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Les travaux de L ' A t e l i e r  d ' A z i l a l  on t  po r té  sur l e  développement de l a  montagne marocaine, en 
' p a r t i c u l i e r  l e  Haut A t l a s  ob les  problèmes de développement sont accentués par un environnement 

physique t r è s  d i f f i c i l e .  Les travaux se sont déroulés en deux étapes : d'abord une étape d'analyse 
des contra in tes au développement débouchant sur des proposi t ions d'act ions, ensui te  une étape de 
conception des modali tés organisationnelles, i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  f i nanc iè res  de mise en oeuvre de ces 
act  ions. 

Ce document reprend sensiblement l a  même démarche, mais en tentant  de dégager l es  po in ts  
par t icu l ièrement  importants e t  l es  p r i o r i t é s  qui ont émergé lors des débats, e t  en formulant aussi 
précisément que poss ib le  l e s  act ions e t  l es  méthodes d ' i n te rven t ions  retenues par l ' a t e l i e r .  

Par rapport aux régions de plaine, 
sont spécif iques , 
p lus  de 4 O00 mètres. 

l a  montagne marocaine présente un c e r t a i n  nombre d'aspects qui l u i  
e t  qui se  ret rouvent  part icul ièrement accentués dans l e  Haut Atlas, qui culmine à 

- c ' e s t  une zone qui e s t  restée à l l é c a r t  du développement économique e t  s o c i a l  du res te  du pays. 

- l'enclavement es t  un t r a i t  déterminant de l a  p a r t i e  cen t ra le  de tous l e s  massifs, notamment l e  
Haut A t l as  . 

- les  systèmes de product ion sont restés t rad i t ionnels ,  sans ê t r e  véri tablement autarciques, 
dans l es  zones l e s  plus enclavées ; leu r  p roduc t i v i t é  est  f a i b l e  e t  ne permet qu'une f a i b l e  
rémunération du t r a v a i l  ; l ' o u t i l l a g e  es t  adapté mais rudimentaire, e t  l a  mécanisation quasi 
inexistante, en dehors des piémonts e t  val lées. 

- l e  m i l i e u  physique e s t  f rag i l e ,  vulnérable, sensible au c r o î t  de l a  press ion démographique ; 
l ' e x p l o i t a t i o n  c o l l e c t i v e  de cer ta ines ressources es t  min ière ( l e  bois, l es  pâturages) e t  se 
t r a d u i t  par une dégradation f o r t e  du m i l i e u  dont l es  signes l e s  p lus  spectaculaires sont l es  
crues violentes, l 'é ros ion,  l e  comblement des réservoirs, etc. 

- l'économie montagnarde es t  une économie pauvre, B f a i b l e s  f!ux monetaires, et-i*e recours à des 
apports extérieurs, es t  de p lus  en p lus nécessaire. . 

- il ex is te  une cohésion soc ia le  assez fo r te ,  e t  des s t ruc tu res  soc ia les t r a d i t i o n n e l l e s  encore 

- 

vivantes quoique t r è s  menacées. 

Tous ces t r a i t s  spéc i f iques à l a  montagne fon t  apparaître clairement, au Maroc come dans beaucoup de 
pays où l a  montagne occupe une p a r t  notable du t e r r i t o i r e  nat ional ,  qu'une p o l i t i q u e  nat ionale 
cohérente de développement des zones de montagne est poss ib le  e t  nécessaire, e t  que l a  d é f i n i t i o n  de 
modali tés appropriées à ce développement d o i t  ê t r e  entreprise. 

(ANALYSE DES CONTRAINTES/ 

La présentation résumée d'aspects spécif iques comuns 5 l 'espace montagnard marocain ne d o i t  pas 
masquer l a  t r è s  grande d i v e r s i t é  des s i t ua t i ons  qui n 'au to r i se  pas l e  recours à des "recettesI1 de 
développement comunes à l'ensemble de cet  espace. L'analyse des con t ra in tes  f a i t  apparaître c e t t e  
d i v e r s i t é  dont il es t  tenu compte l o r s  de l a  conception des act ions e t  des méthodes. On a envisagé de 
regrouper ces contra in tes selon des thèmes génériques, pour des raisons de comnodité mais l es  
recouvrements e t  connexions sont nombreux ent re thèmes. On a d i s t i ngué  a i n s i  l e s  contra in tes : 

- l i é e s  au peuplement : démographie/migration ; 

- l i é e s  à l a  gest ion des ressources : l 'eau, l a  t e r r e  ( l 'espace c u l t i v é ,  l 'espace pastorar; 
1 'espace f o r e s t i e r )  . 
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A. Le c r o î t  démographique e t  les migrations 

La croissance démographique, b ien  que p lus  f a i b l e  qu'en p l a i n e  en ra ison d'une f o r t e  m o r t a l i t é  
i n f a n t i l e  e t  des migrations, entraine une pression accrue sur des ressources réduites. Les 
phénomènes de migrat ion traduisent un déséqui l ibre des populat ions v i s -à -v i s  de l e u r  mi l ieu.  Mais 
e l l e s  peuvent prendre des formes d i f férentes : l e s  piémonts, 
l es  migrat ions en provenance des steppes, les migrations organisées, insérées dans une s t r a t é g i e  
économique b i e n  rodée, l e s  migrations 'fen catastrophe' qui résu l ten t  d'une ru ine  du m i l i e u  e t  d'une 
rupture des l i e n s  de s o l i d a r i t é  du groupe. 

Ces migrations ont des aspects p o s i t i f s  : e l l e s  permettent au groupe d 'exp lo i t e r  un domaine au t re  que 
son environnement naturel,  les  apports monétaires contr ibuant à a l l ége r  l a  pression sur c e t  
environnement ; e l  l es  apportent des connaissances, des techniques, des moyens de production nouveau. 

E l l e s  peuvent avo i r  des aspects négat i fs  en p a r t i c u l i e r  l a  p e r t e  de v i t a l i t é  e t  de fo rce  de t r a v a i l  
qui, par l a  désorganisation des règles de l a  gestion co l l ec t i ve ,  peut mettre en cause : 

on a l es  migrations de l a  montagne vers 

- l ' e n t r e t i e n  des aménagements du mil ieu, come les réseaux d ' i r r i g a t i o n ,  

- l a  capacité de prendre en charge des p r o j e t s  de développement. 

- l es  modali tés de l a  gest ion coutumière, come les  pâturages "Agdal". 

E l l e s  peuvent ent ra iner  l a  cession de l a  t e r r e  à bas p r i x  à des c i t ad ins  qui ne géreront pas ce t  
espace en cas d'abandon de l ' a c t i v i t é  agricole. Toutefois, l es  s t ra tég ies de migration, l es  f l u x  
économiques engendrés, e t  l 'emploi des ressources dégagées restent  mal connus. 

B. La gest ion des ressources : L'eau 

L'eau es t  un facteur  l i m i t a n t  du développement de l ' ag r i cu l tu re ,  de l 'élevage, e t  de l ' amé l io ra t i on  
du b ien -ê t re  des populations. C'est une ressource l i m i t é e  en quanti té. Après l ' i r r i g a t i o n ,  élément 
d é c i s i f  de mise ne valeur des vallées, l es  c o l l e c t i v i t é s  montagnardes expriment un besoin d'améliorer 
l a  gest ion des eaux en aménageant pu i ts ,  réservoirs, sources, etc. e t  en mettant en p lace des 
équipements c o l l e c t i f s  (fontaines, hamnams). L 'Etat  ( e t  l a  populat ion c i tad ine)  a d 'aut res p r i o r i t é s  : 
pour lui, e t  son souci de f inancer 
l a  restaurat ion des t e r r a i n s  de,montagne (RTM), l a  re forestat ion,  e t  l a  corrections t o r r e n t i e l l e  es t  
une conséquence de ce besoin préc is  ; il s ' a g i t  de protéger l e s  barrages, l a  production é lec t r i que  e t  
l ' eau  potable pour l e s  v i l l e s .  O r  ces aspects ne sont pas p r i o r i t a i r e s  pour l es  montagnards. 

l a  montagne est  un réservo i r  d'eau propre (peu chargée de limons) 

C. La gest ion des ressources : l'espace cu l t i vé .  

L'espace c u l t i v é  i r r i g u é  es t  en général dé jà s tab i l i sé ,  aménagé e t  relativement p roduc t i f .  Pa r fo i s  
remarquablement i n tens i f i é ,  il demande des temps de travaux importants pour l e  maint ien en é t a t  e t  l a  
défense des aménagements. s i t u é  en fond de vallées, es t  tou jours sous l a  menace 
des crues qui peuvent chaque année réduire à néant l es  e f f o r t s  d 'en t re t i en  e t  de mise en c u l t u r e  qu'y 
consacrent l e s  agr icu l teurs.  L'eau n'est pas d isponib le  toute l'année, e t  l es  possibi l i t é s  d ' i r r i g u e r  
sont donc l im i tLes  pendant La période de culture. Les productions pratiquees, essent ie l  lement l a  
céréal icu l ture,  sont de f a i b l e  rapport. Les quant i tés de fumier produites par un élevage 
essentiellement pastora l  sont f a ib les  e t  insuf f isantes pour fumer l 'espace cu l t i vé .  

L'espace c u l t i v é  non i r r i g u é  t r è s  f r a g i l e  est  de f a i b l e  product iv i té ,  e t  su je t  à l ' é r o s i o n  sur tout  
dans ces zones d'extension récente pr ises sur l'espace pastora l  e t  f o res t i e r .  Son s t a t u t  f onc ie r  é tant  
non sécurisé, l es  investissements à long terme permettant sa conservation e t  l a  préservat ion de son 
p o t e n t i e l  p roduc t i f  (travaux ant i -éros i fs ,  p lan ra t i on  de p lantes pérennes) n'y sont pas pratiqués. 

Cet espace i r r i gué ,  

D. La gest ion des ressources : l'espace pastora l  e t  f o res t i e r .  

L'espace pastora l  mais qui 
peut a t te ind re  l e  désastre écologique dans cer ta ins endroits. Le cheptel q u ' i l  héberge (e t  ses 
p rop r ié ta i res )  es t  une cause importante de ce t te  dégradation. Mais ce n 'est  pas tant, semble- t - i l ,  
l 'accroissement des e f f e c t i f s  que l a  réduction de l 'espace e t  du d isponib le  fourrager qui a ent ra iné 
des surcharges abusives du m i l i e u  : réduction de l 'espace par mises en culture, reforestat ion, 
abandon du pâturage h ivernal  en plaine, etc.. Les d r o i t s  d'usage ont é t é  j a d i s  en grande p a r t i e  
organisés dans l e  cadre de systèmes t rad i t i onne ls  réglant, souvent d i f f i c i l e m e n t  il es t  vra i ,  ce t  
usage ent re l es  d i f f é ren tes  comunautés concernées. Certains espaces pastoraux sont encore 
relat ivement b ien  conservés ; il s ' a g i t  de parcours na tu re l s  sur sols profonds e t  riches, ou de 
parcours fo res t i e rs ,  su rve i l l és  depuis longtemps par quelques groupes b ien  d é f i n i s  qui en vivent.. e t  
s ' y  s u r v e i l l e n t  (L'Agdal). Mais Les parcours extensifs, non gérés par l es  comunautés, ont é t é  
explo i tés à outrance, e t  sont extrêmement dégradés, v ic t imes d'une désorganisation qui favor ise 
l ' i n t é r ê t  des p lus  fo r t s .  

L'espace f o r e s t i e r  se dégrade rapidement v ic t ime de mises en cu l tu res  incontrôlables, de prélèvements 
excessifs en bo is  de feu e t  bo is  d'oeuvre, de surpâturage, d'ébranchages excessifs e t  de b r o u t i s  des 
f r u i t s  e t  des p lan ts  qui empêchent, faute de mise en défens, l a  régénération n a t u r e l l e  du couvert 
f o res t i e r .  Cette tendance ne f a i t  que s'accentuer avec l'accroissement des besoins l i é  à 
l 'accroissement de population, e t  l 'accès impossible à des énergies de subst i tu t ion,  faute de 
ressources monétaires. Par a i l l eu rs ,  l a  domanial isat ion de ce t  espace a é té  ressent ie  come une 

s u b i t  une dégradation continue p lus  ou moins prononcée suivant l es  zones, 



, 

i n j u s t i c e  par l es  usagers qui ont réagi par des pratiques d 'exp lo i t a t i on  à outrance. l e  problème 
qui se pose es t  l e  suivant : f a u t - i l  renforcer l e  pouvoir c o e r c i t i f  de L'Etat ou responsabil iser l es  
c o l l e c t i v i t é s  loca les pour l a  gestion de ces parcours ? Que l l e  que s o i t  l a  réponse, il f a u t  
constater l ' i nadap ta t i on  des textes l é g i s l a t i f s  en vigueur qui négligent les d r o i t s  t r a d i t i o n n e l s  e t  
l es  besoins des usagers, ne prennent pas en compte l a  f o r ê t  en tan t  que ressource fourragère, e t  
t r a i t e n t  p lus  de conservation de façon réglementaire e t  répressive que de gest ion concertée. 

E t  

(LES AXES D'INTERVENTION1 

A. Les 'Iaxiomesl' du développement montagnard 

Les travaux de l ' a t e l i e r  ont f a i t  émerger t r o i s  idées qui j u s t i f i e n t  les act ions à entreprendre e t  
sous-tendent tous l es  choix en matière de méthodes d ' i n te rven t ion  : 

La montagne a un r ô l e  fondamental au niveau na t i ona l  ; c'est  en e f f e t  un patr imoine na tu re l  
dont l ' é q u i l i b r e  es t  indispensable à l a  v i e  e t  au fonctionnement harmonieux des aut res régions 
( l e  l'château d'eau'' du Maroc). C'est aussi un patr imoine nature l  d'espèces en danger de 
d i spa r i t i on ,  une réserve génétique de végétaux qu'i 1 f au t  préserver e t  un patr imoine c u l t u r e l  
e t  a rch i tec tu ra l  unique. Il fau t  à tou t  p r i x  défendre ce patrimoine. E t  l e  r ô l e  de 
'konservatoire" pour l e  compte de l a  comunauté nat ionale d o i t  ê t r e  reconnu par un s t a t u t  
spécif ique, e t  ré t r i bué  à t ravers des aides p a r t i c u l i è r e s  v isant  à égal iser  l es  chances de 
déve 1 oppement . 
La montagne, v ic t ime des actions humaines, a besoin des homes pour ê t r e  défendue, r é h a b i l i t é e  
e t  développée. Le maintien en place de populat ions montagnardes est  une cond i t i on  indispensable 
à l a  bonne gest ion de l'espace montagnard e t  l a  p r i s e  en compte des s t ra tég ies  paysannes, e t  
des problèmes qui se posent à ces populations, es t  donc une nécessité absolue. 

Le maint ien en v i e  d'une économie montagnarde a un surcoût, l i é  aux contra in tes spécif iques à 
ce mi l ieu.  L 'évaluat ion économique d ' in tervent ions ne peut donc se s a t i s f a i r e  des c r i t è r e s  
classiques de r e n t a b i l i t é  e t  d o i t  donc estimer e t  in tégrer  ce t te  no t i on  de surcoût de l a  
montagne. 

B. Les act ions p r i o r i t a i r e s  

Le désenclavement es t  un préalable à toute forme d ' i n te rven t ion  dans l e  m i l i e u  e t  l a  première 
con t ra in te  exprimée par les populations. Il fau t  donc créer des p i s tes  e t  des réseaux de 
communication. Le désenclavement lui-même permet de résoudre p lus ieurs problèmes e t  répondre à 
d i f f é r e n t e s  at tentes des populations : en p a r t i c u l i e r  il permet l es  échanges e t  l e  développement 
d ' a c t i v i t é s  monétarisées : agr icu l ture,  art isanat, tourisme.. . ; il permet l ' amé l io ra t i on  des services 
pub l i cs  en matière de sante, d'éducation, etc... 

L 'amél iorat ion des condit ions de v i e  des populat ions es t  indispensable à l eu r  maint ien sur p lace : 
développement d' équi pements soci o-éducat i f s  e t  sani t a ï  res, d' équi pements c o l  Lect i f s d' hydraul ïque 
v i l lageoise,  é l e c t r i f i c a t i o n ,  etc... La monératisation déjà c i t é e  es t  un aut re vecteur important 
d 'amél iorat ion des condit ions de v i e  pour l es  femes en pa r t i cu l i e r ,  car e l l e  donne accès à des 
énergies de s u b s t i t u t i o n  e t  permet de rédui re l e s  tâches de c o l l e c t e  de bois  de chauffe qui deviennent 
de p l u s  en p lus  lourdes à mesure que l a  ressource f o r e s t i è r e  se dégrade. 

L'appui technique e t  f i nanc ie r  à l 'amél iorat ion des i n f ras t ruc tu res  hvdroagricoles de montagne es t  
une p r i o r i t é  pour l es  populations, en même temps qu'un moyen d ' i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  production 
agricole, dont l ' importance est  soulignée par a i l l e u r s  ( v o i r  ci-dessous C.) 

C. Les développements techniques 

Que ce s o i t  en matière de production animale e t  végétale, ou en matière de conservation de 
l'environnement physique, il y a peu à inventer. Il e x i s t e  une game importante d' innovations déjà 
i den t i f i ées ,  e t  qui ont p a r f o i s  connu des débuts de développement. L ' a t e l i e r  a f a i t  
l ' i n v e n t a i r e  de ces techniques, en soulignant l es  p lus  importantes, mais en fa i san t  aussi apparaître 
l es  obstacles, généralement d 'ordre socio-économique, à l eu r  développement. 

1. En matière de production végétale, il f a u t  i n t e n s i f i e r  l a  production pour économiser l'espace, 
mieux v a l o r i s e r  l e  t r a v a i l  e t  acc ro î t re  l es  revenus. Il faut  aussi d i v e r s i f i e r  l a  production e t  
développer des cu l tures p lus rentables e t  génératr ices de revenus que l e s  céréales, p lus  
p ro tec t r i ces  des sols e t  moins aléatoires. Les proposi t ions dans ce domaine sont l es  suivantes : 

- développer des productions de q u a l i t é  à f o r t e  valeur ajoutée : arbor icu l ture,  maraîchage, 

souvent testées, 

productions spéciales (semences, bulbes, fleurs...), plantes aromatiques, arbustes, 

phytosanitaires, t a i l l e  des f r u i t i e r s ,  cu l tures maraîchères, 

cu l tu res  de couverture, jachères cult ivées, emploi du fumier de béta i  1 stabulé. 

- i n t r o d u i r e  ou améliorer les techniques pour ces productions : emploi des engrais e t  produi ts  

- i n t r o d u i r e  e t  développer des techniques de conservation de l a  f e r t i l i t é  : cu l tu res  en bandes, 



2 .  En matière de production animale, il s 'ag i ra  : 

- de maintenir un troupeau extensif ,  r é d u i t  s i  possible, pour va lo r i se r  l es  parcours 

- de développer un troupeau i n t e n s i f  sédentaire, en fond de val lée, producteur de l a i t ,  de 

- de développer e t  d i v e r s i f i e r  l e  p e t i t  élevage (apiculture, aviculture, cuniculture, etc.. .) 

Plus précisément, i 1 es t  recomnandé d ' i n t r o d u i r e  des races améliorant l a  p roduc t i v i t é  du cheptel 
(chèvres l a i t i è r e s ,  P ie  Noire, Santa Gertrudis, e t c  ... ) e t  d 'acc ro î t re  l e  d isponib le  fourrager en 
développant des cu l tures fourragères sur l 'espace i r r i gué ,  en important des compléments 
d 'a l imentat ion (tourteaux, céréales, minéraux). Sur l 'espace non i r r i gué ,  i 1 f au t  développer l es  
p lan ta t i ons  d'arbustes e t  de plantes fourragères sous forme de haies par exemple (contr ibuant à l a  
l u t t e  ant i -éros ive) .  Il conviendrait  aussi de reprendre l a  g r a t u i t é  des actions de prophylaxie 
contre l es  entérotoxémies e t  les parasites internes. 

3. Sur l 'espace fo res t i e r ,  il fau t  d'abord que l a  m u l t i f o n c t i o n a l i t é  de l a  f o r ê t  s o i t  reconnue 
(production de bois, fourrage, feu i l lage,  fruits, etc...) e t  fasse l ' o b j e t  d'une gest ion adaptée 
(type Dehesa), que des espèces variées intéressant l es  usagers soient i n t rodu i tes  (arbustes 
fourragers en p a r t i c u l i e r ) ,  qu'on in t roduise des prat iques nouvelles come l a  c o n s t i t u t i o n  d'un 
sous-étage végétal va lor isant  (légumineuses.. . I  e t  protecteur du sol, 

4. En matière de conservation des ressources e t  de l u t t e  anti-érosive, on p r i v i l é g i e r a  l ' u t i l i s a t i o n  
de matér ie l  végétal pour créer ou consolider des ouvrages destinés à r a l e n t i r  l'écoulement des eaux 
de surface, à protéger les i n f ras t ruc tu res  e t  à l i m i t e r  l es  dégâts t o r r e n t i e l s .  Mais l ' i nnova t ion  
sera p lus  dans l es  méthodes de mise en place que dans les techniques : à ce t  égard, il es t  
important de prendre en compte les échecs du passé, e t  en p a r t i c u l i e r  de t e n i r  compte des 
s t ra tég ies  paysannes en associant l es  populat ions usagères de l'espace dès l e  stade de l a  
conception des p r o j e t s  e t  programes, e t  en fa i san t  clairement l a  p a r t  ent re l es  in tervent ions à 
l a  charge de L'Etat (correct ion des ravines, p ro tec t i on  des bassins versants de barrage e t  des 
in f rast ructures) ,  e t  ce l l es  à l a  charge des comnunautés (aménagements hydroagricoles, gest ion des 
espaces pastoraux, etc...) 

t r ad i t i onne ls ,  

viande, du fumier indispensable à l ' i n t e n s i f i c a t i o n  agricole, e t  

capable de contr ibuer  rapidement à l ' amé l io ra t i on  des revenus monétaires. 

D. Les act ions d'accompagnement 

1. L'organisat ion de l a  production 

La simple vu lga r i sa t i on  de ce %ataLogue" l es  contra in tes 
économiques e t  i n s t i t u t i o n n e l l e s  persistent. Le désenclavement résoudra cer tes une p a r t i e  des 
problèmes. Mais 1 I i n t e n s i f i c a t i o n  des productions végétales e t  animales devra ê t r e  accompagnée de 
d i f f é ren tes  act ions tou t  aussi indispensables que l a  vu lga r i sa t i on  : il faudra a ider  l es  producteurs à 
s'organiser pour assurer l a  transformation primaire, l e  conditionnement e t  l a  présentation des 
produi ts  à f o r t e  valeur ajoutée, l ' ob ten t i on  de labels  d 'or ig ine,  de qual i té ,  e t c  ...; dans l e  domaine 
de l a  production animale, il faudra i n c i t e r  au déstockage nécessaire pour l e  maint ien des equi l ibres,  
e t  f avo r i se r  l ' o rgan isa t i on  du marché de l a  viande en jouant sur l a  q u a l i t é  de l ' o f f r e  e t  l a  mise sur 
marché. 

technique ne s u f f i r a  pas à son adoption s i  

2. Actions nouvelles 

La monétarisation de l'économie e t  l 'appor t  de ressources en provenance de l ' e x t é r i e u r  est  
indispensable à l a  su rv ie  des économies montagnardes. Deux a c t i v i t é s  non agr ico les peuvent contr ibuer  
notablement à ce t  apport e t  doivent donc ê t r e  soutenues : 

- Le tourisme provoque un apport d'argent permettant l ' investissement sur p lace dans d'autres 
secteurs e t  assure un échange c u l t u r e l  intense e t  une p lus grande ouverture sur l ' ex té r i eu r .  
Mais il peut générer des revenus disproportionnés à ceux d 'o r i g ine  agr ico le  e t  ê t r e  un facteur  
de déséqui l ibre social.  Il peut aussi devenir un r isque pour l'environnement (déchets, bo i s  de 
feu, fourrage des mulets de bât). I l  importe donc que les montagnards en gardent l a  ma î t r i se  
a f i n  q u ' i l  ne s o i t  pas perturbateur du patr imoine nature l  e t  c u l t u r e l  e t  a f i n  d ' é v i t e r  
" l ' i n d u s t r i e  tour is t ique"  dont les retombées échapperaient en grande p a r t i e  aux val lées. 

- L 'a r t i sana t  apporte une fo r te  plus-value, à cond i t i on  que l a  d i s t r i b u t i o n  s o i t  maî t r isée ; 
son développement se heurte à l a  d i f f i c u l t é  de mise en place de groupements de producteurs e t  
de circuits de comerc ia l isat ion.  
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1 LES METHODES D'INTERVENTION I 
A. Les p r inc ipes  d i rec teu rs  

L ' A t e l i e r  d 'Az i l a1  a permis de dégager t r è s  clairement l e s  pr inc ipes qui doivent r é g i r  l a  mise en 
oeuvre des act ions de développement dans l 'espace montagnard : 

- l e  développement de t'espace montagnard passe par l ' i m p l i c a t i o n  d i r e c t e  des comnunautés dans l e  
processus de conception, de décision, de mise en oeuvre des actions, par l a  p r i s e  en compte 
des organisations sociales déjà existantes, e t  par l a  responsabi l isat ion des comnunautés e t  des 
i nd i v idus  dans l a  ma i t r i se  de l eu r  espace. Cela correspond b ien  à l a  nouvelle p o l i t i q u e  de 
L'Etat qui veut se désengager d'un c e r t a i n  nombre de r ô l e s  e t  fonctions qu ' i l  assumait 
j u s q u ' i c i  à t ravers son administration. 

- chaque type d ' i n te rven t ion  d o i t  t e n i r  compte du niveau auquel il se s i t u e  : l a  province, l e  
cercle, l a  comune, l a  vallée, l e  hameau, l e  système de production, e t  ê t r e  en cohérence avec 
les in tervent ions situées à d'autres niveaux. 

- l e  développement de l 'espace montagnard d o i t  ê t r e  adapté aux s p é c i f i c i t é s  des m i l i eux  : l e  
m i l i e u  physique d i c t e  l a  nécessité d'un développement in tégré en "taches" sur des un i tés  
géographiques de dimension rédui te  dont les problèmes sont b ien  i den t i f i és .  

compte de l a  
capacité d'llabsorptionlm par les comnunautés de méthodes opératoires e t  de technologies 
nouvelles. 

- l a  mise en oeuvre d o i t  se f a i r e  dans l e  cadre de rapports contractuels régissant l es  rapports 
ent re les d i f f é r e n t s  partenaires concernés, en p a r t i c u l i e r  ent re L'Etat e t  l es  comnunautés 
rurales. 

- l a  mise en oeuvre des interventions d o i t  se f a i r e  de façon progressive en tenant 

B. Approches e t  Méthodes d ' In tervent ion 

1. En ce qui concerne l ' i m p l i c a t i o n  des populations, dans l e  par tenar ia t  qui d o i t  s ' é t a b l i r  ent re 
producteurs, comnunautks rura les e t  opérateurs de développement pub l i c  e t  privé, il a é t é  soul igné 
l ' importance de t e n i r  compte des dynamismes ex is tants  e t  des organisations soc ia les en place, 
notamnent pour l e  choix des in ter locuteurs e t  de ceux qui sont p rê ts  à entreprendre des 
innovations. L ' i d e n t i f i c a t i o n  des problèmes e t  des besoins du m i l i e u  r u r a l  es t  basée sur un 
dialogue ent re l e s  comnunautés rura les e t  les opérateurs de développement. Ce dialogue d o i t  
déboucher sur l a  négociat ion d 'act ions de développement. Des re la t i ons  à caractère ho r i zon ta l  
renforçant l es  s o l i d a r i t é s  e t  les capacités d ' i n te rven t ion  des comnunautés ru ra les  sont donc 
nécessaires e t  ce la  conduit b favor iser  l e  développement de re la t i ons  associatives, l e s  groupements 
de producteurs, sans attendre que les  textes o f f i c i e l s  a ient  formalisé l es  procédures 
réglementaires d 'assoc iat ion e t  de groupement. 

2. Afin de renforcer  l a  q u a l i t é  e t  l ' e f f i c a c i t é  de c e t t e  comnunication entre l es  comnunautés ru ra les  
de base e t  l es  opérateurs de développement, il es t  proposé de recour i r  à des animateurs e t  
animatrices locaux de développement (ALD). Choisis au se in  des v i l l ages  en accord avec l es  
représentants de l a  population, il auraient pour tâches : 

- d 'a ider  à l ' i d e n t i f i c a t i o n  des problèmes e t  besoins des populations, 

- de p a r t i c i p e r  à l 'expérimentation des innovations techniques e t  organisationnelles, 

- de f a c i l i t e r  l a  négociat ion e t  l a  mise en oeuvre des actions de développement contractuel les. 

Ces ALD formés en grande p a r t i e  sur place, const i tuent  un r e l a i s  indispensable dans l a  nouvel le  
s t r a t é g i e  de développement qui v i se  à renforcer les capacités d ' i n i t i a t i v e s  des producteurs e t  des 
populat ions loca les e t  à mieux ancrer les opérateurs du développement dans l e  m i l i e u  soc ia l  
concerné. 

3. L'adaptation des actions aux s p é c i f i c i t é s  de l a  montagne passe par une connaissance approfondie 
des s i t u a t i o n s  locales qui ne sera a t t e i n t e  que grâce à l ' i n t e r v e n t i o n  de c e l l u l e s  d ' i n te rven t ion  
mu l t i sec to r ie l l es ,  sortes de micro bureaux d'étude, s i tuées à l ' i n t e r f a c e  en t re  l e  m i l i e u  e t  l e s  
populat ions ru ra les  d'une part,  les  opérateurs publ ics  e t  p r i vés  d 'aut re pa r t .  Ces c e l l u l e s  
auraient p lus ieu rs  fonctions : 

locaux, négociés avec 
l e s  populat ions locales. Cela suppose que ces c e l l u l e s  a ient  une capacité de d iagnost ic  du 
m i l i e u  r u r a l  adapté au domaine montagnard ; 

- proposer des innovations techniques e t  organisationnel les, l es  tes te r  en v r a i e  grandeur avec 

- susc i te r  des associat ions e t  groupements de producteurs dans les domaines de l a  p ro tec t i on  e t  
forêts ,  eau, etc), de l'approvisionnement 

- élaborer des proposit ions d'actions, v o i r e  des plans de développement 

l e s  populat ions locales, en évaluer l a  pert inence e t  l a  f a i s a b i l i t é  ; 

de l a  gest ion des ressources na tu re l l es  (parcours, 
en in t rants ,  de l a  transformation e t  de l a  comnercial isat ion des produi ts  agr ico les ; 



- e t  d'une façon générale i d e n t i f i e r  toutes l es  actions pouvant contr ibuer à l ' amé l io ra t i on  du 
niveau de v i e  des populations e t  à un v é r i t a b l e  développement non seulement ag r i co le  mais 
aussi r u r a l  ; 

4 .  La mise en oeuvre des actions d o i t  prévoi r  p lus ieu rs  phases pour t e n i r  compte du besoin de 
p rog ress i v i t é  du développement : 

l a  mise en confiance par dialogue e t  enquête, négociat ions des rapports contractuels futurs, 
associant tous l es  partenaires : l ' a u t o r i t é  l oca le  ( l e  caïd), les représentants é lus de l a  
comune rurale, l a  c e l l u l e  d ' i n te rven t ion  aidée de I'ALD, e t  les ag r i cu l teu rs  ("jmaa", 
groupements divers, e t  individus). 

- 1 'expérimentation par des réseaux d 'ag r i cu l teu rs  ou d'éleveurs, permettant de démontrer 
rapidement en v r a i e  grandeur, e t  de v é r i f i e r  l a  f a i s a b i l i t é ,  L 'e f f icac i té ,  e t  l a  r e n t a b i l i t é  
des innovations techniques choisies. 

t rave rs  des s t ructures d'encadrement e t  de s u i v i  ex is tantes ou 5 créer. 

- 

- l a  généra l isat ion par vulgarisation, v i s i t e s  e t  s e n s i b i l i s a t i o n  des producteurs concernés à 

5. En matière de gest ion de l'espace e t  de conservation du mi l ieu,  il importe avant t ou t  que les  
services f o r e s t i e r s  soient sens ib i l isés à l a  problématique du développement r u r a l  e t  au f a i t  que l a  
conservation du m i l i e u  lu i  est  l iée.  Responsables de l a  conservation du mil ieu, i l s  doivent é t a b l i r  
des rapports de dialogue, concertat ion e t  négociation, avec l es  comnunautés paysannes, car 
l 'usager montagnard es t  l e  partenaire i név i tab le  de c e t t e  conservation, recréant a i n s i  des 
r e l a t i o n s  normales avec ce t  usager . L ' A t e l i e r  recomnande donc t r è s  précisément l ' i n s t i t u t i o n  de 
rapports contractuels  ent re partenaires du développement, e t  p lus  part icul ièrement en t re  les 
services de L'Etat e t  l es  comnunautés montagnardes, pour entreprendre des actions précises ; par 
exemple : 

- l a  mise en défens d'espaces pastoraux ou f o r e s t i e r s  dans l e  cadre de contrats p réc i s  négociés 
avec l es  comnunautés e t  prévoyant des compensations (sous forme de fou rn i tu re  d'al iments pour 
l e  b é t a i l ,  ou d'indemnités négociees) ; 

- l a  r é a l i s a t i o n  de chantiers de reboisement e t  p lan ta t i ons  sur des espaces convenus e t  agréés 
par tous, e t  dans l e  cadre de contrats  prévoyant l a  p ro tec t i on  des réa l i sa t i ons  e t  l eu r  
gest ion u l t é r i e u r e  ( d r o i t  de pacage, de coupe, etc,..) ; 

- l a  r é a l i s a t i o n  de p lantat ions e t  d'ouvrages de l u t t e  anti-érosive, de p ro tec t i on  des routes, 
de co r rec t i on  t o r r e n t i e l l e  etc... dans l e  cadre de contrats  passés avec des comunautés, 
associations, groupements, entrepreneurs locaux, etc... e t  prévoyant dès l ' o r i g i n e  l e  r ô l e  
de ces comnunautés dans l a  p ro tec t i on  e t  l ' e n t r e t i e n  des investissements réal isés, e t  les 
condi t ions prévues pour en couvr i r  l es  coûts Bventuels d ' in tervent ion.  

 ASPECTS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERSI 
A. Le cadre j u r i d i q u e  

L ' a t e l i e r  recomnande l ' é labo ra t i on  d'une ''Charte de l a  Montagne" qui soul ignera i t  l e  r ô l e  p a r t i c u l i e r  
du domaine montagnard dans Le développement économique e t  s o c i a l  du Maroc, ses caractér is t iques de 
centre de ressources, e t  d é f i n i r a i t  les  grandes o r ien ta t i ons  du développement montagnard. Cette 
char te  rassemblerait l e s  documents de référence r e l a t i f s  à l a  montagne en matière de p o l i t i q u e  e t  de 
l é g i s l a t i o n  ; en p a r t i c u l i e r ,  e l l e  cont iendra i t  l ' essen t ie l  du cadre j u r i d ique  e t  réglementaire en 
vigueur, permettre une 
mise en app l i ca t i on  prat ique des grandes o r ien ta t i ons  retenues au niveau national, lég i t imant  des 
modalités de développement adaptées à l a  montagne, e t  fournissant aux opérateurs du développement les 
instruments adéquats. 

e t  présentera i t  des recomnandations pour adapter e t  compléter ces textes pour 

E. Organisation e t  S t ruc tu ra t i on  des Interventions 

1. Les p r inc ipes  d i rec teu rs  

L ' a t e l i e r  a clairement i d e n t i f i é  quatre pr inc ipes capables de garant i r  l e  bon déroulement des 
in tervent ions de développement. 

mais l a  ma î t r i se  d'oeuvre d o i t  ê t r e  déléguée 
à une s t ruc tu re  opérationnelle autonome sur l e  p lan  technique e t  f inancier, dans l e  cadre d'un 
mandat p réc i s  conçu, décidé, e t  cont rô lé  par l ' a u t o r i t é  de t u t e l l e .  

- 1 'Etat  n'ayant pas 1 ' i n t e n t i o n  d 'acc ro î t re  son personnel d'encadrement, l es  s t ructures 
opérationnelles ne pourront employer que du personnel contractuel dont l 'emploi es t  l i é  au 
financement disponible, ou du personnel de l ' admin i s t ra t i on  en s i t u a t i o n  de détachement. 

marchés quels que soient les partenaires impliqués : 
ou services techniques de l 'administrat ion. 

- l a  ma î t r i se  d'ouvrage d o i t  ê t r e  assurée par L'Etat, 

- l 'exécut ion des act ions dé f i n ies  e t  agréées fe ra  l ' o b j e t  de consultat ions e t  de passations de 
comnunautés, entreprises, bureaux d'études, 
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- l e  rô le  des comunes rurales dans l e  développement régional sera reconnu, e t  leur capacité 
d' intervention renforcée par l ' i ns ta l l a t i on  à leur niveau des cel lu les d ' intervent ion 
mult isector ie l les décri tes ci-dessus. 

2. Le schéma d'organisation 

L 'a te l ie r  propose d' intégrer les dif férentes propositions dans un d ispos i t i f  de développement adapté à 
l a  montagne, conforme aux options du gouvernement en matière de développement rural, e t  capable de 
gérer effectivement des financements destinés à l a  relance des économies montagnardes. 

Mis en place pour gérer des programes précis dans l e  cadre de financements nationaux ou extérieurs 
bien déterminés, l e  d ispos i t i f  à durée de v ie  déterminée ne "double" pas l'administration, mais 
s 'a r t i cu le  avec ses services permanents. voic i  quelles pourraient en être les caractérist iques 
principales : 

a) La Cel lu le de Gestion de Projet 

Une Cel lu le Gestion de Projet, structure légère située au niveau provincial, ordonnerait les 
ac t iv i tés  du pro je t  sur l a  province ; cette structure sera i t  mise en place par un opérateur 
p r ivé  à qui l ' on  conf ierai t  par contrat l 'exécution du projet. E l l e  j o u i r a i t  d'un s ta tu t  
d' indépendance technique e t  d'autonomie financière, lu i  permettant de recruter du personnel, 
f a i r e  exécuter des actions en sous-traitance par des partenaires publics ou privés, passer des 
contrats de travaux e t  de service, etc.. E l l e  assurerait en pa r t i cu l i e r  l e  recrutement e t  l a  
mise en place, l'animation e t  l a  gestion des cel lu les d' intervention mult isectoriel les, 
définies précédement. 

Il l u i  appartiendrait de préparer l e s  programes d' interventions techniques e t  f inanciers sur 
l a  zone qui lu i  est confiée, e t  de v e i l l e r  à l a  cohérence des interventions par rapport aux 
orientat ions décidées par l ' au to r i té  de t u t e l l e  à travers son Comité de Pilotage. 

b) Le Comité de Pilotage 

Cette Cel lu le de Gestion disposant d'une large autonomie d ' i n i t i a t i v e  e t  d'act ion serai t  
cependant sous l a  t u t e l l e  d'un Comité de Pilotage du Projet, vér i table conseil 
d'administration. Ce Comité de Pilotage regrouperait les maîtres d'ouvrage décideurs 
(Ministères, Bai l leurs de fonds), l 'administrat ion provinciale, des élus locaux, des 
représentants d'organisations professionnelles, des opérateurs privés. Il aurai t  l a  
responsabilité de statuer sui' ies propositions e t  f inanciers annuels 
e t  d'en v é r i f i e r  l a  bonne exécution. 

c) Les Cellules d'Intervention Mult isectoriel les 

Conformément aux tâches qui l u i  sont confiées ci-dessus, ces cel lu les constituées de 
techniciens e t  d'ingénieurs de statut  contractuel assureraient une sorte de médiation, pour les 
problèmes de développement entre : 

* l e  mi l ieu  ru ra l  e t  les structures administratives e t  techniques d'encadrement du mi l ieu  

de programes techniques 

ru ra l  ; 

* l e  domaine des relat ions contractuelles e t  l e  domaine de l a  l o i  e t  du règlement ; 

* les préoccupations macro-économiques du développement local ; 

* les opérateurs publ ics e t  privés e t  en par t i cu l ie r  les organisations non gouvernementales. 

A terme, 
techniques sont pour l ' i ns tan t  inexistants. 

d) Les Animateurs Locaux de Dévetoppement ( A L D l  

Les ALD sont les aux i l ia i res  montagnards du développement. Tantôt véri tables animateurs, ou 
simples moniteurs chargés de col lecter de l'information, i l s  seront formés sur place par 
l'équipe technique des cel lu les d'intervention. Selon les cas d'espèce, i l s  seront recrutés ou 
indemnisés par l a  structure de projet. Ils sont par dé f i n i t i on  directement issus du mi l ieu  dans 
lequel i l s  sont appelés à t rava i l l e r  ( f i l s  d'éleveurs, émigrés de retour au pays). 

on pourrai t  envisager leur pr ise en charge par les comunes rurales dont les services 

C. Les aspects f inanciers 

Les besoins f inanciers nécessaires au développement de l a  montagne sont importants, e t  hors de 
proportion avec les seules ressources qu'el le peut générer. La ré t r ibu t ion  du rô le  de l a  montagne à 
travers les interventions de développement pourra provenir : 

- des maigres ressources des co l lec t i v i tés  locales ; 
- du budget de L'Etat ; 
- des financements extérieurs so l l i c i t és  pour fa i re  face aux investissements les plus importants. 

A terme on peut imaginer que ce financement du développement serai t  assuré par un fonds de 
développement de l a  montagne qui marquerait l e  statut  spécifique de l'espace montagnard en soulignant 
l' indispensable so l i da r i t é  nationale qui do i t  prévaloir entre plaine e t  montagne. 
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