,24) annuellement. IIy a 

une limite maximale A la somme totale que n'importe quel propri6taire, y compris les 

commerqants, peut payer (20 000 dinars par an), quelle que soit la valeur de la 

propriet6. 

De fagon A d6terminer la disiribution de cette part du FCCL, on utilise une 

p6riode de trois ans comme base. Ceci est fait afin de minimiser les problmes qui 

pourraient se cr6er A cause de variations non pr~vues se produisant une ann6e 

particulibre, et dues A des conditions 6conomiques, 6cologiques, ou autres qui 

pourraient avoir une influence importante sur les capacit6s d'une municipalit6 A 

percevoir des imp6ts sur le court terme. Par cons6quent, on se r6f're a la perception 

totale annuelle de la taxe locative sur une p6riode de trois ans (l'ann~e en cours plus 

les deux ann6es pr6c6dentes). Ce chiffre est alors divis6 par la taxe locative totale 

pergue a.I'6chelon national dans toutes les communes, et A nouveau pond6r6 sur trois 

ans. Le pourcentage qui en r~sulte (le pourcentage de I'imp6t total collect6 A 

I'chelon national qui a 6 perqu dans une commune donn6e) est alors multipli6 par 

les fonds totaux inclus dans la portion du FCCL consacr6e A la motivation pour 

d6terminer les revenus qui vont 6tre fournis & cette commune. 

La manibre dont cet imp6t est pr~lev6 sugg6re plusieurs implications 

importantes pour les finances municipales: 

1) La part du fonds consacr6e A la motivation L, n6ficie clairement aux 

communes les plus riches. A 1'6chelon national, il est estim6 que seulement quarante 

Asoixante pour cent de la taxe locative sont r~ellement pr6lev6s. Ce chiffre est le plus 
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faible dans les municipalit6s les plus petites et qui n'ont pas beaucoup d'employ~s. 

Les communes les plus grandes et les plus riches sont davantage susceptibles d'avoir 

des employ6s comp6tents pour faire les estimations et aider a ces estimations et au 

pr6lbvement des imp6ts (c'est en fait pr4lev6 par le receveur d'dtat). 

2) Comme il y a une limite relativement basse A la taxe sur les 6tablissements 

(l'6quivalent commercial de la taxe locative) qui est payee par les industriels et les 

commergants, (20 000 dinars par an) l'impact potentiel sur I'imp6t d'une base 

industrielle solide est diminu6. Ceci tend A modifier les avantages ciont certaines des 

communes les plus riches pourraient par cons6quent naturellement profiter. En fait, 

certains officiels municipaux se plaignent que la limite de I'imp6t sur les grandes 

compagnies dans leur r6gion ne soit pas juste. Ils sugg6rent m~me que I'imp6t sur 

certaines entreprises est beaucoup plus faible qu'il ne serait sur des terrains 

identiques sur lesquels des r6sidences priv6es auraient 6t6 construites. Cela a aussi 

pour cons6quence de subventionner les complexes industriels tout en laissant les 

municipalit6s dans lesquelles ils se situent et dont ils utilisent des services s'occuper 

des probl~mes d'expansion urbaine, sans qu'elles aient le revenu pour payer pour 

ces probl~mes et les services n6cessaires. 

3) Du fait que la distribution de ce fonds est bas~e sur une moyenne de trois 

ann6es, il peut 6tre relativement difficile pour les officiels et les conseillers de 

s'apercevoir de I'avantage m~me d'une trbs nette augmentation des taux de 

pr~lbvement de I'imp6t pour une ann6e donn6e. C'est seulement sur une p6riode de 

deux ou trois ans que l'impact sur les revenus du FCCL est susceptible d'6tre 

r6ellement remarqu6. L'6chec apparent de nombreux officiels municipaux A 

comprendre ou & se rendre compte des avantages directs ou indirects de 

I'augmentation du taux de compliance A la taxe locative, limite aussi l'impact potentiel 

des motivations fournies. 

4) Un nombre croissant de communes ont t6 capables d'accroitre leur succes 

en pr6levant I'imp6t grAce A l'informatisation et A des interventions telles que le 

systbme ultramoderne fourni par rUSAID A Kairouan. IIen r~sulte que ces communes 

regoivent un double avantage: une perception locale plus 6lev6e et des allocations 

,galement plus 6lev6es de la part du FCCL. Toutefois, puisque le gateau total qui est 

distribu6 par le FCCL est bas6 sur les imp6ts collect6s A I'chelon national et non pas 

directement i6 au total pr6lev6 par la taxe locative, le r6sultat est que les communes 
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les plus pauvres et/ou les plus petites qui ne sont pas susceptibles d'obtenir ou d'6tre 

capables de mener & execution une technologie aussi nouvelle, sont encore plus 

d6favoris6es dans leurs allocations sous cette part du fonds aussi bien dans le sens 

relatif que dans le sens absolu. 

II est clair que la formule actuelle d'allocation de la part consacr6e a la 

motivation du FCCL n'a pas vraiment 'effet d~sir6. Un expert du Minist~re des 

Finances a estim6 que les officiels d'environ 30 pour cent des communes se rendent 

compte qu'il y a des primes fournies dans cette portion du FCCL. Cela a t6 diment 

not6 au cours des interviews men6s AI'chelon municipal. Les officiels responsables, 

m~me dans certaines des communes les plus riches et les plus modernes, ont montr6 

qu'ils n'6taient pas au courant des primes accord6es. Cela pourrait r6sulter du fait 

que les r~gles sont tr~s complexes, que les officiels n'ont pas la formation ni les 

informations appropri6es, et que 'imp6t est en fait pr6lev6 par un agent qui travaille 

pour I'6tat et non pas pour la commune. 

IIy a un autre s6rieux problme associ6 A la d6pendance de la taxe locative. 

Ce probl~me est li r'estimation dela valeur du loyer de la propri6t6. Dterminer la 

valeur du loyer est souvent difficile. Les agents qui font I'estimation sont 

insuffisamment form6s et mal pay6s. De plus, ils n'ont pas le droit d'entrer dans les 

habitations, et, par consequent, ils doivent faire des calculs sur la base du nombre de 

pibces indiqu6 par le propri6taire. De petits pots de vin sont souvent offerts afin de 

r6duire le nombre de pi~ces.comptabilis~es et, par consequent, la valeur de 

I'estimation. De surcrot, les conseillers 6lus indiquent qu'ils doivent passer 

6norm~ment de temps A r~pondre aux plaintes et appels de leurs 6lecteurs qui 

pensent que 'estimation de leur propri6t6 A6td incorrecte. Les r6sultats ont un impact 

la fois sur les imp6ts locaux pr6lev6s et sur le FCCL allou6 A la commune. Une 

meilleure formation et un usage plus extensif des syst~mes informatis6s en 

comptabilit6 pourraient contribuer Aaugmenter le pr~lbvement des imp6ts locaux. 

Ce bref rapport ne vise pas A donner une vue complete des probl~mes de 

finances pour les communes, mais seulement A souligner les difficult~s auxquelles 

elles doivent faire face en examinant certains des probl~mes li~s &,ce qui est pour 

i'instant, la plus importante contribution des imp6ts et du gouvernement central. Une 

6valuation complete du statut financier des municipalit~s devrait probablement 6tre 

entreprise. IIconviendrait de noter, toutefois, que les finances disponibles pour les 
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municipalit6s ne sont pas appropri6es aux services qu'elles sont charg6es de fournir 

&I'chelon local. Par exemple, pour les 250 municipalit6s, le revenu total disponible 

de la part des imp6ts locaux et des bourses du gouvernement central, subventions et 

prdts en 1989 et 1990, 6tait seulement de 204 millions et 215 millions de dinars 

respectivement (Ceci est bien en dessous du budget annuei allou6 A une universit6 

d'6tat aux Etats-Unis). Cependant, pendant ces anndes-I&, dO largement A la 

comptabilit6 et au processus d'approbation impos6s aux municipalit6s par les 

autorit~s gouvernementales, elles n'ont pu d~penser tout I'argent qui 6tait A leur 

disposition. Pour I'ann6e 1989 environ 85 pour cent ont effectivement t d~pens6s, 

tandis que le chiffre 6quivalent pour 1990 est juste un petit peu plus 6lev6. 87,4 pour 

cent. Toutefois, il est clair que le problme majeur se situe dans le domaine des 

d6penses ies au d6veloppement. Dans ce domaine, seulement 76,7 pour cent des 

fonds disponibles ont effectivement t6 d6pens6s en 1990. Presque tout le revenu 

allou6 aux d6penses ordinaires a Wt6 d6pens6 en 1990. IIy a bien sOr des variations 

consid6rables entre les municipalit6s dans ce domaine. 

Tandis que le Gouvernement tunisien semble s'engager vers la 

d~centralisation, I'accent est clairement sur une d~concentration contr6l6e do prbs, 

plut6t que sur quoi que ce soit se rapprochant de la d6volution. Les municipalit6s sont 

largement consid6r6es par le Ministbre de I'lnt6rieur et le Ministbre des Finances 

comme 6tant les repr6sentants locaux de I'autorit6 du gouvernement central. Le 

budget des municipalit6s de classes I et II est contr6l6 A i'6chelon national. Les 

budgets de classes III et IV, de taille plus modeste, sont examin6s &I'6chelon r6gional. 

Toutefois, meme ces derniers sont souvent examin6s A I'6chelon gouvernemental & 

cause du manque de personnel qualifi6 et de moyens d'analyse dans les regions. 

Les autorit6s gouvernementales, Atravers les processus budg~taires, comptabilit6 et 

audit ne sont, actuellement, pas pr~par~es A conc6der beaucoup d'autorit6 A 

I'6chelon local. Aucun de ces Ministbres n'est susceptible d'abandonner le pouvoir 

politique qui est associ6 au contr~le et & la supervision de ces processus. Ils sont 

prompts A souligner que ces collectivit6s profitent non seulement du FCCL et d'autres 

soutiens directs, mais aussi d'autres projets men6s par le gouvernement dans leurs 

domaines respectifs, les droits de douanes, les salaires pour les receveurs des 

imp6ts, et les entreprises dirig6es par I'Etat comme les compagnies des eaux et de 

I'6lectricit6. Certains officiels tunisiens ont sugg~r6 que la fiscalit6 de I'Etat devrait 
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6tre s6par6e des municipalit6s mais il n'est pas du tout clair que ceci soit une position 

tr~s largement partag~e dans les ministbres gouvernementaux. 

La situation concernant i6s r6gions est quelque peu diff6rente. Les 

gouverneurs sont les repr~sentants r6gionaux de I'Etat. Toutefois, il convient de 

rappeler que les maires des municipalit~s et les pr6sidents des conseils ruraux, ainsi 

que les d6put6s des r6gions t I'Assembl~e Nationale sont membres des conseils 

regionaux. Bien que les budgets qui leur sont allou~s directement soient relativement 

petits, le fait qu'ils g~rent maintenant des projets de d~veloppement finances par le 

gouvernement central (y compris les budgets) indique qu'une trbs s6rieuse 

d6concentration du pouvoir est en train d'avoir lieu dans le domaine de I'ex~cution 

financibre et politique. 

Les Probl~mes en Ressources Humaines 

L'autre problbme presque universellement cit6 en ce qui concerne les 

communes est celui du personnel. II reflbte la quantit6 et la qualit6 du personnel que 

les municipalit6s peuvent soit se permettre d'embaucher ou d'amener & force de 

cajoleries A travailler pour un 6chelon administratif auti'e que celui des ministbres 

gouvernementaux A Tunis. D'une part, les demandes croissantes pour les services 

I' chelon municipal et r6gional n6cessitent des fonctionnaires locaux mieux pay6s et 

mieux form~s. D'autre part, les conditions 6conomiques, la r~forme administrative et 

I'ajustement structurel n6cessitent tous moins de d6penses de la part du 

gouvernement et moins d'agents du couvernement. De plus, la base de I'imp6t et 

d'autres revenus disponibles pour les municipalit~s n'augmente pas &un rythme qui 

soit en quoi que ce soit proche de celui de I'augmentation de la demande pour les 

services et le personnel qualifi6 qui les g6re et les ex6cute. Deja, environ un tiers de 

toutes les d6penses municipales est consacr6 aux salaires. 

IIn'y a que quelques grandes municipalit6s qui pensent avoir le personnel dont 

elles ont besoin. En fait, un grand nombre (60) des plus petites municipalit6s n'ont 

m~me pas de poste de Secr6taire G6n6ral (l'officiel principal dans la gestion des 

communes). Plusieurs probl~mes majeurs contribuent de manibre significative &cette 

situation. Le point primordial parmi ceux-ci est le fait que le service dans les r6gions 

ou 'es municipalit6s n'est pas consid6r6 comme positif sur le plan de la carribre. Dans 

les municipalit6s plus petites et plus isol6es, les fonctionnaires ne trouvent pas la 
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m6me qualit6 de vie, ni I'accbs aux 6coles pour leurs enfants, ou des logements de 

bonne qualit6 pour eux, pas plus que la diversit6 d'attractions culturelles disponibles A 

Tunis. Les opportunit6s pour des emplois salaries pour leurs femzs sont 6galement 

limit6es dans cet environnement. L'impression d'isolement se ressent m6me dans les 

grandes villes. L'opportunit6 de formation et de participation &des s~minaires est 

consid6r6e comme un avantage tr6s important. Beaucoup de fonctionnaires 

ressentent que ceux d'entre eux qui sont en dehors de la capitale ne regoivent 

rarement dans les d~lais requis les informations ou les invitations pour participer A 

des stages ou Ades s~minaires. Une fonctionnaire, originaire de Sfax, la plus grande 

ville aprbs Tunis, a dit qu'elle aimerait beaucoup habiter A Sfax ob elle serait pros de 

sa famille; toutefois, elle pense que cela limiterait s~rieusement sa carribre. 

En termes de service, les fonctionnaires employ~s '6chelon des 

municipalit~s sont nomm6s par le Minist6re de l'lnt6rieur, maintiennent leurs relations 

avec le service, et ont des possibilit~s de promotion. Ils sont, toutefois, pay~s par la 

municipalite et ont en termes d'avancement un plafond inf6rieur A celui des cadres 

ayant des qualifications comparables, mais 6tant employ6s dans la capitale. A cause 

de la carence en professionnels bien qualifi6s, un grand nombre de t~ches 

muncipales sont effectu~es par des travai;leurs. Ius constituent presque 86 pour cent 

des employ6s municipaux, alors que le personnel administratif ne compte que pour 

sept pour cent. 

La situation dans les pilS petites municipalit6s pose le probl6me le plus s6rieux 

en termes de personnel et n6cessite des efforts imm6diats pour trouver des solutions. 

Sans les officiels disponibles pour faire leur travail technique et 6laborer et ex6cuter la 

politique, la d~centralisation ce niveau demeure une coquille vide. Par exemple, 

des budgets communaux doivent souvent 6tre refaits par le personnel du Gouvernorat 

ou des minist~res gouvernementaux (Finances et Int6rieur). De plus, le Plan 

d'Investissement Communal (PIC) quinquennal pr6par6 par chaque municipalit6 fait 

bien plus souvent figure de souhaits que de plan. Par consequent, il est ignor6 de 

manibre g6n6rale par les minist6res centraux. Si le but est de rendre la population et 

sas repr6sentants plus directement impliqu6s &proposer et executer les projets de 

d6veloppement et les services dans les municipalit~s, le personnel professionnel de 

ces entit6s doit 6tre capable d'assurer au moins la planificaiion la plus fondamentale 

ainsi que les exercices de budget. 
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A l'4chelon des r6gions (gouvernorats), ily a eu un changement majeur dans 

l'orientation des officiels repr~sentant les divers minist~res. Les hauts responsables 

repr6sentant chacun des minist~res sont maintenant directement responsables devant 

le gouverneur. Le gouverneur A son tour est charg6 de coordonner le travail de tous 

les ministbres op6rant sur le territoire qu'il administre. Une des contraintes-cl6s des 

administrations r6gionales dans beaucoup de pays a t6 les loyaut6s incertaines et la 

r6ticence rdsultaiite des agents A l'int6rieur d'un ministbre qui troL'vent qu'un format 

de gestion matricielle leur est impos6 pour travailler en dehors de leur structure 

minist6rielle habituelle. La tendance est de servir les int6r6ts du ministbre technique 

plut6t que les priorits congues A I'6chelon r6gional et sur le plan r6gional. 

Maintenant, les hauts responsables pour les minist6res sont tous 6valu6s par leurs 

gouverneurs respectifs plut6t que par leur sup~rieur direct dans leur propre ministre. 

Ceci n'a pas r6solu tous les problbmes A 1'6chelon r6gional, mais cela a 

apparemment eu pour r6sultat une plus grande coop6ration dans de nombreu,. 

gouvernorats. On no peut assez souligner I'importance de cette 6tape en tant que 

moyen d'illustrer le soutien du gouvernement pour la d6concentration. 

Bien que la Tunisie ait un nombre relativement important d'employ6s bien 

qualifi6s et soit en train d'am6liorer les conditions d'emploi A I'ext6rieur de Tunis, il 

n'en reste pas moins qu'il demeure plusieurs prublbmes. Les co!lectivit6s manquent 

souvent de ressources pour embaucher le personnel dont elles ont besoin, m6me 

quand elles peuvent trouver des personnes qualifi6es remplis de bonne volont6. Le 

travail est redondant, particuli6rement dans le domaine des finances. Les 

fonctionnaires trouvent difficile de s'adapter A travailler sous les pressions 

quotidiennes qui leurs sont imposees par les officiels locaux 6lus. Les officiels 6lus 

sont souvent insensibles aux besoins des fonctionnaires, comme I'indique le fait qu'il 

n'y ait pas plus de quelques municipalit6s qui aient allou6 une part de leur budget & la 

formation du personnel. Etant donn6 la limite des ressources, ceci est 

compr6hensible. Mais cela porte atteinte aux services dans les collectivit~s et 

'amr6liore pas les possibilit~s locales de gestion. 

Le Gouvernement tunisien est tr6s conscient de I'ampleur du probl6me et un 

rapport r6cent de Dr Hatem Ben Salem, "Formation et Perfectionnement des Cadres et 

Agents des Collectivit6s Publiques, R6gionales et Locales" (1991), a fait une s6rie de 

recommandations pour de nouveaux projets de formation & long terme et de 
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recyclage. Des changements r6cents ont Wt mis en oeuvre pour rendre le service 

dans les collectivit6s plus attirant. Les grades auxquels on peut 6tre promu pendant 

qu'on travaille dans les collectivit6s ont t6 am6lior6s. On a organis6 de nouveaux 

projets de formation A I'ENA et on a recrut6 de nouveaux officiels pour servir A 

I'Mchelon local. On s'attend A ce que, dans un proche avenir, de nouveaux textes 

soient promulgu~s, et qu'ils 6tablissent de manibre officielle les conditions 

d'am6lioration de 'emploi pour ces off iciels. 

Les Officiels Elus 

Le cas des officiels 6lus n'est pas si diff6rent da celui des fonctionnaires locaux 

dans la mesure o6 leurs qualifications et leur experience ne sont souvent que trbs 

rarement li6es aux t~ches qu'ils sont ch&.g~s de superviser. Ceci ne semble pas 6tre 

un problbme dans les municipalit6s les plus grandes et les plus riches, mais pour la 

plupart des villes moyennes et petites (la vaste majorit6 des communes), cela pose de 

s6rieux problbmes. En 1991, il y avait 3 784 conseillers municipaux 6lus dans le 

pays, dont 250 pr6sidents (maires), 92 vice-pr6sidents (a la tote des arrondissements 

dans les municipalit~s les plus grandes) e 1 209 assistants (normalement les 

pr6sidents de commission). Le niveau g~n6ral de preparation des conseillers, aussi 

bien sur le plan acad~mique que du point de vue de I'exp~rience, est g6n6ralement 

consid~r6 comme n'6tant pas ad6quat pour prendre le genre de d6cisions auxquelles 

ils sont quotidiennement confront~s. 

Une 6tude sur les conseillers 6lus serait extr~mement utile afin d'6laborer uri 

profil et d'identifier les besoins de formation. Par exemple, bien que nous sachions 

qug 19 pour cent (521) des conseillers sont des femmes, nous ignorons combien 

d'entra elles occupent des postes importants, ou si elles se trouvent confin6es dans 

une r~gion particulibre, dans quel type de municipalit6, ou quelle est la taille des 

municipalit~s, etc. Celles-ci, et bien d'autres questions importantes, directement lies 

au problme de Ia d6mocratie et de la gouvernance pourraient btre abord~es dans 

une 6tude de ce genre. 

Les leaders-cl6s des conseils municipaux comprennent le maire (pr6sident), 

les vice-pr6sidents et les pr6sidents des cinq ou six commissions les plus importantes. 

Ces personnes, dans la plupart des cas, sont les membres les mieux prepares des 

conseils municipaux. Toutefois, m6me eux n'ont pas I'exp~rience de base ni Ia 
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formation n6cessaires pour assurer leurs fonctions de manikre efficace. Par 

consequent, pour les conseillers municipaux dlus, ilest essentiel qu'il y ait des 

ameliorations et des changements importants, particuliirement en ce qui concerne les 

capacit~s des presidents de commissions. 

Le Projet de D6centrallsation et la Question de Ila Gouvernance en 

Tunisle 

Une grande partie de ce qui a t6 6crit sur la d~centralisation en Tunisie est 

trbs critique vis & vis de I'approche qui en est faite, ainsi que de son execution 

(Moudoud, 1989; Nellis, 1985; Larson, 1991; Lakhdar, 1989; Ben Salah, 1989). Dans 

ce rapport, nous essaierons d'employer les mesures les plus syst~matiques que nous 

avons identifi6es dans une section pr6c6dente afin d'6valuer la "qualit6" de la 

d6centralisation en Tunisie et, par suite, sa contribution, A la fois r6elle et potentielle, 

une bonne gouvernance. Ces mesures fournissent dgalement une base relativement 

solide pour comparer la d6centralisation en Tunisie avec celle d'autres pays en voie 

de d~veloppement. Les trois facteurs-cl6s, port6e, intensit6 et engagement, et les 

variables op6rationnelles qui servent d'interposition seront discut6es l'une aprbs 

I'autre. Les interactions critiques entre les facteurs et I'impact g~n~ral qui en r~sulte 

seront alors examin6es. 

EP_o6e
 

La port6e (6tendue ou couverture) du projet de d~centralisation, ;nesur~e par 

la couverture g~ographique et d~mographique et les domaines de pr6occupation 

majeure, semble relativement 6lev6e. Presque cinq millions de Tunisiens, sur une 

population totale de sept millions d'habitants, r6sident dans les 250 municipalit~s. Le 

projet de d6centralisation a 6t6 appliqu6 dans presque toutes les zones du pays et & 

la population presque toute enti~re. I1n'y a que quelques zones rurales qui ne sont 

pas comprises dans les conseils municipaux ou ruraux, et toutes sont incluses sous la 

coupe des conseils r6gionaux (du moins en th6orie). 

Les donmaines de pr6occupation majeure adress6s par les collectivit6s sont 

extrdmement vastes, particuliirement A I'6chelon regional, oO virtuellement tous les 

projets de d6veloppemernt et les services centraux sont pris en consideration. Les 
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conseils municipaux ont un domaine d'int6r~t plus limit6 que les conseils regionaux, 

mais mdme &I'6chelon municipal, la gamme des problImes dont on s'occupe ou dont 

on pourrait s'occuper est trbs 6tendue. Par exemple, les conseils municipaux sont 

impliqu~s dans des domaines qui vont de I'eau, I'6lectricit6, I'enlbvement des ordures, 

aux biblioth~ques, activ.t~s culturelles, maisons d')s jeunes, 6coles maternelles et 

gestion des march6s. De plus, puisque les maires sont tous au conseil r6gional, ils 

ont de l'influence sur les probl~mes plus vastes relatifs au d6veloppement et A la 

planification dans la r6gion. 

Sur une 6chelle de un A cinq, cinq repr6sentant la porte maximale et un 

repr6sentant une portie extr~mement limit~e en ce qui concerne la d6centralisation, 

la Tunisie est consid6r6e par les analystes comme obtenant un score de 3,5 &4. Ceci 

indique une port6e de d6centralisation relativement bonne, tout particuliirement si on 

la compare avec celle de bien d'autres pays du tiers monde. 

Intensit6 

L'intensit6 de la d6centralisation est mesur6e ici par la profondeur (type) de 

d~centralisation qui est ex~cut~e, la gamme du personnel du secteur public qui s'y 

int~res.e, et les implications budg6taires nationales. La d6centralisation en Tunisie, 

comme il a t6 indiqu6 ci-dessus, est strictement limit~e A la d6concentration. La 

Tunisie est un 6tat unitaire, et, en tant que tel, tous les degr6s de I'administration sont 

des creatures de I'6tat. Les conseils municipaux et r~gionaux, bien que charges 

d'importantes taches locales et r~gionales, demeurent les plus bas 6chelons dans 

une structure administrative centralis6e. Le pouvoir qu'ils exercent pourrait 

th~oriquement leur dtre 6t6 par I'Etat 5 tout moment. Les niveaux regionaux des 

minist~res gouvernementaux ont aussi exp6riment6 un certain degr6 de 

d6concentration avec la mise en place de responsabilit6s de rapport et de 

coordination auprbs du gouverneur de r~gion et la creation de groupes comme I'AIC 

(Association d'lnt6r6t Collectif). Toutefois, m~me avec ces 6tapes importantes, le 

Ministbre de I'lnt6rieur maintient un syst~me parailele hautement centralis6 et 

reposant sur I'ancienne forme d'administration pr(fectorale. La d~centralisation est 

entreprise de mani~re s6rieuse, mais sous une forme limit6e (la d~concentration). 

La couverture du personnel sous la d6concentration en Tunisie est limit~e, 

mais en augmentation. La plupart du personnel dans la bureaucratie publique 
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tunisienne demeure encore sous la tutelle des structures administratives centrales. 

Mdme les cadres fonctionnaires employ~s et pay~s par les municipalit6s font encore 

partie du Ministbre de l'lnt6rieur. II n'y a pas de services r6gionaux ou locaux qui 

solent autonomes, mais il semble que des statuts sp6ciaux et des projets de formation 

soient en cours de pr6paration pour en crier. Par consequent, la couverture, en ce 

qui concerne le personnel, est actuellement tr6s limit~e. Mdme avec des statuts 

s~par~s, les revenus disponibles pour les municipalit6s limiteront le nombre de 

cadres qui pourront 6tre embauch~s. Les conseils r6gionaux, plut6t que d'avoir leur 

propre personnel administratif, le partagent avec le Ministbre de l'lnt6rieur. Des pas 

consid6rables en mati~re de d~concentration ont t6 faits dans le cadre des efforts de 

d6centralisation de la part da certains ministbres techniques, I'agriculture et la sant6 

6tant les leaders. En somme, [a proportion de personnel concern6 par la 

d6concentration est limite, mais en augmentation. 

Les implications budg6taires du projet de d6centralisation en Tunisie sont trbs 

cons~quentes en termes nationaux, mais ne semblent pas avoir suivi I'augmentation 

g~n~rale du budget national (Nellis, 1985). Toutefois, bien que les ressources 

directement disponibles aux conseils municipaux soient limit~es, certains officiels du 

Minist6re des Finances profbrent que dans les cas ob des subventions et des 

contributions "indirectes" aux municipalit~s sont prises en consid6ration, les 

implications budg6taires nationales de I'administration locale ont augment6 de 

manibre tr6s sensible. Avec les projets de d6veloppement subventionn6s par le 

gouvernement central dans des r6gions maintenant coordonn6es et g6r6es A 

I'6chelon r6gional par le gouvernement et les conseils r6gionaux, on peut dire que les 

finances tcet 6chelon-IA ont augment6 de manibre sensible. 

L'6valuation g6n6rale de l'intensit6 de la d~centralisation en Tunisie, reposant 

sur les trois mesures discut6es ci-dessus, est que la d6centralisation est lente et 

mod6r6e, mais en augmentation. Dans I'ensemble, ces mesures d'intensit6 semblent 

6tre plut6t stables, sugg6rant que l'on puisse s'attendre Ades am6liorations mod~r~es 

dans le futur. Une fois de plus utilisant cette n~me 6chelle de 1.A 5, l'intensit6 serait 

not6e entre 2 et 2,5. 

Engagement 
Le dernier de ces trois facteurs majeurs, I'engagement, est op~rationnalis6 en 
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termes de sept variables diff6rentes associ6es &I'institutionnalisation d'un projet de 

d~centralisation. Dans le cas du premier de ces facteurs, la structure I6gale, un 

nombre important de textes ont 6t0 promulgu~s fournissant une description 

relativement claire du r6le et des fonctions de I'administration d6centralis6e A 

I'chelon regional, municipal et -ural. Les textes ont t6 r6vis6s et modifies au cours 

des ann6es pour &la fois clarifier et renforcer la signification de la d6concentration en 

Tunisie. En somme, on peut dire qu'une base l6gale solide a W mise en place. 

L'endurance ou la perseverance des organes d~centralis6s de I'6tat est trbs 

bonne. Cela remonte au d~but de l'ind6pendance, et plusieurs modifications et 

innovations ont t faites au fil des ann6es. Le processus a non seulement surv6cu 6 

un changement de r~gime majeur en 1987, mais a continu6 de s'6tendre. 

L'endurance de la 6centralisation en Tunisie est indicative d'une valeur positive A 

laquelle elle est associ6e, et par consequent d'un degr6 mod6r6 

d'institutionnalisation. 

La qualit6 du personnel bureaucratique nomm6 dans les r6gions et les 

municipalit~s est, avec d'importantes exceptions, plut6t modeste. Jusqu'% present, il 

n'y a pas d'avantages A travailler dans les r6gions et il n'y a pas de statut s6par6 

6tablissant les conditions pour I'emploi de cadres Ace niveau. Etre envoy6 dans les 

regions est vu comme ayant des implications n~gatives sur la carri~re. L'immense 

majorit6 des employ6s municipaux sont des travailleurs, et la plupart d'entre eux n'ont 

pas la formation n6cessaire pour assumer les fonctions qu'"Is occupent. Le tableau 

g6n~ral s'am~liore mais pour cette variable, la situation n'indique pas encore un 

niveau 6lev6 d'engagement de la part du gouvernement. 

Les finances pour les unit~s locales, particulibrement les municipalit6s, sont 

compliqu~es et ne sont pas appropri6es aux t~ches A effectuer. L'autorit6 en mati~re 

d'imp6ts est raisonnablement large mais n'est pas exploit~e totalement. Toutefois, 

6tant donn6 le statut financier g6n6ral du pays et, quand on compare la Tunisie avec 

d'autres pays en vrie de d6veloppement, I'engagement financier est relativement 

6lev6. 

Dans toutes les villes, A I'exception des plus grandes et des banlieues aisles 

de Tunis, les officiels 6lus A I'chelon local n'ont qu'une tr~s faible formation et ne sont 

pas bien pr6pares pour faire face A des fonctions urbaines. Ils semblent servir leur 

fonction repr6sentatrice en cherchant le soutien de leurs 6lecteurs, principalement par 
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des emplois pour leurs administr~s, et par des aides dans les cas de plaintes 

concernant 'estimation des propri~t6s dans le cadre de la taxe locative. Cette 

variable, en tant qu'indicateur de I'engagement en Tunisie, est not6e comme 6tant 

faible A mod~r~e. 
Les endossements publics officiels pour la d~centralisation sont faits de 

manire trbs r6guli6re par les hauts responsables tunisiens, le President y compris. 

Ceci est attestO par de nombreux exemples venant aussi bien de d6clarations en 

public que de comptes-rendus dans les journaux. La transformation de ces 

endossements en action a t6 lente mais r~guli~re. L'engagement, dans ce sens, 

semble 6tre mod6r6 &fort. 
II y a des proc6dures et des opportunit6s aussi bien officielles et que non

officielles pour que la r )pulation puisse participer au processus de politique local, et 

ce par l'interm6diaire des cornit6s sociaux, des associations locales, des cellules du 

parti, et des comit~s de quartier. La participation 6lectorale est ouverte A tout le 

monde, mais le taux de votants, A cause du s6rieux manque de comp6tition, est tr~s 

faible. En g6n~ral, les opportunit~s de participer sont mod~r~es, mais en 

augmentation. La manibre dont le gouvernement traite du sujet et du contenu des 

nouveaux textes sur les comit~s de quartier, pr6vu pour le printemps 1992, fournira 

une importante preuve compl~mentaire c ce sujet. 

L'6valuation des divers indicateurs de 'engagement produit des r~sultats 

quelque peu confus. Le fait que la plupart de ces mesures soient au moins mod6r6es, 

et quelques unes trbs fortes, suggere que le taux g6n~ral de 'engagement t la 

d~centralisation est relativement 6lev6. De plus, compar6 A celui des autres pays en 
voie de d~veloppement, particulirement & celui des pays francophones, 

I'engagement de la Tunisie en matibre de d6centralisation est trbs fort. Sur notre 

6chelle de cinq points, la Tunisie atteint facilement 3 A 3,5 dans le domaine de 

I'engagement. 

Quand nous essayons d'avoir le tableau tout entier pr6sent A I'esprit et que 

nous consid6rons la combinaison de la porte, de l'intensit6 et de r'engagement A la 

d6centralisation, la Tunisie est assez bien plac6e. La qualit6 de la d6centralisation en 

Tunisie la place dans la position d'un des leaders parmi les nations africaines et du 

Proche-Orient. Bien qu'il y ait encore beaucoup de chernin &parcourir, le progrbs a 

6t6 considerable au cours des ann6es. Le stade de la rh6torique est largement 
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d6pass6, et, bien qu'en Tunisie la d~concentration ne soit pas universellement 

endoss6e par I'Mlite politique et les intellectuels, elle est devenue une part importante 

de la politique tunisienne. En se fondant sur cette analyse pr~liminaire, nous pouvons 

dire en relative s~curit6 que la Tunisie a d6pass6 un seuil important sur la voie qui 

mbne A un syst~me totalement institutionnalis6 du pouvoir d6concentr6 & I'chelon 

r6gional et municipal. Dans la mesure oO une gouvernance saine se d6veloppe en 

Tunisie, on peut s'attendre A ce que le projet de d6centralisation soit un facteur de 

contribution important. Le soutien et le renforcement du processus de 

d6concentration sont clairement indiqu~s comme moyens d'am6liorer la gouvernance 

et renforcer la d~mocratie. 
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La D6centralisation en Tunisie
 

MESURE DE LA DECENTRALISATION EN TUNISIE
 

D=.f(P, I, E) 
Echelle Echelle Echelle 

PORTEE 3,5 - 4,0 INTENSITE 2,0 -2.5 ENGAGEMENT 3,0 -3,5 

Couverture G~ographique 3,5 Type de Dcentralisation 2 Structure Lgale 3,5 

Couverture de la Population 3,5 Couverture du Personnel 2 Endurance 4 

Domaines Majeurs 4 Implications Budg6taires 2,5 Oualit6 du Personnel 2,5 

Finances 2,5 

Officiels Eus 2,5 

Endossements Officiels3,5 

Participation 3 

SCORE MOYEN = 3,0 - 3,5 

* La quait de la D6centralisation est une fonction de la port6e, de lIntensit6 et do rengagement dans un pays.
 
** L'6chelle des scores va de 1 (trbs faible) A5 (trbs 6lev6).
 



Stratdgie Provisoire et Plan d'Action 

En se fondant sur I'analyse du syst~me de la d~centralisation en place et sur 

I'6volution de ce syst~me en Tunisie, il semble que la d~centralisation soit prise tr~s 

au s6rieux. C'est un processus qui, bien que loin d'Otre ideal, est n~anmoins capable 

de contribuer au d6veloppement d6mocratique. Les opportunit6s pour un apport de la 

part des citoyens et des associations dans le processus politique 6 I'6chelon 
municipal et r6gional n'ont jamais W aussi favorables. La force relative de 

d6centralisation en Tunisie suggbre que, avec un soutien appropri6, elle pourrait 

contribuer Aam~liorer la qualit6 de la gouvernance de manibre significative. 
Dans le contexte de la d6centralisation en Tunisie, les municipalit~s 

repr~sentent les 6lments de base pour une bonne gouvernance. Elles fournissent 

bon nombre des services essentiels dont d6pendent constamment les citoyens. De 
plus, avec I'augmentation du nombre d'associations, particuli~rement les comit6s de 

quartiers, les municipalit6s procurent une opportunit6 pour une participation plus 

directe des citoyens que n'importe quel autre 6chelon de I'administration du 

Gouvernement tunisien. A la lumibre de ces importants d~veloppements, une 

strat~gi3 pourrait 6tre d6velopp6e pour fournir un soutien & I'augmentation de la 

bonne gouvernance en institutionnalisant une administration d6centralis6e. Une telle 

strat6gie pourrait comprendre des efforts pour renforcer la gouvernance A I'chelon 

des collectivit6s en augmentant les possibilit6s 1) des officiels 6lus pour faire des 

choix inform~s en mati~re de politique, 2) du personnel administratif et technique pour 

ex6cuter ces politiques de manibre efficace et transparente, et 3) pour que les 

associations fournissent des apports et du feedback dans ces processus. Ce qui est 

sugg6r6 ici est une strat6gie institutionnelle qui fournisse une aide a'excellente 

qualit6, rentable, ind~pendante, et de longue dur6e A ces trois groupes d'acteurs 

critiques que sont, dans ce processus, les officiels 6lus, le personnel administratif et 

technique local ainsi que les associations non-gouvernementales telles que les 

comit6s de quartier. 

A ce point, les besoins principaux semblent 6tre ceux associ6s A 
I'augmentation des capacit~s des conseils municipaux et r6gionaux A r6pondre aux 

besoins de la popuiation. De nombrouses nouvelles municipalit6s se sont cr6es ces 

dernibres ann~es pour fairc face aux probl~mes associ6s au fort taux d'urbanisation 
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et pour rapprocher le gouvernement du reste de la population. Plus le niveau de 

r~ponse des localit6s aux besoins et demandes de la population est 6lev, plus les 

perspectives d'augmentation de la participation et de I'engagement aux valeurs 

d~mocratiques est 61ev. Malheureusement, le faible taux de vote li au manque de 

competition lors des 6lections municipales en 1990 n'a pas contribu6 A rendre la 

population confiante en ses 6lus officiels ou en la l6gitimit6 de 'administration 

municipale. De fagon A r~soudre ce probl~me, les besoins les plus imm~diats & 

I'6chelon municipal sont d'am6liorer les capacit6s permettant de faire face aux 

problbmes politiques critiques des communes et de I'ensemble de leurs citoyens. A 

long terme, on devrait encourager un processus 6lectoral plus ouvert. 

Quelles sont les domaines strat6giques pour la modification du syst~me de 

d~centralisation en Tunisie? Une 6tude des r6sultats du travail d'6valuation de la 

qualit6 de la d6centralisation en Tunisie donne quelques indications sur la direction 

que I'A.I.D. devrait prendre. En termes de port~e, il y a peu qui puisse, ou devrait de 

toute fagon, 6tre fait. Les couvertures g~ographique et d6mographique augmentent 

naturellement, et on peut s'attendre A une couverture presque universelle dans un 

avenir assez proche. Les domaines de pr6occupation majeure pour !es 

administrations municipales et r6gionales sont d6j& tr~s grands. La v6ritable question 

est de savoir si les conseils municipaux et r~gionaux et les administrateurs qui leur 

sont lies seront capables de g6rer avec succbs tous ces secteurs et d'ex6cuter les 

politiques appropri6es pour faire face aux nombreuses pr6occupations des citoyens 

dans leurs zones g6ographiques respectives. 

Dans le domaine de l'intensit6, les scores ont tendance A 6tre plut6t faibles. II 

est trbs peu probable que la Tunisie devienne autre chose qu'un tat unitaire. Par 

cons6quent, le type de d6centralisation demeurera indubitablement une forme de 

d6concentration. Toutefois, le degr6 d'autonomie locale semble augmenter 

rapidement. Le r6sultat peut 6tre un type de d6volution de fait, m6me si elle n'est pas 

de droit. La faiblesse la plus s6rieuse est dans le domaine du personnel. II faut 

donner une formation et des avantages appropri6s aux fonctionnaires travaillant & 

I'6chelon municipal et r6gional si I'on veut am6liorer de manibre significative la qualit6 

du personnel travaillant en dehors de la capitale. II faut aussi encourager I'Etat 

tunisien & augmenter 6on engagement financier aux municipalit6s si elles doivent 

fournir les services exig~s n6cessaires. 
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La composante finale de l'quation, 'engagement, est une composante qui, 

bien qu'elle ait des points forts sur quelques mesures, montre aussi les domaines de 

pr6occupation majeure. Ce qui ressort sont les scores relativement faibles pour la 

qualit6 du personnel ainsi que la qualit6 et la formation des officiels 6lus. Ceci est de 

plus aggrav6 par les problbmes de personnel li6s A l'intensit,. Ces facteurs 

deviennent encore plus significatifs A la lumire du fait que les domaines majeurs de 

prise de d6cisions couver.s par la d6centralisation sont trbs larges. Un personnel 

capable, que ce soient des 6lus ou des fonctionnaires, est une n6cessit6 absolue pour 

que les municipalit6s et les conseils r6gionaux se d6veloppent et fonctionnent de 

mani~re efficace. Sans des ameliorations dans la qualit6 du personnel, la qualit6 de 

la d6centralisation ne s'am6liorera pas et sa contribution A une bonne gouvernance, 

et par cons6quent Aune bonne d6mocratisation, ne s'am6liorera pas. 

Une plus grande participation populaire demeure un objectif A moyen et A long 

terme. On peut s'attendre A ce que la participation augmente si une des deux 

conditions suivantes se r6alise. Si ia qualit6 des services locaux s'am6liore et que 

I'administration locale est vue comme responsable des besoins locaux, la 16gitimit6 

augmentera et on peut s'attendre & ce qu'il en soit de m6me avec la participation. Les 

citoyens aussi bien que les associations se mettront A voir la politique locale comme 

un outil appropri6 pour leurs besoins et ;nt6r6ts imm6diats, alors que dans la 

perspective actielle, ilfaut s'adresser A Tunis, la capitale. Par contre, si ces 

institutions locales ne parviennent pas A r6pondre aux besoins locaux, la participation 

pourrait 6tre d6tourn6e au profit de groupes d'opposition comme cela a 6t6 le cas 

r6cemment en Alg6rie. 

A la lumi~re de ces r6sultats, quelles sont les options les plus r6alistes pour 

que I'A.I.D. fournisse une aide qui contribuera au double objectif d'am6liorer la qualit6 

de la gouvernance - promouvoir la 16gitimit6 et contribuer au d~veloppement du 

pluralisme d6mocratique en Tunisie? Le but le plus important devrait btre 

I'augmentation de la capacit6 de r6ponse de [a part de I'administration locale. IIy a 

trois tactiques qui semblent valoir la peine d'6tre suivies: 1) am~liorer la qualit6 des 

officiels 6Ius et des fonctionnaires dans les municipalit6s et les r6gions. 2) augmenter 

la disponibilit6 et la qualit6 des informations & la disposition des responsables locaux 

afin d'.valuer les options politiques et de prendre des decisions en connaissance de 

cause. 3) soutenir I'essor des associations capables de participer au processus 
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politique. Ces tactiques sugg.rent A leur tour quatre domaines pratiques de soutien 

possible de la part de la communaut6 donatrice. 

Ressources Humans 

1) Programmes de formation pour les officiels 6lus qui seraient ax6s 

initialement dans trois directions sp~cifiques: 

a) orientation pour les conseillers nouvellement 6lus qui inclurait des 

notions de gouvernance et de representation d6mocratiques. 

b) formation en gestion pour les principaux conseillers municipaux 6lus, 

c'est Adire le president (maire), les vice-pr6sidents, et les presidents des 

4 ou 5 commissions principales de chaque conseil. 

c) une formation sp6cialis6e dans des domaines importants tels que 

'environnement pour 19 pr6sident et/ou les membres des commissions 

sur I'environnement. 

Cette formation augmenterait la qualit6 de la representation fournie par les officiels 

6lus t leurs administr~s et am6liorerait la capacit6 des presidents des principales 

commissions A communiquer efficacement avec le personnel technique et A op~rer 

sur une base de principes de gestion modernes (Kraiem, 1990). 

2) Information 

a) Recherche Appliqu6e - Le soutien devrait 6tre fourni sous la forme 

d'expertise dans le domaine de la recherche appliqu~e, particuliirement I'analyse 

politique, les 6valuations de projets, les sondages d'opinion publique, la privatisation 

et les relations du secteur privY, les questions organisationnelles, I'analyse financibre, 

I'identification des besoins de formation et I'organisation et les op6rations au sein du 

conseil. Ceci servirait grandement A augmenter la capacit6 des conseils pour 

r6pondre aux demandes populaires, adapter les projets comme il est n6cessaire, 

identifier d'avance les implications des nouveaux projets et 6valuer les efforts d~j en 

cours. Ceci fournit aussi la base pour 6valuer l'opinion publique en ce qui concerne 

les questions devant 6tre consid6r6es en priorit6, et am6liore les capacit6s de 

r6ponse des officiels municipaux 6lus et des municipalit~s en g~n6ral. Un soutien 

similaire pourrait 6tre apport6 par les associations comma par les comit6s de quartier. 
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b) Documentation et Corr.munication - Un centre de documentation qui 

contiendrait les textes, 6tudes, livres, journaux, magazines et brochures publi6s en 

Tunisie et dans d'autres pays d~mocratiques devrait btre mis en place. Ce service 

devrait 6tre progressivement 6tendu A diverses r6gions de fagon & ce que chaque 

gouvernorat ait son propre centre de documentation. Ce centre et ses sat- lites 

r6gionaux offriront un acc.s facile Al'information et Ad'autres formes de soutien, aussi 

bien pour les conseillers 6lus que pour les cadres municipaux. Le centre de 

documentation devrait aussi 6tre charg6 de publier un bulletin afin de promouvoir 

rMchange d'id6es, d'exp6riences, et d'informations g6n~rales entre les officiels 

municipaux do tout le pays. L'utilisaion de la radio locale et le d~veloppement de 

projets sp~ciaux pour couvrir les problmes municipaux sont 6galement des 

domaines qui valent la peine d'dtre explores. 

Soutien aux Associations 

3) Les Associations - Les services d6crits p~ut haut, formation du personnel et 

des leaders de groupes, la fourniture d'informations et de services d'aide A la 

recherche, pourraient 6tre fournis directement aux associations ou pourraient 6tre 

fournis dans le contexte de programmes axes principalement sur les municipalit~s et 

les conseils r6gionaux. De telles aides apporteraient un soutien au d6veloppement 

des assuciations nationales telle que la F6d~ration des Municipalit~s, des groupes 

locaux tels que les comit6s de quartier ainsi que d'autres groupes d'int6rdt local. 

Soutien Institutionnel 

IIest n~cessaire qu'il y ait une institution tunisienne qui puisse aider aussi bien 

les officiels municipaux 6lus qu'administratifs en termes de formation, d'analyse 

politique, de recherche appliqu6e, de services de documentation et communication. II 

y a tr~s peu d'institutions tunisiennes capables d'accomplir toutes ces fonctions, qui, 

bien que diverses, sont toutes lies. L'association des gouvernements municipaux 

est, bien qu'attirante sur le papier, une organisation trbs faible avec des possibilit6s 

tr~s limit~es. Alors que quelques comp. ,gnies de consultation locales t priv6es 

pcurraient 6ventuellement participer A un certain niveau au renforcernent des 

capacit6s des localit6s, elles n'ont que peu d'exp6rience en la matibre, et manquent 

42
 



d'une perspective plus large n6cessaire. Actuellement, les Universit6s et les 

6tablissements de formation priv6s ne sont ni int6ress6s ni motives Aparticiper. 

Le but ultime, en accord avec les objectifs de privatisation et de r~forme 

administrative, devrait 6tre d'offrir ces services aux municipalit6s, aux conseils 

r6gionaux ainsi qu'aux associations, selon un syst~me de paiement par service rendu. 

Toutefois, il sera initialement n6cessaire de promouvoir ces services, de les ajuster 

aux besoins et d6sirs des clients, et de d6montrer leur valeur. Si l'A.I.D. soutenait un 

tel programme, ces services devraient Otre fournis gratuitement, ou &un tarif nominal, 

A court terme, pendant les deux ou trois premibres ann~es. Graduellement, pendant 

les quatri~me et cinquibme ann6es, les services pourraient 6tre sous-trait6s et les frais 

de formation seront des taux plus directement en rapport avec les coots r6els. 

Les subventions devraient provenir d'une des quatre formes suivantes, ou 

d'une 	combinaison de celles-ci: 

a) soutien direct sous la forme d'une subvention accord6e pour trois 

ans A une (ou des) institution- tunisienne publique ou priv6e qui, aprbs 

une s6lection, se r~v~le 6tre capable de fournir de tels services. 

b) instituer une fondation permanente, dont les int6rdts pourraient 

tre utilis6s comme la subvention principale d'un projet annuel. 

c) des subventions peuvent 6tre accord6es Aune institution tunisienne et 

aux associations repr~sentant les municipalit6s. Le soutien aux 

associations serait sous la forme de bons/crddits qui pourraient 6tre 

utilisds pour la formation, la recherche, et autre aide des institutions 

s~lectionn~es selon la combinaison que les associations pr6fbrent. 

d) Autre alternative: les bons/crddits A l'ordre des municipalit~s 

pourraient 6tre utilis6s pour obtenir des services appropri~s de 

n'limporte quelle source disponible, y compris des entreprises de 

consultations priv6es ou publiques et des institutions de formation 

financ~es par des fonds priv6s. 
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Dans le futur imm6diat, l'organisme/institution qui semble le plus appropri6 A 

fournir ce genre de soutien est I'ENA, et plus pr6cis6ment le CREA (Centre de 

Recherche et d'Etudes Administratives). Ce centre est probablerrlent le meilleur choix 

parce qu'il possbde un degr6 relativement 6lev6 d'autonomie, es! d6j& partiellement 

financ6 par une fondation priv6e Abut non lucratif, et a une solide base institutionnelle 

& I'ENA, avec tout le statut associ6 A cette entit6. De plus, le CREA a une large 

experience en ce qui concerne l'organisation et I'ex~cution de programmes de 

formation. 
A l'int6rieur du CREA, il serait utile d'instituer une "Cellule des Etudes et de 

Recherche Interurbaines". Ce centre devrait avoir un personnel A temps plein 

comprenant au moins un sp6cialiste en sciences politiques et/ou en administration 

publique, un sociologue, un 6conomiste et un planificateur en urbanisation. Des 

sp6cialistes ayant d'autres comp~tences pourraient 6tre invit6s pour de courtes 

p6riodes selon la n~cessit6. L'ENA et le CREA auront besoin d'assistance technique 

pour am6liorer leurs capacit6s afin de mieux r6pondre aux besoins exprim6s par les 
municipalit6s dans chacun des domaines identifies ci-dessus (formation, recherche, et 

communication). Etablir une liaison entre I'ENA et une institution ou un consortium 

arnm6ricain appropri6 pourrait 6tre le moyen le plus efficace d'affronter ce problbme. 

Une telle liaison pourrait 6tre subventionn6e par le programme de liaison University 

Center (BIFADEC) de I'AID, par I'USIS, par une mission de liaison subventionn6e, ou 

par une combinaison de ces entit6s. Avec une telle liaison, il peut y avoir un 6change 

de professeurs, un d6veloppement de nouveaux mat6riaux de formation, 

I'6tablissement d'un projet de recherche appliqu6e en collaboration, et une constante 

formation de stagiaires. 

L'approche recommand6e ici est d'utiliser le CREA comme le centre autour 

duquel gravite une structure efficace de soutien aux municipalit~s. L'id6al serait une 

6quipe multi-disciplinaire agissant en r~ponse &des besoins clairement d6finis et 

identifi6s en collaboration avec les 6lus municipaux et les administratifs officiels. La 

formation, la recherche appliqu6e, les 6tudes politiques, les services de 

documentation et de communication devraient tous 6tre mis a disposition. Un systbme 

de financement devrait btre s~lectionn6 afin de maximiser aussi bien l'ind6pendance 
vis vis d'un contr6le externe que la r~ponse aux besoins locaux. 
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Annexes 

1) Bibliographie sur la D~centralisation en Tunisie.
 

2) R6sum6 des Textes Officiels principaux concernant la Dcentralisation.
 

3) Tableaux des Finances Municipales, 1990.
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