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Introduction 

[ΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƳŀǳǊƛǘŀƴƛŜƴƴŜΣ Ŝƴ ŘŞǇƛǘ ŘŜǎ ǘǳǊōǳƭŜƴŎŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎȅŎƭƛǉǳŜǎΣ ŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǳƴŜ 
croissance moyenne annuelle à prix constants de 3.97% sur la période 1961-2018. 

Graphique 1: Croissance annuelle du PIB  1961-2018 en pourcentage, Mauritanie 

 

aŀƛǎ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǊǳƛǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ Ŝƴ ŀŎǘƛŦǎ  ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǎƻŎƛŀǳȄ ŘǳǊŀōƭŜǎ ǇŀǊ 
le dŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƘǳƳŀƛƴΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀ ǎƻǳŦŦŜǊǘ  ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ 
ƴƻǘƻƛǊŜǎ Řƻƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ Ǿƛǎƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
ΣƭΩƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƭŀƴƛŦƛŞΣ ƭŜ ŘŞƭŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ 
ǊǳǊŀƭΣ ƭΩƛƴŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ  ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘŜǎ 
inefficacités liées au déficit systémique en matière de Gouvernance. 

En dépit des efforts indéniables maintenus sur les dix dernières années sur le chemin du rééquilibrage 
territorial, il reste beaucoup à faire notamment au plan de la qualité des politiques territoriales et 
ƭΩŀǊǊƛƳŀƎŜ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭΦ 

A ce niveau, les villes émergentes, notamment au niveau des Zones à potentiel économique et 
ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ƧƻǳŜǊ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭΣ ǎƛ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ŎŜǎ ±ƛƭƭŜǎ ǎƻƴǘ 
judicieusement exploitées et si les articulations Villes et arrière territoire sont suffisamment prises en 
compte dans la planification stratégique.  

En effet, au vingt et unième siècle, les Villes sont devenues les principaux centres de création de la 

richesse et de valorisation des sources de croissance, elles agglomèrent les dynamiques économiques, les 

ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛŦǎ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎǘƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 

Consommation, améliorant ainsi la productivité des facteurs et du travail. 

Les Villes, notamment dans les pays en voie de développement, peuvent être aussi les promotrices des 

ǎȅƴŜǊƎƛŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǊǳǊŀƭŜ Ŝǘ ǳǊōŀƛƴŜ Ƨƻǳŀƴǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ǾǊŀƛŜǎ ƭƻŎƻƳƻǘƛǾŜǎ ŘŜ ǘǊŀŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

dynamiques de développement territorial, à travers la prestation de services commerciaux, techniques, 

financiers et viaires au bénéfice de la valorisation des potentialités de leurs arrière-pays. 

aŀƛǎ ǇƻǳǊ ƧƻǳŜǊ ŎŜ ǊƾƭŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜΣ ƭŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ǎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŘŜ ƎŀƎƴŜǊ ƭŜ ǇŀǊƛ ŘŜ ǊŜƭŜǾŜǊ ƭŜ ŘŞŦƛ ŘŜ ƭŀ 

maîtrise de leur propre développement stratégique mais aussi celui de la gestion urbaine opérationnelle 

et dynamique. 
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/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ƭŜ DƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ƳŀǳǊƛǘŀƴƛŜƴ Ŝǘ ƭŜ DǊƻǳǇŜ .ŀƴǉǳŜ aƻƴŘƛŀƭŜ ǇǊŞǇŀǊŜƴǘ ǳƴ 
ƴƻǳǾŜŀǳ tǊƻƧŜǘ ŘΩŀǇǇǳƛ Ł ƭŀ ŘŞŎŜƴǘǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ±ƛƭƭŜǎ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ όah¦5h¦bύ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭŜǎ 
Villes de Rosso, Kiffa, Sélibabi, Aioun Néma, Basiknou, Adel Begrou et Mbera. 

/Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ ŀǇǇǳƛǎ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ .ŀƴǉǳŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎΣ 
notamment les Projets du PDU et du PNIDDLE. 

Le projet en cours de finalisation, aura pour objectif global « ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 
de vie des populations des villes intermédiaires ciblées et pour principaux objectifs spécifiques :(a) 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ Ŝǘ όōύ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ ƛnstitutions locales afin que ces 
villes jouent pleinement leur rôle dans le développement économique des territoires de la Mauritanie. 
/Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǎŜǊŀƛǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 
urbains, lΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ 
transformation de ces villes en véritables outils du développement local. »1 

9ƴ ǇǊŞƭǳŘŜ ŀǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ tǊƻƧŜǘ ah¦5h¦bΣ ƭŜ tbL55[9 ŀ ŜƴƎŀƎŞ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŀŎǘǳŀƭisation 
ƻǳ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ /ƻƳƳǳƴŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŘƻǘŜǊ ŎŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ 
référentiels stratégiques de programmation en adéquation avec la Vision de MOUDOUN inspirée des 
ŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭŀ .ŀƴǉǳŜ aƻƴŘƛŀƭŜ ŀȄŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊation de la productivité des Villes et la qualification 
du cadre Urbain. 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ǉǳƛ ǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ t5/ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ƠƻǳƴΣ Ŝǎǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ Ǉƭǳǎ ƻǊƛŜƴǘŞ 
développement de la Ville et épouse au niveau de la démarche une approche économique systémique 
plaçant la Ville dans son environnement économique global, il dépasse de ce fait par moment, les 
frontières administratives et institutionnelles classiques, la Ville étant une locomotive de développement 
de tout le Territoire et administrée par plusieurs pouvoirs. 

Le présent travail de planification du développement économique de la Commune épouse une approche 

ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǇǊƻŎŜǎǎǳǊŀƭŜΣ Ǉƭŀœŀƴǘ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭΣ ƴŀǘǳǊŜƭΣ 

économique, social et institutionnel à la recherche du diagnostic  des potentialités, des atouts et des 

ŦƻǊŎŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ  ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎΣ ŘŜǎ ŘŞŦƛǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ 

ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ des ODD et de la 

localisation des objectifs stratégique de la SCAPP. 

La Démarche de réalisation de ce plan a été de ce fait une démarche fondamentalement inspirée de la 
ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜǎ t5/ ǘŜƭƭŜ ǉǳŜ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!ǊǊşǘŞ сул aL59/ ŘŜ нлмм Ƴŀƛǎ ŜƳǇǊŜƛƴǘŜ ŘŜ logique 
économique eu égard à la pertinence des objectifs assignés au Projet MOUDOUN et argumentaires 
introductifs déjà évoqués. 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀ ŀǎǎƻŎƛŞ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳȄ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦǎ Ŝǘ ŀǳȄ 
entrevues croisées pouǊ ƳƛŜǳȄ ŀǎǎŜƻƛǊ ǳƴŜ ±ƛǎƛƻƴ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩ!ǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ǎǳǊ 
dix ans. Il dresse, en conformité avec les leviers de la SCAPP et les ODD, les axes stratégiques et les 
objectifs de développement, propose les perspectives de programmation et de financement des projets 
Ŝǘ ŘƻƴƴŜ ǎƻƳƳŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ  

{ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǎƻƴ ǇƻǊǘŀƎŜ ƛƴŎƻƳōŜ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ Ł ƭΩ9ǘŀǘ Řŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ 

ǇǊŜƳƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ {/!tt Ƴŀƛs requiert aussi une revue en profondeur de la Gouvernance 

ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǎȅƴŜǊƎƛǉǳŜǎ Ƴǳƭǘƛ-acteurs et multi-

niveaux.  

                                                           
1 Eude sur le montage institutionnel, TDR. 
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Partie I : Potentialités Naturelles du Territoire et dynamique socio-économique de la Commune dΩ!ƛƻǳƴ. 

Apostrophe 

Au 17ème siècle (1630), la ville d'Aïoun jouait le rôle de point de passage des caravanes qui transportaient 

le sel de Tichit vers le Mali et les céréales du Mali vers le Nord. Elle était habitée par des populations 

nomades. Au cours de la période coloniale elle était commandée ǇŀǊ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƭƻƴƛŀƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ 

Mali. 

9ƴ мфпрΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ ŀ ŞǘŞ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜ décret 912 du 20/11/1945, à la zone de Gleitatt El Megve et 

servait de poste administratif coloniale de transition entre les régions de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique 

du Nord. 

tŀǊƳƛ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜǎΣ ƛƭ ȅΩŀ ƭŜ CƻǊǘ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜΣ ƭΩŞŎƻƭŜ YƘƻǳƛƴŘƛΣ ƭŜ ŘƛǎǇŜƴǎŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜ 

ǎƛŝƎŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦΦ /ŜǘǘŜ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀ Ƴƛǎ Ŧƛƴ Ł ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ la Mauritanie Orientale à partir du 

Mali.  

Le décret N° 86.153 du 02 octobre 1986Σ ƭΩŞǊƛƎŜ Ŝƴ ǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ŦƛȄŜ ǎŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ 

territoriales. 

Aïoun est aujourd'hui la capitale régionale du Hodh El Gharbi avec ses 4 Moughataa (Aïoun, Tintane, 

Kobéni et Tamchekett) et fait partie des 6 Communes de la Moughataa de d'Aïoun (1 urbaine et 5 rurales) 

dont elle est le chef-lieu. 

Scindée en deux parties distinctes, une zone urbaine constituée par la ville d'Aïoun et ses 27 quartiers au 

ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ Ǿille et une zone rurale de proximité constituée elle aussi de 6 villages et campements 

environnants. Aïoun demeure de nos jours, grâce aux nouvelles institutions publiques (Universités 

Islamique, ENI, hôpital, novelles délégations Etatiques régionales) et les Banques et agences d'assurances 

et projets étatiques nouvellement installées une ville importante sur le plan démographique. 

I.1.  Potentialités naturelle de développement de la Communes et de son arrière territoire : 

I.1.1. Les Ressources en Eau : 

Les ressources en eau de surface de la Commune et de son arrière territoire sont essentiellement non 

permanentes et tributaires de la pluviométrie. Elles sont représentées par les cours saisonniers   des 

oueds, les mares, les retenues collinaires et les principaux barrages.  

« Ces oueds couvrent des superficies variables et en général étroites dans les zones privilégiées où 

existent un réseau hydrographique. La durée des écoulements varie entre 2 à 3 mois. Les crues sont plus 

sporadiques et plus violentes, notamment avec les effets combinés de la longue sécheresse, du 

ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ όǊƻǳǘŜǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŀƴƴŜȄŜǎΣ 

retenues collinaires, digues de protection de certaines agglomérations, etc). 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎie de surface, la Wilaya du Hodh El Gharbi est caractérisée par la présence des 

ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƘƛǾŜǊƴŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƳŀǊes de superficies variables. 

Tableau 1: Superficies de quelques principaux oueds au Hodh El Gharbi 

/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀu Superficie du Bassin versant en Km² 

Lehbile 143 

Lembramda 68 

Mbremida 85 

Guellab 94 

Fouerini 80 

Bargatanni 501 

Gaat Lebgar 63 

Tinkara 1000 
Source : Monnographie du HG. 
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[Ŝǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ¢ŀǎƪŀǎ όǎƻǳǊŎŜ 9ƭ !ƎǳŜǊύ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ Tamchakett, El Noudriya à 

ƭΩŜǎǘ ŘΩ!ƠƻǳƴΣ {ŞƎǳŞ ǉǳƛ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ YƻōŜƴƴƛ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ hǳŀŘƻ όƭŜ Ǉƭǳǎ ŘŜƴǎŜύ ǉǳƛ ǘǊŀǾŜǊǎŜƴǘ ƭŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴǎ 

ŘΩ!Ơƴ CŀǊōŀΣ ŘŜ ±ƻǳƭŀƴƛȅŀ Ŝǘ ŘŜ aŜŘōƻǳƎƻǳΦ [Ŝǎ ǘǊƻƛǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎŎŜƴŘŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎǳŘ όǾŜǊǎ ƭŜ 

Hodh Echarghi pour le premier et vers le Mali pour les deux derniers)2.  

[ŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ƛƻǳƴ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ aux limites ouest ŘŜ Řǳ aŀǎǎƛŦ ŘŜ ƭΩ!ŦŦƻƭŞ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ 

géologique du bassin de Taoudenni, ces ressources hydrauliques sont représentées par des nappes 

relativement peu profondes, environ 25 m, avec un débit ponctuel au tour de 2m3 /heure et de plusieurs 

Oueds temporaires. Les formations aquifères sont souvent liées aux altérations superficielles des roches 

όDǊŞǎ ŦƛǎǎǳǊŞǎ ŘΩ!ƠƻǳƴύΦ 

« Les figures n° 4 et n° 5 ci-dessous présentent respectivement les altitudes et le réseau hydrographique 

de surface ainsi que les aquifères et le réseau hydrographique associé. 

Sur la carte n° 1 (à droite), la prédominance du massif de lΩ!ŦŦƻƭŞ Ŝǎǘ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ǾƛǎƛōƭŜΦ  

Carte 1: Réseau hydrographique de surface et  aquifères du H Gharbi 

 
Source : Atlas des zones humides de l'Est Mauritanien : ACCOR et GRDR »3 

Selon la classification des ressources en eau souterraines de Mauritanie, la région du Hodh El 

Gharbi appartiŜƴǘ Ł ƭΩǳƴƛǘŞ ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ du Bassin de Taoudenni caractérisée, en grande 

partie, par une formation gréseuse donnant le plus souvent lieu à des aquifères discontinus aux 

ressources locales limitées. 

Les faibles potentialités en eaux souterraines sont relativement compensées par une 

pluviométrie convenable, en moyenne de plus 200mm. La pluviométrie permet au territoire de la 

²ƛƭŀȅŀ ŘΩşǘǊŜ ǘǊŝǎ apparié ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩélevage en particulier, pour lequel les 

populations accumulent de grandes traditions. Le territoire est aussi, notamment au niveau de sa 

zone méridionale très favorable aux activités agricoles en particulier les cultures sous pluie et 

derrière barrage. 

                                                           
2  Monographie du HG P 70 
3 Monographie du HG P 68 
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Le développement du territoire reposera sur des politiques avisées de maitrise des eaux de pluie 

Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ǇǊƻŦƛǘ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŀŎǉǳƛŝǊŜ riverain de Dhar. 

La carte n° 2, ci-dessous situe les eaux souterraines de la Wilaya du Hodh El Gharbi. 

Carte 2: Eaux souterraines de la Wilaya du Hodh El Gharbi et de la zone limitrophe 

 
Source : Atlas des zones humides de l'Est Mauritanien : ACCOR et GRDR. 

I.1.2. Une morpho-pédologie variée : 

[ŀ ±ƛƭƭŜ Řϥ!Ơƻǳƴ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŜƭƛŜŦ ŀŎŎƛŘŜƴǘŞΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ƎǊŞǎ ŘΩ!Ơƻǳƴ 

qui offrent des ressources en eau facilement mobilisables par forages et les falaises et escarpements 

(collines). Les grandes formations pédologiques du territoire peuvent être classées en trois types : les sols 

formés en alluvions, les sols ondulés et les sols peu profonds à latérites. 

« Les grandes formations pédologiques peuvent être classées comme suit : 

Á Sols formés en alluvions, mal drainés profonds, de texture moyenne dont 75% non salins et 25% 

ǎŀƭƛƴǎΦ Lƭ ȅΩŀ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ƛƴŎǊǳǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀǊŞŎŀƎŜǎ Ŝt de sols argileux ; 

Á Sols ondulés excessivement drainés profonds, sablonneux, désertiques et arides (85%) ; avec des 

ƛƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎŀōƭŜ ƳƻōƛƭŜ ǇǊƻŦƻƴŘ όмл҈ύ Ŝǘ ŘΩŀƭƭǳǾƛƻƴǎ ǇǊƻŦƻƴŘǎ όр҈ύ Τ 
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Á Sols peu profonds à latérites, presque plan mal drainés 60% avec des limons rouges et sablonneux 

bien drainés et profonds 20% et des sols profonds sablonneux à limon formé sur alluvion 20%. 

 

Photo 1: Aperçu du relief, majoritairement accidenté, de la commune d'Aïoun /BUMEC, 2019. 

 

Photo 2:Apercu d'une Tamourt d'Aïoun, Bumec2019 

Les caractéristiques morpho-pédologiques associées à une pluviométrie globalement suffisante, en dépit 

de son irrégularité, fait de la zone une zone pastorale par excellence, la deuxième après le Hodh Chargui. 

« [Ŝ ŎƻǳǾŜǊǘ ƭƛƎƴŜǳȄ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ǘȅǇƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǎŀƘŀǊƻ-

sahéliennes et sahéliennes (Acacias radiana, Balanites aégyphiaca, Leptédéna, Pyrotechnica, Calotropis 

procera) et même quelques espèces de la zone soudano-sahélienne telles que Anogeissus leiocarpus et 

¢ŀƳŀǊƛƴŘǳǎ ƛƴŘƛŀΣ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘΩ9ƭ !ƎǳŜǊ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘǊŀƛƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ¢ŜȅŀǊŜǘǎΦ hƴ ƴƻǘŜ ƭŀ 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇŜǳǇƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŀŎƛŀ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƻǳŜŘǎΦ [Ŝǎ 

ressources pastorales sont constituées de diverses graminées : Cenchrus biflorus, Panicum turgidum, 

Aristida mutabites, Schoenfeldis Gracitus et Tetrapogon Cenchriformis. »4. 

Les effets de la sécheresse, ajoutés aux ébranchages et coupes abusives pour la protection des champs et 

ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻn du bétail, aux exploitations de charbon de bois pour la satisfaction des besoins quotidiens 

                                                           
4 Mong P16 
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ŘΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƘŀǎǎŜ ƛƴŎƻƴǘǊƾƭŞŜ όōǊŀŎƻƴƴŀƎŜύ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ƭŀ ƳƻǊǘ ƻǳ ƭŀ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

espèces ont fortement contribué à la dégradation sensible de la faune et de la flore, au niveau de la 

région. 

La ǊƛŎƘŜǎǎŜ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ!ƛƻǳƴ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ǘǊŝǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Ł ƭΩélevage de toutes 

espèces confondues et en particulier pour les petits ruminants « Les dernières estimations du cheptel font 

ŞǘŀǘΣ Ŝƴ нлмсΣ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 348 097 têtes de bovins, 185 632 têtes de camelins et 3 406 785 têtes de petits 

ǊǳƳƛƴŀƴǘǎ ŀǳȄǉǳŜƭǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƛȊŀƛƴŜǎ ŘŜ ƳƛƭƭƛŜǊǎ ŘΩŀǎƛƴǎ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƭŀƛƭƭŜ 

locale. Comparée aux autres wilayas du pays, la wilaya du Hodh El Gharbi occupe le 1er rang en termes de 

petits ruminants dépassant légèrement celle du Hodh Echarghi (3 406 785 têtes contre 3 403 683 têtes). 

Elle occupe la 2ème place après cette dernière wilaya en ce qui concerne le nombre de têtes de bovins et 

ŎŀƳŜƭƛƴǎ ƭƻƛƴ ŘŜǾŀƴǘ ƭŜǎ ǿƛƭŀȅŀǎ ŘŜ ƭΩ!ǎǎŀōŀΣ Řǳ DƻǊƎƻƭΣ Řǳ .ǊŀƪƴŀΣ Řǳ ¢ǊŀǘǊȊŀ Ŝǘ Řǳ DǳƛŘƛƳŀƪƘŀΦ »5 

I.1.3. Une pluviométrie globalement favorable 

Aïoun est située dans une zone sahélo-saharienne caractérisée par une pluviométrie aléatoire. Les 

moyennes annuelles de températures varient entre 35.87 et 23.67° avec des maxima pouvant atteindre 

44°C pendant les mois les plus chauds (Mai et Juin). La commune connaît deux grandes saisons : une 

saison sèche et chaude de Novembre à mi-Juin et une saison humide pendant laquelle les pluies tombent.  

Depuis la sécheresse des années 1970, la pluviométrie moyenne annuelle nΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

205mm. Par ailleurs, comme partout en Mauritanie, elle présente de grandes variations inter annuelles et 

Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Υ 

La pluviométrie est globalement irrégulière au niveau des Moughataas du HG même si pour la 

Moughataas ŘΩ!ƛƻǳƴ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ considéré que sa tendance est plutôt à la hausse. 

Tableau n°2 : Évolution de la pluviométrie à Aïn Farba, Aïoun et Kobeni  (mm) 2001-2015 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aïn El 

Farba 
304 320 520 404 424 273 251 348 230 466 269 335 332 296 225 

Aïoun 273 184 376 213 199 295 263 322 229 324 161 350 203 225 308 

Kobeni 233 249 356 263 324 405 390 440 292 589 261 317 401 335 409 

Source : ONM 

I.1.4. Une position géographique relativement favorable : 

Située dans le Sud-Est de la Mauritanie et capitale de la Wilaya du Hodh El Gharbi, la ville d'Aïoun se 
ƭƻŎŀƭƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŀǎǎƛŦ ŘŜǎ ƎǊŝǎ ŘŜ ƭΩ!ŦŦƻƭŞΣ όŎŜƴǘǊŜ Řǳ IƻŘƘύ Ł нно ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ 9ƭƭŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł унл 
km au sud - Ŝǎǘ ŘŜ bƻǳŀƪŎƘƻǘǘ ŀǾŜŎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǊŜƭƛŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇƻƛǊΣ Ŝǘ Ł нсл YƳ ŀǳ ƴƻǊŘ-
ouest de la ville de Nioro (République du Mali) avec laquelle elle est reliée par la route bitumée Aïoun ς 
Nioro. 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ н Řǳ décret de 1987 fixe les limites territoriales de la commune d'Aïoun : 

[ŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ ŀǳ bƻǊŘ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ bǎŀǾŜƴƴƛΣ Ł ƭΩhǳŜǎǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 
5ƻǳŜƛǊŀǊŜΣ ŀǳ {ǳŘ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ .ŞƴŞƳŀƴŜ Ŝǘ ¢ŜƴƘŜƳŀŘŜǘ Ŝǘ Ł ƭΩ9ǎǘ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ƎƧŜǊǘΦ 9ƭƭŜ 
occupe une Superficie de 110 km² (11000ha), un Périmètre de 41 km, une Distance, Nord -Sud de 19 km 
et d'Est en Ouest de   km.  

La présente Carte indique la situation géographique d'Aïoun, ainsi que le découpage administratif de la 
Moughataa qui intègre les Ressources Naturelles et le Chef-lieu de la Commune. 

 

                                                           
5 AMA « SNDEL P 46 
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Carte 3: Situation d'Aïoun. 

 
Source IGN 1 / 1 000 000° 

La ville d'Aïoun est de nos jours un centre administratif et commercial de relai entre les régions du Nord-
Ouest du Mali (Nioro) et celles du Nord (Adrar, Tiris-Zemmour), de l'Est et du Centre de la Mauritanie 
(Tagant, Assaba), mais également un carrefour de transit permanent entre le Maroc (Maghreb), l'Europe 
et les pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale. 

[ŀ ±ƛƭƭŜ ŘΩ!ƛƻǳƴ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł une rude concurrence de la Ville émergente de Tintane qui après ses 
inondations en 2007 ŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴ ǾŀǎǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ǊŞƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ Le développement du territoire doit prendre en compte la complémentarité et la 
spécialisation des Villes au risque de créer des dysfonctionnements préjudiciables au développement 
intégré de la Région. 

I.1.5.  Des potentialités touristiques peu exploitées 

Le Hodh Elgharbi et Aioun et environs en particulier, ƧƻǳƛǎǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǘǊŝǎ ƎǊŀƴŘŜ ǊŞǇǳǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōŜŀǳǘŞ 
de leurs paysages, en particulier en période hivernale quand le couvert verdoyant de plaines parsemées 
ŘŜ ƭŀƎǳƴŜǎ ƳƛǊƻƛǘŀƴǘŜǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜ ŀǳȄ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ǇƛǘǘƻǊŜǎǉǳŜǎ ŘŜǎ ǊŞǎǳǊƎŜnces Rocheuses aux culottes de 
Sable doré de Tembembé, El Makhroughat ou Oum Kreyé. Le Hodh Elgharbi est une grande destination du 
tourisme hivernal national mal vendue et peu exploitée. 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ développement touristique fortement articulé au plan national pourrait 
transformer qualitativement la productivité de la Ville et jouer un rôle moteur dans son développement. 

« Le développement du tourisme au Hodh El Gharbi fait face à plusieurs contraintes dont les principales 
sont : 

ü [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ όƎǳƛŘŜǎΣ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ǇǊŜǎǉǳŜ ƛƴŜȄƛǎǘŀƴǘǎύ ; 

ü [Ŝǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǘƻǳǊƛǎǘŜǎ Ŝƴ ŘŞǇƛǘ ŘŜǎ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴǎ Ŝnregistrées au cours des 

dernières années 

ü [Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ 

ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ 

ü [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Řu secteur. » 

Mongraphie du H-G 2017. 
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I.2. Diagnostic de la Dynamique socio-économique de la Commune et de son arrière territoire 

I.2.1.  Le Capital Humain 

I.2.1.1. Données démographiques 

[ŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ administratif ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘΩ!ioun à savoir la wilaya du Hodh El Gharbi a 
plus que doublé entre 1977 et 2013. Elle est passée, selon les différents Recensements de la Population et 
de lΩIŀōƛǘŀǘΣ ŘŜ мнп 194 personnes en 1977 à 159 296 en 1988, 212 156 en 2000 et 294 109 habitants en 
2013 dont 47,52% sont des hommes et 52,48% de femmes.  

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ de la population du Hodh El Gharbi a été de 2,3% pour les périodes 
intercensitaires 1977-1988 et 1988-2000 et 2,6% entre 2000 et 2013. Il demeure en deçà de la moyenne 
nationale (2,9%, 2,4 et 2,77%) pour les mêmes périodes Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩémigration vers les Grands centres 
urbains. 

En 2013, la Commune comptait 23 829 hab. sédentaires localisés à Aioun Ville à près de 92%. Les 
ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩhb{ pour 2019 établissent la population à 26 672 HAB. La population est majoritairement 
ƧŜǳƴŜ ŀǾŜŎ ртΣуу҈ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нл ŀƴǎΦ [ŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŃƎŜ ŀŎǘƛŦ ƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǉǳŜ 
отΣлф҈ ŘŞƴƻǘŀƴǘ ŘΩǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ économique élevé au niveau de la Commune.  

Tableau 3: Peuplement des localités de la Commune en 2013 

aƻǳƎƘŀǘŀŀ Υ !Ơƻǳƴ нм ϣЛАϝЧвЮϜ    ΥдмтЛЮϜ 

/ƻƳƳǳƴŜ Υ !Ơƻǳƴ нмлм ϣтϸЯϠЮϜ    ΥдмтЛЮϜ 

/ƻŘŜ bƻƳ ŘŜ  la localité 
ИмвϮвЮϜ 
9ƴǎŜƳōƭŜ 

ϨϝжЮϖϜ 
CŜƳƛƴƛƴ 

ϼмЪϺЮϜ 
aŀǎŎǳƭƛƴ 

аЂϒ ЙвϮϦЮϜ ϾвϼЮϜ 

ллн DƘƭƛƎ LŘŀǿŀŜƭƛ ст оу нф ̮тЯОϜ ᷀пЯКмϸϖ ллн 

ллп 5ŀǊ 9ǎǎŜƭŀƳŀ нун мсн мнл ϼϜϸ йвЮϝЂϜ ллп 

ллс Iŀǎǎƛ 9ƭōŀǊƪŀ уу пп пп сЂϝϲ йЪϼϠЮϜ ллс 

лмр Iŀȅ 9ƭƳŀǘŀǊ мфм фф фн пϲ ϼϝАвЮϜ лмр 

лнр 9ǘƛƭŀ нфп мор мрф йЯтϦϒ лнр 

лнс !ƎǳŜǎǎŀǊ ммм рп рт ϼϝЊЦϒ лнс 

лнф !Ơƻǳƴ ннтфс мнорс млппл дмтЛЮϜ нфл  
Source : RGPH-2013. 

Cette population d'Aïoun est inégalement 

répartie dans les 7 localités de la Commune, 

entre les hommes (46%) et les femmes (54 %), 

mais également entre les ménages dont la 

taille moyenne varie entre 6 et 10 personnes 

par unité familiale.  

La migration est constatée à deux niveaux : la 

migration temporaire saisonnière et la 

ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ Ǉŀȅǎ ƻǳ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΦ 

I.2.1.2. Employabilité : 

9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜǎ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ƭΩéchelle des Communes, les Caractéristiques de la Commune 
ŘΩ!ƛƻǳƴ ǇŜǳǾŜƴǘ être tirées à partir de celles du milieu urbain dont elles représentent plus de 80% au 
niveau de la Wilaya. 

Graphique 2 : tȅǊŀƳƛŘŜ ŘΩ$ƎŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
Commune en 2019 
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tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ƛƭ ǊŜǎǘŜ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ǇǊƻŦƛƭ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻȅŀōƛƭƛǘŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
dès lorǎ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊǘŜ 
articulation Ville arrière territoire. 

« {Ŝƭƻƴ ƭŜ wŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ DŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭŀ tƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩIŀōƛǘŀǘ όwDtIύ ŘŜ нлмоΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŃƎŜ ŘŜ 
travailler est de 143.50л ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ²ƛƭŀȅŀΣ ǎƻƛǘ тΣрм҈ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀǳ 
ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ǉǳƛ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 1.909.фос ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ milieu, la population en âge de travailler 
du Hodh El Gharbi est composée de 114.073 ruraux (79,49%), 24.891 urbains (17,34%) et 8.660 nomades 
(3,17%) et par genre elle est répartie entre 79.769 femmes (55,6%) et 63.731 hommes (44,4%) ». 
Monographie 2017. 

[ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŃƎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǳ IƻŘƘ 9ƭ DƘŀǊōƛΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎΣ ǊŜŦƭète 
ŘŜǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ŜƴǘǊŜ ƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ ŦŜƳƳŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŃƎŜΦ 

En 2013, la population active de la Wilaya est de 66.221 personnes, soit 7,86% environ de la population 
active totale du pays, dont 52.821 de ruraux (79,76%), 11.130 urbains et 2.269 de nomades.  Les hommes 
constituent 71% de cette population (47.033 hommes) contre 29% de femmes (19.188 femmes). 

{Ŝƭƻƴ ƭΩ9t/±  нлмпΣ le ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ Ŝǘ ŎŜƭƭŜ Ŝƴ ŃƎe de 
travailler (14 ς 64 ans), était de 46,63% ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ !ǳ IƻŘƘ 9ƭ DƘŀǊōƛΣ ƛƭ ǎŜ 
situe à 44,10%, soit un peu moins que la moyenne nationale, un taux qui couvre des disparités plus ou 
Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŜƴǘǊŜ ƳƛƭƛŜǳȄΣ ƎŜƴǊŜǎ Ŝǘ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜΦ Lƭ ŜǎǘΣ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ ŘŜ ппΣт҈ en milieu urbain, 
46,3% en milieu rural et 50% en milieu nomade. Selon le genre, il est de 68,6% pour les hommes et 
32,9% pour les femmes.  

9ƴŦƛƴΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǎǘ à 35,51 % au niveau de la trancƘŜ ŘΩŃƎŜ мп-35 ans et à 62,87% dans celle 
comprise entre 36 et 64 ans.  

/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ²ƛƭŀȅŀΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ ос Ŝǘ сп ŀƴǎ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀŎǘƛǾŜ ŀǳ 
Hodh El Gharbi (66,46%).  

Tableau 4 : ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇŀǊ ƳƛƭƛŜǳΣ ƎŜƴǊŜ Ŝǘ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ŀǳ IƻŘƘ 9ƭ DƘŀǊōƛ et au niveau national 

Wilaya 
Milieu Genre ¢ǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ 

Total 
Urbain Rural Nomade Masculin Féminin 14-35 ans 36-64 ans 

Hodh El Gharbi 44,7 46,3 50 68,6 39,5 35,51 62,87 44,10 

Ensemble du pays 49 37,9 53 69,6 30,5 35,57 64,80 46,63 
Source : Situation ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝƴ aŀǳǊƛǘŀƴƛŜΣ нлмнΣ 9t/± нлмп 

9ƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴΣ ŀǳ IƻŘƘ 9ƭ DƘŀǊōƛΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘé est passé de 58,5% en 2000 à 51,6% en 2012 
et 44,1% en 2014, enregistrant, ainsi, une diminution de quelque 14 points de pourcentage au cours de la 
période 2000-нлмпΦ !ǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀ ŘΩŀōƻǊŘ ŘƛƳƛƴǳŞ ŜƴǘǊŜ нллл Ŝǘ 2012, évoluant 
de 59, 4% à 44,3%, avant de connaître une légère hausse en 2014 pour se situer à 46,6%.  

[ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƎŜƴǊŜ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǎǘ ōeaucoup plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes au Hodh El Gharbi comme dans les autres Wilayas en 2000, 2012 et 2014. Les taux 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀǎŎǳƭƛƴ Ŝǘ ŦŞƳƛƴƛƴ ŀǳ IƻŘƘ 9ƭ DƘŀǊōƛ ŞǘŀƛŜƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘŜ унΣо҈ Ŝǘ оуΣф҈ Ŝƴ нлллΣ 
68,6% et 39,5% en 2012 et 73,05% et 24,06% en 2014. 

Concernant le ChômageΣ ǎΩƛƭ ǎŜ ǎƛǘǳait près de 14% si on tient compte deǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩ9t/± ŘŜ нлмп Ŝǘ 
du milieu urbain comme indicateur pour Aioun. 

« Au niveau national, le taux de chômage se situait globalement à 12,85% en 2014. Au Hodh El Gharbi, il 
était de 6,03%, soit moins de la moitié de la moyenne nationale, et le phénomène touche plus les urbains 
όмоΣфп҈ύ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊǳǊŀǳȄ όоΣсп҈ύΣ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ όмнΣпм҈ύ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎ όнΣфф҈ύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ǘŀǳȄ ƭŜ 
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moins élevé du pŀȅǎ ŀǇǊŝǎ ŎŜƭǳƛ Řǳ DƻǊƎƻƭΦ [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎŜƳōƭŜΣ ŀƛƴǎƛΣ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ 
satisfaisante au Hodh El Garbi comparativement à la plupart des autres Wilayas. Le taux de chômage était 
de 19,85% à Dakhlet Nouadhibou, 20,48% à Nouakchott et 12,68% en Adrar. Au niveau des Moughataa le 
ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƘƾƳŀƎŜ ǾŀǊƛŜ ŜƴǘǊŜ опΣс҈ Ł YƻōŜƴƛ Ŝǘ мрΣп҈ Ł ¢ƛƴǘŀƴŜΣ Ŝǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘΩŃƎŜΣ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ 
entre 15 et 24 ans sont les plus touchés, avec un taux de chômage de 50% environ (PRLP de la Wilaya). 

Tableau n°5 : Taux de chômage au Hodh El Gharbi et au niveau national par milieu de résidence et par genre 

Wilaya Milieu Genre Total 
Urbain Rural Masculin  Féminin 

Hodh El Gharbi 13,94% 3,64% 2,99 12,41 6,03% 
Ensemble du pays 17,22% 6,90% 9,92 19,28 12,85% 

Source : EPCV 2014 » Monographie. 

En 2017, ǎŜƭƻƴ ƭΩ9b9{LΣ le Chômage a encore reculé davantage au niveau de la Wilaya et se situe à 5,4% 
avec un taux de 10,8% en milieu urbain et 4,5% en milieu rural. 

Le taux de chômage relativement bas dans les régions agropastorales occulte cependant un niveau très 
ŞƭŜǾŞ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ƭŜǎ сл҈ ǎŜƭƻƴ ƭΩ9b9{L нлмн. [Ω9b9{L нлмт ǎΩŜǎǘ ŀōǎǘŜƴǳŜ ŘŜ ǇǳōƭƛŜǊ 
les statistiques des emplois vulnérables. {Ŝƭƻƴ ƭΩ9t/± ƭŜǎ ŀƛŘŜǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄ Ŝǘ ƭŜǎ emplois individuels 
dépassent les 63% au niveau du Hodh Elaghrbi mais leur niveau en milieu urbain est légèrement 
supérieur à 50%. 

I.2.1.4. Pauvreté 

La wilaya du Hodh Elgharbi affichait en 2014 un indice de pauvreté de 39.2%Σ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩ9t/± 
(seuil estimé en termes réels par ménage à 169 145 Ouguiya au prix harmonisé de 2014), ce qui 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴ ǊŜŎǳƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ нллу ǉǳƛ ǎŜ ǎƛǘǳŀƛǘ Ł 45,2%, ces 
deux taux étant situés nettement au-dessus de la moyenne médiane au niveau national sur la période 
ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜΦ [ΨƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ŀΣ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘΣ ǊŜŎǳƭŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
wilayas passant de 42% en 2008 à 31% en 2014.  

La contribution du Hodh Elgharbi à la pauvreté au 

plan national est de 10,6% pouǊ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜΣ фΣт҈ 

pour la profondeur et 9,1 % pour la sévérité de la 

pauvreté soit des taux nettement supérieurs à sa 

contribution à la population active nationale qui 

est, quant à elle de près de 7,8%. Les taux de 

pauvreté du Hodh Gharbi par milieu font ressortir 

un niveau de pauvreté plus élevé en milieu rural 

en phase avec la tendance nationale. 

Sur le plan des inégalités, le Hodh est aux 

alentours de la moyenne nationale avec un indice 

de Gini de 0,34 en 2014 contre 0,31 en 2008. La 

Wilaya a connu en effet un creusement des 

inégalités.  

Tableau 6: Indices de pauvreté par rapport à la population suivant les 
Wilayas (EPCV 2014) 

Wilayas 

Situation par rapport à la population totale de 
la Mauritanie 

Indice (%) Contribution (%) 

P0 P1 P2 C0 1 C2 

HodhChargui 28,3 7,7 2,9 10,9 9,9 8,6 

Hodh El Gharbi 39,2 10,9 4,4 10,6 9,7 9,1 

Assaba 43,5 14,3 6,7 12,8 14,0 14,9 

Gorgol 38,2 10,5 4,3 11,8 10,7 9,9 

Brakna 43,3 13,8 6,2 12,4 13,1 13,4 

Trarza 32,2 11,7 6,0 7,8 9,3 11,0 

Adrar 36,9 9,5 3,6 1,9 1,6 1,4 

D.Nouadhibou 14,8 4,8 1,7 1,7 1,8 1,5 

Tagant 49,0 12,8 4,6 3,5 3,0 2,5 

Guidimagha 49,1 18,8 9,7 12,6 16,0 18,9 

Tiris Zemmour 18,9 2,5 0,5 0,9 0,4 0,2 

Inchiri 23,7 4,0 0,9 0,4 0,2 0,1 

Nouakchott 14,4 3,5 1,3 12,7 10,2 8,6 

Ensemble 31,0 9,4 4,1 100 100 100 
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Tableau 7 : Indices de Gini par wilaya 2008 - 2014 

Wilaya  2008 2014 

HodhChargui 0,36 0,31 

Hodh El Gharbi  0,31 0,34 

Assaba 0,35 0,36 

Gorgol 0,30 0,28 

Brakna 0,34 0,33 

Trarza (le plus élevé) 0,31 0,40 

Adrar  0,33 0,30 

Nouadhibou  0,34 0,30 

Tagant 0,32 0,32 

Guidimagha 0,33 0,35 

Tiris Zemmour (le plus faible) 0,27 0,23 

Inchiri  0,30 0,26 

Nouakchott  0,31 0,32 

Ensemble  0,38 0,34 
Source : Indices de Gini par wilaya selon les EPCV et le profil de pauvreté de 2008 & 2014 

I.2.1.5. Alphabétisation 

La Wilaya du Hodh El Gharbi est la seule ²ƛƭŀȅŀ ǉǳƛ ŀ Ŏƻƴƴǳ ǳƴ ǊŜŎǳƭ Řǳ ǘŀǳȄ ŘΩalphabétisation selon les 
enquêtes EPCV 2008 et 2014. [Ŝ ¢ŀǳȄ ŘΩŀƭǇƘŀōŞǘƛǎŀǘƛƻƴ ŀ ǊŜŎǳƭŞ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ мр Ǉƻƛƴǘǎ Ǉŀǎǎant de 67.1% en 
2008 à 52.8% en 2014. Le ǘŀǳȄ ŘΩŀƭǇƘŀōŞǘƛǎŀǘƛƻƴ est pourtant Ŝƴ ƴŜǘǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ 
2008 au niveau national, il est passé de 61.5% en 2008 à 69% en 2014.  

Graphique 3: ¢ŀǳȄ ŘŜ ŘΩŀƭǇƘŀōŞǘƛǎŀǘƛƻƴ par wilaya en 2008 & 2014 (EPCV) 

 

Cette situation est à prendre en compte par les planificateurs, même si en milieu urbain le taux 
ŘΩŀƭǇƘŀōŞǘƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ significatif. 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊŞǎŎƻƭŀƛǊŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ Ŝǘ ƳƻŘŜǊƴŜ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ de la scolarisation des enfants 
Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ǊǳǊŀƭ Řƻƛǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘŜǎ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

I.2.2. Le Capital infrastructurel de la Ville dΩ!ƛƻǳƴ 

I.2.2.1. Le cadre urbain de la Ville ŘΩ!ƛƻǳƴ 

I.2.2.1.1. Éléments de Diagnostic : 

[ŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ Ŝǎǘ ōŃǘƛŜ ǎǳǊ ǳƴ ǎƛǘŜ ǘǊŝǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘŞ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ŦŀƭŀƛǎŜǎ Ŝǘ ŘΩŜǎŎŀǊǇŜƳŜƴǘǎ ƭƛƳƛǘŀƴǘ ƭŜǎ 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ bƻǊŘ Ŝǘ ƭΩhǳŜǎǘΦ  

[Ŝǎ ǎƻƭǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜǎ ŘΩƻǳŜŘǎΣ ŘŜ ǎƻƭǎ ǎŀōƭƻƴƴŜǳȄ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ couches 
sédimentées et de sols rocheux à dominance gréseuse. 
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[Ŝ ǎƛǘŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ ŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŞǘŞ Ŏƻƴƴǳ ŎƻƳƳŜ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀǾŀƴŜǎ ǊŜƭƛŀƴǘ ƭŀ aŀǳǊƛǘŀƴƛŜ ŀǳ 
Mali. Son urbanisation effective a débuté en 1945 quand elle a été érigée en poste administratif de 
commandement. 

Parmi les premières structures implantées on compte le fort militaire et le siège du poste de 
commandement. 

!ǇǊŝǎ ƭΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ ŘŜǾƛŜƴǘ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ Řǳ IƻŘƘ DƘŀǊōƛΦ  

Durant les années de grande sècheresse (70-80), la ville a connu un afflux important des populations 
rurales en quête de sources de subsistance. 

Cette migration a été renforcée par la position géographique stratégique de la ville située sur deux axes 
majeurs de circulation des personnes et des biens (Est-Ouest Υ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇƻƛǊ Ŝǘ bƻǊŘ-Sud : route vers le 
Mali). 

La migration accélérée a engendré un urbanisme anarchique dans la majorité des quartiers. Seuls les 
quartiers de Markez et Khweindi sont structurés en trame urbaine organisée. 

On distƛƴƎǳŜ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ Habitat résidentiel avec une trame orthogonale et des constructions en pierres et toiture 
traditionnelle se localisant dans les quartiers de Markez et Khweindi et une partie du quartier 
Météo ; 

¶ Habitat évolutif ancien ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ǇƛŜǊǊŜ Ŝǘ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞ 
localisé ; 

¶ Habitat évolutif récent constitué de maison en couvertes en zinc de Mbar traditionnels. 

[ŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ ǎƻǳŦŦǊŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƘŀƴŘƛŎŀǇǎ Řƻƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ :  

¶ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾƻƛŜ ŎƛǊŎǳƭation dans les quartiers périphériques ; 

¶ [ŀ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǎǇƻƴǘŀƴŞ ; 

¶ [ΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀƴŀǊŎƘƛǉǳŜ ; 

¶ [ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎΣ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊǎ ǳǊōŀƛƴǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ 
central ; 

¶ [ΩŜƴƎƻǊƎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ville et notamment aux alentours du marché central ; 

¶ [Ŝ ŦŀƛōƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ; 

¶ [Ŝ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŎƭŀǊǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ; 

¶ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǘƛǘǊŜ ŦƻƴŎƛŜǊ-mère dont doivent découler les titres fonciers individuels. 

I.2.2.1.2. Planification urbaine 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇǳƛ ŀǇǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ƭŜ t5¦Σ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!Ơƻǳƴ ŀ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴ {ŎƘŞƳŀ ŘŜ 
5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ¦Ǌōŀƛƴ ό{5!¦ύ Ŝƴ нллфΦ 

Ce SDAU se proposait de prendre en compte les impératifs suivants : 

¶ Le développement des activités économiques et agro-pastorales, 

¶ Le renforcement de la fonction administrative et commerciale, 

¶ [ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣ 

¶ [ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎΣ 

¶ [ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜ Ŝǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ 

¶ La construction de logements sociaux adaptés aux conditions climatiques, 
¶ Le développement des activités de loisirs et touristiques. 

[Ŝ {5!¦ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǎƻǳǘŜƴǳŜ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǳǊōŀƛƴ durant la 
ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘŞŎŜƴƴƛŜ ŀ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŞǇŀǎǎŞΦ 
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I.2.2.1.2. Perspectives 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƘŀǊƳƻƴƛŜǳȄ Ŝǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ǇŀǎǎŜ ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
ƴƻǳǾŜŀǳ {5!¦ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜ suivi. 

Ce SDAU doit définir : 

¶ Le choix des nouvelles extensions 

¶ La définition de la trame viaire 

¶ [ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ȊƻƴƛƴƎ όȊƻƴŜ ŘΩIŀōƛǘŀǘΣ ȊƻƴŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜΣ ȊƻƴŜ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜ Ŝǘ 
industrielle, zones vertes etc) 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜ {5!¦ Řƻƛǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴ ƛƳǇǊǘŀƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
notamment dans les domaines suivants : 

¶ La voirie, 

¶ Les équipements urbains, 

¶ [ΩIŀōƛǘŀǘ ǎƻŎƛŀƭΣ 

¶ [Ŝ ŘǊŀƛƴŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

[ŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǇǊŞŎŀƛǊŜΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴce de bâtiments en bon état. 

Les constructions sont dans leur majorité en banco. On note une propension aux Khaima-Mbarre 
(mélange de tissus, zinc et bois), qui servent de refuges surtout en saisons chaudes.  

 
Photo 3 : Aperçu de lΩƘŀōƛǘŀǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛŜ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ Řϥ!Ơƻǳƴ ό .¦a9/Σ нлмфύΦ 

[Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ōŞǘƻƴ όtƘƻǘƻ лпΦύ ǎƻƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł нл҈ Řǳ ǘƻǘŀƭ ōŃǘƛ Ŝǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ 
les édifices publics (Administrations, dispensaires, état civil, écoles, etc.). On dénombre 7 localités avec 
ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŦƛȄŜǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩhb{ όwDtI нлмоύΦ  

a) [ΩOrganisation spatiale : 

[ΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ нт ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ Υ 9ƭ aƛƴŀΣ [ŜŀŘŜƛƭŀΣ IƾǇƛǘŀƭΣ YƘƻǳƛƴŘƛΣ 
Batha 1, Batha 2, Beitara (Elevage), Baghdad, Dakhle, Argoub, Markez, Lidara, Météo, El Adalla, El Jedida, 
Legneiba 1, Legneiba 2, Vaiz Saada, Nezaha, Aghassar, Etille, El Matar (Aéroport), Boudemgha, 
Oumekreya, Dar selama, Ghlig Idewaaly, Telex, Levrea, Bathet Dhnaba, Seif, Tevragh Zéine. 
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Carte 4: Les quartiers d'Aïoun 

 

En dehors du quartier Markez, situé au centre de la ville tous les autres quartiers présentent une structure 
urbanistique anarchique : manque de lotissement, promiscuité des routes, rues en cul de sac etc.  

Carte 5 : Organisation spatiale 

 






































































































