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Avant-propos

Depuis des décennies, de nombreuses politiques publiques dans toutes les régions 
du monde cherchent à réduire les inégalités et à garantir l'inclusion sociale de 
toutes et tous. Malgré cela, de grandes lacunes subsistent, qui méritent d'être 
ĪķăðťÑÐĮ�ÌÐ�ĮřĮĴÑĉðĪķÐĮȘ���åðīÐ�åÆÐ�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�æÑīÐī�ķĊ�
grand nombre des crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, mais 
ķĮĮð�Ĩďķī�ÌÑťĊðī�ķĊ�ÆìÐĉðĊ�ĨăķĮ�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐ�ŒÐīĮ�ăȾŒÐĊðīȘ

Nous approchons maintenant de l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre et du 
suivi de l'Agenda 2030. Ainsi, si nous voulons répondre aux besoins actuels de nos 
communautés et préserver les aspirations des générations futures, nous devons être 
beaucoup plus ambitieux dans la réforme de nos systèmes de gouvernance et de nos 
ĉďÌÐĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊș�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉÅăÐī�ÆÐĮ�ăÆķĊÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮȘ�
Les inégalités sont ancrées dans les lieux où nous vivons. Elles se manifestent dans 
le tissu urbain et territorial, dans les disparités croissantes entre les quartiers, les 
systèmes urbains et les territoires, entre les métropoles et les régions mondialisées, 
entre les villes intermédiaires, les régions rurales et les villages marginalisés.

Le mouvement municipal international mené par Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) est convaincu que la fourniture de services publics locaux de qualité, 
accessibles à tous, dans des villes qui facilitent l'inclusion sociale, la proximité 
et la transition écologique, est cruciale pour générer des sociétés solidaires qui 
considèrent l'égalité et la justice comme des valeurs fondamentales. Un modèle 
féministe de gouvernance locale, soutenue par un leadership empathique, qui répond 
aux besoins des populations historiquement marginalisées, qui guide vers une 
transition écologique visant à rendre plus durable notre relation avec la nature, et qui 
īÐĊďķŒÐăăÐ�ă�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĮĴīķÆĴķīÐ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮ�ăďÆăÐĮș�ÐĮĴ�ăÐ�ĨðăðÐī�
de l'avenir durable que nous envisageons et qui est construit depuis les territoires.

Ce sixième rapport GOLD s'appuie sur ces prémisses, ainsi que sur les expé-
riences des membres de CGLU dans toutes les régions du monde et sur la vision 
transformatrice qui anime leurs actions. S'appuyant sur les efforts de localisation 
des agendas mondiaux pour le développement et les considérant comme un cadre 
ÌÐ�īÑåÑīÐĊÆÐș�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#��A��ÑĴÑ�ÆďĨīďÌķðĴ�Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�ÌȾķĊ�ăīæÐ�ÌðăďæķÐ�
multiacteurs, impliquant des coalitions de la société civile, des chercheurs et 
universitaires, les comités et les partenaires de CGLU, ainsi que de nombreuses 
collectivités territoriales.

Conscient de la complexité des réponses à apporter aux inégalités, ce rapport innove 
en introduisant la notion de « trajectoires vers l'égalité urbaine et territoriale» , qui 
sont conçues comme des voies de changement, capables d'impulser des processus 
ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊș�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
et d’aménagement qui cherchent activement à atteindre l'égalité  urbaine et territo-
īðăÐȘ�OÐ�īĨĨďīĴ�ĨīďĨďĮÐ�ĮðŘ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�Ț�Consolider les communs, Prendre soin, 
Connecter, Renaturer, Prospérer et Démocratiser. Ensemble, ces trajectoires 
ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�¾�ÌÑťĊðī�ķĊÐ�ȹ�ŒðĮðďĊ�ÌȸÐĊĮÐĉÅăÐ�Ⱥ�Īķð�ÆďĊÌķðĴ�¾�ķĊÐ�īÐåďĊĴÐ�īÌðÆăÐ�ÌÐĮ�
ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăș�ťĊ�ÌÐ�ĨīÑĮÐīŒÐī�
l'avenir des personnes et de la planète grâce à une meilleure gouvernance.
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tÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ĪķȾķÆķĊ�ĊðŒÐķ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ďķ�ÆĴÐķī�ĊÐ�ĨÐķĴ�īÐăÐŒÐī�ĮÐķă�ÆÐĮ�
ÌÑťĮș�ăÐ�īĨĨďīĴ�ĨĨÐăăÐ�¾�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮș�¾�ķĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ăďÆăÐ�
ÐĴ�ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮș�ĴďķĴ�ÐĊ�ĨīďĨďĮĊĴ�ÌȾķĴīÐĮ�ĉĊðÝīÐĮ�
ÌÐ�ÆďĊÆÐŒďðī�ÐĴ�ÌÐ�æÑīÐī�ăȾÐĮĨÆÐ�ÐĴ�ăÐ�ĴÐĉĨĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ťĊ�ÌÐ�
soutenir les pratiques qui favorisent la localisation du développement durable et la 
réduction des inégalités. Pour ce faire, il faut renforcer les capacités des collectivités 
territoriales à mener et à soutenir des initiatives transformatrices qui s'appuient sur 
de vastes partenariats locaux, à aller au-delà de leurs pouvoirs et responsabilités 
ìÅðĴķÐăĮș�ÐĴ�¾�ĮĮķīÐī�ðĊĮð�ķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÐĴ�ÆďăăÅďīĴðŒÐ�Ț�
à travers la promotion d’écosystèmes et de partenariats qui se soutiennent mutuel-
lement pour favoriser la cocréation avec les communautés locales.

Pour façonner un avenir plus équitable, plus juste et plus durable, les collectivités 
territoriales doivent mettre en place des actions ambitieuses et transformatrices. 
Le processus décrit ci-dessus et le contenu de ce rapport sont des contributions 
essentielles aux initiatives politiques de CGLU et à son Pacte pour l'avenir, lancé 
lors du 7e��ďĊæīÝĮ�ĉďĊÌðă�ÌÐ��:O��¾�#ÐþÐďĊ�ÐĊ�ďÆĴďÅīÐ�ǡǟǡǡȘ��ďĊĮĴīķðĴ�Įķī�ĴīďðĮ�
ĨðăðÐīĮ�ȯ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮș�ă�ĨăĊÝĴÐ�ÐĴ�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ȯș�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#��A�ðÌÐĊĴðťÐ�
l'égalité comme une composante essentielle de la relation renouvelée entre les 
personnes et la nature, qui nécessite une gouvernance dynamique et réactive.

��ăȾĨĨīďÆìÐ�Ìķ�wďĉĉÐĴ�ĉďĊÌðă�Ìķ�9ķĴķī�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ĊďķĮ�ÐĮĨÑīďĊĮ�ĪķÐ�ĊďĴīÐ�
travail sera une source d'inspiration pour nos membres dans le monde entier. Nous 
espérons qu'il encouragera de nouvelles pratiques de leadership et des systèmes 
de gouvernance qui favorisent les partenariats et les actions qui contribuent à une 
paix durable et à l’élaboration d'un agenda universel partagé pour les années à venir.

Emilia Saiz Carrancedo 
Secrétaire générale de CGLU



ADEL Agences de développement économique local

CBC Contribution fondée sur des études de cas
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CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis

CLM Modèle de logement communautaire (Community Led Housing)

CLT Organismes fonciers solidaires (Community Land Trusts)

CMI Cadre multidimensionnel des inégalités

COVID-19 TăÌðÐ�ĨīďŒďĪķÑÐ�Ĩī�ăÐ�ŒðīķĮ�w�twȭ�ď�ȭǡ

CT Collectivité territoriale

CSC Cartes de scores communautaires

ELV (en anglais, VLR) Examen local volontaire

EIV (en anglais, VSR) Examen infranational volontaire

ESS Économie sociale et solidaire

etc. Et cetera

FMDV 9ďĊÌĮ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ

FPHN 9ďīķĉ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌÐ�ìķĴ�ĊðŒÐķ

FMI 9ďĊÌĮ�ĉďĊÑĴðīÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă

GES Gaz à effet de serre

GPR2C qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�ÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ȧ:ăďÅă�qăĴåďīĉ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴřș�:qtǡ�Ȩ

��t(�A�}AZUwɁ
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abréviations



GOLD VI 6e rapport de l’Observatoire mondial sur la démocratie locale et la décentralisation 
ȧ:ăďÅă�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�OďÆă�ÌÐĉďÆīÆř�ĊÌ�#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȨ

IBC Contribution thématique ou fondée sur une problématique

IIED AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ

IPM Indice de la pauvreté multidimensionnelle

KNOW Programme Knowledge in Action for Urban Equality

LGBTQIA+ Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles, et autres

NIP Programme d’amélioration des quartiers (Neighbourhood Improvement Programs)

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectif de développement durable

OIM Organisation internationale pour les migrations

OIT ZīæĊðĮĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðă

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

ONU-DAES #ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ååðīÐĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴ�ĮďÆðăÐĮ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ

OSC Organisation de la société civile

PIB Produit intérieur brut

PM2.5 qīĴðÆķăÐĮ�ťĊÐĮ

��t(�A�}AZUwɁ
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PME Petites et moyennes entreprises

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

PPA Parité de pouvoir d’achat

PUN Politiques urbaines nationales

RNB tÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊă�ÅīķĴ

SIG Systèmes d’information géographique

SNG-WOFI ZÅĮÐīŒĴďðīÐ�TďĊÌðă�ÌÐĮ�9ðĊĊÆÐĮ�OďÆăÐĮ�ȧ�ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�
ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�wĨÐĊÌðĊæȨ

TIC }ÐÆìĊďăďæðÐĮ�ÌÐ�ăȸðĊåďīĉĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊðÆĴðďĊ

UCL University College London

UE Union européenne

Unesco Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

Unicef 9ďĊÌĮ�ÌȸķīæÐĊÆÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ�Ĩďķī�ăȸÐĊåĊÆÐ

USD #ďăăī�ĉÑīðÆðĊ

ZAS Zone d’aménagement spéciale

��t(�A�}AZUwɁ
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symboles

km Kilomètre

km2 Kilomètre carré

m Mètre

m3 Mètre cube

ǝæ Microgramme

C0ǵ #ðďŘřÌÐ�ÌÐ�ÆīÅďĊÐ

°C #ÐæīÑ��ÐăĮðķĮ

% Pourcentage
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introduction
trajectoires vers l’égalité urbaine et 
territoriale : stratégies locales de 
transformation pour réduire les inégalités



wďķīÆÐ�Ț��īřĊ�TīĴðĊÐšȘ
Ƚ�Ċ�ĉďĊÌÐ�ÌÐ�ĨðŘȶȘ�sķðĴďș�'ĪķĴÐķīȘ�}ðīÑ�ÌÐ�ăȾðĊðĴðĴðŒÐ�ȽTÐĴīďĨďăðĮ�ŒķÐ�Ĩī�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮȽș�Ĩī�TÐĴīďĨďăðĮȘ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȾðĊåďīĉĴðďĊĮș�Œďðī�Ț�ìĴĴĨĮȚȥȥðĉæðĊÐĉÐĴīďĨďăðĮȘďīæ
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résumé
CGLU est un mouvement qui œuvre pour l’égalité et 
considère la lutte contre les inégalités comme une 
priorité pour promouvoir le rôle central des collectivités 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ťĊ�ÌÐ�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÐĴ�ķÆķĊ�
territoire de côté. Ce chapitre présente les objectifs, la 
ĨďīĴÑÐ�ÐĴ�ă�ĮĴīķÆĴķīÐ�Ìķ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�Aș�Īķð�ÐŘĉðĊÐ�
les trajectoires vers l’égalité urbaine et territoriale, ainsi 
ĪķÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�åÉďĊĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�īÑÌķðīÐ�
les inégalités via la mise en œuvre de stratégies locales 
de transformation. Ce chapitre d’introduction présente 
ăȸĨĨīďÆìÐ�ÌďĨĴÑÐ�Ĩī�:ZO#Ɂ�A�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæ-
lités urbaines et territoriales. Il est divisé en plusieurs 
ĮÐÆĴðďĊĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǠ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐ�ĴìÝĉÐ�ÆÐĊĴīă�Ìķ�
rapport – l’égalité –, ainsi que le rôle déterminant de 
ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ÐĴ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīŒÐĊðī�¾�ÆÐĴ�ďÅþÐÆĴðåȘ�
Elle présente également les objectifs stratégiques du 
īĨĨďīĴȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǡ�åďķīĊðĴ�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�
urbaine et territoriale, démontre la nature multidi-
mensionnelle des inégalités et explique en quoi ces 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�ÑĴīďðĴÐĉÐĊĴ�ăðÑÐĮ�ķŘ�ķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�Ìķ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆīðĮÐĮɁȚ�īÑĨīĴð-
tion équitable, reconnaissance, participation politique 
paritaire, solidarité et soin (care) mutuel. Elle introduit 
ensuite la notion de « trajectoires » comme cadre de la 
īÑŦÐŘðďĊ�ĉÐĊÑÐ�ÌĊĮ�ÆÐ�īĨĨďīĴ�Įķī�ăÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ĨĨďī-
ĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�
explique brièvement le processus de coproduction de 
:ZO#Ɂ�Aș�Īķð�ĨīĴ�Ìķ�ĨīðĊÆðĨÐ�ĪķȸķĊ�æÐĊÌ�Ĩďķī�ăȸÑæăðĴÑ�
doit nécessairement se fonder sur un processus collectif 
reposant sur les expériences et les connaissances de 
ĉķăĴðĨăÐĮ�ÆĴÐķīĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�ÌÑÆīðĴ�ă�ĮĴīķÆĴķīÐ�ÐĴ�
les éléments du rapport. Elle explique comment le lire, 
passe en revue les différentes sections et présente 
brièvement les six trajectoires qui structurent le rapport, 
les principes dérivés de l’exploration de ces trajectoires 
et les recommandations qui en découlent.
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ĴðďĊăÐ�Ìķ�ĴīŒðă�ȧZA}Ȩș�ÐĊ�ǡǟǡǠș�ăÐ�ĊďĉÅīÐ�ĴďĴă�ÌȸìÐķīÐĮ�
ĴīŒðăăÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÑĴðĴ�ðĊåÑīðÐķī�ÌÐ�ǣșǢɁɦ�ķŘ�
niveaux antérieurs à la pandémie, ce qui équivaut à 
ķĊÐ�ĨÐīĴÐ�ÌÐ�ǠǡǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸÐĉĨăďðĮ�¾�ĴÐĉĨĮ�ĨăÐðĊș�Īķð��
principalement impacté les travailleurs indépendants 
et informels2. Selon les estimations de la Banque 
ĉďĊÌðăÐș�ÐĊ�ǡǟǡǠ�ăÐ��Z�A#ȭǠǨ��ĨăďĊæÑ�ǠǤǟɁĉðăăðďĊĮ�
de personnes dans l’extrême pauvreté3. Nous savons 
que cette situation historique mondiale a eu un impact 
inégal et qu’elle a été vécue différemment selon les 
populations, les régions et les villes. Elle a également 
ÐŘÆÐīÅÑ�ăÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ÌÐ�ÆÐķŘ�Īķð�ĮďķååīðÐĊĴ�ÌÑþ¾�

ǡ�ZA}ș�ȹɁAOZ�TďĊðĴďīȚ��Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�ĴìÐ�œďīăÌ�ďå�œďīāȘ�'ðæìĴì�ÐÌðĴðďĊȘɁȺ�
(Genève, 2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥǣå�9Ĩ.

Ǣ��ĊĪķÐ�TďĊÌðăÐș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�Ĵď��ÌÌ�Į�TĊř�Į�ǠǤǟ�TðăăðďĊ�'ŘĴīÐĉÐ�qďďī�
Åř�ǡǟǡǠɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪÅĨď�ķ.

1 Le rôle essentiel 
des collectivités 
territoriales pour 
relever le défi des 
inégalités urbaines 
et territoriales

Les trois dernières années ont été une période 
difficile pour les villes et les territoires du monde 
ÐĊĴðÐīȘ��ăďīĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩș�ăÐĮ�
gouvernements nationaux, la société civile organisée 
et les organisations internationales ont mobilisé au 
maximum leurs capacités pour répondre aux demandes 
ĮĊĮ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴ�ăðÑÐĮ�¾�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨș�ăÐĮ�ÌÑťĮș�
anciens ou nouveaux, auxquels sont confrontés les 
territoires se sont accentués et continuent de porter 
atteinte aux droits humains d’une grande partie de la 
population. Le Programme des Nations unies pour le 
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ȧqU�#Ȩ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐș�Ĩďķī�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�
fois depuis la formulation du concept en 1990, le déve-
loppement humain à l’échelle mondiale a décliné en 
20201. Selon les projections de l’Organisation interna-

Ǡ�qU�#ș�ȹɁ�ďīďĊŒðīķĮ�ŒĮȘ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪì�qǧ.
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de désavantages sociaux multiples et interconnectés. 
�ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮș�ķĊ�ÌÑť�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�īÐăÐŒÑɁȚ�
la lutte contre les inégalités. Les trois quarts des villes 
présentaient davantage d’inégalités en 2016 qu’en 19964. 
Les inégalités se perpétuent en raison des structures 
héritées d’injustices historiques, mais sont également 
exacerbées par d’autres phénomènes tels que les 
guerres, la crise climatique, les migrations forcées et, 
ÅðÐĊ�ĮĻīș�ăÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�Ce rapport est un travail collectif 
qui place les inégalités au centre des questions 
urbaines et territoriales et recherche activement 
des moyens d’aborder ces problématiques via des 
stratégies locales de transformation.

#Ð�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮș� ă� ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ� ăÐĮ� ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĮĴ�
īÐÆďĊĊķÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ÌÑť�ÌȸÐĊŒÐīæķīÐ�ĉďĊÌðăÐ�åÉďĊĊÑ�
par des conditions structurelles à différentes échelles. 
}ďķĴÐåďðĮș�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÆďďīÌďĊĊÑÐĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆă�
restent indispensables pour s’attaquer à leurs manifes-
tations territoriales, ainsi qu’à nombre de leurs causes 
ĮďķĮȭþÆÐĊĴÐĮȘ�O�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ�#ķīÅĊ�ÌÐ�ǡǟǠǦ��
īÑŨīĉÑ�ă�ĉðĮĮðďĊ�ÌÐ��ðĴÑĮ�ÐĴ�:ďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�OďÆķŘ�
Unis (CGLU) pour l’égalité, reconnaissant que l’action 
locale constitue la première ligne de la lutte contre 
les inégalités. Les connaissances et les pratiques 
locales sont essentielles pour articuler des réponses 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐĮ�åÆÐ�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ăďÆăÐĮȘ�O�
lutte contre les inégalités nécessite donc de collaborer 
¾�ĨăķĮðÐķīĮ�ÑÆìÐăăÐĮș�ÐĴ�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÌÐĮ��}�ĮďĊĴ�ķĊ�ĨďðĊĴ�
de départ clé. 

OÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�īÐĨÐĊĮÐī�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�
les inégalités est fondamental, et ce pour au moins 
trois raisons principales. Premièrement, les collec-
tivités locales sont les témoins directs des impacts 
territoriaux des phénomènes mondiaux, et ont donc 
généralement une meilleure connaissance de la façon 
dont ces inégalités sont vécues par les citoyens au 
ĪķďĴðÌðÐĊȘ�#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș� ăÐĮ��}�ďĊĴ� ă�ÆĨÆðĴÑ�
d’agir et de mobiliser efforts et collaborations entre 
acteurs publics et privés ainsi qu’avec la société civile, 
qui travaillent à différentes échelles sur leur territoire. 
}īďðĮðÝĉÐĉÐĊĴș�ÐăăÐĮ�ďĊĴ�ă�ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ÌÐ�åðīÐ�ÌķīÐī�
leur action dans le temps, et de garantir davantage 
ÌÐ�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�¾�ăďĊæ�ĴÐīĉÐȘ�O�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ��
ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăÐ�īĒăÐ�ÆīķÆðă�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�
et garantir, au niveau local, le bien-être, la sécurité 
alimentaire et la continuité des services publics, et pour 
protéger les populations subissant des situations de 
précarité et d’exclusion exacerbées5Ș�}ÐĊĊĴ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐ�

ǣ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǥȚ��īÅĊðšĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ȭ�
'ĉÐīæðĊæ�9ķĴķīÐĮɁȺș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪÆšÐ�.

Ǥ�qďķī�ďÅĴÐĊðī�ķĊÐ�ÆďĉĨðăĴðďĊ�ÌÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ÌÐĮ��}�¾�ă�ĨĊÌÑĉðÐș�
Œďðī�ă�ĨăĴÐåďīĉÐ�ÌÐ�TÐĴīďĨďăðĮș��:O�ș�ÐĴ��OȭO�Įș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�åďī�:ăďÅă�
>ÐăĴìɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœÆAĉǡ'; et le Centre de connaissances et 
d’apprentissage « Beyond the Outbreak » coproduit par CGLU, Metropolis et 
ONU-Habitat, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTqǠåǠ�.

ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸķĊÐ�ÆĴðďĊ�ÆďďīÌďĊĊÑÐ�ťĊ�ÌÐ�īÑĨďĊÌīÐ�
aux contraintes structurelles, ces actions locales ont 
été associées à des efforts de solidarité internationale 
et de coordination des agendas mondiaux. C’est dans 
ÆÐ�ÆÌīÐ�ĪķÐ�:ZO#Ɂ�A��ÆìÐīÆìÑ�¾�åďķīĊðī�ķĊÐ�īÑŦÐŘðďĊ�
ÆďăăÐÆĴðŒÐ�Įķī�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺȘ�OÐ�
rapport reconnaît que, pour atteindre l’objectif de 
ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÐĴ�ķÆķĊ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺ�
ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐș�
promouvoir l’égalité dans la localisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) est absolument 
crucial6.

:ZO#Ɂ�A��ĴīďðĮ�
ďÅþÐÆĴðåĮ�ĮĴīĴÑæðĪķÐĮɁȚ 
 
 ° Premièrement, le rapport cherche à repenser le 
ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆďĉĨīÑìÐĊĮðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ťĊ�ÌȸÐĊ�
saisir la complexité et de mieux appréhender les 
facteurs des disparités actuelles, allant au-delà des 
ÌÑťĊðĴðďĊĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ăðĉðĴÑÐĮ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�Ĩďķī�
inclure les principes de répartition équitable, de 
reconnaissance, de participation et de solidarité. 

 ° Deuxièmement, en tant que rapport encourageant 
ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌȸÆĴðďĊĮ�ÆďĊÆīÝĴÐĮș�:ZO#��A�
ÆìÐīÆìÐ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ă�
gouvernance des villes et des régions est confrontée, 
et les solutions alternatives qui s’offrent à elle pour 
les relever, dans une démarche démocratique vers 
l’égalité urbaine et territoriale. En effet, les questions 
liées à la gouvernance sont centrales et seront abor-
ÌÑÐĮ�ÐĊ�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÆĴķÐăăÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�
ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ÐĴ�Œð�
des interventions conjointes reconnaissant le rôle 
ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�
l’égalité à différentes échelles. 

 ° Troisièmementș�:ZO#Ɂ�A�ÆìÐīÆìÐ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
évidence les inégalités dans le cadre de débats 
Įķī�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�īÑăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�
mondiaux pour le développement, notamment 
concernant les questions d’égalité et de justice 
ÌĊĮ�ăÐĮ�Z##ș�ăȸ�ÆÆďīÌ�ÌÐ�qīðĮ�Įķī�ăÐ�ÆăðĉĴș�ăÐ�
UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧUÐœ��īÅĊ�
Agenda), le Cadre de Sendai, le Programme d’action 
Ìȸ�ÌÌðĮȭ�ÅÐÅ�Įķī�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
durable, la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. 

ǥ�wĴÐĨìĊðÐ��ķĴÆìÐī�ÐĴ�ăȘș�ȹɁOďÆăðĮðĊæ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
:ďăĮȚ��Ċ��īÅĊ�'ĪķăðĴř�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐɁȺș�International Engagement Brief #2 
(Londres, 2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķǣǦÆšǢ.
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:ZO#Ɂ�A�ÆìÐīÆìÐ�¾�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ÆÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ĮĴī-
tégiques en favorisant une méthodologie participative 
et collaborative, qui a été essentielle tout au long de 
la coproduction du présent rapport. Ce processus a 
permis de partager divers points de vue, expériences 
ÐĴ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌȸķĊ�ÑŒÐĊĴðă�ÌðŒÐīĮðťÑ�
d’acteurs, notamment des représentants de collecti-
vités territoriales, des réseaux de la société civile, des 
organisations internationales et des chercheurs.  

Ce chapitre d’introduction présente le contexte de 
ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�AȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǡ�ÌÑťĊðĴ�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�

ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺ�ÐĴ�ðĊŒðĴÐ�ăÐĮ�ăÐÆĴÐķīĮ�¾�ÌďĨĴÐī�
une compréhension multidimensionnelle des inégalités 
ÐĴ�¾�īÑŦÑÆìðī�Įķī�ă�īÐăĴðďĊ�ÑĴīďðĴÐ�ÐĊĴīÐ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�
ÌÑťĮ�ăðÑĮ�ķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�
ÐĊĮķðĴÐ�ÅīðÝŒÐĉÐĊĴ�ăÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁĴīþÐÆĴďðīÐɁȺș�Īķð�
ÐĮĴ�ă�ĊďĴðďĊ�ĮĴīķÆĴķīĊĴÐ�ÆăÑ�Ìķ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�AȘ�O�
ĮÐÆĴðďĊɁǣ�ÌÑÆīðĴ�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�Aș�
qui procède d’un travail collectif basé sur les expé-
īðÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ÆĴÐķīĮȘ�'ĊťĊș�
ă�ĮÐÆĴðďĊɁǤ�ÌÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ÐŘĨăðĪķÐ�ķ�ăÐÆĴÐķī�ÆďĉĉÐĊĴ�
parcourir ce rapport et ses différents chapitres et 
trajectoires.

wďķīÆÐ�Ț�wĉ�ZāÐÆìķāœķș�UðæÐīð�wăķĉ�ȥ�AĊåďīĉă�wÐĴĴăÐĉÐĊĴ�TÐÌð�}Ðĉș�NĊďœ�řďķī��ðĴř�}�Ș� 
�ĊÐ�ĉĊðåÐĮĴĴðďĊ�ĨÆðťĪķÐ�ÐĮĴ�ďīæĊðĮÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�¾�ăȾ�ĮĮÐĉÅăÑÐ�ăÑæðĮăĴðŒÐ�ÌÐ�ăȾ(ĴĴ�

de Lagos à la suite de la soudaine interdiction totale des keke et okada (tricycles et motos).
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ǡ�#ÑåðĊðī�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�
urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺ
Les inégalités urbaines et territoriales se creusent. Cela 
prive une importante partie de la population de ses 
droits fondamentaux, l’empêche d’accéder à un niveau 
de vie décent et crée des risques collectifs et des obsta-
cles sociaux, économiques et environnementaux au 
développement. Les inégalités augmentent presque 
partout. Comme Oxfam l’a souligné en 2020 dans son 
examen de la répartition profondément inégale de la 
īðÆìÐĮĮÐ�ĉďĊÌðăÐɁȚ�ȹɁăȸðĊÑæăðĴÑ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ðĊÑŒðĴÅăÐ�Ȱ�
c’est un choix politique7ɁȺȘ�ǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ă�ĨăķĮ�
riche du monde cumule plus de deux fois la richesse 
ÌÐ�ǥșǨɁĉðăăðīÌĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮș�ĮďðĴ�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�
ĉďĊÌðăÐɁț�ÆÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�
les contextes urbains et territoriaux. 

Les inégalités ne constituent pas seulement un 
ĨīďÅăÝĉÐ�ķīæÐĊĴ�ÐĴ�ķĊ�ÌÑť�ÑĴìðĪķÐ�ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĊ�ĮďðɁț�
ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ă�ÆķĮÐ�ÌÐ�ĨăķĮðÐķīĮ�ķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�
mondiaux. Il est urgent de s’attaquer aux inégalités si 
nous voulons relever de manière durable la plupart des 
ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ăȸìķĉĊðĴÑ�ÐĮĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐȘ�
En effet, dans sa lutte contre le changement climatique, 
la Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
æÐĉÐĊĴĮ�ÆăðĉĴðĪķÐĮ�ȧ��U���Ȩ��åðĴ�Œăďðī�ĪķÐ�ȹɁă�
combinaison du changement climatique et des inéga-
lités entraîne de plus en plus de risques8ɁȺȘ���ďĊÆÐīĊĊĴ�
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�ķŘ�ĉðæīĴðďĊĮș�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ÌÐ�ÆďďĨÑ-
īĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ȧZ�#'Ȩ��
īÐÆďĊĊķ�ĪķÐ�ȹɁă�ĉðæīĴðďĊ�ÐĮĴ�ķĊ�īÐŦÐĴ�ĴīÝĮ�ŒðĮðÅăÐ�
des inégalités mondiales, que ce soit en termes de 

Ǧ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁ��ÌÐÌăř�ŒðīķĮȚ�Ǥ�ĮìďÆāðĊæ�åÆĴĮ�ÅďķĴ�æăďÅă�
ÐŘĴīÐĉÐ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðåÌÆð�.

ǧ��TU���ș�ȹɁ�ďĉÅðĊĴðďĊ�ďå��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ�ĊÌ�AĊÐĪķăðĴř�AĊÆīÐĮðĊæăř�
#īðŒÐĮ�tðĮāɁȺș�UÐœĮș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�O�ūǨ.

salaires, d’opportunités de travail ou de modes de vie9ɁȺȘ�
O�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ĨăķĮ�ĪķÐ�þĉðĮ�ĉðĮ�ÐĊ�
exergue la crise des systèmes de soins (care), générant 
ȹɁăȸķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĨÐīĮðĮĴĊÆÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮɁȺ�ÌĊĮ�
presque toutes les sociétés10. En matière de démocratie, 
ăÐĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ďĊĴ�ĉďĊĴīÑ�ĪķÐ�ȹɁĨăķĮ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
sont grandes, plus nous sommes susceptibles de nous 
éloigner de la démocratie11ɁȺȘ�tÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ă�īÐăĴðďĊ�
ÑĴīďðĴÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�ķ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�:ZO#Ɂ�A�ÐŘĉðĊÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�
inégalités de nature urbaine et territoriale.

Ǩ�>ÐŒÐĊ��īœăÐřș�ȹɁ�ìř�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�īÐăĴðďĊĮìðĨ�ÅÐĴœÐÐĊ�ĉðæīĴðďĊ�
ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴř�ĉř�ÅÐ�ĴìÐ�āÐř�Ĵď��åīðÆȸĮ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�Z'�#�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
Matters, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLāřĨ'Ǩ.

Ǡǟ�qU�#ș�ȹɁ�ďīďĊŒðīķĮ�ŒĮȘ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺȘ

ǠǠ��īĊāď�TðăĊďŒðÆș�ȹɁ}ìÐ�ìðæìÐī�ĴìÐ�ðĊÐĪķăðĴřș�ĴìÐ�ĉďīÐ�ăðāÐăř�œÐ�īÐ�Ĵď�
ĉďŒÐ�œř�åīďĉ�ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�The Guardian, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥă��ðs.

wďķīÆÐ�Ț�LĮďĊ�OÐķĊæș��ĊĮĨăĮìȘ
wĊ�9īĊÆðĮÆďș���ș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ
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'ĊÆÌīÑɁǠȘǠ
Égalité et équité

Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ÆăīðťÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮș�ĉðĊĴÐĮ�åďðĮ�ÌÑÅĴĴķÐĮș�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�Ìȸ�ȹɁÑæăðĴÑɁȺ et d’ ȹɁÑĪķðĴÑɁȺ. 
#ĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ķīÅðĊș�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ȹɁðĊÑæăðĴÑɁȺ�ÐĮĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ĴÐīĉÐ�ÌÐĮÆīðĨĴðå�Ĩďķī�ÌÑĮðæĊÐī�ăÐĮ�
différences dans les capacités des individus à atteindre le bien-être. Ces différences découlent d’inégalités d’accès aux 
ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ăÐķī�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ăÐķīĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÐĴ�ĮĨðīĴðďĊĮȘ�TðĮ�ăȸȹ�ðĊðĪķðĴÑɁȺ�åðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�
à un manque d’équité et donc à des questions de justice sociale12Ș�:ZO#Ɂ�A�ķĴðăðĮÐ�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ȹɁÑæăðĴÑɁȺ�ťĊ�ÌȸÌďĨĴÐī�¾�
ă�åďðĮ�ÌÐĮ�ďīðÐĊĴĴðďĊĮ�ÌÐĮÆīðĨĴðŒÐĮ�ÐĴ�ăðÑÐĮ�¾�ă�þķĮĴðÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�īÑŨīĉÐī�ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÌÐ�ă�ĨďķīĮķðĴÐ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ÆďĉĉÐ�
une aspiration commune. L’égalité est comprise comme une vision qui devrait orienter toutes les actions entreprises 
Ĩī�ăÐĮ��}�ÐĴ�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ăÐ�ĴīŒðă�ÆďăăÐÆĴðå�ÌÐĮ�ȹɁĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ŘÑĮ�Įķī�ăȸÑæăðĴÑɁȺș�ĴÐăĮ�ĪķÐ��:O�Ș�#ĊĮ�:ZO#Ɂ�Aș�
la notion d’égalité nous permet également de discuter des réformes et des modes de redistribution des ressources 
Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ðÌÐī�¾�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ÌðĮĨīðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮȘ�#ȸĨīÝĮ�:ZO#Ɂ�Aș�ă�þķĮĴðÆÐ�ĮďÆðăÐ�ĊÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�
qu’en s’attaquant aux inégalités discursives, relationnelles et matérielles, dans les processus comme dans leurs 
conséquences.

Ǡǡ��īďăřĊ�wĴÐĨìÐĊĮș�ȹɁ�īÅĊ�AĊÐĪķðĴðÐĮț��īÅĊ�tðæìĴĮȚ����ďĊÆÐĨĴķă��ĊăřĮðĮ�ĊÌ�tÐŒðÐœ�ďå�AĉĨÆĴĮ�ďĊ��ìðăÌīÐĊș�ĊÌ�qďăðÆðÐĮ�Ĵď��ÌÌīÐĮĮ�}ìÐĉɁȺș�Journal of Urban 
Health�ǧǨș�Ċď�Ǣ�ȧǡǟǠǡȨȚ�ǣǥǣȭǧǤț��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðș�Cities for Human Development: A Capability Approach to City-Making�ȧtķæÅřȚ�qīÆĴðÆă��ÆĴðďĊ�qķÅăðĮìðĊæș�
2021).

Qu’entendons-nous 
par égalité urbaine 
ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȟ
sķȸÐĊĴÐĊÌďĊĮȭĊďķĮ�Ĩī�ÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȟ�
�ðÐĊ�ĪķÐ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ðÐĊĴ�
tendance à se concentrer sur la répartition de la 
richesse et des revenus, plusieurs voix ont appelé, au 
cours des dernières décennies, à une compréhension 
multidimensionnelle de l’égalité, fondée sur le principe 
ÌÐ�þķĮĴðÆÐȘ�wķī�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÌÑÅĴĮș�:ZO#Ɂ�A�ĨīďĨďĮÐ�
un changement dans notre compréhension de l’égalité, 
pour aider à construire des trajectoires d’action pour les 
�}ș�ÐĊ�ĊÐ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīĊĴ�ĨăķĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�Įķī�ă�mesure 
ÌÐ�ăȸȧðĊȨÑæăðĴÑș�ĉðĮ�ÐĊ�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�facteurs qui la 
ĨÐīĨÑĴķÐĊĴɁț�ÐĊ�ĨĮĮĊĴ�ÌȸķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�universelle de 
ăȸðĊÑæăðĴÑ�¾�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�īÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
les ĮĨÑÆðťÆðĴÑĮ�ÌÐĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ dans la façon dont sont 
ŒÑÆķÐĮ�ăďÆăÐĉÐĊĴ�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮɁț�ÐĴ�ÐĊ�
passant d’approches sectorielles et cloisonnées de la 
fourniture des services à des politiques transversales 
ÐĴ�ĉðÐķŘ�ðĊĴÑæīÑÐĮȘ�:ZO#Ɂ�A��ÌďĨĴÑ�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�
de l’égalité urbaine et territoriale fondée sur quatre 
ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�ĨÐīåďīĉĊÆÐ�ÆăÑĮ�ÐĴ�ðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊĴĮ�Ț�
īÑĨīĴðĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐɁț�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐɁīÑÆðĨīďĪķÐ�ț�
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�ĨīðĴðīÐɁț�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�ĮďðĊ�ȧcare) 
ĉķĴķÐă�ȧťæķīÐɁǠȘǠȨȘ

Le premier principe concerne la dimension de répar-
tition de l’égalité. Il fait référence à l’accès équitable 
aux conditions matérielles qui garantissent une qualité 
de vie digne pour tous, y compris l’accès équitable aux 
revenus, au travail décent, à la santé, au logement, aux 
services de base et sociaux, à la connectivité et à la 
sécurité, pour tous les citoyens et de manière durable. 
}ďķĴÐåďðĮș�ķĊÐ�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�Įķååð-
sante pour atteindre l’égalité urbaine à moins qu’elle 
ne s’accompagne d’une reconnaissance réciproque 
de la multiplicité et de l’interconnexion des identités 
sociales, liées à la classe sociale, au genre, à l’âge, à 
la race, à l’ethnie, à la religion, aux capacités et à la 
sexualité, entre autres. Puisque historiquement, les 
ĨďĨķăĴðďĊĮ�ĮȸðÌÐĊĴðťĊĴ�¾�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�
ont été stigmatisées, opprimées ou rendues invisibles, 
ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�īÑÆðĨīďĪķÐ�ĮðæĊðťÐ�
que tous les citoyens et toutes les structures de gouver-
nance doivent reconnaître cette diversité lorsqu’ils et 
elles s’organisent collectivement, coproduisent des 
ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮș�ÐĴ�ĨăĊðťÐĊĴ�ÐĴ�æÝīÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�
urbaines et territoriales. Cette reconnaissance est 
particulièrement importante lorsque les populations 
sont touchées par des processus socio-économiques 
ÐĴ�ÑÆďăďæðĪķÐĮș�ÌÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ďķ�ÌÐĮ�ÆĴĮ-
trophes environnementales qui peuvent entraîner 
ÌÐĮ�ĉðæīĴðďĊĮș�ÌÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĨďĨķăĴðďĊ�ÐĴȥ



Figure 1.1 
Principes de l'égalité urbaine et territoriale

Solidarité et 
soin (care) 

mutuel

tÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�
réciproque

tÑĨīĴðĴðďĊ�
équitable

Participation 
politique 
paritaire

Garantir la fourniture 
de soins, et prioriser 
le soutien et la 
responsabilisation des 
citoyens, que ce soit dans 
leurs relations mutuelles 
ou avec la nature, de 
manière à activement 
nourrir la vie civique

Accès équitable aux 
conditions matérielles 
qui garantissent une 
qualité de vie digne pour 
tous, y compris l’accès 
équitable aux revenus, 
au travail décent, à la 
santé, au logement, 
aux services de base et 
sociaux, à la connectivité 
et à la sécurité

tÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐș�Ĩī�ăÐĮ�
citoyens et les structures 
de gouvernance, de 
la multiplicité et de 
l’interconnexion des 
revendications et identités, 
liées à la classe sociale, 
au genre, à l’âge, à la race, 
à l’ethnie, à la religion, 
aux capacités et à la 
sexualité, entre autres

Conditions équitables qui 
permettent l’engagement 
démocratique, inclusif 
et actif des citoyens et 
de leurs représentants 
dans les processus de 
gouvernance urbaine 
et territoriale, ainsi que 
ÌĊĮ�ăÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�ÐĴ�
les prises de décision 
concernant les trajectoires 
actuelles et futures

Source: auteurs, sur la base de la proposition de KNOW
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ou d’autres formes de marginalisation. Le troisième 
ĨīðĊÆðĨÐ�Īķð�ĮďķĮȭĴÐĊÌ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�
et territoriale est la participation politique paritaire. 
Cela fait référence à la création de conditions équi-
tables qui permettent l’engagement démocratique, 
inclusif et actif des citoyens et de leurs représentants 
dans les processus de gouvernance urbaine et territo-
īðăÐɁț�ðÌÐĊĴ�¾�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ÆďĊŦðĴĮɁț�ÐĴ�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�
ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ăȸðĉæðĊĴðďĊ�ÆďăăÐÆĴðŒÐș�ăÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�ÐĴ�
les décisions concernant les trajectoires urbaines et 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÆĴķÐăăÐĮ�ÐĴ�åķĴķīÐĮȘ�'ĊťĊș�ăÐ�ĪķĴīðÝĉÐ�
principe se réfère à la promotion de la solidarité et du 
soin (care) mutuel. Cela implique de faire en sorte que 
les villes et les territoires garantissent la fourniture 
de soins et fassent du soutien et des responsabilités 
relationnelles une priorité, que ce soit dans les relations 

entre citoyens et entre les citoyens et la nature, en 
nourrissant la vie civique des villes et des territoires13.

Les approches fondées sur les droits sont au cœur de 
ces quatre principes d’égalité urbaine et territoriale. 
Elles remettent en question et cherchent à trans-
former les relations de pouvoir afin de garantir les 
ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�Ĩďķī�ĴďķĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�ÌÐ�
ces principes repose sur une base de connaissances 
ÌðŒÐīĮðťÑÐ�ÌȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐăăÐĮ�ÐĴ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮ�
concernant les inégalités, ainsi que sur différentes voix 
et sources de connaissances relatives à la promotion 
de l’égalité.

ǠǢ�qďķī�ÌȸķĴīÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�ÆÐĮ�ĪķĴīÐ�ĨīðĊÆðĨÐĮș�Œďðī��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș�
�ĉðă��ďÆðĎș�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�
'ĪķăðĴřɁȺș�:ZO#��A��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮ�ȧ�īÆÐăďĊș�ǡǟǡǠȨȘ
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Appréhender l’égalité dans une perspective multidi-
mensionnelle invite les collectivités territoriales à 
trouver différentes façons de s’attaquer aux inégalités. 
qďķī�æðīș�ăÐĮ��}�æðĮĮÐĊĴ�Œð�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�
institutionnels, qui leur permettent d’impulser des 
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮș�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐ�
ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ďķĴðăĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĊÐăĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�
alliances locales. Ces instruments leur permettent de 
progresser sur divers aspects, pour rendre les villes 
et les régions plus équitables pour tous. Le rapport 
:ZO#Ɂ�A�ÆďĉĨīÐĊÌ�ÆÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĨīÆďķīĮ�ÆďĉĉÐ�
des trajectoires vers l’égalité urbaine et territoriale. Ce 
sont des trajectoires de changement. Créer de telles 
trajectoires, qui aspirent à faire advenir un avenir plus 
équitable, implique de prendre des décisions straté-
giques qui incluent à la fois des pratiques matérielles et 
ÌðĮÆķīĮðŒÐĮȘ��ÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ðÌÐĊĴ�¾�ÌÑťĊðī�ăÐĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�
collectifs requis pour les prises de décision et le travail 
nécessaire à l’élaboration d’une vision commune. 

En se concentrant sur ces trajectoires, le rapport 
:ZO#Ɂ�A�īÐÆďĊĊôĴ�ĪķÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
structurelles et le développement insoutenable néces-
sitent de bâtir collectivement des voies d’action alterna-
ĴðŒÐĮȘ�9ÆÐ�¾�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�¾�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�
du logement, du foncier et des services, Consolider les 
communs a émergé comme une trajectoire visant à 
renforcer les pratiques collectives et garantir à chacun 
l’accès à un logement décent et à des services de base. 
La crise généralisée de la protection sociale a révélé 
que Prendre soin est la réponse indispensable à cette 
crise, et implique de prioriser la fourniture de soins 
à différents groupes de personnes ainsi qu’à celles 
ÐĴ�ÆÐķŘ�Īķð�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊ�ÌȸÐķŘȘ��ÐĊĊĴ�ÆďĉÅăÐī�ăÐĮ�
lacunes évidentes en matière de mobilité et d’accès 
aux infrastructures, et répondant à la problématique 

3  des trajectoires 
de changement

croissante de la fracture numérique, Connecter permet 
d’assurer une connectivité physique et numérique 
ÌÑĪķĴÐ�Ĩďķī�ĴďķĮȘ�9ÆÐ�¾�ķĊÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ÌȸķīæÐĊÆÐ�
climatique indéniable, Renaturer a émergé comme 
une approche permettant de créer une relation renou-
velée et durable avec l’écosystème et les ressources 
naturelles. À mesure que les économies urbaines et 
territoriales se sont précarisées et que les inégalités 
entre les territoires se sont creusées, Prospérer peut 
aider à créer des moyens de subsistance décents et 
durables, adaptés à diverses conditions et identités 
sociales. Alors que des menaces mondiales et locales 
pèsent sur la démocratie et que les appels à améliorer 
les mécanismes de représentation existants se multi-
plient, Démocratiser est un levier pour une gouver-
nance plus inclusive, reconnaissant toutes les voix, et 
en particulier celles des populations historiquement 
ĉīæðĊăðĮÑÐĮȘ�'Ċ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐș�ăȸÐååÐĴ�ÆķĉķăĴðå�ÌȸķĊÐ�
action conjointe et coordonnée entre ces différents 
agendas permettra de créer une trajectoire globale 
vers l’égalité. Ensemble, ces trajectoires peuvent nous 
permettre d’atteindre des points de basculement, pour 
impulser des transformations positives radicales. Cela 
ne sera possible que grâce à l’adoption de politiques 
appropriées favorisant l’extension et la montée en puis-
sance de ces changements porteurs de transformation.

Ces tendances sont présentées et examinées plus en 
ÌÑĴðă�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡȘ�OÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĨīÑĮÐĊĴÑÐĮ�
ci-dessus sont utilisées comme éléments structurants 
Ìķ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�AȘ��ÐăķðȭÆð�åďķīĊðĴ�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�
concrets, présente les débats en cours et examine les 
ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÌÐĮ��}ș�Īķð�ĴīŒðăăÐĊĴ�ÐĊ�ÑĴīďðĴÐ�
collaboration avec un certain nombre d’acteurs et 
partenaires provenant notamment de la société civile. 
Les trajectoires visent à fournir des outils concrets 
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Ĩďķī�ðÌÐī�ăÐĮ��}�¾�ÌÑťĊðī�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�ĨīÆďķīĮ�ÌÐ�
changement. Les trajectoires abordées dans le rapport 
:ZO#Ɂ�A�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�Ĩďķī�ďÅþÐÆĴðå�ÌÐ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�
à toutes les questions, mais plutôt de présenter des 
moyens alternatifs pour créer conjointement les 
conditions nécessaires pour rendre les villes et les 
régions plus égales. C’est en ce sens que les trajectoires 
pourront devenir de véritables moteurs collectifs pour 
ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĴīĊĮåďīĉĴīðÆÐĮȘ�OÐĮ��}ș�ÐĊ�
consolidant des capacités et des mécanismes fonc-

tionnant à plusieurs échelles, peuvent s’appuyer sur ces 
trajectoires pour promouvoir les différents principes de 
l’égalité. Par-dessus tout, ces trajectoires et le travail 
conjoint qui mène à leur élaboration nous conduisent 
¾�īÑŦÑÆìðī�ÌŒĊĴæÐ�¾�ă�ĪķÐĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐȘ�
#ĊĮ�ÆÐĴ�ÐĮĨīðĴș�ă�ÌðĮÆķĮĮðďĊ�Įķī�ăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĮÐī�
ÑăīæðÐ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�Ìķ�ĨīÑĮÐĊĴ�īĨĨďīĴș�ďľ�ăȸÑæăðĴÑ�
urbaine et territoriale sera également envisagée du 
point de vue de la gouvernance.

wďķīÆÐ�Ț��ăĊ��ÐĮș��ĊĮĨăĮìȘ
Santiago, Chili.
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4  Coproduction 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�AɁȚ�
un processus 
international engagé

L’appréhension multidimensionnelle de l’égalité implique 
de questionner la manière dont les connaissances sont 
produites, les voix qui sont prises en compte, et la façon 
dont les agendas mondiaux peuvent être collectivement 
coproduits, en tenant compte des expériences des 
différents acteurs à travers des processus justes et 
responsables. Considérant la production de connais-
sances comme un défi en soi du point de vue de 
l’égalité, la méthodologie employée pour la réalisation 
de ce rapport visait non seulement à produire des 
résultats rigoureux et pertinents, mais également 
¾�åÆðăðĴÐī�ķĊ�īðÆìÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌȸÑÆìĊæÐ�ÐĴ�¾�ÌÑťĊðī�
un agenda collectif. Grâce à une série d’ateliers, de 
īÑķĊðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ÆďĨīďÌķÆĴðďĊș�:ZO#Ɂ�A��
cherché à soutenir et à renforcer les dialogues multiac-
teurs et à pleinement impliquer et faire participer le 
réseau de CGLU et ses membres, les coalitions de la 
ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�ăÐĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮȘ�#ÝĮ�
la mise en place de ce processus, cette approche a été 
considérée comme tout aussi importante que le résultat 
ķĪķÐă�ÐăăÐ�ÌÐŒðĴ�ÆďĊÌķðīÐȘ�:ZO#Ɂ�A��ÌďĊÆ�ÆìÐīÆìÑ�¾�
ancrer une perspective tournée vers l’égalité dans un 
processus visant à renforcer l’apprentissage local et les 
alliances pour l’action, à faciliter l’apprentissage local 
et la collaboration au sein des réseaux internationaux.

qďķī�ÆÐ�åðīÐș�:ZO#Ɂ�A��ÑĴÅăð�ķĊÐ�ĮĴīķÆĴķīÐ�ÌÐ�æďķŒÐī-
ĊĊÆÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ŒðĮĊĴ�¾�åÆðăðĴÐī�ÆÐĴĴÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�

ÌȸĨĨīÐĊĴðĮĮæÐ�ÆīďðĮÑ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĨīďÌķÆĴðďĊ�ȧťæķīÐɁǠȘǡȨȘ�
Cette structure a été créée par le Comité directeur de 
:ZO#Ɂ�Aș�ÆďĉĨďĮÑ�ÌÐ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ��:O��ÐĴ�ÌÐ�ăȸÑĪķðĨÐ�
Knowledge in action for Urban Equality (KNOW)14Ș�#ÝĮ�
le départ, le Comité directeur a envisagé la réalisation 
d’un rapport offrant plus qu’un simple instantané des 
inégalités actuelles. En s’appuyant sur la compréhen-
sion des facteurs structurels des inégalités et de leurs 
manifestations dans les zones urbaines et territoriales, 
le rapport cherche à proposer des voies vers des actions 
ĨďīĴÐķĮÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊȘ��ťĊ�ÌÐ�ÌðĮÆķĴÐī�ÌÐ�ÆÐĮ�
différentes voies, ou trajectoires, chaque chapitre du 
īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A��ÑĴÑ�ĨīďÌķðĴ�Ĩī�ÌÐĮ�ÆďďīÌðĊĴÐķīĮ�
ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�řĊĴ�ķĊÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�īÐÆďĊĊķÐ�ÌĊĮ�ăÐķīĮ�
domaines respectifs, et issus de différents pays, disci-
plines et institutions. Ces collaborateurs sont appelés 
ȹɁÆďďīÌðĊĴÐķīĮ�ÌÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮɁȺș�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ĮðĉĨăÐĉÐĊĴ�
ȹɁķĴÐķīĮɁȺș�Æī�ÆìÆķĊ�ÌȸÐķŘ��ÐĊīðÆìð�ăÐ�īĨĨďīĴ�ÌÐ�
son approche et son expérience propres. Lors de la 

14 Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW) est un programme de 
ĪķĴīÐ�ĊĮ�ťĊĊÆÑ�Ĩī�ăȸ'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ�wďÆðă�tÐĮÐīÆì��ďķĊÆðă�ȧ'wt�Ȩ�
ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ�:ăďÅă��ìăăÐĊæÐĮ�tÐĮÐīÆì�9ķĊÌ�ȧ:�t9Ȩ�Ìķ�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ�
#ðīðæÑ�Ĩī�ă�ĨīďåÐĮĮÐķīÐ��īÐĊ�OÐŒřș�ÌÐ�ă��īĴăÐĴĴ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qăĊĊðĊæ�
�ĊðĴ�ȧ#q�Ȩ�ÌÐ�ăȸ�ĊðŒÐīĮðĴř��ďăăÐæÐ�ÌÐ�OďĊÌīÐĮș�NUZ��ÐĮĴ�ķĊ�ÆďĊĮďīĴðķĉ�
ĉďĊÌðă�ÌÐ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�Īķð�ÆďĉĨīÐĊÌ�ǠǢɁðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÌÐ�
neuf pays différents en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Le Comité 
ÌðīÐÆĴÐķī�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ðĊÆăķĴ�ĴīďðĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ�ăȸÑĪķðĨÐ�NUZ�ɁȚ�qī��īÐĊ�OÐŒřș�
#ī��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�ÐĴ�#ī��ĉðă��ďÆðĎȘ�qăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�
ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘķīÅĊȭāĊďœȘÆďĉ.
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ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÌĊĮ�:ZO#Ɂ�AȘ�OÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�ÌÐ�ÆÐ�īĨĨďīĴ�
s’inspirent directement des connaissances et des 
expériences partagées via ces contributions. Certaines 
de ces contributions étant susceptibles d’intéresser le 
grand public, CGLU et KNOW ont publié une Série de 
#ďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A fournissant les versions 
complètes des contributions thématiques, ainsi qu’un 
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ où les contri-
butions fondées sur des études de cas sont également 
disponibles15. Ainsi, nous espérons que l’héritage de 
:ZO#Ɂ�A�ĨÐīÌķīÐī�ķȭÌÐă¾�Ìķ�ÆďĊĴÐĊķ�Ìķ�īĨĨďīĴȘ��ÐĴ�
ìÑīðĴæÐ�ĮÐ�īÐŦÑĴÐī�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�
des relations entre les organisations locales, qui ont 
permis de générer de nouvelles connaissances et 
de répondre aux problématiques d’égalité urbaine et 
territoriale dans différentes régions.

15 Pour lire l’intégralité de la wÑīðÐ�ÌÐ�#ďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A ainsi que 
le Recueil de cas — Trajectoires vers l’égalité, rendez-vous sur la page  
ìĴĴĨĮȚȥȥœœœȘæďăÌŒðȘķÆăæȘďīæȥÐĊ.

rédaction des chapitres, ils ont collaboré et coordonné 
le travail de toute une constellation d’acteurs qui ont 
contribué à la construction des arguments centraux 
des chapitres. 

Ces contributions sont un élément clé du rapport, car 
elles fournissent non seulement des informations 
sur des expériences de terrain, mais également des 
données qui contribuent à façonner les futures trajec-
toires vers l’égalité. Chaque chapitre comprend des 
ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌÐ�ĪķĴīÐ�ĴřĨÐĮ�ÌÐ�ĮďķīÆÐĮɁȚ�

 ° le réseau de CGLU, avec les contributions de 
ǠǦɁÑĪķðĨÐĮș�ÆďĉðĴÑĮș�åďīķĉĮș�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ÌÐ�
pratique et réseaux partenaires et la participation 
directe de ses membres. Ces contributions s’appuient 
sur les expériences de terrain des collectivités terri-
toriales, qui œuvrent pour garantir l’équilibre entre 
ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÐĴ�šďĊÐĮ�æÑďæīĨìðĪķÐĮɁț�

 ° des réseaux de la société civile, qui s’appuient 
principalement sur les expériences des membres 
ÌÐ�ĮðŘ�æīĊÌÐĮ�ÆďăðĴðďĊĮ�ĉďĊÌðăÐĮɁȚ�ă��ďăðĴðďĊ�
asiatique pour le droit au logement (Asian Coalition 
åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș���>tȨș�ăÐ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴ�
(CoHabitat Network), la Plateforme globale pour le 
ÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ȧ:ăďÅă�qăĴåďīĉ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ�
�ðĴřș�:qtǡ�Ȩș�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊ�ȧ>A�Ȩș�
wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȧw#AȨ�ÐĴ�9ÐĉĉÐĮ�
ÌĊĮ�ăȾÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐăɁȚ�:ăďÅăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ZīæĊðĮĴðďĊ�
ȧ�ďĉÐĊ�ðĊ�AĊåďīĉă�'ĉĨăďřĉÐĊĴȚ�:ăďÅăðšðĊæ�ĊÌ�
ZīæĊðšðĊæș��A':ZȨɁț�

 ° les partenaires KNOWș� ðĮĮķĮ�ÌÐ�ǠǡɁðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�
de recherche, qui s’appuient sur les expériences 
collectives et les enseignements tirés de leurs 
activités dans différentes villes d’Afrique, d’Asie et 
Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐɁț�ÐĴ�

 ° des chercheurs et universitaires dont le travail 
a trait à des problématiques pertinentes pour le 
rapport, provenant de plusieurs universités et 
centres de recherche.

�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ÌÐķŘ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮș�:ZO#Ɂ�A��ďīæĊðĮÑ�
plusieurs ateliers collectifs, qui se sont déroulés en 
ligne en raison des restrictions imposées pendant la 
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ĮÑĊÆÐĮ�ÌÐ�
ÌÑÅĴ�ÐĴ�ÌȸÑÆìĊæÐȘ��Ðă��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ÌÑťĊðī�ÆďăăÐÆĴð-
vement les messages clés, les thèmes et les cas sur 
lesquels chaque groupe de participants a travaillé, pour 
ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�ă�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�ťĊăÐȘ�OȸďÅþÐÆĴðå�ÌÐĮ�
ateliers virtuels était d’offrir des espaces de discussion 
et d’échange de points de vue, de valider les messages 
clés et de convenir du contenu et de l’orientation des 
ǥǥɁÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ÌÐ�ÆĮ�ȧ���ș�
pour Case-Based ContributionsȨ�ÐĴ�ÌÐĮ�ǡǡɁÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�
thématiques ou fondées sur des problématiques (IBC, 
pour Issue-Based Contributions) qui devaient être prises 

wďķīÆÐ�Ț�LÆā�qīďĉĉÐăș��ĊĮĨăĮìȘ
La Paz, Bolivie.

https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
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Figure 1.2 
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OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�
īÑŦÐŘðďĊĮ�ďīðÐĊĴÑÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÆĴðďĊȘ�Aă�ÐŘĨăďīÐ�ăÐĮ�ÆďĊÌð-
tions et les instruments qui peuvent être utilisés pour la 
ÆďÆīÑĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑȘ��ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ÌÐ�
reproduire les approches habituelles sur les questions 
d’égalité, généralement sectorielles et cloisonnées, 
les chapitres du rapport sont structurés de manière 
à englober les différentes stratégies adoptées par 
ăÐĮ��}�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�ăďÆķŘ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�
inégalités. Les titres des chapitres font référence aux 
actions entreprises par les CT pour se diriger vers la 
réalisation d’agendas différents, mais interconnectés. 
OÐ�ĴÅăÐķɁǠȘǠ�ĉďĊĴīÐ�ă�ÌðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐĮ�ĴìÝĉÐĮ�ÑĴķÌðÑĮ�
dans chaque chapitre. 

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡ�ďååīÐ�ķĊ�ĨÐīÉķ�ÌÐ�l’état actuel des inéga-
lités, et argumente sur les tendances des inégalités et 
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĪķȸÐăăÐĮ�ðĉĨăðĪķÐĊĴ�Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș�OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�
met l’accent sur la gouvernance et les trajectoires vers 
l’égalité urbaine et territoriale et explique pourquoi 
l’égalité doit être pensée comme une question de 
gouvernance. Il met également en exergue l’importance 
d’une bonne compréhension des cadres institutionnels 
des collectivités locales, de la décentralisation et des 
structures de gouvernance multiniveau, et propose 
une approche fondée sur les droits comme base de 
la gouvernance pour promouvoir l’égalité. Ce chapitre 
explique également les notions de trajectoires et de 
capacités institutionnelles, et démontre leur valeur en 
ĴĊĴ�ĪķȸĨĨīďÆìÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�ÌÐ�
lutter contre les inégalités.

Les chapitres suivants sont organisés autour de six 
ĴīþÐÆĴďðīÐĮɁȚ

 ° OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�ĉÐĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Conso-
lider les communs. Cela concerne les questions de 
æďķŒÐīĊĊÆÐș�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸÆÆÝĮ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴș�
au foncier et aux services de base, ainsi que les 
ĉÑĴìďÌÐĮ�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�
des approches axées sur l’action collective et une 
plus grande égalité urbaine. 

 ° OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǤ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Prendre 
soin. Cela regroupe les multiples actions qui peuvent 
être utilisées pour promouvoir la fourniture de soins 
à différents groupes de population, notamment via 
les systèmes de protection sociale et les liens de 
solidarité. Ce chapitre examine également la manière 
ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�
soin (care), via les politiques sociales menées dans 
ÌÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸÑÌķÆĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĮĊĴÑș�ťĊ�
de fournir une aide à ceux qui en ont besoin et aux 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�Īķð�ďĊĴș�ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴș�ȹɁĨīðĮ�ĮďðĊɁȺ�ÌÐĮ�
autres. 

 ° OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǥ�ÅďīÌÐ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Connecter. Elle 
comprend les multiples interventions et programmes 
qui renforcent les liens entre et au sein des villes, 
ainsi qu’entre les citoyens. Ce chapitre examine 
ÑæăÐĉÐĊĴ� ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ� ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮș�ÌÐĮ�
infrastructures et de la connectivité numérique. 

 ° OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Renaturer. 
�ÐăăÐȭÆð�ĪķÐĮĴðďĊĊÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
d’une relation renouvelée et plus durable entre les 
systèmes naturels et urbains, et met l’accent sur le 
découplage du développement économique de l’utili-
sation des ressources, ainsi que sur la promotion de 
transitions écologiques plus justes pour mettre en 
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place des systèmes à zéro émission carbone nette, 
réduire les risques et favoriser la résilience des villes. 

 ° OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǧ�ÅďīÌÐ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Prospérer, qui 
porte sur la question des moyens de subsistance, le 
travail décent, les compétences professionnelles, 
le développement et la résilience des entreprises 
et la concentration spatiale des activités produc-
ĴðŒÐĮȘ��Ð�ÆìĨðĴīÐ�ÐŘĉðĊÐ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�
gouvernance et l’expansion des activités productives 
et génératrices de revenus menées dans l’espace 
urbain, ainsi que les systèmes formels et informels 
qui contribuent à l’égalité urbaine et territoriale. 

 ° 'ĊťĊș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�ĴīðĴÐ�ÌÐ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Démocra-
tiserȘ�Aă�ĉÐĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�
ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
œuvre des processus participatifs significatifs, 
démocratiser la prise de décision et lutter contre 
les asymétries de pouvoir. Ce faisant, il examine 
également les tendances qui sous-tendent les 
processus de démocratisation.

'ĊťĊș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǠǟ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐĮ�Conclusions et recom-
ĉĊÌĴðďĊĮ�ťĊăÐĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ÐĴ�īÑŨīĉÐ�Į�ĉðĮĮðďĊ�
de promotion de l’égalité urbaine et territoriale. Il présente 
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĴīĊĮŒÐīĮķŘ�ăðÑĮ�¾�ăȸÑŒďăķĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�
trajectoires et souligne la nécessité d’établir des partena-
īðĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�Īķð�ĮȸĨĨķðÐĊĴ�Įķī�ă�
collaboration entre les différents échelons du gouverne-
ment, au niveau national, régional et local. Les conclusions 
ĨīďĨďĮÐĊĴ�ÆðĊĪ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÆăÑĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ĨīÐĊÌīÐ�
ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÌĊĮ�ăÐķī�ĪķÔĴÐ�Ĩďķī�ăȸÑæăðĴÑɁȚ�

 ° une approche fondée sur les droits, menée dans 
ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊĊÐăăÐɁț

 °  la reconnaissance de la dimension spatiale des 
ðĊÑæăðĴÑĮɁț�

 ° une nouvelle culture de gouvernance locale pour le 
īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐɁț�

 ° ķĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�
ÌÑĪķĴÐɁț�ÐĴ�

 ° un engagement dans le temps qui soit concret et 
porteur de transformations, nourri du passé, ancré 
dans le présent et tourné vers le futur. 

Ces principes, et leurs interactions au sein des diffé-
īÐĊĴÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÌðĮÆķĴÑÐĮ�ÌĊĮ�:ZO#Ɂ�Aș�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�
le cadre des recommandations politiques qui concluent 
le rapport.

�ìÆķĊ�ÌÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�īÐæīďķĨÐ�ÌÐĮ�ÌÑÅĴĮș�
īÑŦÐŘðďĊĮ�ÐĴ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÆďĊÆīÝĴÐĮ�Īķð�ŒðĮÐĊĴ�¾�ðÌÐĊ-
ĴðťÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĮĨìÝīÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĮķĮÆÐĨ-
tibles de contribuer à la promotion d’une plus grande 
ÑæăðĴÑȘ�OÐ�ĴīŒðă�īÑăðĮÑ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�
d’autres acteurs, notamment issus de la société civile, 

Ĩďķī�ĨăĊðťÐī�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĮĴ�ķ�Æħķī�
même de cette démarche. Les encadrés de chaque 
ÆìĨðĴīÐ�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÆďĊÆīÐĴĮș�ăÐĮ�ÌÑť-
nitions de certains concepts et des informations clés 
Įķī�ăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăðÑĮ�¾�ÆÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮȘ�
Ces encadrés, qui complètent la wÑīðÐ�ÌÐ�#ďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�
ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A�ÐĴ�ăÐ�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ȭ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�
l’égalité, fournissent des informations complémentaires 
au contenu du rapport. 

:ZO#Ɂ�A�ÐĮĴ�ķĊÐ�ĴÐĊĴĴðŒÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÌÐ�ÌÑťĊðī�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ�
�}�ÌĊĮ�ÆÐ�ÌÑť�ĉďĊÌðă�ĪķÐ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�
les inégalités, et reconnaît l’engagement de CGLU dans 
la promotion d’une plus grande égalité. Le rapport met 
également en évidence le potentiel des stratégies 
de transformation locales et interconnectées, et les 
opportunités qu’offrent ces approches pour créer des 
trajectoires porteuses de changement, à différentes 
échelles. Pour être mis en œuvre, les agendas mondiaux 
de développement durable ont besoin d’un engagement 
ĴďĴă�ÌÐ�ă�ĨīĴ�ÌÐĮ��}Ș��ďĉĉÐ�ăÐ�ĮďķăðæĊÐĊĴ�ăÐĮ�ÌðååÑ-
rents chapitres de ce rapport, la question de l’égalité 
ÐŘðæÐ�ÌÐ�ĉÐĊÐī�ķĊÐ�īÑŦÐŘðďĊ�Įķī�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐ�
et territoriale, tant en termes de vision pour l’avenir que 
ÌÐ�ĨīďÆÑÌķīÐĮ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐȘ�#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�
ďľ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�Īķð�ÆÆďĉĨæĊÐĊĴ�ăÐĮ�ÆīðĮÐĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ÐĴ�
ăďÆăÐĮ�īðĮĪķÐĊĴ�åďīĴ�ÌÐ�ĮȸÆÆīďôĴīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĮÐ�ÆďĉĨăÐŘðťÐīș�
les principes d’égalité et les droits humains posent les 
valeurs requises pour orienter l’action des institutions 
ÐĴ�ÌÐĮ�ÌðŒÐīĮ�ÆĴÐķīĮș�¾�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮȘ�OÐĮ��}ș�ÐĊ�
collaboration avec la société civile et d’autres niveaux de 
gouvernement, ont ainsi l’occasion et la responsabilité 
éthique de devenir des voix actives de premier plan 
dans cette démarche.

wďķīÆÐ�Ț�qīďæīĉ�ÌÐ�TÐþďīĉðÐĊĴď�AĊĴÐæīă�ÌÐ��īīðďĮș�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�TÐÌðď�
�ĉÅðÐĊĴÐș��ðŒðÐĊÌ�ř�#ÐĮīīďăăď�tķīăȘ 
Mairie de Bello, Colombie.

https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.goldvi.uclg.org/en


5 Comment Lire Ce rapport
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Secteurs/thèmes Chapitres/trajectoires concernés

Logement et foncier Consolider les communs | Prendre soin | Renaturer | Prospérer

Infrastructures Consolider les communs | Connecter | Renaturer

Santé Prendre soin | Renaturer

Éducation Prendre soin | Prospérer

9ďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ Consolider les communs | Prendre soin | Connecter | Démocratiser

}īĊĮĨďīĴ�ÐĴ�ĉďÅðăðĴÑ Connecter | Renaturer

#ðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ÐĴ�ðĊÆăķĮðďĊ Consolider les communs | Prendre soin | Connecter 
| Renaturer | Prospérer | Démocratiser

Culture Consolider les communs | Démocratiser

Migration Prendre soin | Démocratiser

Sécurité alimentaire Prendre soin | Renaturer | Prospérer

Économie urbaine Connecter | Prospérer 

Génération de revenus, travail 
décent et moyens de subsistance

Renaturer | Prospérer

Participation et démocratie Consolider les communs | Démocratiser

Collecte et gestion des données Consolider les communs | Connecter | Démocratiser 

Espaces publics Consolider les communs | Prendre soin | Connecter

9ðĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐ Consolider les communs | Prendre soin | Connecter 
| Renaturer | Prospérer | Démocratiser 

}ÅăÐķɁǠȘǠ
�ďĉĉÐĊĴ�ăðīÐ�ÆÐ�īĨĨďīĴɁȚ��æÐĊÌĮ�ĮÐÆĴďīðÐăĮ�ÅďīÌÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆìĨðĴīÐĮ

Source: auteurs





02 
L’état des 
inégalités
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Coordinateur du chapitre josé manuel roche
(Consultant indépendant, royaume-uni)
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Ce chapitre a été élaboré sur la base des contributions suivantes, qui ont été publiées dans le cadre 
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The Differential Economic Geography 
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wÆìďďăș�tďřķĉÐȭ�ĊðȨ
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résumé
mondialisation, qui a conduit à une augmentation des 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮȘ�O�ťĊĊÆð-
īðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ă�æìÐĴĴďõĮĴðďĊ�
de certains quartiers dans différentes villes illustrent 
ÅðÐĊ�ă�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ă�ÆðīÆķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ÆĨðĴķŘ�
alimente les inégalités urbaines.

Aujourd’hui, il existe un large consensus sur le fait que 
le bien-être, la pauvreté et les inégalités sont multidi-
mensionnels. Les dynamiques qui sous-tendent les 
dimensions non monétaires des inégalités ont leurs 
propres spécificités qui, à leur tour, appellent des 
réponses politiques différentes aux niveaux national 
et local. Ce chapitre fournit un aperçu des inégalités 
Ĩďķī�ăÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÌÐĮ�Z##�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�
Ĩďķī�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ăďÆăș�ðĊÆăķĊĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�Ȩ��ăÐĮ�
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐɁț�ÅȨ�ă ȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�
Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ă�æÐĮĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮɁț� 
c)  l’éducation, les services de santé et les services 
ĮďÆðķŘɁț�ÌȨ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮș�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÐĴ�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆɁț�ÐĴ�ÐȨ�ăȸÐĉĨăďð�ÐĴ�ăÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴȘ

Les inégalités se cumulent et s’aggravent mutuelle-
ment, en particulier pour les personnes appartenant à 
ă�åďðĮ�¾�ĨăķĮðÐķīĮ�æīďķĨÐĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮȘ��Ðă�ðĊĴÐĊĮðťÐ�
souvent la gravité des impacts de ces inégalités et la 
façon dont celles-ci sont vécues. Les inégalités sont 
interconnectées, et il est essentiel de comprendre les 
structures de pouvoir qui les reproduisent. L’engage-
ĉÐĊĴ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�¾�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ�
appelle les sociétés à réduire les inégalités entre les 
groupes sociaux.

Le monde a connu d’incroyables transformations depuis 
ăÐ�ÌÑÅķĴ�Ìķ���Ae siècle. Bien que ces transformations 
comprennent la réduction de l’extrême pauvreté, la 
répartition inégale des progrès réalisés reste préoc-
cupante et les inégalités ne cessent d’augmenter. Les 
ÆīðĮÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮș�ÆďĉĉÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ďĊĴ�
aggravé ce problème. Ce chapitre offre un aperçu de 
l’état des inégalités dans les villes et les régions, en 
ÆďĊĴÐŘĴķăðĮĊĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�Ìķ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�AȘ

L’inquiétude croissante concernant l’état des inéga-
lités mondiales a conduit les États membres de l’ONU 
à accepter expressément la réduction des inégalités 
ÆďĉĉÐ�åðĮĊĴ�ĨīĴðÐ�ðĊĴÑæīĊĴÐ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�
pour le développement durable. Un objectif explicite, 
ȹɁīÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĴ�ÐĊ�ăÐķī�ĮÐðĊɁȺș�
a été incorporé comme l’objectif de développement 
ÌķīÅăÐ�ȧZ##ȨɁǠǟȘ�Oȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�ĮȸÐĊææÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
¾�ĊÐ�ȹɁăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺș�ÆÐ�Īķð�ðĉĨăðĪķÐș�ÐĊ�
pratique, de réduire les inégalités entre les différents 
æīďķĨÐĮ�ĮďÆðķŘȘ��ÐĮ�ÆÆďīÌĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÑĴÑ�īĴðťÑĮ�
Ĩī�ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban 
Agenda). En mettant l’accent sur la localisation des 
Z##ș�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�ĨīÑÆďĊðĮÐ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ðĊÆăķĮðŒÐ�
et localisée du développement.

Les liens entre urbanisation et inégalités sont 
ÆďĉĨăÐŘÐĮȘ��ðÐĊ�Īķȸðă�ĮďðĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌÐ�æÑĊÑīăðĮÐīș�ă�
tendance globale indique que les villes sont plus pros-
pères, plus inégales, et concentrent une grande partie 
de la pauvreté nationale. Les inégalités urbaines se 
manifestent différemment dans chaque ville et région du 
monde. Les inégalités de revenus sont (re)produites par 
les interactions entre les processus mondiaux et locaux, 
les identités socioculturelles locales, les différences 
institutionnelles au niveau national et les histoires 
sociales et économiques locales.

Le tableau est loin d’être homogène, notamment parce 
que les pays, les territoires et les villes du monde entier 
ont des niveaux d’inégalités différents. Alors que les 
inégalités de revenus entre les pays se réduisent, les 
inégalités au sein même des pays sont en hausse depuis 
ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǠǨǧǟȘ��ÐīĴðĊÐĮ�ĉÑĴīďĨďăÐĮ�ÐĴ�ÆÐīĴðĊĮ�ĴÐīīð-
ĴďðīÐĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌȸķĊ�ĊðŒÐķ�ÌÑĉÐĮķīÑ�ÌÐ�



wďķīÆÐɁȚ��Įð}īŒÐăș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
AĊÑæăðĴÑĮ�ÌȾÐŘĨďĮðĴðďĊ�ķŘ�īðĮĪķÐĮ�ÌȾðĊďĊÌĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�LāīĴș�AĊÌďĊÑĮðÐȘ



En raison de la pandémie de COVID-19 : L’éventail des inégalités de revenusg

�ďÐŨÆðÐĊĴ
de Gini

Afrique du Sud | 63

Zambie | 57,1 Colombie | 51,3

Slovénie | 24,6

Namibie | 59,1 Brésil | 53,4

Chili | 44,4

Norvège | 27,6 
Finlande | 27,3

République tchèque
et Slovaquie | 25

Danemark | 28,2

Pakistan et Bangladesh | 31,6 
Corée du Sud | 31,4

Dans les pays à 
haut revenu,

comme les États-Unis  | 41,4

Japon | 32,9
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du revenu mondiala.

Tandis que

du revenu mondiala

OÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÆďĊĊðĮĮÐĊĴ�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�īĨðÌÐș�ÆÐ�Īķð�ĨďĮÐ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ÆďĉĨăÐŘÐĮ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�

représente

représente

2018

2050

de la population mondiale vivaient dans des villes en 2018h.

de la population mondiale devraient vivre dans des villes d’ici 2050h.

La mondialisation s’est faite au prix d’un creusement des inégalités 
territoriales. L’écart absolu entre le revenu moyen par habitant des pays à haut 
revenu et celui des pays à faible revenu est passé dee :

#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�ŨÆìĊĴ�ķĊ�ðĊÌðÆÐ�ÌÐ�:ðĊð�ĮķĨÑīðÐķī�ďķ�
Ñæă�¾�Ǥǟ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ðÌÐĊĴðťÑÐĮ�ÐĊ�Afrique du Sud, en 
Amérique latine et en Amérique du Nordi.

Les villes asiatiques semblent moins inégales, avec 
ķĊ�ðĊÌðÆÐ�ÌÐ�:ðĊð�ðĊåÑīðÐķī�¾�ǣǟș�ĴďķĴ�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ��villes 
européennes,�Īķð�ŨÆìÐĊĴ�ĊďīĉăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ŒăÐķīĮ�
ðĊåÑīðÐķīÐĮ�¾�ǣǟ�ȧ¾�ăȸÐŘÆÐĨĴðďĊ�ÌÐ�OďĊÌīÐĮș�ŒÐÆ�ķĊ�
indice supérieur à 50)i. 

Typiquement, les inégalités sont les plus fortes dans 
les villes les plus grandesi.

Les inégalités ne se manifestent pas de la même manière partout. Elles résultent souvent de choix politiques 
dans lesquels les collectivités territoriales jouent un rôle stratégique. S’il existe une corrélation entre urbanisation 
grandissante et inégalités croissantes dans les villes, le lien de causalité entre ces deux phénomènes reste 
néanmoins à établirj. 

'ĊĴīÐ�ǡǟǟǥ�ÐĴ�ǡǟǠǥș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ķ��īÑĮðă�ȧðĊÌðÆÐ�ÌÐ�:ðĊðȨ�ďĊĴ�īÐÆķăÑș�ŒĊĴ�ÌÐ�
repartir à la hausse suite à un changement dans les politiques nationales. En 2021j :

en 1990
en 2018

$ $

27 600 USD

Le Brésil passe de ǤǤșǥ�à ǤǠșǨ�Ț

42 800 USD
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OÐĮ�ðĊÌðÆÐĮ�ÌÐ�:ðĊð au niveau des villes Des inégalités ÆīďðĮĮĊĴÐĮ

!

90 %
de cette nouvelle 
population 
urbaine devraient 
vivre en Asie et en 
Afriqueh.

Ce chiffre devrait rester largement au-dessus 
des niveaux d’avant la pandémie, notamment en 
Afrique et en Amérique latineb.

sont tombées dans l’extrême pauvreté.

présentent une consommation 
ăðĉÐĊĴðīÐ�ðĊĮķŨĮĊĴÐc.

690 millions de personnes

840 millions de personnes

en 2019

début 2022

$

Les inégalités de genre restent considérables au niveau mondial, et les progrès au 
sein des pays sont trop lents. La part du revenu total du travail par genre est ded :

35 % 65 %

69 % 1990

2015-2020

Alors que la part du revenu des 1 % les plus riches en Europe de l’Ouest et aux 
États-Unis était proche de 10 % en 1980, elle se situait à 12 % et 20 %, respecti-
vement, en 2016. Les inégalités de revenus sont en hausse dans le monde, et les 
inégalités à l’intérieur des pays sont même désormais plus importantes que les 
inégalités entre les paysf.

Le % des revenus totaux détenu par les 1% les plus riches :

LES
1 %

LES PLUS 
RICHES

$

Les pays vivent les inégalités différemmentOÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ÆīÐķĮÑÐĮ�ÆÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮ

ĪķÐ�ăÐĮ�Ǡǟ�ɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ
de la population.

les 50 % les plus pauvres
de la population gagnaient

27 
FOIS 

MOINS 

1980 10 % 10 %

12 %

20 %2016

État des inégalités

31 %
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Malheureusement, la répartition inégale des progrès et 
la poursuite du creusement des inégalités demeurent 
préoccupantes. Il est important de souligner que les 
inégalités dans les pays se sont considérablement 
accrues depuis les années 19806. L’accumulation de 
richesse par les milliardaires, en particulier, a atteint 
ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ĮĊĮ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ăÐĮ�ǠɁɦ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�řĊĴ�ÆĨĴÑ�ǢǧɁɦ�
de toutes les richesses supplémentaires accumulées 
ÌÐĨķðĮ�ăÐ�ĉðăðÐķ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǨǟș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�
ĉďðĊĮ�īðÆìÐĮ�ĊÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�ǡɁɦ�ÌÐ�ÆÐ�ĨĴīðĉďðĊÐ7. 
La mondialisation s’est donc faite au prix d’un renfor-
cement des inégalités territoriales dans de nombreux 
pays. En Chine, l’écart entre les régions côtières et 
intérieures s’est fortement creusé, tout comme le fossé 
urbain-rural8. Les plus grandes métropoles du monde, 
telles que Londres ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�UÐœ��ďīā (États-
Unis) ou la région de la baie de Californie du Nord avec 
la mégapole de San Francisco – San José (États-Unis), 
ĮÐĉÅăÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�ÌÐĮ�
avantages de la mondialisation, alors que les inégalités 
à l’intérieur des villes ne cessent de se creuser dans de 
nombreux domaines9. La persistance des inégalités 
reste un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté 
dans de nombreux contextes. Une analyse portant sur 
ǧǧɁĨřĮ��ðĊĮð�īÑŒÑăÑ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ŒðŒĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
ménages les plus pauvres avaient trois fois plus de 
īðĮĪķÐĮ�ÌÐ�ĉďķīðī�ŒĊĴ�ăȸ¶æÐ�ÌÐ�ǤɁĊĮ�ĪķÐ�ÆÐķŘ�ðĮĮķĮ�

6 Lucas Chancel et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴ�NZAǣ.

7 Ce chiffre fait référence au taux de croissance annuel moyen de la 
īðÆìÐĮĮÐ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǤ�ÐĴ�ǡǟǡǟ�åďķīĊð�Ĩī�ăÐ��ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡ�
ȧĮďķīÆÐɁȚ�OķÆĮ��ìĊÆÐă�et al., op. cit.). Notez que les inégalités de richesse 
ont augmenté à un rythme plus élevé que les inégalités de revenu. Comme 
ðĊÌðĪķÑ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊ�ǣȘǡ�ÌÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐș�ăÐĮ�ǠɁɦ�ÌÐĮ�ĉðÐķŘ�īÑĉķĊÑīÑĮ�
ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ďĊĴ�ÆĨĴÑ�ǡǢɁɦ�ÌÐ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĉďĊÌðăÐ�ĴďĴăÐ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǧǟ�ÐĴ�
ǡǟǡǟș�ÆďĊĴīÐ�ķĊÐ�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ǨɁɦ�Ĩďķī�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�qďķī�
les différences sur la manière de mesurer les inégalités de richesse et de 
revenu, voir l'encadré 2.5.

ǧ�wìð�Oðș�}Ðīīř�wðÆķăī�ÐĴ�9ðĊĊ�}īĨș�ȹɁAĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĊȚ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�
ĴīĊĮðĴðďĊș�ĊÌ�ĨďăðÆřɁȺș�WIDER Working Paper, 2018.

9 Simona Iammarino et Philip McCann, Multinationals and Economic 
Geography: Location, Technology and Innovation, Cheltenham, Edward Elgar, 
ǡǟǠǢɁț�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊ�ÐĴ�¢ďăĴĊ�LȘ��ÆĮș�ȹɁ:ăďÅăðšĴðďĊȚ��ďķĊĴīðÐĮș��ðĴðÐĮ�ĊÌ�
TķăĴðĊĴðďĊăĮɁȺș Regional Studies�ǣǤș�ĊďɁǠș�ǡǟǠǠș�ĨĨȘɁǠǦȭǢǡȘ
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Le monde a connu une profonde transformation au 
cours des décennies qui ont précédé et suivi le nouveau 
millénaire. Le développement des pays émergents et 
les progrès accomplis, dans la plupart des pays, en 
matière de réduction de l’extrême pauvreté sont des 
évolutions positives dont il faut se réjouir. Entre 1990 
ÐĴ�ǡǟǠǥș�ă��ìðĊÐ��ĮďīĴðș�¾�ÐăăÐ�ĮÐķăÐș�ǦǣșǤɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�
personnes de l’extrême pauvreté1. Entre 1990 et 2019, le 
tœĊÌ��ÐĊīÐæðĮĴīÑ�ķĊÐ�ĴīÝĮ�åďīĴÐ�ÅðĮĮÐ�ÌÐ�ă�ĉďīĴăðĴÑ�
ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤɁĊĮș�Īķð�ÐĮĴ�ĨĮĮÑÐ�ÌÐ�ǠǤǟ�¾�
ǢǣɁÌÑÆÝĮ�Ĩďķī�ǠɁǟǟǟɁĊðĮĮĊÆÐĮ�ŒðŒĊĴÐĮ2. Le nombre de 
mariages d’enfants a, lui aussi, considérablement reculé, 
notamment en Asie du Sud. Au Bangladesh, il est passé de 
ǣǦɁɦ�¾�ǠǥɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǣ�ÐĴ�ǡǟǠǨș�ÐĴș�ÐĊ�AĊÌÐș�ÌÐ�ǠǧɁɦ�¾�ǤɁɦ�
entre 1993 et 20163. Le monde poursuit également son 
urbanisation. En Afrique subsaharienne, la proportion de 
la population vivant dans des zones urbaines est passée 
ÌÐ�ǡǦɁɦ�¾�ǣǠɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǠǨǨǟ�ÐĴ�ǡǟǡǟș�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�Īķð�ÌÐŒīðĴ�
augmenter rapidement dans les prochaines décennies4. 
#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ăÐĮ�ĨřĮ�åīðÆðĊĮ�ĮȸĴĴĪķÐĊĴ�ŒÐÆ�
ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĮķÆÆÝĮ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊȘ�'Ċ�
}ĊšĊðÐș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐ�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ayant accès à des services d’assainissement sécurisés 
ÐĮĴ�ĨĮĮÑ�ÌÐ�ǤɁɦ�¾�ǡǥɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǡǟǟǟ�ÐĴ�ǡǟǡǟ5. 

Ǡ�OÐ�ĊðŒÐķ�ÌȾÐŘĴīÔĉÐ�ĨķŒīÐĴÑ�ÐĊ��ìðĊÐ�ÐĮĴ�ĨĮĮÑ�ÌÐ�ǥǥɁɦ�ÐĊ�ǠǨǨǟ�¾�ǟșǤɁɦ�
en 2016 (selon les dernières données disponibles). Ces pourcentages 
correspondent aux estimations de l'extrême pauvreté de la Banque 
ĉďĊÌðăÐ�ÅĮÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ĮÐķðă�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑ�ÌÐ�ǠșǨǟɁÌďăăī�Ĩī�þďķīȘ� 
wďķīÆÐɁȚ�ìĴĴĨĮȚȥȥÌĴȘœďīăÌÅĊāȘďīæȥðĊÌðÆĴďī

2 Estimations du Groupe interinstitutions des Nations unies pour 
ăȸÐĮĴðĉĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĉďīĴăðĴÑ�ðĊåĊĴðăÐ�ȧ�UA�'9ș�ZTwș��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș��U�
#'w��#ðŒðĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊȨș��UȭA:T'ș�ȹɁ�ĊðĴÐÌ�UĴðďĊĮ�AĊĴÐīȭæÐĊÆř�
:īďķĨ�åďī��ìðăÌ�TďīĴăðĴř�'ĮĴðĉĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāðÆǢÅ:.

Ǣ�#ďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÆďĉĨðăÑÐĮ�¾�ĨīĴðī�ÌÐɁȚ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�
ăȸ�UA�'9Ɂț�ÐĊĪķÔĴÐĮ�ÌÑĉďæīĨìðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ȧ#>w�ÐĊ�ĊæăðĮȨș�
enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), enquêtes sur les 
ðĊÌðÆĴÐķīĮ�Ìķ�ĮðÌ�ȧ�AwȨș�ÐĊĪķÔĴÐĮ�Įķī�ă�ĮĊĴÑ�īÐĨīďÌķÆĴðŒÐ�ȧt>wȨ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�
ÐĊĪķÔĴÐĮ�ķĨīÝĮ�ÌÐ�ĉÑĊæÐĮȘ�wďķīÆÐɁȚ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁTďīĴăðĴř�īĴÐș�
ķĊÌÐīȭǤ�ȧĨÐī�ǠșǟǟǟɁăðŒÐ�ÅðīĴìĮȨɁȺș�#Ĵș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒðĮ>ìĮ.

ǣ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮȚ�}ìÐ�ǡǟǠǧ�tÐŒðĮðďĊɁȺș�UÐœ�
�ďīāș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦĊ'�}.

Ǥ�'ĮĴðĉĴðďĊĮ�Ìķ�qīďæīĉĉÐ�ÆďĉĉķĊ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ�ÌÐ�ăȸZTwȭ�UA�'9�ȧLďðĊĴ�
Monitoring Programme) pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
ÐĴ�ăȸìřæðÝĊÐɁȚ��UA�'9�ÐĴ�ZTwș�ȹɁ�>Zȥ�UA�'9�LďðĊĴ�TďĊðĴďīðĊæ�qīďæīĉĉÐ�
åďī��ĴÐī�wķĨĨăřș�wĊðĴĴðďĊ�ĊÌ�>řæðÐĊÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī}¢�Uw.
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ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮȘ�#Ð�ĨăķĮș�ÆÐĴĴÐ�ĴÐĊÌĊÆÐ�ĮȸÐĮĴ�
aggravée dans la plupart des pays entre 2000 et 201410. 
#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮș�ăÐĮ�ÌðĮĨīðĴÑĮ�īÑæðďĊăÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�
de développement humain se sont accentuées. La région 
du nord-est du Nigeria, par exemple, où plus de la moitié 
ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤɁĊĮ�ĮďķååīÐ�ÌȸķĊ�īÐĴīÌ�ÌÐ�
croissance, a vu les inégalités territoriales existantes 
se creuser à cause de la malnutrition galopante de ces 
dernières années11. Les situations sont donc nombreuses 
et variées, et certaines invitent à l’optimisme. Mais l’état 
des inégalités dans le monde suscite de plus en plus 
d’inquiétudes, et il est à craindre que la situation ne 
s’aggrave si les bonnes mesures ne sont pas prises à 
temps pour contrer la montée des inégalités12.

Les crises mondiales et nationales ont également 
provoqué des reculs importants.�#ÑÅķĴ�ǡǟǡǠș� ăÐĮ�
agences de l’Organisation des Nations unies (ONU) ont 
alerté sur le risque d’explosion de la famine dans plus 
de 20 pays en raison de divers facteurs combinés, au 
ĨīÐĉðÐī�īĊæ�ÌÐĮĪķÐăĮ�ťæķīÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�ÐĴ�ă�ÆīðĮÐ�ÌÐ�
�Z�A#ȭǠǨ13Ș�OÐ�9ďĊÌĮ�ÌȸķīæÐĊÆÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�
ķĊðÐĮ�Ĩďķī�ăȸÐĊåĊÆÐ�ȧ�UA�'9Ȩ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐș�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�
ăÐĮ�ÑÆďăðÐīĮ�ďĊĴ�ĨÐīÌķ�ǠșǧɁĴīðăăðďĊ�ÌȸìÐķīÐĮ�ÌȸÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴ�
ÐĊ�ĨīÑĮÐĊĴðÐă�Ìķ�åðĴ�ÌÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ�ăðÑĮ�¾�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�
ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĮķīŒÐĊķĮ�ÐĊĴīÐ�ĉīĮ�ǡǟǡǟ�ÐĴ�åÑŒīðÐī�ǡǟǡǠ14. 
#ÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�ĉďĊĴīÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�
ŒðďăÐĊÆÐĮ�åðĴÐĮ�ķŘ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ķŘ�ťăăÐĮș�ÐĊ�ĨīĴðÆķ-
lier les violences domestiques, se sont intensifiées 
ÌķīĊĴ�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ15. Selon des projections de la 
Banque mondiale, la crise économique engendrée par 
ăÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨďķīīðĴ�åðīÐ�īÐĴďĉÅÐī�ǧǧ�¾�ǠǠǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
personnes dans l’extrême pauvreté, aggravant ainsi les 
īÐŒÐīĮ�ĮķÅðĮ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�ĨīÑÆÑÌÐĊĴÐ�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�
2008. Les répercussions de cette crise ont déjà montré 
que la résilience et la capacité à rebondir après avoir 
subi des revers varient selon les villes et les territoires, 
ce qui peut avoir pour effet d’exacerber les disparités 
territoriales présentes dans de nombreux pays16Ș�9ðĴ�
alarmant, les catastrophes environnementales sont de 
plus en plus fréquentes et tendent à frapper de manière 

10 Zhihui Li et al.ș�ȹɁ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ăÐŒÐăĮ�ĊÌ�ĴīÐĊÌĮ�ďå�ÆìðăÌ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ�
ǧǧ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�ÆďķĊĴīðÐĮȚ�åīďĉ�ǡǟǟǟ�Ĵď�ǡǟǠǣɁȺș�Global Health Action�Ǡǟș�ĊďɁǠș�
2017.

11 Emma Samman et alȘș�ȹɁȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�
ǡǟǢǟȚ�æķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�ĴķīĊðĊæ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊĴď�ÆĴðďĊɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǠȘ

Ǡǡ��ďðī�ăÐ�īÑÆðĴ�ìðĮĴďīðĪķÐ�ÌĊĮɁșȚ�Mike Savage, The Return of Inequality Social 
Change and the Weight of the Past, Cambridge, MA, Harvard University Press, 
2021.

ǠǢ�9�Z�ÐĴ�q�Tș�ȹɁ>ķĊæÐī�>ďĴĮĨďĴĮȘ�9�Zȭ�9q�'īăř��īĊðĊæĮ�ďĊ��ÆķĴÐ�9ďďÌ�
AĊĮÐÆķīðĴřřȚ�TīÆì�Ĵď�Lķăř�ǡǟǡǠ�ZķĴăďďāɁȺș�tďĉÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðåřZŒ'.

Ǡǣ��UA�'9ș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�wÆìďďă��ăďĮķīÐĮȘ�ZĊÐ�řÐī�ďå�ÐÌķÆĴðďĊ�
ÌðĮīķĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǤLÅ9ǡæ.

ǠǤ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁ9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮȚ�'ĊÌðĊæ�ŒðďăÐĊÆÐ�æðĊĮĴ�œďĉÐĊɁȺș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðsāā}.

Ǡǥ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ}ìÐ�#ðååÐīÐĊĴðă�'ÆďĊďĉðÆ�:ÐďæīĨìř�ďå�tÐæðďĊă�
ĊÌ��īÅĊ�:īďœĴì�ĊÌ�qīďĮĨÐīðĴř�ðĊ�AĊÌķĮĴīðăðĮÐÌ��ďķĊĴīðÐĮɁȺș�Série de 
ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

disproportionnée les régions les plus pauvres. Il est à 
craindre que la crise climatique et d’autres chocs ne 
viennent encore aggraver la crise des inégalités.

Ce chapitre introductif donne un aperçu de l’état actuel 
des inégalités dans différentes villes et régions du 
monde. Il examine les inégalités à différentes échelles, 
fait le point sur les tendances et les débats actuels 
portant sur la mesure des inégalités et sur les réponses 
qui y sont apportées dans les villes et les territoires. Le 
chapitre est divisé en cinq sections. La première propose 
un état des lieux en articulant la discussion autour des 
enjeux politiques actuels, notamment l’inquiétude 
croissante liée à l’état des inégalités mondiales et les 
engagements internationaux pris pour lutter contre les 
inégalités, dans le cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 et du Nouveau Programme 
Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban Agenda). La deuxième section 
s’intéresse à la géographie mondiale des inégalités de 
revenu, en analysant dans un premier temps les diffé-
rences entre les pays, avant de comparer les inégalités 
entre les zones métropolitaines et les villes. Ce faisant, 
ce chapitre donne un aperçu de la manière de mesurer 
les inégalités économiques et suggère plusieurs sources 
où trouver des données. La troisième section adopte 
une approche plus dynamique en expliquant l’évolution, 
depuis les années 1980, des inégalités économiques 
mondiales et des inégalités territoriales dans les pays. 
L’accent est mis sur la manière dont les processus 
mondiaux et locaux interagissent pour produire les 
tendances qui sont à l’œuvre aujourd’hui en matière 
d’inégalités économiques. La quatrième section adopte 
une approche plus multidimensionnelle en abandonnant 
la seule focalisation sur le revenu et la richesse. Elle 
commence par expliquer pourquoi les inégalités multi-
dimensionnelles sont un enjeu important, puis expose les 
meilleurs moyens de mesurer ces inégalités aux niveaux 
local et territorial. En plus d’offrir un tour d’horizon de 
l’état des inégalités multidimensionnelles, cette section 
analyse aussi la question des inégalités, du point de vue 
de leur caractère multiple et des processus par lesquels 
elles s’entrecroisent, en se demandant en quoi l’apparte-
nance à plus d’un groupe défavorisé ou marginalisé peut 
ðĊŦķÐī�Įķī�ă�æīŒðĴÑ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�Įķī�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�
elles sont vécues. Ce chapitre couvre toute une série 
de dimensions liées aux objectifs de développement 
ÌķīÅăÐ�ȧZ##Ȩș�Īķð�ĮďĊĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�
pour le contexte local. Parmi ces dimensions, on peut 
ÆðĴÐī�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ȨɁăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�
ÅĮÐɁț�ÅȨɁăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴÐīīÐĮ�
ÐĴ�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴɁț�ÆȨɁăȸÑÌķÆĴðďĊș�ă�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ĮďÆðķŘɁț�ÌȨɁăÐ�ĴīĊĮĨďīĴș�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÐĴ�ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆɁț�
ÐȨɁăȸÐĉĨăďð�ÐĴ�ăÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴȘ�'ĊťĊș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐ�ĮÐ�ÆďĊÆăķĴ�
par plusieurs remarques qui visent à nourrir la discussion 
en faisant le lien avec le reste du rapport.
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À peu près au moment où les États membres des Nations 
unies négociaient le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, plusieurs événements ont 
attiré les regards vers la montée des inégalités17Ș�#Ð�
nouvelles données sur les inégalités mondiales ont mis 
en lumière les gains inégaux de bien-être enregistrés 
depuis les années 1980. Ces gains, qui ont été observés 
en particulier dans les pays à haut revenu, ont été portés 
notamment par une forte augmentation du revenu et 
de la richesse des couches supérieures de la société18. 
#Ð�ĊďķŒÐăăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�īÑŒÑăÑ�ķĊ�ÆīÐķ-
sement des inégalités territoriales dans certains pays, 
les grandes métropoles mondiales interconnectées 
ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�ÌÐ�ă�ÆīďðĮ-
sance économique19. En parallèle, les rues et les espaces 

ǠǦ�qďķī�ķĊ�īÑÆðĴ�ìðĮĴďīðĪķÐș�ŒďðīɁȚ�wĉĉĊ�et al.ș�ȹɁȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�
ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�ǡǟǢǟȚ�æķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�ĴķīĊðĊæ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊĴď�ÆĴðďĊɁȺȘ

18 Un chercheur de la Banque mondiale a publié la toute première étude 
interpersonnelle sur les inégalités mondiales, produisant le célèbre 
ȹɁĴÅăÐķ�ÌÐ�ăȸÑăÑĨìĊĴɁȺ�ĉÐĊĴðďĊĊÑ�ĨăķĮ�ăďðĊ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐȘ��ďðīɁȚ�
�ìīðĮĴďĨì�OāĊÐī�ÐĴ��īĊāď�TðăĊďŒðÆș�ȹɁ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊȚ�
9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ��ÐīăðĊ��ăă�Ĵď�ĴìÐ�:īÐĴ�tÐÆÐĮĮðďĊɁȺș�qďăðÆř�tÐĮÐīÆì�
�ďīāðĊæ�qĨÐīș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǢș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLĴ:9wšɁț�¾�ÆÐĴĴÐ�
ÑĨďĪķÐș�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴř�ĨķÅăðÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĮďĊ�ÆÑăÝÅīÐ�ďķŒīæÐ�Le Capital 
ķ�ŘŘðeɁĮðÝÆăÐȘ��ďðīɁȚ�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴřș�Capital in the Twenty-First Century, 
�ĉÅīðÌæÐș�T�ș�>īŒīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǣɁț�ăÐ�Global Wealth Report 
a été publié avec de nouvelles données à long terme sur les inégalités 
þķĮĴÑÐĮ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐĮ�ťĮÆăÐĮȘ��ďðīɁȚ�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�
#ĴÅĮÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥœðÌȘœďīăÌȥɁț�ÐĴ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ðÆðɁȚ�:ðăăÐĮ�
Keating et al.ș�ȹɁ:ăďÅă��ÐăĴì�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǢɁȺș�¢ķīðÆìș�ǡǟǠǢɁț�ZŘåĉ��ĨķÅăðÑ�
son rapport avec la statistique souvent citée selon laquelle seulement 
ǧǤɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĨďĮĮÑÌðÐĊĴ�ķĴĊĴ�ÌÐ�īðÆìÐĮĮÐ�ĪķÐ�ă�ĉďðĴðÑ�ă�ĨăķĮ�ĨķŒīÐ�ÌÐ�
ăȸìķĉĊðĴÑș�ķĊ�ÆìðååīÐ�Īķð��ÌÐĨķðĮ�ÑĴÑ�ĉðĮ�¾�þďķīȘ��ďðīɁȚ��Ċ��ðĮĴďī��īÐĊÌī�
ÐĴ�'ĉĉ�wÐÐīřș�ȹɁ'ŒÐĊ�ðĴ�ķĨȚ�ĴðĉÐ�Ĵď�ÐĊÌ�ÐŘĴīÐĉÐ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�ZŘåďīÌș�ǡǟǠǣș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĴŒtš¢Ɂț�TŘ�OœĮďĊ�et al.ș�ȹɁ�ĊĨðÌ�ĊÌ�ķĊÌÐīĨðÌ�ÆīÐ�
œďīā�ĊÌ�ĴìÐ�æăďÅă�ðĊÐĪķăðĴř�ÆīðĮðĮɁȺș�ZŘåďīÌș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ�L#T.

ǠǨ�TÆ�ĊĊ�ÐĴ��ÆĮș�ȹɁ:ăďÅăðšĴðďĊȚ��ďķĊĴīðÐĮș��ðĴðÐĮ�ĊÌ�TķăĴðĊĴðďĊăĮɁȺɁț�
Iammarino et McCann, Multinationals and Economic Geography: Location, 
Technology and Innovation.

publics de nombreuses villes ont été le théâtre de mobili-
sations et d’agitations sociales de grande ampleur. À cet 
égard, on peut citer notamment les réactions observées 
ķ�ăÐĊÌÐĉðĊ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�ǡǟǟǦȭǡǟǟǧș�ĉðĮ�
ķĮĮð�ăÐĮ�ĴīďķÅăÐĮ�ăðÑĮ�¾�ă�ŦĉÅÑÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÌÐĮ�ĨīðŘ�
des matières premières20Ș�#ȸðĉĨďīĴĊĴĮ�ĴīŒķŘ�ÌÐ�
īÐÆìÐīÆìÐș�ĉÐĊÑĮ�Ĩī�ăÐ�9ďĊÌĮ�ĉďĊÑĴðīÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�
ȧ9TAȨș�ďĊĴ�ÌÑĉďĊĴīÑ�ăÐĮ�ÐååÐĴĮ�ĊÑåĮĴÐĮ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
de revenu sur la croissance économique, remettant en 
cause certains dogmes économiques qui prévalaient 
depuis les années 198021. Ces événements, et d’autres, 
ont contribué à faire évoluer l’opinion publique. En 
2015, des organisations internationales comme l’ONU, 
ăÐ�9ďīķĉ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĉďĊÌðăș�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐ�
ďķ�ăÐ�9TAș�ĮďĊĴ�ðĊĮð�īÐŒÐĊķÐĮ�Įķī�ăÐķī�ĨďĮðĴðďĊ�ÐĴ�ďĊĴ�
commencé à débattre de la nécessité de mettre un frein 
aux inégalités extrêmes22.

20 Isabel Ortiz et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�qīďĴÐĮĴĮ�ǡǟǟǥȭǡǟǠǢɁȺș�AĊðĴðĴðŒÐ�åďī�qďăðÆř�
#ðăďæķÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǢș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪďī9ǟĴ.

21 Les théories économiques néoclassiques dominants dans les années 
1980 et 1990 supposaient que la lutte contre les inégalités était néfaste 
pour l’économie, ou que la croissance des inégalités était inévitablement 
liée à la croissance économique. Cela conduisait à l’idée selon laquelle 
les gouvernements ne devaient pas imposer de limites aux inégalités 
ÆīďðĮĮĊĴÐĮȘ��ÐĮ�ðÌÑÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆďĊĴÐĮĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�Ìķ�9TAȘ�
�ďðīɁȚ�LďĊĴìĊ�#ŒðÌ�ZĮĴīřș��ĊÌīÐœ��Ðīæș�ÐĴ��ìīăĉÅďĮ�}ĮĊæīðÌÐĮș�
ȹɁtÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊș�AĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�:īďœĴìɁȺș�AT9�wĴåå�#ðĮÆķĮĮðďĊ�UďĴÐĮș�
�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAķqĊìT.

ǡǡ��ďðī�ă�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ��ìīðĮĴðĊÐ�OæīÌÐș�ÌðīÐÆĴīðÆÐ�æÑĊÑīăÐ�Ìķ�9TA�ÐĊ�
2014, dans laquelle elle mettait en garde contre la menace des inégalités 
ÌÐ�īÐŒÐĊķĮɁȚ�ȹɁ�ķĮðĊÐĮĮ�ĊÌ�ĨďăðĴðÆă�ăÐÌÐīĮ�Ĵ�ĴìÐ��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉ�
ĮìďķăÌ�īÐĉÐĉÅÐī�ĴìĴ�ðĊ�åī�Ĵďď�ĉĊř�ÆďķĊĴīðÐĮ�ĴìÐ�ÅÐĊÐťĴĮ�ďå�æīďœĴì�īÐ�
ÅÐðĊæ�ÐĊþďřÐÌ�Åř�åī�Ĵďď�åÐœ�ĨÐďĨăÐȘ�}ìðĮ�ðĮ�ĊďĴ��īÐÆðĨÐ�åďī�ĮĴÅðăðĴř�ĊÌ�
ĮķĮĴðĊÅðăðĴřȘɁȺ�OȸīĴðÆăÐ�ÐĮĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐ�ðÆðɁȚ��ìīðĮ�:ðăÐĮș�ȹɁAT9�œīĊĮ�ďĊ�
ĴìīÐĴ�ďå�ðĊÆďĉÐ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�Financial Times, 2014,  
ìĴĴĨĮȚȥȥďĊȘåĴȘÆďĉȥǢOþŘìǣŒɁț�Œďðī�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăÐ�ÌðĮÆďķīĮ�Ìķ�ĨīÑĮðÌÐĊĴ�Ìķ�
:īďķĨÐ�ÌÐ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�#ŒðÌ�TăĨĮĮș�ÐĊ�ǡǟǡǟɁȚ�#ŒðÌ�TăĨĮĮș�
ȹɁtÐŒÐīĮðĊæ�ĴìÐ�AĊÐĪķăðĴř�qĊÌÐĉðÆȚ�wĨÐÐÆì�Åř��ďīăÌ��Ċā�:īďķĨ�

2 L’état des inégalités 
ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐɁȚ�ķĊÐ�
source d’inquiétude 
croissante
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Sans surprise, les préoccupations croissantes face 
à l’état des inégalités mondiales ont également été 
au cœur de la négociation du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030. La discussion a 
largement dépassé la seule dimension économique 
pour s’intéresser aux inégalités en matière d’édu-
cation, de santé, d’emploi et de logement, ainsi qu’à 
de nombreuses autres dimensions du bien-être. Un 
consensus s’est dégagé sur le fait que les précédents 
ďÅþÐÆĴðåĮ�ĉďĊÌðķŘ�ȧÌðĴĮ�ȹɁďÅþÐÆĴðåĮ�Ìķ�TðăăÑĊðīÐ�Ĩďķī�
ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴɁȺ�ďķ�ZT#Ȩ�ŒðÐĊĴ�åðĴ�ăȸðĉĨĮĮÐ�Įķī�
les inégalités, et que les segments les plus vulnérables 
et structurellement marginalisés de la population ne 
profitaient pas des progrès réalisés en matière de 
développement humain, alors même que les inégalités 
au sommet ne cessaient de se creuser23. Les gouver-
nements ont été critiqués pour avoir donné la priorité 
ķŘ�ȹɁåīķðĴĮ�ĉĻīĮɁȺș�ÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
faciles à atteindre, alors qu’ils ne faisaient que très peu 
de progrès auprès des plus pauvres des pauvres. Selon 
plusieurs données, les améliorations enregistrées dans 
de nombreuses dimensions du développement humain 
ont été moins rapides pour les populations défavorisées 
que pour le reste de la population24. Les chercheurs, les 
activistes et les acteurs de la société civile ont joué un 
rôle-clé pour convaincre les États membres de l’ONU 
de la nécessité de s’engager à réduire les inégalités et à 
aider en priorité les groupes marginalisés dans le cadre 
de l’Agenda 203025. Le principe – adopté dans l’Agenda 
ǡǟǢǟ�ȯ�ÆďĊĮðĮĴĊĴ�¾�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺ��
permis de dépasser une vision exclusivement axée 
sur les statistiques moyennes nationales pour mettre 
en lumière les inégalités territoriales et les inégalités 
åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ăȸĨĨīĴÐĊĊÆÐ�¾�ķĊ�æīďķĨÐ�ťĊ�ÌÐ�īÐÆÐĊĴīÐī�
ăȸĴĴÐĊĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�Įķī�ÆÐĮ�ÐĊþÐķŘȘ���ÆÐĴ�ÑæīÌș�ăȸZ##�Ǡǟ�
promet explicitement de réduire les inégalités entre les 
pays et en leur sein (voir encadré 2.1). En outre, l’accent 
mis sur la localisation dans l’Agenda 2030 plaide pour une 
approche inclusive et localisée, qui confère au contexte 
ðĊåīĊĴðďĊă�ķĊ�īĒăÐ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌĊĮ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�
cibles et objectifs locaux ainsi que des moyens néces-
saires à leur mise en œuvre26. L’engagement à réduire 

qīÐĮðÌÐĊĴ�#ŒðÌ�TăĨĮĮɁȺș�Speeches & Transcripts, 2020,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥķĨǧķLɁț�ÐĊ�īÑåÑīÐĊÆÐ�ķ�9ďīķĉ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĉďĊÌðăș�ŒďðīɁȚ�
Oīīř�'ăăðďĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉ�ĨķÅăðĮìÐĮ�ǠǣȭĨďðĊĴ�ĨăĊ�Ĵď�ĴÆāăÐ�
æăďÅă�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�The Guardian, 2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴĪǡ'ĊNɁț��ðĊĊðÐ�
�řĊřðĉș�ȹɁ�Ð�ĉķĮĴ�ÐĊÌ�ÐŘĴīÐĉÐ�ðĊÐĪķăðĴřȘ�UďœȘɁȺș��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�
9ďīķĉș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðĮĪĊŘþ.

ǡǢ�wāðāď�9ķāķÌȭqīīș�ȹɁtÐÌķÆðĊæ�AĊÐĪķăðĴř�ȯ�}ìÐ�TðĮĮðĊæ�T#:Ț����ďĊĴÐĊĴ�
tÐŒðÐœ�ďå�qtwqĮ�ĊÌ��ðăĴÐīă�#ďĊďī�qďăðÆř�wĴĴÐĉÐĊĴĮɁȺș�IDS Bulletin 41, 
noɁǠș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǡǥȭǢǤȘ

ǡǣ�LďĮÐ�TĊķÐă�tďÆìÐ�et al.ș�ȹɁ}ìÐ�OďĴĴÐīř�ďå��ðīĴìȚ�:ðŒðĊæ�ăă�ÆìðăÌīÐĊ�Ċ�
ÐĪķă�ÆìĊÆÐ�Ĵď�ĮķīŒðŒÐɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥ��åǣǠ.

25 Ben Phillips, How to Fight Inequality (and Why That Fight Needs You), 
Londres, Wiley, 2020.

ǡǥ��:O�ș�ȹɁ:ZO#��ɁȚ�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�
ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZŒǦÆŒ.

les inégalités et à ne laisser personne de côté a, depuis 
ăďīĮș�ÑĴÑ�īÑŨīĉÑ�ÌĊĮ�ĨăķĮðÐķīĮ�ķĴīÐĮ�ÆďĊåÑīÐĊÆÐĮ�
mondiales, et notamment dans le Nouveau Programme 
Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮș�ÌďĨĴÑ�ăďīĮ�ÌÐ�ă��ďĊåÑīÐĊÆÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�
unies sur l’habitat et le développement urbain durable, 
>ÅðĴĴɁAAA�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑ�ǡȘǡȨ27.

Aujourd’hui, il existe un consensus général sur le risque 
qu’il y a à laisser les inégalités extrêmes continuer à 
se creuser28. Les inégalités croissantes, notamment 
territoriales, semblent éroder la cohésion sociale et 
sont même devenues l’un des principaux moteurs des 
crises politiques récentes29Ș�O�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�
n’a fait qu’accentuer cette tendance. Il est à craindre 
que les populations déjà défavorisées, qui ont connu 
un taux d’incidence plus élevé et qui ont été davantage 
pénalisées par les mesures d’atténuation mises en 
œuvre par les gouvernements, aient été touchées de 
ĉĊðÝīÐ�ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�Ĩī�ăÐ��Z�A#ȭǠǨ30. On constate 
également des inégalités géographiques très fortes dans 
la manière dont la pandémie a affecté les pays et les 
territoires du monde entier, en fonction de la capacité 
de chacun à répondre et à s’adapter à la crise. Autant 
d’éléments qui ont conduit à l’émergence d’un nouveau 
consensus, selon lequel la réduction des inégalités sera 
un enjeu central dans les années à venir, qui sera au 
cœur de la reprise post-pandémie et qui déterminera 
également la voie à suivre pour réaliser les objectifs de 
ăȸ�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮȘ

ǡǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ}ìÐ�UÐœ��īÅĊ��æÐĊÌɁȺș�ZU�ș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT��Ð'Ĵ.

28 Ceci est mis en évidence dans l'Agenda 2030, mais peut également être 
vu dans la façon dont les institutions traditionnelles, telles que la Banque 
ĉďĊÌðăÐ�ÐĴ�ăÐ�9ďĊÌĮ�ĉďĊÑĴðīÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăș�ďĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĉÐĊĴ�
ĉďÌðťÑ�ăÐķīĮ�ĨďĮðĴðďĊĮȘ

29 Par exemple, une analyse géographique des votes pendant le Brexit au 
tďřķĉÐȭ�Ċð�ĮÐĉÅăÐ�Œďðī�īÐŦÑĴÑ�ķĊÐ�ȹɁæÑďæīĨìðÐ�Ìķ�ĉÑÆďĊĴÐĊĴÐĉÐĊĴɁȺș�
dans laquelle les électeurs ont utilisé les élections, ou un référendum 
ÌĊĮ�ÆÐ�ÆĮș�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑ�ÌÐ�ȹɁĉķĴðĊÐīðÐɁȺ�Ĩďķī�ÐŘĨīðĉÐī�ăÐķī�
mécontentement. Cela a inclus le sentiment, chez certaines communautés, 
ÌȸŒďðī�ÑĴÑ�ȹɁăðĮĮÑÐĮ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺ�ăďīĮ�ĪķÐ�OďĊÌīÐĮ�ÐĴ�ăÐ�ĮķÌȭÐĮĴ�ÌÐ�
ăȸ�ĊæăÐĴÐīīÐ�ďĊĴ�ĨīďĮĨÑīÑȘ��ďðī�ăÐ�ÌÑÅĴ�ÌĊĮɁȚ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊ�ÐĴ�tĪķÐă�
ZīĴÐæȭ�īæðăÑĮș�ȹɁ}ìÐ��N�ȵæÐďæīĨìř�ďå�ÌðĮÆďĊĴÐĊĴȶȚ�ĊīīĴðŒÐĮș��īÐŘðĴ�ĊÌ�
ðĊĴÐīȭīÐæðďĊă�ȵăÐŒÐăăðĊæ�ķĨȶɁȺș�Cambridge Journal of Regions, Economy and 
Society 14, noɁǢș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǤǣǤȭǤǥǣȘ

Ǣǟ�}ìÐ�OĊÆÐĴ�'ÌðĴďīðăș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨȰÅīÐā�ĴìÐ�ÆřÆăÐ�ďå�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�The 
LancetɁǥș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðĨÆæLÐ.

wďķīÆÐɁȚ��ăÐĮĮĊÌīď��ðĮðďăðș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Activiste du mouvement Black Lives Matter qui 
proteste contre le racisme et lutte pour l'égalité.
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Encadré 2.1 
L’engagement à réduire les inégalités est inscrit dans le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030

La réduction des inégalités entre les pays et en leur sein, y compris des inégalités au niveau des villes et des territoires, 
est reconnue comme un engagement central des objectifs de développement durable et de divers autres objectifs-clés 
ðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊĴĮȘ�O�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸZU��Įķī�ăÐ�qīďæīĉĉÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�¾�ăȸìďīðšďĊ�ǡǟǢǟ�ŨīĉÐ�ðĊĮð�ĪķÐɁȚ

ȹɁOÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�īÐĨďĮÐ�Įķī�ăȸðÌÑÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ÑăðĉðĊÐī�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ĮďķĮ�ĴďķĴÐĮ�ĮÐĮ�åďīĉÐĮ�ÐĴ�
dans toutes ses dimensions, à lutter contre les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre, à préserver la planète, à 
créer une croissance économique soutenue, partagée et durable et à favoriser la cohésion sociale sont intimement 
liées et interdépendantes31ȘɁȺ

OȸZ##�Ǡǟ�Ț�ķĊ�ďÅþÐÆĴðå�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ÌÐ�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ
�Ċ�ďÅþÐÆĴðå�ÐŘĨăðÆðĴÐ�ÌÐ�ȹɁīÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĴ�ÌȸķĊ�ĨřĮ�¾�ăȸķĴīÐɁȺ�ȧZ##ɁǠǟȨ��ÑĴÑ�ðĊĴÑæīÑ�ÌĊĮ�ă�
ăðĮĴÐ�ÌÐĮ�Z##ș�ŒÐÆ�ĴďķĴÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌÐ�ÆðÅăÐĮ�ÆďĊĊÐŘÐĮș�ÌďĊĴ�ăȸďÅþÐÆĴðåș�ăīæÐĉÐĊĴ�ÌðååķĮÑș�ÌÐ�ȹɁĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĨīĴæÑÐɁȺ�
ȧÆðÅăÐ�Z##ɁǠǟȘǠȨș�Īķð�ÐĮĴ�ķĮĮð�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ÌÐķŘ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ŒÐÆ�ăȸÑăðĉðĊĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐŘĴīÔĉÐ�ĨķŒīÐĴÑ32. 
OȸďÅþÐÆĴðå�ÌÐ�ȹɁĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĨīĴæÑÐɁȺ�ĮĴðĨķăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÌďðŒÐĊĴ�åðīÐ�ÐĊ�ĮďīĴÐș�ķ�ĉďřÐĊ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊĮ�ĨīďæīÐĮĮðŒÐĮș�
ĪķÐ�ăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÌÐĮ�ǣǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķæĉÐĊĴÐĊĴ�ĨăķĮ�īĨðÌÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐ�īÐŒÐĊķ�ĉÑÌðĊ�ĊĴðďĊăș�
et ce de manière durable. Cet objectif a cependant été contesté pour avoir négligé les inégalités de revenu dans la 
partie supérieure de la distribution33.

qăķĮðÐķīĮ�ķĴīÐĮ�ÆðÅăÐĮ�ÆďĊĊÐŘÐĮ�ÌÐ�ăȸZ##ɁǠǟ�ŒðĮÐĊĴ�¾�ķĴďĊďĉðĮÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĴ�¾�åŒďīðĮÐī�ăÐķī�ðĊĴÑæīĴðďĊ�ĮďÆðăÐș�
économique et politique (cible 10.2), à assurer l’égalité des chances et à éliminer les pratiques discriminatoires (cible 
10.3), à adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, 
ÐĴ�¾�ĨīŒÐĊðī�ĨīďæīÐĮĮðŒÐĉÐĊĴ�¾�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑæăðĴÑ�ȧÆðÅăÐ�ǠǟȘǣȨȘ�#ȸķĴīÐĮ�ÆðÅăÐĮ�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�ÐŘĨăðÆðĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮĴðĊÑÐĮ�
à réduire les inégalités entre les pays.

UÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ�Ț�ÆðÅăÐī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ăȸĨĨīĴÐĊĊÆÐ� 
à un groupe
ZķĴīÐ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÐŘĨăðÆðĴÐ�ÌÐ�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ăȸ�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�ĨīďĉÐĴ�ÌÐ�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ�Ⱥș�
ķĊ�ďÅþÐÆĴðå�Īķð�ÐĮĴ�ÑĴīďðĴÐĉÐĊĴ�ăðÑ�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ìďīðšďĊĴăÐĮ�ďķ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ăȸĨĨīĴÐĊĊÆÐ�¾�ķĊ�æīďķĨÐɁȚ

ȹɁUďķĮ�ĨīďĉÐĴĴďĊĮ�ÌÐ�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ�ÌĊĮ�ÆÐĴĴÐ�åďīĉðÌÅăÐ�ĪķÔĴÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐȘ��ďĊĮðÌÑīĊĴ�ĪķÐ�ă�ÌðæĊðĴÑ�
ÌÐ�ă�ĨÐīĮďĊĊÐ�ìķĉðĊÐ�ÐĮĴ�åďĊÌĉÐĊĴăÐș�ĊďķĮ�ĮďķìðĴďĊĮ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÐĴ�ÆðÅăÐĮ�ĮÐ�ÆďĊÆīÑĴðĮÐĊĴ�ķ�ĨīďťĴ�ÌÐ�
toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus défavorisés seront les premiers 
que nous nous efforcerons d’aider34ȘɁȺ

En pratique, l’engagement de ne laisser personne de côté a été mis en œuvre en accordant la priorité aux groupes 
ŒðÆĴðĉÐĮ�ÌÐ�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�ȧÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ÐĊ�ðÌĊĴ�ÌȸÅďīÌ�ȹɁăÐĮ�ĨăķĮ�ÌÑåŒďīðĮÑĮɁȺș�ĮÐăďĊ�ăÐĮ�ĴÐīĉÐĮ�
mêmes de la déclaration) et en réduisant les écarts d’inégalité entre ces groupes et le reste de la société35. 

ǢǠ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtÐĮďăķĴðďĊ�ǦǟȥǠ�ǡǟǠǤȘ�}īĊĮåďīĉðĊæ�ďķī�œďīăÌȚ�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�ǡǟǠǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪĪǣǨþ�.

Ǣǡ�#ÐĊ�LďăăðååÐ�ÐĴ�qÐĴÐī�OĊþďķœș�ȹɁ��TÐĮķīÐÌ��ĨĨīďÆì�Ĵď�'ĊÌðĊæ�qďŒÐīĴř�ĊÌ��ďďĮĴðĊæ�wìīÐÌ�qīďĮĨÐīðĴřȚ��ďĊÆÐĨĴĮș�#Ĵș�ĊÌ�ĴìÐ�}œðĊ�:ďăĮɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�
2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢL�Ðĉwæ.

ǢǢ��ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ĊÑæďÆðĴðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�Z##ș�ķĊ�æīďķĨÐ�ÌȸķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮ�ÐĴ�ÌȸÆĴðŒðĮĴÐĮ��ĨăðÌÑ�Ĩďķī�ķĊÐ�ÆðÅăÐ�ÌÐ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�ăȸðĊÑæăðĴÑș�ĉÐĴĴĊĴ�ÐŘĨăðÆðĴÐĉÐĊĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�
Įķī�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�Ĩīĉð�ăÐĮ�īðÆìÐĮ�ȧăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊȨȘ��ďðīɁȚ��ăÐŘ��ďÅìĉ�ÐĴ��ĊÌř�wķĉĊÐīș�ȹɁAĮ�AĴ��ăă��ÅďķĴ�ĴìÐ�}ðăĮȟ�}ìÐ�qăĉ�
TÐĮķīÐ�ďå�AĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș��:#��ďīāðĊæ�qĨÐīș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǢș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪþǡŘÅ9.

Ǣǣ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtÐĮďăķĴðďĊ�ǦǟȥǠ�ǡǟǠǤȘ�}īĊĮåďīĉðĊæ�ďķī�œďīăÌȚ�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȘɁȺ

ǢǤ�wķī�ăȸìðĮĴďīðĪķÐ�ÐĴ�ăȸďĨÑīĴðďĊĊăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ȹɁUÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺ�ȧOÐŒÐ�Uď�ZĊÐ��ÐìðĊÌȨș�ŒďðīɁȚ�wĉĉĊ�et al.ș�ȹɁȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�
řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�ǡǟǢǟȚ�æķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�ĴķīĊðĊæ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊĴď�ÆĴðďĊɁȺȘ
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��ÆÐĴ�ÑæīÌș�ă�ÌÑĮæīÑæĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĮȸÐĮĴ�ðĉĨďĮÑÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ÑăÑĉÐĊĴ�ÆÐĊĴīă�Ìķ�ÆÌīÐ�ÌÐĮ�Z##ș�ÌĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�
ďľ�ÐăăÐ�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�ŒÐĊĴðăÐī�ăÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�ĨīɁȚ�ĮÐŘÐș�ĉðăðÐķ�īķīă�ȥ�ķīÅðĊș�īÑæðďĊĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌȸķĊ�ĉÔĉÐ�ĨřĮș�ĪķðĊĴðăÐĮ�ÌÐ�
īðÆìÐĮĮÐ�ðĊåÑīðÐķī�ȥ�ĮķĨÑīðÐķīș�ĮðĴķĴðďĊ�ÌÐ�ìĊÌðÆĨș�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮș�ÐĊåĊĴĮș�åÐĉĉÐĮ�ÐĊ�¶æÐ�ÌÐ�ĨīďÆīÑÐīș�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ŒðŒĊĴ�ŒÐÆ�ăÐ��A>ȥĮðÌș�īÑåķæðÑĮș�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌÑĨăÆÑÐĮ�¾�ăȸðĊĴÑīðÐķī�ÌȸķĊ�ĨřĮș�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏ36.

Ǣǥ�O�ĨďĨķăĴðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ÆďĊÆÐīĊÑÐ�ÐĮĴ�ĉÐĊĴðďĊĊÑÐ�ÌȸÅďīÌ�ÌĊĮ�ă�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ĨķðĮ�ĨăķĮ�ĨīÑÆðĮÑĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆðÅăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮȘ�
OÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:}�sA�Ɏ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ÐŘĨăðÆðĴÐĉÐĊĴ�ĉÐĊĴðďĊĊÑÐĮș�ĉðĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĮďķĴðÐĊĊÐĊĴ�ĪķÐ�ă�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ķĊ�ȹɁķĴīÐ�ĮĴĴķĴɁȺ�ÌĊĮ�ă�ÆðÅăÐ�ǠǟȘǡ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�
ðĊĴÐīĨīÑĴÑ�ÆďĉĉÐ�ĉÐĊĴðďĊĊĊĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:}�sA�Ɏ�Ĩīĉð�ÌȸķĴīÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĉÐĊĴ�ÌðĮÆīðĉðĊÑĮȘ�Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ĊďĴÐī�Īķȸðă�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ÌÑĮÑĪķðăðÅīÐ�
ÑŒðÌÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐĮ�Z##Ș��ÐīĴðĊĮ�ďÅþÐÆĴðåĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸďÅþÐÆĴðåɁǣ�Ĩďķī�ăȸÑÌķÆĴðďĊș�ĉÐĴĴÐĊĴ�ÌŒĊĴæÐ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ÌðŒÐīĮ�æīďķĨÐĮ�ÐĴ�ÐĊĴīÐ�
ăÐĮ�ĉÐðăăÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉďðĊĮ�ÅďĊĮ�ÑăÝŒÐĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸďÅþÐÆĴðåɁǡ�Įķī�ăȸÑăðĉðĊĴðďĊ�ÌÐ�ă�åðĉș�ĊÐ�ÌÐĉĊÌÐĊĴ�ÐŘĨăðÆðĴÐĉÐĊĴ�ĪķȸķĊÐ�ŒÐĊĴðăĴðďĊ�Ĩī�æīďķĨÐ�
Ìȸ¶æÐ�ÐĴ�Ĩī�ĮÐŘÐȘ�OÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ăȸďÅþÐÆĴðåɁǠǠ�ȹɁ9ðīÐ�ÐĊ�ĮďīĴÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ìķĉðĊĮ�ĮďðÐĊĴ�ďķŒÐīĴĮ�¾�ĴďķĮș�ĮĻīĮș�īÑĮðăðÐĊĴĮ�ÐĴ�ÌķīÅăÐĮɁȺ�
ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴ�ķĊÐ�ŒÐĊĴðăĴðďĊ�Ĩī�ĮÐŘÐș�¶æÐș�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ÐĴ�ķīÅðĊȥīķīăȘ�wķī�ă�ÌðĮÆķĮĮðďĊ�Įķī�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�O:}�sA�Ɏ�ÐĴ�ăÐĮ�Z##ș�ŒďðīɁȚ��īðÐĊĊ�
wÆďăīďș�ȹɁO:�}A�ĊÌ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮȚ�9ďĮĴÐīðĊæ�'ÆďĊďĉðÆ��Ðăăȭ�ÐðĊæɁȺș�LGBTQ Policy Journal, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥÐĴĪǨZ.

wďķīÆÐɁȚ�tðÆÆīÌď�TřÐīș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Enfants pompant l'eau d'un forage public en Afrique de l'Ouest.

Encadré 2.2 
Le Nouveau Programme pour les Villes et la promesse de réduire 
ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ37

ȹɁAă�īÐĮĴÐ�ĪķÐ�ă�ĨÐīĮðĮĴĊÆÐ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÆīďðĮĮĊĴÐĮ�ÐĴ�ă�ÌÑæīÌĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐ-
ment demeurent l’un des principaux obstacles au développement durable dans le monde, l’exclusion économique et la 
ĮÑæīÑæĴðďĊ�ĮĨĴðăÐ�ÆďĊĮĴðĴķĊĴ�ÌÐĮ�īÑăðĴÑĮ�ðĊÌÑĊðÅăÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ìķĉðĊĮȘɁȺ�ȧĨīæīĨìÐɁǢȨ

ȹɁ'Ċ�īÐĨÐĊĮĊĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴș�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ăȸÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�ÐĴ�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ìķĉðĊĮș�ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�ÆÐ�Īķð�ĮķðĴɁȚ�ÑăðĉðĊÐī�ă�
ĨķŒīÐĴÑ�ÐĴ�ă�åðĉ�ĮďķĮ�ĴďķĴÐĮ�ăÐķīĮ�åďīĉÐĮ�ÐĴ�ÌĊĮ�ĴďķĴÐĮ�ăÐķīĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮɁț�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮɁț�ĨīďĉďķŒďðī�
ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÌķīÅăÐș�ĨīĴæÑÐ�ÐĴ�ŒðÅăÐɁț�ðĊĮĴķīÐī�ăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�ĮÐŘÐĮ�ÐĴ�ķĴďĊďĉðĮÐī�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�
åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ťăăÐĮ�ťĊ�ĪķÐ�ă�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�ĪķȸÐăăÐĮ�ĨĨďīĴÐĊĴ�ķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ĨķðĮĮÐ�
ÔĴīÐ�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ÐŘĨăďðĴÑÐɁț�ĉÑăðďīÐī�ă�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮɁț�ĨīďĉďķŒďðī�ă�īÑĮðăðÐĊÆÐɁț�ÐĴ�ĨīďĴÑæÐī�
ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴȘɁȺ�ȧĨīæīĨìÐɁǤȨ

ȹɁUďķĮ�īÑŨīĉďĊĮ�ĊďĴīÐ�ÐĊææÐĉÐĊĴ�¾�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ�ÐĴ�ĊďķĮ�ĊďķĮ�ÐĊææÐďĊĮ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐ�ĨīĴæÐ�
des possibilités et des avantages que peut offrir l’urbanisation et qui permettent à tous les habitants, vivant dans des 
ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ďķ�ĊďĊ�ÌÐ�ĉÐĊÐī�ķĊÐ�ŒðÐ�ÌÑÆÐĊĴÐș�ÌðæĊÐ�ÐĴ�æīĴðťĊĴÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĮȸÑĨĊďķðī�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴȘɁȺ�ȧĨīæīĨìÐɁǡǦȨ

ǢǦ��ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ}ìÐ�UÐœ��īÅĊ��æÐĊÌɁȺȘ
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rapport GoLd vi42

OÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�
ÆďĊÆÐĊĴīÐĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ǤǡɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĉďĊÌðăș�
ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ă�ĉďðĴðÑ�ă�ĨăķĮ�ĨķŒīÐ�ĊÐ�ææĊÐ�ĪķÐ�ǧɁɦ�
de ce revenu. Cet écart est encore plus prononcé si l’on 
ÐŘĉðĊÐ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÌÐ�ă�īðÆìÐĮĮÐȘ�OÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ĨďĮĮÝÌÐĊĴ�ǦǤɁɦ�ÌÐ�
la richesse totale dans le monde. Ce sont là quelques-
unes des principales conclusions du Rapport sur les 
inégalités mondiales 2022 (World Inequality Report) publié 
récemment38Ș�#Ð�åðĴș�ĪķĊÌ�ďĊ�ĨÐĊĮÐ�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮș�
ce qui vient d’abord à l’esprit, c’est le fossé entre les 
riches et les pauvres. Quel est le niveau d’inégalités de 
īÐŒÐĊķ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȟ�'Ĵ�ĪķȸÐĊ�ÐĮĴȭðă�
Ìķ�ĊðŒÐķ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐɁȟ Cette 
section vise à répondre à ces deux questions.

38 Chancel et alȘș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ

3.1 L’urbanisation 
et la dynamique 
des inégalités

Les modes d’urbanisation varient considérablement 
d’une ville à l’autre et d’une région à l’autre, ce qui rend 
ĴďķĴÐ�æÑĊÑīăðĮĴðďĊ�ÌðŨÆðăÐɁț�ðă�ĮÐ�ÌÑææÐ�ĊÑĊĉďðĊĮ�
des tendances claires dans la relation entre urbanisa-
tion et inégalités. Les données montrent en effet qu’à 
ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐș�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�
généralement d’une meilleure qualité de vie, associée 
à des revenus plus élevés, à de meilleurs emplois, à des 
niveaux d’éducation supérieurs, à une meilleure santé 
et à un meilleur accès aux services et à la technologie, 
et ce même si l’on tient compte du niveau d’exposition 
supérieur à la criminalité, aux embouteillages, à la 
pollution et à d’autres nuisances39. Malgré cela, les taux 
élevés de croissance urbaine sont étroitement corrélés 
à des niveaux d’inégalités importants40. Les plus fortes 
inégalités s’observent normalement dans les

ǢǨ�Z�#'�ÐĴ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�Cities in the World: A New Perspective 
on Urbanisationș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðăķ:ÌT.

ǣǟ��īīř�>ðīĮÆìș�ȹɁAĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊș��ðĴř�wðšÐ�ĊÌ��īÅĊ�:īďœĴìȚ��9ðĊă�
tÐȭÐŘĉðĊĴðďĊɁȺș�Urban Studies 19, noɁǠș�ǠǨǧǡș�ĨĨɁǠȭǦǣɁț�wĴÐĨìÐĊ�UďīÌș�
ȹɁAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ��ðĴř�wðšÐȚ��Ċ�'ŘĉðĊĴðďĊ�ďå��ăĴÐīĊĴðŒÐ�>řĨďĴìÐĮÐĮ�
åďī�OīæÐ�ĊÌ�wĉăă��ðĴðÐĮɁȺș�The Review of Economics and Statistics 62, noɁǣș�
ǠǨǧǟș�ĨĨȘɁǤǟǡȭǤǟǧȘ
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mondiale des 
inégalités de revenu 

wďķīÆÐɁȚ�qķă�NÐăăÐīș�9ăðÆāīȘ
Cabanes d'ouvriers agricoles surplombant les immenses 
domaines viticoles d’Aussenkehr, Namibie.
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 plus grandes villes41. Les données indiquent que, dans la 
plupart des cas, les inégalités intra-urbaines constatées 
sont plus graves que les inégalités intra-rurales corres-
pondantes42. Outre des niveaux de vie plus élevés, les 
villes présentent normalement une incidence relative 
de la pauvreté plus faible que les régions plus rurales. 
Mais, en raison de leur taille, les villes ont tendance à 
concentrer une plus grande part du nombre absolu de 
personnes pauvres vivant dans le pays43. Les villes, qui 
abritent une grande partie de la pauvreté nationale, ont 
donc tendance à être à la fois plus prospères et plus 
inégales.

Le rythme effréné de l’urbanisation, en particulier en 
�åīðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐș�ÐĮĴ�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ăȸķĊ�
des vecteurs de la montée rapide des inégalités dans 
ces régions (voir encadré 2.3). L’urbanisation galopante

ǣǠ�tďĊĊð�qŒĊ�ÐĴ�UĴìĊðÐă��ķĉȭwĊďœș�ȹɁAĊÐĪķăðĴř�ĊÌ��ðĴř�wðšÐɁȺș�The 
Review of Economics and Statistics 95, noɁǤș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǠǤǢǤȭǠǤǣǧɁț�wďĉœīðĴ�
Sarkar et al.ș�ȹɁ}ìÐ�ĮÆăðĊæ�ďå�ðĊÆďĉÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ðĊ��ķĮĴīăðȚ�qďĮĮðÅăÐ�
īÐăĴðďĊĮìðĨĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�ķīÅĊ�ăăďĉÐĴīřș�ÆðĴř�ĮðšÐș�ĊÌ�ÐÆďĊďĉðÆ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 45, no 4, 2018, 
ĨĨȘɁǥǟǢȭǥǡǡȘ

ǣǡ�TðÆìÐă�OðĨĴďĊș�ȹɁ�īÅĊ�ÅðĮ�īÐŒðĮðĴÐÌɁȺș�The Journal of Development 
Studies 20, noɁǢș�ǠǨǧǣș�ĨĨȘɁǠǢǨȭǠǥǥȘ

43 Banque mondiale, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geographyș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ǡǟǟǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķÆw9ǣÌ.

Encadré 2.3 
OÐĮ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�īĨðÌÐ�ÐĊ��åīðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐ45

�ķþďķīÌȸìķðș�ĪķÐăĪķÐ�ǤǤɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮș�ķĊÐ�ĨīďĨďīĴðďĊ�Īķð�ÌÐŒīðĴ�ĨĮĮÐī�¾�ǥǧɁɦ�
d’ici à 2050. Les pays d’Asie et d’Afrique, qui sont actuellement les deux régions les moins urbanisées du monde, 
devraient connaître une croissance sans précédent de l’urbanisation au cours de ce siècle. La part de la population 
ķīÅðĊÐ�ĮȸÑăÝŒÐ�¾�ǤǟɁɦ�ÐĊ��ĮðÐ�ÐĴ�¾�ǣǢɁɦ�ÐĊ��åīðĪķÐș�ÆďĊĴīÐ�ǧǡɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌș�ǧǠɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�
ăÐĮ��īõÅÐĮș�ǦǣɁɦ�ÐĊ�'ķīďĨÐ�ÐĴ�ǥǧɁɦ�ÐĊ�ZÆÑĊðÐȘ��ķþďķīÌȸìķðș�ăȸ�åīðĪķÐ�ÐĴ�ăȸ�ĮðÐ�ÅīðĴÐĊĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�
rurale mondiale.

Ces deux continents s’urbanisent très rapidement. Le taux annuel moyen de variation du pourcentage de la population 
ķīÅðĊÐ�ÐĮĴ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑ�ÐĊ��åīðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐ�ȧǠșǢɁɦ�ÐĴ�ǠșǠɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴȨ�ĪķÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�īÑæðďĊĮ�ŨÆìĊĴ�ķĊ�ĴķŘ�
ÌȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ȧǟșǢɁɦȨȘ�#ȸðÆð�¾�ǡǟǤǟș�ă�ĨīĴ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÌÐŒīðĴ�ðĊĮð�ĴĴÐðĊÌīÐ�ǤǨɁɦ�ÐĊ�
�åīðĪķÐ�ÐĴ�ǥǥɁɦ�ÐĊ��ĮðÐȘ���ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐș�ǡșǤɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�ŒðŒīďĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�
ķīÅðĊÐĮ�ÌȸðÆð�¾�ǡǟǤǟș�ÐĴ�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÑĉďæīĨìðĪķÐ�ÌÐŒīðĴ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�ÐĊ��åīðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐȘ

'Ċ��åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ķĊÐ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ȧÐĊŒðīďĊ�ǥǢɁɦȨ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÐĊ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÐŘĨďĊÐĊĴðÐăăÐ�
ÐĮĴ�ÅĮďīÅÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�ĨÐĴðĴÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌȸķĊ�ĉðăăðďĊ�ÌȸìÅðĴĊĴĮȘ�#Ð�åðĴș�ÆÐ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�
centres urbains qui connaissent la croissance la plus rapide de toute l’Afrique subsaharienne. En 1970, l’Afrique 
subsaharienne ne comptait pratiquement aucune ville de plus d’un million d’habitants. En 2008, elle en comptait 41.

īÐĊÌ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÌðŨÆðăÐș�ÐĊĴīôĊĊĴ�ķĊ�
développement urbain mal structuré et une hausse de la 
pauvreté et des inégalités. Paradoxalement, l’expérience 
montre que les mesures tendant à limiter l’urbanisation 
peuvent parfois exacerber les inégalités, comme on a 
pu l’observer en Afrique du Sud, à l’époque de l’apartheid, 
ou au Brésil, avec la prolifération des favelas à la suite 
des mesures timides prises par gouvernement brésilien 
pour freiner l’urbanisation44. ZĊ�ăÐ�ŒďðĴ�ÅðÐĊɁȚ�ă�īÐăĴðďĊ�
ÐĊĴīÐ�ķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĴ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ĮðĉĨăÐɁț�
elle mobilise des processus tant économiques que 
socio-politiques.

ǣǣ�:ďīÌďĊ�TÆ:īĊìĊ�ÐĴ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�īÅĊðĮĴðďĊ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�ĊÌ�
ĴīÐĊÌĮɁȺș��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪāðď�Ì.
 
ǣǤ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǧȚ�>ðæìăðæìĴĮɁȺș�ǡǟǠǨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǣ�Ǧīǥþ.
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O�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�ĉÑæĨďăÐĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ÐĮĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÌďĉðĊÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�åðÅăÐ�
et intermédiaire, les pays à revenu élevé n’abritant qu’un très petit nombre de ces villes. Par région, la plupart des 
mégapoles du monde se trouvent en Asie (20) et en Amérique latine (6). Les autres régions sont loin derrière, avec 
seulement deux ou trois mégapoles. En Afrique subsaharienne, Lagos (Nigeria) et Kinshasa�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�
du Congo) sont déjà des mégapoles et devraient être rejointes par Dar es Salaam�ȧ}ĊšĊðÐȨș�Johannesbourg (Afrique 
du Sud) et Luanda (Angola) d’ici à 2030. 

Le développement durable est de plus en plus tributaire de la bonne gestion de la croissance urbaine. Or, les taux 
ÌȸķīÅĊðĮĴðďĊ�īĨðÌÐĮ�īÐĊÌÐĊĴ�ĴďķĴÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÐŘĴīÔĉÐĉÐĊĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÐĊ�īðĮďĊ�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�Īķȸðă�åķĴ�Ĩďķī�
récupérer, réhabiliter et consolider les terres, et du fait que le temps nécessaire à l’aménagement urbain et à la 
construction d’infrastructures adaptées est souvent plus long que le temps de la croissance urbaine. L’histoire a 
également montré que les inégalités sont plus marquées dans les zones urbaines, si bien que le processus d’urbanisation 
rapide peut, lui aussi, exacerber les inégalités.

Les inégalités de revenu découlent des interac-
tions entre des processus mondiaux et locaux. Ces 
inégalités peuvent être accentuées par les identités 
socioculturelles locales, par les différences entre 
les institutions nationales, l’histoire sociale et 
économique des villes concernées46. C’est pourquoi 
on estime généralement que les actions locales, en 
particulier celles menées par les communautés et les 
quartiers, ne permettent d’atténuer que partiellement 
les conditions économiques et les structures macroé-
conomiques qui contribuent aux inégalités de revenu 
en milieu urbain47.

#ĊĮ�ăÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÆĨðĴăðĮĴÐș�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ĮȸðĊĮÆīðĴ�ķ�
cœur des processus de développement local, national 
et mondial, et joue un rôle-clé dans l’accumulation, la 
mobilisation et la spatialisation du capital48. Le dévelop-
ĨÐĉÐĊĴ�ÆĨðĴăðĮĴÐ�ÐĮĴ�åÉďĊĊÑ�Ĩī�ȹɁăÐ�ÅÐĮďðĊ�ĨÐīĨÑĴķÐă�
de trouver des terrains rentables pour la production 
ÐĴ�ăȸÅĮďīĨĴðďĊ�Ìķ�ĮķīĨăķĮ�ÌÐ�ÆĨðĴăɁȺɁț�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮďĊĴ�
ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ȹɁÌĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�ďľ�ăȸķīÅ-
nisation dépend de la mobilisation d’un produit excé-
dentaire49ɁȺȘ�L’urbanisation peut donc être entendue 
comme un processus de réorganisation socio-spatiale 
Īķð�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�ÐĴ�ăďÆăðĮÐ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ÆĨðĴķŘȘ 

ǣǥ�LÆā��ķīæÐīĮ�ÐĴ�wāď�TķĮĴÐīÌș�ȹɁ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřȚ�
��TďÌÐă��ĮÐÌ�ďĊ�'ŘðĮĴðĊæ�}ìÐďīðÐĮ�ĊÌ�Ċ�'ĉĨðīðÆă�AăăķĮĴīĴðďĊɁȺș�
International Journal of Urban and Regional Research 26, noɁǡș�ǡǟǟǡș�
ĨĨȘɁǣǟǢȭǣǠǢȘ

ǣǦ�wÆďĴĴ��ķĉĉðĊæĮș�ȹɁtÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ďĉĉķĊðĴř�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
ĊÌ�ĴìÐ��ĮÐ�åďī�tÐæðďĊăðĮĉɁȺș�The Journal of Small and Emerging Business 
Law�ǧș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁǠǢǠȭǠǣǨȘ

ǣǧ�#ŒðÌ�>īŒÐřș�Social Justice and the City, Athènes, University of Georgia 
qīÐĮĮș�ǡǟǟǨɁț�#ŒðÌ�>īŒÐřș�ȹɁ}ìÐ�ȵUÐœȶ�AĉĨÐīðăðĮĉȚ��ÆÆķĉķăĴðďĊ�Åř�
#ðĮĨďĮĮÐĮĮðďĊɁȺș�Socialist Register 4, 2004, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA�āŘǦZɁț�#ŒðÌ�
>īŒÐřș�tÐÅÐă��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴř�Ĵď�ĴìÐ��īÅĊ�tÐŒďăķĴðďĊș�
OďĊÌīÐĮș��ÐīĮďș�ǡǟǠǡȘ

ǣǨ�#ŒðÌ�>īŒÐřș�ȹɁ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴřɁȺș�New Left Review 53, no sept.-oct., 
2008.

Les inégalités urbaines se manifestent différemment 
ĮÐăďĊ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑæðďĊĮɁț�ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ăÐ�ĨīďÌķðĴ�
d’héritages historiques et de processus politiques, 
économiques, socioculturels et écologiques qui 
opèrent à différents niveaux. La reproduction des 
inégalités est en partie régulée par les mécanismes 
de marché, par l’orchestration des interactions et des 
relations sociales et politiques50. Ces interactions 
ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�ķŘ�ȹɁðĊÑæăðĴÑĮ�ðĊĴÐīăďÆăÐĮ51ɁȺș�Īķð�
prennent des formes diverses et sont vécues diffé-
remment selon les groupes et les périodes concernés.

O�ȹɁÆðīÆķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ŦķŘɁȺ de capitaux et de richesses 
dans les villes d’aujourd’hui illustre la reproduction des 
inégalités liées à ces nouveaux enjeux d’urbanisation. 
Ainsi, par exemple, si les investissements étrangers 
réalisés dans les infrastructures urbaines peuvent 
contribuer au développement urbain, ils participent 
aussi très souvent des inégalités urbaines à travers 
ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�
urbaines marginalisées52Ș�'Ċ�ďķĴīÐș�ÆÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ÆĨðĴķŘ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�ĮÐ�ÆďĊþķæķÐĊĴ�ķŘ�ŦķŘ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�
et d’échange régionaux, nationaux et locaux. Les 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌȸìřĨÐīȭťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ďĊĴ�Ĩī�ðăăÐķīĮ�
alimenté la marchandisation et la commercialisation 
des terres ainsi que la production de logements, ce qui 
a eu des implications directes sur la manière dont les 
villes exacerbent les tendances en matière d’exclusion 
et d’inégalités (voir encadré 2.4)53. 

Ǥǟ��ÅÌďķĉăðĪ�wðĉďĊÐș�ȹɁ}ìÐ�ĮďÆðă�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ďå�ÆðĴř�OðåÐ�ðĊ�
ÆďĊĴÐĉĨďīīř��åīðÆɁȺș�#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐīș��ĨĨĮăș�ǡǟǠǟȘ

ǤǠ�tðÆìīÌ�wÆìīææÐīș�ȹɁAĮ��qīďæīÐĮĮðŒÐ��ðĴř�qďĮĮðÅăÐȟ�tÐŒðŒðĊæ��īÅĊ�
OðÅÐīăðĮĉ�åďī�ĴìÐ�}œÐĊĴřȭ9ðīĮĴ��ÐĊĴķīřɁȺș�Harvard Law & Policy Review, 7, 
ǡǟǠǢȨș�ĨĨȘɁǡǢǠȭǡǤǡȘ

Ǥǡ�tĉðĊ�NÐðŒĊðș�ȹɁ��īÐŒðÐœ�ďå�ĴìÐ�ĉðĊ�ÆìăăÐĊæÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮķĮĴðĊÅðăðĴřɁȺș�
International Journal of Urban Sustainable Development 1, noɁǠȭǡș�ǡǟǠǟș�
ĨĨȘɁǤȭǠǥȘ

ǤǢ�#ŒðÌ�TÌÌÐĊ�ÐĴ�qÐĴÐī�TīÆķĮÐș�In Defense of Housing. The Politics of 
Crisisț�OďĊÌīÐĮș��ÐīĮďș�ǡǟǠǥȘ
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Les sections suivantes donnent un aperçu de l’am-
pleur et de la dynamique des inégalités mondiales et 
locales, ainsi que de la manière dont ces processus 
s’entremêlent pour produire les tendances en matière 
d’inégalités que l’on observe aujourd’hui, aussi bien dans 
les villes que dans les territoires.

Encadré 2.4 
Infrastructures urbaines 
ÐĴ�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�

Selon le rapporteur spécial de l’ONU sur le loge-
ĉÐĊĴ�ÌÑÆÐĊĴș�ȹɁăȸðĉĉďÅðăðÐī�ĉďĊÌðă�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�
ÐĊŒðīďĊ�ǡǠǦɁĴīðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮș�ĮďðĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǥǟɁɦ�
de la valeur de tous les actifs mondiaux réunis, 
l’immobilier résidentiel concentrant, à lui seul, 
ǦǤɁɦ�Ìķ�ĴďĴăȘ�'Ċ�ăȸÐĮĨÆÐ�ÌȸķĊ�Ċș�ÌÐ�ĉðȭǡǟǠǢ�¾�
mi-2014, les achats de grandes propriétés par 
ÌÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ǠǟǟɁĨīÐĉðÝīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÅÑĊÑ-
ťÆððīÐĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ĮďĊĴ�ĨĮĮÑĮ�ÌÐ�ǥǟǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�
ÌďăăīĮ�¾�ǠɁĴīðăăðďĊ�ÌÐ�ÌďăăīĮ54ɁȺȘ��Ð�ŒďăķĉÐ�ÌȸÆĴðåĮ�
þďķÐ�ķĊ�īĒăÐ�ÆīķÆðă�Æī�ȹɁă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÐĮĴ�
liée à l’expansion du crédit et de l’endettement 
des ménages, qui sont devenus vulnérables aux 
pratiques de prêts prédateurs et à la volatilité des 
marchés, avec pour conséquence une précarisa-
tion du logement sans précédent55ɁȺȘ

Ǥǣ�OÐðăĊð�9īìș�ȹɁtÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wĨÐÆðă�tĨĨďīĴÐķī�ďĊ�ÌÐĪķĴÐ�
housing as a component of the right to an adequate standard of 
ăðŒðĊæș�ĊÌ�ďĊ�ĴìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĊďĊȭÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ðĊ�ĴìðĮ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�UÐœ�
�ďīāș�ǡǟǠǦș�ĨīæīĨì�ǢȘ

ǤǤ�OÐðăĊð�9īìș�op. cit., paragraph 5.

3.2 mesurer le 
niveau d’inégalités 
dans le monde 

Les inégalités de revenu se manifestent à différents 
ÑÆìÐăďĊĮɁȚ�ĉďĊÌðăș�īÑæðďĊă�ÐĴ�ăďÆăȘ��ķ�ĊðŒÐķ�ĉďĊÌðăș�
il peut être intéressant de comparer les inégalités entre 
les pays, d’examiner la taille des économies et de s’inter-
roger sur les inégalités de développement économique. 
Les mesures absolues, telles que le revenu national brut 
ȧtU�Ȩș�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�ĨĨīďĨīðÑÐĮ�Ĩďķī�ÆďĉĨīÐī�ă�ĴðăăÐ�
des économies. Cependant, les analystes ont tendance 
¾�ķĴðăðĮÐī�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�īÐăĴðŒÐĮ�ȧÆďĉĉÐ�ăÐ�tU��Ĩī�
habitant) pour comparer le niveau de vie moyen de la 
ĨďĨķăĴðďĊȘ�#ÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÅĮďăķÐĮ�ÐĴ�īÐăĴðŒÐĮ�Įðĉð-
laires peuvent être utilisées pour évaluer les inégalités 
entre les territoires et les villes, ou bien pour montrer 
quelles villes ou quels territoires contribuent le plus à 
ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ĊĴðďĊăÐ�ȧÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÅĮďăķĮȨ�ÐĴȥďķ�ĪķÐăăÐĮ�
villes ou quels territoires jouissent des niveaux de vie 
ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�ȧÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�īÐăĴðåĮȨȘ�#ĊĮ�ĴďķĮ�ÆÐĮ�ÆĮș�
l’unité d’analyse est la zone géographique, qu’il s’agisse 
d’un pays, d’un territoire au sein d’un pays ou d’une ville. 
Une autre approche, très différente, consiste à prendre 

wďķīÆÐɁȚ�LķĊ�:ďĉÐšș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
TðĮďĊĮ�Ìķ�ĪķīĴðÐī�Ìķ�tŒă�¾��īÆÐăďĊÐș�åďīĴÐĉÐĊĴ�ðĉĨÆĴÑ�Ĩī�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�Ìķ�ăďæÐĉÐĊĴș�'ĮĨæĊÐȘ
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les individus comme unité d’analyse, en comparant la 
distribution du revenu, de la consommation et de la 
richesse au sein d’un pays, d’un territoire ou d’une ville. 
Cette section examine les niveaux d’inégalités de revenu 
¾�ĴīŒÐīĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĨīðĮĉÐĮș�ťĊ�ÌȸďÅĴÐĊðī�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�

Encadré 2.5 
Mesure des inégalités économiques

Revenu, consommation et richesse

Les données sur les revenus sont généralement collectées au niveau individuel, sur une période de référence donnée 
(le plus souvent annuelle, mais la collecte peut aussi être effectuée à des intervalles plus rapprochés). Les enquêtes 
les plus fouillées mesurent différentes sources de revenus (salaires, loyers, virements, envois de fonds, etc.). Les 
revenus pouvant être saisonniers, notamment dans les milieux agraires ou ruraux, la mesure de la consommation 
est un indicateur privilégié, en particulier pour les études portant sur la pauvreté. Les enquêtes de consommation 
sont plus complexes et prennent plus de temps, mais elles sont plus précises que celles sur les revenus. La notion 
ÌÐ�īðÆìÐĮĮÐ�ÐĮĴ�ĨăķĮ�ÆďĉĨăÐŘÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÌðŨÆðăÐ�¾�ĉÐĮķīÐī�Ĩďķī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮȘ�'Ċ�ÐååÐĴș�Ĩďķī�ĉÐĮķīÐī�
ă�īðÆìÐĮĮÐș�ðă�åķĴ�ĴīðĊæķăÐī�ăÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÌȸÐĊĪķÔĴÐĮ�ķĨīÝĮ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ťĮÆăÐĮ�ÐĴ�ÅķÌæÑĴðīÐĮș�
des données macroéconomiques nationales et des informations provenant d’autres sources administratives. Une 
triangulation similaire des données permet de corriger le problème de la sous-déclaration des revenus au sommet 
ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐ�ĨīďÆÑÌÑ�ĊȸÐĮĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ĪķÐ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ĨăķĮ�ĨďķĮĮÑÐĮș�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�
de l’objet de la recherche.

Échelles d’équivalence et inégalités intra-ménages

Les échelles d’équivalence sont utilisées pour effectuer des comparaisons entre des ménages de composition différente. 
Si le revenu par habitant est la mesure la plus simple, d’autres échelles d’équivalence permettent d’ajuster le niveau 
ÌÐ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�æīďķĨÐĮ�Ìȸ¶æÐȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ă�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�ĉÑĊæÐ�ÐĮĴ�
souvent négligée dans la plupart des enquêtes, en particulier en ce qui concerne les inégalités de genre au sein du 
ĉÑĊæÐȘ�#ÐĮ�ÐĊĪķÔĴÐĮ�ÆðÅăÑÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ðĊĮð�ÌȸÑĴķÌðÐī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�åďřÐīĮș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
autres dimensions liées aux inégalités de genre dans les ménages56.

Comparaison du pouvoir d’achat dans différents contextes

Plusieurs approches méthodologiques peuvent être utilisées pour déterminer l’équivalence de pouvoir d’achat. La 
méthode la plus courante est le Programme de comparaison internationale employé par la Banque mondiale, qui produit 
ăÐ�åÆĴÐķī�ÌÐ�ÆďĊŒÐīĮðďĊ�ÐĊ�ĨīðĴÑ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ÌȸÆìĴ�ȧqq�ȨȘ�Aă�ĮȸæðĴ�ÌȸķĊ�ÌÑŦĴÐķī�ÌÐ�ĨīðŘ�ĮĨĴðă�ÐĴ�ÌȸķĊ�ÆďĊŒÐīĴðĮĮÐķī�
ÌÐ�ÌÐŒðĮÐĮ�Īķð�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�ĮķīŒÐðăăÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ÌÐ�ĨīðŘ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨřĮȘ�OÐĮ�ďŨÆÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
banques centrales produisent également des indices des prix à la consommation au niveau national (ou des prix de 
ĨĊðÐīĮ�ÌȸÆìĴ�ĴřĨÐĮȨș�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐī�ăÐ�ĨďķŒďðī�ÌȸÆìĴ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÐĴ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ�OȸÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴ�
d’une corrélation entre les niveaux de revenu et la pauvreté en matière de pouvoir d’achat n’est pas sans poser de 
ÌðŨÆķăĴÑĮ�ȧðă�åķĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ĴÐĊðī�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�īķīăÐĮ�ÐĴ�ķīÅðĊÐĮȨȘ�'Ċ�æÑĊÑīăș�ăÐĮ�åÆĴÐķīĮ�
de conversion sont assortis dès le départ d’un biais urbain ou tendent à négliger la consommation et les échanges 
ĊďĊ�ĉďĊÑĴðīÐĮș�Īķð�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ĨăķĮ�īÑĨĊÌķĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�īķīăÐĮȘ�#ÝĮ�ăďīĮș�ăÐĮ�ÐĊĪķÔĴÐĮ�Įķī�ă�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�
ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�ťÅăÐĮ�ăďīĮĪķȸÐăăÐĮ�ÆďĉĨīÐĊĴ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮȘ

56 Ardina Hasanbasri et al.ș�ȹɁ�ÌŒĊÆðĊæ�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴř�Ĵìīďķæì�ðĊĴīȭìďķĮÐìďăÌ�ĮķīŒÐř�ÌĴ�ÆďăăÐÆĴðďĊ�ďĊ�ĮĮÐĴ�ďœĊÐīĮìðĨ�ĊÌ�ăÅďīɁȺș�World Bank Data Blog, 2021, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī�ķīO�.

standard des inégalités (voir encadrés 2.5 et 2.6 pour de 
plus amples informations sur les méthodologies et les 
sources de données relatives aux inégalités de revenu).
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4702 L’ÉTAT ACTUEL DES INÉGALITÉS

Les mesures des inégalités et les différents degrés d’aversion aux inégalités 

OÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÐĮĴ�ĮĊĮ�ÌďķĴÐ�ăȸðĊÌðÆĴÐķī�ÌȸðĊÑæăðĴÑ�ăÐ�ĨăķĮ�ÆďĊĊķ�Ìķ�åðĴ�ÌÐ�Į�ĮðĉĨăðÆðĴÑș�ÐĴ�ĨīÆÐ�Īķȸðă�ÐĮĴ�
īÐăĴðŒÐĉÐĊĴ�åÆðăÐ�¾�ÆďĉĉķĊðĪķÐīȘ�OÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÐĮĴ�ÆďĊÆÐĨĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ĮĮďÆðÑ�ķŘ�ÆďķīÅÐĮ�ÌÐ�OďīÐĊšș�ÆÐ�
qui facilite également l’interprétation des valeurs. Les valeurs de Gini vont de 0 à 100 (la plage couverte par la courbe 
de Lorenz), les scores plus élevés indiquant des inégalités plus fortes. Il existe de nombreux autres indicateurs, qui 
ĨďĮĮÝÌÐĊĴ�ÆìÆķĊ�ÌÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĴ�Īķð�ÌďĨĴÐĊĴ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐ�ÌÐ�ăȸŒÐīĮðďĊ�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�
qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌÐ�}ìÐðă�ÐĮĴ�ĉďðĊĮ�ðĊĴķðĴðå�ĪķÐ�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊðș�ĉðĮ�ðă�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ķĊ�ŒĊĴæÐ�ðĉĨďīĴĊĴɁȚ�ă�
division en sous-groupes, qui s’avère particulièrement utile pour décomposer les inégalités globales en inégalités entre 
les groupes et en leur sein. Cet indicateur est également employé pour étudier les inégalités territoriales et autres 
ðĊÑæăðĴÑĮ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ăȸĨĨīĴÐĊĊÆÐ�¾�ķĊ�æīďķĨÐȘ�#ðŒÐīĮÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌȸÐĊĴīďĨðÐ�æÑĊÑīăðĮÑÐ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌȸðĊĴīďÌķðīÐ�ĨăķĮ�
clairement les considérations éthiques liées à l’aversion aux inégalités. Cela peut se faire, par exemple, en pénalisant 
soit les inégalités entre les plus riches, soit les inégalités entre les plus pauvres. Un certain nombre d’autres mesures 
comparent la part des différents segments de la distribution. Le ratio de Palma compare ainsi la part du revenu perçu 
Ĩī�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ŒÐÆ�ÆÐăăÐ�ĨÐīÉķÐ�Ĩī�ăÐĮ�ǣǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�ŒīðĊĴÐĮ�ÆďĉĨīÐĊĴ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮș�ďķ�ăÐĮ�ǠɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�Ǥǟ�ɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�OÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�
utilisés par le Rapport sur les inégalités mondiales (World Inequality Report), par exemple, révèlent une forte aversion 
Ĩďķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķ�ĮďĉĉÐĴ�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȘ�OȸðĊÌðÆĴÐķī�ÆìďðĮð�Ĩďķī�ĉÐĮķīÐī�ă�ȹɁĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĨīĴæÑÐɁȺ�ȧZ##ɁǠǟȨ�
ÆďĉĨīÐș�ĪķĊĴ�¾�ăķðș�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�ǣǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ŒÐÆ�ă�ĉďřÐĊĊÐ�ĊĴðďĊăÐș�ÆÐ�Īķð�ðĉĨăðĪķÐ�ķĊÐ�åďīĴÐ�
aversion pour les inégalités au bas de la distribution.

Encadré 2.6 
Sources publiques d’inégalités de revenu et de richesse

qăķĮðÐķīĮ�ĮďķīÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ÐĴ�ÌÐ�īðÆìÐĮĮÐɁȚ

 ° La plateforme Open Data de la Banque mondiale et PovCalNet. PovCalNet est un outil de calcul interactif en ligne 
qui permet aux chercheurs de reproduire les calculs effectués par la Banque mondiale. En plus de fournir des 
estimations de la pauvreté, cet outil intègre les indices d’inégalité les plus courants, qui sont basés sur des données 
primaires d’enquêtes sur les ménages obtenues auprès des instituts statistiques d’État et des différents services 
nationaux de la Banque mondiale57. 

 ° La World Inequality Database ȧ�A#Ȩ�ȧÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĉďĊÌðăÐĮȨȘ�O��A#�ÐĮĴ�ķĊÐ�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�
sur l’évolution historique de la répartition mondiale du revenu et de la richesse, aussi bien entre les pays qu’en leur 
sein. Cette base de données, qui fournit des estimations des richesses et des revenus, permet de mieux rendre 
compte de la part du revenu disponible pour les plus riches, en triangulant des données d’enquête avec des données 
ťĮÆăÐĮș�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĉÆīďÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐĮ58. 

 ° La World Income Inequality Database�ȧ�AA#Ȩ�ȧÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ĉďĊÌðăÐĮȨȘ�O��AA#�ÐĮĴ�
une base de données en ligne qui offre des informations sur les inégalités de revenu dans les pays développés, les 
pays en développement et les pays en transition. Elle abrite l’ensemble le plus complet de statistiques – compilées 
à partir de différentes sources de données – sur les inégalités de revenu59.  

 ° La OķŘÐĉÅďķīæ�AĊÆďĉÐ�wĴķÌř�#ĴÅĮÐ (LIS) (base de données des études sur les revenus du Luxembourg). La 
LIS est la plus grande base de données disponible sur les revenus. Elle contient des microdonnées harmonisées

ǤǦ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ďīăÌ��Ċā�ZĨÐĊ�#ĴɁȺș�#Ĵș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ�āǢ�Ɂț��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�qZ�ÆăUÐĴ, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĴ�N�.

Ǥǧ�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�#ĴÅĮÐɁȺȘ

ǤǨ��U�ȭ�A#'tș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�#ĴÅĮÐɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ��ǟǦā.
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rapport GoLd vi48

 °  recueillies auprès d’une cinquantaine de pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie 
et d’Australasie, sur une période s’étalant sur cinq décennies. Les microdonnées ainsi collectées permettent aux 
chercheurs de produire des estimations de données sur les ménages et les particuliers60.

��ăȸÑÆìÐăăÐ�ăďÆăÐ�ÐĴ�ĊĴðďĊăÐș�ăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�ĮďĊĴ�ĮĊĮ�ÌďķĴÐ�ăÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ťÅăÐĮ�ÐĊ�
ĴÐīĉÐĮ�ÌȸÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķȘ�#ÐĮ�æīďķĨÐĮ�ÌÐ�īÑŦÐŘðďĊ�ÆďĉĉÐ�ăȸAĊĮĴðĴķĴ�ÌÐ�īÐÆìÐīÆìÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
appliquée du Brésil, et d’autres organismes de recherche, produisent également des estimations indépendantes. La 
ĨăķĨīĴ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīďþÐÆĴðďĊĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆďĉĨðăÑÐĮ�¾�ĨīĴðī�ÌÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÆðĴÑÐĮ�ÆðȭÌÐĮĮķĮ�ȧă��AA#�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīȨș�
mais en utilisant uniquement des données agrégées. Les instituts nationaux de statistiques peuvent être à même de 
åďķīĊðī�ÌÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ðĊåīĊĴðďĊă�Ĩďķī�ăÐĮ�ÑÆìÐăďĊĮ�ķīÅðĊ�ȥ�īķīăș�īÑæðďĊă�ÐĴ�ĉķĊðÆðĨăȘ��ķ�TÐŘðĪķÐș�Ĩī�
exemple, l’Institut national de statistique et de géographie, qui fournit des données détaillées au niveau local, combine 
les fonctions d’un bureau national de statistique avec celles d’un institut national de géographie et de cartographie.

Parmi le large éventail d’indicateurs disponibles, le 
ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÐĮĴ�ĮĮķīÑĉÐĊĴ�ȯ�ÆďĉĉÐ�ĉÐĊĴðďĊĊÑ�
plus haut – l’indicateur le plus connu pour mesurer les 
inégalités. Il offre une synthèse de l’ensemble de la 
distribution des revenus, sur une échelle allant de 0 
à 100, les scores plus élevés indiquant des niveaux 
d’inégalité plus importants. En pratique, depuis 1960, 
les niveaux d’inégalités nationaux sont généralement 
compris entre 20 et 67. On observe des niveaux d’iné-
galités importants dans des pays comme l’Afrique du 
wķÌ�ȧǥǢȨȘ���ăȸðĊŒÐīĮÐș�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÆďĉĉÐ�ă�9ðĊăĊÌÐ�ȧǡǦșǢȨ�
ŨÆìÐĊĴ�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�ĴīÝĮ�åðÅăÐĮș�ĉÔĉÐ�Įȸðă�
existe des variations importantes d’un pays à l’autre. Si 
ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ĉÐĮķīÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�
dans son ensemble, les analystes lui préfèrent souvent 
un indicateur qui soit davantage axé sur le degré d’aver-
sion aux inégalités dans le haut de la distribution et sur 
la concentration du revenu parmi les plus aisés. Ces 
inégalités peuvent être mesurées en examinant la part 
Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĨÐīÉķÐ�Ĩī�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨăķĮ�ìķĴĮ�īÐŒÐĊķĮ�
dans différents pays du monde. C’est l’approche retenue 
par le Rapport sur les inégalités mondiales 2022 (World 
Inequality Report). Là encore, la comparaison entre 
ăȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌ�ÐĴ�ă�9ðĊăĊÌÐ�ÐĮĴ�ĨīăĊĴÐȘ�wÐăďĊ�ăÐĮ�
ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ǡǟǡǠș�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÐĊ��åīðĪķÐ�
Ìķ�wķÌ�ÆďĊÆÐĊĴīðÐĊĴ�ǥǥɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊăș�ÆďĊĴīÐ�
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǢǣɁɦ�ÐĊ�9ðĊăĊÌÐȘ�OÐĮ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�ðĊĴÝæīÐĊĴ�
des degrés d’aversion aux inégalités différents, ce qui 
īÐŦÝĴÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ă�ĨīðĮÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊĮ�
éthiques différentes. Les conclusions peuvent donc 
ŒīðÐī�ĮÐăďĊ�ăȸðĊÌðÆĴÐķī�ķĴðăðĮÑȘ�#Ð�ÆÐ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐș�ăÐ�
recours à plusieurs indicateurs permet d’obtenir des 
īÑĮķăĴĴĮ�ĨăķĮ�ťÅăÐĮȘ�

À l’échelle mondiale, les inégalités interpersonnelles sont 
ĴīÝĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮȘ�#ȸĨīÝĮ�ăÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ĉďĊÌðăÐĮș�
ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ĨăĊÝĴÐ�ĨďķīīðĴ�
ĴĴÐðĊÌīÐ�ǦǟșǤɁɦș�ÆÐ�Īķð�ÐĮĴ�ĴīÝĮ�ĮķĨÑīðÐķī�ķ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�
de Gini le plus élevé observé en Afrique du Sud61. En ce 

ǥǟ�OķŘÐĉÅďķīæ�AĊÆďĉÐ�wĴķÌřș�ȹɁ#ĴÅĮÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřǡǤìǠ}Ș 

qui concerne la concentration du revenu parmi les plus 
ðĮÑĮș�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�
ææĊÐĊĴ�ǥșǤɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�ZĊ�
constate cependant un niveau d’inégalités beaucoup 
plus faible lorsque ces chiffres sont ventilés par pays. 
En termes de différences régionales, les deux mesures 
amènent à des conclusions similaires. Les niveaux d’iné-
galités les plus forts sont enregistrés dans la région du 
TďřÐĊȭZīðÐĊĴ�ÐĴ�Ìȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌ�ȧT'U�Ȩș�ďľ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�
ÌÐĮ�ĨăķĮ�ìķĴĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÆďĊÆÐĊĴīÐĊĴ�ǤǧɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�
national total. Si les inégalités sont également très 
fortes en Afrique australe et en Amérique latine, elles 
tendent à être beaucoup moins prononcées en Asie de 
l’Est. L’Europe est la région où les niveaux d’inégalités 
ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�åðÅăÐĮɁȚ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�
ĮďĊĴ�ĨīĴæÑĮ�Ĩī�ÐĊŒðīďĊ�ǢǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊȘ�Aă�ĊȸÐĊ�
reste pas moins que les niveaux d’inégalités régionaux 
masquent souvent des variations importantes entre les 
ĨřĮ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑ�ǡȘǦ�ÐĴ�ťæķīÐ�ǡȘǠȨȘ�

Les inégalités de revenu au niveau mondial, qui 
découlent en partie des écarts de revenu entre les pays, 
peuvent s’expliquer également par les inégalités inter-
personnelles au sein des pays. S’agissant des inégalités 
de revenu, les données indiquent que le bien-être 
des personnes est encore très largement déterminé 
par la géographie et le lieu de résidence. L’analyse de 
ÌÑÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ĉďĊĴīÐ�ðĊĮð�ĪķÐ�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǦǦɁɦ�ÌÐĮ�
inégalités totales dans le monde sont imputables aux 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨřĮș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ǢǢɁɦ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�
s’expliquent par les inégalités au sein des pays62. En 
d’autres termes, la réduction des inégalités entre les 
ĨřĮ�īÐĮĴÐ�ăÐ�ĉďřÐĊ�ăÐ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ÌÐ�åðīÐ�īÐÆķăÐī�ăÐĮ�
inégalités mondiales. Si les inégalités interpersonnelles 
demeurent importantes dans certains pays, elles sont 
relativement faibles dans d’autres. 

ǥǠ��ìðååīÐĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌĊĴ�¾�ǡǟǟǧș�ĮÐăďĊɁȚ�OāĊÐī�ÐĴ�TðăĊďŒðÆș�ȹɁ:ăďÅă�
AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊȚ�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ��ÐīăðĊ��ăă�Ĵď�ĴìÐ�:īÐĴ�
tÐÆÐĮĮðďĊɁȺȘ

62 Lakner et Milanovic. op. cit.
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Encadré 2.7 
Le niveau d’inégalités entre les pays 

wÐăďĊ�ăÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�Ìķ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÆďĉĨðăÑÐĮ�Ĩī�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐ63, les inégalités de 
revenu sont fortes en Afrique du Sud (63), en Namibie (59,1) et en Zambie (57,1) (pour l’Afrique australe), tandis qu’elles 
ĮďĊĴ�ăðĉðĴÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮ�Ìȸ'ķīďĨÐ�ÌÐ�ăȸ'ĮĴș�ÆďĉĉÐ�ă�wăďŒÑĊðÐ�ȧǡǣșǥȨș�ă�tÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐ�ȧǡǤȨ�ďķ�ă�wăďŒĪķðÐ�
(25). En termes de régions géographiques, c’est en Amérique latine que les inégalités sont les plus fortes, avec des 
niveaux très élevés au Brésil (53,4) ou en Colombie (51,3), et des niveaux beaucoup plus faibles au Salvador (38,8) et 
en Uruguay (39,7). En moyenne, c’est en Asie que les inégalités sont les plus faibles, avec en tête le Pakistan (31,6) 
ÐĴ�ăÐ��ĊæăÌÐĮì�ȧǢǠșǥȨ�ÐĊ��ĮðÐ�Ìķ�wķÌș�ă�tÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐ�ȧǢǠșǣȨ�ÐĴ�ăÐ�LĨďĊ�ȧǢǡșǨȨ�ÌĊĮ�ă�īÑæðďĊ��ĮðÐȭqÆðťĪķÐȘ�
:ăďÅăÐĉÐĊĴș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ĮďĊĴ�åðÅăÐĮ�ÐĊ�'ķīďĨÐ�ÐĴ�ĴīÝĮ�åðÅăÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÆďĉĉÐ�ă�9ðĊăĊÌÐ�ȧǡǦșǢȨș�
ă�UďīŒÝæÐ�ȧǡǦșǥȨ�ďķ�ăÐ�#ĊÐĉīā�ȧǡǧșǡȨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÑăÐŒÑÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�¾�ìķĴ�
revenu comme le Chili (44,4) ou les États-Unis (41,4). Comme le montrent ces chiffres, les inégalités de revenu varient 
considérablement d’une région à l’autre.

Les statistiques du Rapport sur les inégalités mondiales 2022 (World Inequality Report) font état d’une plus grande 
aversion aux inégalités liées à la concentration du revenu chez les personnes les mieux loties, sur la base des mesures 
ÌÐ�ă�ĨīĴ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊă�ÌÑĴÐĊķÐ�Ĩī�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ64. Selon des chiffres 
récents, les niveaux d’inégalités les plus importants sont enregistrés en Afrique australe, en particulier dans des pays 
ÆďĉĉÐ�ăȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌș�ă�UĉðÅðÐș�ă�¢ĉÅðÐș�ăȸ'ĮœĴðĊð�ȧÐŘȭwœšðăĊÌȨ�ďķ�ăÐ��ďĴĮœĊș�ďľ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�
ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊÐĊĴ�ÐĊĴīÐ�ǢǤ�ÐĴ�ǥǢɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�Oȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ŨÆìÐș�ÐăăÐ�ķĮĮðș�
des écarts de revenu très élevés, avec des ratios de 31 au Mexique, de 29 au Brésil et de 28 au Chili. Les écarts de 
īÐŒÐĊķ�ăÐĮ�ĨăķĮ�åðÅăÐĮ�ĮďĊĴ�ďÅĮÐīŒÑĮ�ÐĊ�wăďŒĪķðÐș�ÐĊ�tÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐș�ÐĊ�AĮăĊÌÐ�ÐĴ�ÐĊ�UďīŒÝæÐș�ďľ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊÐĊĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǥɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ��ÐĮ�ÆìðååīÐĮ�ĴÑĉďðæĊÐĊĴ�ÌÐ�ă�
ĴīÝĮ�æīĊÌÐ�ÌðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐĮ�ÑÆīĴĮ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķȘ�'Ċ��ìðĊÐș�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊÐĊĴ�
ǠǤɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮș�ĴĊÌðĮ�ĪķȸÐĊ�AĊÌÐș�ÆȸÐĮĴ�þķĮĪķȸ¾�ǡǡɁåďðĮ�ĨăķĮȘ�OÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ŨÆìÐĊĴ�ăȸķĊ�
ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ĨřĮ�īðÆìÐĮș�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ðĮÑĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊĊĴ�ǠǦɁåďðĮ�
ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĉďðĊĮ�ðĮÑĮȘ

ǥǢ�Aă�ĮȸæðĴ�ÌÐ�ÆìðååīÐĮ�īÑÆÐĊĴĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ĉÐĮķīÑÐĮ�¾�ăȸðÌÐ�Ìķ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ȧŒďðī�ăȸÐĊÆÌīÑ�ǡȘǤ�Įķī�ă�ĉÑĴìďÌďăďæðÐ�ÌÐ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȨȘ�
Les données ont été obtenues à partir de qZ�ÆăUÐĴ, un référentiel de données appartenant à la Banque mondiale qui compile des estimations basées sur des 
données primaires d’enquêtes auprès des ménages, obtenues auprès des agences statistiques gouvernementales et des départements nationaux de la Banque 
ĉďĊÌðăÐ�Ț��ďīăÌ��Ċāș�ȹɁqZ�ÆăUÐĴɁȺȘ

ǥǣ��Ðă�ÆďīīÐĮĨďĊÌ�ķŘ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐĮș�ÐŘĴīðĴÐĮ�ÌÐ�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ��ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�#ĴÅĮÐɁȚ��ìĊÆÐă�et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř� 
tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ��ķÐ�ÑīðÐĊĊÐ�ÌÐ�wĊĴðæď�ÌÐ�wķīÆď�ÐĴ�wĊ�LķĊ�ÌÐ�TðīŦďīÐĮ�¾�Oðĉș�qÑīďķȘ
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Figure 2.1 
(ÆīĴĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ǡǟǡǠ65

65 Chancel et al., op. cit.

3.3 des villes et 
des territoires 
inégaux  

Si les pays présentent une très grande diversité 
en termes de niveaux d’inégalités, les villes et les 
territoires au sein des pays sont encore plus hété-
rogènes. Il n’est donc pas surprenant que les niveaux 
d’inégalités les plus élevés soient souvent observés 
dans les zones urbaines, qui concentrent de fortes 
densités de population et présentent des réalités très 

ÆďĊĴīĮĴÑÐĮș�ďľ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌȸķĊ�ĊðŒÐķ�
de vie élevé côtoient des populations confrontées à 
de graves privations. On trouve des exemples de ces 
disparités un peu partout dans le monde. La photo de la 
favela de Paraisópolis jouxtant sa riche voisine Morumbi, 
à Sao Paulo (Brésil), à la page suivante, est devenue 
virale après sa publication sur les réseaux sociaux 
Ĩī�ĮďĊ�ķĴÐķīș�}ķÆ��ðÐðīș�ÐĊ�ǡǟǟǣȘ�wð�ă�ĨìďĴď��åðĴ�
grand bruit, ce n’est pas parce qu’elle était inhabituelle, 
mais parce qu’elle illustrait avec force les inégalités 
extrêmes qui touchent un très grand nombre de villes 
dans le monde. En effet, malgré les nombreux exemples 
d’inégalités et l’existence de données abondantes à ce 
sujet au niveau des pays, les données comparables 
sur les inégalités de revenu au niveau des villes sont 
rares. Cette section présente certaines des données 
disponibles actuellement.

Source : Chancel et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ

tĴðď�ÌÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�
ȥ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ
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12-12

13-16

16-17

ǠǨȭǤǟɎ



3 La GéoGraphie mondiaLe des inéGaLités de revenu  

5102 L’ÉTAT ACTUEL DES INÉGALITÉS

Les données compilées par ONU-Habitat dans ses 
tĨĨďīĴĮ�ĉďĊÌðķŘ�Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ȧ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴĮȨ�
apportent des éclairages intéressants à cet égard. 
On peut y observer des tendances régionales simi-
laires à celles évoquées plus haut66. Les inégalités 
sont particulièrement marquées dans les villes 
sud-africaines, notamment à Johannesbourg, Port 
Elizabeth, Pretoria, au Cap ou à Durbanș�Īķð�ŨÆìÐĊĴ�
des coefficients de Gini supérieurs à 6067. Si les 
inégalités de revenu très fortes enregistrées dans 
les villes sud-africaines sont en partie héritées de 
l’apartheid, elles sont aussi le fruit de la segmenta-
tion engendrée par le développement urbain récent. 
#Ð�ĉĊðÝīÐ�ðĊĴÑīÐĮĮĊĴÐș�ÌȸķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸ�åīðĪķÐ�
subsaharienne affichent, elles aussi, des niveaux 
d’inégalités élevés. On peut citer par exemple Kigali 
ȧtœĊÌȨ�ďķ�Blantyre�ȧTăœðȨș�ŒÐÆ�ķĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�
Gini de 50. Malheureusement, le rapport d’ONU-Habitat 
ne rend compte des inégalités au niveau des villes 
d’Afrique subsaharienne que dans un nombre limité 
de pays. Il exclut notamment le Nigeria et le Kenya, 
qui sont pourtant deux grands pays marqués par des 
inégalités très fortes. 

Les données du rapport d’ONU-Habitat font égale-
ment état de niveaux d’inégalités très importants 
dans des villes d’Amérique latine, telles que Curitiba, 
Belo Horizonte et Sao Paulo (Brésil), Santiago du 
Chili (Chili) ou Quito (Équateur), qui présentent toutes 
ÌÐĮ�ÆďÐŨÆðÐĊĴĮ�ÌÐ�:ðĊð�ĮķĨÑīðÐķīĮ�¾�ǤǟȘ�OÐĮ�ŒðăăÐĮ�
asiatiques apparaissent comme moins inégalitaires, 
ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÆďÐŨÆðÐĊĴĮ�ÌÐ�:ðĊð�ðĊåÑīðÐķīĮ�¾�ǣǟș�¾�ăȸÐŘ-
ception de Hong Kongș�Īķð�åðĴ�ťæķīÐ�ÌȸÅÐīīĴðďĊ�
ĮĴĴðĮĴðĪķÐ�ŒÐÆ�ķĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ķȭÌÐĮĮķĮ�ÌÐ�

ǥǥ�#ďĊĊÑÐĮ�ÐŘĴīðĴÐĮ�ÌÐɁȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ�
�ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǡǟȘ

67 Il y a moins de données concernant les villes d'Afrique subsaharienne.

50. Les villes européennes sont nettement moins 
ðĊÑæăðĴðīÐĮ�¾�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ÆďÐŨÆðÐĊĴĮ�ÌÐ�:ðĊðș�ŒÐÆ�
des valeurs généralement inférieures à 40, la seule 
exception notable étant Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�Īķð�
ÐĊīÐæðĮĴīÐ�ķĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǟȘ�OÐĮ�
villes nord-américaines sont beaucoup plus inégali-
taires que leurs homologues européennes. Ainsi, des 
villes comme Gainesville, UÐœ��ďīā, Philadelphie, 
Los Angeles ou Houston (États-Unis) présentent des 
ÆďÐŨÆðÐĊĴĮ�ÌÐ�:ðĊð�ĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�Ǥǟ�ďķ�ĮķĨÑīðÐķīĮ�¾�
ce seuil. 

Les données compilées par Euromonitor sur le ratio 
ÌÐ�qăĉ�ÌÐ�ǠǡǥɁĨřĮ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ÆăĮĮÐī�
les villes en fonction de leur niveau d’inégalité (comme 
ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ă�ťæķīÐ�ǡȘǡȨ68. Le ratio de Palma compare 
ă�ĨīĴ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ÌÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķ-
ăĴðďĊ�ŒÐÆ�ÆÐăăÐ�ÌÐĮ�ǣǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ�Aă�ðĊĴīďÌķðĴ�
ķĊÐ�ŒÐīĮðďĊ�ĨăķĮ�åďīĴÐ�ĪķÐ�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ķŘ�
inégalités liées à la concentration élevée du revenu 
ÌĊĮ�ăÐ�ìķĴ�ÌÐ�ă�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȘ��ÐĴĴÐ�ĊăřĮÐ�ÆďĊťīĉÐ�
une fois de plus que les villes les plus inégalitaires 
semblent se concentrer en Afrique subsaharienne et 
en Amérique latine. 

Les niveaux d’inégalités les plus élevés sont observés 
à Johannesbourg�ȧ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌȨș�ďľ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊÐĊĴ�ÐĊ�ĉďřÐĊĊÐ�ǠǢșǣɁåďðĮ�
ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǣǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ��ðÐĊĊÐĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�
Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenya) et Saint-Domingue 
ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌďĉðĊðÆðĊÐȨș�Īķð�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ĴďķĴÐĮ�
des ratios de Palma supérieurs à 10. Les autres villes 
Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ťæķīĊĴ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆăĮĮÐĉÐĊĴ�ĮďĊĴ�
Rio de Janeiro et Sao Paulo (Brésil), Guatemala 
(Guatemala), San Salvador (El Salvador), Bogota 

ǥǧ�9īĊĮķ��řĴķĴĮ�tšŒÌķĮāĮș�ȹɁAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř� 
tĊāðĊæ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌȸĮ�Tþďī��ðĴðÐĮɁȺș�Euromonitor International, 2017, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǥĊæǦ�.

�wďķīÆÐ�Ț�LďìĊĊř�TðăăÐīȘ 
Paraisópolis et Morumbi. À gauche, la célèbre photo 
ĨīðĮÐ�Ĩī�}ķÆ��ðÐðī�ÐĊ�ǡǟǟǣȘ���ÌīďðĴÐș�ă�ĨìďĴď�ĨīðĮÐ�

ķ�ĉÔĉÐ�ÐĊÌīďðĴ�Ĩī�LďìĊĊř�TðăăÐī�ÐĊ�ǡǟǡǟȘ
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(Colombie) et Quito (Équateur). Ces chiffres illustrent 
les niveaux d’inégalités très élevés que l’on observe 
dans une grande partie de la région d’Amérique latine. 

#Ð�ĉĊðÝīÐ�ðĊĴÑīÐĮĮĊĴÐș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
pauvres semblent être tout aussi inégalitaires (voire 
plus) que celles des régions les plus riches d’Amérique 
latine. C’est en tout cas ce que l’on constate quand on 
compare des villes comme San Salvador (El Salvador) 
ou Guatemala (Guatemala) avec Bogota (Colombie) 
ou Sao Paulo (Brésil). Ce constat laisse entendre 
qu’il n’y a pas de relation directe entre le niveau 
de développement et le niveau d’inégalités. Les 
données recueillies auprès des pays à haut revenu 
confortent du reste ce diagnostic.�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�
inégalités apparaissent comme étant très fortes dans 
des villes de pays à haut revenu comme Miami, San 
José, Los Angeles et UÐœ��ďīā aux États-Unis, ou 
Francfort en Allemagne. 

En revanche, les niveaux d’inégalités les plus faibles 
sont observés dans des villes d’Asie et d’Europe de 
l’Est, comme Mumbai et Karachi (Inde), Bratislava 
(Slovaquie), Wuhan, Guangzhou, �ÐūðĊæ et Shenzhen 
(Chine), Kiev (Ukraine), Prague�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐȨ�
ou Varsovie�ȧqďăďæĊÐȨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ďĊ�ĴīďķŒÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
des niveaux d’inégalités moins importants dans des 
villes de pays riches, par exemple à Berlin (Allemagne), 
Birmingham et Leeds�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ďķ�Barcelone 
(Espagne). Cette situation contraste avec les niveaux 
d’inégalités que rencontrent UÐœ��ďīā (États-Unis), 
Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ďķ�Francfort (Allemagne), 
qui se trouvent également être les principales places 
ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊÝĴÐȘ��ďĉĉÐ�ĊďķĮ�ăÐ�ŒÐīīďĊĮ�ĨăķĮ�
loin, les inégalités au niveau des villes ont tendance 
à être étroitement corrélées à la dynamique des 
inégalités mondiales.

Figure 2.2 
Classement des villes selon leur niveau d’inégalité mesuré par le ratio de Palma

wďķīÆÐ�Ț�æīĨìðĪķÐĮ�ĨīďÌķðĴĮ�Įķī�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�'ķīďĉďĊðĴďī�ÆďĉĨīĊĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�Ǡǡǥ�ŒðăăÐĮȘ�qďķī�ĨăķĮ�ÌÐ�ÌÑĴðăĮ�Įķī�ă�ĉÑĴìďÌďăďæðÐ�ķĴðăðĮÑÐș�Œďðī�Ț�
'ķīďĉďĊðĴďī�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȽAĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴř�tĊāðĊæ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌȾĮ�Tþďī��ðĴðÐĮȽȘ

LES 20 VILLES LES PLUS INÉGALITAIRES LES 20 VILLES LES PLUS ÉGALITAIRES
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Encadré 2.8 
Mesurer les inégalités urbaines

OÐĮ�ĨīÐĉðÝīÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�īÐĉďĊĴÐĊĴ�¾�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟ�ÐĴ�ķ�ÌÑÅķĴ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǨǟș�
époque où l’on a commencé à réaliser des enquêtes approfondies sur les ménages en combinant des indicateurs 
démographiques et des questions à choix multiples sur des facteurs économiques et sociaux (tels que le logement, 
ăȸÐĉĨăďð�ďķ�ăÐ�ĮĴĴķĴ�ĉðæīĴďðīÐȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Įķī�ăÐ�īÐŒÐĊķ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ69. 

#ÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ðĊĴÑīÐĮĮÑÐĮ�¾�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ĮĨĴðăÐ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�
(ou de la consommation) sur un territoire donné. Pour mieux comprendre les causes de la répartition des inégalités, 
ăÐĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ďĊĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ă�ĨīďĨīðÑĴÑ�ÌÐ�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌÐ�}ìÐðă�Ĩďķī�ÌÑÆďĉĨďĮÐī�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÐĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�ÌÐĮ�
indicateurs spatiaux à plusieurs échelles70. À cet égard, l’accessibilité et la disponibilité des technologies de systèmes 
d’information géographique (SIG) ont changé la donne en permettant de mieux appréhender la spatialisation des 
inégalités urbaines. Les SIG ont été largement employés dans des travaux de recherche récents, mais ils sont aussi 
et surtout utilisés par les autorités locales, les organisations communautaires et les activistes sociaux. Un exemple 
ÅðÐĊ�ÌďÆķĉÐĊĴÑ�ÐĮĴ�ÆÐăķð�Ìķ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�wăķĉ�ȥ�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�Īķð��ĨīďÌķðĴ�ĮÐĮ�ĨīďĨīÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�
sur les questions de la distribution d’eau potable et des infrastructures d’assainissement. Ces données ont permis 
d’accroître la visibilité des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les populations urbaines marginalisées des 
régions d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud. Oxfam Brésil a élaboré, pour sa part, des orientations détaillées 
pour aider les autorités locales et municipales à cartographier les inégalités présentes sur leur territoire71. 

TðĮ�ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĉÐĮķīÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�Ìķ�ĴīðĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ĊÐķĴīÐĮɁț�ÐăăÐĮ�ĮȸðĊĮÆīðŒÐĊĴ�
ÌĊĮ�ÌÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ÐĴ�ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăÐ�īÐŦÐĴ�ÌÐ�ŒăÐķīĮș�ÌÐ�ĨďĮðĴðďĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīÑþķæÑĮ�ìÑīðĴÑĮ�
ÐĴ�ÆďĉĉķĊÑĉÐĊĴ�ÆÆÐĨĴÑĮȘ�#ÝĮ�ăďīĮș�ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ĉÐĮķīÐīș�¾�ÆīĴďæīĨìðÐī�ÐĴ�¾�ĪķĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�
formes d’inégalités urbaines, sont tout autant fonction des contextes et des acteurs en présence que le produit d’une 
méthodologie et d’un type de données précis. Par conséquent, une méthodologie ou une approche de la mesure des 
inégalités urbaines qui fonctionne pour une ville ou une région donnée ne fonctionnera pas forcément pour une autre.

69 Lawrence Bobo et al.ș�ȹɁTķăĴðȭ�ðĴř�wĴķÌř�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřș�ǠǨǨǡȭǠǨǨǣȚ�ȫ�ĴăĊĴș��ďĮĴďĊș�#ÐĴīďðĴș�ĊÌ�OďĮ��ĊæÐăÐĮȬɁȺș��ĊĊ��īÅďīș�ǡǟǟǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǠ9īǠǥ.

Ǧǟ�OďÐðš��ďķīÌðÆș�wÐīæÐ�wăĴ�ÐĴ��īďăðĊÐ�UďœÆāðș�ȹɁ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ÆðĴðÐĮȚ��ĊÐœ�ĮřĮĴÐĉ�ďå�ÆīďĮĮȭĮÆăÐ�ĮĨĴðă�ðĊÌðÆĴďīĮɁȺș�Building Research & Information 40, noɁǤș�ǡǟǠǡș�
ĨĨȘɁǤǨǡȭǥǟǤȘ

ǦǠ�tÐÌÐ�UďĮĮ�wď�qķăď�ÐĴ�qīďæīĉ��ðÌÌÐĮ�wķĮĴÐĊĴ®ŒÐðĮș�ȹɁ:ķð�ďīðÐĊĴÌďī�Ĩī�ÆďĊĮĴīķÉÃď�ÌÐ�ĉĨĮ�Ì�ÌÐĮðæķăÌÌÐ�ĊďĮ�ĉķĊðÆòĨðďĮ�ÅīĮðăÐðīďĮɁȺș�ǡǟǡǟș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǣLLďă.

wďķīÆÐɁȚ��Į�Ì�qìďĴďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
#ÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮĊĮȭÅīð�ŒðŒĊĴ�ĮďķĮ�ÌÐĮ�ĴÐĊĴÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�wď�qķăďș�ķ��īÑĮðăȘ
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Ce chapitre s’est intéressé jusqu’ici aux niveaux d’iné-
galités de revenu et à la manière de les mesurer. La 
section suivante adopte une approche plus dynamique 
ÐĊ�ĮÐ�ĨÐĊÆìĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�ðĊĴÐīŒÐĊķĮ�ķ�ťă�
du temps. Elle examine d’abord l’évolution des inéga-
lités mondiales, puis analyse l’évolution des inégalités 
territoriales au sein des pays. En se plaçant dans une 
perspective temporelle, ce chapitre remonte plusieurs 
décennies en arrière pour décrypter l’évolution des 
inégalités depuis les années 1980. Comme nous le 
verrons plus loin, les données révèlent certes des 
évolutions positives mais, de manière générale, les 
dernières décennies ont été marquées par une crois-
sance inégale du revenu et de la richesse, en particulier 
¾�ĨīĴðī�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟȘ�#ķ�ÆĒĴÑ�ĨďĮðĴðåș�ďĊ��ĮĮðĮĴÑ�¾�
une réduction des inégalités entre les pays au niveau 
mondial, les pays pauvres et à revenu intermédiaire 
rattrapant progressivement leur retard sur les pays 

riches. Pour autant, les inégalités de revenu relatives au 
sein des pays ont globalement augmenté, et l’écart entre 
les plus hauts revenus et le reste de la population s’est 
creusé de manière encore plus prononcée. Les inéga-
lités territoriales se sont, elles aussi, aggravées dans 
de nombreux pays. Les chocs conjoncturels, comme la 
ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨș�ĮÐĉÅăÐĊĴ�Œďðī�
exacerbé les inégalités dans les pays qui ne se sont pas 
ÌďĴÑĮ�ÌÐ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ÌÐ�ťăÐĴĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ÌÑĪķĴĮȘ�

Mais la situation est loin d’être homogène, et l’on 
observe des différences substantielles d’un pays à 
l’autre. Les économies émergentes, comme la Chine, 
par exemple, ont connu une augmentation spectacu-
laire de leur niveau de revenu au cours des dernières 
décennies, ce qui a permis à des millions de personnes 
d’accéder à la classe moyenne. Si la Chine a obtenu des 
résultats exceptionnels en termes de réduction de la 
pauvreté, la croissance se répartit très inégalement 
sur le territoire national, creusant le fossé entre les 
villes côtières, fortement urbanisées, et les villes et 
villages dans les zones rurales de l’intérieur du pays. En 
īÐŒĊÆìÐș�ăÐĮ�ĨřĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮș�ÆďĉĉÐ�ăÐ�tďřķĉÐȭ�Ċð�
ou les États-Unis, ont affiché une croissance plus 
modérée qui s’est doublée d’une progression des 
inégalités particulièrement observable chez les hauts 
revenus, et qui touche de manière disproportionnée 
ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�
pays, en particulier en Amérique latine, ont connu des 
évolutions plus positives avec des périodes de recul 
des inégalités. La présente section examine cette 
dynamique, l’évolution récente des inégalités de revenu, 
ainsi que les liens d’interdépendance qui existent entre 
les processus mondiaux et locaux dans la production 
et la reproduction des inégalités.

4 La dynamique 
des inégalités 
de revenu 

wďķīÆÐɁȚ�Tīā�:ķĮÐŒș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
�ķÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐĨķðĮ�ķĊÐ�ĴÐĊĴÐ�ďľ�ŒðĴ�ķĊÐ�ĨÐīĮďĊĊÐ�ĮĊĮȭÅīðș� 
¾�#ķÅăðĊș�AīăĊÌÐȘ
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4.1 L’évolution 
des inégalités 
mondiales depuis 
les années 1980   

Le bilan de l’évolution des inégalités de revenu depuis les 
années 1980 n’est pas très positif. Les conclusions tirées 
de cette évolution dépendent toutefois de la mesure 
utilisée pour l’analyse, des considérations éthiques et de 
l’aversion aux inégalités attribuée à chaque indicateur72. 
La bonne nouvelle est que les inégalités de revenu entre 
les pays, qui n’avaient cessé d’augmenter depuis le début 
du �A�eɁĮðÝÆăÐș�ďĊĴ�ÆďĉĉÐĊÆÑ�¾�īÐÆķăÐī�īĨðÌÐĉÐĊĴ�¾

Ǧǡ�TīĴðĊ�tŒăăðďĊș�ȹɁ�ìĴ�TðæìĴ�'ŘĨăðĊ�}ďÌřȸĮ��ďĊŦðÆĴðĊæ�UīīĴðŒÐĮ�
ďĊ�:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴřȟɁȺș�ðĊ�Inequality in the Developing World, éd. par Carlos 
:īÌòĊș�Tķīīř�OÐðÅÅīĊÌĴ�ÐĴ�9ðĊĊ�}īĨș�ZŘåďīÌș�ZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�
ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠǧȭǣǧɁț�Œďðī�ķĮĮðɁȚ��īăďĮ�:īÌòĊș�ȹɁ}īÐĊÌĮ�ðĊ�:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴř�
�ĮðĊæ��UÐœ�AĊĴÐæīĴÐÌ�#ĴĮÐĴɁȺș��A#'t��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǡǠȘ

mesure que les pays les plus pauvres et à revenu intermé-
diaire ont comblé leur retard sur les pays à haut revenu 
ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǢȨȘ�O�ĉķŒðĮÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÐĮĴ�ĪķÐș�ĮÐăďĊ�
plusieurs estimations, les inégalités de revenu au sein 
des pays ont globalement tendance à se creuser. Les 
ÌďĊĊÑÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�Ìķ�tapport sur les inégalités mondiales 
2020 (World Inequality Report), dont l’indicateur introduit 
une aversion plus forte aux inégalités dans le haut de la 
distribution du revenu, montrent que les années 1980 
ont été un moment charnière où les inégalités dans 
les pays sont reparties à la hausse après avoir atteint 
des niveaux très bas plusieurs décennies plus tôt, dans 
ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǣǟȘ�#ȸķĴīÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ķĴðăðĮĊĴ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�
différentes, avec un degré d’aversion aux inégalités 
ĉďðĊÌīÐ�ȧÆďĉĉÐ�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊðȨș�īÑŒÝăÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�
inégalités mondiales relatives pourraient être en train de 
reculer. Elles concluent néanmoins que cette tendance 
à la baisse pourrait être fragile, laissant entendre qu’une 
hausse des inégalités dans les pays pourrait annuler les 
effets de la réduction des inégalités entre les pays73Ș�#Ð�
leur côté, les estimations basées sur 

ǦǢ�OāĊÐī�ÐĴ�TðăĊďŒðÆș�ȹɁ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ț�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ�
�ÐīăðĊ��ăă�Ĵď�ĴìÐ�:īÐĴ�tÐÆÐĮĮðďĊɁȺȘ

Figure 2.3
OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐɁȚ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�ŒĮ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ȧīĴðď�ÌÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ȥ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȨș�Ǡǧǡǟȭǡǟǡǟ

UďĴÐɁȚ�OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�ĮďĊĴ�ĉÐĮķīÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�īĴðď�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ĉÑÌðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ĉÑÌðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�åðÅăÐĮ�ȧÐĊ�
ĮķĨĨďĮĊĴ�ĪķÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌȸķĊ�ĉÔĉÐ�ĨřĮ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�Ìķ�ĉÔĉÐ�īÐŒÐĊķȨȘ�OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĉÐĮķīÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�īĴðď�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�
īÐŒÐĊķĮ�ĉÑÌðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ĉÑÌðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�åðÅăÐĮ�ȧÐĊ�ĮķĨĨďĮĊĴ�ĪķÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�Ìķ�ĉÔĉÐ�īÐŒÐĊķ�ĉÑÌðĊȨȘ

Source : Chancel et alȘș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ
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la période de régimes égalitaires postérieure à la 
Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à une réduction 
ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�Įķī�ăÐ��ðÐķŘ��ďĊĴðĊÐĊĴ�ĨÐĊÌĊĴ�ĴďķĴÐ�ă�
seconde moitié du ��eɁĮðÝÆăÐ76.

La tendance à la hausse des inégalités de revenu que l’on 
observe depuis les années 1980, en particulier dans les 
pays occidentaux riches, a suscité de nombreux débats77. 
OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĉÐĮķīÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð78 ont 
ĨīďæīÐĮĮÑ�ÌĊĮ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ďÆÆðÌÐĊĴķŘ�īðÆìÐĮɁȚ�
les plus fortes augmentations ont été enregistrées aux 
(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ȧĨřĮ�Īķð�ÐĮĴ�ĨĮĮÑ�ÌȸķĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�
de 32,12, en 1975, à 39,02 en 2019), en Allemagne (de 
25,34, en 2000, à 29,85 en 2017) et au Canada (de 28,14, 
en 1988, à 31,41 en 2010). Certains pays européens ont 
ÆďĊĊķ�ÌÐĮ�ŦķÆĴķĴðďĊĮȘ�OÐ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�
�Œķ�ĮďĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ĨĮĮÐī�ÌÐ�ǡǥșǟǠș�ťĊ�ǠǨǦǨș�¾�ķĊ�
point culminant de 37,83 en 2001, avant de reprendre une 
trajectoire descendante et de se stabiliser autour de 31 
¾�ĨīĴðī�ÌÐ�ǡǟǠǠȘ�#ȸķĴīÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ă�īÑæðďĊ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
enregistré des périodes de régression des inégalités 
ĉÐĮķīÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊðȘ���ÆÐĴ�ÑæīÌș�ďĊ�
ĨÐķĴ�ÆðĴÐī�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ă��ÐăæðĪķÐș�ă�9īĊÆÐș�ă�:īÝÆÐș�
la Hongrie ou encore l’Espagne79. Mais, dans l’ensemble, 
la tendance générale dans les pays occidentaux riches 
est à l’augmentation des inégalités. L’état des inégalités 
ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĮĴ�ÐŘĨăðĪķÑ�ÌĊĮ�
l’encadré 2.9.

des mesures absolues ont mis en lumière une progres-
sion constante des inégalités mondiales absolues au 
cours de la même période74. Les données sont donc 
équivoques et varient selon le degré d’aversion aux 
inégalités assigné à chaque mesure. Il n’en reste pas 
moins que les indicateurs font tous apparaître, en 
moyenne, une réduction des inégalités entre les pays 
et une augmentation des inégalités au sein des pays 
depuis les années 1980. 

Le bilan est encore plus pessimiste si l’on examine 
l’évolution de l’accumulation du revenu dans le haut de 
la distribution. Le Rapport sur les inégalités mondiales 
(World Inequality Report) montre que les inégalités mesu-
īÑÐĮ�Ĩī�ă�ÆďĊÆÐĊĴīĴðďĊ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�
plus hauts revenus ont augmenté dans quasiment tous 
les pays au cours des dernières décennies75. Cependant, 
le rythme d’accroissement des inégalités a changé. En 
effet, depuis les années 1980, c’est en Amérique du 
UďīÌș�ÐĊ��ìðĊÐș�ÐĊ�AĊÌÐ�ÐĴ�ÐĊ�tķĮĮðÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
progressent le plus vite. À l’inverse, les inégalités n’ont crû 
ĪķÐ�ĉďÌÑīÑĉÐĊĴ�ÐĊ�'ķīďĨÐș�Īķð�ÆďĊĮÐīŒÐ�ķĊÐ�ťĮÆăðĴÑ�
plus progressive et dont les politiques d’éducation et 
ÌÐ�ťŘĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮăðīÐĮ�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ăðĉðĴÐī�ăÐĮ�ÑÆīĴĮ�
salariaux. Les fortes inégalités enregistrées dans les 
ĨřĮ�ŨÆìĊĴ�ÌȸðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ÆďĊÆÐĊĴīĴðďĊĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮș�
comme au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou au 
Brésil, ont suivi une tendance relativement stable. Ces 
pays diffèrent de l’Europe en ce qu’ils n’ont pas connu

Ǧǣ�TĊķÐă�UðĎďȭ¢īšĸș�OķīÐĊÆÐ�tďďĨÐ�ÐĴ�9ðĊĊ�}īĨș�ȹɁ:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴřȚ�
tÐăĴðŒÐăř�OďœÐīș��ÅĮďăķĴÐăř�>ðæìÐīɁȺș�The Review of Income and Wealth 63, 
no ǣș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǥǥǠȭǥǧǣȘ

75 Chancel et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ
76 Chancel et al., op. cit.
ǦǦ�Z�#'ș�ȹɁ#ðŒðÌÐÌ��Ð�wĴĊÌȚ��ìř�AĊÐĪķăðĴř�NÐÐĨĮ�tðĮðĊæɁȺș�qīðĮș�ǡǟǠǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥìķ�Aǧ.

Encadré 2.9 
Les inégalités à l’heure de la pandémie de COVID-1980

OȸðĉĨÆĴ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ��ÌďĊĊÑ�ăðÐķ�¾�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÌðĮÆķĮĮðďĊĮȘ�OÐĮ�ĨīÐĉðÝīÐĮ�
données suggèrent que les personnes ayant déjà souffert de discriminations structurelles ont été les plus durement 
touchées par la hausse de la morbidité et de la mortalité. Ces personnes ont également été affectées de manière 
ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌÐ�ÌðĮĴĊÆðĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�Ĩī�ăÐĮ�(ĴĴĮ�Ĩďķī�
lutter contre la pandémie. Les personnes âgées, et celles dont le système immunitaire est affaibli, sont plus exposées 
ķ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�ĉăÌðÐȘ�#ÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ÐĴ�Ìķ�tďřķĉÐȭ�Ċð�ăðĮĮÐĊĴ�¾�ĨÐĊĮÐī�ĪķÐ�ăÐĮ�ĉðĊďīðĴÑĮ�
ethniques pourraient également être davantage exposées au risque de maladie et plus fortement impactées par les 
ĉÐĮķīÐĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴȘ�OÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴ�ÆÐķŘ�ÌÐ�ă�ÆăĮĮÐ�ďķŒīðÝīÐ�ďĊĴ�ăÐ�ĨăķĮ�ĮďķååÐīĴ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�
ÌÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐȘ�OȸðĉĨÆĴ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�Įķī�ăȸÑæăðĴÑ�ìďĉĉÐĮȭåÐĉĉÐĮ�ÐĮĴș�ăķð�ķĮĮðș�ăīæÐĉÐĊĴ�ÌďÆķĉÐĊĴÑȘ�
#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ÆĮ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆÐĮ�ÌďĉÐĮĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ĉÐĊĴăÐ�ďĊĴ�ÐŘĨăďĮÑ�ÌķīĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐȘ�OÐĮ�
enfants ont manqué des jours d’école et ont été obligés de travailler de chez eux dans des conditions de connectivité 
ðĊÑæăÐĮș�ŒÐÆ�ķĊ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�ÌÑÆīďÆìæÐ�ÆÆīķ�Ĩďķī�ăÐĮ�ťăăÐĮȘ�

Ǧǧ�#ďĊĊÑÐĮ�ÐŘĴīðĴÐĮ�ÌÐ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁqZ�ÆăUÐĴɁȺȘ

79 Ibid.

ǧǟ��ÐĴ�ÐĊÆÌīÑ�ĮȸĨĨķðÐ�Įķī�ăÐĮ�īæķĉÐĊĴ�ÌÐ�9ÐīīÐðīș�ÌĊĮɁȚ�9īĊÆðĮÆď�
9ÐīīÐðīș�ȹɁAĊÐĪķăðĴř�ðĊ�ĴìÐ�ĴðĉÐ�ďå��Z�A#ȭǠǨɁȺș�IMF Finance and 
Development, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAķ�ĉtÌȘ�9īĊÆðĮÆď�>Ș�:Ș�9ÐīīÐðī�ÐĮĴ�
�ĉīĴř�wÐĊ�qīďåÐĮĮďī�ďå�AĊÐĪķăðĴř�wĴķÌðÐĮ�ÐĴ�#ðīÐÆĴÐķī�ÌÐ�ăȸAĊĴÐīĊĴðďĊă�
Inequalities Institute, London School of Economics.
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Les données semblent indiquer que les inégalités préexistantes n’ont fait que s’accentuer dans de nombreux pays. On a 
également constaté une augmentation de la pauvreté, qui s’est accompagnée, paradoxalement, d’une hausse des revenus 
ÌÐĮ�ĉðăăðīÌðīÐĮȘ�wÐăďĊ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮș�ăÐĮ�ÌðŘɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊÝĴÐ�ďĊĴ�Œķ�ăÐķī�
åďīĴķĊÐ�ĨÐīĮďĊĊÐăăÐ�ĮȸÆÆīďôĴīÐ�ÌÐ�ǤǣǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĉďðĮ�ÌÐ�ĉīĮ�ÐĴ�ÌÑÆÐĉÅīÐ�ǡǟǡǟ81. Les plus grandes 
åďīĴķĊÐĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ďĊĴ�īÑÆķĨÑīÑ�ăÐķīĮ�ĨÐīĴÐĮ�ÐĊ�ăȸÐĮĨÆÐ�ÌÐ�ĊÐķåɁĉďðĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴȘ�Zīș�ðă�åķÌī�ĮĊĮ�ÌďķĴÐ�ĨăķĮ�ÌȸķĊÐ�
décennie aux personnes les plus pauvres du globe pour se remettre de l’impact économique provoqué par la pandémie.

 
Les inégalités de revenu entre les pays

wÐăďĊ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĨķÅăðÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�9TA�ÐĊ�ǡǟǡǟș�ðă�ĮÐĉÅăÐīðĴ�ĪķÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ðĴ�ÆÆÑăÑīÑ�ă�ĴÐĊÌĊÆÐ�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�
revenus médians à converger dans le temps. Les pays riches ont en effet vu leur économie se contracter plus fortement 
que celle des pays pauvres82. Mais il y a des exceptions. Les pays très peuplés, comme l’Inde, ont beaucoup souffert 
également, tant en termes de mortalité qu’en termes de performances économiques, avec une contraction très forte de 
ăÐķī�ÑÆďĊďĉðÐȘ�OȸðĉĨÆĴ�¾�ăďĊæ�ĴÐīĉÐ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�īÐĮĴÐ�ÆÐĨÐĊÌĊĴ�¾�ÌÑĴÐīĉðĊÐīȘ�wÐăďĊ�ķĊÐ�ĊăřĮÐ�Ìķ�
9TAș�ȹɁĉăæīÑ�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌÐ�ĮďķĴðÐĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ă�ÆīðĮÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ĪķÐăĪķÐɁǥǟ�ɦ�
des pays à faible revenu sont déjà surendettés ou à haut risque de surendettement. En 2015, ce chiffre était inférieur à 
ǢǟɁɦ83ɁȺȘ�Aă�īÐĮĴÐ�¾�Œďðī�ÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�ŒďĊĴ�ĮÐ�īÐĉÐĴĴīÐ�Ìķ�īăÐĊĴðĮĮÐĉÐĊĴ�ÆķĮÑ�Ĩī�ă�ĨĊÌÑĉðÐȘ

 
Les inégalités dans les pays 

Les données sur les revenus individuels proviennent d’enquêtes auprès des ménages et de sources administratives qui 
ne sont tout simplement pas disponibles pour le moment, de sorte qu’il est encore trop tôt pour mesurer pleinement 
l’ampleur de l’évolution des inégalités dans les pays. Il existe toutefois des raisons de penser que la pandémie a créé 
ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ÐŘÆÐīÅÑ�ăÐĮ�ÑÆīĴĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�Īķð�ÐŘðĮĴðÐĊĴ�ÌÑþ¾�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮȘ�#ĊĮ�ķĊÐ�ÐĊĪķÔĴÐ�ĉÐĊÑÐ�
īÑÆÐĉĉÐĊĴ�ķĨīÝĮ�ÌÐ�ǡǨǤɁÑÆďĊďĉðĮĴÐĮ�ðĮĮķĮ�ÌÐ�ǦǨɁĨřĮș�ǧǦɁĨīĴðÆðĨĊĴĮ�ďĊĴ�ŨīĉÑ�ĮȸĴĴÐĊÌīÐ�¾�ķĊÐ�ȹɁĨīďæīÐĮĮðďĊɁȺ�
des inégalités de revenu dans leur pays à la suite de la pandémie84.  

 
L’avis du directeur de l’International Inequality Institute de la LSE

O�ÆīðĮÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĮĴ�¾�ăȸďīðæðĊÐ�ÌȸķĊÐ�īÑÆÐĮĮðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�Īķð�ĨÝĮÐī�ăďķīÌÐĉÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�īÐŒÐĊķ�ÐĴ�Įķī�
l’accès au marché du travail, avec un impact particulièrement négatif sur les inégalités de classe, de territoire, de race 
et de genre préexistantes. Les premières données disponibles laissent à penser que le travail à distance a également 
īÐĊåďīÆÑ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�ĮķĨÑīðÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ðĮÑĮ�řĊĴ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�ĴīŒðăăÐī�ÆìÐš�
ÐķŘȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ðĊåďīĉÐă�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĨăķĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮ�¾�ă�ĨĊÌÑĉðÐɁț�ðăĮ�ďĊĴ�
ÑĴÑ�ÆďĊĴīðĊĴĮ�ÌÐ�åðīÐ�ÌÐĮ�īÅðĴīæÐĮ�ĪķďĴðÌðÐĊĮ�ĴīÝĮ�ÌðŨÆðăÐĮș�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�ķ�ÌðăÐĉĉÐ�ÌÐ�īÐĮĴÐī�ÐĊ�ĮÑÆķīðĴÑ�ÆìÐš�ÐķŘ�
ou de prendre le risque de se contaminer pour nourrir leur famille. Par ailleurs, des données émanant de sources plutôt 
inattendues semblent indiquer que les réponses de politiques publiques mises en place en matière de protection sociale, 
telles que les transferts de revenus en faveur des travailleurs pauvres et vulnérables, auraient plutôt bien fonctionné.

Les marchés des capitaux ont, eux aussi, certainement joué un rôle non négligeable dans la production des inégalités 
pendant la pandémie, en particulier au sommet de la distribution du revenu. Si les politiques monétaires des principales 
ÅĊĪķÐĮ�ÆÐĊĴīăÐĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ďĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ĨīÑŒÐĊðī�ăÐĮ�åðăăðĴÐĮ�ÐĴ�¾�ĨīÑĮÐīŒÐī�ăȸÐĉĨăďðș�ăȸũķŘ�ĉĮĮðå�ÌÐ�ÆĨðĴķŘ��
Ðķ�ÌÐĮ�ÐååÐĴĮ�ĉďðĊĮ�ĨďĮðĴðåĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÆÐăķð�ÌÐ�ĉðĊĴÐĊðī�ăÐĮ�ĨīðŘ�ÌÐĮ�ÆĴðåĮ�¾�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�īĴðťÆðÐăăÐĉÐĊĴ�ìķĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�
åŒďīðĮÐī�ðĊĮð�ăȸÐŘĨăďĮðďĊ�ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�ÅďķīĮðÐīĮȘ�'Ċ�ÌÑťĊðĴðŒÐș�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĉďĊÑĴðīÐĮ�ďĊĴ�Ðķ�Ĩďķī�ÐååÐĴ�ÌÐ�æďĊŦÐī�ă�
valeur d’actifs détenus, pour l’essentiel, par les plus riches, ce qui explique très largement l’augmentation généralisée 
ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÌÐĮ�ĉðăăðīÌðīÐĮȘ�OÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ǡǟǡǡ�ĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�ăȸðĊŦĴðďĊ�ÐĮĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ìķĮĮÐ�ÌĊĮ�ĊďĉÅīÐ�
de pays riches, ce qui fait grimper les prix des biens et touche de manière disproportionnée les ménages pauvres et 
ceux de la classe moyenne.

ǧǠ��ăÆķăĮ�ÌȸZŘåĉ�ÅĮÑĮ�Įķī�ă�ăðĮĴÐ�ÌÐĮ�ĉðăăðīÌðīÐĮ�ÌÐ�9ďīÅÐĮș�ÐĊ�ǡǟǡǟɁȚ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁTÐæȭīðÆì�īÐÆďķĨ��Z�A#ȭăďĮĮÐĮ�ðĊ�īÐÆďīÌȭĴðĉÐ�řÐĴ�ÅðăăðďĊĮ�œðăă�ăðŒÐ�
ðĊ�ĨďŒÐīĴř�åďī�Ĵ�ăÐĮĴ��ÌÐÆÌÐɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪĮÐĮǥt.

ǧǡ��ĊæķĮ�#ÐĴďĊș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș�LSE Public Policy Review 1, noɁǣș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠȭǠǟȘ

ǧǢ�NīðĮĴăðĊ�:ÐďīæðÐŒ�ÐĴ��Ðřă�qšīÅĮðďæăķș�ȹɁ}ìÐ�:ǡǟ��ďĉĉďĊ�9īĉÐœďīā�åďī�#ÐÅĴ�}īÐĴĉÐĊĴĮ�TķĮĴ��Ð�wĴÐĨĨÐÌ��ĨɁȺș�IMF Blog, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķĪæķĨ�.

ǧǣ�wķī�ă�ÅĮÐ�ÌȸķĊ�ĪķÐĮĴðďĊĊðīÐ�īÑăðĮÑ�Ĩī�ZŘåĉɁȚ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁTÐæȭīðÆì�īÐÆďķĨ��Z�A#ȭăďĮĮÐĮ�ðĊ�īÐÆďīÌȭĴðĉÐ�řÐĴ�ÅðăăðďĊĮ�œðăă�ăðŒÐ�ðĊ�ĨďŒÐīĴř�åďī�Ĵ�ăÐĮĴ�
�ÌÐÆÌÐɁȺȘ
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4.2 
L’augmentation de 
la concentration 
des revenus au 
sommet de la 
distribution

Les données indiquent que les inégalités de revenu 
dans la partie haute de la distribution ont fortement 
progressé, en particulier dans les pays riches (voir 
ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǟȨȘ�OȸĊăřĮÐ�ÌÐ�ă�ĮðĴķĴðďĊ�ĮďķĮ�ķĊ�ĨīðĮĉÐ�
international apporte des éclairages supplémentaires 
sur la transformation que connaît le monde depuis 
ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟȘ�O�ȹɁÆďķīÅÐ�ÌÐ�ăȸÑăÑĨìĊĴɁȺș�ĨķÅăðÑÐ�
pour la première fois par la Banque mondiale en 201685 
et mise à jour récemment dans le cadre du Rapport 
sur les inégalités mondiales (World Inequality Report), 
ďååīÐ�ķĊÐ�ĮřĊĴìÝĮÐ�ÌÐ�ă�ĮðĴķĴðďĊ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǣȨ86. Le 
graphique est extrêmement clair dans ce qu’il raconte 
de l’histoire des dernières décennies, marquées par les 
ȹɁææĊĊĴĮɁȺ�ÐĴ�ăÐĮ�ȹɁĨÐīÌĊĴĮɁȺ�ÌÐ�ă�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�ÌÐ�
l’économie mondiale. L’aspect positif de cette évolution 
est l’augmentation très forte des revenus pour les six 
déciles les plus bas de la distribution mondiale. Une 
augmentation liée à la réduction de la pauvreté et à 
la mobilité sociale ascendante, notamment dans les 
pays émergents, comme la Chine ou l’Inde. Le groupe 
de revenu intermédiaire, constitué essentiellement des 
classes inférieures et moyennes des pays riches, a connu 
une progression moins rapide, perdant même du terrain. 
L’histoire récente des pays riches est celle de salaires 
réels stagnants. Mais l’éclairage le plus intéressant nous 
ŒðÐĊĴ�ÌÐ�ăȸķĴīÐ�æīďķĨÐ�ÌÐ�ȹɁææĊĊĴĮɁȺɁȚ�ÆÐăķð�ÌÐĮ�ǠɁɦ�ÌÐĮ�
plus hauts revenus dans le monde. Entre 1980 et 2020, 
ÆÐ�ĨÐĴðĴ�ĮÐæĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ķăĴīȭīðÆìÐĮ��ÆĨĴÑ�ǡǢɁɦ�
ÌÐ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĉďĊÌðăÐ�ĴďĴăÐș�ÆďĊĴīÐ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǨɁɦ�
Ĩďķī�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ

L’histoire que racontent ces chiffres n’est pas très 
ĨďĮðĴðŒÐɁț�ÐăăÐ��ĮķĮÆðĴÑ�åďīÆÐ�ÌÑÅĴĮ�Įķī�ăÐĮ�ÐååÐĴĮ�ÌÐ�
la mondialisation et des politiques néolibérales mises 
en œuvre depuis les années 1980. Il n’y a pas encore 

ǧǤ�OāĊÐī�ÐĴ�TðăĊďŒðÆș�ȹɁ:ăďÅă�AĊÆďĉÐ�#ðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ț�9īďĉ�ĴìÐ�9ăă�ďå�ĴìÐ�
�ÐīăðĊ��ăă�Ĵď�ĴìÐ�:īÐĴ�tÐÆÐĮĮðďĊɁȺȘ

86 Chancel et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ

Encadré 2.10 
L’accumulation du revenu au 
sommet de la distribution dans 
les pays riches depuis 1980

�ķŘ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮș� ăÐĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨăķĮ�ìķĴĮ�īÐŒÐĊķĮ�
ÆďĊÆÐĊĴīðÐĊĴ�ǢǣɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊă�ĴďĴă�ÐĊ�ǠǨǧǟș�
ĨīĴ�Īķð�ÐĮĴ�ĨĮĮÑÐ�¾�ǣǤșǤɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǥȘ�#ÐĨķðĮ�ǠǨǨǤș�ăÐĮ�
ǠɁɦ�ÌÐĮ��ĉÑīðÆðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ďĊĴ�ÆÆķĉķăÑ�ĨăķĮ�
ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǤǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮș�ķĊÐ�ĴÐĊÌĊÆÐ�
Īķð�ĊÐ�ÆÐĮĮÐ�ÌÐ�ĮȸÆÆÐĊĴķÐīȘ��ķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�ăÐĮ�ǠǟɁɦ�
ÌÐĮ�ĨăķĮ�ìķĴĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÆķĉķăðÐĊĴ�ǡǨɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�
ĊĴðďĊă�ÐĊ�ǠǨǧǟș�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�Īķð�ÐĮĴ�ĨĮĮÑ�¾�ǢǧɁɦ�
ÐĊ�ǡǟǠǤ�ÐĴ�Īķð�ĨăåďĊĊÐș�ÌÐĨķðĮ�ăďīĮș�ķĴďķī�ÌÐ�ǢǥɁɦȘ�
En Allemagne, la part correspondante est passée de 
ǡǧșǥɁɦ�ÐĊ�ǠǨǧǟ�¾�ǢǦșǧɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǥȘ�OÐĮ�ĨřĮ�ÐķīďĨÑÐĊĮ�
Īķð�ďĊĴ�ÆďĊĊķ�ÌÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÐ�ÅðĮĮÐ�Ìķ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�
de Gini n’ont pas enregistré de réduction de la part 
Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊă�ăăĊĴ�ķŘ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮȘ�'Ċ�
9īĊÆÐș�ÆÐĴĴÐ�ĨīďĨďīĴðďĊ�ĮȸÐĮĴ�ĉðĊĴÐĊķÐ�ķĴďķī�ÌÐ�
ǢǢɁɦ�Ìķ�īÐŒÐĊķ�ĊĴðďĊăș�ăďīĮ�ĪķȸÐăăÐ�ÑĴðĴ�ÌÐ�ĨīÝĮ�ÌÐ�
ǢǡɁɦ�ÐĊ��ÐăæðĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�ǢǣɁɦ�ÐĊ�'ĮĨæĊÐȘ�'Ċ�:īÝÆÐ�
et en Hongrie, la captation des revenus par les plus 
riches a également augmenté. Comme le montrent ces 
chiffres, le tableau est plus sombre si l’on examine la 
part du revenu national dévolue aux plus hauts revenus, 
l’indicateur utilisé pour ce calcul étant assorti d’une 
ŒÐīĮðďĊ�ÑĴìðĪķÐ�ķŘ�ȹɁðĊÑæăðĴÑĮ�ķ�ĮďĉĉÐĴ�ÌÐ�ă�
ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�Ìķ�īÐŒÐĊķɁȺ�ĨăķĮ�åďīĴÐ�ĪķÐ�ÆÐăăÐ�ĴĴīð-
ÅķÑÐ�¾�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊðȘ� 

wďķīÆÐɁȚ�9ÆķĊÌď��ăŒīÐÌď�et alȘș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǧɁȺș�ǡǟǠǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðĮřā}ǦȘ

wďķīÆÐɁȚ��ďīÌ�wĴďÆā�wĴķÌðďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
sķīĴðÐī�ðĊåďīĉÐă�¾�LāīĴș�AĊÌďĊÑĮðÐȘ
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de consensus sur les causes exactes de cette tendance, 
tant les forces en jeu sont nombreuses87Ș�}ìďĉĮ�qðāÐĴĴř�
a peut-être formulé l’argument le plus convaincant à ce 
jour en démontrant – nouvelles données à l’appui – que le 
taux de rendement du capital à long terme était supérieur 
au taux de croissance économique, ce qui entraînait une 
concentration accrue de la richesse88. Selon Piketty, la 
Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale 
ÐĴ�ă�:īĊÌÐ�#ÑĨīÐĮĮðďĊ�ďĊĴ�Ðķ�ķĊ�ÐååÐĴ�ÑæăðĮĴÐķī�ÌĊĮ�ă�
plupart des pays européens. Or, à partir des années 1960, 
les inégalités mondiales mesurées par la concentration de 
ă�īðÆìÐĮĮÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĉðĊĮ�ÌÐĮ�ǠǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ĊȸďĊĴ�
cessé de se creuser, avant d’entamer une légère baisse 
ÐĊ�ǡǟǟǧȘ�qðāÐĴĴř�ŨīĉÐ�ĪķÐ�Įð�ÆÐĴĴÐ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ăȸÆÆīďðĮ-
sement des inégalités de richesse se poursuivait, les 
élites économiques atteindraient une position similaire à 
ÆÐăăÐ�ÌďĊĴ�ÅÑĊÑťÆððÐĊĴ�ăÐĮ�īðÆìÐĮ�ìÑīðĴðÐīĮ�ķ��A�eɁĮðÝÆăÐȘ�
Pour s’attaquer à ces profondes inégalités, l’économiste 
français prône la mise en œuvre de politiques de taxation 
du patrimoine et des successions.

Le problème dépasse le simple cadre d’une question 
d’éthique ou d’aversion aux inégalités concentrées au 
sommet de la société. En effet, l’accumulation d’un 

ǧǦ�tŒăăðďĊș�ȹɁ�ìĴ�TðæìĴ�'ŘĨăðĊ�}ďÌřȸĮ��ďĊåăðÆĴðĊæ�UīīĴðŒÐĮ�ďĊ�:ăďÅă�AĊÐĪķăðĴřȟɁȺ

88 Piketty, Capital in the Twenty-First Century.

tel niveau de richesse par les segments supérieurs 
de la société mine la cohésion sociale et affaiblit les 
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮș�ķ�īĊæ�ÌÐĮĪķÐăăÐĮ�ťæķīÐĊĴ�
les systèmes politiques, les rendant vulnérables à la 
capture politique. À l’échelle des villes, ces inégalités 
ĉīĪķÑÐĮ�ĮďĊĴ�¾�ăȸďīðæðĊÐ�ÌÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆðīðĮ-
ĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�æìÐĴĴďõĮĴðďĊ�Īķð�æĊæīÝĊÐĊĴ�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĊďĉÅīÐ�
de zones urbaines, comme évoqué plus haut. L’investis-
sement dans l’immobilier a joué un rôle important comme 
ĉÑÆĊðĮĉÐ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�ÌÑææÐī�ÌÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮș�ăÐĮ�ĨīðŘ�
des logements ayant progressé plus rapidement que la 
croissance économique. Ces inégalités mondiales très 
fortes accentuent les inégalités observées au niveau 
des villes, exacerbant ainsi la crise du logement et les 
autres inégalités liées à ce phénomène.

Le problème est aussi d’ordre économique. Plusieurs 
ÑĴķÌÐĮ�ĨìīÐĮ�ĨķÅăðÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�9TA�ďĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�
l’effet néfaste des inégalités sur la croissance écono-
mique89. En s’appuyant sur de nouvelles données sur la 
ťĮÆăðĴÑ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮș�ÆÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ÌÑĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�ă�
réduction des inégalités nettes est étroitement corrélée 
à une croissance plus rapide et plus durable à un niveau 
de redistribution donné. Elles montrent également que 
la redistribution apparaît comme généralement bénigne 

ǧǨ�ZĮĴīřș��Ðīæ�ÐĴ�}ĮĊæīðÌÐĮș�ȹɁtÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊș�AĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�:īďœĴìɁȺȘ

Figure 2.4
La courbe de l’éléphant des inégalités et de la croissance mondiales, 1980-2020
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Source : Chancel et al.ș�ȹɁ�ďīăÌ�AĊÐĪķăðĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǡɁȺȘ
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en termes d’incidence sur la croissance. Les preuves d’un 
possible impact négatif direct sur la croissance n’ont 
été observées que dans des cas extrêmes. Ces travaux 
de recherche ont joué un rôle déterminant en faisant 
évoluer les analyses économiques néoclassiques sur le 
rôle des inégalités, et en faisant prendre conscience de 
la nécessité de s’attaquer aux inégalités croissantes de 
revenu et de richesse.

Le chapitre suivant change d’échelle pour examiner 
les inégalités territoriales et comprendre comment la 
transformation économique observée depuis les années 
1980 a conduit à l’émergence de différentes tendances en 
matière de convergence et de divergence territoriales au 
sein des pays. L’accent sera donc mis sur l’évolution de 
la géographie de la croissance économique.

4.3 La géographie 
changeante de 
la croissance 
économique 

}ďķĴÐ�ÆīÆĴÑīðĮĴðďĊ�ĮðĉĨăðĮĴÐ�ÌÐ�ă�æÑďæīĨìðÐ�ÌÐ�
ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÐĮĴ�ŒďķÑÐ�¾�ăȸÑÆìÐÆȘ�#ÐĮ�
caractérisations trop réductrices ont suggéré que 
la convergence territoriale devrait être le facteur 
dominant à long terme, le développement économique 
favorisant les mouvements de capitaux et de main-
d’œuvre entre régions90. Or, des données émergentes 
montrent que l’histoire récente, en particulier à partir 
des années 1990, a été marquée par des trajectoires de 
croissance très hétérogènes, certains pays évoluant 
vers une convergence territoriale tandis que d’autres 
restent en proie à de profondes inégalités territoriales. 
Un grand nombre de pays présentent des trajectoires 
de croissance qui diffèrent des schémas habituels de 
convergence ou de divergence. Il est donc important 
ÌÐ�ĴÐĊðī�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐĮ�ĮĨÑÆðťÆðĴÑĮ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�ĨřĮȘ

ǣȘǢȘǠ�#ðŒÐīæÐĊÆÐ�ĴÐīīðĴďīðăÐ�
et métropoles mondialisées
Pendant la majeure partie du ��eɁĮðÝÆăÐș� ăÐĮ�ĨřĮ�
industrialisés ont connu des processus de convergence 

90 Banque mondiale, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

territoriale durables, qui ont permis aux régions moins 
développées économiquement d’opérer un lent rattra-
page sur leurs voisines mieux loties91. Cependant, de 
ĊďķŒÐăăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĨķÅăðÑÐĮ�¾�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟ�
et au début des années 1990 ont commencé à faire 
apparaître un changement de direction, certains pays 
amorçant un processus de divergence interrégionale. 

Les grandes villes et les principales régions de ces 
ĨřĮ�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌÐ�åÉďĊ�ÆīďðĮĮĊĴÐ�ÌȸķĊÐ�ìķĮĮÐ�
ÌÐ�ă�ĨīďÌķÆĴðŒðĴÑ�Īķð�Ċȸ�ĨĮ�ĨīďťĴÑ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÑæăÐ�
au reste du pays. En particulier, les régions intensives 
en connaissances, dont le cœur est constitué de villes-
mondes, comme le sud de l’Angleterre avec Londres 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ăȸCăÐȭÌÐȭ9īĊÆÐ�ŒÐÆ�Paris�ȧ9īĊÆÐȨ�
ou la région de la baie de Californie du Nord avec la 
conurbation de San Francisco – San José (États-Unis), 
ĮÐĉÅăÐĊĴ�ÆÆĨīÐī�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÌÐ�ă�
mondialisation contemporaine, souvent au détriment 
apparent des autres régions du pays. En général, ces 
régions très dynamiques présentent les niveaux de 
connectivité mondiale les plus élevés, comme en 
ĴĴÐĮĴÐ�ă�ĨīÑĮÐĊÆÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĉķăĴðĊĴðďĊăÐĮɁț�
ÐăăÐĮ�ÌīðĊÐĊĴ�ăÐĮ�ŦķŘ�ĉďĊÌðķŘ�ÌÐ�ĮŒďðīĮș�ÌÐ�ťĊĊÆÐĮș�
de capital humain, de biens et de services92. 

Pendant les années 1990, la plupart de ces villes 
mondiales ont commencé à représenter une part de 
plus en plus importante de la croissance économique 
nationale et internationale, par rapport aux décennies 
précédentes93. Une évolution qui a fait suite à l’ouverture 
de nouveaux marchés mondiaux, à la généralisation de 
la sous-traitance et de la délocalisation à l’échelle inter-
ĊĴðďĊăÐȘ�#Ð�åðĴș�ÆȸÐĮĴ�ă�ĉďĊĴÑÐ�ÐĊ�ĨķðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�
ŒðăăÐĮȭĉďĊÌÐĮș�ÌÝĮ�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟș�Īķð��åŒďīðĮÑ�
l’apparition des premières divergences interrégionales 
ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÆďĉĉÐ�ăÐ�tďřķĉÐȭ�Ċð�ďķ�ăÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ�

#Ð�ĉĊðÝīÐ�ĨăķĮ�æÑĊÑīăÐș� ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ� ăÐĮ�šďĊÐĮ�
urbaines ont dominé la croissance économique du Nord 
global94, un phénomène que l’on observe de plus en plus 
fréquemment dans les nouveaux pays industrialisés du 
Sud global95ș�ÐĴ�ĨăķĮ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ��tA�w96. 

91 Philip McCann, Modern Urban and Regional Economics, Oxford, Oxford 
University Press, 2013.

92 Iammarino et McCann, Multinationals and Economic Geography: Location, 
Technology and InnovationɁț�TÆ�ĊĊ�ÐĴ��ÆĮș�ȹɁ:ăďÅăðšĴðďĊȚ��ďķĊĴīðÐĮș��ðĴðÐĮ�
ĊÌ�TķăĴðĊĴðďĊăĮɁȺȘ

93 Banque mondiale, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

Ǩǣ�OÐœðĮ�#ūāĮĴīș�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ÐĴ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ}ìÐ�'ååÐÆĴĮ�ďå�
ĴìÐ�:ăďÅă�9ðĊĊÆðă��īðĮðĮ�ďĊ�'ķīďĨÐĊ�tÐæðďĊĮ�ĊÌ��ðĴðÐĮɁȺș�Journal of 
Economic Geography 15, noɁǤș�ǡǥɁþķðăăÐĴ�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǨǢǤȭǨǣǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÌďðȘďīæȥǠǟȘǠǟǨǢȥþÐæȥăÅŒǟǢǡ.

ǨǤ�Z�#'�ÐĴ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�Cities in the World: A New Perspective 
on Urbanisation.

Ǩǥ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ:ăďÅăðĮĴðďĊș�TķăĴðĊĴðďĊăĮ�ĊÌ�ĴìÐ��tAA�wɁȺș�in 
Globalisation and Emerging Economiesș�ÑÌȘ�Ĩī�tăĨ�OĴĴðĉďīÐ�ÐĴ�tÐÌ�
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Au tournant du nouveau millénaire, les zones urbaines 
jouaient un rôle prédominant dans la croissance écono-
mique de toutes les régions du monde, et un nombre 
croissant de pays ont commencé à enregistrer des diver-
gences interrégionales. Cette tendance, bien que plus 
marquée dans les pays nouvellement industrialisés, était 
également observable dans les économies industrialisées.

Il est intéressant de noter que, dans les pays indus-
ĴīðăðĮÑĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ŒĊÆÑĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�
interrégionale de plus en plus déséquilibrée observée 
dans un certain nombre de pays, au cours des années 
1990, n’a pas été accompagnée d’une hausse des taux 
de croissance nationaux97, contrairement à ce qui s’est 
passé ailleurs98. En d’autres termes, les inégalités inter-
īÑæðďĊăÐĮ�ĊȸÑĴðÐĊĴ�ĨĨīÐĉĉÐĊĴ�ĨĮ�ķĊÐ�ȹɁÆďĊÌðĴðďĊ�
ĊÑÆÐĮĮðīÐɁȺ�Ĩďķī�ĮĴðĉķăÐī�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
nationale plus rapide. Les pays qui ont connu des diver-
gences interrégionales dans les années 1990, comme 
ăÐ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�ăÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ďķ�ăȸAīăĊÌÐș�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�
eu tendance à croître plus rapidement que les pays qui 
ŨÆìðÐĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�īÑæðďĊĮș�¾�ăȸðĊĮĴī�ÌÐ�
ăȸ�ăăÐĉæĊÐ�ďķ�ÌÐ�ă�9ðĊăĊÌÐȘ�#Ð�åðĴș�ă�ĉþďīðĴÑ�ÌÐĮ�ĨřĮ�
industrialisés ont connu des processus de convergence 
interrégionale au cours de cette période. En outre, ce 
phénomène de convergence ne s’est pas traduit par des 
pertes de croissance nationale par rapport aux perfor-
mances économiques des pays qui avaient entamé un 
processus de divergence interrégionale.

wåÌðș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǦǠȭǠǠǤȘ

97 Andre Carrascal-Incera et alȘș�ȹɁ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĮĴďīðÆă�
ĊÌ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÆďĉĨīĴðŒÐ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�National Institute Economic Review 
ǡǤǢș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǣȭǠǦȘ

98 Banque mondiale, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

La Chine est un autre exemple – fréquemment docu-
menté – de pays où la croissance économique a produit 
ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĉīĪķÑÐĮȘ�#ÐĨķðĮ�ăÐ�ăĊÆÐ-
ment de ses premières réformes économiques, en 1978, 
ă��ìðĊÐ��ŨÆìÑ�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÐŘÆÐĨĴðďĊĊÐăăÐȘ�'ĊĴīÐ�
1978 et 2019, son PIB réel par habitant a ainsi progressé 
¾�ķĊ�īřĴìĉÐ�ĊĊķÐă�ÌÐ�ǧșǣɁɦ99. Le revenu des ménages 
chinois sur cette même période a été multiplié par six, 
le rythme et l’ampleur de la réduction de la pauvreté ont 
été spectaculaires. Mais cette réussite a été quelque peu 
éclipsée par une très forte augmentation des inégalités 
de revenu, par un creusement des disparités territoriales 
ÐĴ�Ĩī�ăȸÑĉÐīæÐĊÆÐ�ÌȸķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÆăĮĮÐ�ĮďÆðăÐɁȚ�ÆÐăăÐ�
ÌÐĮ�ȹɁķăĴīȭīðÆìÐĮɁȺȘ�OÐ�ÆīÐķĮÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊĴīÐ�
les zones urbaines et rurales et, plus particulièrement, 
l’écart entre l’est du pays, relativement riche, et le centre 
et l’ouest, plus pauvres, sont amplement documentés100.

4.3.2 La résilience 
territoriale aux crises
OÐĮ�ÆīðĮÐĮ�åÉďĊĊÐĊĴ�ÐĴ�ĉďÌðťÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÐĊ�ĨīďåďĊ-
deur les tendances géographiques liées aux inégalités. 
O�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧș�Īķð�ÌďĊĊÐ�ÌÐĮ�ĨðĮĴÐĮ�ĪķĊĴ�
à la manière dont la crise de COVID-19 pourrait rebattre 
les cartes des inégalités territoriales, en est un parfait 
exemple.�OÐĮ�ÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴĮ�ĴðīÑĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�

99 Calculs sur la base de données de la Banque mondiale.

Ǡǟǟ�Oðș�wðÆķăī�ÐĴ�}īĨș�ȹɁAĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĊȚ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ĴīĊĮðĴðďĊș�ĊÌ�
ĨďăðÆřɁȺȘ
Ǡǟǟ�Z�#'ș�Productivity and Jobs in a Globalised World: (How) Can All Regions 
�ÐĊÐťĴȟș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǡþššZ.
100 Carrascal-Incera et alȘș�ȹɁ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĮĴďīðÆă�ĊÌ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÆďĉĨīĴðŒÐ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺȘ

Encadré 2.11 
O�æÑďæīĨìðÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÌÐ�ă�īÐĨīðĮÐ�ĨīÝĮ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧ

Le profond bouleversement des tendances en matière de croissance interrégionale est apparu dans le sillage de la 
ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ĉďĊÌðăÐȘ�'Ċ�ǡǟǟǧș�ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�ðĊĴÐīīÑæðďĊăÐ�ÑĴðÐĊĴ�ÐĊÆďīÐ�¾�ăȸħķŒīÐ�ÌĊĮ�ÅďĊ�
ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ĉðĮ�ăÐĮ�īÑĨÐīÆķĮĮðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ÅķÌæÑĴðīÐĮ�ĉþÐķīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�ďĊĴ�ĨīďåďĊÌÑĉÐĊĴ�
īÑďīðÐĊĴÑ�ă�ÌřĊĉðĪķÐ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�īÑæðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÐĴ�īÑæðďĊĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�
présentent encore des signes de convergence101, un nombre croissant d’entre eux connaissent aujourd’hui des 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÌðŒÐīæÐĊÆÐ�ðĊĴÐīīÑæðďĊăÐ�ȧÆďĉĉÐ�ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ăÐ�ĴÅăÐķɁǡȘǠȨȘ

'Ċ�ĉďřÐĊĊÐș�ăÐĮ�ĴķŘ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�æăďÅăÐ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�ďĊĴ�ÆìķĴÑ�¾�ă�ĮķðĴÐ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐȘ�OÐĮ�
divergences interrégionales qui en ont découlé tiennent essentiellement au fait que seules quelques villes et régions 
ont réussi à résister aux effets négatifs de la crise102. La reprise a donc été très inégale et fragmentée, y compris au 
ĮÐðĊ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ŒÐÆ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ŒīðÅăÐĮ�Īķð�ďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÐĊæÐĊÌīÑ�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�
divergente et non convergente.



qřĮ�ŨÆìĊĴ�ÌÐĮ�ÌðŒÐī-
gences interrégionales 
2008-2018

qřĮ�ŨÆìĊĴ�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�
d’inégalités interrégionales 
stables 
2008-2018

qřĮ�ŨÆìĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊŒÐī-
gence interrégionale 
2008-2018

tďřķĉÐȭ�Ċðș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮș�9īĊÆÐș�#ĊÐĉīāș�
qďăďæĊÐș�tÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐș�AĴăðÐș�:īÝÆÐș�
Espagne, Suède, Australie, Pays-Bas

Belgique, Norvège, Suisse, 
tÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐ

LĨďĊș�TÐŘðĪķÐș�}ķīĪķðÐș�>ďĊæīðÐș�
Canada, Autriche, Slovénie, Slovaquie, 
�ìðăðș�qďīĴķæăș�9ðĊăĊÌÐș��ăăÐĉæĊÐ

Une croissance concentrée au  
niveau régional

Une croissance répartie au  
niveau régional

Une croissance tirée 
par les métropoles

9īĊÆÐș�:īÝÆÐș�OðĴķĊðÐș�AīăĊÌÐș��ďīÑÐ�Ìķ�wķÌ (ĴĴĮȭ�ĊðĮș�'ĮĴďĊðÐș�9ðĊăĊÌÐș�AĴăðÐș��ķĮĴīăðÐș�
UďķŒÐăăÐȭ¢ÑăĊÌÐș��ĊÌș�LĨďĊ

Une croissance fondée 
sur la diversité

tďřķĉÐȭ�Ċðș�tÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐș��ÐăæðĪķÐș�
Pays-Bas, Slovaquie, Suède, Pologne

#ĊÐĉīāș��ķĴīðÆìÐș�UďīŒÝæÐș��ăăÐĉæĊÐș�
Hongrie, Lettonie, Portugal, Slovénie, Espagne
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#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐ�ĴďķĴÐĮ�ĴðăăÐĮ�ďĊĴ�þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�ĴīÝĮ�ÌðååÑīÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�īÐĨīðĮÐ�ĨīÝĮ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧș�ÆÐ�Īķð�ĉďĊĴīÐ�
que les relations entre la croissance économique et la dimension des villes varient selon les pays. Aux États-Unis, la 
īÐĨīðĮÐ�ĨďĮĴȭÆīðĮÐ��ÑĴÑ�ĨīÐĮĪķÐ�ÐĊĴðÝīÐĉÐĊĴ�ĊðĉÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸķ�ĉďðĊĮ�ǠɁĉðăăðďĊ�ÌȸìÅðĴĊĴĮȘ�'Ċ�'ķīďĨÐ�
occidentale, un très grand nombre de zones urbaines métropolitaines de tailles diverses (notamment les régions 
ÅīðĴĊĴ�ÌÐĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�ķīÅðĊĮ�åďĊÆĴðďĊĊÐăĮ�Ìȸķ�ĉďðĊĮ�ǡǤǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮȨ�ďĊĴ�þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌĊĮ�ă�īÐĨīðĮÐ�
et la croissance. En Europe centrale et orientale, de nombreuses zones métropolitaines et non métropolitaines ont 
ÆďĊĴīðÅķÑ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ķ�īÐĴďķī�¾�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐȘ

Les données disponibles sur la reprise économique indiquent que, globalement, le fait d’être une ville urbanisée103 
de grande taille et présentant une certaine dimension interrégionale et inégalitaire, représente un léger avantage en 
termes de résilience économique104Ș�O�ÌřĊĉðĪķÐ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�Ĩďķī�ķĴĊĴ�ðĉĨķĴÅăÐ�
¾�ÆÐĴĴÐ�ĮÐķăÐ�ÌðĉÐĊĮðďĊ�ķīÅðĊÐɁȚ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�¾�ăȸħķŒīÐ�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�ÆďĉĨăÐŘÐĮ�ÐĴ�ĨăķĮ�ĊķĊÆÑĮȘ�OÐ�ĴÅăÐķ�ǡȘǡ�ĉďĊĴīÐ�
que la nature et les caractéristiques de la géographie de la croissance économique peuvent varier considérablement 
d’un pays à l’autre.

ǠǟǢ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș��Ċ�TďīÐĊďȭTďĊīďř�ÐĴ�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹɁtÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�Ĵď�ææīÐæĴÐ�æīďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�ǡǟǟǟĮȚ�Ċ�'��ŒĮ��w�
ÆďĉĨīðĮďĊ�ÅĮÐÌ�ďĊ�åķĊÆĴðďĊă�īÐæðďĊĮ�:ÐĴ�ÆÆÐĮĮ��īīďœɁȺș�ZŘåďīÌ�tÐŒðÐœ�ďå�'ÆďĊďĉðÆ�qďăðÆř 37, noɁǠș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǦǟȭǨǥȘ

104 Carrascal-Incera et al.ș�ȹɁ�N�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ìðĮĴďīðÆă�ĊÌ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÆďĉĨīĴðŒÐ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺȘ

Tableau 2.1
Tendances en matière de convergence et de divergence interrégionale dans les pays de l’OCDE

Tableau 2.2
OÐĮ�ĴřĨďăďæðÐĮ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐɁȚ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÑÐ�ďķ�
décentralisée, croissance urbaine ou mixte

wďķīÆÐɁȚ��ÌĨĴÑ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�Regions and Cities at a Glance 2020ș�ťæķīÐɁǡȘǨȘ

wďķīÆÐɁȚ��ÌĨĴÑ�ÌÐ�:īÆðăšďș�TďīÐĊďȭTďĊīďř�ÐĴ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹɁtÐæðďĊă�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ��ďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�Ĵď��ææīÐæĴÐ�:īďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�ǡǟǟǟĮȚ��Ċ�'��ŒĮ��w��ďĉĨīðĮďĊ�
�ĮÐÌ�ďĊ�9ķĊÆĴðďĊă�tÐæðďĊĮ�:ÐĴ��ÆÆÐĮĮ��īīďœɁȺȘ
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de 2008 montrent que les villes se sont révélées globa-
lement plus résilientes face aux chocs économiques 
que les petites agglomérations urbaines et les régions 
rurales. Même si des nuances ont été constatées, ce 
ÆďĊĮĴĴ�ŒķĴ�Ĩďķī�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�ȧŒďðī�
ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǠ�Ĩďķī�ÌÐ�ĨăķĮ�ĉĨăÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮȨȘ

4.3.3 La croissance économique 
et la taille des villes
On a beaucoup parlé de la relation entre croissance 
économique, échelle et agglomération105. S’il semblerait 
que l’agglomération et l’échelle offrent certains avan-
tages en termes de croissance, les données des pays 
ÌÐ�ăȸZ�#'�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ÆīðĮÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧ�ÌÑĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�
cette relation peut varier considérablement en fonction 
du contexte106. Ainsi, entre 2001 et 2017, certains pays de 
ăȸZ�#'�ďĊĴ�ÆďĊĊķ�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĮĨĴðăÐĉÐĊĴ�ÆďĊÆÐĊ-
trée dans un très petit nombre de villes et de régions107.

105 Banque mondiale, World Development Report 2009: Reshaping Economic 
Geography.

Ǡǟǥ�O�ĨīÐĉðÝīÐ�ÆĴÑæďīðĮĴðďĊ�ĨīďŒðÐĊĴ�ÌÐɁȚ�Z�#'ș�OECD Regional Outlook 
2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areasș�qīðĮș�Z'�#�
qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǨɁț�ă�ĮÐÆďĊÌÐ�ĨīďŒðÐĊĴ�ÌÐɁȚ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ÐĴ�LďĪķðĉ�
ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹɁUÐœ�}īÐĊÌĮ�ðĊ�tÐæðďĊă�qďăðÆřȚ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ��ďĉĨďĊÐĊĴ�
ĊÌ�wĴīķÆĴķīă�qďăðÆðÐĮɁȺș�ðĊ�Handbook of Regional Science, éd. par Manfred 
9ðĮÆìÐī�ÐĴ�qÐĴÐī�UūāĉĨș��ÐīăðĊș�wĨīðĊæÐīș�ǡǟǡǟȘ

ǠǟǦ���ÆďĉĨīðĮȚ��ķĮĴīăðÐș�tÑĨķÅăðĪķÐ�ĴÆìÝĪķÐș�#ĊÐĉīāș�'ĮĴďĊðÐș�9ðĊăĊÌÐș�
9īĊÆÐș�:īÝÆÐș�AīăĊÌÐș��ďīÑÐș�qřĮȭ�Įș�UďīŒÝæÐș�wăďŒĪķðÐș�wķÝÌÐ�ÐĴ�
tďřķĉÐȭ�ĊðȘ

�#ȸķĴīÐĮ�ĨřĮș�ķ�ÆďĊĴīðīÐș�ďĊĴ�Œķ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÔĴīÐ�
plus largement répartie sur un grand nombre de villes et 
de régions différentes108. La géographie de la croissance 
économique peut donc également être classée selon 
qu’elle est dominée ou non par des grandes villes109. 

Ces données montrent que le lien entre croissance 
économique et échelle est complexe. La croissance 
des grandes villes a été un moteur important de la crois-
sance économique d’une grande partie de l’Europe de 
l’Est, de l’Amérique du Nord, de l’Asie, de l’Australasie et 
du Sud global, tandis que, dans de nombreuses régions 
d’Europe occidentale, les petites villes et les régions 
rurales ont continué à jouer un rôle prépondérant110. Les 
villes métropolitaines et les systèmes urbains prennent 
certes une part importante dans la stimulation de la 
croissance économique, mais le lien n’est pas évident. 
Comme on le voit, il n’y a pas de modèle unique pour tous.

Ǡǟǧ��ķĴīðÆìÐș��ÐăæðĪķÐș��ĊÌș��ìðăðș��ăăÐĉæĊÐș�>ďĊæīðÐș�AĴăðÐș�LĨďĊș�
Lettonie, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Slovénie, 
Espagne et États-Unis.

109 Les pays où la croissance économique s'est concentrée dans les 
æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮďĊĴ�ăȾ'ĮĴďĊðÐș�ăȾAĴăðÐș�ă�9ðĊăĊÌÐș�ă�9īĊÆÐș�ă�:īÝÆÐș�ă�
Lituanie et les États-Unis. Les pays où la croissance économique n'a pas 
ÑĴÑ�ÌďĉðĊÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮďĊĴ�ăȾ�ķĴīðÆìÐș�ă��ÐăæðĪķÐș�ă�tÑĨķÅăðĪķÐ�
ĴÆìÝĪķÐș�ăÐ�#ĊÐĉīāș�ăȾ�ăăÐĉæĊÐș�ă�>ďĊæīðÐș�ă�OÐĴĴďĊðÐș�ăÐĮ�qřĮȭ�Įș�
la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède et le 
tďřķĉÐȭ�ĊðȘ

ǠǠǟ�#ūāĮĴīș�:īÆðăšď�ÐĴ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ}ìÐ�'ååÐÆĴĮ�ďå�ĴìÐ�:ăďÅă�9ðĊĊÆðă��īðĮðĮ�
ďĊ�'ķīďĨÐĊ�tÐæðďĊĮ�ĊÌ��ðĴðÐĮɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ��ÌīðĊ�TìÌăďŒș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Quartier informel à Luanda, Angola.
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s’est resserré114. Plusieurs pays de la région MENA (Iran, 
}ķĊðĮðÐ�ÐĴ��ăæÑīðÐȨ�ďĊĴ�ÐĊīÐæðĮĴīÑ�ķĊ�īÐÆķă�ĮðĉðăðīÐ�ÌÐĮ�
inégalités. En Iran, par exemple, les inégalités telles 
ĪķȸÐŘĨīðĉÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ĮďĊĴ�ĨĮĮÑÐĮ�ÌÐ�
44,8 à 37,4 en 2010. Ces bons chiffres ont été attribués 
au succès du programme de transfert d’argent introduit 
par le gouvernement iranien115. Parmi les exemples de 
réussite en Asie du Sud-Est, on peut citer la Malaisie et 
ă�}ìõăĊÌÐȘ�'Ċ�TăðĮðÐș�ðă�ĮÐĉÅăÐīðĴ�ĪķÐ�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�
des inégalités puisse s’expliquer par l’instauration de 
politiques gouvernementales ciblées visant à réduire les 
inégalités ethniques. Après les niveaux élevés atteints au 
début des années 1990, qui avaient conduit à une grave 
ÆīðĮÐ�ĨďăðĴðĪķÐș�ă�}ìõăĊÌÐ��ÐĊīÐæðĮĴīÑ�īÑÆÐĉĉÐĊĴ�
une réduction des inégalités116. Autant d’histoires de 
réussites qui montrent qu’il est possible d’améliorer la 
situation et de réduire les inégalités en faisant les bons 
choix, en termes de changements institutionnels comme 
d’interventions politiques.

114 Simpson.

115 Simpson.

116 Simpson.

4.4  Les réussites 
en matière 
de réduction 
des inégalités 
économiques

L’histoire des inégalités de revenu est également 
marquée par des réussites. Les inégalités ont ainsi 
reculé pendant certaines périodes et dans certains 
pays. Une analyse récente des documents disponibles a 
mis en évidence une réduction des principaux facteurs 
responsables de la création d’inégalités dans les pays en 
développement111Ș�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�
ont connu une réduction des inégalités, en particulier 
¾�ĨīĴðī�ÌÐ�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǨǟș�æī¶ÆÐ�ķŘ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
publiques mises en place en réponse à la pression 
sociale et politique exercée pour compenser les effets 
des politiques néolibérales mises en œuvre dans les 
années précédentes. À cet égard, un pays souvent cité 
est le Brésil, qui a considérablement réduit ses inégalités 
ÐĊĴīÐ�ǡǟǟǥ�ÐĴ�ǡǟǠǥ�ȧĮďĊ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ÑĴĊĴ�ĨĮĮÑ�
de 55,6 à 51,9 au cours de cette période)112. La littérature 
suggère que les facteurs à l’origine de la régression des 
inégalités dans cette région sont, entre autres, la forte 
ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ĨÐķ�ĪķăðťÑÐ�
(ce qui a amélioré les conditions d’emploi des segments 
les plus pauvres de la société), le développement de 
l’éducation dans les années 1980 et l’introduction de 
nouvelles politiques de protection sociale113.

Les données montrent qu’un certain nombre de pays 
Ìȸ�åīðĪķÐ�ÌÐ�ăȸZķÐĮĴ�ȧ�ķīāðĊ�9Įďș�:ķðĊÑÐș�Tăðș�Tķīð-
tanie et Niger) ont également obtenu de très bons résul-
ĴĴĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ÌÐ�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�#ĊĮ�
ces pays à prédominance agricole, les petits exploitants 
īķīķŘș�īÐăĴðŒÐĉÐĊĴ�ĨķŒīÐĮș�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌÐ�ă�ìķĮĮÐ�
des prix des matières premières, et en particulier des 
cultures de base comme le riz ou le coton. Grâce à cette 
hausse des prix, les producteurs ruraux ont vu leur revenu 
augmenter, et l’écart entre les zones rurales et urbaines 

ǠǠǠ�tÐÅÐÆÆ�wðĉĨĮďĊș�ȹɁTĨĨðĊæ�īÐÆÐĊĴ�ðĊÐĪķăðĴř�ĴīÐĊÌĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�
ÆďķĊĴīðÐĮɁȺș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�OďĊÌīÐĮș�
2018.

112 Les données disponibles suggèrent que les inégalités ont augmenté ou 
sont restées inchangées au cours de la période suivante.

ǠǠǢ�wðĉĨĮďĊș�ȹɁTĨĨðĊæ�īÐÆÐĊĴ�ðĊÐĪķăðĴř�ĴīÐĊÌĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�ÆďķĊĴīðÐĮɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�wķĨÐī�Tďď��īŒķĴș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
L'accès en ligne aux opportunités d'éducation et d'emploi réduit les inégalités.
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Si les perspectives multidimensionnelles en matière 
d’inégalités ne sont pas nouvelles, elles ont gagné en 
importance au cours des dernières décennies. Par sa 
critique des approches néoclassiques et utilitaires de 
la justice sociale et de l’analyse distributive du bien-
être, le lauréat du prix Nobel d’économie, Amartya Sen, 
�ÐŘÐīÆÑ�ķĊÐ�ðĊŦķÐĊÆÐ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐ�Įķī�ÆÐ�ÌÑÅĴ117. 
Mais c’est surtout à partir des années 1990, avec la 
publication de plusieurs Rapports sur le développement 
humain (Human Development Reports) et d’indices 
ÆďĉĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǡȨș�ĪķÐ�ăȸðĉĨÆĴ�ÌÐ�
ses travaux sur les politiques et pratiques s’est fait le 
plus ressentir118. Au niveau urbain et territorial, ce 
changement d’approche a débouché sur un important 
corpus d’études et de recherches qui ont permis de 
īÐÆďĊÆÐĨĴķăðĮÐī�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĨķŒīÐĴÑ�ķīÅðĊÐɁȺș�
aujourd’hui considérée comme un phénomène multidi-
mensionnel119. Les inégalités de revenu et la pauvreté 

117 L’un des premiers travaux clés remettant en question l’approche 
ĊÑďÆăĮĮðĪķÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ��ÑĴÑ�ă�ÆÑăÝÅīÐ�ÆďĊåÑīÐĊÆÐ�}ĊĊÐīș�ÐĊ�ǠǨǦǨș�
ÌďĊĊÑÐ�Ĩī��ĉīĴř�wÐĊɁȚ��ĉīĴř�wÐĊș�ȹɁ'ĪķăðĴř�ďå��ìĴȟɁȺș�ðĊ�The 
}ĊĊÐī�OÐÆĴķīÐĮ�ďĊ�>ķĉĊ��ăķÐĮ, Cambridge, Cambridge University Press, 
ǠǨǧǟș�ĨĨȘɁǠǨǦȭǡǡǟɁț�ĮďĊ�ĨĨīďÆìÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ��ÐĊĮķðĴÐ�ÑĴÑ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐ�
ÌĊĮ�ĮďĊ�ăðŒīÐɁȚ��ĉīĴř�wÐĊș�AĊÐĪķăðĴř�tÐÐŘĉðĊÐÌ, Cambridge, Harvard 
University Press, 1995.

ǠǠǧ��ďðīɁȚ�qU�#ș�ȹɁ>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�tÐĨďīĴĮɁȺș�ĮȘɁÌȘș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪŒĴÐĴš.

ǠǠǨ�'ăăÐĊ��īĴĴÐĊș�ȹɁ�ďĊÆÐĨĴķăðšðĊæ�ķīÅĊ�ĨďŒÐīĴřɁȺș�Environment and 
Urbanization 7, noɁǠș�ǠǨǨǤș�ĨĨȘɁǠǠȭǢǧɁț�qìðăðĨ��ĉðĮș�ȹɁTāðĊæ�wÐĊĮÐ�ďå��īÅĊ�
qďŒÐīĴřɁȺș Environment and Urbanization 7, noɁǠș�ǠǨǨǤș�ĨĨȘɁǠǣǤȭǤǧɁț�#ŒðÌ�
wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁtÐÌķÆðĊæ�ķīÅĊ�ĨďŒÐīĴřȚ�ÆďĊĮĴīðĊĴĮ�ďĊ�ĴìÐ�ÐååÐÆĴðŒÐĊÐĮĮ�
ďå�ðÌ�æÐĊÆðÐĮ�ĊÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ÅĊāĮ�ĊÌ�ĮďĉÐ�ĮķææÐĮĴðďĊĮ�åďī�ÆìĊæÐɁȺș�
Environment and Urbanization 13, noɁǠș�ǡǟǟǠș�ĨĨȘɁǠǢǦȭǤǦɁț�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�
ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�Urban Poverty in the Global South: Scale and Nature, Londres, 
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǢɁț�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�Reducing urban 
poverty in the global Southș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǣȘ

5 Les multiples 
dimensions des 
inégalités

monétaire ne donnent en effet qu’une image partielle 
ÌÐ�ă�īÑăðĴÑɁȚ�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÆďĉĨăÑĴÑÐĮ�Ĩī�ÌÐĮ�
données portant sur d’autres dimensions pour mieux 
orienter les politiques publiques. Les ODD sont un bon 
exemple de ce type de consensus, car ils permettent 
de conceptualiser le développement à travers toute 
une série d’objectifs et de cibles multidimensionnels 
couvrant une multitude de dimensions du développe-
ment humain.�#ȸķĴīÐĮ�ÆÆďīÌĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘș�ÆďĉĉÐ�
ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮș�ĮķðŒÐĊĴ�ķĊÐ�
approche multidimensionnelle similaire.

wďķīÆÐɁȚ�qķÅăðď�9ķīÅðĊďș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Quartier informel à Lima, Pérou.
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Encadré 2.12 
Mesurer le bien-être multidimensionnel

Les multiples dimensions du bien-être peuvent être intégrées dans un tableau de bord d’indicateurs ou agrégées dans 
un indice synthétique global. Les approches multidimensionnelles sont particulièrement fréquentes dans l’analyse 
ÌÐ�ă�ĮĴīĴðťÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊĊÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÐĉĨăďřÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�æÑďæīĨìÐĮ�ìķĉðĊĮȘ�
#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ĮĨÑÆðăðĮÑĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĮȸÐĊ�ĮÐīŒÐĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�Ĩďķī�ÑĴķÌðÐī�
la pauvreté et les inégalités.

qīĉð�ăÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÆďĊĊķĮș�ÆðĴďĊĮɁȚ�

L’indice de développement humain, qui est mis à jour et publié chaque année par le Bureau du rapport sur le dévelop-
pement humain120. Cet indice a été développé pour souligner que les individus et leurs capacités devraient être le critère 
ultime d’évaluation du développement d’un pays, et non la croissance économique seule. Il combine des indicateurs 
ĉÐĮķīĊĴ�ĴīďðĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÌðĮĴðĊÆĴÐĮɁȚ�ȨɁŒðŒīÐ�ķĊÐ�ŒðÐ�ăďĊæķÐ�ÐĴ�ÐĊ�ÅďĊĊÐ�ĮĊĴÑɁț�ÅȨɁÆĪķÑīðī�ÌÐĮ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮɁț�
ÆȨɁþďķðī�ÌȸķĊ�ĊðŒÐķ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌÑÆÐĊĴȘ��ăďīĮ�ĪķÐ�ăȸðĊÌðÆÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ĊÐ�ÆăĮĮÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨřĮș�ăÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�Ìķ�
Rapport sur le développement humain (Human Development Report) ont produit des versions nationales (c’est-à-dire au 
ĊðŒÐķ�ðĊåīĊĴðďĊăȨ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�ÆăĮĮÐī�ăÐĮ�īÑæðďĊĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐī�ăÐĮ�ÌðĮĨīðĴÑĮ�¾�ăȸðĊĴÑīðÐķī�
des villes121. 

L’indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM) est une mesure internationale de la pauvreté multidimensionnelle 
ðæķÚ�ÆďķŒīĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟǟɁĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�åðÅăÐ�ďķ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐȘ�Aă�ÐĮĴ�ĉðĮ�¾�þďķī�ÐĴ�ĨķÅăðÑ�ÆìĪķÐ�ĊĊÑÐ�Ĩī�ăÐ��ķīÐķ�
du rapport sur le développement humain et par l’ZŘåďīÌ�qďŒÐīĴř�ĊÌ�>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊðĴðĴðŒÐ. L’IPM complète les 
mesures monétaires conventionnelles de la pauvreté en rendant compte, à partir de dix indicateurs de la pauvreté, des 
æīŒÐĮ�ĨīðŒĴðďĊĮ�ķŘĪķÐăăÐĮ�ķĊÐ�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÐĮĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐ�ĮðĉķăĴĊÑĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ĴīďðĮ�ÌďĉðĊÐĮɁȚ�ă�ĮĊĴÑș�ăȸÑÌķÆĴðďĊ�
et le niveau de vie122. Les données sont désagrégées en différents sous-groupes comprenant les régions au sein des 
ĨřĮș�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�ķīÅðĊĮ�ȥ�īķīķŘș�ăÐ�æÐĊīÐș�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�Ìȸ¶æÐ�ÐĴ�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�ÐĴìĊðĪķÐĮȘ�wð�ăȸAqT�ĉďĊÌðă�ŒðĮÐ�¾�ÆďĉĨīÐī�
ăÐĮ�ĨřĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ďĊĴ�ÆďĊÉķ�ăÐķī�ĨīďĨīÐ�AqT�ĊĴðďĊăș�Īķð�ÐĮĴ�ÌĨĴÑ�ķŘ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�ăďÆăÐĮ�
ÐĴ�ÌÑĮæīÑæÑ�¾�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�æÑďæīĨìðĪķÐĮ�ðĊåÑīðÐķīĮș�ÆďĉĉÐ�ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ă�ťæķīÐɁǡȘǤ123. 

Le cadre multidimensionnel des inégalités (CMI), développé par CASE-LSE et Oxfam, offre une approche systématique 
permettant de mesurer et d’analyser les inégalités dans les principaux aspects de la vie. Il détermine globalement 
la capacité des personnes à jouir d’une bonne qualité de vie. En termes de mesures, le CMI adopte une approche de 
ĴřĨÐ�ȹɁĴÅăÐķ�ÌÐ�ÅďīÌɁȺș�ŒÐÆ�ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌȸðĊÌðÆĴÐķīĮ�ÆďķŒīĊĴ�ĮÐĨĴ�ÌďĉðĊÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ124.

#ȸķĴīÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ĮĮďÆðÐĊĴ�ĴďķĴÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌÐ�ĉÑĴìďÌÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�ĮðĮðī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ăðÑÐĮ�¾�ăȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ŒÑÆķÐ125. 
C’est l’approche qui a été retenue par Oxfam pour étudier les inégalités multidimensionnelles à Mexico (Mexique)126.

120 Les indices complémentaires de développement humain comprennent l’indice de développement humain ajusté aux inégalités, l’indice de développement de 
æÐĊīÐș�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌȸðĊÑæăðĴÑ�ÌÐ�æÐĊīÐ�ÐĴ�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊĊÐăăÐȘ��ďðīɁȚ�qU�#ș�ȹɁ>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊÌÐŘ�ȧ>#AȨɁȺș�Human Development Reports, 2022, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUðǢU9w.

ǠǡǠ��ďðī�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐ�ăȸ�ĴăĮ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ìķĉðĊ�Ìķ��īÑĮðăɁȚ�qU�#ș�9ķĊÌÉ¶ď�Lď¶ď�qðĊìÐðīďș�ÐĴ�AĊĮĴðĴķĴď�ÌÐ�qÐĮĪķðĮ�'ÆďĊĒĉðÆ��ĨăðÆÌș�ȹɁ�ĴăĮ�Ìď�
#ÐĮÐĊŒďăŒðĉÐĊĴď�>ķĉĊď�Ċď��īĮðăɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǤǣăTZ#.

Ǡǡǡ�Zq>Aș�ȹɁ:ăďÅă�TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�qďŒÐīĴř�AĊÌÐŘɁȺș�ZŘåďīÌ�qďŒÐīĴř�ĊÌ�>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊðĴðĴðŒÐș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪķĨNÅǢ.

ǠǡǢ�qďķī�ăÐ�ÆĮ�ÌÐ��ZU'��O�ķ�TÐŘðĪķÐș�ŒďðīɁȚ��ZU'��Oș�ȹɁTÐÌðÆðĐĊ�ÌÐ�ă�ĨďÅīÐšɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǢĨ¢ĮɁț�ăÐĮ�ÆīĴÐĮ�ÌÐ�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ÐĊ��ďăďĉÅðÐ�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�
ÌÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ÌÐĮ�ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮɁȚ�:ďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÆďăďĉÅðÐĊș�ȹɁTÐÌðÌ�ÌÐ�ĨďÅīÐš�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ĉķĊðÆðĨă�ÌÐ�åķÐĊĴÐ�ÆÐĊĮă�ǡǟǠǧɁȺș�#ðīÐÆÆðĐĊ�
UÆðďĊă�ÌÐ�'ĮĴÌòĮĴðÆș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴŘ�Tă�.

Ǡǡǣ��ďðī�ă�ĨæÐ�TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�AĊÐĪķăðĴř�9īĉÐœďīā�ȧTA9Ȩ�ÌÐ�ă�ăÐĮɁȚ���w'ș�ȹɁTķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�AĊÐĪķăðĴř�9īĉÐœďīāɁȺș��ÐĊĴīÐ�åďī��ĊăřĮðĮ�ďå�wďÆðă�'ŘÆăķĮðďĊș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪķǦǡþĮɁț�ÐĴ�ÌȸZŘåĉɁȚ�ZŘåĉ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁTķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�AĊÐĪķăðĴř�9īĉÐœďīāɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǤÅåǡ.

ǠǡǤ�AĊæīðÌ��ăÐřĊĴ�ÐĴ�qķă�wÐæăș�ȹɁ9ÆÐĮ�ďå�ðĊÐĪķăðĴřȚ��ĉðŘÐÌ�ĉÐĴìďÌĮ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�
Papers, Londres, 2021.

126 Ingrid Bleynat et Paul Segal, tďĮĴīďĮ�ÌÐ�ă�ÌÐĮðæķăÌÌȚ�#ÐĮðæķăÌÌÐĮ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊăÐĮ�ÐĊ�ă��ðķÌÌ�ÌÐ�TÑŘðÆď, Mexico, Oxfam Mexico, 2020.
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Figure 2.5 
L’indice national de pauvreté multidimensionnelle au niveau de la rue, à Bogota  
(Colombie), 2018

Les données administratives et de recensement obtenues auprès des autorités locales peuvent fournir des informations 
ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�¾�ķĊ�ĊðŒÐķ�ÌÐ�ÌÑĴðă�ĴīÝĮ�ťĊș�Īķð�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌȸÑÆăðīÐī�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�
OȸZŨÆÐ�ĊĴðďĊă�ÌÐĮ�ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�ÆďăďĉÅðÐĊ��ĨīďÌķðĴ�ÌÐĮ�ÆīĴÐĮ�ÌÐ�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ÌĊĮ�ă�īķÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ŒðăăÐĮ�
Ìķ�ĨřĮș�Īķð�ĮďĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ķĴðăðĮÑÐĮ�Ĩďķī�ÆðÅăÐī�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ďīðÐĊĴÐī�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊȘ

wďķīÆÐɁȚ�tďȭ�ăŒūďș�ȹɁLķĊ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďȸĮ�AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ�TqqU��ďĊåÐīÐĊÆÐ��ăă�åďī�ĴìÐ��ĉÐīðÆĮȘ�ǦĴì��Ĩīðă�ǡǟǡǟȘɁȺ

Les relations sociales et les multiples formes de discri-
minations produisent des inégalités très fortes entre 
les différents groupes sociaux, qui peuvent dépendre 
du genre, de la classe sociale ou de la race, pour ne citer 
ĪķÐ�ĪķÐăĪķÐĮȭķĊĮ�ÌÐĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�ÌȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�¾�ķĊ�
groupe. Cette perspective est incarnée, en particulier, 
ÌĊĮ�ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÆďĊĮðĮĴĊĴ�¾�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�
ÆĒĴÑɁȺș�åďīĉķăÑ�ÌĊĮ�ăȸ�æÐĊÌ�ǡǟǢǟș�Īķð�ĨĨÐăăÐ�ÐŘĨīÐĮ-
sément à lutter contre les inégalités fondées sur l’ap-
ĨīĴÐĊĊÆÐ�¾�ķĊ�æīďķĨÐ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠȨȘ�'ăăÐ�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�
également dans la manière dont les différents objectifs 
ĮȸĴĴÆìÐĊĴ�¾�īÑÌķðīÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�
īÑĮķăĴĴĮ�ÐĊĴīÐ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�æīďķĨÐĮ�ĮďÆðķŘ�ȧăȸZ##Ɂǣ�ÐĊ�
étant le meilleur exemple). Le Nouveau Programme 
Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�īÑŨīĉÐș�ăķð�ķĮĮðș�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�¾�ĊÐ�
laisser personne de côté, reconnaissant la nécessité 
de s’attaquer aux multiples formes de discriminations 

ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑ�ǡȘǠǢȨȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ķĴīÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�
ont également mis en avant la nécessité de s’intéresser 
à la perspective intersectionnelle et aux identités de 
groupe superposées127. La principale raison en est 
que les inégalités peuvent se cumuler et s’exacerber 
ĉķĴķÐăăÐĉÐĊĴș�ÆďĉĉÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆĮ�ÌȸķĊÐ�þÐķĊÐ�ťăăÐ�
pauvre qui serait issue d’une minorité ethnique. Plus 
important encore, les inégalités tendent à se manifester 
de différentes manières, et elles exigent souvent des 
réponses distinctes pour prendre en compte les besoins 
des différents groupes qui souffrent d’inégalités multi-

ǠǡǦ��ďðīɁȚ�wĉĉĊ�et alȘș�ȹɁȵOÐŒÐ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶ�ȯ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď��æÐĊÌ�
ǡǟǢǟȚ�æķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�ĴķīĊðĊæ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊĴď�ÆĴðďĊɁȺɁț�Œďðī�ķĮĮðɁȚ�
Uðă�NÅÐÐīș�ȹɁȵOÐŒðĊæ�Ċď�ďĊÐ�ÅÐìðĊÌȶȚ�ĴìÐ�ÆìăăÐĊæÐ�ďå�ðĊĴÐīĮÐÆĴðĊæ�
ðĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�ðĊ�World social science report, 2016: Challenging inequalities, 
pathways to a just worldș�ÑÌȘ�Ĩī��ĊÐĮÆď�ÐĴ�Aww�ș�qīðĮș��ĊÐĮÆďȥAww�ș�ǡǟǠǥș�
ĨĨȘɁǤǤȭǤǧȘ

incidence de 
la pauvreté 
multidimensionnelle

qƝǀƸ�žƂ�ǧǟɁɦ
#Ƃ�ǥǟșǠɁɦ�Ų�ǧǟɁɦ

#Ƃ�ǣǟșǠɁɦ�Ų�ǥǟɁɦ

#Ƃ�ǡǟșǠɁɦ�Ų�ǣǟɁɦ

#Ƃ�ǟșǠɁɦ�Ų�ǡǟɁɦ

ǟ�ɦ
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ples et qui se superposent. Par exemple, un rapport 
de l’Unesco a conclu que les inégalités de genre dans 
le domaine de l’éducation étaient plus marquées chez 
les enfants pauvres vivant dans des régions reculées128. 
#ÝĮ�ăďīĮș�ĴďķĴÐ�īÑĨďĊĮÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�¾�ÆÐĴĴÐ�ĨīďÅăÑĉĴðĪķÐ�
doit s’appuyer sur une action qui soit à la fois ciblée sur 
les zones géographiques concernées et qui s’adresse 
spécifiquement aux groupes économiques les plus 
touchés. Les inégalités, multiples et se superposant, 
ont également été une composante essentielle de la 
ÆīðĮÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ

Ce chapitre s’écarte d’une focalisation stricte sur les 
inégalités économiques et de revenu pour examiner 
d’autres dimensions du bien-être, ainsi que les dyna-
miques interdépendantes des inégalités sociales, 
urbaines et territoriales. Il met l’accent sur les 
dimensions les plus pertinentes pour l’élaboration de 
politiques publiques, à l’échelle régionale et locale, 
ÐĊ�ăðÐĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�Z##ɁȚ�ăďæÐĉÐĊĴș�ÆÆÝĮ�
aux services de base, éducation, santé, transport et 
mobilité, entre autres. Seul un bref aperçu est fourni à 
ce stade. Ces enjeux seront traités plus en détail dans les 
chapitres suivants du rapport. Le principal argument qui 
y est développé est que, bien qu’elles soient étroitement 
liées aux inégalités économiques, les dynamiques à la 
source des inégalités dans ces dimensions non moné-
ĴðīÐĮ�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆīÆĴÑīðĮĴðĪķÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Īķðș�
à leur tour, exigent des réponses politiques ciblées au 
niveau local. En outre, cette section examine comment 
la diversité sociale et les territoires contribuent à la

Ǡǡǧ�:ăďÅă�'ÌķÆĴðďĊ�TďĊðĴďīðĊæ�tÐĨďīĴ�}Ðĉș�ȹɁǡǟǡǟ�:ăďÅă�'ÌķÆĴðďĊ�
TďĊðĴďīðĊæ�tÐĨďīĴɁȺș�qīðĮș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðŒZwÆ�.

�ÌřĊĉðĪķÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮɁț�ÐăăÐ�ÐŘĨăðĪķÐ�ÐĊ�
quoi cet enjeu s’inscrit au cœur du débat politique sur 
ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�ÆďĊĮðĮĴĊĴ�¾�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�
ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺȘ

5.1 Les 
infrastructures 
et les services 
publics de base

OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮÐ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ðĊÑæăÐ�
ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ťÅăÐĮș�Åďī-
dables et accessibles, tels que l’eau, l’assainissement, 
l’énergie, la collecte de déchets et d’autres services 
urbains. Si les inégalités d’accès aux services ont un 
impact direct sur la qualité de vie, elles ont aussi des 
effets négatifs, à plus long terme, sur la productivité 
des personnes et de la société dans son ensemble. Une 
eau et un assainissement de mauvaise qualité ont des 
effets nocifs sur la santé, entraînant une réduction de 
la productivité des adultes mais aussi du potentiel à 
long terme des générations futures. Si l’absence de 
ĮďķīÆÐĮ�ÌȸÑĊÐīæðÐ�ťÅăÐĮ�ÐĮĴ�ķĊÐ�ÆďĊĴīðĊĴÐ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐ-
loppement économique, elle constitue également un 
frein à l’éducation et à la santé. La fourniture équitable 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ÐĮĴ�ķĊ�ÌÑť�ķĊðŒÐīĮÐăș�Īķð�
ĨīÐĊÌ�ĊÑĊĉďðĊĮ�ÌÐĮ�åďīĉÐĮ�ĴīÝĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
contextes urbains, et qui s’avère encore plus probléma-
tique dans le cas des établissements urbains informels.

5.1.1 L’eau et l’assainissement

Selon les estimations les plus récentes des Nations 
ķĊðÐĮ�ȧĨķÅăðÑÐĮ�ÐĊ�ǡǟǡǟȨș�ǡɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ȧĮďðĴ�
ǡǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐȨ�ĊȸŒðÐĊĴ�ĨĮ�ÆÆÝĮ�¾�
ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸÐķ�ĮÑÆķīðĮÑĮș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ǢșǥɁĉðăăðīÌĮ�
ȧǣǥɁɦȨ�ĊÐ�ÌðĮĨďĮðÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�
sûrs129. Les inégalités régionales sont considérables. En 
�åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ÆÐ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǦǟɁɦ�
de la population qui n’ont pas accès à des services d’eau 
ĨďĴÅăÐ�ĮÑÆķīðĮÑĮș�ÆďĊĴīÐ�ǢǧɁɦ�ÐĊ��ĮðÐ�ÆÐĊĴīăÐ�ÐĴ�Ìķ�
wķÌ�ÐĴ�ǡǤɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ��īõÅÐĮȘ�#Ð�
ĉÔĉÐș�ĪķÐăĪķÐ�ǦǨɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�Ìȸ�åīðĪķÐ�ĮķÅĮì-

ǠǡǨ�ZTw�ÐĴ��ĊðÆÐåș�ȹɁqīďæīÐĮĮ�ďĊ�ìďķĮÐìďăÌ�ÌīðĊāðĊæ�œĴÐīș�ĮĊðĴĴðďĊ�ĊÌ�
ìřæðÐĊÐ�ǡǟǟǟȭǡǟǡǟȚ�ťŒÐ�řÐīĮ�ðĊĴď�ĴìÐ�w#:ĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠȘ

Encadré 2.13 
S’attaquer aux multiples formes de 
discriminations dans le cadre du 
Nouveau Programme pour les Villes

ȹɁUďķĮ�ÐĮĴðĉďĊĮ�Īķȸðă�ðĉĨďīĴÐ�ÌȸÆÆďīÌÐī�ķĊÐ�
attention particulière aux différentes formes 
de discrimination auxquelles doivent faire face 
ĊďĴĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�ťăăÐĮș�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮș�
les jeunes, les personnes handicapées, les 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒðŒĊĴ�ŒÐÆ�ăÐ��A>ȥĮðÌș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
âgées, les peuples autochtones, les commu-
nautés locales, les habitants des bidonvilles et 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ĊďĊ�ĨăĊðťÑĮș�ăÐĮ�ĮĊĮȭÅīðș�ăÐĮ�
travailleurs, les petits exploitants agricoles et les 
pêcheurs artisanaux, les réfugiés, les rapatriés, 
les personnes déplacées, ainsi que les migrants, 
ĪķÐă�ĪķÐ�ĮďðĴ�ăÐķī�ĮĴĴķĴ�ĉðæīĴďðīÐȘɁȺ�ȧǡǟș�ĨȘɁǢȨ

wďķīÆÐɁȚ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁOÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮɁȺȘ
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rienne ne disposent pas de services d’assainissement 
ĮÑÆķīðĮÑĮș�ÆďĊĴīÐ�ǥǥɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
�īõÅÐĮ�ÐĴ�ǤǧɁɦ�ÐĊ��åīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐ�ÌÐ�ăȸZķÐĮĴȘ�

Si la couverture des services est beaucoup plus 
élevée dans les zones urbaines, les inégalités dans les 
villes demeurent très fortes.�#ÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�
ÌĊĮ�ǠǤɁŒðăăÐĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐī�ďĊĴ�ðĊĮð�īÑŒÑăÑ�ķĊ�ÑÆīĴ�
ĮðæĊðťÆĴðå�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ŒÑÆķÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�
des quartiers informels et celles ressenties par les 
ìÅðĴĊĴĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǥȨ130. 
L’inégalité de l’accès aux infrastructures d’assainisse-
ment touche de manière disproportionnée les ménages 
à faible revenu, en particulier ceux qui vivent dans des 
ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮȘ�#ÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�Īķð�ææīŒÐĊĴ�ÐĊÆďīÐ�
d’autres inégalités, formant un véritable cercle vicieux. 
L’accès inadéquat aux services d’assainissement 
urbains a des effets négatifs en termes de santé 
publique, entrave la croissance économique et la 
productivité, et dégrade l’environnement naturel, en 
particulier les espaces ouverts et les sources d’eau131. 

ǠǢǟ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�et alȘș�ȹɁ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�
wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�
qĨÐīș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǨȘ

ǠǢǠ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�et al.

L’accès aux infrastructures d’eau physiques n’est pas 
toujours directement associé à la qualité de l’eau ni à 
son accessibilité économique. Les données montrent 
que, pour se procurer de l’eau potable auprès de 
camions-citernes privés, les groupes à faible revenu 
vivant en milieu urbain doivent parfois payer jusqu’à 
ǤǡɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌȸķĊ�īÆÆďī-
dement à l’eau courante132. La recommandation géné-
rale est que les ménages ne devraient consacrer plus 
ÌÐ�Ǣ�¾�ǤɁɦ�ÌÐ�ăÐķī�īÐŒÐĊķ�ĉÐĊĮķÐă�ĉďřÐĊ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
d’eau et d’assainissement133. L’accès informel à l’eau est 
plus coûteux que le raccordement à l’eau courante, et 
les données montrent que l’écart de service ne cesse 
de se creuser suite à la croissance des populations 
urbaines134.

ǠǢǡ�#ðĊ�TðĴăðĊ�et alȘș�ȹɁ�ĊååďīÌÅăÐ�ĊÌ��ĊÌīðĊāÅăÐȚ�tÐĴìðĊāðĊæ��īÅĊ�
�ĴÐī��ÆÆÐĮĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�World Resources Institute, World 
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǦÆNǟǦ.

133 Mitlin et al.

134 Idem.

Figure 2.6 
Les pratiques de gestion de l’assainissement urbain des ménages 
(dans les villes et, en particulier, dans les quartiers informels)
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5.1.2 L’accès à l’énergie
wÐăďĊ�ăÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮș�ǦǤǨɁĉðăăðďĊĮ�
de personnes à travers le monde n’avaient pas accès à 
l’électricité en 2019 (un chiffre en baisse par rapport aux 
ǠșǡɁĉðăăðīÌ�ÐĊīÐæðĮĴīÑĮ�ÐĊ�ǡǟǠǟ135). Un nombre encore 
ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ȧǡșǥɁĉðăăðīÌĮȨ�ĊȸŒðÐĊĴ�
pas accès à des installations de cuisson propres en 
ǡǟǠǨ�ȧÆÐ�Īķð�ÐĮĴ�ĉďðĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ǢɁĉðăăðīÌĮ�ÐĊīÐæðĮĴīÑĮ�
en 2010). Si l’accès universel est désormais assuré dans 
ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�īÑæðďĊĮ�Ìķ�æăďÅÐș�ķĊ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÑťÆðĴ�
ĮķÅĮðĮĴÐ�ÐĊ��åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ďľ�ĮÐķăĮ�ǣǥɁɦ�ÌÐ�ă�

ǠǢǤ�#ďĊĊÑÐĮ�æăďÅăÐĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌĊĴ�¾�ÌÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�
ĨķÅăðÑÐĮ�ĨīɁȚ��A'�et alȘș�ȹɁ}īÆāðĊæ�w#:�ǦȚ�}ìÐ�'ĊÐīæř�qīďæīÐĮĮ�tÐĨďīĴɁȺș�
�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUåÅ}ðī.

population avaient accès à l’électricité en 2019. Seule 
une petite fraction de la population urbaine mondiale 
Ċȸ�ĴďķþďķīĮ�ĨĮ�ÆÆÝĮ�¾�ăȸÑăÐÆĴīðÆðĴÑș�ŒÐÆ�ǠǠǥɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĊďĊ�ÌÐĮĮÐīŒðÐĮ�ÐĊ�ǡǟǠǨș�ÌďĊĴ�ǤǧɁɦ�ìÅðĴÐĊĴ�
ÌĊĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�åīæðăÐĮ�ÐĊ�ĨīďðÐ�¾�ÌÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ136. Si les 
zones urbaines ont quasiment atteint l’accès universel 
ȧŒÐÆ�ǨǦɁɦ�ÌÐ�ÆďķŒÐīĴķīÐ�ÌÐĨķðĮ�ǡǟǠǥȨș�ăÐ�ĉĊĪķÐ�ÌÐ�
ťÅðăðĴÑ�ÐĴ�ăȸðĊÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�īÐĮĴÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�
majeurs dans de nombreux quartiers urbains de pays 
à faible revenu137. Lorsqu’ils n’ont pas accès à des 

136 AIE et al.

137 Michael Westphal et alȘș�ȹɁqďœÐīðĊæ��ðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȚ�>ďœ�
'ĊÐīæř��ÆÆÐĮĮ�åďī��ăă��ÐĊÐťĴĮ�ĴìÐ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�ĴìÐ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴɁȺș��ďīăÌ�
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAĮ�ďþĉ.

wďķīÆÐɁȚ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�et alȘș�ȹɁ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȘɁȺ
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#ÆÆ
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sources d’énergie propres, les groupes à faible revenu 
ont souvent recours aux combustibles solides et au 
feu de bois pour cuisiner, ce qui aggrave la pollution 
urbaine et les problèmes de santé. Ce problème touche 
particulièrement les femmes. Les ménages pauvres 
Ìķ�wķÌ�æăďÅă�ÆďĊĮÆīÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÌÐ�Ǡǣ�¾�ǡǡɁɦ�ÌÐ�ăÐķī�
revenu à l’énergie138, pourcentage qui est à comparer 
aux dépenses énergétiques moyennes des ménages 
ÅīðĴĊĊðĪķÐĮș�Īķð�ĮȸÑăÐŒðÐĊĴ�¾�ǣșǡɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǨȘ�'Ċ�ĉðăðÐķ�
ķīÅðĊș�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�īÐŦÝĴÐ�ĮďķŒÐĊĴ�
la répartition spatiale des inégalités liées au logement 
et autres services de base.

5.1.3 La collecte de déchets

La couverture de la collecte de déchets varie consi-
dérablement d’une ville à l’autre. Si les taux de collecte 
ĮďĊĴ�ĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�ǠǟǟɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�ìķĴ�īÐŒÐĊķș�ă�
ÆďķŒÐīĴķīÐ�ĊȸÐĮĴ�ĪķÐ�ÌÐ�ǤǠɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�
ðĊĴÐīĉÑÌððīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ǢǨɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�ÅĮ�īÐŒÐĊķ139. 
'Ċ��åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ďĊ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐ�ǤǡɁɦ�ĮÐķăÐ-
ment des déchets municipaux ont été collectés sur 
ă�ĨÑīðďÌÐ�ǡǟǠǟȭǡǟǠǧș�ÆďĊĴīÐ�ǨǨɁɦ�ÐĊ��ķĮĴīăðÐ�ÐĴ�ÐĊ�
Nouvelle-Zélande140Ș�#Ð�ĨăķĮș�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ŒðŒĊĴ�ÌĊĮ�
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ďķ�ĊďĊ�ĨăĊðťÑĮ�ĮďĊĴ�ĨīÐĮĪķÐ�
invariablement mal desservies, ce qui contribue directe-
ment à l’accumulation de déchets et aux conséquences 
sanitaires qui en découlent pour les habitants.

Selon des projections récentes, d’ici à 2050, la produc-
ĴðďĊ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĮÐī�ÌÐ�ǦǢɁɦ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑÐ�ĪķȸÐĊ�ǡǟǡǟș�
ŒÐÆ�ķĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ǢșǧǧɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĴďĊĊÐĮ�Ĩī�Ċ141. Les 
pays à revenu intermédiaire, en particulier, sont à 
ăȸďīðæðĊÐ�ÌȸķĊÐ�ĴÐăăÐ�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǦȨȘ��ðÐĊ�
que les chiffres soient peu élevés en termes absolus, 
les pays à faible revenu verront leur production de 
déchets tripler au cours de cette même période, avec, 
à la clé, une pression croissante sur les collectivités 
territoriales et les services de collecte de déchets. Les 
données montrent que la quantité de déchets produite 
par personne dans le monde est étroitement corrélée 
à la densité de population et au revenu disponible. Mais 
cette relation n’est pas linéaire. Au fur et à mesure que 
le revenu disponible augmente, la production d’ordures 
ménagères par habitant diminue, avant d’augmenter 
sensiblement puis de baisser à nouveau142. En pratique, 

138 Westphal et al., 13.

ǠǢǨ�wðăĨ�Nšș�wðÌÌīĴì�wìīðāĊĴì�ÐĴ�wīķī��ìķÌìīřș�ȹɁTďīÐ�:īďœĴìș�OÐĮĮ�
:īÅæÐɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȘ

Ǡǣǟ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺȘ

ǠǣǠ�Nšș�wìīðāĊĴì�ÐĴ��ìķÌìīřș�ȹɁTďīÐ�:īďœĴìș�OÐĮĮ�:īÅæÐɁȺȘ

Ǡǣǡ��Ș��Ș��ìÐĊș�ȹɁwĨĴðă�ðĊÐĪķăðĴř�ðĊ�ĉķĊðÆðĨă�ĮďăðÌ�œĮĴÐ�ÌðĮĨďĮă�ÆīďĮĮ�
īÐæðďĊĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�ÆďķĊĴīðÐĮɁȺș�International Journal of Environmental 
Science & Technology 7, noɁǢș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǣǣǦȭǣǤǥȘ

ÆÐă�ĮðæĊðťÐ�ĪķÐ�ă�ĪķĊĴðĴÑ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĨīďÌķðĴÐ�Ĩī�
ménage varie considérablement entre les pays et en 
leur sein. 

��ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐș�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǧǟɁɦ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĉķĊðÆð-
paux sont collectés régulièrement, mais des disparités 
importantes existent. On estime ainsi que le ramassage 
ķ�ĨďīĴÐȭ¾ȭĨďīĴÐ�ÆďĊÆÐīĊÐ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǣǦɁɦ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
ĉďĊÌðăÐĮș�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�Įķī�ăÐ�ĴīďĴĴďðī�ǠǧɁɦș�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďðĊĴĮ�
ÌÐ�ÌÑĨĒĴ�ÆÐĊĴīăðĮÑĮ�ǠǥɁɦ143. Le taux de collecte de 
déchets dans les villes de pays à revenu médian-infé-
rieur est plus du double de celui des zones rurales144. 
Cependant, la mise en place d’un système de collecte 
n’est pas toujours garante de l’élimination correcte des 
ÌÑÆìÐĴĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�åðÅăÐ�ďķ�
intermédiaire, les décharges à ciel ouvert contribuent 
activement à la pollution de l’air, de l’eau et du sol, du 
fait de l’émission de quantités importantes de gaz à 
effet de serre. 

La collecte informelle de déchets est un phénomène 
très répandu dans les pays en développement, où elle 
īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ÌÐ�Ǥǟ�¾�ǠǟǟɁɦ�ÌÐ�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�ĴďĴăÐ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�
en milieu urbain145. Si elle participe à la collecte totale 
de déchets, la collecte informelle fournit également 
des moyens de subsistance aux nombreux citadins qui 
vivent de ces activités.

ǠǣǢ�#ďĊĊÑÐĮ�ðĮĮķÐĮ�ÌÐ�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ��ìĴ���ĮĴÐɁȚ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�
ȹɁ�ìĴ���ĮĴÐ�:ăďÅă�#ĴÅĮÐɁȺș�#Ĵ��Ĵăďæș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪšœ��ř.

Ǡǣǣ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�īðÌæðĊæ�ĴìÐ�:Ĩ�ðĊ�wďăðÌ��ĮĴÐ�TĊæÐĉÐĊĴ�Ț�
:ďŒÐīĊĊÆÐ�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮ�åďī�tÐĮķăĴĮɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȘ

ǠǣǤ��ďĉÐĊ�ðĊ�AĊåďīĉă�'ĉĨăďřĉÐĊĴȚ�:ăďÅăðšðĊæ�ĊÌ�ZīæĊðšðĊæ�ȧ�A':ZȨș�
ȹɁ�ĮĴÐ�qðÆāÐīĮɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ďǥþ#.

wďķīÆÐɁȚ�tðÆÆīÌď�TřÐīș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Enfants poussant une charrette de collecte informelle des déchets.
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Les chapitres 4 et 7, sur les trajectoires Consolider les 
communs  et Renaturer  examinent les alternatives 
locales, ancrées dans des initiatives communautaires 
qui s’associent aux actions des collectivités locales 
pour contribuer à améliorer l’accès aux services 
de base et à des infrastructures durables pour les 
personnes structurellement marginalisées, créant 
ainsi des trajectoires vers des villes plus égalitaires 
et plus durables.

5.2 
L’aménagement 
du territoire, la 
gestion des terres 
et le logement

Outre l’accès aux infrastructures de base, nombre 
d’inégalités se manifestent et sont renforcées par 
des dynamiques spatiales liées à la terre, à l’aména-
gement du territoire et au logement. Cette situation 
a des implications très importantes pour les droits 
des personnes vivant dans des quartiers informels 
ou des conditions précaires de logement. Ainsi, par 
exemple, l’offre de logements abordables demeure 
ķĊ�ÌÑť�ÌÐ�ĴðăăÐ�ÌĊĮ�ķĊ�ĴīÝĮ�æīĊÌ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ŒðăăÐĮ�
à travers le monde. Selon des projections mondiales, 
Įð�ăÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�ÆĴķÐăăÐĮ�ĮÐ�ĨďķīĮķðŒÐĊĴș�ǠșǥɁĉðăăðīÌ�
de personnes (soit un tiers de la population urbaine 
mondiale) vivront dans des logements indécents, 

Figure 2.7
Projection de la production totale de déchets par groupe de revenu
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surpeuplés ou insalubres d’ici à 2025146. Le Rapport 
mondial sur les villes 2020 (World Cities Report) ŨīĉÐ�
ĪķÐ�ȹɁă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ăďæÐ-
ments inabordables demeure une priorité urgente. Les 
villes ne seront pas en mesure d’offrir des opportunités 
et de créer de la valeur si les travailleurs ne perçoivent 
pas des salaires décents qui leur permettent d’accéder 
¾�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑĪķĴ�ÐĴ�¾�ÌȸķĴīÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮɁÌÐ�ÅĮÐ147ȘɁȺ

L’impact des marchés immobiliers et locatifs sur l’ac-
cessibilité et la disponibilité de terres et de logements 
pour les pauvres est considéré comme un facteur clé 
d’explication des inégalités urbaines148.�#ÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�
récentes ont également mis en évidence le rôle des 
marchés en ligne et des algorithmes dans la reproduction 
des inégalités de logement149. Les logements sont devenus 
tout simplement inabordables pour de nombreux ménages. 
À l’échelle mondiale, les propriétaires d’un logement ont 
généralement besoin de cinq fois leur revenu annuel 
pour payer le prix d’une maison standard, tandis que les 
ĉÑĊæÐĮ�ăďÆĴðīÐĮ�ÆďĊĮÆīÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǤɁɦ�
de leur revenu mensuel au paiement du loyer150. La crise 
de l’accessibilité du logement est la plus grave dans la 
région de l’Afrique subsaharienne, où plus de la moitié 
ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ȧǤǤșǣɁɦȨ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ÆÆÝĮ�¾�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�
abordable151Ș�qī�ÆďĉĨīðĮďĊș�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǢǟɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�
sont confrontés à cette problématique en Asie de l’Ouest 
et en Afrique du Nord, ainsi qu’en Asie centrale et en Asie 
Ìķ�wķÌș�ÆďĊĴīÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǡǟɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�
ăÐĮ��īõÅÐĮș�ÐĊ��ĮðÐ�ÌÐ�ăȸ'ĮĴ�ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐ�Ìķ�wķÌȭ'ĮĴȘ�

De fait, cette crise a été comparée à une véritable 
ȹɁæķÐīīÐ�ķīÅðĊÐ152Ɂ». Des activistes et des universitaires 
Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐī�ďĊĴ�ĨĨÐăÑ�¾�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ĪķÐ�ȹɁÌĊĮ�ă�
quasi-totalité des pays et des régions, dans les villes 
et villages du monde entier, nous vivons une crise 
ĨīďåďĊÌÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮɁȚ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ�ăďæÐĉÐĊĴ153Ɂ». 

Ǡǣǥ�LďĊĴìĊ��ďÐĴšÐă�et al.ș�ȹɁ��ÅăķÐĨīðĊĴ�åďī�ÌÌīÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�æăďÅă�
ååďīÌÅăÐ�ìďķĮðĊæ�ÆìăăÐĊæÐɁȺș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥĉÆāȘÆďȥǢL:ķ�Að.

ǠǣǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺș���AAAȘ

Ǡǣǧ�tÐðĊìďăÌ�TīĴðĊș�wķĮĊĊÐ�wÆìðĊÌăÐī�ÐĴ�LÆďÅ�TďďīÐș�The Art of 
Inequality: Architecture, Housing, and Real Estateș�UÐœ��ďīāș�}ìÐ�}ÐĉĨăÐ�
>ďřĊÐ��ķÐăă��ÐĊĴÐī�åďī�ĴìÐ�wĴķÌř�ďå��ĉÐīðÆĊ��īÆìðĴÐÆĴķīÐș�ǡǟǠǤɁț�TÌÌÐĊ�ÐĴ�
Marcuse, In Defense of Housing. The Politics of Crisis.

ǠǣǨ�:Ðďåå��ďÐðĊæș�ȹɁZĊăðĊÐ�īÐĊĴă�ìďķĮðĊæ�ĉīāÐĴ�īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�
ÌðæðĴă�īÐĨīďÌķÆĴðďĊ�ďå�ķīÅĊ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�Environment and Planning A: 
Economy and Space 52, noɁǡș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǣǣǨȭǣǥǧȘ

ǠǤǟ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺș���AAAȘ

ǠǤǠ�wķī�ă�åÉďĊ�ÌÐ�ĉÐĮķīÐī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ðĊÌÑÆÐĊĴ�ÐĴ�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÅďīÌÅăÐɁȚ�
ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ}ìÐ�:ăďÅă�>ďķĮðĊæ��ååďīÌÅðăðĴř��ìăăÐĊæÐȚ���TďīÐ�
�ďĉĨīÐìÐĊĮðŒÐ��ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ďå�>ďķĮðĊæ�wÐÆĴďīɁȺș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUÐĮ�ǟǥ.

ǠǤǡ�tĪķÐă�tďăĊðāș�Urban Warfare. Housing Under the Empire of Finance, 
OďĊÌīÐĮș��ÐīĮďș�ǡǟǠǨȘ

ǠǤǢ�}ìÐ�wìðåĴș�ȹɁ}ìÐ�:ăďÅă�TďŒÐĉÐĊĴ�Ĵď�wÐÆķīÐ�ĴìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴ�Ĵď�
>ďķĮðĊæɁȺș�}ìÐ�wìðåĴș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA�Ĩ�ďĨ.

Les collectivités locales peuvent jouer un rôle-clé dans la 
création de mécanismes institutionnels ayant vocation à 
améliorer l’accès au logement et le caractère abordable de 
ÆÐăķðȭÆðȘ�'Ċ�ÐååÐĴș�ȹɁÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑĮ�ÐĴ�
ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ă�ĉķŒðĮÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�
ĨīďĨīðÑĴÑ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�īÝæăÐĮ�ÌȸķĮæÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī��ķĊ�ðĉĨÆĴ�
économique considérable qui limite la création de valeur. 
�Ð�ÌÑťÆðĴ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐă�ĮÐ�ĴīÌķðĴ�Ĩī�ķĊÐ�ìķĮĮÐ�ÌÐĮ�
prix de l’immobilier et par des villes moins inclusives154ɁȺȘ�

5.2.1 Les quartiers informels

La prolifération des quartiers informels est l’une des 
manifestations les plus visibles de la crise du logement. 
wÐăďĊ�ăÐĮ�ÐĮĴðĉĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐĮș�ĨăķĮ�ÌȸķĊɁĉðăăðīÌ�
ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ȧĮďðĴ�ǡǣɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ĉďĊÌðăÐȨ�
vivent dans des quartiers dépourvus de logements 
ÌÑÆÐĊĴĮ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǧȨȘ�Oȸ�ĮðÐ�ÌÐ�ăȸ'ĮĴ�ÐĴ�Ìķ�wķÌȭ'ĮĴ�
concentre le plus grand nombre d’habitants de quartiers 
ðĊåďīĉÐăĮ�ȧǢǦǟɁĉðăăðďĊĮȨș�ĮķðŒðÐ�ÌÐ�ăȸ�åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐ�
ȧǡǢǧɁĉðăăðďĊĮȨș�ÌÐ�ăȸ�ĮðÐ�ÆÐĊĴīăÐ�ÐĴ�Ìķ�wķÌ�ȧǡǡǦɁĉðăăðďĊĮȨș�ÌÐ�
ăȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌÐĮ��īõÅÐĮ�ȧǠǠǣɁĉðăăðďĊĮȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�
ÌÐ�ăȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌ�ÐĴ�ăȸ�ĮðÐ�ÌÐ�ăȸZķÐĮĴ�ȧǧǢɁĉðăăðďĊĮȨȘ�wÐăďĊ�
ONU-Habitat, le secteur informel représente une part 
importante des logements urbains dans la plupart des 
ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴɁȚ�ÌÐ�ǥǟ�¾�ǦǟɁɦ�ÐĊ�¢ĉÅðÐș�ǦǟɁɦ�¾�
Lima ȧqÑīďķȨș�ǧǟɁɦ�ÌÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�¾�Caracas 
ȧ�ÐĊÐšķÐăȨ�ÐĴ�þķĮĪķȸ¾�ǨǟɁɦ�ķ�:ìĊ155.

Les caractéristiques de ces quartiers informels varient 
åďīĴÐĉÐĊĴ�ĮÐăďĊ�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐȘ�#ĊĮ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
d’Afrique subsaharienne, l’informalité n’est plus une 
catégorie résiduelle ou une forme mineure d’accès 
à l’espace et au développement urbain, mais un réel 
ȹɁĉďÌÐ�ďĨÑīĴďðīÐɁȺș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�Ĩďķī�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�
logements et de terres156Ș��ðĊĮðș�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤǥɁɦ�ÌÐ�ă�
population urbaine d’Afrique subsaharienne vivent dans 
ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĴ�ðĊåďīĉÐăȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮ�
ÌÐ�ă�īÑæðďĊ�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÆÐĊĴīåīðÆðĊÐș�wďķÌĊ�Ìķ�wķÌș�
}ÆìÌș�wď�}ďĉÑȭÐĴȭqīðĊÆðĨÐș�tÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�
du Congo et Mauritanie), ce chiffre dépasse même parfois 
ă�ÅīīÐ�ÌÐĮ�ǧǟɁɦȘ�O�ĨăķĨīĴ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ĮďķååīÐĊĴ�
de conditions de pauvreté et d’inégalités extrêmes en 
raison, notamment, de l’absence ou de l’accès limité aux 
infrastructures et services de base, de l’insécurité et des 
ĊðŒÐķŘ�ÑăÐŒÑĮ�ÌÐ�ÆìĒĉæÐȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĉÑĊæÐĮ�¾�
åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�ĮďĊĴ�ĨīÔĴĮ�¾�åðīÐ�ăÐ�ĮÆīðťÆÐ�ÌÐ�ŒðŒīÐ�ÌĊĮ�

ǠǤǣ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺș���AȘ

ǠǤǤ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș���AȘ

ǠǤǥ��ðăÅīÌ�LÆāĮďĊ�NďĉÅÐ�ÐĴ��ďăāÐī�NīÐðÅðÆìș�Governance of informal 
urbanisation in Tanzaniaș�#ī�ÐĮ�wăĉș�Tāķāð�Ċ�UřďĴ�qķÅăðĮìÐīĮș�ǡǟǟǥȘ
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Figure 2.8
Part de la population urbaine vivant dans des quartiers informels

wďķīÆÐɁȚ�:īĨìðĪķÐ�ÑăÅďīÑ�Įķī�ă�ÅĮÐ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�ÌȸZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ>ďķĮðĊæș�wăķĉĮ�ĊÌ�AĊåďīĉă�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮɁȺȘ

des quartiers informels de façon à habiter à proximité de 
leurs moyens de subsistance157.

La bonne nouvelle est que la part de la population vivant 
dans des quartiers informels ne cesse de diminuer dans 
la plupart des régions du monde�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǨȨȘ�O�
diminution la plus rapide a été observée en Asie centrale 
ÐĴ�Ìķ�wķÌș�ďľ�ÆÐ�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�ÐĮĴ�ĴďĉÅÑ�ÌÐ�ǤǦɁɦș�ÐĊ�
ǠǨǨǟș�¾�ǢǠɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�ÌÐŒĊĴ�ăȸ�ĮðÐ�ÌÐ�ăȸ'ĮĴ�ÐĴ�Ìķ�wķÌȭ'ĮĴ�
ȧÌÐ�ǣǦɁɦ�¾�ǡǦɁɦȨȘ�OÐĮ�īÑÌķÆĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ăÐĊĴÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�
enregistrées en Océanie et en Afrique subsaharienne. La 
mauvaise nouvelle est que le rythme de cette baisse 
s’est ralenti au fil des années, à cause notamment 
de la pression exercée par l’urbanisation rapide et la 
démographie galopante, qui ont crû beaucoup plus vite 
que la construction de logements abordables158.

5.2.2 La ségrégation en matière 
de logement et l’approche 
intersectionnelle des inégalités
Les liens multiples qui existent entre la classe sociale, 
la race et d’autres identités et expériences, engendrent 

ǠǤǦ�NðīĮĴÐĊ�>ďĉĉĊĊ�ÐĴ�wďĉðā��ðĊř�Oăăș�Which Way to Livable and 
qīďÌķÆĴðŒÐ��ðĴðÐĮȟȚ���tďÌ�TĨ�åďī�wķÅȭwìīĊ��åīðÆș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�
Banque mondiale, 2019.

ǠǤǧ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁTďĊðĴďīðĊæ�w#:�AĊÌðÆĴďī�ǠǠȘǠȘǠɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪœ:Ċ}ǧ.

Figure 2.9
Personnes vivant dans des quartiers 
informels en 2018 (chiffres en millions)
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souvent différents types de ségrégation en matière 
de logement. Un corpus particulièrement important de 
recherches s’est intéressé aux causes de la ségrégation en 
matière de logement, qui constitue l’une des manifestations 
les plus visibles des inégalités urbaines dans les villes très 
fragmentées159. Certains chercheurs se sont penchés sur les 
possibles causes politiques qui sous-tendent les processus 
ÌÐ�ĉīæðĊăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ĮÑæīÑæĴðďĊ�ķīÅðĊÐĮɁȚ�ăÐ�ȹɁĨīð�
urbain est le produit d’un processus actif d’indifférence 
institutionnelle et de ségrégation (au sens étymologique 
ÌÐ�ȵĉÐĴĴīÐ�¾�ĨīĴȶȨș�ăðĉÐĊĴÑ�Ĩī�ă�ÌÑÆďĉĨďĮðĴðďĊ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�
public160ɁȺȘ�OȸðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ă�ĮÑæīÑæĴðďĊ�īÆðăÐ�ÐĴ�ă�
ségrégation socio-économique est un exemple frappant de 
ce phénomène, que l’on peut observer dans de nombreuses 
villes du monde.

#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸ�åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ăÐĮ�ÐĊþÐķŘ�ÌȸìřæðÝĊÐ�
et de santé ont été mis en avant pendant l’ère coloniale 
Ĩďķī�þķĮĴðťÐī�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐ�ă�ĮÑæīÑæĴðďĊ�īÆðăÐȘ�
Les dynamiques urbaines de la ségrégation et des inéga-
lités de logement ont été profondément marquées par la 
ĨÑīðďÌÐ�ÆďăďĊðăÐɁț�ăÐĮ�æīĊÌÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�Īķð�ÐĊ�ďĊĴ�īÑĮķăĴÑ�
persistent encore aujourd’hui, sous différentes formes, dans 
un grand nombre de zones urbaines161. En Afrique du Sud, 
Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ďľ�ȹɁă�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�īÆðăÐș�ďŨÆðăðĮÑÐ�ÐĴ�
instituée par la loi, était à la base des villes fragmentées 
ÐĴ�ðĊÑæăðĴðīÐĮ�ÌÐ�ăȸĨīĴìÐðÌɁȺș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ďĊĴ�ĨÐīÌķīÑ�
pendant une bonne partie de l’ère post-apartheid162. Après 
avoir obtenu leur indépendance, la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne ont introduit des réformes mineures dans 
leur modèle d’urbanisation et dans les concepts de zonage, 
les pratiques et les règlements importés d’Occident163. En 
conséquence, le paysage urbain du continent est toujours 
dominé par la ségrégation raciale et socio-économique, avec 
ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐș�ÌÐĮ�šďĊæÐĮș�ÌÐĮ�ķĮæÐĮ�åďĊÆðÐīĮș�
des règlements et des normes exclusives qui produisent des 

ǠǤǨ�wĴÐåĊðÐ�#ÐOķÆÆ�ÐĴ��ìīðĮĴðĊÐ�LĊæȯ}īÐĴĴðÐĊș�ȹɁȵUďĴ�LķĮĴ��OĴÐīă�
TďŒÐȶȚ�tÐĮðÌÐĊĴðă�#ÐÆðĮðďĊĮ�ĊÌ�ĴìÐ�tÐĨīďÌķÆĴðďĊ�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș�
City & Community 19, noɁǢș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǣǤǠȭǣǧǧɁț�Oķī�}Æì�ÐĴ��ăăðĮďĊ�#œřÐī�
'ĉďīřș�ȹɁqķÅăðÆ�>ďķĮðĊæ�tÐÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�UÐðæìÅďīìďďÌ��ìĊæÐș�ĊÌ�ĴìÐ�
tÐĮĴīķÆĴķīðĊæ�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș�American Journal of Sociology 123, noɁǢș�
ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǥǧǥȭǦǢǨȘ

Ǡǥǟ�OďõÆ��ÆĪķĊĴș�Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced 
Marginality, Cambridge, Polity Press, 2007.

ǠǥǠ�TȘ�LȘ��ďÆāīðÐș��Ș��Ș�:Åāðĉ�ÐĴ�:Ș��īĊðĮìș�ȹɁAĴ�ăă�ÅÐæĊ�œðĴì�tďĊăÌ�
tďĮĮȚ�Ǡǟǟ�řÐīĮ�ďå�ĉăīð�īÐĮÐīÆì�ĊÌ�ÆďĊĴīďă�ðĊ�wðÐīī�OÐďĊÐ�ȧǠǧǨǨȭ
ǠǨǨǨȨɁȺș�Annals of Tropical Medicine & Parasitology 93, noɁǢș�ǠǨǨǨș�ĨĨȘɁǡǠǢȭǡǡǣɁț�
�ĉÅÐ�LȘ�Uþďìș�ȹɁ�ďăďĊðă�qìðăďĮďĨìðÐĮș��īÅĊ�wĨÆÐș�ĊÌ�tÆðă�wÐæīÐæĴðďĊ�
ðĊ��īðĴðĮì�ĊÌ�9īÐĊÆì��ďăďĊðă��åīðÆɁȺș�Journal of Black Studies 38, noɁǣș�
ǡǟǟǧș�ĨĨȘɁǤǦǨȭǤǨǨɁț�OķÆÐ��ÐÐÆāĉĊĮș�ȹɁ'ÌðĴðĊæ�ĴìÐ��åīðÆĊ�ÆðĴřȚ�īÐÌðĊæ�
ÆďăďĊðă�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ��åīðÆ�åīďĉ��ÆďĉĨīĴðŒÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐɁȺș�Planning 
Perspectives 28, noɁǣș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǥǠǤȭǥǡǦɁț�NÐĊĊÐĴì�OřĊÆìș�'ĴðÐĊĊÐ�UÐă�ÐĴ�}ďĊř�
�ðĊĊĮș�ȹɁȵ}īĊĮåďīĉðĊæ�9īÐÐĴďœĊȶȚ�#ðăÐĉĉĮ�ďå�ĨăĊĊðĊæ�ĊÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
ðĊ���ÐĮĴ��åīðÆĊ��ðĴřɁȺș�Cities�ǠǟǠș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠȭǠǣȘ

Ǡǥǡ�LÐīÐĉř�wÐÐāðĊæĮș�ȹɁtÆÐș��ăĮĮș�ĊÌ�AĊÐĪķăðĴř�ðĊ�ĴìÐ�wďķĴì��åīðÆĊ�
�ðĴřɁȺș�ðĊ�The New Blackwell Companion to The City, éd. par Gary Bridge et 
wďĨìðÐ��ĴĮďĊș�ZŘåďīÌș��ăÆāœÐăă�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǠș�ĨĨȘɁǤǢǡȭǤǣǥȘ

ǠǥǢ��ĊÐĮĮ��ĴĮďĊș�ȹɁ�åīðÆĊ�ķīÅĊ�åĊĴĮðÐĮȚ�ÌīÐĉĮ�ďī�ĊðæìĴĉīÐĮȟɁȺș�
Environment and Urbanization 26, noɁǠș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǡǠǤȭǡǢǠɁț�NďĉÅÐ�ÐĴ�NīÐðÅðÆìș�
Governance of informal urbanisation in Tanzania.

terres et des logements inabordables pour la plupart des 
ìÅðĴĊĴĮȘ�#ĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨīĴðÐĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐș�ÆďĉĉÐ�¾�Sao 
Paulo (Brésil), des facteurs tels que la durée de résidence 
ÐĴ�ăÐ�ăðÐķ�ÌȸďīðæðĊÐ�ďĊĴ�ðĊŦķÐĊÆÑ�ăȸÑŒďăķĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĉðæīĴðďĊ�
interne et de l’habitat, entraînant ségrégation sociale et 
segmentation des logements164.

L’impact négatif de la ségrégation a été abondamment 
ÑĴķÌðÑș�ÆÐīĴðĊĮ�ķĴÐķīĮ�ÑŒďĪķĊĴ�ȹɁăȸÐååÐĴ�ÌÐ�ĪķīĴðÐīɁȺ�
Ĩďķī�ȹɁĉÐĮķīÐī�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĮďÆðķŘ�ÌȸķĊ�
ĪķīĴðÐī�ðĊŦķÐĊĴ�Įķī�ăÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌďăÐĮ-
cents165ɁȺș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�åďĊĴ�ăăķĮðďĊ�¾�ȹɁă�æÑďæīĨìðÐ�
des opportunités métropolitaines166ɁȺȘ�O�ĮÑæīÑæĴðďĊ�ĨÐķĴ�
avoir des effets négatifs non négligeables sur les populations 
les plus pauvres. Pour un citadin, le lieu de résidence peut 
notamment entraîner une augmentation de la durée des 
trajets quotidiens, entraver l’accès à l’emploi et aux meil-
leures écoles, ou encore limiter l’accès à toute une série 
d’autres services, ainsi qu’aux espaces commerciaux et de 
loisirs167. Aux États-Unis, les débats ont porté en particulier 
sur la ségrégation raciale liée aux questions de marginalité 
urbaine, de stigmatisation et de division168, mais aussi sur 
les relations de pouvoir et les violences structurelles169. 
L’hypothèse de la mixité raciale a également été remise en 
ÆķĮÐȘ�OÐĮ�ÌÑĴīÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ĴìÝĮÐ�ŨīĉÐĊĴ�ĪķÐ�Įð�ăÐĮ�
contacts interraciaux au niveau d’un quartier contribuent à 
faire reculer les préjugés, ils n’ont pas le même impact pour 
les populations urbaines noires et blanches170. Ils rappellent 
également que l’évolution des comportements n’est pas 
forcément synonyme de changements dans la composition 
raciale des quartiers171.

Une manifestation bien documentée du rôle des classes 
sociales dans la ségrégation en matière de logement 
peut être observée dans les phénomènes désormais très 
īÑĨĊÌķĮ�ĪķÐ�ĮďĊĴ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�

164 Emily Skop et alȘș�ȹɁ�ìðĊ�TðæīĴðďĊ�ĊÌ�tÐĮðÌÐĊĴðă�wÐæīÐæĴðďĊ�ďå�
AĊĴÐīĊă�TðæīĊĴĮ�ðĊ�ĴìÐ�TÐĴīďĨďăðĴĊ��īÐ�ďå�wÃď�qķăďș��īšðăɁȺș�Urban 
Geography 27, noɁǤș�ǡǟǟǥș�ĨĨȘɁǢǨǦȭǣǡǠȘ

ǠǥǤ�tďÅÐīĴ�LȘ�wĉĨĮďĊș�LÐååīÐř�#Ș�TďīÐĊďåå�ÐĴ�}ìďĉĮ�:ĊĊďĊȭtďœăÐřș�
ȹɁ�ĮĮÐĮĮðĊæ�ȵUÐðæìÅďīìďďÌ�'ååÐÆĴĮȶȚ�wďÆðă�qīďÆÐĮĮÐĮ�ĊÌ�UÐœ�#ðīÐÆĴðďĊĮ�ðĊ�
tÐĮÐīÆìɁȺș�Annual Review of Sociology�ǡǧș�ǡǟǟǡș�ĨĨȘɁǣǣǢȭǣǦǧȘ

Ǡǥǥ�:ÐďīæÐ��Ș�:ăĮĴÐī�ÐĴ�wÐĊ�qȘ�NðăăÐĊș�ȹɁ}ìÐ�æÐďæīĨìř�ďå�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�
ďĨĨďīĴķĊðĴřȚ���īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĊÌ�ÆďĊÆÐĨĴķă�åīĉÐœďīāɁȺș�Housing Policy 
Debate 6, noɁǠș�ǠǨǨǤș�ĨĨȘɁǦȭǣǢȘ

ǠǥǦ�TĊķÐă��Ș��ăÅÐīĮ�ÐĴ��īÐĴĴ��ìīðĮĴďĨìÐīĮș�ȹɁ�ÐĊĴīðĊæ�>ďķĮðĊæ�ðĊ�qďăðĴðÆă�
'ÆďĊďĉřɁȺș�Housing, Theory and Society 31, noɁǣș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǢǦǢȭǢǨǣȘ

Ǡǥǧ�OďõÆ��ÆĪķĊĴș�ȹɁ�īÅĊ�ZķĴÆĮĴĮȚ�wĴðæĉ�ĊÌ�#ðŒðĮðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ăÆā�
�ĉÐīðÆĊ�:ìÐĴĴď�ĊÌ�ĴìÐ�9īÐĊÆì��īÅĊ�qÐīðĨìÐīřɁȺș�Anternational Journal of 
Urban and Regional Research 17, noɁǢș�ǠǨǨǢș�ĨĨȘɁǢǥǥȭǢǧǢȘ

ǠǥǨ�TðāÐ�#ŒðĮș��ðĴř�ďå�sķīĴšȘ�'ŘÆŒĴðĊæ�ĴìÐ�9ķĴķīÐ�ðĊ�OďĮ��ĊæÐăÐĮ, Londres, 
�ÐīĮďș�ǠǨǨǟȘ

ǠǦǟ�NÐðĴì�tȘ�AìăĊåÐăÌĴ�ÐĴ��ÐĊþĉðĊ�qȘ�wÆťÌðș�ȹɁ}ìÐ�UÐðæìÅďķīìďďÌ��ďĊĴÆĴ�
>řĨďĴìÐĮðĮȚ�'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ĴìÐ�TķăĴðÆðĴř�wĴķÌř�ďå��īÅĊ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș�Urban 
Studies 39, noɁǣș�ǡǟǟǡș�ĨĨȘɁǥǠǨȭǥǣǠȘ

ǠǦǠ�NÐðĴì�tȘ�AìăĊåÐăÌĴ�ÐĴ��ÐĊþĉðĊ�wÆťÌðș�ȹɁ�ìðĴÐĮȸ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�īÆðă�
ĨīÐåÐīÐĊÆÐĮ�ĊÌ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�īÆðă�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȚ�
ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ĴìÐ�ĉķăĴðȱÆðĴř�ĮĴķÌř�ďå�ķīÅĊ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�Housing Studies 19, 
noɁǢș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁɁǢǡǤȭǢǤǨȘ
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åÐīĉÑÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǤǟș�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÑĴðĴ�ķĊÐ�
expression spatiale des inégalités de classe et du remplace-
ment des populations défavorisées, dans des villes comme 
Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ďķ�UÐœ��ďīā (États-Unis). Les 
ĊďķŒÐăăÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ĮÐĉÅăÐĊĴ�ÆÐĨÐĊÌĊĴ�
s’inscrire dans une stratégie globale d’extraction de la rente, 
favorisée par les politiques urbaines néolibérales et par l’essor 
des classes moyennes en Asie et en Amérique latine172. Les 
communautés fermées, qui jouxtent parfois des quartiers 
informels, sont, elles aussi, un phénomène croissant qui 
témoigne des inégalités de classe dans les zones urbaines, 
aussi bien dans le Sud que dans le Nord global173.

5.2.3 Expulsion et déplacement 

Si ONU-Habitat reconnaît ne pas collecter systématique-
ment des données sur les expulsions forcées au niveau 
ĉďĊÌðăș�ÐăăÐ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
seraient expulsées de force chaque année174. La plupart 
des personnes expulsées de leur logement vivent dans des 
quartiers informels ou habitent les secteurs les plus démunis 
des zones et territoires urbains. L’expulsion forcée est égale-
ment un phénomène important dans le secteur du logement 
ÌðĴ�ȹɁåďīĉÐăɁȺș�ďľ�ăȸďĊ�ďÅĮÐīŒÐ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�
expropriations ou les expulsions liées aux prêts hypothé-
caires. Selon le rapporteur spécial des Nations unies sur le 
logement décent, rien qu’en Espagne, plus d’un demi-million 
de saisies ont été enregistrées entre 2008 et 2013, avec, à la 
ÆăÑș�ĨăķĮ�ÌÐ�ǢǟǟɁǟǟǟɁÐŘĨķăĮðďĊĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ďĊ��ÌÑĊďĉÅīÑ�
près d’un million de saisies en Hongrie entre 2009 et 2012175. 
#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĴÐīīðĴďðīÐĮș�ÆÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ĮȸÐĮĴ�ææīŒÑÐ�
ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǣȨȘ

Les expulsions ont souvent des conséquences dévastatrices, 
aussi bien pendant la procédure d’expulsion – qui peut parfois 
ĮȸÆÆďĉĨæĊÐī�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆÐĮ�ĉďīĴÐăăÐĮș�ÌÐ�ÅăÐĮĮķīÐĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�
violences sexuelles – qu’après l’éviction du logement, du fait 
de l’impossibilité pour la personne expulsée de subvenir aux 
besoins vitaux de sa famille. L’expulsion entraîne souvent 
la violation d’autres droits, tels que l’accès au logement, 

ǠǦǡ��æķĮĴòĊ��ďÆďăȭ:ĊĴș�ȹɁ:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ĊÌ�#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴȚ��īÅĊ�
AĊÐĪķăðĴř�ðĊ��ðĴðÐĮ�ďå�OĴÐ��ĨðĴăðĮĉɁȺș�ðĊ�Handbook of Urban Geography, éd. 
Ĩī�}ðĉ�wÆìœĊÐĊ�ÐĴ�tďĊăÌ�ŒĊ�NÐĉĨÐĊș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨɁț�
UÐðă�wĉðĴìș�ȹɁUÐœ�:ăďÅăðĮĉș�UÐœ��īÅĊðĮĉȚ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�Į�:ăďÅă��īÅĊ�
wĴīĴÐæřɁȺș�Antipode 34, noɁǢș�ǡǟǟǡș�ĨĨȘɁǣǡǦȭǣǤǟȘ

ǠǦǢ�#ÐĊĊðĮ�LķÌÌș�ȹɁ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�ĴìÐ�UÐœ��ăăÐÌ��ðĴðÐĮɁȺș�ðĊ�Spatial Practices: 
�īðĴðÆă�'ŘĨăďīĴðďĊĮ�ðĊ�wďÆðăȥwĨĴðă�}ìÐďīřș�ÑÌȘ�Ĩī�>ÐăÐĊ�OðææÐĴĴ�ÐĴ�#ŒðÌ�
�Ș�qÐīīřș�}ìďķĮĊÌ�ZāĮș�wæÐ�qķÅăðÆĴðďĊĮș�ǠǨǨǤș�ĨĨȘɁǠǣǣȭǠǥǥɁț�9īĊÆðĮÆď�
wÅĴðĊð�ÐĴ�tďÌīðæď�wăÆÐÌďș�ȹɁ:ĴÐÌ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴìÐ�Ĩďďī�ðĊ�wĊĴðæďș�
�ìðăÐȚ�9ķĊÆĴðďĊă�ĊÌ�ĮřĉÅďăðÆ�ðĊĴÐæīĴðďĊ�ðĊ��ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ææīÐĮĮðŒÐ�
ÆĨðĴăðĮĴ�ÆďăďĊðšĴðďĊ�ďå�ăďœÐīȭÆăĮĮ�īÐĮɁȺș�Housing Policy Debate 18, noɁǢș�
ǡǟǟǦș�ĨĨȘɁǤǦǦȭǥǟǥȘ

ǠǦǣ�>�#>ș�ȹɁ}ìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴ�Ĵď��ÌÐĪķĴÐ�>ďķĮðĊæ�ȧ9ÆĴ�wìÐÐĴ�UďȘ�ǡǠȨɁȺș�
UÐœ��ďīāș�ǡǟǟǨȘ

ǠǦǤ�9īìș�ȹɁtÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wĨÐÆðă�tĨĨďīĴÐķī�ďĊ�ÌÐĪķĴÐ�ìďķĮðĊæ�Į��
component of the right to an adequate standard of living, and on the right to 
ĊďĊȭÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ðĊ�ĴìðĮ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺȘ

à l’eau et à l’assainissement, aux moyens de subsistance, 
à la scolarisation des enfants, et la capacité de subvenir 
à d’autres besoins fondamentaux s’en trouve compro-
mise176. Les membres du ménage expulsé tombent dans 
une pauvreté encore plus grande, avec un impact négatif 
disproportionné sur les femmes et les enfants. Le Groupe 
consultatif des Nations unies sur les expulsions forcées a 
ðÌÐĊĴðťÑ�ÆðĊĪ�ÆķĮÐĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�¾�ÆÐ�ĨìÑĊďĉÝĊÐɁȚ�ȨɁăÐ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊɁț�ÅȨɁăÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�¾�
æīĊÌÐ�ÑÆìÐăăÐɁț�ÆȨɁăÐĮ�ÆĴĮĴīďĨìÐĮ�ĊĴķīÐăăÐĮ�ÐĴ�ăÐ�ÆìĊæÐ-
ĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐɁț�ÌȨɁăÐĮ�ĉÑæȭÑŒÑĊÐĉÐĊĴĮɁț�ÐȨɁă�ĮðĴķĴðďĊ�
économique, et plus particulièrement les répercussions de 
ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ĉďĊÌðăÐ177. Les collectivités locales ont 
un rôle important à jouer dans chacun de ces domaines, que 
ce soit à travers des actions directes ou par le biais d’actions 
concertées avec d’autres instances publiques.

Les inégalités de genre liées à l’accès à la terre ou à un loge-
ment décent sont présentes dans la plupart des contextes 
urbains et territoriaux du monde178. Ces inégalités, que 
l’on retrouve dans de nombreux contextes, concernent 
essentiellement les différences dans l’accès aux terres et 
dans l’occupation d’un logement décent. Elles sont souvent 
le résultat de contraintes sociales et juridiques qui touchent 
principalement les femmes, notamment en ce qui concerne 
le mariage, le divorce ou les pratiques en matière d’héritage, 
ainsi que les questions liées à l’accessibilité économique et 
à la qualité des logements. En s’appuyant sur des travaux 
menés à Mumbai (Inde), par exemple, des chercheurs ont 
mis en évidence la manière dont les systèmes de propriété 
foncière et d’héritage patrilinéaire avantagent les hommes, 
ce qui conduit souvent à une problématique d’insécurité 
foncière liée au genre179.

Les politiques alternatives, telles que l’amélioration 
participative de l’habitat ou des quartiers, qui sont 
ÅďīÌÑÐĮ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Consolider les 
communs , apportent une lueur d’espoir en proposant 
des trajectoires plus équitables, de nature à favoriser 
ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮȘ�OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨș�
sur la trajectoire Démocratiser , examine quant à lui des 
pratiques participatives alternatives visant à promouvoir 
des modes d’aménagement du territoire et de prise de 
décision plus démocratiques.

ǠǦǥ��:O�ș�ȹɁ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮș�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǥȘ

ǠǦǦ�OÐðăĊð�9īìș�ȹɁ9ďīÆÐÌ�'ŒðÆĴðďĊĮȘ�:ăďÅă��īðĮðĮș�:ăďÅă�wďăķĴðďĊĮȚ���
tÐŒðÐœ�Zå�ĴìÐ�wĴĴķĮ�ďå�9ďīÆÐÌ�'ŒðÆĴðďĊĮ�:ăďÅăăř�}ìīďķæì�ĴìÐ��ďīā�ďå�ĴìÐ�
�ÌŒðĮďīř�:īďķĨ�ďĊ�9ďīÆÐÌ�'ŒðÆĴðďĊĮɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǠȘ

178 Caroline Moser et Linda Peake, Women, Human Settlement and Housing, 
OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǠǨǧǦɁț�OřĊĊÐ��īřÌďĊ�ÐĴ�wřăŒð��ìĊĴș�Women in the Third 
World: Gender Issues in Rural and Urban Areasș�UÐœ��īķĊĮœðÆāș�tķĴæÐīĮ�
�ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǠǨǧǨɁț��īďăÐ�tāďÌðș�ȹɁ'ŘĨĊÌðĊæ��ďĉÐĊȸĮ��ÆÆÐĮĮ�Ĵď�
OĊÌ�ĊÌ�>ďķĮðĊæ�ðĊ��īÅĊ��īÐĮɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǣɁț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�
ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ìďķĮðĊæȚ�}ďœīÌĮ�ðĊÆăķĮðŒÐ��ðĴðÐĮɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǣȘ

ǠǦǨ�LķăðĊ��ăāÐīș��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�ÐĴ�LÐĊȭ9īĊÉďðĮ�}īĊðș�
ȹɁ:ÐĊÌÐīș�#ðååÐīÐĊÆÐ�ĊÌ��īÅĊ��ìĊæÐȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�ĴìÐ�qīďĉďĴðďĊ�ďå�
�Ðăăȭ�ÐðĊæȟɁȺș�Environment and Urbanization 25, noɁǠș�ǡǟǠǢ�ĨĨȘɁǠǠǠȭǠǡǣȘ
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TăæīÑ�ăȸÌďĨĴðďĊș�Ĩī�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�(ĴĴĮș�ÌȸķĊ�ĉďīĴďðīÐ�Įķī�ăÐĮ�ÐŘĨķăĮðďĊĮ�åďīÆÑÐĮ�ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�
les expulsions n’ont pas pour autant cessé pendant cette période. Selon le rapporteur spécial des Nations unies sur le 
logement décent, au moins huit pays ont autorisé des expulsions forcées pendant la pandémie (jusqu’en 2020)180. Au 
NÐĊřș�ĨřĮ�Īķð�ĊÐ�ĮȸÐĮĴ�ÌďĴÑ�ÌȸķÆķĊ�ĉďīĴďðīÐ�ĨīĴðÆķăðÐīș�ĪķÐăĪķÐ�ǡǟɁǟǟǟɁåĉðăăÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÐŘĨķăĮÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�īÑæðďĊĮ�
de Kariobangi, Ruai et KisumuȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ǠǤǟɁĉðĮďĊĮș�ĨăķĮðÐķīĮ�ÑÆďăÐĮ�ðĊåďīĉÐăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨďðĊĴĮ�ÌÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ÌȸÐķ�
ont été démolis à Dagoș�ÌĊĮ�ăÐ�ÆďĉĴÑ�ÌÐ�NðĮķĉķș�ÐĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǧɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮ�Ìķ�ĪķīĴðÐī�ðĊåďīĉÐă�ÌÐ�NīðďÅĊæðș�¾�
Nairobi (Kenya), qui détenaient des baux de longue durée sur des terres appartenant à l’État, se sont retrouvés sans 
toit (malgré des décisions de justice contraires). 

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a décrété un moratoire temporaire sur les évictions et les saisies, mais 
les expulsions formelles et informelles n’en ont pas moins continué. Les sociétés propriétaires des logements sont 
responsables d’une part disproportionnée de ces expulsions. Le rapporteur spécial a fait remarquer qu’en 2021, 
ǡǟɁɦ�ķ�ĉďðĊĮ�ÌÐĮ�ǠǠǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ăďÆĴðīÐĮ�ķŘ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ÑĴðÐĊĴ�ĨďĴÐĊĴðÐăăÐĉÐĊĴ�ÐŘĨďĮÑĮ�ķ�īðĮĪķÐ�ÌȸÐŘĨķăĮðďĊȘ�
�Ð�ĨìÑĊďĉÝĊÐ�ðĊĴÐīŒðÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌȸķĊÐ�ĨīďÅÅăÐ�ȹɁŒæķÐ�ÌÐ�ĮðĮðÐĮ�ÐĊ�ÆĮÆÌÐ�ȫȘȘȘȬș�Æī�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�
propriétaires ayant contracté un prêt hypothécaire dépendent des paiements de loyer pour rembourser leur dette181ɁȺȘ�
À Johannesbourg, au Cap et à Durban (Afrique du Sud), des habitants qui avaient construit des structures provisoires 
sur des terres d’État, ou qui occupaient des bâtiments publics désaffectés, ont été expulsés pendant la pandémie 
ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�tðÐĊ�Īķȸķ�Capș�ǤǧɁǟǟǟɁÅīðĮ�ĴÐĉĨďīðīÐĮ�ďĊĴ�ðĊĮð�ÑĴÑ�ÌÑĉďăðĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ðĊåďīĉÐăĮ182.

5.3 L’éducation, la 
santé et autres 
services sociaux

#ÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ĨăķĮ�ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐĮ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
humain, telles que la santé ou l’éducation, sont aussi 
étroitement corrélées à d’autres inégalités urbaines et 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ÌÐ�ă�ĮĊĴÑș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
spatiales liées à l’espérance de vie à la naissance dans 
de nombreuses villes sont largement documentées. 
�ĊÐ�ÑĴķÌÐ�ĨďīĴĊĴ�Įķī�ĮðŘɁæīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�
latine a ainsi mis en évidence un écart d’espérance 
ÌÐ�ŒðÐ�ÌÐ�ÌðŘɁĊĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ăÐĮ�
plus riches et ceux des quartiers les plus pauvres de 
la ville de Panama�ȧqĊĉȨȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ķĊÐ�ķæĉÐĊ-
ĴĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĮĨÑīĊÆÐ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌÐ�ìķðĴ�¾�ÌðŘɁĊĮ�ȧĮÐăďĊ�ăÐ�
niveau d’éducation) a été enregistrée dans les zones 
urbaines de Santiago (Chili)183Ș��ķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�ĮÐăďĊ�

Ǡǧǟ��ăāīðĮìĊĊ�tþæďĨăș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�ĴìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ÌÐĪķĴÐ�ìďķĮðĊæȚ�
ðĉĨÆĴĮ�ĊÌ�ĴìÐ�œř�åďīœīÌȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�wĨÐÆðă�tĨĨďīĴÐķī�ďĊ�ÌÐĪķĴÐ�
housing as a component of the right to an adequate standard of living, and 
ďĊ�ĴìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĊďĊȭÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ðĊ�ĴìðĮ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǡǟȘ
181 Idem.

des estimations récentes, l’écart d’espérance de vie à la 
naissance entre les différentes zones locales du pays 
ĨÐķĴ�ăăÐī�þķĮĪķȸ¾�ǠǠșǢɁĊĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ìďĉĉÐĮ�ÐĴ�ǧșǦɁĊĮ�
pour les femmes184. Les risques sanitaires liés aux 
maladies transmissibles et non transmissibles, ceux 
liés à l’environnement urbain et aux conditions de 
logement et de subsistance, sont inégalement répartis 
dans les zones urbaines et territoriales et sont ressentis 
différemment par les différents groupes sociaux185. Les 
données disponibles laissent supposer un lien étroit 
entre les inégalités en matière de santé et les privations 
urbaines multidimensionnelles186. Les inégalités se 
manifestent non seulement par un différentiel de risque 
de contraction de maladies infectieuses pouvant être 

Ǡǧǡ�LķăðĊ�UĊďāďȭTÐœĊķș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�9ďīÆðÅăř�'ŒðÆĴ�tÐĮðÌÐĊĴĮ�ðĊ�wďķĴì�
�åīðÆɁȺș�>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ĴÆìș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥTåtìA.
183 Usama Bilal et alȘș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ăðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�ðĊ�ĮðŘ�ăīæÐ�OĴðĊ�
�ĉÐīðÆĊ�ÆðĴðÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ�w�O�t��O�ĮĴķÌřȚ�Ċ�ÐÆďăďæðÆă�ĊăřĮðĮɁȺș�The 
Lancet Planetary Health 3, noɁǠǡș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǤǟǢȭǤǠǟȘ

Ǡǧǣ�#ďĊĊÑÐĮ�Ìķ�īĨĨďīĴ�ÌÐ�ăȸZŨÆÐ�åďī�UĴðďĊă�wĴĴðĮĴðÆĮ�Ìķ�tďřķĉÐȭ�Ċð�
ĮķīɁȚ�ZŨÆÐ�ďå�UĴðďĊă�wĴðĮĴðÆĮș�ȹɁOðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�åďī�ăďÆă�īÐĮ�ďå�ĴìÐ��NȚ�
ÅÐĴœÐÐĊ�ǡǟǟǠ�Ĵď�ǡǟǟǢ�ĊÌ�ǡǟǠǦ�Ĵď�ǡǟǠǨɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA>Œå¢�.

ǠǧǤ��īďăðĊÐ�>ķĊĴș�ȹɁ�ìðăÌ�œĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ðĊ�AĊÌðȚ�ĴìÐ�ďÆÆķĨĴðďĊ�ĊÌ�ðĴĮ�
ìÐăĴì�īðĮāĮɁȺș�Environment and Urbanization 8, noɁǡș�ǠǨǨǥș�ĨĨȘɁǠǠǠȭǠǠǧȘ

186 Carolyn Stephens et alȘș�ȹɁ�īÅĊ�ÐĪķðĴř�ĊÌ�ķīÅĊ�ìÐăĴìȚ�ķĮðĊæ�ÐŘðĮĴðĊæ�
data to understand inequalities in health and environment in Accra, 
:ìĊ�ĊÌ�wÃď�qķăďș��īšðăɁȺș�Environment and Urbanization 9, noɁǠș�ǠǨǨǦș�
ĨĨȘɁǠǧǠȭǡǟǡȘ



Figure 2.10
'ŘĨďĮðĴðďĊ�ĊĊķÐăăÐ�ķŘ�ĨīĴðÆķăÐĮ�ťĊÐĮ�ÌĊĮ�ăȸðī�ȧqTǡȘǤȨ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�ķīÅðĊș�ÐĊ�ǡǟǠǥș�
pondérée par la population (valeurs exprimées en microgrammes par mètre cube ou µg/m3)

wďķīÆÐɁȚ�#ďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ăȸZTwș�īÐĨīÑĮÐĊĴÑÐĮ�Ĩī�ă�#ðŒðĮðďĊ�ÌÐ�ĮĴĴðĮĴðĪķÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁTāÐ��ðĴðÐĮ�ĊÌ�>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�AĊÆăķĮðŒÐș�wåÐș�tÐĮðăðÐĊĴ�ĊÌ�wķĮĴðĊÅăÐɁȺȘ
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prévenues187, mais aussi par une plus grande exposition 
à la pollution de l’air extérieur188.

La pollution atmosphérique est un autre enjeu majeur lié 
aux inégalités de santé. Selon des estimations récentes, 
ǨɁÆðĴÌðĊĮ�Įķī�Ǡǟ�īÐĮĨðīÐĊĴ�ķĊ�ðī�ĨďăăķÑ�ÌÑĨĮĮĊĴ�ăÐĮ�
ăðĉðĴÐĮ�ÌÐ�ĪķăðĴÑ�ťŘÑÐĮ�Ĩī�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ÌÐ�ă�
santé (OMS)189. Plus de la moitié des citadins sont exposés 
à des niveaux de pollution atmosphérique plus de deux 
fois supérieurs aux limites recommandées, et plus de 
la moitié de la population mondiale voit la qualité de l’air 
qu’elle respire se dégrader depuis 2010. Les différences 
īÑæðďĊăÐĮ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĴīÝĮ�åďīĴÐĮ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǠǟȨȘ�
#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ÌÐ�ăȸðī�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ķĊÐ�
charge considérable pour les systèmes de santé publique 
du monde entier. Un problème qui concerne non seule-
ment les milieux urbains, mais aussi les zones rurales, où la 
cuisine et le chauffage au moyen de combustibles nocifs 

ǠǧǦ�#Ș�TÆAĊĴřīÐș�#Ș�TķðīìÐÌ�ÐĴ�OȘ�:ðăĮďĊș�ȹɁ:ÐďæīĨìðÆ�ĨĴĴÐīĊĮ�ďå�
ÌÐĨīðŒĴðďĊ�ðĊ�wďķĴì��åīðÆȚ�ðĊåďīĉðĊæ�ìÐăĴì�ÐĪķðĴř�ĊăřĮÐĮ�ĊÌ�ĨķÅăðÆ�
īÐĮďķīÆÐ�ăăďÆĴðďĊ�ĮĴīĴÐæðÐĮɁȺș�Health Policy and Planning 17, noɁǠș�ǡǟǟǡș�
ĨĨȘɁǢǟȭǢǨȘ

Ǡǧǧ�>ĊĊì�tðĴÆìðÐ�ÐĴ�TŘ�tďĮÐīș�ȹɁZķĴÌďďī��ðī�qďăăķĴðďĊɁȺș�Zķī��ďīăÌ�ðĊ�
#Ĵș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA>ÌǟǦǨ.

ǠǧǨ�wÐăďĊ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ăȸZTw�ÐĴ�ăÐĮ�ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ăȸZU�ɁȚ�ZU�ș�ȹɁTāÐ�
ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊÆăķĮðŒÐș�ĮåÐș�īÐĮðăðÐĊĴ�ĊÌ�ĮķĮĴðĊÅăÐɁȺș�
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð'Ǡ:Zā.

sont à l’origine de nombreuses maladies respiratoires. 
OÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĮķææÝīÐĊĴ�ðĊĮð�ĪķÐ�ǥșǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌÑÆÝĮ�
Ĩī�Ċ�ȧĮďðĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǠɁÌÑÆÝĮ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ǤɁĮÐÆďĊÌÐĮȨ�ĮďĊĴ�
imputables à l’exposition à un air de mauvaise qualité190. 
La pollution atmosphérique domestique liée à la cuisson 
et au chauffage, notamment dans les ménages pauvres, 
ÐĮĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�Ìȸķ�ĉďðĊĮ�ǡșǨɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌÑÆÝĮ�Ĩī�
an. L’exposition durable à cette pollution, qui aggrave le 
risque de maladies respiratoires, de cancer du poumon 
et de maladies cardiovasculaires, entraîne chaque année 
ǣșǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌÑÆÝĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮȘ�O�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ăȸðī�
varie souvent considérablement d’une ville à l’autre. Les 
populations victimes de discriminations structurelles 
sont généralement les plus exposées à un air de mauvaise 
qualité, en raison de leur lieu de résidence, mais aussi de 
facteurs liés à leur mode de vie (disponibilité de moyens 
de transport, lieu de travail ou de scolarisation, habitudes 
culinaires, etc.).

La relation entre informalité et inégalités de santé a 
toujours été un objet de prédilection des études épidé-
miologiques. Le manque d’accès aux services publics 
et aux services de base dans les villes du Sud global 

190 Métadonnées sur l’indicateur de pollution atmosphérique PM2,5 dans 
ă�ÅĊĪķÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ĮÐăďĊɁȚ�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�>ÐăĴì�
TÐĴīðÆĮ�ĊÌ�'ŒăķĴðďĊ�ȧA>T'Ȩș�ȹɁ9ðĊÌðĊæĮ�åīďĉ�ĴìÐ�:ăďÅă��ķīÌÐĊ�ďå�#ðĮÐĮÐ�
wĴķÌř�ǡǟǠǦɁȺș�wÐĴĴăÐș�ǡǟǠǧȘ

qƝǀƸ�žƂ�Ǥǟ

žƂ�ǢǤ�Ų�Ǥǟ

žƂ�ǡǤ�Ų�ǢǤ

žƂ�ǠǤ�Ų�ǡǤ

žƂ�Ǡǟ�Ų�ǠǤ

žƂ�ǟ�Ų�Ǡǟ
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est une source majeure d’inégalités et de mauvaise 
santé en milieu urbain191. Les chocs sanitaires ont été 
ðÌÐĊĴðťÑĮ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�åÆĴÐķī�ÆăÑ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÌÐĮÆÐĊ-
dante associée à la perte du travail, à l’augmentation du 
taux de dépendance et au coût des soins192. La mauvaise 
santé et la pauvreté sont des problèmes qui se renforcent 
ĉķĴķÐăăÐĉÐĊĴɁȚ�ȹɁOÐĮ�ĨķŒīÐĮ�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮ�ÐĴ�
moins résistants aux maladies et blessures, et les malades 
et blessés ont plus de chances de devenir pauvres193ȘɁȺ�Aă�
existe également un lien étroit entre les chocs sanitaires 
et la pauvreté intergénérationnelle. En effet, les familles 
qui sont confrontées à la prise en charge d’une maladie 
chronique sont plus susceptibles de devoir vendre leurs 
biens194, ce qui peut être particulièrement problématique 
ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ďľ�ȹɁăÐĮ�ÆďĻĴĮ�ÑăÐŒÑĮ�ÐĴ�ă�ĪķăðĴÑ�
médiocre de la nourriture et de l’eau font que les citadins 
à faible revenu sont plutôt en mauvaise santé, ce qui les 
rend plus sensibles à d’autres chocs et tensions195ɁȺȘ�

La malnutrition et l’insécurité alimentaire sont égale-
ment des manifestations graves des inégalités de santé. 
Selon les estimations les plus récentes, la faim dans le 
ĉďĊÌÐ��ķæĉÐĊĴÑ�¾�ă�ĮķðĴÐ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭ
ǠǨȘ��ðĊĮðș�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǧǠǠɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ȧǨșǨɁɦ�
de la population mondiale) étaient sous-alimentées en 
ǡǟǡǟș�ĮďðĴ�ǠǥǠɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ĪķȸÐĊ�ǡǟǠǨș�ŒĊĴ�ăÐ�ÌÑÅķĴ�
de la crise196. Les estimations de 2021 tablaient sur une 
ĨīďæīÐĮĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĉăĊķĴīðĴðďĊ�ÌĊĮ�ǡǟɁĨřĮ�ÐĊ�īðĮďĊ�ÌȸķĊÐ�
multitude de facteurs aggravants, dont la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ197. Les inégalités régionales existantes se sont, 
elles aussi, accentuées. Malgré des chiffres absolus plus 
ÑăÐŒÑĮ�ÐĊ��ĮðÐ�ȧǣǠǧɁĉðăăðďĊĮș�ĮďðĴ�ǨɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊȨș�ăȸðĊ-
cidence de la malnutrition est beaucoup plus importante 
ÐĊ��åīðĪķÐ�ȧŒÐÆ�ǡǧǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĴďķÆìÑÐĮș�ĮďðĴ�
ǡǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊȨȘ�OÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�
des zones urbaines et périurbaines sont exposées à un 
risque accru de malnutrition. Les prévisions laissent à 
penser que la croissance démographique et l’urbanisation 
conduiront, à terme, à une augmentation de la demande 

ǠǨǠ�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊș�tĉðĊ�NÐðŒĊð�ÐĴ�#ŒðÌ�TķīĨìřș�Corporate Social 
Responsibility and Urban Development, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2009.

ǠǨǡ�>īīř�LďĊÐĮș�ȹɁ'ĪķðĴř�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ��ìř�ðĴ�ðĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĊÌ�ìďœ�Ĵď�
ÆìðÐŒÐ�ðĴɁȺș�Z#A��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǠɁț�NìķīĮìðÌ��ăĉ�ÐĴ��þř�
Tìăș�ȹɁ'ÆďĊďĉðÆ�ðĉĨÆĴĮ�ďå�ìÐăĴì�ĮìďÆāĮ�ďĊ�ìďķĮÐìďăÌĮ�ðĊ�ăďœ�ĊÌ�
ĉðÌÌăÐ�ðĊÆďĉÐ�ÆďķĊĴīðÐĮȚ��īÐŒðÐœ�ďå�ĴìÐ�ăðĴÐīĴķīÐɁȺș�Globalization and 
Health�Ǡǟș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǠȭǠǧȘ

193 Ursula Grant et alȘș�ȹɁ�ìīďĊðÆ�qďŒÐīĴř�tÐĨďīĴ�ǡǟǟǣȭǟǤɁȺș�TĊÆìÐĮĴÐīș�
ǡǟǟǤș�ĨȘɁǣǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOĮĉǡǦ.

ǠǨǣ�LďĊÐĮș�ȹɁ'ĪķðĴř�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ��ìř�ðĴ�ðĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĊÌ�ìďœ�Ĵď�ÆìðÐŒÐ�ðĴɁȺȘ

ǠǨǤ�#ŒðÌ�#ďÌĉĊ�et alȘș�ȹɁ�åīðÆĊ��īÅĊðĮĴðďĊ�ĊÌ��īÅĊðĮĉȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�
åďī�īðĮā�ÆÆķĉķăĴðďĊ�ĊÌ�īÐÌķÆĴðďĊɁȺș�International Journal of Disaster Risk 
Reduction�ǡǥș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǦȭǠǤȘ

ǠǨǥ�9�Z�et al., The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. 
Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable 
healthy diets for allș�tďĉÐș�9ďďÌ�ĊÌ��æīðÆķăĴķīÐ�ZīæĊðšĴðďĊș�ǡǟǡǠȘ

ǠǨǦ�9�Z�ÐĴ�q�Tș�ȹɁ>ķĊæÐī�>ďĴĮĨďĴĮȚ�9�Zȭ�9q�Ðīăř�œīĊðĊæĮ�ďĊ�ÆķĴÐ�åďďÌ�
ðĊĮÐÆķīðĴřȘ�TīÆì�Ĵď�Lķăř�ǡǟǡǠ�ďķĴăďďāɁȺș�tďĉÐș�ǡǟǡǠȘ

de nourriture, ce qui ne fera qu’accentuer la pression sur 
les villes.

Les débats actuels sur la sécurité alimentaire ne sont 
plus uniquement centrés sur la disponibilité alimentaire, 
mais s’étendent également aux enjeux liés à l’accès à la 
nourriture et à la qualité des aliments. La malnutrition dans 
les contextes urbains des pays à faible revenu mérite une 
attention particulière, notamment au regard de l’insécurité 
alimentaire qui touche les groupes socio-économiques 
à bas revenu. À cet égard, il est intéressant de noter que, 
d’après de nombreuses études, les ménages urbains à bas 
revenu qui pratiquent l’agriculture urbaine dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire – que ce soit pour dégager 
ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ďķ�Ĩďķī�ĮĮķīÐī�ăÐķī�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ȯ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�
généralement d’une meilleure sécurité alimentaire que 
ceux qui ne la pratiquent pas198Ș�#ÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�ÐĊ�
Afrique de l’Est ont également conclu que les ménages 
ÌðīðæÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ŒðÐĊĴ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ÅÑĊÑťÆðÐī�
d’une meilleure sécurité alimentaire, et, plus particu-
lièrement, que les enfants étaient mieux nourris dans 
les ménages dirigés par des femmes199. Les estimations 
indiquent que l’obésité est en forte hausse dans toutes les 
régions du monde, mais surtout chez les adultes ayant un 
faible statut socio-économique. À l’échelle mondiale, le 
ĴķŘ�ÌȸďÅÑĮðĴÑ�ĮȸÑĴÅăðĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�¾�ǠǢɁɦ200. Les pays les 
plus riches sont également confrontés à des problèmes de 
ĉăĊķĴīðĴðďĊȘ�ZĊ�ĴīďķŒÐ�ðĊĮð�ÌÐĮ�ȹɁÌÑĮÐīĴĮ�ăðĉÐĊĴðīÐĮɁȺ�
ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�Ìķ�UďīÌș�ďľ�ăȸðĊĮķŨ-
sance des transports publics et le manque d’équipements 
font que certains quartiers ne disposent pas d’un accès 
régulier, et à un prix abordable, à des aliments frais et 
sains. Une étude récente a révélé que près d’un million 
de personnes vivent dans des déserts alimentaires au 
tďřķĉÐȭ�ĊðȘ��ÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊș�Īķð�ååÐÆĴÐ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�
disproportionnée les personnes âgées et les ménages 
les plus pauvres, a un effet sur l’obésité et, ðĊ�ťĊÐ, sur la 
santé publique201. 

'ĊťĊș�dans le domaine de l’éducation, les inégalités 
sont directement liées à la fourniture de services, 
aux politiques publiques mises en place ainsi qu’aux 
ressources disponibles. Ces inégalités concernent pêle-
mêle la répartition et la qualité des écoles, les capacités 
d’enseignement, l’accès aux services de garde d’enfants 
et de bibliothèque, avec pour conséquence des inégalités 

ǠǨǧ�tÐĊÑÐ�wÐÅĮĴðĊ�et alȘș�ȹɁ}ìÐ�ĮĮďÆðĴðďĊ�ÅÐĴœÐÐĊ�ìďķĮÐìďăÌ�åďďÌ�
ĮÐÆķīðĴř�ĊÌ�ķīÅĊ�åīĉðĊæ�ðĊ�NĉĨăɁȺș�ðĊ�Healthy City Harvests, éd. par 
#ďĊăÌ��ďăÐș�#ðĊ�OÐÐȭwĉðĴì�ÐĴ�:ÐďīæÐ�UĮðĊřĉș�Oðĉș�TāÐīÐīÐ�
�ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǟǧș�ĨĨȘɁǥǨȭǧǧȘ

ǠǨǨ�#ĊðÐă�TŘœÐăăș��īďă�OÐŒðĊ�ÐĴ�LďĊĊÐ��ĮÐĴÐș�ȹɁ#ďÐĮ�ķīÅĊ�æīðÆķăĴķīÐ�
ìÐăĨ�ĨīÐŒÐĊĴ�ĉăĊķĴīðĴðďĊȟ�'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�NĉĨăɁȺș�Food Policy 23, noɁǤș�
ǠǨǨǧș�ĨĨȘɁǣǠǠȭǣǡǣȘ

ǡǟǟ�9�Z�et al., The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. 
Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable 
healthy diets for all.

ǡǟǠ�wÆďĴĴ��ďīåÐș�ȹɁ�ìĴ�īÐ�ĴìÐ�ÅīīðÐīĮ�Ĵď�ÐĴðĊæ�ìÐăĴìðăř�ðĊ�ĴìÐ��NȟɁȺș�
Londres, 2018.
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Figure 2.11
Pourcentage d'écoles ayant accès aux services dans l'enseignement secondaire  
supérieur dans le monde et en Afrique subsaharienne, en 2017 (en %)

wďķīÆÐɁȚ�ZU�ȭ#�'wș�ìĴĴĨĮȚȥȥķĊĮĴĴĮȘķĊȘďīæȥĮÌæĮȥÌĴĨďīĴă

ÌȸÆÆÝĮ�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȘ�'Ċ�ǡǟǠǨș�ǨǨșǦɁɦ�
des enfants des pays du Nord global avaient terminé le 
ÆřÆăÐ�ÌȸÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴ�ĨīðĉðīÐș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ǨǦɁɦ�ÐĴ�ǤǧɁɦ�
d’entre eux avaient achevé, respectivement, le premier 
et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En 
Afrique subsaharienne, ces pourcentages étaient de 
ǥǣɁɦș�ǣǥɁɦ�ÐĴ�ǡǨɁɦ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ202. Même avant la 
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ǡǤǧɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸÐĊåĊĴĮ�ÐĊ�¶æÐ�
de fréquenter l’école primaire et secondaire étaient en 
ÌÐìďīĮ�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐ�ĮÆďăðīÐȘ�#Ð�ĨăķĮș�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�
ĮÆďăīðĮÑĮ�ĨĨīÐĊĊÐĊĴ�ĴīÝĮ�ĨÐķɁȚ�ǤǢɁɦ�ÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�
ÌÐ�ǠǟɁĊĮ�ðĮĮķĮ�ÌÐ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�åðÅăÐ�ďķ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐ�
ĮďĊĴ�ÐĊ�ĮðĴķĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĨķŒīÐĴÑ�ÌȸĨĨīÐĊĴðĮĮæÐɁȺȘ�OÐĮ�
enfants dans cette situation sont incapables de lire et de 
comprendre un texte simple destiné à des enfants de leur 
âge. La crise de l’apprentissage était déjà inégalement 
répartie, touchant de manière disproportionnée les 
ÐĊåĊĴĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķș�
ăÐ�ĴķŘ�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑ�ÌȸĨĨīÐĊĴðĮĮæÐ�ÐĮĴ�ĨīďÆìÐ�ÌÐ�ǨǟɁɦș�
ÆďĊĴīÐ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǨɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķ�ÑăÐŒÑ203. Or, il 
est essentiel d’améliorer l’accès de tous les enfants à une 
ÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐ�ĪķăðĴÑ�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮș�ÌÐ�
faciliter la mobilité sociale et d’assurer un développement 
soutenable des villes. L’éducation de la petite enfance en 
particulier – qui constitue l’un des

ǡǟǡ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁw#:�AĊÌðÆĴďīĮ�#ĴÅĮÐɁȺș�wĴĴðĮĴðÆĮș�ǡǟǡǠș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOĊĉN��.

ǡǟǢ��ĊÐĮÆďș��ĊðÆÐå�ÐĴ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ}ìÐ�wĴĴÐ�ďå�ĴìÐ�:ăďÅă�
'ÌķÆĴðďĊ��īðĮðĮȚ���qĴì�Ĵď�tÐÆďŒÐīřɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥ��'>�.

facteurs les plus déterminants dans la capacité des 
enfants à apprendre et à acquérir des compétences 
ĨăķĮ�ĴīÌɁȯ�ÐĮĴ�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ĉÐðăăÐķīĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�
collectivités locales et régionales puissent faire. 

La fourniture des services de base nécessaires à une 
éducation de qualité fait défaut dans de nombreuses 
écoles, notamment en Afrique subsaharienne (voir 
åðæķīÐɁǡȘǠǠȨȘ�OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�īÑĮķăĴĴĮ�
d’apprentissage et de réussite scolaire contribuent à la 
création d’un cycle de reproduction des inégalités dans 
les zones les plus défavorisées. Cela nuit également à 
la prospérité à long terme des villes, car de précieuses 
īÐĮĮďķīÆÐĮ�ìķĉðĊÐĮ�ĮďĊĴ�æĮĨðăăÑÐĮȘ�'Ċ�ÌÑťĊðĴðŒÐș�ÆȾÐĮĴ�
une question d'accès à des droits aux services de bonne 
qualité dans les villes.

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǤș�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Prendre soin , qui 
aborde bon nombre des défis sociaux liés aux 
services de santé, d’éducation et de soins, s’interroge 
sur les moyens de réduire les inégalités grâce à des 
propositions de (re)distribution des responsabilités 
ăðÑÐĮ�ķŘ�ĮďðĊĮȘ�OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�Įķī� ă� ĴīþÐÆĴďðīÐ� 
Renaturer , se penche quant à lui sur les questions 
relatives aux conditions environnementales et aux 
chaînes d’approvisionnement alimentaire.

(ƝƂŹƼƵƒŹƒƼƃ 'Ŭǀ�ƲƨƼŬŸƝƂ�žƂ�ŸŬƸƂ ZƵžƒƣŬƼƂǀƵ AƣƼƂƵƣƂƼAƣƸƼŬƝƝŬƼƒƨƣƸ�ƲƨǀƵ�ƝƂ�ƝŬǉŬƍƂ�žƂƸ�ƢŬƒƣƸ
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Figure 2.12
Part de la population ayant un accès facilité aux transports publics, en 2019 (en %)

wďķīÆÐɁȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺș�ĨȘɁǦǨȘ
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5.4 transport, 
mobilité et 
espace public

Le transport est un service essentiel pour la vie écono-
mique et l’inclusion sociale, en particulier en milieu 
urbain. Il s’agit d’un bien intermédiaire permettant de 
garantir l’accès aux activités urbaines et territoriales 
indispensables pour mener une vie décente. C’est 
pourquoi les inégalités de transport impactent, voire 
aggravent, les autres inégalités socio-économiques, 
environnementales et politiques, et ce à tous les 
niveaux. Selon les données les plus récentes, la moitié 
de la population mondiale ne dispose pas d’un accès 
åÆðăðĴÑ�ķŘ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ȧŒďðī�åðæķīÐɁǡȘǠǡȨ204. 
On constate néanmoins de très grandes différences 
régionales, comme en atteste la part de la population 
disposant d’un accès facilité aux transports publics, qui 

ǡǟǣ�qīĴðĪķÐ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÐĮĴ�ÌÑťĊð�ÆďĉĉÐ�īÑĮðÌĊĴ�¾�ĉďðĊĮ�ÌÐ�
ǤǟǟɁĉÝĴīÐĮ�ȧÌðĮĴĊÆÐ�ÌÐ�ĉīÆìÐȨ�ÌȾķĊ�īīÔĴ�ÌÐ�ÅķĮ�ďķ�ÌȾķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�
ĴīĊĮĨďīĴ�¾�åðÅăÐ�ÆĨÆðĴÑ�ďķ�¾�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǠɁǟǟǟɁĉÝĴīÐĮ�ÌȾķĊÐ�æīÐ�åÐīīďŒððīÐ�
ÐĴȥďķ�ÌȾķĊ�ĴÐīĉðĊă�ÌÐ�åÐīīřȘ

ÐĮĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǦǟɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�īðÆìÐĮș�ÆďĊĴīÐ�ĮÐķăÐ-
ĉÐĊĴ�ǢǢɁɦ�ÐĊ��åīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌș�ÐĊ��åīðĪķÐ�ÌÐ�ăȸZķÐĮĴ�ÐĴ�
en Afrique subsaharienne. Le maintien d’un bon réseau 
de transports publics est crucial non seulement pour 
garantir des déplacements sûrs, rapides et abordables, 
pour les personnes comme pour les biens, mais aussi 
pour réduire les prix et accroître les possibilités de 
trouver un emploi et une source de revenus. L’améliora-
tion de la mesure des inégalités dans les transports (voir 
ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǤȨ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐș�
ÌÝĮ�ăďīĮș�ķĊ�ĮĨÐÆĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ÌÐ�ă�īÑŦÐŘðďĊ�¾�ĉÐĊÐī�
autour du sujet des inégalités urbaines.

L’accessibilité est au cœur de la relation entre la 
répartition spatiale des différents usages fonciers, 
ainsi que des infrastructures et services. Le transport 
est un facteur important de ségrégation sociale et 
ĮĨĴðăÐɁț�ðă�þďķÐ�ķĊ�īĒăÐ�ÌÑĴÐīĉðĊĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�īřĴìĉÐ�ÐĴ�ă�
nature de l’expansion urbaine et dans l’évolution rapide 
de l’interface périurbaine des villes. Au même titre que 
les technologies de l’information et de la communica-
ĴðďĊș�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�¾�ă�ÆðīÆķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ŦķŘ�
de ressources démographiques, socioculturelles et 
économiques entre les petites villes, les métropoles et 
les territoires – et à l’intérieur de ceux-ci –, que ce soit 
à l’échelle régionale, nationale ou mondiale205. 

ǡǟǤ��:O�ș�ȹɁ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮș�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺȘ
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Le transport est donc également un facteur important 
ÌÐ�ȹɁĮďķĮȭÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ĉīæðĊăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
villes et des territoires selon les régions, les pays et 
les continents.

#ÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�åďīĉÐăș�ðĊåďīĉÐă�ÐĴ�ìřÅīðÌÐș�
coexistent dans la plupart des villes, notamment dans 
les quartiers marginalisés ou périphériques, souvent 
mal desservis. Les défis liés au transport sont les 
ĉÔĉÐĮ�ĨīĴďķĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐɁȚ�ðĊĮÑÆķīðĴÑș�ĉķŒðĮÐĮ�
conditions de travail, pollution, tarifs élevés et parfois 
variables, mauvaise accessibilité pour les groupes 
vulnérables, harcèlement sexuel, services et maillage 
sous-optimaux, etc. Une étude comparative menée à 
Johannesbourg (Afrique du Sud) et à Mexico (Mexique) 
�ÆďĊÆăķ�ĪķÐ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ǣǡɁɦ�ÐĴ�ǤǥɁɦ��ÌÐĮ�ÆðĴÌðĊĮ�
de ces deux villes vivaient dans des quartiers sous-des-
servis, ce qui avait un impact sur leur aptitude à se 
īÐĊÌīÐ�Įķī�ăÐķī�ăðÐķ�ÌÐ�ĴīŒðăȘ�#ĊĮ�ÆÐĮ�ÌÐķŘ�ÑĴķÌÐĮș�
l’accès au lieu de travail servait d’indicateur global de 
l’accès aux opportunités d’emploi206.

Encadré 2.15 
La mesure des inégalités de transport

'Ċ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÆďĊÆÐīĊÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ȹɁăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
mesures des inégalités, telles que les désavantages sociaux, l’accessibilité, la pauvreté ou l’exclusion sociale207ɁȺȘ�#ĊĮ�
cet ensemble complexe d’interdépendances, les inégalités liées à l’accessibilité au système de transport sont mesurées 
¾�ăȸðÌÐ�ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ŒīðÅăÐĮș�Ĩīĉð�ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ťæķīÐĊĴ�ă�ÌðĮĴĊÆÐ�Ĩī�īĨĨďīĴ�ķŘ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴș�ăÐ�
temps consacré aux déplacements, l’accès aux différents modes de transport, en particulier aux transports publics, 
le caractère abordable ou non des transports, ainsi que la liberté d’utiliser les infrastructures de transport en toute 
sécurité et sans être victime de discriminations.

La distance et le temps de déplacement dépendent essentiellement de la structuration du système de transport 
par rapport à la répartition de la population et aux usages fonciers dans les espaces urbains et territoriaux. Le 
développement de quartiers à faible revenu, à la périphérie des villes, conjugué au manque de transports publics 
ÐĴ�¾�ă�ÆďĊæÐĮĴðďĊ�Ìķ�ĴīťÆș�ĉÝĊÐ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�¾�ÐååÐÆĴķÐī�ÌÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ÌďĉðÆðăÐȭĴīŒðă�
disproportionnés208. La durée des trajets et la distance des déplacements constituent des indicateurs d’exclusion et 
d’inégalité sociales qui sont particulièrement utiles pour mesurer le bien-être lié à l’accès à l’emploi.

ǡǟǥ��ìīðĮĴď��ÐĊĴÐīș��Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴ�#īðď�>ðÌăæďș�ȹɁ9īďĉ�TďÅðăðĴř�Ĵď��ÆÆÐĮĮ�åďī��ăăȚ�'ŘĨĊÌðĊæ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ��ìďðÆÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș��ďīăÌ�
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨȘ
207 Shivonne Gates et alȘș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�ĴìÐ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǨȘ

ǡǟǧ�OķðĮ��Ș�:ķšĉĊ�ÐĴ�LķĊ�qȘ�ďÆīÐþďș�ȹɁ�īÅĊ�åďīĉ�ĊÌ�ĮĨĴðă�ķīÅĊ�ÐĪķðĴř�ðĊ��ďæďĴș��ďăďĉÅðɁȺș�Transportation Research Procedia 25, 2017, pp. 4 491-4 506.

wďķīÆÐɁȚ�:ķðÌÐĮ��ĊÌÐăș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
Personne transportant des marchandises vers le quartier 
informel des coteaux de Kaboul, Afghanistan.
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Les moyens de subsistance, en particulier ceux des cita-
dins pauvres, sont les plus à risque lorsque les habitants 
n’ont pas accès aux services de transport essentiels 
ou ne disposent pas d’un accès facilité aux biens et 
services. Le problème de la congestion routière peut 
être associé à des structures urbaines fragmentées ou 
dysfonctionnelles, ainsi qu’à des systèmes de transport 
(public) médiocres. En raison de ces difficultés, les 
citoyens les plus pauvres sont généralement exclus 
de l’accès à certaines opportunités de revenus et sont 
contraints de payer des frais de transport élevés. Le 
développement fragmenté de l’utilisation des terres a 
également pour effet de déconnecter les personnes de 
l’emploi, des services et des équipements. À Nairobi 
(Kenya), par exemple, l’habitant moyen ne peut rejoindre 
¾�ĨðÐÌ�ĪķÐ�ǣɁɦ�ÌÐĮ�ăðÐķŘ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÌĊĮ�ķĊ�
ăĨĮ�ÌÐ�ĴÐĉĨĮ�ÌÐ�ǣǤɁĉðĊķĴÐĮș�ÆďĊĴīÐ�ǠǠɁɦ�ÐĊ�ĨīÐĊĊĴ�
un minibus ou un matatu. La situation est pire à Dar es 
Salaam�ȧ}ĊšĊðÐȨ�ÐĴ�ÌĊĮ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�
tentaculaires d’Afrique subsaharienne. En revanche, à 
Buenos Aires (Argentine), où la population est pourtant 
quatre fois plus importante qu’à Nairobi, un habitant 
ĨÐķĴ�ĮÐ�īÐĊÌīÐ�Įķī�ǡǤɁɦ�ÌÐĮ�ăðÐķŘ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÐĊ�
ǣǤɁĉðĊķĴÐĮ�ÐĊ�ÐĉĨīķĊĴĊĴ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ209.

Le caractère abordable est un indicateur essentiel des 
inégalités de transport, notamment au regard du coût 
des transports publics. Cela concerne non seulement 
les déplacements à l’intérieur des villes, mais aussi les 
déplacements entre villes, zones rurales et petits villages. 
Les tarifs des transports publics sont un enjeu politique 
sensible dans la plupart des zones urbaines, comme 
en témoignent les manifestations publiques contre la 
hausse des tarifs des transports en commun à Rio de 
Janeiro et à Sao Paulo (Brésil), entre 2013 et 2018, ou à 
Santiago�ȧ�ìðăðȨ�ÐĊ�ǡǟǠǨȘɁ#Ð�ĉÔĉÐș�ðă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌȸÐŘ-
miner le caractère abordable des transports au regard 
de l’identité sociale des individus. Les données montrent 
que, du fait de tarifs élevés, les transports publics sont 
ĮďķŒÐĊĴ�ìďīĮ�ÌÐ�ĨďīĴÑÐ�ÌÐ�ǡǟɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
pauvres dans des villes comme Le Cap (Afrique du 
Sud), Buenos Aires (Argentine), Mumbai (Inde), Mexico 
(Mexique), Manille (Philippines), Sao Paulo ou Rio de 
Janeiro�ȧ�īÑĮðăȨș�Ĩďķī�ĊȸÐĊ�ÆðĴÐī�ĪķÐ�ĪķÐăĪķÐĮȭķĊÐĮȘ�#ÝĮ�
lors, les transports publics échouent souvent à atteindre 
les objectifs sociaux qui leur sont assignés210.

L’accès aux transports et aux espaces publics, et la 
sécurité qui y est liée, met en évidence les inégalités 
tenant au caractère public des centres, des voies et 
des modes de transport. Dans ce contexte, la mobilité 
ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌÑťĊðÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁă�ăðÅÐīĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ĴďķĴ�

209 Hommann et Lall, �ìðÆì��ř�Ĵď�OðŒÅăÐ�ĊÌ�qīďÌķÆĴðŒÐ��ðĴðÐĮȟȚ���tďÌ�
Map for Sub-Saharan Africa.

ǡǠǟ�LķăðÐ��ÅðĊīÌș�ȹɁAĮ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ��ååďīÌÅăÐȟɁȺș�World Bank Blogs, 
2014, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUķ��ăæ.

citoyen de se déplacer en toute sécurité dans l’espace 
ĨķÅăðÆ�ȯ�ĮĊĮ�ÆÐĊĮķīÐ�Ċð�ÆďĊĴīĒăÐ�ĮďÆðă211Ɂ». Une étude 
ĨďīĴĊĴ�Įķī�ǡǡǟɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ǦǦɁĨřĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ��īÑŒÑăÑ�ĪķÐș�
dans de nombreux cas, une grande partie de la population 
n’avait pas accès à des espaces publics ouverts, ce qui 
dénotait une répartition inégale de ces espaces dans les 
ŒðăăÐĮ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǠǢȨȘ��ÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ÐĮĴ�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�
préjudiciable au bien-être humain, mais elle peut aussi 
conduire à une véritable ségrégation territoriale. Il existe 
également un consensus croissant sur l’importance de 
décomposer les statistiques liées à la sécurité dans 
ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆȘ�#ðååÑīÐĊĴĮ�æīďķĨÐĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ĉďÅðăðĮÑĮ�Įķī�
ăÐĮ�ÐĊþÐķŘ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑɁț�ÌÑÆðÌÐķīĮ�ÐĴ�ĨăĊðťÆĴÐķīĮ�ÌÐĮ�
transports reconnaissent aujourd’hui le rôle prégnant 
des identités sociales plurielles dans le ressenti de la 
sécurité dans les espaces publics. Ainsi, par exemple, à 
El Alto�ȧ�ďăðŒðÐȨș�ķĊÐ�ÑĴķÌÐ�īÑÆÐĊĴÐ��ÆďĊÆăķ�ĪķÐ�ǥǨɁɦ�ÌÐĮ�
femmes avaient été victimes de harcèlement de rue, et 
ĪķÐ�ǧǧɁɦ�ÌȸÐĊĴīÐ�ÐăăÐĮ�ŒðÐĊĴ�ĨÐķī�ÌĊĮ�ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆ�
ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǡȘǠǥ�Ĩďķī�ÐĊ�ĮŒďðī�ĨăķĮȨ212.

UďĉÅīÐ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�ķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĮďĊĴ�ĊăřĮÑĮ�ķ�
ÆìĨðĴīÐɁǥ�Connecter , qui recense des trajectoires 
possibles pour réduire les inégalités dans l’accès à 
la mobilité, la connectivité et l’espace public. Les 
enjeux liés aux moyens de subsistance sont abordés 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǧ�Prospérer .

ǡǠǠ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}īŒÐă�ÆìďðÆÐ�īÐåīĉÐÌȚ�ȵÌÐÐĨ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȶ�ĊÌ�æÐĊÌÐī�ðĊ�
ķīÅĊ�ĴīĊĮĨďīĴɁȺș�Environment and Urbanization 25, noɁǠș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǣǦȭǥǢȘ

ǡǠǡ�Zăæ�wÐæďŒð�TīòĊș�ȹɁqīďæīĉ��ðķÌÌÐĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮ�
Ĩī�TķþÐīÐĮ�ř�UðĎĮ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊȚ�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�tÐĮķăĴÌďĮɁȺș�qĊĉș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘL�īřs.
ǡǠǢ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁwåÐ��ðĴðÐĮ�ĊÌ�wåÐ�qķÅăðÆ�wĨÆÐĮȚ�:ăďÅă�īÐĮķăĴĮ�
īÐĨďīĴɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNǥřwĴĨ.
214 Idem.

Encadré 2.16 
Des villes et des espaces publics 
ĮĻīĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮ

OÐ�ĨīďæīĉĉÐ�ȹɁ�ðăăÐĮ�ÐĴ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ĮĻī�Ĩďķī�
ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮ213ɁȺ��ÑĴÑ�ăĊÆÑ�īÑÆÐĉĉÐĊĴ�Ĩī�
ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐș�ŒÐÆ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�
de collectivités locales et d’autres acteurs régionaux. 
Ce programme a permis de produire de nouvelles 
données, de bâtir des partenariats, de développer des 
réponses publiques et des investissements ambitieux, 
et de transformer les normes sociales grâce à des 
méthodologies innovantes. Ces travaux ont été menés 
principalement à Guatemala (Guatemala), à Cuenca 
et Quito (Équateur), à Monterrey (Mexique) et El Alto 
(Bolivie)214.
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rapport GoLd vi84

5.5 emploi et 
travail décent

La proportion de la population mondiale en âge de 
ĴīŒðăăÐī�ÐĴ�ŒðŒĊĴ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�ķīÅðĊ�ÐĮĴ�ĨĮĮÑÐ�ÌÐ�ǤǟɁɦș�
ÐĊ�ǡǟǟǤș�¾�ǤǤɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǨȘ��ÐĴĴÐ�ÑŒďăķĴðďĊ�ĮȸÐŘĨăðĪķÐ�ÐĊ�
partie par les mouvements migratoires des zones 
rurales vers les zones urbaines que l’on observe dans 
de nombreuses régions du monde215. Au cours des 
ÆðĊĪķĊĴÐ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ăÐ�Ĩīďťă�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮ��
considérablement évolué dans de nombreuses villes 
du monde, une tendance qui a été renforcée par les 
processus de mondialisation. Cette évolution, diver-
ĮÐĉÐĊĴ�ĨĨÐăÑÐ�ȹɁĊďķŒÐăăÐ�ÑÆďĊďĉðÐɁȺș�ȹɁÆðĊĪķðÝĉÐ�
īÑŒďăķĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīðÐăăÐɁȺș�ȹɁÑÆďĊďĉðÐ�Ìķ�ĮŒďðīɁȺ�ďķ�

ǡǠǤ�ZA}ș�ȹɁ�ďīăÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ĊÌ�wďÆðă�ZķĴăďďāȘ�}īÐĊÌĮ�ǡǟǡǟɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪATÐ�š.

ÐĊÆďīÐ�ȹɁÑÆďĊďĉðÐ�ÆīÑĴðŒÐɁȺș��ååÐÆĴÑ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ăÐĮ�
entreprises numériques et technologiques, les services 
ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ÆďĉĉÐīÆðķŘș�ăÐĮ�ĉÑÌðĮ�ÐĴ�ăȸðĊÌķĮĴīðÐ�ÌÐ�
la culture ont progressivement pris le pas sur l’industrie 
manufacturière et le fordisme216. Cette transformation 
économique s’est accompagnée d’une division du travail 
Īķð�īÐŦÝĴÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÆīďðĮĮĊĴÐĮ�ÐĊĴīÐ�ķĊÐ�ĉðĊȭ
ÌȸħķŒīÐ�ĪķăðťÑÐș�ÐĊ�ìķĴ�ÌÐ�ăȸÑÆìÐăăÐș�ÐĴ�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮ�
précaires et limités dans le temps, en bas de l’échelle. 
La précarisation de l’emploi concerne tout particuliè-
rement les jeunes217, les migrants et les femmes. Une 
tendance qui est de plus en plus observable, quoiqu’avec 
des différences notables, dans les zones urbaines d’Asie, 
d’Amérique latine et, plus récemment, d’Afrique218.

ǡǠǥ��ķĉĉðĊæĮș�ȹɁtÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ďĉĉķĊðĴř�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�
ĴìÐ��ĮÐ�åďī�tÐæðďĊăðĮĉɁȺȘ

ǡǠǦ�tďÅÐīĴ�TÆÌďĊăÌș�ȹɁqīÐÆīðďķĮ��ďīāȚ�}ìÐ�:īďœðĊæ�qīÑÆīðĴÑ�ďå��ďķĴìɁȺș�
in Routledge Handbook of Youth and Young Adulthoodș�ÑÌȘ�Ĩī��ĊÌř�9ķīăďĊæș�
OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠǤǥȭǠǥǢɁț�wìķĊ��ðăĮďĊ�ÐĴ�UďīÅÐīĴ�'ÅÐīĴș�
ȹɁqīÐÆīðďķĮ�œďīāȚ�'ÆďĊďĉðÆș�ĮďÆðďăďæðÆă�ĊÌ�ĨďăðĴðÆă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮɁȺș�The 
Economic and Labour Relations Review 24, noɁǢș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǡǥǢȭǡǦǧȘ

ǡǠǧ��ķĉĉðĊæĮș�ȹɁtÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ďĉĉķĊðĴř�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�
ĴìÐ��ĮÐ�åďī�tÐæðďĊăðĮĉɁȺȘ

Figure 2.13
Répartition des villes selon le pourcentage de terres affectées aux 
espaces publics ouverts et selon la part de la population vivant à moins 
ÌÐ�ǣǟǟɁĉÝĴīÐĮ�¾�ĨðÐÌ�ÌȸÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ďķŒÐīĴĮș�ÐĊ�ǡǟǠǧ�ȧÐĊɁɦȨ
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https://unstats.un.org/sdgs/dataportal


Pays par niveau de revenu Total Femmes Hommes

TƨƣžƂ 61 58 63

qŬǐƸ�Ƃƣ�žƃǉƂƝƨƲƲƂƢƂƣƼ 90 92 87

qŬǐƸ�ƃƢƂƵƍƂƣƼƸ 67 64 69

qŬǐƸ�žƃǉƂƝƨƲƲƃƸ 18 18 19

Tableau 2.3
Part de l’emploi informel dans l’emploi total 
chez les femmes et les hommes (en %)

wďķīÆÐɁȚ��A':Zș�ȹɁ�A':Z�ZĊăðĊÐ�#ĮìÅďīÌɁȺȘ
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Ces bouleversements se sont traduits par l’apparition 
d’inégalités bien documentées, en termes de revenu 
mais aussi de conditions de travail et de sécurité de 
l’emploi219Ș��ðĊĮðș�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðă�
ȧZA}Ȩ�ĮďķăðæĊÐ�ĪķÐ�ăÐ�åðĴ�ÌȸŒďðī�ķĊ�ÐĉĨăďð�ĊÐ�æīĊĴðĴ�
plus un revenu adéquat et des conditions de travail 
ÌÑÆÐĊĴÐĮȘ�#Ð�åðĴș�ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǢǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
dans le monde vivent encore dans une pauvreté extrême 
ou modérée220. La répartition inégale du travail décent 
est un moteur essentiel des autres inégalités, en parti-
culier celles liées au revenu et à la santé221. 

OÐ�ÌÑť�ăðÑ�¾�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�Ĩďķī�æīĊĴðī�
l’accès à des moyens de subsistance décents est certes 
ĉďĊÌðăș�ĉðĮ�ðă�īÐŒÔĴ�ķĊ�ÆīÆĴÝīÐ�ĴīÝĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�
dans les villes du Sud global, où l’économie informelle 
ÆďĊÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�Ǥǟ�¾�ǧǟɁɦ�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮ�ķīÅðĊĮ222. En ce 
qui concerne les inégalités sur les marchés du travail 
urbains, les études se concentrent particulièrement sur 
les secteurs informels. Elles montrent non seulement 
que certains groupes urbains sont exclus des marchés 
du travail formels, mais aussi que les personnes 
ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ȹɁðĊÆăķĮÐĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ðĊÑĪķðĴÅăÐɁȺș�ŒďðīÐ�
exploitées223. Les experts et les décideurs politiques 
reconnaissent en outre que l’informalité n’est pas 
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊÌðĴðďĊ�Īķð�ÐŘðĮĴÐ�ȹɁÐĊ�ÌÐìďīĮɁȺ�ÌÐĮ�
systèmes urbains formels, mais qu’elle est corrélée à 
tout un ensemble de logiques de marché qui façonnent 
et conditionnent la vie urbaine contemporaine224. À 
cet égard, les marchés informels s’imbriquent dans 
ăÐĮ�ȹɁĉīÆìÑĮ�åďīĉÐăĮɁȺ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�åÉďĊĮɁȚ�ðăĮ�åďĊĴ�
partie des chaînes de valeur des biens et services de 
ÅĮÐ�ȯ�ďľ�ðăĮ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÌÐ�ȹɁĊÑæďÆðÐīɁȺ�ÌÐĮ�
passerelles en faisant le lien entre secteur formel 
et secteur informel –, et des millions de citadins 
dépendent de sources de revenus aussi bien formelles 
qu’informelles.

Ces inégalités présentent une dimension genrée très 
åďīĴÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìķ�wķÌ�æăďÅăș�ă�ĨīďĨďīĴðďĊ�ÌÐ�

ǡǠǨ�9ÐīĊĊÌď�AæĊÆðď�OÐðŒș�ȹɁ}ďœīÌ���īðĴðĪķÐ�ďå�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�
UÐďĮĴīķÆĴķīăðĮĉɁȺș�Latin American Politics and Society 50, noɁǣș�ǡǟǟǧș�
ĨĨȘɁǠȭǡǤɁț�9īĊāăðĊ�ZÅÐĊæȭZÌďďĉș�ȹɁUÐďăðÅÐīăðĮĉ�ĊÌ�ĴìÐ��īÅĊ�'ÆďĊďĉř�
ðĊ�:ìĊȚ��īÅĊ�'ĉĨăďřĉÐĊĴș�AĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�qďŒÐīĴřɁȺș�Growth and Change 
43, noɁǠș�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǧǤȭǠǟǨȘ

ǡǡǟ�ZA}ș�ȹɁ�ďīăÌ�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ĊÌ�wďÆðă�ZķĴăďďāȘ�}īÐĊÌĮ�ǡǟǡǟɁȺȘ

ǡǡǠ�tďĊăÌ�OÅďĊĴÑ�ÐĴ�#ŒðÌ�wĴķÆāăÐīș�ȹɁ}ìÐ�īðĮÐ�ďå�ĊÐďăðÅÐīăðĮĉȚ�ìďœ�ÅÌ�
ÐÆďĊďĉðÆĮ�ðĉĨÐīðăĮ�ìÐăĴì�ĊÌ�œìĴ�Ĵď�Ìď�ÅďķĴ�ðĴɁȺș�Journal of Epidemiology 
& Community Health 70, noɁǢș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǢǠǡȭǢǠǧȘ

ǡǡǡ�ZA}ș�ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǧɁț�ȹɁ}ìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉř�ðĮ�ĴìÐ�ÌðŒÐīĮðťÐÌ�
set of economic activities, enterprises, jobs, and workers that are not 
īÐæķăĴÐÌ�ďī�ĨīďĴÐÆĴÐÌ�Åř�ĴìÐ�ĮĴĴÐɁȺș��A':Zș�ǡǟǡǠȘ�OÐ�ĴÐīĉÐ�åðĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�
aux activités de subsistance qui ne sont pas taxées par l’État mais exclut les 
activités illicites ou illégales. 

ǡǡǢ��īĮķă�:īĊĴș�ȹɁZĨĨďīĴķĊðĴř�ĊÌ�'ŘĨăďðĴĴðďĊ�ðĊ��īÅĊ�OÅďķī�TīāÐĴĮɁȺș�
Z#A��īðÐťĊæ�qĨÐīș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǟǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOðššāǧ.

ǡǡǣ��ĊĊř�tďřș�ȹɁ�īÅĊ�AĊåďīĉăðĴřȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ĨðĮĴÐĉďăďæř�ďå�qăĊĊðĊæɁȺș�
Journal of the American Planning Association 71, noɁǡș�ǡǟǟǤș�ĨĨȘɁǠǣǦȭǠǤǧȘ

femmes travaillant dans le secteur informel est généra-
lement plus élevée que celle des hommes225. En Afrique, 
ǨǟɁɦ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĉĨăďřÑÐĮ�ĴīŒðăăÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�
ðĊåďīĉÐăș�ÆďĊĴīÐ�ǧǢɁɦ�Ĩďķī�ăÐĮ�ìďĉĉÐĮȘ�OÐĮ�åÐĉĉÐĮ�
ont également beaucoup plus de risques de se retrouver 
dans des situations d’emploi plus vulnérables, par 
exemple en tant qu’employées domestiques ou travail-
lant à domicile226. Sur les marchés du travail formels 
et informels, les femmes et les jeunes font face à des 
ďÅĮĴÆăÐĮ�ÐĴ�¾�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�ÌĊĮ�
la recherche d’un emploi décent. Selon les données 
de WIEGO, même si la proportion globale d’hommes 
occupés dans l’emploi informel, à l’échelle mondiale, 
ÐĮĴ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑÐ�ĪķÐ�ÆÐăăÐ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ȧǥǢɁɦ�ÐĴ�ǤǧɁɦș�
respectivement), ce rapport s’inverse dès lors que l’on 
considère les pays en développement, où les femmes 
ĨīÑĮÐĊĴÐĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐă�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ǨǡɁɦ�ÌÐ�
ăȸÐĉĨăďð�ĴďĴă�ȧŒďðī�ĴÅăÐķɁǡȘǢȨȘ��Ðă�ÐĮĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�
vrai pour les villes du Sud global, où la moitié (voire plus) 
de l’emploi total est informel, les taux d’informalité les 
plus élevés étant enregistrés en Afrique et en Asie du 
wķÌ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǡȘǠǣȨ227. OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǧ�Prospérer se 
penche sur les alternatives locales et les moyens de 
créer des trajectoires vers des emplois plus décents 
et plus inclusifs.

225 Sylvia Chant et Cathy McIlwaine, Cities, Slums and Gender in the Global 
South: Towards a Feminised Urban Futureș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǥȘ

ǡǡǥ�ZA}ș�ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊɁȺȘ
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Figure 2.14
Part de l’emploi informel
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8702 L’ÉTAT ACTUEL DES INÉGALITÉS

Ce chapitre introductif avait pour but de dresser un bref 
tableau des inégalités dans les villes et les régions à 
l’échelle mondiale. Après avoir présenté succinctement 
les différentes méthodes utilisées pour évaluer les 
inégalités, il a adopté une approche multidimension-
nelle en examinant d’abord les inégalités de revenu 
et de richesse, puis en analysant les dimensions des 
inégalités les plus pertinentes pour les processus locaux 
et les réponses politiques à apporter au niveau des 
villes. Cette discussion a permis de montrer que les 
inégalités s’accumulent et s’exacerbent mutuellement. 
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les 
inégalités, multiples et entrecroisées, où l’on constate 
que le fait d’appartenir à plus d’un groupe défavorisé 
ou marginalisé peut affecter la gravité et le ressenti 
des inégalités. Ce chapitre fait cependant le constat 
que les inégalités de revenu et la pauvreté monétaire 
ne donnent qu’une image partielle de la réalité. Le 
consensus international qui se dégage de l’Agenda 
2030 et du Nouveau Programme pour les Villes est 
que le bien-être, la pauvreté et les inégalités sont de 
nature multidimensionnelle. S’agissant des villes et des 
territoires, l’accent est souvent mis tout naturellement 
Įķī�ăȸZ##ɁǠǠș�ĉðĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ŒðÐĊĴ�ÆďĉĨăÑĴÐī�ÆÐ�ĨīĴð�
ĨīðĮ�ÐĊ�åðĮĊĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ÌȸķĴīÐĮ�Z##�Īķð�ĮďĊĴ�ĴďķĴ�
aussi pertinents pour les politiques publiques menées à 
l’échelle locale ou territoriale. Le constat sous-jacent est 
que les dynamiques qui se cachent derrière les inéga-
ăðĴÑĮ�ďÅĮÐīŒÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐĮ�ȹɁÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ĊďĊ�ĉďĊÑĴðīÐĮɁȺ�
(logement, éducation, santé, transport) répondent à 
une logique propre, qui exige elle-même des réponses 
politiques ciblées aux échelons national et local.

Ce chapitre souligne également que les dynamiques 
au niveau local sont intimement liées aux processus 
mondiaux de production et de distribution de la 
richesse. Si les inégalités entre les pays reculaient 
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avant la pandémie, les inégalités au sein des pays (et 
notamment les niveaux extrêmes de concentration de 
la richesse dans les couches supérieures de la société) 
sont, elles, en hausse. Ce chapitre met en outre l’accent 
sur un certain nombre de tendances qui se dégagent 
très nettement dans la relation entre urbanisation et 
ðĊÑæăðĴÑĮɁȚ�les forts taux de croissance urbaine sont 
étroitement associés à des niveaux d’inégalités 
élevés, et les inégalités intra-urbaines sont souvent 
plus graves que les inégalités intra-ruralesȘ�#ÝĮ�ăďīĮș�
les villes ont tendance à être plus prospères et plus 
inégales, mais aussi à concentrer une part importante 
de la pauvreté nationale. Les inégalités les plus fortes se 
retrouvent normalement dans les villes de plus grande 
taille. Dans le même temps, un certain nombre de 
ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊĮ�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�
de manière disproportionnée de la mondialisation. Ce 
phénomène a entraîné une progression des inégalités 
territoriales dans certains pays, aggravant les écarts 
existants entre les régions et souvent aussi au sein 
même des zones métropolitaines. Le processus rapide 
d’urbanisation, en particulier celui observé en Afrique 
ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐș�ÐĮĴ�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�åďĊĴ�
åÆÐ�ÆÐĮ�īÑæðďĊĮɁț�ÆȸÐĮĴ�ķĮĮð�ķĊ�åÆĴÐķī�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�
croissance rapide des inégalités. Le chapitre montre 
qu’il n’existe pas pour autant de relation directe entre le 
niveau de développement et le niveau d’inégalité. En effet, 
même si la plupart des villes inégalitaires semblent être 
concentrées en Afrique subsaharienne et en Amérique 
latine, des niveaux élevés d’inégalités sont également 
observables dans les pays à haut revenu, tandis que des 
niveaux plus faibles d’inégalités sont constatés dans de 
nombreuses villes d’Asie et d’Europe de l’Est.

Les processus qui engendrent les inégalités au niveau 
mondial sont, eux aussi, étroitement liés à d’autres 
dynamiques à l’œuvre au niveau local, parmi lesquelles 
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ďĊ�ĨÐķĴ�ÆðĴÐī�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÐååÐĴĮ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðīð-
sation du logement, la marchandisation des terres, 
ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊș�ă�ȹɁÅðÌďĊŒðăăðĮĴðďĊɁȺ�ďķ�ÐĊÆďīÐ�ă�
segmentation des marchés du travail. Ce tour d’horizon 
des inégalités mondiales révèle à quel point nombre 
de régions, de villes et de territoires sont confrontés à 
des privations et à des inégalités très fortes, en termes 
d’accès aux services publics, au logement, au travail 
et à la culture. Il montre également que les inégalités 
sont souvent plus prononcées dans les villes, où elles 
se manifestent par la présence de quartiers pauvres, 
de ghettos, de bidonvilles et de zones marginalisées. 
En ce qui concerne ce processus, ce chapitre a abordé 
les enjeux de diversité et la manière dont la dynamique 
d’exclusion peut rendre les inégalités particulièrement 
problématiques pour certains groupes sociaux. Car les 
inégalités s’entrecroisent et se superposent, créant des 
dynamiques qui reproduisent et aggravent les privations 
existantes. Les inégalités, multiples et s’entrecroisant, 
ĮďĊĴ�ÌÐ�ĊĴķīÐ�īÐăĴðďĊĊÐăăÐɁȚ�ðă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ðĉĨÑīĴðåș�Ĩďķī�
les corriger, de comprendre les structures de pouvoir 
et les dynamiques sociales qui les reproduisent.

Les données montrent que les inégalités croissantes 
entravent la croissance économique durable et 
conduisent à la mainmise des élites sur la politique, 
ce qui a un impact négatif sur la démocratie et la cohé-
sion sociale. Les inégalités croissantes, en particulier 
territoriales, semblent éroder la cohésion sociale et 
apparaissent de plus en plus comme l’un des moteurs 
des crises politiques récentes. Ce chapitre rappelle 
que les organisations internationales ont pris des enga-
gements visant à lutter contre les différentes formes 
d’inégalités. Cette priorité donnée à la lutte contre les 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�ÌĊĮ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌ�ǡǟǢǟ�
¾�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺș�ÐĊææÐĉÐĊĴ�Īķð�ÐĮĴ�
également repris dans le Nouveau Programme pour 
ăÐĮ��ðăăÐĮș�ăÐĪķÐă�ĨĨÐăăÐ�¾�īÑÌķðīÐș�ÌĊĮ�ĴďķĴÐĮ�ăÐķīĮ�
dimensions, les inégalités fondées sur l’appartenance 
à un groupe.

Cependant, le tableau mondial des inégalités est loin 
d’être homogène. Les inégalités ne se creusent pas 
partout et ne se manifestent pas partout de la même 
manière. Il s’agit au fond d’une question de choix 
politique, et les collectivités locales et régionales 
ďĊĴș�ÐăăÐĮ�ķĮĮðș�ķĊ�īĒăÐ�¾�þďķÐī�¾�ÆÐĴ�ÑæīÌȘ La trans-
formation de l’économie mondiale a favorisé le dévelop-
pement des pays émergents et s’est accompagnée d’une 
ĉÑăðďīĴðďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�Ìķ�ĊðŒÐķ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌÐĮ�ÆăĮĮÐĮ�
moyennes et pauvres dans un très grand nombre de 
ĨřĮ�ÐĴ�ÌÐ�ŒðăăÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮ�ÐĴ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�
connu des progrès rapides dans d’autres dimensions du 
développement humain. Les inégalités reculent dans 
certains contextes, tandis qu’elles semblent converger 
dans d’autres territoires. Chaque situation raconte une 
histoire différente. 

Les chapitres suivants de ce rapport analysent ces 
nuances de manière plus approfondie, en présentant 
des expériences et des récits d’évolutions positives au 
niveau local, et en abordant les différentes politiques 
qui peuvent être mises en œuvre pour lutter contre 
les inégalités à l’échelle locale et territoriale. Ces 
processus seront traités à partir des six trajectoires 
ÑŒďĪķÑÐĮ�ÐĊ�ðĊĴīďÌķÆĴðďĊɁȚ�consolider les communs, 
prendre soin, connecter, renaturer, prospérer et 
démocratiser. Mais avant cela, le chapitre suivant 
présentera les différentes dimensions de la gouver-
nance qu’il convient de prendre en compte pour mieux 
comprendre le rôle et les potentialités des collectivités 
locales et régionales. Ce chapitre explore les liens sous-
þÆÐĊĴĮ�ÐĊĴīÐ�ăȸĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ȹɁĴīþÐÆĴďðīÐĮɁȺ�
ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�Īķð�ĮÐ�ĨďĮÐĊĴ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐȘ�Aă�
met également l’accent sur les progrès à réaliser pour 
établir une approche fondée sur les droits qui sert de 
base à la mise en place d’une gouvernance porteuse 
d’une plus grande égalité.

wďķīÆÐɁȚ�:īÑæďðīÐ�LÐĊĊÐķș��ĊĮĨăĮìȘ
}ďāřďș�LĨďĊȘ
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résumé
OȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÆďĉĉÐ�ĉďĴÐķīĮ�
d’actions porteuses de transformation exige de repenser 
la notion de gouvernance urbaine et territoriale, en 
particulier en ce qui concerne les droits humains. Ce 
chapitre explique pourquoi les cadres fondés sur les 
ÌīďðĴĮ�ĮďĊĴ�ķĊ�ăÐŒðÐī�ðĉĨďīĴĊĴ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐ�ÌÐ�æďķŒÐī-
nance et de promotion d’une plus grande égalité urbaine 
ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐș�¾�ĴīŒÐīĮɁȚ�ȧȨ�ă�ĮřĊÆìīďĊðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐĮɁț�ȧÅȨ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�
de principes directeurs pour les actions et mécanismes 
ÌÐ�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮɁț�ÐĴ�ȧÆȨ�ăȸīĴðÆķăĴðďĊ�ÌÐĮ�
liens entre la compréhension multidimensionnelle de 
l’égalité et la garantie des droits humains. Ce chapitre 
se conclut en examinant la nature intersectorielle des 
trajectoires proposées dans le présent rapport et en 
īÑŨīĉĊĴ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�
institutionnelles locales pour faire progresser un agenda 
mondial fondé sur les droits.

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�ŒðĮÐ�¾�ðĊĴīďÌķðīÐ�ăÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�ă�æďķŒÐī-
ĊĊÆÐș�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺș�Īķð�ĮĴīķÆĴķīÐĊĴ�
ăÐĮ�ÌðĮÆķĮĮðďĊĮ�ĨīÑĮÐĊĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�AȘ�Aă�
propose de considérer l’égalité urbaine et territoriale 
comme une question de gouvernance, qui implique 
de prendre en compte et de travailler sur une série de 
conditions institutionnelles essentielles. S’appuyant 
Įķī�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺ�
ĨīÑĮÐĊĴÑÐ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǠ�ÐĴ�Įķī�ăÐĮ�ÌðĮÆķĮĮðďĊĮ�Įķī�
ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÑĴðăăÑÐĮ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǡș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�
se concentre sur la compréhension des structures 
de gouvernance et sur la manière dont la notion de 
ȹɁĴīþÐÆĴďðīÐĮɁȺ�ĨÐķĴ�ðÌÐī�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�
ȧ�}Ȩ�¾�ĨīďæīÐĮĮÐī�ÌĊĮ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�Ìķ�
point de vue des droits humains. 

Le chapitre explique en premier lieu pourquoi l’égalité 
urbaine et territoriale doit être traitée comme une 
question de gouvernance. Cela implique de comprendre 
ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ÌÐ�ă�æÐĮĴðďĊ�
ÐĴ�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðķŘș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌÐĮ�
programmes et projets correspondants, pour lutter 
contre les inégalités. La deuxième partie du chapitre 
ÐŘĉðĊÐ�ÌÐ�ĨăķĮ�ĨīÝĮ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�
gouvernance. Elle porte sur les processus et concepts 
ÆăÑĮ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐŨÆÆÐ�
ÐĴ�Įķī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĪķȸðăĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴȘ�qďķī�ř�åðīÐ�åÆÐș�
ăÐ�ÆìĨðĴīÐ�ĨĨīďåďĊÌðĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĴīþÐÆ-
ĴďðīÐĮɁȺ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐș�ÐĊ�ÐŘĨăðĪķĊĴ�
comment ces trajectoires peuvent nous aider à repenser 
ăÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�¾�æÑīÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÌÑťĮ�
ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌĊĮ�ă�ĨďķīĮķðĴÐ�ÌÐ�
ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ðă�ÌÑťĊðĴ�
les trajectoires liées aux différentes institutions et 
à leur pouvoir. Cela implique d’examiner le rôle de la 
gouvernance dans la formation de systèmes qui peuvent 
créer des parcours de dépendance (path dependency) et 
limiter voire verrouiller l’action collective, ou bien créer 
des trajectoires ouvrant de nouvelles possibilités pour 
traiter les aspects multiscalaires et multidimensionnels 
des inégalités. 
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åďĊĴ�åÆÐș�¾�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐȘ�#ĊĮ�ÆÐ�
chapitre, les concepts de gouvernance et de trajectoires 
seront abordés en prenant en compte le fait que, pour les 
�}ș�ĴīðĴÐī�ăÐĮ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ĉĊðåÐĮĴĴðďĊĮ�
urbaines et territoriales exige d’abord de résoudre des 
problèmes de gouvernance. 

OÐĮ��}�ĮďĊĴ�¾�ăȸŒĊĴȭæīÌÐ�ÌÐĮ�ååðīÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�
ĴÐīīðĴďīðăÐĮɁȚ�ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ķĊ�ĉďĴÐķī�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�ÐĴ�Ĩďķī�
promouvoir le changement social, elles doivent gérer 
les différents liens entre l’accès aux services publics, 
l’inclusion sociale, le développement économique et 
la protection de l’environnement. Selon les dernières 
ÌďĊĊÑÐĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮș�ÐĊ�ĉďřÐĊĊÐș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�
īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ǡǣșǠɁɦ�ÌÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�ÌÐ�ǡǤșǦɁɦ�
ÌÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ǢǥșǥɁɦ�ÌÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�
publics des administrations publiques16.  À l’échelle inter-
ĊĴðďĊăÐș�ăÐĮ��}�ķĊðĮĮÐĊĴ�ăÐķīĮ�åďīÆÐĮ�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐ�
changement social dans des domaines aussi divers que la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable 
ȧZ##Ȩș�ă�ăķĴĴÐ�Ĩďķī�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴș�

16 Plus précisément, dans les pays fédéraux, les collectivités territoriales 
ȧ�}Ȩ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ǣǥșǨ�ɦ�ÌÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ĮďðĴ�Ǡǥșǧ�ɦ�Ìķ�ĨīďÌķðĴ�
ðĊĴÑīðÐķī�ÅīķĴ�ȧqA�ȨȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ķĊðĴðīÐĮș�ăÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ÌÐĮ��}�
ÆďīīÐĮĨďĊÌÐĊĴ�¾�ǥșǨ�ɦ�Ìķ�qA��ÐĴ�¾�ǠǨșǣ�ɦ�ÌÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮȘ�Z�#'�ÐĴ�
�:O�ș�ȹɁǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�
9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮɁȺș�wU:ȭ�Z9A�ȧqīðĮș�ǡǟǠǨȨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĨīĉ�ǧ�.

Ǡ� AĊĴīďÌķÆĴðďĊɁȚ�ăȸÑæăðĴÑ�
urbaine et territoriale, 
une question de 
gouvernance

OÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ĮďĊĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�
la gestion de leurs villes et régions et doivent adopter 
une vision collective pour assurer le bien-être des 
communautés qu’elles administrent. Lorsqu’elles ont 
ĮķŨĮĉĉÐĊĴ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮș�ÐăăÐĮ�
peuvent jouer un rôle critique dans l’élaboration de poli-
ĴðĪķÐĮș�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊĮș�ÌÐ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�
qui visent à traiter toute une gamme de problématiques 
socio-économiques, environnementales et spatiales sur 
leurs territoires. �ĊÆīÐī�ă�ĊďĴðďĊ�Ìȸ�ȹɁÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�
ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺ�ÌĊĮ�ăÐķī�ŒðĮðďĊ��ÌÐĮ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�
importantes sur leurs lignes d’action. Cela implique 
de réfléchir à la manière dont les méthodes et les 
ďķĴðăĮ�¾�ăÐķī�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĉďÅðăðĮÑĮ�ťĊ�
de promouvoir le changement au sein de leurs systèmes 
de gouvernance respectifs, et de transformer les struc-
tures qui sont à l’origine des inégalités. Cela suppose 
également de soutenir le travail de multiples acteurs 
vers des objectifs collectifs, dans le cadre de stratégies 
à moyen et à long terme. 

Comme l’a souligné l’introduction du présent rapport, le 
ÅķĴ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ÐĮĴ�ÌȸÐŘĨăďīÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮķðŒīÐ�ťĊ�ÌȸÑăÅďīÐī�ÐĴ�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�
en œuvre un agenda politique favorisant l’égalité. Pour 
ce faire, le rapport présente ces différentes voies de 
progression comme des trajectoires de changement, 
Īķð�ĨÐīĉÐĴĴīďĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ÐăăÐĮ�
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l’adoption d’une approche fondée sur les droits humains, 
le logement, les transports et les migrations. Le rapport 
ĊĊķÐă�ÌÐ�ă�:ăďÅă�}ĮāåďīÆÐ�ÌÐĮ�:ďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�OďÆķŘ�
ÐĴ�tÑæðďĊķŘ�ķ�9ďīķĉ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌÐ�ìķĴ�ĊðŒÐķ�ȧ9q>UȨ�Įķī�
le développement durable de l'Organisation des Nations 
unies (ONU), intitulé Towards the Localization of the SDGs, 
ĉďĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨīďæīÝĮ�īÑăðĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�
ÌÐĮ�Z##�Įķī�ÆìĪķÐ�ÆďĊĴðĊÐĊĴ17. En 2022, le Pacte mondial 
des maires (en anglais, Global Covenant of Mayors) a réuni 
ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǠɁǦǟǟɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ǠǣǡɁĨřĮș�Įķī�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆďĊĴðĊÐĊĴĮș�ÐĴ�
s’est engagé à réduire les émissions de CO2�ÌÐ�ǡǣɁĉðăăðīÌĮ�
ÌÐ�ĴďĊĊÐĮ�ÌȸðÆðɁǡǟǢǟȘ�qăķĮ�ÌÐ�ǥǤɁīÑæðďĊĮ�ÐĴ�ǠɁǟǣǟɁŒðăăÐĮ�ďĊĴ�
signé la campagne de l’ONU Objectif zéroȘ�qăķĮ�ÌÐ�ǣǟɁ�}�
ont présenté la Déclaration des villes pour le logement 
convenable�ăďīĮ�Ìķ�9ďīķĉ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌÐ�ìķĴ�ĊðŒÐķ�ÌÐɁǡǟǠǧș�
dans laquelle elles se sont engagées à promouvoir de 
ĊďķŒÐăăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�ťĊ�ÌÐ�
surmonter les obstacles au droit à un logement décent. 
qăķĮ�ÌÐ�ǠǤǟɁĉðīÐĮ�ÐĴ�ÌðīðæÐĊĴĮ�ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�ĮðæĊÑ�ÐĊ�ǡǟǠǧ�
la #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĉðīÐĮ�¾�TīīāÐÆì�ȹɁ�ðăăÐĮ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�
Ĩďķī�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑåķæðÑĮɁȺ�ŨīĉĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�
de chaque continent sont à l’avant-garde de la gestion de 
l’impact des migrations et de la promotion de sociétés 
plus inclusives, sûres et durables18. 

ǠǦ�:}9�ÐĴ��:O�ș�ȹɁ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�ĊÌ�
tÐĮðăðÐĊĴ�tÐÆďŒÐīř�#īðŒÐĊ�Åř��ðĴðÐĮ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðÐĮɁȺ�ȧ�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǠȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA�}å'.

Ǡǧ�:ăďÅă�9ďīķĉ�ďĊ�TðæīĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ȹɁTřďīĮ�TÐÆìĊðĮĉɁȺ�
(Genève, 2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢþšīìq.

OÐķī�ĨďĮðĴðďĊ�ÐĊ�ĨīÐĉðÝīÐ�ăðæĊÐ�åÆÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĴÐīīðĴď-
īðķŘ�ĴĴīðÅķÐ�ķŘ��}�ķĊÐ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑ�ķĊðĪķÐ�ÌĊĮ�
la promotion de l’égalité. Cependant, cela représente 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮȘ�#ÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌďĊĴ�
la cause est souvent ailleurs, ou hors du champ d’action 
ÌÐĮ��}ș�ĮÐ�ĉĊðåÐĮĴÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�
environnants. Bien que l’action locale puisse améliorer 
la situation, l’ampleur de l’intervention nécessaire pour 
lutter contre les inégalités dépasse parfois le champ 
d’action des CT19. En d’autres termes, pour réduire les 
inégalités, l’action des collectivités locales doit être 
menée dans un contexte politique beaucoup plus 
large. Ce n’est qu’avec des structures de gouvernance 
multiniveau appropriées, prenant en compte les causes 
ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�¾�ÌðŒÐīĮ�ĊðŒÐķŘș�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�åðīÐ�
ĨīďæīÐĮĮÐī�ķĊ�æÐĊÌ�Ĩďķī�ăȸÑæăðĴÑ�ȧŒďðī�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�
ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǢȘǠȨȘ

ǠǨ�9īĊ�}ďĊāðĮĮș�ȹɁ�ðĴř�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ķīÅĊ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�City 24, no 1-2 
ȧǡǟǡǟȨȚ�ǡǧǥȭǢǟǠȘ
ǡǟ��:O�ș�ȹɁ:ZO#��Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�
ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺ�ȧ�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǨȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZŒǦÆŒț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐș��ĨÆðĴř�ĊÌ�
AĊĮĴðĴķĴðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǠǦȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧðTǦÌþ.

'ĊÆÌīÑɁǢȘǠ�
Gouvernance multiniveau

La gouvernance multiniveau est un système décisionnel fondé sur des mécanismes de coordination qui permettent 
de répartir les compétences et les responsabilités en matière de gouvernement, tant verticalement qu’horizonta-
lement, conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l’autonomie locale. Ces mécanismes de 
ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌȸÑĴÅăðī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ķĊ�ÌðăďæķÐ�ĮĴīķÆĴķīÑȘ��ŒÐÆ�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�þķīðÌðĪķÐĮ�ÐĴ�
les réglementations qui les accompagnent, ils sont essentiels pour prévenir les chevauchements, les lacunes et le 
æĮĨðăăæÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮȘ�qďķī�ÆīÑÐī�ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÐŨÆÆÐș�ðă�ÐĮĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆīķÆðă�ÌÐ�
ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ťÅăÐĮ�ÐĴ�ÆăðīÐĉÐĊĴ�ÌÑťĊðĮȘ�O�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌȸķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÐĴ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ĮďĊĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ķ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÐĴ�ðă�ĊȸÐŘðĮĴÐ�
pas de niveau optimal de décentralisation. Il est important de comprendre qu’il est impossible de parvenir à une 
séparation complète des responsabilités et des résultats dans l’élaboration des politiques et que les différents niveaux 
de gouvernement sont interdépendants. La gouvernance multiniveau exige que tous les niveaux de gouvernement 
partagent les informations dont ils disposent et collaborent étroitement. Cela est essentiel pour que chacun d’eux 
puisse gérer les relations horizontales avec ses partenaires respectifs, et rendre des comptes publiquement. 

wďķīÆÐ�Ț��:O�ș�ȹ�:ZO#��Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Ⱥ�ț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹ��īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐș�
�ĨÆðĴř�ĊÌ�AĊĮĴðĴķĴðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȺ20Ș



wďķīÆÐ�Ț��ìīðĮĴðĊ�OķÐș��ĊĮĨăĮìȘ
Stuttgart, Allemagne.
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du point de vue des droits. Cela implique d’appliquer 
des principes favorisant l’égalité à la fois dans les 
processus et dans les résultats de l’action collective. 
�Ðă�ĮķĨĨďĮÐɁȚ�ȧȨ�ķĊÐ�īÑĨīĴðĴðďĊ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐș�ȧÅȨ�
la reconnaissance réciproque des identités et des 
demandes, (c) la solidarité et le soin (care) mutuel, et 
(d) une participation politique paritaire. Ces dimensions 
doivent être pleinement prises en compte dans les 
systèmes et opérations de gouvernance futurs. Il est 
également important de renforcer les cycles vertueux 
dans les processus de gestion et d’orienter les résul-
tats vers la co-construction de trajectoires favorisant 
l’égalité urbaine et territoriale.

Pour explorer les outils transformateurs qui peuvent 
être utilisés pour promouvoir l’égalité urbaine et territo-
riale, ce chapitre a été organisé en quatre sections. La 
ĮÐÆĴðďĊ�ĮķðŒĊĴÐ�ÌÑťĊðĴ�ăÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
et examine la question de la décentralisation et les 
ÌÑťĮ�ĪķȸÐăăÐ�ĨīÑĮÐĊĴÐȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�ÐŘĨăďīÐ�ăÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�
des trajectoires, une notion centrale dans la structure 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�AȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�ÐŘĨăðĪķÐ�ĪķÐș�Ĩďķī�ĪķÐ�ăÐĮ�
�}�ĨķðĮĮÐĊĴ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�
de reformuler les notions existantes de gouvernance, 
en particulier en ce qui concerne la promotion des 
droits humains.

Les structures de gouvernance inadéquates, les 
politiques et plans de développement inappropriés 
et les contraintes institutionnelles sont susceptibles 
de renforcer les dynamiques d’inégalité existantes. Ils 
ont des répercussions sur de nombreux phénomènes, 
tels que la croissance urbaine rapide et déséquilibrée, 
la polarisation territoriale et la ségrégation urbaine, 
le manque de financement ou les financements 
inappropriés, les inégalités d’accès aux services, les 
fractures entre les villes et les zones rurales, l’expo-
ĮðĴðďĊ�ķŘ�īðĮĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�ķĊÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐ�
ăðĉðĴÑÐȘ�OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĨīďĨďĮÐ�ÌÐ�īÐĊŒÐīĮÐī�ÆÐĮ�
dynamiques grâce à des mécanismes qui remettent en 
question ces cycles, et invite à créer des trajectoires 
alternatives au niveau local. Les différentes trajectoires 
abordées dans ce rapport – Consolider les communs, 
Prendre soin, Connecter, Renaturer, Prospérer et 
Démocratiser�ȯ�ÐŘĉðĊÐĊĴ�ăÐĮ�åÉďĊĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}ș�ÐĊ�
travaillant avec la société civile et de multiples acteurs, 
peuvent promouvoir des politiques, des programmes 
ÐĴ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�Īķð�åŒďīðĮÐĊĴ�ÌÐĮ�chan-
gements transformatifs à grande échelle. 

Cela nécessite d’adopter une vision collective de 
la gouvernance, centrée sur les questions d’égalité 
urbaine et territoriale, et d’aborder ces dernières 
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2.1 Gouvernance et 
décentralisation

�ķ�ĮÐĊĮ�ăīæÐș�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌÑťĊðÐ�Ĩī�
les manières dont les acteurs sociaux exercent leur 
ðĊŦķÐĊÆÐ�ÐĴ�ÌďĨĴÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
concernant la vie publique ; cela inclut la notion de 
leadership et les orientations fournies par ces mêmes 
acteurs pour le développement économique, social 
et environnemental. Les systèmes de gouvernance 
locaux et régionaux sont composés de différentes 
institutions et de leurs interactions les unes avec les 
autres, formelles ou informelles. Elles sont régies par 
des procédures et des mécanismes politiques qui 
peuvent être réglementaires ou administratifs, et qui 
servent de base pour guider le développement local et 
régional. La gouvernance est donc une notion plus large 
que le gouvernement. Elle concerne les interactions 
entre les agents sociaux et les organisations formelles 
ÐĴ�ðĊåďīĉÐăăÐĮș�ă�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÐĴ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�
des actions les plus appropriées pour atteindre des  

objectifs communs. Les débats concernant la 
gouvernance locale font généralement référence à 
différents principes de fonctionnement. Par exemple, 
Ĩďķī�ăÐ�#ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ååðīÐĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴ�
ĮďÆðăÐĮ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ�ȧZU�ȭ#�'wȨș�ăȸÐŨÆÆðĴÑș�ă�
reddition de comptes et l’inclusivité sont les principes 
ÆăÑĮ�ÌȸķĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐŨÆÆÐș�ĨīăăÝăÐĉÐĊĴ�¾�ķĊÐ�
ĮÑīðÐ�ÌÐ�ĮďķĮȭĨīðĊÆðĨÐĮ�Īķð�ðĊÆăķÐĊĴɁȚ�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊș�ă�
transparence, la non-discrimination et la participation21. 
L’Organisation de coopération et de développement 
ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ� ȧZ�#'Ȩ�ĨīďĨďĮÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķĴīÐ�
ȹɁĨīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�åďĊÆĴðďĊĊÐĉÐĊĴɁȺ�ÆăÑĮ�Ĩďķī�ķĊÐ�ÅďĊĊÐ�
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĨķÅăðĪķÐɁȚ�ȧȨ��ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�
ĮĨìÝīÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴɁț�ȧÅȨ��ÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮɁț�ȧÆȨ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ÆĨÆðĴÑĮ�
des travailleurs du secteur public ; et (d) transparence 
et reddition de comptes centrées sur les citoyens22. La 
communauté de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) a adopté et appliqué la plupart de ces principes. 
OÐĮ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴĮ�īĨĨďīĴĮ�:ZO#�ďĊĴ�ÌȸðăăÐķīĮ�ĨďīĴÑ�ķĊÐ�
attention particulière aux principes de subsidiarité, de 
ăďÆăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐĮș�ÌÑťĊðĮ�ÌĊĮ�
ăȸÐĊÆÌīÑɁǢȘǡȘ

ǡǠ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁ�ìĴ�ĉāÐĮ�ÐååÐÆĴðŒÐ�æďŒÐīĊĊÆÐȟɁȺș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœq#āÆT.

ǡǡ�Z�#'ș�ȹɁ}ďœīÌ��tÐÆďĉĉÐĊÌĴðďĊ�ďå�ĴìÐ��ďķĊÆðă�ďĊ�qīðĊÆðĨăÐĮ�ďå�wďķĊÌ�
qķÅăðÆ�:ďŒÐīĊĊÆÐȘ�ǤǣĴì�ĮÐĮĮðďĊ�ďå�ĴìÐ�qķÅăðÆ�:ďŒÐīĊĊÆÐ��ďĉĉðĴĴÐÐɁȺ�
(Paris, 2016), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUœåì�ì.

2 Comprendre 
ă�æďķŒÐīĊĊÆÐɁȚ�
structures, 
décentralisation 
et défis
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'ĊÆÌīÑɁǢȘǡ�
Aperçu de certains des principes clés de la gouvernance tels que promus par GOLD

La subsidiarité est le principe selon lequel les responsabilités publiques doivent être exercées par les autorités élues 
les plus proches des citoyens. Les autorités centrales devraient avoir une fonction plus subsidiaire, n’exerçant que les 
responsabilités ou les tâches qui ne peuvent pas être exécutées à un niveau plus local. La subsidiarité exige que les 
�}�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮș�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐĮș�ĴÐÆìĊðĪķÐĮ�ÐĴ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐĮ�ĮķŨĮĊĴÐĮ�Ĩďķī�ĮĮķĉÐī�
leurs responsabilités et répondre aux besoins locaux. Cela suppose de prendre en charge une part importante des 
ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮȘ�OÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌÐ�ăȸķĴďīðĴÑ�ÐĴ�Ìķ�ĨďķŒďðī�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ĉďÅðăðĮÐī�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
locales, conformément au principe selon lequel le pouvoir doit être proportionnel à la responsabilité et à la disponibilité 
des ressources. Le principe de subsidiarité est la logique qui sous-tend les processus de décentralisation. 

wďķīÆÐɁȚ��:O�ș�ȹ�:ZO#��Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺ23Ș�

La localisation�ÐĮĴ�ÌÑÆīðĴÐ�ÆďĉĉÐ�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÌÑťĊðĴðďĊș�ÌÐ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĮķðŒð�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ķ�ĊðŒÐķ�
ăďÆă�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ăÐĮ�Z##�ķŘ�ĊðŒÐķŘ�ĉďĊÌðăș�ĊĴðďĊă�ÐĴ�ăďÆăȘ�qăķĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴș�ÐăăÐ�ĨīÐĊÌ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ăÐĮ�
ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ĴÐīīðĴďīðķŘ�ÌÐ�īÑăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�ÌÐ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�¾�ă�ÌÑĴÐīĉðĊĴðďĊ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
ÌÐ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐș�ÐĊ�ĨĮĮĊĴ�Ĩī�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌȸðĊÌðÆĴÐķīĮ�Ĩďķī�ĉÐĮķīÐī�ÐĴ�ĮķðŒīÐ�ăÐĮ�ĨīďæīÝĮȘ�#ÐĨķðĮ�ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�ăÐ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##�ĮȸÐĮĴ�ÑĴÐĊÌķ�ĨīďæīÐĮĮðŒÐĉÐĊĴ�¾�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ĨīĴðÐĮ�
du monde, quoique selon des rythmes différents entre régions et en leur sein. Les progrès sont plus notables dans 
certaines régions comme l’Europe du Nord et l’Europe occidentale. En Amérique du Nord, un nombre croissant de 
villes et d’États pionniers montrent leur engagement dans cette cause. En Afrique et en Amérique latine, des efforts 
ĮðæĊðťÆĴðåĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�åðĴĮ�ÌĊĮ�ÌðŒÐīĮ�ĨřĮ�Ĩďķī�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨăĊĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ăďÆķŘ�ÐĴ�
īÑæðďĊķŘ�ăðæĊÑĮ�Įķī�ăÐĮ�Z##Ș�#ĊĮ�ă�īÑæðďĊ��ĮðÐȭqÆðťĪķÐș�ăÐĮ��}�ĨīďæīÐĮĮÐĊĴ�ÌĊĮ�ăȸăðæĊÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
ÐĴ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ĨăĊĮ�Įķī�ăÐĮ�Z##Ș�qīăăÝăÐĉÐĊĴș�ăÐĮ�ĨīďæīÝĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�Ìȸ'ķīĮðÐș�Ìķ�TďřÐĊȭZīðÐĊĴ�ÐĴ�Ìȸ�ĮðÐ�ďÆÆðÌÐĊĴăÐ�
īÐĮĴÐĊĴ�ăÐĊĴĮ�ȧ¾�ăȸÐŘÆÐĨĴðďĊ�ĊďĴÅăÐ�ÌÐ�ă�}ķīĪķðÐ�ÐĴ�ÌȸķĊÐ�īÑÆÐĊĴÐ�ÆÆÑăÑīĴðďĊ�ÐĊ�tķĮĮðÐȨȘ��Ċ�ĊďĉÅīÐ�ÆīďðĮĮĊĴ�ÌÐ��}�
ÌÐ�ĨīÐĉðÐī�ĨăĊ�ďĊĴ�ÐååÐÆĴķÑ�ÌÐĮ�'ŘĉÐĊĮ�ăďÆķŘ�ŒďăďĊĴðīÐĮ�ȧ'O�Ȩ�Ĩďķī�ĮķðŒīÐ�ÐĴ�ÑŒăķÐī�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�
améliorer le dialogue multiniveau. Le rôle des associations de collectivités territoriales est également essentiel pour 
ĨīďĉďķŒďðī�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##Ș�Aă�ÆďĊŒðÐĊĴ�ÌÐ�ĮďķăðæĊÐī�ĪķÐș�ÌÐĨķðĮ�ǡǟǡǟș�ăÐĮ�ĮĮďÆðĴðďĊĮ�ÌÐ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�
ďĊĴ�ÑăÅďīÑ�ÌÐĮ�'ŘĉÐĊĮ�ðĊåīĊĴðďĊķŘ�ŒďăďĊĴðīÐĮ�ȧ'A�Ȩ�ÌĊĮ�ķĊ�ĊďĉÅīÐ�ÆīďðĮĮĊĴ�ÌÐ�ĨřĮș�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīȘ�
�ÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ďĊĴ�ĉÐĊÑ�¾�ķĊÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆÆīķÐ�ÌÐĮ��}�ķŘ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ÆďďīÌðĊĴðďĊ�
ÌÐ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĴ�Ìķ�ĮķðŒð�ÌÐĮ�Z##Ș�

wďķīÆÐĮɁȚ�:}9�ÐĴ��:O�ș�ȹɁ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�ĊÌ�tÐĮðăðÐĊĴ�tÐÆďŒÐīř�#īðŒÐĊ�Åř��ðĴðÐĮ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðÐĮȺɁț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�
tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺɁț�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ��:O�ș�Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 1: A Comparative Analysis of Existing 
VLRsɁț�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ��:O�ș�Guidelines for Voluntary Local Reviews Volume 2: Towards a New Generation of VLRs: Exploring the Local-National LinkɁț��:O�șɁGuide 
pour l’élaboration des Examens infranationaux volontaires (VSR)Ɂț�:}9ș�qU�#�ÐĴ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ, Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at 
Subnational Level24Ș

La reddition de comptes�ÐĮĴ�ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�ăȸæÐĊÌ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�Ìķ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�ĉķĊðÆðĨăș�Æī�ȹɁă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ă�
transparence et d’un gouvernement ouvert via des politiques participatives constitue une priorité pour les collectivités 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮɁȺ25. Cela a conduit CGLU à créer en 2018 une communauté de pratiques sur la transparence et la responsabilité. 
O�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐĮ�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐĮ�ȹɁĉďřÐĊĮ�Ĩī�ăÐĮĪķÐăĮ�ăÐĮ�ðĊÌðŒðÌķĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�īÐĊÌÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮ

ǡǢ��:O�ș�ȹɁ:ZO#��Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺȘ

ǡǣ�:}9�ÐĴ��:O�ș�ȹɁ}ďœīÌĮ�ĴìÐ�OďÆăðšĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�w#:ĮȘ�wķĮĴðĊÅăÐ�ĊÌ�tÐĮðăðÐĊĴ�tÐÆďŒÐīř�#īðŒÐĊ�Åř��ðĴðÐĮ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðÐĮɁȺț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�
ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺ�ȧUðīďÅðș�ǡǟǡǟȨț��:O��ÐĴ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī��ďăķĊĴīř�OďÆă�tÐŒðÐœĮ��ďăķĉÐ�ǠȚ����ďĉĨīĴðŒÐ��ĊăřĮðĮ�ďå�
'ŘðĮĴðĊæ��OtĮ�ȧ�īÆÐăďĊÐȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ��:O�ș�ǡǟǡǟȨț��:O��ÐĴ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī��ďăķĊĴīř�OďÆă�tÐŒðÐœĮ��ďăķĉÐ�ǡȚ�}ďœīÌĮ��UÐœ�:ÐĊÐīĴðďĊ�ďå��OtĮȚ�
'ŘĨăďīðĊæ�ĴìÐ�OďÆăȭUĴðďĊă�OðĊā�ȧ�īÆÐăďĊÐȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ��:O�ș�ǡǟǡǠȨț��:O�șɁ:ķðÌÐ�Ĩďķī�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�'ŘĉÐĊĮ�AĊåīĊĴðďĊķŘ��ďăďĊĴðīÐĮ�ȧ�wtȨɁ�ȧ�īÆÐăďĊÐș�
2021), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķǣ:Åœāț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�qU�#ș�ÐĴ�:}9ș�Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at Subnational Level, 2016.

ǡǤ��:O�ș�ȹɁ��þďðĊĴ�æÐĊÌ�åďī�ĴìÐ��ďĉĉķĊðĴř�ďå�qīÆĴðÆÐ�ďĊ�}īĊĮĨīÐĊÆř�ĊÌ��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�åďī�ǡǟǠǧɁȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķ'Ǩ:T.
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�¾�ķĊÐ�ȧďķ�ÌÐĮȨ�ķĴďīðĴÑȧĮȨ�īÐÆďĊĊķÐȧĮȨș�ÐĴ�ĮďĊĴ�ĴÐĊķĮ�Ĩďķī�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăÐķī�ÆĴðďĊɁȺ26. La reddition de comptes 
ŒÐīĴðÆăÐ�åðĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ȹɁă�īÐăĴðďĊ�ÌðīÐÆĴÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴĮ�ÆìīæÑĮ�ÌÐ�åďĊÆĴðďĊĮ�ĨķÅăðĪķÐĮȘ�
La reddition de comptes verticale est fonction des élections périodiques, mais également des partis politiques, de 
l’opinion publique, des médias et de l’engagement de la société civile. Il existe également des relations horizontales 
de reddition de comptes – entre l’exécutif, le législatif, les tribunaux et les organismes spéciaux de contrôle – via 
lesquelles les différentes institutions d’État se rendent mutuellement des comptes au nom du peupleɁȺ27. 

wďķīÆÐɁȚ��U#q��ĨÆðĴř�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:īďķĨș�Mutual Accountability Mechanisms: Accountability, Voice and Responsiveness28Ș

wÐăďĊ�ăȸĊăřĮÐ�ÌÐ�ăȸZÅĮÐīŒĴďðīÐ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮ�
ăďÆăÐĮ�ȧwU:ȭ�Z9Aș�Ĩďķī�World Observatory on Subna-
tional Government Finance and Investment), en 2022, il 
ř�ŒðĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǢǦɁǨǟǟ��}�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐȘ��Ð�ĊďĉÅīÐ�
ðĊÆăķĴ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ��}�īÑĨďĊÌĊĴ�¾�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ĮķðŒĊĴÐɁȚ�
ķĊÐ�ȹɁÐĊĴðĴÑ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮÑÐ�ÑăķÐ�ķ�ĮķååīæÐ�ķĊðŒÐīĮÐă�
et ayant des responsabilités générales et une certaine 
autonomie en matière de budget, de personnel et 
ÌȸÆĴðåĮɁȺ29Ș���ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐș�ăÐĮ��}�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴ�
ǥǡǣɁǠǥǥɁÐĊĴðĴÑĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮș�ǠǠɁǨǥǤɁÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ðĊĴÐī-
ĉÑÌððīÐĮ�ÐĴ�ǠɁǦǥǨɁīÑæðďĊĮ�ďķ�(ĴĴĮȘ�wð�ăȸďĊ�ÐŘĉðĊÐ�ăÐĮ�
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�īÑæðďĊĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐș�ÆȸÐĮĴ�ăȸ�ĮðÐȭqÆðťĪķÐ�
Īķð�ÆďĉĨĴÐ�ăÐ�ĨăķĮ�æīĊÌ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ��}ș�ŒÐÆ�ǣǡǥɁǥǠǠ�
collectivités, suivie par l’Europe, l’Eurasie, l’Amérique 
du Nord, l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient 
et l’Asie de l’Ouest. Ces chiffres démontrent la très 
grande hétérogénéité des CT dans le monde, due, 
entre autres, aux différences entre leur taille, leur 
population, leurs compétences et la disponibilité 
des ressources. Il existe également des différences 
ĊďĴÅăÐĮ�ÌÐ�īĒăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�åďĊÆĴðďĊĮ�ÌÐĮ��}�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�(ĴĴĮ�
fédéraux et unitaires.

Cette diversité découle d’une tendance à la décentrali-
sation qui s’est accentuée dans les différentes régions 
du monde au cours des quatre dernières décennies. 
#ÐĨķðĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǠǨǨǟ�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīș�ăÐ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�Īķð�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ÆÐīĴðĊÐ�
autonomie locale a augmenté dans le monde entier, 
via des processus impliquant différents degrés de 
déconcentration, de délégation et de décentralisation. 
Les processus de décentralisation associent divers 
ÆďĉĨďĮĊĴĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðåĮș�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐĮȘ�

ǡǥ�TðÆìÐă�'ÌœīÌĮ�ÐĴ�#ŒðÌ�>ķăĉÐș�ȹɁ}ďď�ÆăďĮÐ�åďī�ÆďĉåďīĴȟ�ĴìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå�
ďŨÆðă�ðÌ�ďĊ�ĊďĊæďŒÐīĊĉÐĊĴă�ďīæĊðšĴðďĊĮɁȺș�World Development 24, no 
ǥ�ȧǠǨǨǥȨȚ�ǨǥǠȭǦǢȘ
ǡǦ�wðīð�:ăďĨĨÐĊș�OðĮÐ�tāĊÐīș�ÐĴ��īĊÐ�}ďĮĴÐĊĮÐĊș�ȹɁtÐĮĨďĊĮðŒÐĊÐĮĮ�Ĵď�ĴìÐ�
concerns of the poor and accountability to the commitments to poverty 
īÐÌķÆĴðďĊɁȺș��TA��ďīāðĊæ�qĨÐī�ȧ�ÐīæÐĊș�ǡǟǟǢȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZĮǡLþǠ.

�ďĉĉÐ�ăÐ�ĮďķăðæĊÐ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǢȘǢș�ÆÐĮ�ĴīďðĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�
doivent fonctionner ensemble, de façon équilibrée. Ces 
différents éléments étant principalement contrôlés 
et influencés par les gouvernements nationaux et 
d’autres institutions opérant à différentes échelles, 
ÌȸðĉĨďīĴĊĴĮ�ÌÑťĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐăÐŒÑĮ�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�
une coordination et un équilibre adéquats. Même 
avec les cadres et mécanismes juridiques requis, un 
certain écart s’observe encore dans la pratique. Par 
ÐŘÐĉĨăÐș�ă�ĮĴīķÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ăďÆă�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�
correctement conçue, mais des faiblesses administra-
tives ou politiques peuvent saper son fonctionnement. 
Parallèlement, les dichotomies entre les ministères et 
les collectivités locales peuvent entraîner la mise en 
œuvre de politiques incomplètes ou incohérentes, qui 
ÆďĉĨīďĉÐĴĴÐĊĴ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�
conduisent à la mise en œuvre de politiques fragmen-
ĴÑÐĮȘ��ďĉĉÐ�ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ă�ťæķīÐɁǢȘǠș�ăďīĮ�ÌÐ�ăȸĊăřĮÐ�
des processus de décentralisation, l’évaluation des 
fonctions entre les différents niveaux de gouvernement  
Ĩī�īĨĨďīĴ�ķŘ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐĮș�ťĊĊÆðÝīÐĮ�
ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�īÑŒÝăÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�Ĩďķī�
chaque fonction et leurs interconnexions, à chaque 
échelle de gouvernance.

ǡǧ��U#q��ĨÆðĴř�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:īďķĨș�Mutual Accountability Mechanisms: 
�ÆÆďķĊĴÅðăðĴřș��ďðÆÐ�ĊÌ�tÐĮĨďĊĮðŒÐĊÐĮĮ�ȧUÐœ��ďīāȚ�qU�#ș�ǡǟǟǥȨȘ
29 Cela exclut donc les districts décentralisés ou les agences du 
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÆÐĊĴīăȥåÑÌÑīăȥÌÐ�ăȾ(ĴĴ�ÑĴÅăðÐĮ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐĮș�
ĮĴĴðĮĴðĪķÐĮ�ďķ�ÑăÐÆĴďīăÐĮɁț�ăÐĮ�ÐĊĴðĴÑĮ�řĊĴ�ķĊ�ďÅþÐĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�
(commissions scolaires, commissions sur les transport, agences de 
ăȸÐķș�æīďķĨÐĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ÆďďĨÑīĴðďĊ�ðĊĴÐīĉķĊðÆðĨķŘș�ÐĴÆȘȨɁț�ăÐĮ�ĮďķĮȭ
municipalités;  ainsi que les communautés des Premières Nations non 
intégrées à leurs organisations territoriales nationales.
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'ĊÆÌīÑɁǢȘǢ�
Décentralisation

La décentralisation implique l’existence d’autorités locales distinctes des autorités administratives de l’État, auxquelles 
ăÐ�ÆÌīÐ�þķīðÌðĪķÐ��ĴĴīðÅķÑ�ÌÐĮ�ĨďķŒďðīĮș�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌȸÐŘÐīÆÐī�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ÌÐæīÑ�ÌȸķĴďĊďĉðÐ�ťĊ�
de s’acquitter des responsabilités qui leur sont attribuées. Leur légitimité concernant la prise de décisions repose sur 
des structures démocratiques locales représentatives et élues qui déterminent la manière dont le pouvoir est exercé 
et rendent les autorités locales responsables devant les citoyens de leur circonscription. Les trois dimensions de la 
décentralisation comprennent la répartition des pouvoirs, des responsabilités et des ressources. La décentralisation 
politique�ÑĴÅăðĴ�ă�ÅĮÐ�þķīðÌðĪķÐ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮɁț�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�administrative 
īÑďīæĊðĮÐ�ăȸååÐÆĴĴðďĊ�ÌÐĮ�Ĵ¶ÆìÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴɁț�ÐĴ�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ťĮÆăÐ 
ÌÑăÝæķÐ�ăÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮ�ăðÑÐĮ�¾�ă�ťĮÆăðĴÑ�ÐĴ�ķŘ�ÌÑĨÐĊĮÐĮȘ�OÐ�ÌÐæīÑ�ÌÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÌÑĨÐĊÌ�¾�ă�åďðĮ�ÌÐ�ă�
quantité de ressources déléguées et de l’autonomie requise pour les gérer. Ces trois dimensions de décentralisation 
sont interdépendantes. Pour qu’un processus de décentralisation réussisse, les liens entre ces trois dimensions 
ÌďðŒÐĊĴ�ÌďĊÆ�ÔĴīÐ�ĮďðæĊÐķĮÐĉÐĊĴ�ĨīðĮ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÐĴ�æīĊĴðĮȘ�Aă�ĊÐ�ÌÐŒīðĴ�ĨĮ�ř�Œďðī�ÌÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ťĮÆăÐ�ĮĊĮ�
décentralisation politique et administrative, et les réformes favorisant la décentralisation politique et administrative 
ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ĮÐĊĮ�Įð�ÐăăÐĮ�ĊÐ�ĮȸÆÆďĉĨæĊÐĊĴ�ĨĮ�ÌȸķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ťĮÆăÐȘ�

wďķīÆÐɁȚ��:O�ș�ȹɁ:ZO#��A�Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘɁȺț�Z�#'�ÐĴ��:O�ș�ȹɁǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�
AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮɁȺ30Ș

Ǣǟ��:O�ș�ȹɁ:ZO#��Ț�O�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�ĉďĊÌðķŘȘ��ďĉĉÐĊĴ�ăȸÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ĴīĊĮåďīĉÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺț�Z�#'�ÐĴ��:O�ș�ȹɁǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�
�ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮɁȺȘ

wďķīÆÐ�Ț�TīÆď�ZīðďăÐĮðș��ĊĮĨăĮìȘ
�ðăăÐ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐ�ÌÐ�tďĉÐ��ĨðĴăÐș�AĴăðÐȘ
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ÐŨÆÆÐĮș�ðĊÆăķĮðŒÐĮ�

et dynamiques

Systèmes de 
gouvernance 

ĉķăĴðĊðŒÐķ�īÐĊåďīÆÑĮ

#Ñ
ÆÐ
ĊĴ
ī
ăðĮ
Ĵ
ðď
Ċ�
ÐĴ
�
ķĴ
ďĊ
ďĉ

ðÐ
�ť
ĮÆ
ă
ÐĮ

#Ñ
ÆÐ
ĊĴ
ī
ăðĮ
Ĵ
ðď
Ċ�
ÐĴ
�
ķĴ
ďĊ
ďĉ

ðÐ
�
Ìĉ

ðĊ
ðĮ
Ĵī
Ĵ
ðŒ
ÐĮ

#Ñ
ÆÐ
ĊĴ
ī
ăðĮ
Ĵ
ðď
Ċ�
Ĩď
ăðĴ
ðĪ
ķÐ
�Ð
Ĵ�
ķĴ
ďĊ
ďĉ

ðÐ
�ăď
Æ
ăÐ

Renforcer 
l’architecture 

politique

Systèmes de 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĊðŒÐķŘ�
de gouvernement

Systèmes 
d’organisation et de 
coordination entre 
ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĊðŒÐķŘ�

de gouvernement

qīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊ�
locale inclusive 
ÐĴ�īÑÆĴðŒÐ

Administration 
ăďÆăÐ�ÐŨÆÆÐ

:ÐĮĴðďĊ�
ťĊĊÆðÝīÐ�

ăďÆăÐ�ÐŨÆÆÐ

Fourniture 
ÐŨÆÆÐ�ÌÐĮ�

services publics

}ŘÐĮ�ÐĴ�
īÐŒÐĊķĮ�ăďÆķŘ

Participation 
des citoyens 
et reddition 
de comptes

ǡ��ZTqt'U#t'�O��:Z��'tU�U�'ɁȚ�w}t��}�t'wș�#(�'U}t�OAw�}AZU�'}�#(9Aw

10103 GOUVERNANCE ET TRAJECTOIRES VERS L’ÉGALITÉ URBAINE ET TERRITORIALE

wďķīÆÐɁȚ�qķă�wĉďāÐș�Įķī�ă�ÅĮÐ�Ìķ�ÌďÆķĉÐĊĴ�ÌÐ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊ�ðĊ��ăðÐĊĴ��ďķĊĴīðÐĮȚ��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå��ďīăÌ��Ċā�wķĨĨďīĴș�ǠǨǨǟȭǡǟǟǦɁȺɁț��ďÐŘ�
ÐĴ��ðăĉšș�ȹɁ�Ċ��ĊăřĴðÆă�9īĉÐœďīā�åďī��ĮĮÐĮĮðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�OďÆă�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ĴìÐ�OďÆă�qķÅăðÆ�wÐÆĴďīɁȺț��ďÐŘ�ÐĴ�ăȘș�ȹɁ�īÅĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�
9īĉÐœďīāɁȺ31Ș

ǢǠ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐ�ȭ�:īďķĨÐ�ÌȾÑŒăķĴðďĊ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴș�ȹɁ#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊ�ðĊ��ăðÐĊĴ��ďķĊĴīðÐĮ�Ț��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå��ďīăÌ��Ċā�wķĨĨďīĴș�ǠǨǨǟȭǡǟǟǦɁȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�
2008), ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ�OǤĮăț�LĉðÐ��ďÐŘ�ÐĴ�wÐīÌī��ðăĉšș�ȹɁ�Ċ��ĊăřĴðÆă�9īĉÐœďīā�åďī��ĮĮÐĮĮðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�OďÆă�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ĴìÐ�OďÆă�qķÅăðÆ�wÐÆĴďīɁȺș�
A#:��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǟț�LĉðÐ��ďÐŘ�ÐĴ�ăȘș�ȹɁ�īÅĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāɁȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǣȨȘ

Les processus de décentralisation ont été menés 
à des rythmes variés et au moyen de mécanismes 
ÌðååÑīÐĊĴĮș�īÐŦÑĴĊĴ�ăÐĮ�ĮĨÑÆðťÆðĴÑĮ�īÑæðďĊăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
différents contextes historiques. Ils sont souvent le 
fruit de processus internes de réorganisation terri-
toriale, mais peuvent parfois découler de pressions 
externes. Le rythme de la décentralisation dans les 

Figure 3.1 
Cadre d’évaluation des relations entre les différents niveaux 
de gouvernement et du secteur public local

différentes régions du monde n’a donc pas été linéaire et 
les modèles de décentralisation appliqués dans divers 
ĨřĮ�ďĊĴ�ĨīďÌķðĴ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮȘ�#ĊĮ�ĴďķĴÐĮ�
ăÐĮ�īÑæðďĊĮș�ăÐĮ��}�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ĨīĴ�ÌðååÑīÐĊĴÐ�ÌÐ�
dépenses, de recettes et d’investissements publics. 
�ÐĮ�ĨďķīÆÐĊĴæÐĮ�ĮďĊĴ�īÑÆĨðĴķăÑĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĴÅăÐķɁǢȘǠȘ

�ÌīÐɁ�ɁȚ�OÐĮɁÌðĉÐĊĮðďĊĮ�
de la décentralisation

�ÌīÐɁ�ɁȚ�wřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�
gouvernance multiniveau

�ÌīÐɁ�ɁȚ��ÌīÐ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ÐĊĴīÐ�
les différents niveaux de gouvernement



ǡ��ZTqt'U#t'�O��:Z��'tU�U�'ɁȚ�w}t��}�t'wș�#(�'U}t�OAw�}AZU�'}�#(9Aw

rapport GoLd vi102

}ÅăÐķɁǢȘǠ�
Pourcentage moyen des dépenses, des recettes et des investissements 
publics des CT en 2022, pour chaque région du monde

Région % moyen des dépenses 
publiques des CT

% moyen des 
recettes des CT

% moyen des 
investissements 
publics des CT

Afrique ǠǤ�ɦ ǠǦ�ɦ ǠǤșǤ�ɦ

�ĮðÐȭqÆðťĪķÐ ǢǢ�ɦ Ǣǣșǥ�ɦ ǢǦ�ɦ

Europe et Amérique du Nord ǡǤșǦ�ɦ ǡǥșǣ�ɦ ǢǨșǢ�ɦ

Eurasie ǡǦșǣ�ɦ Ǣǟșǥ�ɦ ǣǠșǨ�ɦ

Amérique latine ǠǨșǢ�ɦ ǡǡșǦ�ɦ ǢǨșǤ�ɦ

Moyen-Orient et Asie de l’Ouest Ǩșǥ�ɦ� ǧșǥ�ɦ Ǡǧșǡ�ɦ

Monde ǡǣșǠ�ɦ ǡǤșǦ�ɦ �Ǣǥșǥ�ɦ

wďķīÆÐɁȚ�wU:ȭ�Z9Aș�ȵwU:ȭ�Z9A�#ĴÅĮÐȶ32Ș

Ǣǡ�wU:ȭ�Z9Aș�ȹɁwU:ȭ�Z9A�#ĴÅĮÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�Tāsř.

2.2 
responsabilités 
et fonctions à 
tous les niveaux 
de gouvernement 

Le partage des responsabilités entre les différents 
ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�ÌĊĮ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�
des ressources et, par conséquent, dans les dépenses. 
Une analyse des dépenses territoriales par fonction 
gouvernementale montre que, globalement, l’éducation, 
la protection sociale, les services publics généraux et 
la santé sont les principaux domaines de dépenses 
des collectivités territoriales, suivis de l’économie, des 
transports, du logement et des équipements collectifs. 
Les différences entre États fédéraux et unitaires sont 

ðĉĨďīĴĊĴÐĮɁȚ��ăÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÆďīīÐĮĨďĊÌÐĊĴ�
¾�ǣșǡɁɦ�Ìķ�ĨīďÌķðĴ�ðĊĴÑīðÐķī�ÅīķĴ�ȧqA�Ȩ�ÐĴ�¾�ǡǟșǧɁɦ�ÌÐĮ�
dépenses publiques globales dans les États fédéraux, 
ÆďĊĴīÐ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǠșǡɁɦ�ÐĴ�ǠǧșǠɁɦ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�
les pays unitaires.

Les processus de décentralisation se sont également 
traduits par des organisations territoriales et des 
structures de gouvernance différentes. Selon une 
ĊăřĮÐ�Ìķ�wU:ȭ�Z9Aș�Įķī�ǠǡǡɁĨřĮ�ÑĴķÌðÑĮș�ǢǟɁɦ�ĊÐ�
présentaient qu’un seul niveau de collectivité territo-
īðăÐ�ȧĉķĊðÆðĨăȨș�ǣǧɁɦ�ÐĊ�ŒðÐĊĴ�ÌÐķŘ�ȧĉķĊðÆðĨă�ÐĴ�
īÑæðďĊăȨ�ÐĴ�ǡǡɁɦ�ÌðĮĨďĮðÐĊĴ�ÌȸķĊ�ĊðŒÐķ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐ�
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ĉķĊðÆðĨă�ÐĴ�īÑæðďĊă�Ș�#ĊĮ�ăÐĮ�(ĴĴĮ�
fédéraux, les gouvernements des États fédérés (égale-
ĉÐĊĴ�ĨĨÐăÑĮ�ȹɁĨīďŒðĊÆÐĮɁȺș�ȹɁLänderɁȺș�ȹɁīÑæðďĊĮɁȺș�
etc.) ont généralement de vastes responsabilités, et les 
ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ĮďĊĴ�ÌÑťĊðÐĮ�Ĩī�
ăÐĮ�ÆďĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ăďðĮ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�(ĴĴȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�
pays unitaires, ce sont généralement les lois nationales 
Īķð�ÌÑťĊðĮĮÐĊĴ�ăȸĴĴīðÅķĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮș�ÐĊ�ĮÐ�
īÑåÑīĊĴ�ĨīåďðĮ�ķ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðīðĴÑȘ�O�ťæķīÐɁǢȘǡ�
résume l’éventail et la portée des responsabilités des 
différents niveaux de gouvernement infranational.



NIVEAU  
MUNICIPAL 
(municipalités, districts, paroisses, etc.)

NIVEAU  
INTERMÉDIAIRE 
(départements, comtés, provinces, 
etc., dans les États non fédéraux)

NIVEAU  
RÉGIONAL 
(États fédérés, régions, 
provinces, comtés, etc.)

�ƣ�ƝŬƵƍƂ�ƃǉƂƣƼŬƒƝ�žƂ�ƵƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒƼƃƸɁȚ�

• Clause générale de compétence 

• Parfois, compétences 
supplémentaires dévolues par la loi 

wƂƵǉƒŹƂƸ�ŹƨƢƢǀƣŬǀƼŬƒƵƂƸɁȚ�

• Éducation (écoles maternelles 
et primaires)

• Gestion et aménagement urbains

• tÑĮÐķŘ�ăďÆķŘ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
publics (eau, assainissement, 
déchets, hygiène, etc.) 

• tďķĴÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�
publics urbains locaux 

• Services sociaux (aides aux familles 
et aux enfants, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées, 
aux personnes défavorisées, 
prestations sociales, etc.)

• Soins de santé de base et préventifs

• Ordre et sécurité publics (police 
municipale, pompiers)

• #ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
local, tourisme, salons

• Environnement (espaces verts)

• Logement social

• Services administratifs

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒƼƃƸ�ƲƝǀƸ�ƝƒƢƒƼƃƂƸ�
ƂƼ�ƸƲƃŹƒŬƝƒƸƃƂƸș�ŬǐŬƣƼ�ǀƣƂ�
ƲƨƵƼƃƂ�ƸǀƲƵŬƢǀƣƒŹƒƲŬƝƂ�

AƢƲƨƵƼŬƣƼ�ƵƪƝƂ�žƂ�ƸƨǀƼƒƂƣ�Ų�ƝȸƃƍŬƵž�
žƂƸ�ƲƂƼƒƼƂƸ�ƢǀƣƒŹƒƲŬƝƒƼƃƸ�

qƂǀƼ�ŬƸƸǀƢƂƵ�žƂƸ�ƵƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒƼƃƸ�
žƃƝƃƍǀƃƂƸ�ƲŬƵ�ƝŬ�Ƶƃƍƒƨƣ�ƨǀ�ƝƂ�
ƍƨǀǉƂƵƣƂƢƂƣƼ�ƣŬƼƒƨƣŬƝ

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒƼƃƸ�žƃƼƂƵƢƒƣƃƂƸ�
ƲŬƵ�ƝƂ�ƣƒǉƂŬǀ�ƌƨƣŹƼƒƨƣƣƂƝ�ƂƼ�
ƝŬ�Ƶƃƍƒƨƣ�ƍƃƨƍƵŬƲƐƒƴǀƂɁȚ

• Enseignement secondaire 
ou spécialisé

• Aides sociales et à la jeunesse 
au niveau supramunicipal

• Hôpitaux secondaires 

• Collecte et traitement des déchets

• tďķĴÐĮ�ĮÐÆďĊÌðīÐĮ�ÐĴ�
transports publics 

• Environnement

tƂƸƲƨƣƸŬŸƒƝƒƼƃƸ�ƐƃƼƃƵƨƍƉƣƂƸ�ƂƼ�
ƲƝǀƸ�ƨǀ�ƢƨƒƣƸ�ƃƼƂƣžǀƂƸ�ƸƂƝƨƣ�ƝƂ�ƲŬǐƸ�
ȧŬǉƂŹ�Ƃƣ�ƲŬƵƼƒŹǀƝƒƂƵ�ǀƣƂ�žƒƌƌƃƵƂƣŹƂ�
ƂƣƼƵƂ�(ƼŬƼƸ�ƌƃžƃƵŬǀǏ�ƂƼ�ǀƣƒƼŬƒƵƂƸȨ�

wƂƵǉƒŹƂƸ�ƵƃƍƒƨƣŬǀǏɁȚ

• Enseignement secondaire et 
supérieur et formation professionnelle 

• Aménagement du territoire

• Innovation et développement 
économique au niveau régional

• Santé (centres de soins et 
hôpitaux secondaires) 

• Affaires sociales (services d’emploi, 
formation, inclusion, soutien à 
ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÐĴÆȘȨ�

• tďķĴÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�
publics régionaux 

• Culture, patrimoine et tourisme 

• Protection de l’environnement 

• Logement social 

• Ordre et sécurité publics (services de 
police régionaux, protection civile)

• Supervision des collectivités 
locales (dans les États fédéraux)
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wďķīÆÐɁȚ�Z�#'�ÐĴ��:O��ȧǡǟǠǨȨș�ȹɁǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮ�Ⱥ33Ș

ǢǢ�Z�#'�ÐĴ��:O�ș�ȹɁǡǟǠǨ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌ�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�9ðĊĊÆÐ�ĊÌ�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ȯ�NÐř�ťĊÌðĊæĮɁȺȘ

locales, allant du lien de subordination à une reconnais-
ĮĊÆÐ�ÆďĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐ�ÑĪķðŒăÐĊĴÐȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮș�
les administrations déconcentrées représentant le 
gouvernement national coexistent avec des structures 
ķĴďĊďĉÐĮ�ÑăķÐĮ�ȧÆȸÐĮĴ�ăÐ�ÆĮ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÐĊ�}ķīĪķðÐș�
au Kazakhstan et au Kirghizistan, et pour les autorités 
īÑæðďĊăÐĮ�Ìķ��ìðăð�ÌÐĨķðĮ�ǡǟǡǠȨȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮș�ðă�
ÐŘðĮĴÐ�ÌÐĮ�ȹɁšďĊÐĮ�ĮĨÑÆðăÐĮɁȺș�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨĨÐăÑÐĮ�

Figure 3.2
Schéma général de répartition des responsabilités entre 
les niveaux de gouvernement infranational

}ďķĴÐåďðĮș�au-delà de ces distinctions nettes entre 
les différents niveaux de gouvernement, la réalité 
des organisations territoriales et des systèmes de 
gouvernance est souvent beaucoup plus complexe. 
#ĊĮ�ăÐĮ�(ĴĴĮ�åÑÌÑīķŘș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ÅðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�
niveaux intermédiaires de gouvernement tendent à être 
majoritaires, il existe des variations dans les relations 
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�(ĴĴĮ�åÑÌÑīÑĮȥĨīďŒðĊÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�
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ȹɁĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĊďĊ�ÌĉðĊðĮĴīÑĮɁȺ�ďķ�ȹɁĮÐÆĴÐķīĮ�ĊďĊ�
ÆďĊĮĴðĴķÑĮ�ÐĊ�ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮɁȺș�Īķð�ĮďĊĴ�ìÅðĴÑÐĮ�Ĩī�
des populations des Premières Nations et qui ont un 
ĮĴĴķĴ�ĮĨÑÆðăȘ�#ĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨřĮș�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�
ne couvre pas l’ensemble du territoire national. En outre, 
certains types de circonscriptions territoriales, comme 
les régions où se trouvent les capitales, les métropoles 
et les grandes villes, peuvent se voir accorder plus de 
ĨďķŒďðīĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ��}Ș�}ďķĴÐåďðĮș�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�
malgré leurs capacités de gestion et leurs ressources, 
elles restent soumises aux décisions des gouverne-
ments nationaux ou des régions et ne peuvent pas 
prendre de décisions indépendantes.

Selon les pays, certains niveaux de gouvernement 
peuvent être relativement indépendants, en termes 
de responsabilités fonctionnelles décentralisées, tandis 
que d’autres restent soumis à une relation souvent plus 
ìðÑīīÆìðĪķÐȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�ăÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÆăÑĮ�
doivent faire l’objet d’une approbation préliminaire de la 
part des niveaux supérieurs de gouvernement, en parti-
ÆķăðÐī�ÐĊ�ÆÐ�Īķð�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊș�
de budget, de gestion du personnel. Même dans les 
pays relativement décentralisés, toutes les fonctions 
ne peuvent pas être décentralisées, et les collecti-
vités territoriales doivent travailler avec les autres 
niveaux de gouvernement pour coordonner certaines 
fonctions déconcentrées. Certaines fonctions, telles 
que les transports, les districts scolaires et les services 
de gestion des eaux, peuvent également être gérées par 
ÌÐĮ�ÐĊĴðĴÑĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ďķ�ĨīÑĴĴðĪķÐĮȘ��ÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮ�
sont liées, ou non, à des collectivités territoriales dont 
les représentants sont régulièrement élus, et sont 
même parfois sous-traitées à des entreprises privées 
ou à des groupes de communautés. L’exécution des 
fonctions publiques doit donc être comprise au regard 
du cadre institutionnel de chaque pays et des relations 
qui existent, non seulement entre les différents niveaux 
de gouvernement, mais également avec certaines 
ÐĊĴðĴÑĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĴ�ĨīåďðĮ�ĉÔĉÐ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�
non gouvernementaux.

2.3 réformes de 
la gouvernance 
locale 

Les structures de gouvernance locale ne sont pas 
statiques et font souvent l’objet de réformes et de 

restructurations suite à des transformations terri-
toriales et politiques. Ce type d’actions peut impliquer 
la création de collectivités locales et de divisions 
territoriales ou la fusion de collectivités existantes. 
La création de nouvelles collectivités locales est très 
fréquente, souvent dans l’objectif de rapprocher les 
administrations locales de leurs citoyens. Il arrive 
également que certains pays favorisent l’émergence 
de nouvelles administrations régionales, la fusion de 
municipalités ou la mise en place de nouveaux méca-
nismes de collaboration horizontale. Ces mesures 
visent souvent à promouvoir une plus grande coopé-
īĴðďĊ�ðĊĴÐīĉķĊðÆðĨăÐș�ťĊ�ÌȸĉÑăðďīÐī�ă�åďķīĊðĴķīÐ�
des services publics, de rationaliser la gestion des 
ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ďķ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ă�ĨīÐĮĮðďĊ�ťĊĊÆðÝīÐȘ��ďĊ�
nombre de ces réformes constituent des réponses aux 
crises, aux tendances en matière d’urbanisation et aux 
processus de développement territorial déséquilibrés 
ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡȘ��ÐĮ�īÑåďīĉÐĮ�ďĊĴ�
un impact sur les inégalités territoriales et les diffé-
rences entre les zones métropolitaines, les régions et 
les corridors urbains, les villes intermédiaires, les villes 
périphériques et les villes dont la population diminue. 
Elles affectent également les territoires ruraux de 
différentes régions qui peuvent souffrir des effets de 
ÆÐīĴðĊÐĮ�ĨīďÅăÑĉĴðĪķÐĮș�ÆďĉĉÐ�ă�ÌÑĮÐīĴðťÆĴðďĊȘ�

Les changements de gouvernance dans les grandes 
ŒðăăÐĮ�ðăăķĮĴīÐĊĴ�ÆăðīÐĉÐĊĴ�ÆÐĮ�ÌÑťĮȘ�O�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
des grandes villes est souvent fragmentée par le partage 
du pouvoir, qui peut impliquer différents niveaux de 
gouvernement, ainsi que des organismes publics ou 
privés. Ces entités peuvent également avoir des niveaux 
variables de légitimité et de transparence, et sont 
souvent en concurrence pour obtenir des ressources. 
9ÆÐ�¾�ÆÐĴĴÐ�ÆďĉĨăÐŘðĴÑ�ÆīďðĮĮĊĴÐș�ăÐ�ĊďĉÅīÐ�ÌȸďīæĊÐĮ�
de gouvernance dans les métropoles a augmenté. En 
ÐååÐĴș�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ĴðÐīĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�
d’entités de gouvernance métropolitaine. Au cours de 
la dernière décennie, des réformes ont également été 
ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĉÑĴīďĨďăÐĮ�Ìȸ�ĮðÐȭqÆðťĪķÐș�
d’Amérique latine et d’Afrique, notamment en Chine, en 
Colombie, en Équateur, au Brésil et en Afrique du Sud. 
#ÐĮ�īÑåďīĉÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ÆďķīĮ�ÐĊ�
:ÑďīæðÐș�ķ�}ďæďș�ķ�¢ðĉÅÅœÐ�ÐĴ�ķ�TīďÆȘ�

Aă�ÐĮĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌȸÑĴÅăðī�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ĉďÌÐĮ�
de gouvernance, et cela nécessite l’engagement des 
personnes impliquées et affectées par le processus 
dans chaque contexte. Par exemple, les agencements 
ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ðĉĨăðĪķĊĴ�ÌÐĮ��}�ŒďðĮðĊÐĮ�ĮÐĉÅăÐĊĴ�
mieux fonctionner lorsqu’ils sont volontaires (c’est-à-
dire lorsque les circonscriptions concernées veulent 
ĴīŒðăăÐī�ÐĊĮÐĉÅăÐȨȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ÆÐĮ�īīĊæÐĉÐĊĴĮ�
ĮÐĉÅăÐĊĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ăďīĮĪķȸðăĮ�ĮďĊĴ�ÐĊÆďķīæÑĮ�ÐĴ�
incités par l’action du gouvernement national, et non 
ĨĮ�ðĉĨďĮÑĮȘ�qďķī�ĨďķŒďðī�īÐĉÑÌðÐī�ķŘ�ðĊÐŨÆÆðĴÑĮ�
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et aux inégalités via la collaboration horizontale et la 
gouvernance métropolitaine, les collectivités doivent 
prendre les mesures adéquates. Au niveau central, cela 
implique de concevoir des systèmes de gouvernance 
fonctionnant de manière équitable et responsable, et 
ÌÐ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ðĊÆðĴĴðďĊĮș�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ďķ�ķĴīÐĮș�Ĩďķī�
encourager les acteurs territoriaux à travailler ensemble. 

À cet égard, il existe dans presque toutes les régions un 
décalage critique entre l’augmentation des responsa-
ÅðăðĴÑĮ�ĴīĊĮåÑīÑÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ÌÐĮ��}Ș�OÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�
ĊĊķÐăĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ăăÐī�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟɁǟǟǟɁ�w#�
par habitant dans les pays développés à moins de 
ǠǟɁ�w#�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ăÐĮ�ĉďðĊĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑĮȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�
villes soient reconnues comme les principaux moteurs 
de la croissance économique, et concentrent de plus en 
plus la majeure partie de la richesse nationale produite, 
ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ăÐĮ�ĨďķŒďðīĮ�ťĮÆķŘ�Ċð�ă�
capacité de capter les ressources générées sur leurs 
ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐķī�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐȘ�
En d’autres termes, bien que de nombreux systèmes 
ĮďðÐĊĴ�þķīðÌðĪķÐĉÐĊĴ�ÅðÐĊ�ÌÑťĊðĮ�ÐĴ�åďĊÌÑĮ�Įķī�ÌÐĮ�
principes normatifs vertueux, leurs modes d’opéra-
tion ne sont pas toujours cohérents avec ces normes 
juridiques. 

OÐĮ�īÑåďīĉÐĮ�ÐŘðæÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
favorisant une approche progressive du changement. 
Elles doivent pour cela être soutenues par des systèmes 

ťĮÆķŘ�ăďÆķŘ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�ÐĴ�ÌřĊĉðĪķÐĮș�ÐĴ�Ĩī�ÌÐĮ�
transferts réguliers et transparents – via des alloca-
ĴðďĊĮ�ÐĴ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÐ�ăȸ(ĴĴ�ȯ�Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�
d’assumer pleinement leurs responsabilités. L’accès 
à l’emprunt responsable doit aussi être facilité pour 
ĮďķĴÐĊðī�ăȾðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
ăďÆăȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐ�ă�īÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ÌÐĮ�
ressources à travers des systèmes de péréquation 
visant à réduire les inégalités territoriales nécessite des 
programmes à grande échelle pour limiter les tensions 
entre responsabilités nationales et autonomie locale.

La mise en œuvre des réformes liées à la gouvernance 
īÐĮĴÐ�ķĊ�ÌÑťȘ��ÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ķĊÐ�ĴĴÐĊĴðďĊ�
grandissante a été portée à l’amélioration de la mise en 
œuvre et du séquençage de la décentralisation. Souvent, 
les réformes sont mises en œuvre trop rapidement ou 
trop lentement, ou encore de manière trop fragmentée, 
et peinent à s’adapter aux contraintes politiques et insti-
ĴķĴðďĊĊÐăăÐĮȘ��ĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ĊÑæďÆðÑÐ�ÐĴ�īÑŦÑÆìðÐ�ÌÐ�ă�
mise en œuvre des réformes est cruciale, d’autant plus 
que, lorsque les réformes initiales de la gouvernance 
ĮďĊĴ�ÐŨÆÆÐĮș�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĨăķĮ�ŒĊÆÑÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�
également être prises. 

OÐ� ĴÅăÐķɁǢȘǡ� īÑĮķĉÐ� ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÆďĊÆÐĨĴĮș�
ÑăÑĉÐĊĴĮ�ÐĴ�īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�ăÐ�ȹɁĨřĮæÐ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÐĊ-
ĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķɁȺȘ

wďķīÆÐ�Ț�ZœÐĊ��ĊĊďĊș��ĊĮĨăĮìȘ 
Shanghai, Chine.
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}ÅăÐķɁǢȘǡ�
Le paysage de la décentralisation et de la gouvernance multiniveau

CARACTÉRISTIQUES ÉLÉMENTS COMMENTAIRES

Structure de l’État FédéraleɁȚ�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÆÐĊĴīă�ĨīĴæÐ�ă�
souveraineté avec un échelon intermédiaire 

�ĊðĴðīÐɁȚ�ăȸķĴďīðĴÑ�īÐĨďĮÐ�ÐĊĴðÝīÐĉÐĊĴ�
sur le gouvernement central

L’aspect le plus important est que, dans les 
systèmes fédéraux, les États fédérés/régions/
ĨīďŒðĊÆÐĮ�ďĊĴ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ÐŘÐīÆÐī�ķĊ�ÆďĊĴīĒăÐ�
strict sur les niveaux inférieurs de gouvernement.

Structure de 
l’administration 
territoriale

AĊĴÐīĉÑÌððīÐɁȚ�(ĴĴĮș�īÑæðďĊĮș�ĨīďŒðĊÆÐĮ

LocaleɁȚ�ŒðăăÐĮș�ÆďĉĉķĊÐĮș�ÆďĉĴÑĮș�
districts et autres subdivisions 

SpécialeɁȚ�ÐĊĴðĴÑĮ�řĊĴ�ÌðŒÐīĮÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮ�
ÌȸÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�ĨķÅăðĪķÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ

Ces structures varient en taille relative et en 
autonomie. #ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�
intermédiaires sont très puissants, tandis que 
dans d’autres, les niveaux inférieurs ont plus de 
fonctions. Cela dépend du type de collectivités. Par 
exemple, les villes, en particulier les capitales ou 
les grandes villes, peuvent avoir plus d’autorité.

Différents modes 
d’administration 

DéconcentrationɁȚ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐĮ�
principalement ascendante

DélégationɁȚ�ăȸÐĊĴðĴÑ�ÌÑăÑæķÑÐ�īÐĊÌ�
des comptes à l’entité délégante

DécentralisationɁȚ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�
comptes envers les collectivités territoriales élues

Les situations réelles résultent souvent d’un 
mélange des trois formes. #Ð�ĉķăĴðĨăÐĮ�ŒīðĴðďĊĮ�
existent, notamment entre les niveaux de 
gouvernement et les fonctions gouvernementales.

Dimensions de la 
décentralisation

AdministrativeɁȚ�åďĊÆĴðďĊĮ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊș�ř�ÆďĉĨīðĮ�
ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ìķĉðĊÐĮ

FiscaleɁȚ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ÐĴ�īÐÆÐĴĴÐĮ�
(y compris les emprunts)

PolitiqueɁȚ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�
comptes électoraux et non électoraux

Certaines dimensions sont étroitement liées à des 
åďīĉÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ȧÑăÐÆĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
décentralisés, par exemple), mais la force et 
le mélange de ces dimensions peuvent varier 
considérablement entre systèmes décentralisés.

Relations verticales 
entre différents 
niveaux de 
gouvernement

IndépendantesɁȚ�ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ðĊÌðŒðÌķÐăĮ�
ĮďĊĴ�ķĴďĊďĉÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ

>ðÑīīÆìðĪķÐĮɁȚ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�
gouvernement inférieurs doivent obtenir 
l’approbation des niveaux supérieurs

CollaborativesɁȚ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨīĴæÐ�
des fonctions et des prises de décisions

Les degrés d’indépendance et de hiérarchie 
peuvent varier considérablement entre les 
ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÐĴ�ÌðååÑīÐī�ĮÐăďĊ�ăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮȘ�#Ð�
nombreux types d’accords de collaboration entre les 
différents niveaux de gouvernement sont utilisés.

Relations horizontales 
entre collectivités 
territoriales

ObligatoiresɁȚ�ÐĊĴðĴÑĮ�ÌÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�īÐæīďķĨĊĴ�
ăÐĮ��}�ŒďðĮðĊÐĮș�ŒÐÆ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ďÅăðæĴďðīÐ�

VolontairesɁȚ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÐĮĴ�ÌÑÆðÌÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�
�}�ÑăðæðÅăÐĮș�Īķð�ÆìďðĮðĮĮÐĊĴ�ÌÐ�ĴīŒðăăÐī�ÐĊĮÐĉÅăÐ

Les mécanismes de collaboration, comme 
par exemple les autorités métropolitaines de 
développement, peuvent être mandatés et soutenus 
(via des mécanismes d’incitation) par les autorités 
ÆÐĊĴīăÐĮ�ďķ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�åÆķăĴĴðåĮ�ÐĴ�ťĊĊÆÑĮ�
par les membres via des contributions volontaires.

Partenariats/acteurs 
non gouvernementaux

Quasi gouvernementauxɁȚ�ÐĊĴðĴÑĮ�
gouvernementales avec participation élargie

PrivésɁȚ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ĨīðŒÑĮ�ÐŘÑÆķĴÐĊĴ�ÌÐĮ�
fonctions publiques mineures ou majeures

Autres non gouvernementauxɁȚ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ŒÐÆ�
ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮȥÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ

�īīĊæÐĉÐĊĴĮ�ĮÐīŒĊĴ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ťĊĮș�ŒÐÆ�ÌÐĮ�
relations contractuelles et de reddition de comptes 
variéesɁȚ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÐĊĴīÐ�ÌĉðĊðĮĴīĴðďĊĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�
au même niveau de gouvernement, ou situées 
à différents niveaux de gouvernement, pouvant 
impliquer plusieurs acteurs non gouvernementaux.

wďķīÆÐ�Ț�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�Ĩī�qķă�wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�:ZO#Ɂ�AȘ
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Malgré la diversité des réalités de gouvernance, la 
plupart des collectivités territoriales souhaitant œuvrer 
pour l’égalité urbaine et territoriale sont confrontées 
¾�ÌÐĮ�ÌÑåðĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�#ÐĮ�ĨìÑĊďĉÝĊÐĮ�ĉďĊÌðķŘș�
ÆďĉĉÐ�ăȸķīæÐĊÆÐ�ÆăðĉĴðĪķÐș�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�
l’accroissement de la précarité liée au logement, la 
crise du soin (care) ou la précarisation des conditions 
de travail ont aggravé les inégalités existantes et en ont 
ÆīÑÑ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮȘ��Ðă��æÑĊÑīÑ�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÌÑťĮș�Īķð�
sont vécus de diverses façons à l’échelle locale. Même si 
la dynamique nationale – politique, juridique, adminis-
ĴīĴðŒÐ�ÐĴ�ťĊĊÆðÝīÐ�ȯ�ÐĮĴ�ÆÐĊĴīăÐ�ÌĊĮ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�
les inégalités, l’action locale est cruciale pour articuler 
ÌÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ�
�}�ÌÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�

qďķī�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ă�ÆďĉĨăÐŘðĴÑ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ÆĴķÐăĮș�ăÐĮ��}�
doivent repenser leur conception de la gouvernance de 
manière relationnelle34. Pour lutter contre les inéga-
lités urbaines et territoriales tout en reconnaissant 
ăÐķī�ÆďĉĨăÐŘðĴÑș�:ZO#Ɂ�A�ĨăðÌÐ�Ĩďķī�ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴī-
lisation effective, dans le cadre d’une approche en 
réseau de la gouvernance, et avec un certain nombre 
ÌÐ�ÆďĊÌðĴðďĊĮɁȚ

34 Mark Swilling, }ìÐ��æÐ�ďå�wķĮĴðĊÅðăðĴřȘ�LķĮĴ�}īĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ���ďĉĨăÐŘ�
World�ȧOďĊÌīÐĮȚ�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǟȨȘ

1. La répartition effective, guidée par le principe 
de subsidiarité, des compétences et des respon-
sabilités au sein des collectivités et entre les 
collectivités, la société civile et le secteur privé. 
L’application du principe de subsidiarité implique 
la construction de partenariats équitables entre les 
divers acteurs de la gouvernance, reconnaissant 
leurs différentes capacités et responsabilités. Elle 
exige également d’utiliser des instruments juri-
ÌðĪķÐĮ�ȧÆďĊĴīÆĴķÐăĮ�ÐĴ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮȨ�ÐĴ�ťĊĊÆðÐīĮ�
clairs, des ressources et des capacités humaines 
et techniques adéquates, et de coordonner des 
systèmes de soutien à différentes échelles, prenant 
en compte la nature non statique de la gouvernance 
locale. 

2. Des procédures et des pratiques garantissant et 
renforçant la participation démocratique, la trans-
parence et la reddition de comptes de manière 
durable. Cela implique l’inclusion de voix diverses, 
qui ont souvent longtemps été non reconnues, 
dans les processus politiques locaux. Cela suppose 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�þďķðĮĮÐĊĴ�ÌȸķĊ�ÌÐæīÑ�ĮķŨĮĊĴ�
d’autonomie et puissent travailler dans un cadre 
politique national engagé dans la lutte contre les 
inégalités entre et au sein des villes et régions.

3. Des politiques visant à construire des systèmes de 
prise de décision, de mise en œuvre et de gestion 

3 Les trajectoires, 
une réponse 
aux défis de la 
gouvernance
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équilibrés et collaboratifs dans les espaces urbains, 
ainsi qu’entre les territoires urbains et ruraux, avec 
les mécanismes nécessaires pour apporter des 
īÑĨďĊĮÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�¾�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĊðŒÐķŘ�ÐĴ�Œð�
de multiples acteurs35.

La mise en place de ces conditions constitue le 
ĨīðĊÆðĨă�ÌÑť�Īķðș�þķĮĪķȸðÆðș��ÐĉĨÔÆìÑ�ÌȸÐŘĨăďðĴÐī�
pleinement le potentiel transformatif de la gouver-
nance locale et régionale pour soutenir la quête de 
l’égalité. En pratique, pour que ces conditions puissent 
exister, la coordination multiniveau doit permettre 
d’organiser les systèmes de prise de décisions, tant 
verticalement qu’horizontalement, conformément 
ķ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÌÐ�ĮķÅĮðÌðīðĴÑȘ�#Ð�ÆÐĴĴÐ�ĉĊðÝīÐș�ðă�ĮÐī�
possible de respecter l’autonomie locale et de mobi-
liser de façon adéquate des réponses substantielles, 
ÌķīÅăÐĮș�ÆďďīÌďĊĊÑÐĮ�ÐĴ�ÆďĊÆīÝĴÐĮ�ķŘ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ă�
gouvernance. Pour ce faire, des mécanismes politiques 
ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÑĪķĴĮ�ÐĴ�ÌĨĴÑĮ�ķŘ�īÑăðĴÑĮș�
aux besoins et aux aspirations locaux sont nécessaires.

}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�
échouer – en particulier en raison d’un antagonisme 
manifeste entre différents groupes d’intérêts ou à cause 
de déséquilibres structurels entre des groupes puis-
sants qui sapent l’orientation des politiques publiques. 
#ĊĮ�ÆÐĮ�ÆĮȭă¾ș�ðă�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌȸðĊĴīďÌķðīÐ�ķĊ�
ÆÐīĴðĊ�ÌÐæīÑ�ÌÐ�ȹɁæďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐɁȺ�ďķ�
des stratégies de métagouvernance36. La collibration 
(il n’existe pas de traduction de ce terme en français) 
constitue l’une des stratégies clés de métagouvernance. 
�Ð�ĴÐīĉÐ�īÑåÝīÐ�¾�ȹɁķĊÐ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�Ìķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
pour utiliser l’énergie sociale créée par la tension entre 
deux ou plusieurs groupes sociaux dont l’action est 
habituellement bloquée par leur opposition mutuelle, 
ťĊ�ÌȸĴĴÐðĊÌīÐ�ķĊ�ďÅþÐÆĴðå�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĊ�ĉďÌðťĊĴ�ăÐĮ�
ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌȸÐĊææÐĉÐĊĴɁÌÐ�ÆÐĮ�æīďķĨÐĮ�Ⱥ37. Comme 
ÐŘĨăðĪķÑ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦ38, la notion de collibration 
est une contribution utile aux approches de la gouver-
ĊĊÆÐș�Ĩďķī�īÐăÐŒÐī�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ÆďĉĨăÐŘÐĮ�ÆďĉĉÐ�ă�
crise environnementale actuelle. Cette pratique vise 
à coordonner les différents modes de gouvernance 
ÐĴ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ăÐĮ�ÑÆìÐÆĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐȘ�

ǢǤ��ÐĮ�ÌÑťĮ�ĮȾĨĨķðÐĊĴ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ĴīŒķŘ�ĨīÑĮÐĊĴÑĮ�Ĩī�qķă�
wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�ăȾÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐȘ

Ǣǥ�LÐĮĮďĨ�åðĴ�ă�ÌðĮĴðĊÆĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐ�ĨīÐĉðÐī�ďīÌīÐ�ȧĮÐăďĊ�
ses termes, celle qui favorise les échanges, le dialogue et la solidarité), la 
gouvernance de second ordre (dans laquelle les conditions sous-jacentes de 
fonctionnement changent lorsque ces modes échouent) et la gouvernance 
ÌÐ�ĴīďðĮðÝĉÐ�ďīÌīÐș�ďķ�ȹ�ĉÑĴȭæďķŒÐīĊĊÆÐ�ȺȘ��ďÅ�LÐĮĮďĨș�The state: past, 
present, and future�ȧ�ĉÅīðÌæÐȚ�qďăðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǤȨș�ǠǥǨȘ

ǢǦ��ĊÌīÐœ�#ķĊĮðīÐș�ȹɁTĊðĨķăĴðĊæ�ĮďÆðă�ĴÐĊĮðďĊĮȚ��ďăăðÅīĴðďĊ�Į�Ċ�
ăĴÐīĊĴðŒÐ�ĉďÌÐ�ďå�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊɁȺș�MPIfG Discussion Paper 93, 
no 7 (1993).

38 Cette discussion s'appuie principalement sur les travaux élaborés par 
ăÐĮ�ÆďďīÌðĊĴÐķīĮ�Ìķ�ÆìĨðĴīÐɁǦ�Ìķ�ĨīÑĮÐĊĴ�īĨĨďīĴ�ÐĴș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīș�Įķī�ăÐĮ�
travaux de Mark Swilling.

Elle va à l’encontre des conceptions néolibérales de la 
gouvernance qui ont émergé dans les années 1970-1980 
et qui ont favorisé l’affaiblissement des mécanismes 
étatiques en privilégiant les intérêts des entreprises. 
La collibration consiste à faciliter le dialogue et les 
partenariats et à créer un ensemble de métarègles pour 
développer un mode de gouvernance39 allant au-delà du 
minimalisme néolibéral, tout en contestant la bureau-
ÆīĴðÐ�ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐș�ŒÐīĴðÆăÐ�ÐĴ�ÌÐĮÆÐĊÌĊĴÐȘ�#ĊĮ�
le cadre du principe de l’égalité urbaine et territoriale, 
une gouvernance urbaine inspirée de la collibration 
pourrait donner lieu à de nouvelles capacités et faciliter 
ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ŘÑÐĮ�Įķī�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�
œuvre. Il s’agit notamment de mobiliser des partenariats 
pour susciter, catalyser et soutenir des changements 
īÑÐăĮ�ÐĴ�ĨīďæīÐĮĮðåĮ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ�

En ce sens, la collibration�ĨÐīĉÐĴ�ȹɁă�ÆīÑĴðďĊș�ăÐ�
ĉðĊĴðÐĊ�ÐĴ�ă�ÌðĮīķĨĴðďĊɁȺ�ÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�
ÑŒðÌÐĊÆÐ�Ĩī�ăÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�ĨķÅăðÆĴðďĊĮ�Įķī�ăÐ�ȹɁĴīŒðă�
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăɁȺ40Ș�#ÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ðĉĨķăĮÐī�ăÐ�
changement via des processus stratégiques allant 
au-delà de politiques sectorielles spécifiques ont 
également été adoptées dans le cadre d’initiatives 
internationales clés sur l’égalité. Par exemple, le World 
Resources Report: Towards a More Equal City récemment 
ĨķÅăðÑ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�Įķī�ȹɁĮÐĨĴ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊĮ�Ĩďķī�
ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�ÐĴ�ÌķīÅăÐĮɁȺȘ��ìÆķĊÐ�ÌÐĮ�
transformations proposées implique d’apporter divers 
changements aux politiques, procédures, modes de 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊș�ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ȹɁķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�
dynamique pour un changement durable et intersec-
ĴďīðÐă�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁȺ41.

OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĨīÐĊÌ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÆÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�
en matière de conception de la gouvernance ainsi que 
les pratiques mettant l’accent sur une approche plus 
stratégique de l’action collective, et propose différentes 
ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}ș�ÐĊ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ŒÐÆ�ÌȸķĴīÐĮ�
acteurs, peuvent suivre pour promouvoir l’égalité. 
Ensemble, ces instruments peuvent aider à mettre 
en place des actions porteuses de transformation et 
à mieux gérer les complexités de la gouvernance. Ces 
trajectoires visent également à souligner la nécessité 

ǢǨ��ÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÆÐ�ĪķÐ�#ķĊĮðīÐ�ĪķăðťÐ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ÌÐ�
ȹ�åďīĉăðĮĴðďĊ�Ⱥș�ÌÐ�ȹ�ĨďăīðĮĴðďĊ�Ⱥ�ÐĴ�ÌÐ�ȹ�ÆĊăðĮĴðďĊ�ȺȘ�#ķĊĮðīÐș�
ȹɁTĊðĨķăĴðĊæ�ĮďÆðă�ĴÐĊĮðďĊĮȚ��ďăăðÅīĴðďĊ�Į�Ċ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ĉďÌÐ�ďå�
æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊɁȺȘ

ǣǟ�}ìďĉĮ�OœīÐĊÆÐ�ÐĴ�tďř�wķÌÌÅřș�ȹɁAĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ĊÌ�AĊĮĴðĴķĴðďĊă��ďīāɁȺș�
in Handbook of Organization Studiesș�ÑÌȘ�Ĩī�wĴÐœīĴ�tȘ��ăÐææ�ÐĴ�ăȘ�ȧOďĊÌīÐĮȚ�
Sage Publications, 2006), 215-54, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOĪ��Åì.

ǣǠ��Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴ�ăȘș�ȹɁwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�
wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮɁȺ�ȧ�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥšOīǡ9. Les sept 
transformations mises en évidence par ce présent rapport concernent la 
conception et la prestation des infrastructures ; les modèles de prestation 
des services ; les pratiques de collecte de données ; l’emploi urbain 
ðĊåďīĉÐă�ț�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ț�ă�æÐĮĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ț�ÐĴ�ă�
gouvernance et les institutions.
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ÌȸķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�īÐĨÐĊĮÑÐ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ťĊ�ÌÐ�
servir de levier pour réduire les inégalités sociospa-
ĴðăÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�īĒăÐ�þďķÑ�ÐĊ�ÆÐ�ĮÐĊĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ŒīðÐ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĉÐĊĴ�ÌȸķĊ�ĨřĮ�¾�
l’autre. Bien qu’essentielles pour garantir l’équilibre 
du développement urbain dans de nombreuses villes, 
ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĴīďĨ�īðæðÌÐĮș�ĨķīÐĉÐĊĴ�
technocratiques et fragmentées, ne permettent pas 
ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ķŘ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�
par des inégalités essentiellement dynamiques. En 
outre, dans plusieurs pays du Sud global, les systèmes 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮďĊĴ�ìÑīðĴÑĮ�ÌȸķĊÐ�ÑĨďĪķÐ�ÆďăďĊðăÐ�
révolue, et n’ont pas été adaptés comme il se doit pour 
répondre aux situations locales. En conséquence, ils 
échouent souvent à répondre aux besoins locaux et ne 
permettent pas de s’adapter à la nature changeante 
ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ĨăĊðťÆ-
tion et ses conséquences, y compris fortuites, dans 
la reproduction des inégalités urbaines. L’utilisation 
des trajectoires comme une notion ouverte et pros-
pective de gouvernance favorise une approche de la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�Īķð�īÐĉÐĴ�ÐĊ�ĪķÐĮĴðďĊ�ăÐĮ�ìřĨďĴìÝĮÐĮ�ÐĴ�
les instruments hérités d’autres périodes et contextes, 
et met l’accent sur l’importance de partenariats ancrés 
dans les réalités locales présentes, et combinés à une 
action stratégique et réactive.

Ces trajectoires constituent des voies de transfor-
ĉĴðďĊș�ÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ÌÐĮ�ȹɁďīðÐĊĴĴðďĊĮ�ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�

ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆìĊæÐĉÐĊĴɁȺ42ȘɁOÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
sont composées de divers systèmes et structures 
institutionnelles interconnectés. Elles sont guidées 
par des processus sociaux, politiques, économiques, 
écologiques et technologiques dynamiques qui peuvent 
prendre des formes différentes selon le lieu et le 
ĉďĉÐĊĴȘɁ�ÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ðĊĴÐīÆďĊĊÐÆĴÑĮ�ĮďĊĴ�ÐĊīÆðĊÑĮ�
dans des relations de pouvoir fondées sur la classe 
sociale, le genre, l’âge, l’origine ethnique, la religion, 
la sexualité et les capacités, et qui (re)produisent les 
processus systémiques qui sous-tendent les inéga-
ăðĴÑĮȘɁ�ďĊĮĴīķðīÐ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ķĊ�ŒÐĊðī�ĨăķĮ�
équitable implique donc un engagement stratégique, 
¾�ă�åďðĮ�Ĩďķī�ĴīðĴÐī�ăÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĉĴÑīðÐăăÐĮ�ȧťĊĊÆÐ-
ment, logements, services, etc.) et pour refonder les 
pratiques discursives (en repensant les récits et les 
représentations, par exemple) à différentes échelles43. 
L’utilisation de la notion de trajectoires consiste donc 
à repenser les questions relatives à la gouvernance de 
manière à ouvrir des voies alternatives. 

La notion de trajectoires est déjà présente dans de 
nombreux débats relatifs à l’adaptation environne-
mentale et aux seuils critiques concernant l’urgence 

ǣǡ�TÐăðĮĮ�OÐÆìș�Ořă�TÐìĴș�ÐĴ�qīÐÐĴì�qīÅìāīĊș�ȹɁ:ÐĊÌÐī�'ĪķăðĴř�
ĊÌ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ���qĴìœřĮ��ĨĨīďÆìɁȺș��U��ďĉÐĊ�
#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐīĮș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥ��ǠNĪ.

ǣǢ��īÐĊ�OÐŒřș��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș�ÐĴ��Ș�qÌĊș�ȹɁ:ăďĮĮīř�ďå�ĴÐīĉĮɁȺș�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāĮìďĨș�qīĴ�AAȚ��Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�qďĮĴȭqĊÌÐĉðÆ�īÐĮĨďĊĮÐĮȚ�
laying the foundations for pathways to urban equality, 2020.

wďķīÆÐ�Ț�tďìĊ�tÐÌÌřș��ĊĮĨăĮìȘ 
Avenida da Marginal, Maputo, Mozambique.
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ÆăðĉĴðĪķÐȘ��ÐĴĴÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�ȹ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮɁȺ�
a émergé face au constat de plus en plus évident que les 
īÑĨďĊĮÐĮ�ăðĊÑðīÐĮ�ÐĴ�ĉĊæÑīðăÐĮ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĮďÆðÑĴķŘ�
actuels, complexes et dynamiques, n’étaient pas en 
ĉÐĮķīÐ�ÌȸĨĨďīĴÐī�ķĊ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ĮðæĊðťÆĴðåȘ��ðÐĊ�
qu’il existe différentes approches des trajectoires, 
elles ont en commun certains éléments clés qui sont 
particulièrement pertinents pour apporter les réponses 
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�
ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮɁȚ

 ° L’aspect systémiqueɁȚ��ĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ŘÑÐ�Įķī�
les trajectoires aborde la question des inégalités 
comme étant le produit de dynamiques multiples 
et complexes générées par des systèmes inter-
connectés, comme opérant à différentes échelles 
et étant ancrées dans des relations de pouvoir. Une 
approche en termes de trajectoires a pour objectif 
ÌȸĉÐĊÐī�ķĊ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ĮřĮĴÑĉðĪķÐ�ťĊ�ÌÐ�ĮȸĴ-
taquer aux causes profondes des inégalités, plutôt 
que de traiter uniquement leurs symptômes. 

 ° OȸĮĨÐÆĴ�īÑŦÐŘðåɁȚ�#ÑŒÐăďĨĨÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÐĊ�
termes de trajectoires est directement lié à la 
ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑȘ�Aă�ÐŘðĮĴÐ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�åÉďĊĮ�
ÌÐ�ÌÑťĊðī�ăȸÑæăðĴÑș�ÐĴ�ÆÐăăÐĮȭÆð�ÌÑĴÐīĉðĊÐĊĴ�ăÐ�ĴřĨÐ�
de réponses à apporter. Une approche en termes 
de trajectoires implique de mettre en lumière les 
ÆÌīÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴĮ�ÐĊ�åÆðăðĴĊĴ�ă�īÑŦÐŘðďĊ�ÆďăăÐÆ-
tive sur leurs implications et, le cas échéant, en 
īÐĨÐĊĮĊĴ�ăÐĮ�ĊďĴðďĊĮ�ÆďĊĴÐŘĴķÐăăÐĮ�ÌȸÑæăðĴÑ�ťĊ�
de développer des trajectoires vers l’égalité plus 
transformatives. En ce sens, les trajectoires ne 
sont pas linéaires et peuvent inclure des boucles 
de retour fréquentes.  

 ° L’aspect prospectifɁȚ�}ďķĴ�ÐĊ�īÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ăÐĮ�
processus, les expériences et les compréhensions 
historiques de l’égalité, une approche en termes 
de trajectoires vise à construire des alliances pour 
ĴīðĴÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ŒÐĊðīȘ�AĉæðĊÐī�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĮÆÑĊ-
rios et débattre sur les réalités futures potentielles 
permet de négocier et d’agir pour penser la politique 
du changement. 

 ° Le focus sur l’actionɁȚ�OÐ�ÆīÆĴÝīÐ�ĮřĮĴÑĉðĪķÐ�ÌÐ�
la perspective des trajectoires va de pair avec la 
prise de conscience que le changement ne pourra 
s’opérer que grâce à un séquençage des actions de 
gouvernance, ancré dans des espaces et contextes 
concrets. Une approche en termes de trajectoires 
met donc en évidence les capacités des individus, 
des collectifs et des institutions à agir, ainsi que les 
conditions favorables au changement.

 ° La gouvernance des possiblesɁȚ�qÐĊĮÐī�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�
de trajectoires implique de tenir compte du fait que 

ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĨÐķĴ�ĨīåďðĮ�ÆďĊÌķðīÐ�¾�ȹɁŒÐīīďķðăăÐīɁȺ�
certaines voies qui pourraient compromettre et 
restreindre les possibilités de changement. Une 
approche en termes de trajectoires consiste donc 
à identifier différentes manières de progresser 
vers l’égalité et à s’attaquer aux obstacles, tout en 
ouvrant un éventail de possibilités pour apporter des 
changements, notamment en créant de nouveaux 
équilibres via des processus de collibration.

 ° Le changement institutionnelɁȚ�qÐĊĮÐī�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�
de trajectoires concentre l’attention sur la manière 
dont une séquence d’actions peut modifier les 
ȹɁåÉďĊĮ�ÌÐ�åðīÐɁȺȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌȸĨ-
porter de tels changements aux routines et aux 
pratiques actuelles, car ils impactent la culture 
existante, le statu quo et une myriade d’intérêts 
souvent fermement ancrés dans les institutions. 
Le caractère prospectif des trajectoires devrait 
ÐĊÆďķīæÐī�ăÐ�ĴīŒðă�ÌÐ�īÐÆďĊťæķīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĊďīĉÐĮș�
des politiques et des procédures, et remettre en 
question les asymétries de pouvoir.  

La notion de trajectoires permet de définir des 
critères pour la prise de décision dans des séquences 
d’action tournées vers l’avenir, de gérer les incerti-
tudes et les risques, et d’envisager des trajectoires 
vers l’égalité, tout en prenant en compte les questions 
de pouvoir et d’échelle. Il est important d’ajouter que, 
dans la pratique, ces trajectoires doivent être utilisées 
prudemment pour faire face aux complexités et aux 
ÆďĊĴīðĊĴÐĮ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�ĨřĮș�Īķð�ÌÑĴÐīĉðĊÐĊĴ�ÐĊ�ťĊ�
de compte les limites et les possibilités de la mise en 
œuvre de réformes. Les trajectoires sont, par nature, 
transversales et multiscalaires, ce qui est essentiel 
Ĩďķī�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�
'ăăÐĮ�ďååīÐĊĴ�ðĊĮð�ķŘ��}�ķĊ�ďķĴðă�Ĩďķī�ĉðÐķŘ�ðĊĴÑæīÐī�
les politiques sectorielles, ce qui permet de prendre en 
compte les multiples dimensions des inégalités vécues 
au quotidien par les personnes, individuellement ou 
ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�ĨăķĮ�ăīæÐĮȘ�:ZO#Ɂ�A�ÆìÐīÆìÐ�
¾�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�æðĮĮÐĊĴ�Ĩďķī�
progresser vers une plus grande égalité. Le rapport 
regroupe ces initiatives à travers six trajectoires qui, 
même si elles sont interconnectées et multisecto-
īðÐăăÐĮș�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÌÐĮ�ŒďðÐĮ�ÌÐ�ĨīďæīÐĮĮðďĊ�ÐĴ�ÌÐĮ�
moyens d’action différents. 

Pour présenter ces différentes voies de progression, 
les trajectoires sont comprises comme des parties 
ðĊĴÑæīĊĴÐĮ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐĮ��}Ș�'ăăÐĮ�
ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÐĊ�ďķĴīÐ�ÌȸÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�īÑŦÐŘðŒÐș�
Ĩďķī�ðÌÐī�¾�ĊÑæďÆðÐī�ÐĴ�īÐÆÌīÐī�ÆÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮȘ��ťĊ�ÌÐ�
faire avancer la construction de ces trajectoires vers 
l’égalité, la suite de ce chapitre étudie la façon dont 
la gouvernance peut être repensée dans le contexte 
d’engagements fondés sur les droits.
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Les trajectoires sont toujours conditionnées par la 
façon dont le changement est pensé. En d’autres 
termes, la construction de trajectoires de change-
ment particulières dépend de la façon dont le chan-
æÐĉÐĊĴ�ăķðȭĉÔĉÐ�ÐĮĴ�ÌÑťĊðȘ�Aă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�
comprendre pourquoi les moyens actuels permettant 
ÌÐ�ÌÑťĊðī�ÆÐ�ĪķȸÐĮĴ�ķĊÐ�ȹɁÅďĊĊÐɁȺ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĊȸďĊĴ�
pas permis de générer des réponses substantielles, 
durables, coordonnées et concrètes face aux inéga-
lités croissantes dans les villes et les territoires. 
Cela est particulièrement pertinent du fait qu’il existe 
aujourd’hui un agenda mondial commun appelant à la 
ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑș�ÌÑťĊð�Ĩī�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆÌīÐĮ�ĴÐăĮ�
ĪķÐ�ăÐĮ�Z##�ÐĴ�ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�
(New Urban Agenda).

OÐĮ�ĊďĴðďĊĮ�ÌÐ�ȹɁÅďĊĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐɁȺ�ĮďĊĴ�æÑĊÑī-
lement dominées par un aspect purement procédural, 
ĉďĴðŒÑ�Ĩī�ķĊ�ĨīðĊÆðĨÐ�ÌȸÐŨÆÆðĴÑș�ÐĴ�ĮďĊĴ�ĮĮďÆðÑÐĮ�

à divers éléments tels que la privatisation et l’évolu-
tion des responsabilités en matière de fourniture des 
services publics, et à des principes de transparence, de 
reddition de comptes, de participation et de réactivité. 
Aussi importants que puissent être ces principes, 
se concentrer uniquement sur les procédures s’est 
ŒÑīÑ�ðĊĮķŨĮĊĴ�Ĩďķī�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ÆďĉĨăÐŘðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
asymétries de pouvoir enracinées dans des systèmes 
ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌðŒÐīĮ�ÐĴ�ĮĴīĴðťÑĮȘ Ces réformes n’ont 
pas permis de parvenir à une plus grande égalité. À ce 
jour, les progrès ont été limités par des structures de 
gouvernance créant toute une série d’obstacles, liés 
aux différents agendas, souvent contradictoires, des 
ÆĴÐķīĮ�æðĮĮĊĴ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�ďĊĴ�
été relevés, notamment le manque d’équilibre entre les 
différents niveaux de gouvernement, la nécessité d’une 
ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮĨÐÆĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮș�ÌĉðĊðĮĴīĴðåĮ�ÐĴ�
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÌÑťĮ�
abordés dans la section précédente. 

4 repenser la 
gouvernance 
urbaine et 
territoriale pour 
promouvoir l’égalité 
et garantir les droits
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Avancer le long de trajectoires vers l’égalité urbaine 
et territoriale exige de mettre au premier plan l’éla-
ÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďÆÑÌķīÐĮș�ĉðĮ�ķĮĮð�ÌÐ�īÐÌÑťĊðī�ÌÐĮ�
ðÌÑķŘ et des objectifs explicites de gouvernance. En 
reconnaissant que changer les idéaux qui sous-tendent 
la gouvernance remet en question les procédures 
elles-mêmes, il devient possible de construire de 
nouvelles trajectoires via les débats collectifs et les 
actions porteuses de transformation qui en résultent. 
Ancrer la gouvernance urbaine et territoriale dans 
des approches fondées sur les droits humains permet 
de promouvoir ces idéaux d’égalité. Si le changement 
d’idéaux est effectif, il est probable que les relations 
entre les acteurs et procédures impliqués dans la 
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĮďðÐĊĴ�īÑÐŘĉðĊÑÐĮ�ÐĴ�ĉďÌðťÑÐĮȘ��Ðă�
est valable notamment en ce qui concerne la promotion 
de l’égalité urbaine, car une approche fondée sur les 
droits s’attaquerait spécifiquement aux obstacles 
structurels à l’égalité et à l’inclusion des habitants et 
d’autres collectifs.

Le lien entre la gouvernance et les droits humains est 
explicitement reconnu par le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme44, et clairement mis 
ÐĊ�ŒĊĴ�ÌĊĮ�Į�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ȹɁÅďĊĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐɁȺɁȚ

OÐĮ�ĊďīĉÐĮ�ÐĴ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�īÐăĴðåĮ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�
posent un ensemble de valeurs qui visent à guider l’action 
des gouvernements et des autres acteurs politiques et 
ĮďÆðķŘȘ�AăĮ�ĨďĮÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�ĊďīĉÐĮ�ÌÐ�
performance au regard desquelles la responsabilité de ces 
acteurs peut être mise en cause. Ces principes inspirent 
ÐĊ�ďķĴīÐ�ă�ĊĴķīÐ�ÌÐĮ�ÐååďīĴĮ�åðĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÅďĊĊÐ�
æďķŒÐīĊĊÆÐɁȚ�ðăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�¾�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ăȸÑăÅďīĴðďĊ

ǣǣ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtÐĮďăķĴðďĊ�ÌďĨĴÐÌ�Åř�ĴìÐ�
>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ďķĊÆðă�ďĊ�ǡǡ�TīÆì�ǡǟǠǧȘ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�æďďÌ�æďŒÐīĊĊÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�
ĨīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ďå�ìķĉĊ�īðæìĴĮɁȺ�ȧǡǟǠǧȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA��w'.

 de cadres législatifs, de politiques, de programmes, de 
dotations budgétaires et d’autres mesures45.

'Ċ�ÆÐ�Īķð�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐĮ��}ș�ăÐĮ�ÌðŒÐīĮ�ĴīŒķŘ�ĉÐĊÑĮ�Ĩī�
la société civile au niveau multilatéral et international, 
ainsi que de nombreuses initiatives entreprises par 
les collectivités locales, ont souligné qu’il est essentiel 
d’adopter un cadre garantissant les droits humains pour 
que les nouvelles opportunités présentées localement 
ĮďðÐĊĴ�ðĊÆăķĮðŒÐĮ�ÐĴ�ÆÆÐĮĮðÅăÐĮ�¾�ĴďķĮ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǢȘǣȨȘ�
Cette approche stratégique des cadres qui garantissent 
les droits humains accompagne la reconnaissance du 
īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăȸðĊĴÑæīĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�æÑĊÑī-
tion de droits citoyens fondamentaux, élargis par les 
communautés locales et leurs pratiques. Ces initia-
tives ont entraîné la production par des organes des 
Nations unies chargés des droits humains de plusieurs 
īĨĨďīĴĮ�ĴìÑĉĴðĪķÐĮ�ÑÆăðīĊĴ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�
la promotion et la protection des droits humains46. 
Ces rapports et déclarations résument les diverses 
ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÐĴ�ĴīðĴÐĊĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÌÐ�ăȸÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÌĊĮ�ă�
promotion de la mise en œuvre des droits humains. 
'Ċ�ďķĴīÐș�ăÐĮ��}�ÐăăÐĮȭĉÔĉÐĮ�ďĊĴ�ĨīďÌķðĴ�ÌÐĮ�ÆÌīÐĮ�
importants pour comprendre et faire progresser la 
mise en œuvre des droits humains au niveau local. Les 
ÆÌīÐĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴĮ�¾�ÆÐĴ�ÑæīÌ�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴɁȚ�
la Charte-Agenda mondiale des droits de l’Homme dans 
la Cité, la Charte européenne des droits de l’Homme dans 
la ville, et la #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ�:œĊŪķ�Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐĮ�
droits humains. Les déclarations locales comprennent 
la �ìīĴÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�TÐŘðÆď�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ, la 
Charte montréalaise des droits et responsabilités et le 
Guide méthodologique de Barcelone sur les villes des 
droits humains.

ǣǤ�>�#>ș�ȹɁ�ÅďķĴ�æďďÌ�æďŒÐīĊĊÆÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴ�Ǩ:ăǟ.

ǣǥ�>�#>ș�ȹɁ�ðĴðÐĮș�ăďÆă�ĊÌ�īÐæðďĊă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�īðæìĴĮɁȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ9ǨNþ.

wďķīÆÐ�Ț�qÐīīř�:īďĊÐș��ĊĮĨăĮìȘ 
Guatemala.
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'ĊÆÌīÑɁǢȘǣ�
Aperçu des droits humains dans la ville

#ÐĨķðĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ŒðĊæĴ�ĊĮș�ăÐĮ�ÐååďīĴĮ�ÆďĉÅðĊÑĮ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆĴÐķīĮ�ĴīŒðăăĊĴ�ķŘ�ĊðŒÐķŘ�
régional et international ont permis de progresser dans la compréhension et l’application des droits humains au niveau 
ăďÆăȘ��ăăÐī�ķȭÌÐă¾�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁăďÆăðĮĴðďĊɁȺ�Ĩďķī�ĨĮĮÐī�¾�ÆÐăķð�ÌÐ�ȹɁdroits humains dans la villeɁȺ��ðĊĮð�ÑĴÑ�
īÐĊÌķ�ĨďĮĮðÅăÐȘ���ÆÐĴĴÐ�ťĊș�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ĨīďĨďĮÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
pour la mise en œuvre des droits humains dans la ville, ce qui a eu pour effet d’élargir leurs priorités thématiques et 
leurs approches à ce sujet, souvent au-delà de la reconnaissance explicite des droits humains internationaux. En effet, 
ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȾ>ďĉĉÐ�ÐĮĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ĮÐĊĮðÅăÐ�ķŘ�ÅÐĮďðĊĮ�ÑĉÐīæÐĊĴĮ�ÐĴ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĮďÆðķŘ�
īÐĊÆďĊĴīÑĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆăȘ�OÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁvilles des droits humainsɁȺ��ÑĴÑ�ÐĊĴÑīðĊÑ�Ĩī�ĨăķĮðÐķīĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�
du monde entier, dans le cadre d’une vision élargie du rôle que les droits humains devraient jouer dans leur propre 
administration comme dans leurs relations avec leurs habitants et les communautés locales. Après les initiatives 
īÑæðďĊăÐĮ�ăĊÆÑÐĮ�¾�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǨǟș�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǠǟ�ďĊĴ�Œķ�ăȸÑĉÐīæÐĊÆÐ�ÌȸķĊ�mouvement mondial des villes 
pour les droits humains�Īķð�īÑŨīĉÐ�ă�ÆďďĨÑīĴðďĊ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÌďĉðĊÐș�ķ�ĮÐðĊ�ÌȸÐĮĨÆÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�
ÌÐĮ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÐĴ�Œð�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ÆďĉĉÐ��:O�Ș�OÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁdroit à la villeɁȺ�
est étroitement lié à ces notions et a été largement repris par les mouvements sociaux, cherchant essentiellement 
ÌÐĮ�ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�Ĩďķī�ÆÆÑÌÐī�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÐĴ�ÌÑťĊðī�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌĨĴÑĮ�¾�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�
ÐĴ�ķŘ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăďÆăÐĮȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�Ìķ�ÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ÐĴ�
ont produit de nombreux documents pertinents au cours des dernières années47.

ǣǦ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁtðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴř�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆřɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAZ�ĉw¢.

:ZO#��A�åďķīĊðĴ�ĴīďðĮ�īðĮďĊĮ�Ĩďķī�ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�
fondés sur les droits constituent une force motrice 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐ�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�
ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȚɁ

La première concerne la possibilité de synchroniser 
les mécanismes de reddition de comptes entre 
ĨďăðĴðĪķÐĮș�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�
régionaux, et obligations et engagements en matière 
de droits humains.�O�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
pour l’égalité dans la perspective des droits humains 
fournit un mécanisme pour garantir la reddition de 
comptes des collectivités locales et l’alignement de 
leurs actions sur les obligations et engagements 
nationaux et internationaux visant à faire respecter, 
à protéger et appliquer ces droits. Les institutions 
ÐĴ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�Ĩī�ăÐĮ�
collectivités locales (allant de plans relatifs aux droits 
humains à la nomination de médiateurs locaux et de 
comités des droits humains) permettent de mettre 
en œuvre cette notion de reddition de comptes et 
d’assurer un suivi basé sur les normes, les capacités 
et les priorités locales.

La deuxième raison est que les droits humains four-
nissent aux CT des principes pour guider leurs actions 
et des mécanismes de lutte contre les inégalités. En 

effet, une approche fondée sur les droits humains 
repose principalement sur un changement de politique 
ĮðæĊðťÆĴðåș�ĨĮĮĊĴ�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌȸðĊÆăķĮðďĊ�ÅĮÑ�Įķī�ÌÐĮ�
besoins à une notion universelle de dignité et de bien-
être. En conséquence, les politiques fondées sur les 
droits humains considèrent les inégalités et l’exclusion 
ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�åďīĉÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌÐ�ŒðďăĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�
droits, et proposent des moyens pratiques pour traiter 
leur origine, en s’attaquant aux inégalités, à leurs causes 
ÐĴ�¾�ăÐķīĮ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐĮȘ�#ÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÆďĊÆīÝĴÐĮ�ďĊĴ�
ÑĴÑ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�Ĩī�ăÐĮ��}�ĮÐăďĊ�ķ�ĉďðĊĮ�ĪķĴīÐ�
åÉďĊĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�Ț�

ȧȨ��ð�ăÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮ�ÑĊďĊÆÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĊææÐ-
ments et obligations internationaux. 

(b) En garantissant les droits grâce à l’application de 
politiques ou de programmes sectoriels qui relèvent 
ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ��}�ďķ�ŒðĮÐĊĴ�¾�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
sociaux auxquels sont immédiatement confrontés leurs 
habitants. Même si elles ne font pas explicitement réfé-
rence aux droits humains, ces politiques peuvent servir 
à promouvoir le respect, la protection et l’application 
de plusieurs aspects d’un agenda fondé sur les droits.

(c) En mettant en place une série de politiques ou 
ĨīďæīĉĉÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĊææÑĮ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�
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humains. Cela pourrait inclure notamment la création 
de départements et de plans d’action relatifs aux droits 
humains, de bureaux de lutte contre la discrimination, 
de mécanismes de protection de la fonction sociale de 
la propriété et de lutte contre les violences sexistes, 
ainsi que la mise en place d’organismes participatifs 
et d’initiatives sociales pour la réalisation d’objectifs 
liés aux droits humains. 

ȧÌȨ��ð�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĨăķĮ�ŒďăďĊĴīðĮĴÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�æÑĊÑ-
raliser l’approche fondée sur les droits humains dans 
l’élaboration des politiques locales, mais également 
dans le cadre d’une approche globale des fonctions 
des collectivités locales et de l’ensemble de l’agenda 
gouvernemental.

Enfin, la troisième raison, et sans doute la plus 
importante, concerne les liens entre la compréhen-
sion multidimensionnelle de l’égalité et son articu-
lation autour des droits humains�ȧŒďðī�ă�ťæķīÐɁǢȘǢȨȘ�
Cela inclut les principes de répartition équitable, de 
reconnaissance, de participation politique paritaire, de 
solidarité et de soin (careȨ�ĉķĴķÐă�ÌÑťĊðĮ�ÌĊĮ�:ZO#Ɂ�AȘ�
Ces droits humains et ces principes d’égalité sont 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ðĊĴÐīÆďĊĊÐÆĴÑĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ŨīĉÑĮ�
ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�ĉďĊÌðķŘ�ÐŘðĮĴĊĴĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�Z##�
ÐĴ�ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban 
AgendaȨȘ�O�ÆďĉĉðĮĮðďĊ�AĊÆăķĮðďĊ�ĮďÆðăÐș�#ÑĉďÆīĴðÐ�
ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ÐĴ�#īďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÌÐ��:O��ș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�
ðÌÐĊĴðťÑ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�Ìȸȹ�ĉÅðĴðďĊĮ�ĨīĴæÑÐĮɁȺ�åďīĉĊĴ�
ķĊ�æÐĊÌ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÐĴ�ÆďĊĮĴðĴķĊĴ�ȹɁķĊ�
ÆÌīÐ�ĮðæĊðťÆĴðå�Ĩďķī�ĮȸĮĮķīÐī�ĪķÐ�ăÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ďĨĨďī-
tunités offertes par les environnements urbains soient 
ðĊÆăķĮðŒÐĮ�ÐĴ�ÆÆÐĮĮðÅăÐĮ�¾�ĴďķĮɁȺ48. L’approche fondée 
Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ĨÐīĉÐĴ�ķŘ��}�ÌÐ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�Įķī�ăÐĮ�
droits des personnes dans une perspective territoriale, 
de répondre à leurs divers besoins et aspirations et 
ÌȸŒĊÆÐī�ŒÐīĮ�ăȸďÅþÐÆĴðå�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Īķð�ŒðĮÐ�¾�ĊÐ�
laisser personne et aucun territoire de côté. 

Anticipant les crises émergentes et les transformations 
politiques, sociales et économiques qui affectent 
le monde entier (changement climatique, guerres 
et conflits politiques, exacerbation des inégalités, 
financiarisation, manque de légitimité politique, 
accroissement des discriminations et de la pauvreté), 
divers acteurs de la scène internationale tels que CGLU 
appellent également à élaborer une nouvelle génération 
de droits humains comme principes clés pour renouveler 
le contrat social, et que celui-ci garantisse les notions 
fondamentales de dignité humaine, de bienveillance 
et de solidarité. Cette nouvelle génération de droits 
est basée sur la prise en compte du rôle joué par les 
pratiques quotidiennes et collectives dans la produc-

ǣǧ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�īðæìĴĮɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī9Ð�ďǣ.

tion et la promotion des droits, en particulier pour les 
communautés structurellement discriminées. Compte 
tenu de la position centrale des pratiques quotidiennes 
et collectives dans la répartition des ressources, la 
reconnaissance, la participation, la solidarité et le soin 
(care) nécessaires à une plus grande égalité, cette 
extension des droits des personnes va sans aucun 
doute s’articuler avec un agenda multidimensionnel 
de promotion de l’égalité.

Les règles et les règlements, ainsi que les politiques 
et les programmes des collectivités locales, peuvent 
avoir un impact immédiat sur les groupes exposés à 
des risques de discrimination49. La participation signi-
ťÆĴðŒÐ�ÌÐ�ĴďķĮ�ÌďðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐÆďĊĊķÐ�ÆďĉĉÐ�
un aspect essentiel des liens entre droits humains et 
égalité. Cela implique de construire des partenariats 
entre les collectivités, la société civile et le secteur 
ĨīðŒÑ�ťĊ�ÌÐ�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ķĊ�æÐĊÌ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐ�
la démocratisation et la reconnaissance du principe 
ÐŘĨīðĉÑ�¾�ăȸīĴðÆăÐɁǡǤ�Ìķ�qÆĴÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�īÐăĴðå�ķŘ�
droits civils et politiques�ĮÐăďĊ�ăÐĪķÐă�ȹɁĴďķĴ�ÆðĴďřÐĊ��ăÐ�
ÌīďðĴ�ÐĴ�ă�ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ȫȜȬ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ĨīĴ�¾�ă�ÌðīÐÆĴðďĊ�
ÌÐĮ�ååðīÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮɁȺ50.

Ces liens peuvent également s’observer dans les 
expériences de certaines villes. Par exemple, le rapport 
Human Rights Cities in the EU: a framework for reinforcing 
rights locally�ðÌÐĊĴðťÐ�ăÐĮ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�ÆăÑĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�
de garantir le respect des droits humains dans des 
domaines tels que la fourniture de services sociaux, 
les soins de santé, les services publics, l’éducation, la 
culture et les marchés publics, ainsi que l’engagement 
ÌĊĮ�ă�ĨďķīĮķðĴÐ�ÌÐĮ�Z##51Ș�#Ð�ĉÔĉÐș��īÆÐăďĊÐ��ÌÑŒÐ-
loppé un guide méthodologique intitulé City of human 
rights. The Barcelona model, qui appelle à passer d’une 
ȹɁĨĨīďÆìÐ�åďÆăðĮÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮɁȺ�¾�ķĊ�ȹɁĉďÌÝăÐ�ÌÐ�
ŒðăăÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮɁȺȘ��Ðă�ŒðĮÐ�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�¾�ĮÐ�
conformer aux normes existantes en matière de droits 
ìķĉðĊĮș�ĉðĮ�ÑæăÐĉÐĊĴ�¾ɁȚ�ȧȨ�ĮȸĴĴĪķÐī�ķŘ�ÆķĮÐĮ�
ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�ÌÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�īÐĊÆďĊĴīÑĮɁț�ȧÅȨ�ÌďĊĊÐī�
aux citoyens des moyens pour agir et s’engager, grâce 
ķ�ÌīďðĴ�¾�ķĊÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌðŒÐīĮðťÑÐɁț�ȧÆȨ�ĴīŒðăăÐī�
à différentes échelles et remettre en question les 
īÐăĴðďĊĮ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ÐŘðĮĴĊĴÐĮɁț�ȧÌȨ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�Įķī�
ăÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮɁț�ÐĴ�ÐȨ�ÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ŒðĮðďĊ�
globale et travailler de manière intersectorielle52. 

ǣǨ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ�ș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ìķĉĊ�
īðæìĴĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�UĴðďĊĮ�>ðæì��ďĉĉðĮĮðďĊÐī�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮɁȺ�
ȧUÐœ��ďīāș�ǡǟǠǨȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪsĴĨs�.

Ǥǟ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁAĊĴÐīĊĴðďĊă��ďŒÐĊĊĴ�ďĊ��ðŒðă�
ĊÌ�qďăðĴðÆă�tðæìĴĮɁȺ�ȧǠǨǥǥȨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪZ�œO#.

ǤǠ��æÐĊÆÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�åďĊÌĉÐĊĴķŘ�ÌÐ�ăȸ�ĊðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�ȹɁ>ķĉĊ�īðæìĴĮ�
ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�'�Ț��åīĉÐœďīā�åďī�īÐðĊåďīÆðĊæ�īðæìĴĮ�ăďÆăăřɁȺ�ȧ�ðÐĊĊș�ǡǟǡǠȨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪUUǨǦŒ.

Ǥǡ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁTÐĴìďÌďăďæř�æķðÌÐȚ��ðĴř�ďå�>ķĉĊ�tðæìĴĮȘ�}ìÐ�
�īÆÐăďĊ�TďÌÐăɁȺ�ȧ�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǧȨȘ
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Figure 3.3
Liens entre les principes de l’égalité et les droits humains

Ces points d’intersection entre l’égalité et les prin-
cipes qui sous-tendent les droits humains nous 
permettent de mieux comprendre comment sont 
reproduites les inégalités, en tant que violations 
des droits humains. Cela renforce l’argument selon 
lequel l’égalité et les droits devraient être les moteurs 
de toute réforme de gouvernance promue à travers la 
construction de trajectoires. Comme mentionné au 
début de cette section, le recadrage des objectifs de 
gouvernance aura inévitablement une incidence sur 

les procédures de gouvernance, notamment sur les 
principes de transparence, de responsabilité, de reddi-
tion de comptes, de participation et de réactivité, qui 
devront parfois être étendues, avec des conséquences 
sur la manière dont les partenariats sont établis et dont 
ăÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�ĮďĊĴ�ĴīðĴÑĮȘ�

:ZO#Ɂ�A�ĨīďĨďĮÐ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ĪķĴīÐ�ĮĨìÝīÐĮ�ÌÐ�
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊĴÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�
façonner des trajectoires vers l’égalité urbaine et 
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territoriale et de les articuler avec un agenda fondé 
sur les droits humains. 

 ° La sphère de la démocratie locale constitue non 
seulement la base de la légitimité des collectivités 
locales et de leurs mandats, mais elle permet 
également d’améliorer la réactivité, la reddition 
de comptes, la représentation et la participation 
paritaire. Cela implique de travailler en collaboration 
avec les initiatives de la société civile, reconnaissant 
ainsi la diversité des voix et des intérêts essentiels 
pour des villes et des territoires plus équitables.   

 ° OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĉďÅðăðĮÐī�ÐĴ�ĴīĊĮåďīĉÐī�ÌÐĮ�poli-
tiques publiques pour encourager l’engagement 
politique en faveur de l’égalité et des droits humains. 
Il s’agit notamment de produire des politiques d’amé-
nagement du territoire, de prospérité économique 
et de bien-être social. Cela devrait s’accompagner 
d’une modification des principaux instruments 
ťĮÆķŘ�ťĊ�ÌÐ�åÆðăðĴÐī�ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�ĨīĴðĪķÐ�ÌÐ�
certaines politiques. Comme mentionné précé-
ÌÐĉĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�
¾�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăĮș�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
d’élaboration des politiques étant ancrés de diverses 
manières dans la gouvernance multiniveau. 

 ° OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�Œďðī�ķĊÐ�ðĊŦķÐĊÆÐ�Įķī�
la façon dont sont organisés les environnements 
organisationnels et administratifs, en introdui-
sant des changements institutionnels relatifs à la 
responsabilisation, à la transparence, à la reddition 
de comptes et à l’accessibilité des procédures. Elles 

peuvent notamment renforcer leurs capacités et 
ăÐķīĮ�ÆĴðďĊĮ�ÌÐ�ĮÐĊĮðÅðăðĮĴðďĊ�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�
des changements porteurs de transformation. 
�ÐĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴĮ�ďååīÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķŘ��}�ķĊ�
espace pour faire évoluer les partenariats avec 
d’autres acteurs impliqués dans la gouvernance.  

 ° 'Ċ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐș�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐĮ��}�¾�īÐĮĨÐÆĴÐī�ăÐĮ�
principes d’égalité et les droits humains sera jugée 
en fonction de l’exécution réelle des programmes et 
ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮș�Īķð�ÌÑĨÐĊÌī�ÌÐ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ă�ĉðĮÐ�
en œuvre des méthodologies qu’elles souhaitent 
promouvoir et de la manière dont la recherche et 
les outils novateurs seront utilisés.  

#ĊĮ�ăÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�ĮķðŒĊĴĮș�ÆÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĮĨìÝīÐĮ�
entrecroisées de gouvernance seront illustrées à 
travers l’exploration des six trajectoires mentionnées 
ĨăķĮ�ìķĴɁȚ�Consolider les communs, Prendre soin, 
Connecter, Renaturer, Prospérer et Démocratiser. 
Ces trajectoires constituent des voies cruciales pour 
une plus grande égalité et pour garantir le respect des 
droits humains dans les villes et les territoires. C’est 
grâce à l’association active et à la coordination de ces 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}ș�ŒÐÆ�ăȸĨĨķð�ÌÐ�
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ÌÐ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�
gestion adéquats, peuvent étendre les transformations 
qu’elles impulsent à différentes échelles. Elles peuvent 
ainsi repenser leur rôle dans la promotion de l’égalité, 
en se plaçant à l’avant-garde des actions menées pour 
åðīÐ�åÆÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ÐĊ�ĴīŒðăăĊĴ�¾�ÆďĊĮĴīķðīÐ�
un avenir plus juste et plus égalitaire.

wďķīÆÐ�Ț�qĮÆă��ÐīĊīÌďĊș��ĊĮĨăĮìȘ 
�ďķăÐŒīÌ�tÐĊÑȭOÑŒÐĮĪķÐ�ZķÐĮĴș�TďĊĴīÑăș�s�ș��ĊÌȘ
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wďķīÆÐɁȚ�:ÅīðÐă��ďðÐīĮȘ� 
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informelle, les habitants des quartiers informels, les 
communautés de réfugiés et de migrants, ainsi que les 
åÐĉĉÐĮ�ÐĴȥďķ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�queer et issus de minorités, 
qui tentent de trouver des moyens de survivre et de 
s’épanouir, souvent malgré les États et le marché). 

Ce chapitre explore huit grandes catégories de 
communs et de consolidation des communs ayant 
ĴīðĴ�ķ�åďĊÆðÐīș�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮȘ�Aă�ĮȸæðĴ�Ț�
des arrangements fonciers collectifs, de l’amélioration 
de l’habitat et des quartiers informels, de la (ré)appro-
priation du foncier et des communs économiques, des 
ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ķĊðŒÐīĮÐăĮș�ÌÐ�ă�ťĊĊÆÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐș�ÌÐĮ�
communs dans les domaines de la connaissance et des 
ÌďĊĊÑÐĮș�ÐĴ�ÌÐ�ÆÐ�ĪķÐ�ăȸďĊ�ĨĨÐăăÐ�ă�ȹɁÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�
ÅðÐĊĮ�ĨķÅăðÆĮɁȺȘ��ìÆķĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÆĮș�ĴðīÑĮ�ÌÐ�ĨīĴðĪķÐĮ�
issues des contextes des pays du Nord et du Sud, 
répond à divers facteurs d’inégalités à l’échelle urbaine, 
ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ă�ĉīÆìĊÌðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�
ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮɁț�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�åďĊÆðÝīÐ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁț�
ă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐɁț�ÐĴ�ăÐĮ�
manifestations sociales et territoriales des discrimi-
nations, de l’exclusion et de la ségrégation qui privent 
certaines personnes ou groupes du droit d’habiter et de 
construire la ville. Ensemble, ces cas illustrent le riche 
répertoire des pratiques de consolidation des communs 
ÐĴ�ăÐķīĮ�ĮřĊÐīæðÐĮ�ĨďĴÐĊĴðÐăăÐĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ��}�ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�
trajectoires vers l’égalité urbaine. 

Le chapitre se termine par une série de propositions, 
¾�ĴīŒÐīĮ�ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�æðī�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�
la consolidation des communs, y compris via un 
ĨĨÐă�¾�īÐÆďĊĊôĴīÐș�ĨīďĴÑæÐīș�īÑæăÐĉÐĊĴÐīș�ťĊĊÆÐīș�
remunicipaliser,  remettre à l’échelle et à défendre les 
communs, et celles et ceux qui œuvrent à leur conso-
ăðÌĴðďĊȘ�wȸĮĮķīÐī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÐŘĨăďðĴÐĊĴ�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ăÐ�
potentiel équitable et démocratique de la consolidation 
des communs nécessitera de trouver un équilibre entre 
implication de l’État et autonomie. Pour ce faire, un 
engagement, un dialogue et des partenariats avec 
ceux-là mêmes qui construisent et défendent les 
communs seront essentiels.

OÐĮ�ĴÐīĉÐĮ�ȹɁÆďĉĉķĊĮɁȺ�ÐĴ�ȹɁÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁȺ�
sont dynamiques, avec des histoires longues et plurielles 
et des reformulations et extensions contemporaines. 
Les communs sont la plupart du temps compris dans 
le sens des droits de propriété et des relations sociales 
en dehors du contrôle de l’État et de la propriété 
privée ; nombre de ces communs font référence à des 
ressources qui se situent au-delà des limites d’échelles 
et des frontières nationales. Le présent chapitre 
explore les communs et leur consolidation, essentiels 
aux thèmes urbains du foncier, du logement et des 
services. Ces domaines constituent des responsabi-
ăðĴÑĮ�ÆăÑĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}ȨȘ��ȸÐĮĴ�
également dans ces domaines que les communs et leur 
consolidation fournissent le potentiel nécessaire pour 
agir sur, et interrompre, les trajectoires de croissance 
des inégalités urbaines, tout en proposant des manières 
de redistribuer les ressources et de construire des 
processus d’émancipation dans les villes. Les communs 
et leur consolidation représentent donc une opportunité 
importante pour promouvoir une plus grande équité 
urbaine tout en favorisant une gouvernance urbaine 
redynamisée, dans le cadre d’un contrat social nouveau 
(ou renouvelé).  

Consolider les communs implique de trouver des 
moyens de produire, d’utiliser, de gérer, de protéger et 
de gouverner les ressources permettant de résister aux 
menaces dynamiques et locales de marchandisation, 
ÌȸÐŘÆăķĮðďĊ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�īÐĮĴīðÆĴðďĊ�ÌȸÆÆÝĮȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐș�
la notion de restriction d’accès désigne tout autant les 
formes d’exclusion politiques ou celles basées sur l’iden-
tité, que la dépossession par l’accumulation de capital 
ou la privatisation des biens publics. Les pratiques de 
consolidation des communs visent à élargir l’utilisation 
et l’accès des ressources de manière équitable, puis à 
protéger et maintenir cet accès face à l’exclusion au 
ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ�'ăăÐĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ĨīåďðĮ�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�
alternatives aux structures de l’État et du marché, ou 
sont une réponse au désengagement et à la négligence 
ÌÐ�ăȸ(ĴĴȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ÆĮș�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĮďĊĴ�ĉðĮÐĮ�
en œuvre et défendues par des personnes dont les 
identités et expériences se situent aux intersections 
de discriminations structurelles, et aux marges de la 
citoyenneté (par exemple, les travailleurs de l’économie 
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dans le monde n’ont pas de logement 
décent et vivent dans des conditions 
précaires et instablesa.

n’avaient pas accès à un approvisionne-
ment en eau géré en toute sécuritél.

n’avaient pas accès à un systèmed’assai-
nissement géré en toute sécurité (494 
millions de personnes pratiquaient la 
défécation en plein air)l.

n’ont pas accès à des services 
d’approvisionnement en 
eau potable gérés en toute 
sécurité, contre 38 % en Asie 
centrale et en Asie du Sud,  
et 25 % en Amérique latine et 
aux Caraïbesm. 

ne disposaient toujours pas des équipe-
ments de base pour se laver les mainsl.

Depuis 2015, la population mondiale vivant dans des 
quartiers informels ne cesse d’augmenter, inversant 
la tendance à la baisse observée dans les années 
1990b. 

306 millions
en Asie centrale et du Sudb

La collecte informelle 
de déchets représente
entre 50 % et 100 % de 
la collecte totale des 
déchets dans les zones 
urbaines des pays en 
développementp.

x 3$

359 millions
en Asie de l’Est et du Sud-Estb

230 millions
en Afrique subsaharienneb

56 % de la population
urbaine vivent 
dans des quartiers 
informelsc.

Moins de 10 % des
ménages ont les moyens 
de contracter un prêt 
immobilierc.

Les loyers représentent en moyenne plus de �ǾȐǶ des 
revenus dans cette région ; les prix de l’immobilier ont 
progressé trois fois plus vite que les revenus au cours 
des 20 dernières annéesd.

Les données fournies par 52 pays pour la période 2019-
2021 révèlent que près de 46 % des cadres juridiques 
nationaux offrent une protection limitée des droits 
fonciers des femmes, près de 25 % garantissent des 
niveaux de protection moyens et seuls 29 % d’entre eux 
assurent un bon niveau de protectione. 

est estimé à plus du double du PIB mondial. L’immobilier mondial représente 
près de 60 % de la valeur de l’ensemble des actifs mondiaux (217 billions de 
dollars), l’immobilier résidentiel concentrant 75 % du marché (avec 163 billions 
de dollars)g.

sont expulsées de force de 
leur logement chaque année, 
selon des estimations de 
l’ONU datant des années 2000. 
Toutefois, on ne dispose pas 
actuellement de données 
systématiques sur les 
expulsions forcées 
au niveau mondialj.

ǢǟȭǤǟ�ɦ 
de la population sont  
confrontés à la précarité des 
droits fonciers dans les pays 
du Sudk.

'ĊĴīÐ�ǡǟǟǧ�ÐĴ�ǡǟǠǢ�Ț

Immobilier
mondial                                 

Immobilier 
résidentiel

En Europe
(2021) :

OȸðĉĉďÅðăðÐī�ĉďĊÌðă

En 2020, environ 38 % seulement des zones urbaines 
étaient situées à moins de 400 m de marche d’un 
espace public ouvertq.

Ainsi, environ 45 % seulement de la population urbaine 
ĉďĊÌðăÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊ�ÆÆÝĮ�ðĮÑ�¾�ÆÐĮ�ÐĮĨÆÐĮq.

21 % des répondants africains ont été 
victimes de discriminations raciales 
dans l’accès au logement, selon une 
enquête de l’Union européenne (UE) 
en 2018f.

45 % des répondants africains vivaient 
dans des logements surpeuplés, contre 
17 % de la population générale de l’UEf.

Protection limitée
Protection moyenne
Bonne protection
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dans le monde n’avaient pas accès à l’électricité 
en 2019, un chiffre en baisse par rapport au 1,2 
milliard enregistré en 2010n.

vivent en Afrique 
subsaharienne

Pays à haut revenu

Pays à revenu intermédiaire

Pays à faible revenuParmi ces 
personnes, 
3 sur 4
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La facture énergétique moyenne des 
ménages :

4,2 % 
du revenu des ménageso

14 % - 22 % 
du revenu des ménageso
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Pourquoi 
consolider les communs ?



Renforcer les capacités institution-
nelles pour soutenir les formes col-
laboratives de construction de la ville 
qui offrent des solutions alternatives 
viables pour élargir l’accès aux services 
publics et au logement décent.

tÐÆďĊĊôĴīÐ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ķī-
bains et de ceux qui les construisent 
et les défendent dans les villes et 
territoires, ainsi que leur importance 
dans la progression vers une approche 
fondée sur les droits pour renforcer les 
partenariats, la solidarité et le soutien 
mutuel. Cela implique de reconnaître 
la diversité sociale et la nature inter-
connectée des inégalités de genre, de 
classe, raciales, ou encore basées sur 
ăÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÐĴ�ȥďķ�ăȸ¶æÐș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮȘ

Garantir la responsabilité du secteur pu-
blic dans la fourniture de services publics 
pour tous grâce à des modèles de gestion 
responsables, y compris de remunicipali-
sation, le cas échéant.

Surveiller les marchés fonciers et immo-
biliers pour limiter les investissements 
spéculatifs et mieux réglementer le dé-
veloppement urbain.  Le suivi-évaluation 
est un aspect essentiel de la cogouver-
nance et du partage des responsabilités 
pour la  gestion du développement urbain, 
des ressources et de l’espace.

Renforcer la coopération et les parte-
nariats entre les collectivités territo-
riales, les acteurs locaux (partenariats 
public-privé-citoyens) et les institutions 
publiques (partenariats public-citoyens) 
pour assurer la fourniture des services 
publics, l’accès au foncier et à un loge-
ment décent, et protéger les communs.

Trajectoire 
Consolider les 
communs Faciliter l’accès au foncier, au logement 

décent et aux services publics ainsi que 
leur utilisation, à travers divers méca-
nismes faisant progresser l’égalité, pour 
maintenir cet accès et éviter l’exclusion 
ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ��Ðă�ÆďĉĨīÐĊÌ�ķĊ�ăīæÐ�
éventail de mécanismes tels que les sys-
tèmes fonciers alternatifs, les organismes 
fonciers solidaires ou le soutien aux projets 
de rénovation in situ.

Reconnaître, protéger, soutenir, co-
produire et intensifier les pratiques de 
consolidation des communs dans les villes 
et les régions, en plus de réglementer les 
marchés et de soutenir ces pratiques.

Comment trouver de nouvelles façons de cogouverner 
et de partager la responsabilité de la gestion du 
développement urbain, des ressources et des 
ÐĮĨÆÐĮș�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌȸķĊ�ĨÆĴÐ�ĮďÆðă�īÐĊďķŒÐăÑɁȟ

Comment permettre et soutenir des formes 
démocratiques de construction urbaine, des 
espaces d’action collective et des formes plus 
ÑæăðĴðīÐĮ�ÌÐ�ĨīďÌķðīÐ�ÐĴ�ÌȾĨĨīĴÐĊðī�¾�ă�ŒðăăÐɁȟ

Comment utiliser les pratiques collectives pour trouver, 
utiliser, gérer, protéger et gouverner les ressources de 
manière à lutter contre la marchandisation, l’exclusion et 
ăÐĮ�īÐĮĴīðÆĴðďĊĮ�ÌȸÆÆÝĮɁȟ��ďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�ķĴðăðĮÐī�Ĩďķī�åÆðăðĴÐī�
ăȸÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�ÌÐŒÐĊķĮ�ĴīÝĮ�ĮĨÑÆķăĴðåĮ�ÐĴ�ðĊÑæķŘɁȟ

• accès et utilisation 
étendus et durables du 
foncier, des logements et 
des services, protégés des 
restrictions d’accès à long 
terme

• mécanismes renforcés 
et institutionnalisés 
favorisant la coopération 
entre les collectivités 
territoriales et les 
communautés pour 
cogouverner les 
ressources publiques 

• répartition claire 
des droits et des 
responsabilités entre les 
institutions publiques et 
les communautés dans la 
gestion du développement 
urbain, des ressources et 
de l’espace 

• Communautés et 
institutions publiques 
autonomes, avec une 
compréhension collective 
des droits, et capables de 
coproduire un nouveau 
contrat social

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale

9ďīĉÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮ�ÌȸÆÆÝĮ�ķ�
ăďæÐĉÐĊĴș�ķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ
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Le chapitre est organisé comme suit. La première section 
ÌÑťĊðĴ�ÆÐ�ĪķÐ�ăȸďĊ�ÐĊĴÐĊÌ�Ĩī�ȹɁÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁȺ�
et décrit ses liens avec les multiples dimensions de l’éga-
lité et des inégalités urbaines. Cette section montre que 
les pratiques de consolidation des communs ont un 
grand nombre d’objectifs similaires à ceux des CT et 
leur offrent une formidable opportunité pour promou-
Œďðī�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑĪķðĴÑ�ĴďķĴ�ÐĊ�īÐÌÑťĊðĮĮĊĴ�ăÐ�
contrat social urbain. La deuxième section décrit les 
différentes formes de communs urbains existant dans les 
domaines du foncier, du logement et des services – autant 
ÌÐ�ĴìÝĉÐĮ�Īķð�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÌÐĮ�ĉĊÌĴĮ�ÆăÑĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�
du monde entier. S’appuyant sur les pratiques existantes, 
cette section décrit différents types de communs, allant 
ÌÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĮďăðÌðīÐĮ�ȧ�O}ș�Ĩďķī��ďĉĉķ-
ĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴĮ�ÐĊ�ĊæăðĮȨ�ķŘ�ďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮ�
ÐĊ�ĨĮĮĊĴ�Ĩī�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÐĴ�ăÐĮ�
diverses formes de fourniture de services publics. La 
troisième et dernière section présente sept pratiques 
ÆăÑĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}ɁȚ�īÐÆďĊĊôĴīÐș�ĨīďĴÑæÐīș�īÑæăÐĉÐĊĴÐīș�
ðĊŒÐĮĴðīș�īÐĉķĊðÆðĨăðĮÐīș�ĉĨăðťÐī�ÐĴ�ĨăðÌÐī�Ĩďķī�ăÐĮ�
communs. Ces pratiques clés doivent leur permettre de 
s’engager de manière productive dans leur consolidation 
pour promouvoir des villes plus égalitaires.

1 introduction

Ce chapitre présente les communs et leur consolidation 
comme un ensemble divers de pratiques qui s’attaquent 
et bouleversent les tendances actuelles d’accentuation 
des inégalités. Ces pratiques cherchent à réparer un tissu 
urbain fragmenté et inégalitaire en mettant l’accent sur 
une meilleure répartition des ressources et la construc-
tion de la ville en tant que processus émancipateurs. La 
consolidation des communs est menée par de nombreux 
acteurs, allant des communautés de quartiers à des 
ĨķÅăðÆĮ�ĨăķĮ�ÌðååķĮ�ȧŒďðīÐ�ŒðīĴķÐăĮȨɁț�ÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�
ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ķŘ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}ȨɁț�ÐĴ�ÌÐĮ�
organisations de travailleurs aux universités. En effet, 
c’est grâce à cette pluralité des formes institutionnelles 
agissant à différentes échelles que la consolidation des 
communs peut répondre aux manifestations contempo-
raines des inégalités.

Le rapport examine la consolidation des communs dans 
ăÐ�ÆÌīÐ�ÌȸķĊÐ�ĴìÑĉĴðĪķÐ�ĨīĴðÆķăðÝīÐɁȚ�ăȸÆÆÝĮ�ķ�åďĊÆðÐīș�
au logement et aux services. Ce faisant, il reconnaît 
quatre facteurs clés d’inégalités à l’échelle urbaine et 
territoriale, que la consolidation des communs cherche 
à résoudreȘ��ÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�Ȩ�ă�ĉīÆìĊ-
ÌðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�
ðĉĉďÅðăðÐīĮɁț�ÅȨ�ăÐ�ĨřĮæÐ�ðĊÑæă�ÌÐ�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�åďĊÆðÝīÐ�
¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁț�ÆȨ�ă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÑÆăĴÐĉÐĊĴ�
ÌÐ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐɁț�ÌȨ�ă�īÑĨī-
tition géographique et sociale de la discrimination, de 
l’exclusion et de la ségrégation, qui créent une fracture 
dans les droits des résidents à créer et habiter la ville. 

#ÐķŘ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ÆăÑĮ�ĮďĊĴ�ÅďīÌÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐɁȚ�
comment la consolidation des communs peut-elle 
ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ÆÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮɁȟ�'Ĵ�ÆďĉĉÐĊĴ�
les CT peuvent-elles exploiter le potentiel qu’offre la 
consolidation des communs pour en faire un moteur 
ÌȸÑæăðĴÑɁȟ wďķīÆÐɁȚ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮȘ

tÑķĊðďĊ�ÌȸķĊ�īÑĮÐķ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÐĴ�ÌȾÑĨīæĊÐ�
ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÌÐ�åÐĉĉÐĮ�¾��ĊæďĊș�TřĊĉīȘ
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OÐĮ�ÐŘĨīÐĮĮðďĊĮ�ȹɁÆďĉĉķĊĮɁȺ�ÐĴ�ȹɁÆďĊĮďăðÌÐī� ăÐĮ�
ÆďĉĉķĊĮɁȺ�īÐŦÝĴÐĊĴ�¾�ă�åďðĮ�ÌÐĮ�ìðĮĴďðīÐĮ�ăďĊæķÐĮ�ÐĴ�
plurielles et des reformulations et extensions contem-
poraines. La notion de communs est, la plupart du temps, 
empiriquement comprise dans le sens des droits de 
propriété et des relations sociales hors du contrôle 
de l’État et de la propriété privée. Cette idée s’inscrit 
aux côtés d’autres concepts qui mettent l’accent sur la 
gestion autonome de ressources mises en commun par 
des groupes et des institutions auto-organisés, et s’arti-
cule avec des initiatives plus récentes de coproduction 
et de partenariats visant à promouvoir les communs. Les 
débats actuels sur les communs mondiaux et les objectifs 
ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ȧZ##Ȩș�Īķð�ĉÐĴĴÐĊĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�
sur l’air, l’eau, la paix et la sécurité alimentaire, nous 
rappellent que les communs ne concernent pas seule-
ment les ressources locales, mais aussi les ressources 
ĴīĊĮÆăðīÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĊĴðďĊăÐĮș�ĨĨÐăĊĴ�¾�ķĊÐ�īÑŦÐŘðďĊ�
approfondie qui s’étend au-delà des frontières. 

}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ĊÐ�ŒðĮÐ�ĨĮ�¾�ÐŘĉðĊÐī�ÐĊ�ÌÑĴðă�
ÆÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�ÐĴ�īĴðÆķăĴðďĊĮ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�
Il explore les caractéristiques de la consolidation des 
communs qui sont essentielles aux enjeux urbains liés 
au foncier, au logement et aux services. Ce point de 
vue permet d’étudier la consolidation des communs en 
tant que moyen de lutte contre les inégalités urbaines. Il 
s’agit également d’un angle d’approche particulièrement 
pertinent aux échelles urbaines locales et régionales, 
ĴÐīīðĊĮ�ÌȸďĨÑīĴðďĊĮ�ĨīðŒðăÑæðÑĮ�ÌÐĮ��}Ș��ðĊĮðș�ÅðÐĊ�ĪķÐ�
ce chapitre fasse référence aux cadres mondiaux et 

régionaux qui s’engagent sur le sujet, l’accent est mis 
sur la consolidation des communs à l’échelle locale. Ce 
chapitre entend montrer que consolider les communs fait 
déjà partie des politiques et pratiques urbaines existantes. 
'Ċ�ÐååÐĴș�ăÐĮ��}�ÐĴ�ÆÐăăÐĮ�ÐĴ�ÆÐķŘ�Īķð�ÆďĊĮďăðÌÐĊĴ�ăÐĮ�
communs ont un grand nombre d’objectifs en commun, 
et il est dans leur intérêt mutuel de trouver des moyens de 
s’engager au mieux les uns avec les autres. Les principales 
caractéristiques des communs, de leur construction et 
de leur défense sont présentées ci-dessous1.

}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�consolider les communs implique de 
trouver des moyens d’utiliser, gérer, protéger et 
gouverner les ressources pour résister à la marchan-
disation, à l’exclusion et/ou aux processus d’accapa-
rement et de monopole. Cette résistance se joue à la 
fois en interne, dans le cadre des processus mêmes de 
consolidation de ces communs, et en externe, face à 
ÌðŒÐīĮÐĮ�ĉÐĊÆÐĮɁȚ�ÆďďĨĴĴðďĊș�ÐŘĨķăĮðďĊș�ĉďĊďĨďăÐ�
ÐĴȥďķ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊȘ��ÐĮ�ĉÐĊÆÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďŒÐĊðī�ÌÐ�
ăȸ(ĴĴ�ďķ�Ìķ�ĉīÆìÑɁț�ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÐĴ�ÌřĊĉðĪķÐĮ�
et façonnées par le contexte, l’histoire, la géopolitique et 
la localisation géographique. La diversité des menaces 
entraîne également une grande diversité dans les 
réponses et fait de la consolidation des communs un 

1 Cette articulation est en relation avec les principales contributions au 
īĨĨďīĴ�:ZO#��A�Ìȸ�ăÐĮĮðď�NďăðķăðĮ�ÐĴ�:ðķĮÐĨĨÐ�TðÆÆðīÐăăðȘ��ďðī�:ðķĮÐĨĨÐ�
TðÆÆðīÐăăðș�ȹɁ�īÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ĊÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊðĊæȚ�ĨďăðĴðÆăȭăÐæă�
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďɁȺș�Recueil de cas de GOLD 
�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�ðĊĮð�ĪķÐ��ăÐĮĮðď�NďăðķăðĮș�
ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺș�Série de documents 
ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

2 Communs, 
consolidation 
des communs et 
égalité urbaine 



2 Communs, ConsoLidation des Communs et éGaLité urBaine  

rapport GoLd vi128

ensemble de pratiques particulièrement variées. Conso-
lider les communs implique de s’intéresser aux stratégies 
contemporaines de lutte contre les nouvelles formes 
de monopole, les formes d’exclusion et d’accaparement 
åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ðÌÐĊĴðĴÑĮș�
ăȸÆÆķĉķăĴðďĊ�ÌÐ�ÆĨðĴă�Ĩī�ă�ÌÑĨďĮĮÐĮĮðďĊ�ÐĴȥďķ�ă�
privatisation des biens publics. Il s’agit, en d’autres termes, 
de répondre à ces processus qui se sont généralisés 
et qui sont de plus en plus associés aux dynamiques 
d’urbanisation et d’accroissement des inégalités urbaines. 

#ĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�ďľ�ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�
lutter contre les menaces d’accaparement du foncier, du 
logement et des services, les pratiques que cela englobe 
partagent un grand nombre des objectifs poursuivis 
Ĩī�ăÐĮ��}ɁȚ�ÑĴÐĊÌīÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÆÆÝĮ�ķŘ�ÅðÐĊĮ�ÐĴ�
services sur la base d’un principe d’équité, puis protéger 
et garantir le maintien de cet accès pour lutter contre 
ăȸÐŘÆăķĮðďĊ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ. La question des services 
publics universels et de qualité est, par exemple, au cœur 
ÌÐĮ�ĉĊÌĴĮ�ÌÐĮ��}�ÐĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ĴìÝĉÐ�ĉþÐķī�ÌÐĮ�
Z##�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban 
Agenda)2. L’accès à un logement décent est également au 
Æħķī�ÌÐ�ă�ŒðĮðďĊ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮș�
qui aborde explicitement la fonction sociale du foncier et 
de l’immobilier. Comme le démontre ce chapitre, pour 
être remplie cette fonction sociale nécessite à la fois 
ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĮȸÐĊææÐĊĴ�Įķī�ÆÐ�ĮķþÐĴ�ÐĴ�ĪķÐ�ĮďðÐĊĴ�ĉðĮÐĮ�
en œuvre des pratiques de consolidation des communs3. 
La déclaration de CGLU intitulée �ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�
convenableș�Ĩī�ăĪķÐăăÐ�ăÐĮ��}�ŨīĉÐĊĴ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�
des biens communs et de la fonction sociale du logement 
ÐĴ�ĨĨÐăăÐĊĴ�¾�īÑĮðĮĴÐī�¾�ăÐķī�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÐĴ�¾�ăÐķī�
marchandisation, en est un exemple clé.4

#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș�ÌÐ�Ĩī�ă�ÌðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�Īķð�ř�
sont liées, la consolidation des communs permet d’être 
à l’écoute des besoins des communautés, qu’elles soient 
ĴÐīīðĴďīðăÐĉÐĊĴ�ÌÑťĊðÐĮ�ďķ�ĨăķĮ�ÌðååķĮÐĮș�īÐăĴðďĊĊÐăăÐĮ�
ou même virtuelles. Consolider les communs n’est pas 
un exercice individuel. Cela permet d’aborder les droits 
comme une question collective (et en tant que collectif), 
deux aspects essentiels des droits de troisième et 
quatrième générations (droits socio-économiques,  rela-
tifs aux biens culturels et à l’impact sur l’environnement), 
qui vont bien au-delà de l’individu. 

}īďðĮðÝĉÐĉÐĊĴș�consolider les communs implique 
de trouver de nouveaux modes de cogouvernance 
et de partager les responsabilités de la gestion des 
ressources et des espaces urbains. Cette tâche incombe 

ǡ��īĴðÆăÐĮ�ǤǤș�ǧǧș�ǨǥȘ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ}ìÐ�UÐœ��īÅĊ��æÐĊÌɁȺș�UĴðďĊĮ�
unies, 2017. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT��Ð'ĴȘ��ďðī�ķĮĮðș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīș�Z##�ǥ�ÐĴ�ǠǠȘ

3 Article 13 a). ONU-Habitat.

ǣ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�>ďķĮðĊæȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�īðæìĴĮȭ
ðĊĮĨðīÐÌ�ăďÆă�ÆĴðďĊ�ðĊ�ÌÌīÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ìďķĮðĊæ�ÆīðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐīɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

aux acteurs impliqués directement dans le fonction-
nement des communs mais, comme le montrent les 
exemples ci-dessous, elle implique souvent également 
ăÐĮ��}ș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÐĊ�ÆÐ�Īķð�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐ�åďĊÆðÐīș�ăÐ�
logement et les services publics. Ce sont les modalités 
de cette participation qui font l’objet de ce chapitre. Le 
règlement du conseil municipal de Turin (Italie) sur la 
gouvernance des biens communs urbains en fournit un 
ÅďĊ�ÐŘÐĉĨăÐȘ�Aă�ÅďīÌÐ�ÐĊ�ÐååÐĴ�ă�ĪķÐĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�ȹɁæďķŒÐī-
ĊĊÆÐ�ĨīĴæÑÐɁȺ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ��}ș�ÐĴ�ĨĨÐăăÐ�
¾�ȹɁĨīÐĊÌīÐ�ĮďðĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ķīÅðĊĮș�¾�ăÐĮ�īÑæÑĊÑīÐī�
et à les entretenir5ɁȺȘ

Quatrièmement, bien que cela ne soit pas toujours le 
cas, consolider les communs consiste souvent en un 
ensemble de pratiques mises en œuvre par ceux-là 
ĉÔĉÐĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÐĴȥďķ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ĮÐ�ĴīďķŒÐĊĴ�
¾�ăȸðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ÐŘÆăķĮðďĊĮɁȚ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ŒķăĊÑ-
īÅăÐĮ�ÐĴȥďķ�ÌðĮÆīðĉðĊÑÐĮɁț�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĮďķååīĊĴ�Ìķ�
manque de reconnaissance de l’État et subissant les 
ĉĊĪķÐĉÐĊĴĮ�Ìķ�ĉīÆìÑș�ÐĴȥďķ�ŒðŒĊĴ�ÐĊ�ĉīæÐ�ÌÐĮ�
ÆÌīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑȘ��Ð�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ķĊÐ�ÆďõĊÆðÌÐĊÆÐ�
si celles et ceux qui consolident les communs et qui sont 
mentionnés dans les exemples ci-dessous (travailleurs 
de l’économie informelle, habitants des quartiers infor-
mels, communautés de réfugiés et de migrants, femmes, 
personnes queers et citoyens issus de minorités) tentent 
de trouver des moyens de survivre et de prospérer, 
souvent à contre-courant de l’action (ou inaction) des 
États et des marchés. La consolidation des communs 
n’est pas exclusive à ces lieux sociaux et spatiaux, mais 
ăďīĮĪķȸÐăăÐ�ÆďõĊÆðÌÐ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ŒķăĊÑīÅðăðĴÑĮ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĮș�
il est important de reconnaître qui sont les personnes qui 
construisent et défendent les communs et de pouvoir 
ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĪķȸÐăăÐĮ�ĉÐĴĴÐĊĴ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĊ�ÆÐ�
ĮÐĊĮȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�

Ǥ�OÐ�ĴÐŘĴÐ�ÆďĉĨăÐĴ�ÌÐ�ă�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÐĮĴ�ÆÆÐĮĮðÅăÐ�ðÆðɁȚ�TðīðÐ�ÌÐ�}ķīðĊș�
ȹɁtÐæķăĴðďĊ�ďĊ�æďŒÐīĊðĊæ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ðĊ�ĴìÐ�ÆðĴř�ďå�}ďīðĊďɁȺș��ÐĊð�
Comuni, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOĮðǡǨZ.

wďķīÆÐɁȚ�qæÐ�9ÆÐÅďďā�ÌÐ�:ÐďīæðĊ�tďÌīðæķÐš�9ķĊÌĮă�ȧɩåķĊÌĮăĮŒȨȘ
OÐ�ĨÐīĮďĊĊÐă�ÌÐ�9ķĊÌĮă�ăďīĮ�ÌȾķĊÐ�īÑķĊðďĊ�ŒÐÆ�ă�
�ďĉķĊðÌÌ��ðăă��ÐĊÐÆðș�'ă�wăŒÌďīș�ǡǟǡǠȘ
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des communs s’alignent sur les engagements pris par 
ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ăÐĮ��}�ÌÐ�ĨďķīĮķðŒīÐ�ÌÐĮ�
programmes d’égalité sociale et d’inclusion, tels que les 
Z##ɁǤș�Ǡǟ�ÐĴ�Ǡǥ�ÐĴ�ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�ĨīðĉďīÌðă�ÌÐĮ�Z##�ÌÐ�ȹɁĊÐ�
ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺș�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�Déclaration de 
Durbanș�ÌďĨĴÑÐ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�Ĩī�ăÐĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴĮ�ÌÐĮ��}�
réunis lors du Sommet mondial des dirigeants locaux 
ÐĴ�īÑæðďĊķŘș�Īķð�ĮȸÐĮĴ�ĴÐĊķ�¾�#ķīÅĊș�ÐĊ��åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌȘ

Ce sont ces caractéristiques qui rendent possible 
la consolidation des communs via un ensemble de 
pratiques et d’arrangements permettant de promouvoir 
ăȸÑæăðĴÑɁț�ÆÐș�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ăďÆăÐ�ÐĴ�īÑæðďĊăÐȘ�Ce chapitre 
s’appuie sur un cadre qui constitue le cœur du rapport 
:ZO#Ɂ�A�ÐĴ�Īķð�ÌÑÆīðĴ�ĪķĴīÐ�ăÐŒðÐīĮ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐɁȚ�
une meilleure répartition, la reconnaissance réciproque, la 
participation paritaire, la solidarité et le soin (care) mutuel 
ȧŒďðī�ťæķīÐɁǣȘǠȨ6. Comme le montrent les études de cas, 
la consolidation des communs concentre des éléments 
de chacun de ces leviers, en créant des arrangements 
matériels et économiques pour le foncier, le logement 
ÐĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮɁț�ÐĊ�īĮĮÐĉÅăĊĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�Œð�ÌÐ�
ĊďķŒÐăăÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮɁț�ÐĊ�ĮȸÌĨĴĊĴ�ķŘ�
besoins collectifs coproduits par de nouvelles formes de 
ĨīĴðÆðĨĴðďĊɁț�ÐĊťĊș�ÐĊ�ÑĴĊĴ�ðĊĴīðĊĮÝĪķÐĉÐĊĴ�ăðÑ�¾�ķĊÐ�
éthique de soin (care) mutuel et de solidarité. C’est pour 
ces raisons que les CT ont tout intérêt à reconnaître, à 
soutenir et à s’engager dans la trajectoire Consolider les 
communs, pour améliorer l’équité urbaine et promouvoir 

ǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎș�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�
AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 
2021.

une gouvernance urbaine renouvelée dans le cadre d’un 
nouveau contrat social.

2.1 Que sont 
les communs 
et que signifie 
ȹɁÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�
ÆďĉĉķĊĮɁȺ�ȟ

Les pratiques décrites dans ce chapitre fournissent 
des exemples des différentes formes de consolidation 
des communs, des communs qu’elles cherchent à créer, 
des caractéristiques diverses de celles et ceux qui les 
ÆďĊĮĴīķðĮÐĊĴ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑåÐĊÌÐĊĴɁț�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ķĮĮð�ÌÐ�ă�
façon dont ces éléments, lorsqu’ils sont réunis, peuvent 
aider à lutter contre divers facteurs d’inégalités et à 
promouvoir des leviers d’égalité. Ces communs ont été 
ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ÆìďðĮðĮ�ÆďĉĉÐ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÐĊ�ĮÐ�åďĊÌĊĴ�
sur deux principes clés. Le premier est qu’ils résonnent 
avec l’un des quatre principaux facteurs d’inégalités iden-
ĴðťÑĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ÐĴ�īÑĮķĉÑĮ�ÌĊĮ�ă�ťæķīÐɁǣȘǡȘ�OÐ�
second est que ces communs sont particulièrement liés 

Figure 4.1
Consolider les communs et les moteurs de l’égalité

wďķīÆÐɁȚ��ķĴÐķīĮ
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priorisation des besoins et des aspirations

Coproduction et cogestion des ressources

résistance face à la marchandisation 
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Construction de nouvelles relations sociales

meilleure répartition
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solidarité et soin (care) mutuel

Caractéristiques des communs Leviers de l’égalité urbaine
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ķŘ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÐĴ�ķŘ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ��}�īÐăĴðŒÐĮ�
au foncier, au logement et aux services. Pour chaque cas 
étudié, le chapitre met en évidence les aspects les plus 
ĨÐīĴðĊÐĊĴĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}ș�ÐĴ�ă�ÌÐīĊðÝīÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ĮďķăðæĊÐ�
les pratiques recommandées. Huit types de communs 
ĮďĊĴ�ÌÑÆīðĴĮɁȚ�ȨɁăÐĮ�īīĊæÐĉÐĊĴĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮɁț�
ÅȨɁăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮɁț�ÆȨɁăÐ�ÌÑŒÐăďĨ-
ĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮɁț�ÌȨɁă�ȧīÑȨĨĨīďĨīðĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�
ÐĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮɁț�ÐȨɁăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�
ķĊðŒÐīĮÐăĮɁț�åȨɁăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďăăÐÆĴðåɁț�
æȨɁăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ÌÐĮ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮ�ÐĴ�
ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮɁț�ìȨɁă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆďăăÐÆĴðåĮȘ

Quel est le lien entre ces communs et les causes des 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÌÑÆīðĴÐĮ�ĨīÑÆÑÌÐĉĉÐĊĴɁȟ��ďĉĉÐ�
ăȸðĊÌðĪķÐ�ă�ťæķīÐɁǣȘǡș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ĨăķĮðÐķīĮ�īÐăĴðďĊĮ�Īķð�
s’entrecroisent, mais certains modèles significatifs 
ressortent. Le premier de ces modèles met en évidence 
le fait que la construction de communs constitue une 
tentative de trouver des solutions alternatives aux 
formes dominantes actuelles de production dans, et 
d’accès aux, domaines du foncier, de l’immobilier et 
des services, fournies par les marchés formels et privés. 
Ces tentatives peuvent prendre, par exemple, la forme 
d’arrangements fonciers collectifs, de (ré)appropriation 
du foncier pour construire des communs économiques, 
ÐĴ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďăăÐÆĴðåȘ�Consolider 
les communs vise alors à créer des ressources qui, par 
leur nature collective, peuvent résister à certains types 
de cooptation ou de capture, tout en permettant une 
entrée plus aisée sur des marchés hautement spécula-
tifs et inégaux. C’est le cas notamment des organismes 

fonciers solidaires ou des coopératives immobilières, qui 
constituent de bons exemples de partage des communs 
åďĊÆðÐīĮȘ�#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ĉďĊÌðă�ďľ�ȹɁăȸðĉĨÆĴ�ÌÐĮ�
marchés de l’immobilier et de la location sur l’accessibilité 
et la disponibilité du foncier et des logements pour les 
ĨăķĮ�ÌÑĉķĊðĮɁȺ��ÑĴÑ�ÌÑÆīðĴ�ÆďĉĉÐ�īðÐĊ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ĪķȸķĊÐ�
ȹɁæķÐīīÐ�ķīÅðĊÐ7ɁȺș�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĮďĊĴ�ÌÐŒÐĊķÐĮ�ķĊ�
ðĉĨÑīĴðåȘ�OȸÑÌðĴðďĊɁǡǟǡǟ�Ìķ�Rapport sur les villes dans 
le monde alerte sur le fait que les villes ne pourront plus 
offrir d’opportunités à leurs habitants si les salaires ne 
peuvent garantir un logement décent. Le rapport souligne 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�ȹɁÆĴķÐăăÐĉÐĊĴș�ǠșǥɁĉðăăðīÌ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮș�
ĮďðĴ�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐș�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ăďæÐ-
ments inadaptés, surpeuplés et insalubres8ɁȺȘ��ďĉĉÐ�
expliqué dans ce chapitre, cela concerne autant l’accès 
au foncier et aux espaces de travail (en particulier pour le 
travail informel, non reconnu par l’aménagement urbain 
ďŨÆðÐăȨș�ĪķÐ�ăȸăðĉÐĊĴĴðďĊș�ăÐĮ�ăďðĮðīĮ�ÐĴ�ă�ÆķăĴķīÐș�ăÐ�
logement, les services et les infrastructures.

�Ċ�ÌÐķŘðÝĉÐ�ĮÆìÑĉ�ðÌÐĊĴðťÐ�les communs qui peuvent 
être interprétés comme des réponses à la négligence, 
au retrait ou à la violence de l’État, par lesquelles les 
communautés construisent des communs qui les 
obligent à rassembler leurs ressources, et à travailler 
physiquement et affectivement ensemble. Cela passe 
par l’auto-construction de logements, l’auto-approvision-

Ǧ�tĪķÐă�tďăĊðāș�Urban Warfare. Housing Under the Empire of Finance, 
OďĊÌīÐĮș��ÐīĮďș�ǡǟǠǨȘ

ǧ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǡǟɁț�Œďðī�ķĮĮð�ăÐ�ÆìĨðĴīÐ�ǡ�ÌÐ�ÆÐ�īĨĨďīĴȘ

Figure 4.2
Les communs et les moteurs d’inégalités urbaines
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nement en services de base, et l’appropriation de l’espace 
public pour assurer des  moyens de subsistance, telles 
ĪķÐ�ă�ŒÐĊĴÐ�ÌÐ�īķÐ�ďķ�ăÐĮ�ďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮȘ�#ĊĮ�
ces cas-là, consolider les communs permet également 
de subsister, d’accéder aux éléments fondamentaux 
d’une vie urbaine digne et de lutter pour le droit de 
rester sur place. Pour ne prendre qu’un exemple, les 
statistiques sur l’accès aux services illustrent l’ampleur 
Ìķ�ÌÑť�ĉďĊÌðă�ķĪķÐă�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�
des communs tentent de répondre. Comme mentionné 
ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡș�ȹɁÐĊ�ǡǟǡǟș�ǡɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ȧǡǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐȨ�ĊȸŒðÐĊĴ�ĨĮ�ÆÆÝĮ�¾�
des services d’approvisionnement en eau sécurisés, et 
ǢșǥɁĉðăăðīÌĮ�ȧǣǥɁɦȨ�ĊȸŒðÐĊĴ�ĨĮ�ÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
d’assainissement sécurisés. Les inégalités régionales 
ĮďĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĮɁȚ�ÐĊ��åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ĨīÝĮ�
ÌÐ�ǦǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĊÐ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ÌȸÐķ�ĨďĴÅăÐ�ĮÑÆķīðĮÑĮș�ÆďĊĴīÐ�ǢǧɁɦ�ÐĊ��ĮðÐ�ÆÐĊĴīăÐ�
ÐĴ�ÐĊ��ĮðÐ�Ìķ�wķÌș�ÐĴ�ǡǤɁɦ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�
ăÐĮ��īõÅÐĮɁȺȘ��ÐĴ�ÆÆÝĮ�ðĊÌĨĴÑ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊ�ÆďĻĴ�
ĨăķĮ�ÑăÐŒÑ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÌÑĉķĊðÐĮɁț�ăÐĮ�
æīďķĨÐĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�ÑĴĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ȹɁÆďĊĴīðĊĴĮ�ÌÐ�
ĨřÐī�þķĮĪķȸ¾�ǤǡɁåďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�īÑĮðÌÐĊĴĮ�Īķð�ďĊĴ�ÆÆÝĮ�
¾�ăȸÐķ�ÆďķīĊĴÐș�ťĊ�ÌȸÆìÐĴÐī�ÌÐ�ăȸÐķ�ĨďĴÅăÐ�ķĨīÝĮ�ÌÐ�
camions-citernes privés9ɁȺȘ��Ð�ĮÆìÑĉ�ÐĮĴ�ăÐ�ĉÔĉÐ�Ĩďķī�
la gestion des déchets, l’eau, le traitement des eaux usées, 
l’électricité et les services énergétiques, entre autres (voir 
ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡ�Ĩďķī�ĨăķĮ�ÌÐ�ÌÑĴðăĮȨȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐ�tďĮĮ�
�ÐĊĴÐī�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮ�Ìķ��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
�ÆďĊĮĴĴÑ�ĪķÐș�ÌĊĮ�ǠǤɁŒðăăÐĮ�Ìķ�wķÌș�ȹɁǥǡɁɦ�ÌÐĮ�ÅďķÐĮ�
ÌÐ�ŒðÌĊæÐ�ĮďĊĴ�æÑīÑÐĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÌĊæÐīÐķĮÐș�ǣǨɁɦ�
ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ÌÑĨÐĊÌÐĊĴ�ÌÐ�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�Įķī�ĮðĴÐș�ǣǥɁɦ�ÌÐ�
īÑĮÐķŘ�ÌȸÑæďķĴĮ�ÐĴ�ǤɁɦ�ÌÐ�ă�ÌÑåÑÆĴðďĊ�ÐĊ�ĨăÐðĊ�ðī10ɁȺȘ�
En abordant la question de l’amélioration des quartiers, 
informels ou non, de la (ré)appropriation du foncier et de 
la fourniture de services publics universels, ce chapitre 
montre comment la consolidation des communs permet 
à la fois de subsister et s’épanouir, malgré une exclusion 
structurelle et des vulnérabilités profondément ancrées.

�Ċ�ĴīďðĮðÝĉÐ�ĮÆìÑĉ�ðÌÐĊĴðťÐ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�Īķðș�ďķĴīÐ�
un accès direct au foncier, au logement et aux services, 
cherchent à permettre et soutenir la participation 
démocratique du public, créent des espaces d’ac-
tion collective et des possibilités d’appartenance et 
permettent aux citadins d’exercer leur citoyenneté au 
quotidien. En examinant les communs dans le domaine 
des données et les occupations culturelles, qui donnent 
æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăðÐķ�¾�ÆÐ�ĪķȸďĊ�ĨĨÐăăÐ�ă�ȹɁÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�
collectifs, il apparaît que la consolidation des communs 
ÌÑĨÐĊÌ�ķĴĊĴ�ÌȸķĊ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�īÐæīďķĨÐĉÐĊĴɁț�ÐĴ�

Ǩ�#ðĊ�TðĴăðĊ�et alȘș�ȹɁ�ĊååďīÌÅăÐ�ĊÌ��ĊÌīðĊāÅăÐȚ�tÐĴìðĊāðĊæ��īÅĊ�
�ĴÐī��ÆÆÐĮĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�World Resources Institute, World 
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ#ǦÆNǟǦ.

Ǡǟ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�et alȘș�ȹɁ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�
wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�World Resources Institute Working 
Paperș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǨȘ

il est important de reconnaître qui sont et peuvent 
devenir celles et ceux qui les construisent et les 
défendent, ainsi que les résultats ou ressources qui 
doivent être sécurisés.

En effet, dans tous les cas étudiés dans ce chapitre, 
ăȸķĊ�ÌÐ�ĊďĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÐĮĴ�ÌȸŨīĉÐī�ĪķÐ�ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�
communs, en tant que tentative d’initier, de construire 
et d’entretenir différents types de communs, est 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊÐ�ťĊ�ÐĊ�ĮďðȘ�TÔĉÐ�Įð�ÆÐīĴðĊĮ�ÆďĉĉķĊĮ�
ne peuvent résister à l’accaparement, à l’exclusion et 
à la marchandisation, que ce soit immédiatement ou 
après un certain délai, tenter de créer ou de gérer des 
communs engendre des formes de citoyenneté sociale, 
politique et affective qui ne peuvent pas être réduites 
ķ�ĮðĉĨăÐ�ȹɁĮķÆÆÝĮɁȺ�ďķ�ȹɁÑÆìÐÆɁȺ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐĊ�
eux-mêmes. En effet, consolider les communs permet 
de lutter contre les inégalités, précisément parce que 
cela implique une éthique et un sens du collectif, et 
une tentative pour créer des modes de vie alternatifs, 
d’un point de vue matériel, social et spatial, en dehors 
des relations connues de domination, d’exclusion et/
ou d’inclusion défavorable qui caractérisent généra-
lement les interactions avec l’État et le marchéȘ�#ĊĮ�
ce processus, consolider les communs permet donc de 
construire de nouvelles formes de relations sociales et 
d’institutions et renforce également celles qui existent 
déjà. Ce faisant, il devient plus facile non seulement 
d’étendre la consolidation des communs, mais aussi de 
promouvoir le droit à la ville, d’encourager la participa-
tion dans la vie quotidienne, d’approfondir les pratiques 
démocratiques et d’aider les personnes à devenir des 
citoyens actifs. Au-delà des communs matériels produits 
grâce à des pratiques de consolidation soutenant le droit 
des habitants à mener une vie décente, c’est cet aspect 
Īķð�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�īÐÆďĊĊķș�ĨīďĴÑæÑ�ÐĴ�ĉĨăðťÑȘ�qďķī�ÆÐăăÐĮ�ÐĴ�
ceux qui les construisent et les défendent, les communs 
permettent de favoriser des vies plus équitables et plus 
satisfaisantes, et constituent un ingrédient vital pour un 
ĨÆĴÐ�ĮďÆðă�īÐĊďķŒÐăÑ�ŒÐÆ�ăÐĮ��}Ș

wďķīÆÐɁȚ�wðĴÐ��ÐÅ�Ìķ�}īðÅķĊă�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÌÐĮ�ÐŘĨķăĮðďĊĮȘ
�ăăðĊÆÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮș�ǦÐɁĮÐĮĮðďĊ�Ìķ�}īðÅķĊă�
international des expulsions à Salvador, Brésil.
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Cette section décrit les différentes formes de ce qui est 
ÆďĉĨīðĮ�ðÆð�ÆďĉĉÐ�ȹɁÆďĉĉķĊĮɁȺȘ�qďķī�ÆìĪķÐ�ĴřĨÐș�ăÐ�
chapitre utilise des exemples provenant du monde entier, 
ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�
mises en œuvre, ce qui les motive, comment elles sont 
liées aux facteurs d’inégalités, et, enfin, qui sont les 
personnes qui construisent et défendent les communs.

3.1 arrangements 
fonciers collectifs

Le premier type de communs fonciers et immobiliers 
décrit implique la propriété et la gestion collectives du 
foncier en tant que ressource de base partagée par une 
communauté d’habitants. Cette forme de consolidation 
des communs permet, via l’accès collectif au foncier, de 
s’attaquer à deux des principaux facteurs d’inégalités 
ķīÅðĊÐĮɁȚ�ă�ĉīÆìĊÌðĮĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�
ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĨīďåďĊÌÑĉÐĊĴ�ĮĨÑÆķăĴðåĮ�ÐĴ�ťĊĊÆð-
risés et le paysage inégal de la sécurité foncière à l’échelle 
ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�OÐ�ÌÐæīÑ�ŒÐÆ�ăÐĪķÐă�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
marchés fonciers et immobiliers alimente les inégalités 
dans les zones urbaines a déjà été mentionné, mais il 
importe ici de noter que l’insécurité foncière va de pair 
avec cette marchandisation. Cela est particulièrement 
vrai dans les villes des pays du Sud global où une partie 
importante du parc immobilier est caractérisée par l’in-
sécurité foncière. Les données mondiales d’ONU-Habitat 
ðĊÌðĪķÐĊĴ�ĪķÐ�Ǣǟ�¾�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�Ìķ�
Sud global sont confrontés à l’insécurité foncière, un 
chiffre encore plus élevé quand on ne prend que les 
zones urbaines en compte. La présente section donne 
trois exemples d’arrangements de consolidation des 
communs qui fournissent des modèles alternatifs de 
propriété foncière pour résister à la marchandisation 

ÐĴ�¾�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊɁȚ�ăȸďīæĊðĮĉÐ�åďĊÆðÐī�ĮďăðÌðīÐ�
Caño Martin Peña à San Juan�ȧqďīĴď�tðÆďȨɁț�ăÐ�ĉďÌÝăÐ�
de logement communautaire (Community-Led Housing 

– CLH) à �ĊæďĊ�ȧTřĊĉīȨɁț�ÐĴ�ăÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�
solidaires de diverses villes européennes, qui sont autant 
d’exemples d’arrangements fonciers collectifs.

Ces arrangements protègent l’accès au foncier des 
ménages de plusieurs façons, durant les phases d’installa-
tion, de construction et d’achat des logements. À �ĊæďĊ, 
ÆďĉĉÐ�ăÐ�ĨīÑÆðĮÐ�ăȸ�ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮ�
ȧ��>tȨș�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�
fonciers et immobiliers a commencé en 2009 lorsque 
trente femmes d’un des plus grands townships de la 
ville se sont organisées en un groupe d’épargne, puis 
ďĊĴ�ȹɁÆďăăÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�īÐÆìÐīÆìÑ�ÌÐĮ�ÅðÐĊĮ�åďĊÆðÐīĮș�ķĴðăðĮÑ�
leur épargne, obtenu des subventions, négocié des prêts 
et acheté des parcelles de terrains et des matériaux de 
construction. Elles ont subdivisé le terrain et construit 
collectivement des maisons extrêmement bon marché, 
avec des infrastructures de base. Ce processus est 
maintenant connu dans le pays sous le nom de modèle 
de logement communautaire (CLH, pour Community-Led 
Housing en anglais)11ɁȺȘ�OÐ�ĉďÌÝăÐ��O>�ĉÐĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�
l’auto-approvisionnement et la construction progressive 
de logements, de services et d’infrastructures. Il carac-
térise une grande partie de l’environnement bâti dans les 
villes des pays du Sud global, mais, dans cet exemple, ces 
pratiques sont mises en œuvre pour répondre aux problé-
matiques de sécurité et de propriété foncières. Bien que 
les parcelles soient subdivisées, les arrangements et les 
accords fonciers sur la façon d’utiliser les terrains sont 
ÆďăăÐÆĴðåĮȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ�ĪķÐ�ȹɁăÐ�ĴÐīīðĊ�ÆìÐĴÑ�Ĩďķī�ř�
bâtir les logements est divisé en petites parcelles, sur 
lesquelles les membres peuvent construire leur maison, 
mais la propriété du terrain reste collective. Il est interdit 
ÌÐ�īÐŒÐĊÌīÐș�ÌÐ�ăďķÐīș�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ææÐ�ďķ�ÌÐ�ĴðīÐī�ĨīďťĴ�
Ìķ�ăďæÐĉÐĊĴɁȺȘ��Ðă�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐăș�ŨīĉÐĊĴȭÐăăÐĮș�Ĩďķī�
atteindre l’un des objectifs clés de la consolidation des 

ǠǠ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁ�ďĉĉďĊðĊæ�åďī�ăĊÌ�ĊÌ�ìďķĮðĊæ�ðĊ�
�ĊæďĊɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.
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ÆďĉĉķĊĮɁȚ�ȹɁķĊÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĨķðĮĮĊĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăȸÆÆĨ-
īÐĉÐĊĴ�Ĩī�ăÐ�ĉīÆìÑɁȺ�Īķð�ȹɁīÐĊåďīÆÐ�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐ�ă�
communauté à s’assurer que chacun garde son logement 
ÐĴ�ĨÐķĴ�ăÐ�ĴīĊĮĉÐĴĴīÐ�¾�ĮÐĮ�ÐĊåĊĴĮɁȺȘ

La consolidation de l’accès commun au foncier consiste 
donc à la fois à créer la possibilité d’entrer sur un marché 
foncier et immobilier profondément inégal, mais aussi 
à protéger ces communs de l’accaparement par le 
marché, maintenant et à l’avenir. OÐ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴ�
ÌÑÆīðĴ�ķĊ�ĉďÌÝăÐ�ÌðååÑīÐĊĴș�ĉðĮ�ĨĨīÐĊĴÑɁȚ�ăȾďīæĊðĮĉÐ�
foncier solidaire de San Juan12. Ici, ce ne sont pas de 
ĊďķŒÐķŘ�ĴÐīīðĊĮ�Īķð�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆĪķðĮș�ÆďĉĉÐ�¾��ĊæďĊș�
mais des biens fonciers publics déjà occupés, qui avaient 
ÑĴÑ�ÆďĊĮĴīķðĴĮ�ĨīďæīÐĮĮðŒÐĉÐĊĴ�ÌÐĨķðĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǠǨǢǟ�
et qui ont été mis à disposition (notamment, en parte-
ĊīðĴ�ŒÐÆ�ă��}Ȩ�Ĩďķī�ðĊĮĴķīÐī�ķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�åďīĉÐ�ÌÐ�
régularisation et de développement. La nécessité d’élargir 
un canal, ou caño, a conduit à un partenariat entre les 
habitants, l’Autorité des routes et des transports, des 
avocats, des chercheurs et des étudiants, qui ont ainsi 
évité des déplacements, trop souvent imposés dans ces 
cas-là, et ont utilisé à la place le droit de propriété existant 
Ĩďķī�ÆīÑÐī�ķĊ��O}Ș��ÐĴ�īīĊæÐĉÐĊĴ�þķīðÌðĪķÐ�ÐĮĴ�ÌÑĴðăăÑ�
ÌĊĮ�ăÐ�ĴÅăÐķɁǣȘǠ�ÐĴ�ðăăķĮĴīÐ�ăÐĮ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�
de leur participation à ces pratiques de consolidation 
des communs.  

�ďĉĉÐ�¾��ĊæďĊș�ăÐ�ĉðĊĴðÐĊ�ÌÐ�ăȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ÌÐĮ�
logements constitue l’un des principaux objectifs de ce 
type de communs fonciers et immobiliers.��Ċ��O}�ÑĴÅăðĴ�
un modèle de gouvernance partagée (abordé plus loin 
ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣȨ�Īķðș�ÆďĉĉÐ�ăÐ�ÌÑÆīðĴ�ăÐ�tÑĮÐķ��ď>-
ÅðĴĴș�ŒðĮÐ�¾�ȹɁīÑæķăīðĮÐī�ă�ĮðĴķĴðďĊ�åďĊÆðÝīÐ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�
ǠɁǤǟǟɁåĉðăăÐĮ�ťĊ�ÌȸĮĮķīÐī�ăÐķī�ĮÑÆķīðĴÑ�åďĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ÌÐ�
leur permettre de payer les impôts fonciers, de garantir 
que les familles, en particulier les plus vulnérables, ne 
seront pas déplacées, et qu’elles bénéficieront d’un 
ăďæÐĉÐĊĴ�ĴďķþďķīĮ�ÅďīÌÅăÐ�¾�ÆÐĴ�ÐĊÌīďðĴɁȺȘ�O¾�ÐĊÆďīÐș�
l’accessibilité et l’abordabilité doivent être protégées (le 
åďĊÆðÐī�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�īÐĊÌķ�ȹɁÌÑťĊðĴðŒÐĉÐĊĴ�ÅďīÌÅăÐɁȺȨ�ÌÐ�
ce que les auteurs décrivent comme des menaces de 
ȹɁæÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ďķ�ÌÐ�ĴďķīðĮĴðťÆĴðďĊɁȺȘ�OÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�
permettent de créer des arrangements fonciers et 
ðĉĉďÅðăðÐīĮ�þķīðÌðĪķÐĮș�åďīĉÐăĮ�ÐĴ�ĮÑÆķīðĮÑĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
cela expose également les habitants dont la situation 
est désormais régularisée à des risques de déplacement 
imposés par le marché, qui ne pesaient pas de façon 
aussi critique lorsque ces personnes vivaient en dehors 
du cadre des marchés fonciers et formels. Cela met en 
ÑŒðÌÐĊÆÐ�ķĊ�ÌÑť�ðĉĨďīĴĊĴ�ăðÑ�ķŘ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮď-
ăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁȚ�ăÐ�ĉðĊĴðÐĊș�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮș�ÌÐĮ�
principes et valeurs clés de consolidation des communs 

Ǡǡ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9ďīĉăðĮðĊæ�ăĊÌ�ĴÐĊķīÐ�œðĴìďķĴ�ÌðĮĨăÆÐĉÐĊĴȚ�ĴìÐ�
�ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ķīÅĊ�ÆďĊĴÐŘĴĮɁȺș�Recueil de cas de GOLD 
�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

et des différentes façons de produire la ville et de l’habiter 
ȧÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�ĮÐÆĴðďĊɁǣȘǡș�ŒďķĮ�ĴīďķŒÐīÐš�ĨăķĮ�ÌÐ�
ÌÑĴðăĮ�Įķī�ăÐĮ��O}�ÐĴ�ă�īÐĊĴķīĴðďĊ�ŒðĮĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�
temps à éviter les déplacements forcés). 

��wĊ�LķĊ�ÆďĉĉÐ�¾��ĊæďĊș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ÌÐĮ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�
collectives à cet effet. L’organisme solidaire établi en 
ŒÐīĴķ�ÌÐ�ă�ăďð�Ĩďķī�ÌðīðæÐī�ăÐ��O}�ȹɁĊÐ�ĨÐķĴ�ĨĮ�ŒÐĊÌīÐ�ăÐ�
ĴÐīīðĊɁȚ�ðă�ÌďðĴ�ăÐ�ÆďĊĮÐīŒÐī�ķ�ÅÑĊÑťÆÐ�ÌÐĮ�åĉðăăÐĮ�Īķð�ř�
īÑĮðÌÐĊĴș�¾�Īķð�ðă�ÆÆďīÌÐ�ķĊ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐș�ÐĊīÐæðĮĴīÑ�
ķ�īÐæðĮĴīÐ�åďĊÆðÐī�ÌÐ�qďīĴď�tðÆďȘ��Ð�ĮĴĴķĴ�ĨÐīĉÐĴ�ķŘ�
habitants de vivre et de transformer les bâtiments sur leur 
terrain comme ils le souhaitent. Ils peuvent également 
hypothéquer leur terrain et transmettre leur droit de 
ĮķĨÐīťÆðÐ�Ĩī�ìÑīðĴæÐɁȺȘ��ďĉĉÐ�¾��ĊæďĊș�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
ÌȸķĮæÐș�ÌÐ�ĉďÌðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸìÑīðĴæÐ�ĮďĊĴ�ĨīďĴÑæÑĮș�
mais les droits d’échanger et de cumuler des biens sont 
collectivement exclus. Il est également important de 
ĊďĴÐī�Īķȸ¾��ĊæďĊ�ðă�ĮȸæðĮĮðĴ�ÌȸīīĊæÐĉÐĊĴĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�
de fait puisqu’il n’existait pas de mécanisme équivalent 
ķ�ÆÌīÐ�þķīðÌðĪķÐ�ÌÐ�qďīĴď�tðÆď�ķĴďīðĮĊĴ�ÐŘĨīÐĮĮÑ-
ment la propriété foncière collective. Les arrangements 
juridiques et les structures de gouvernance de þķīÐȥÌÐ�
facto concernant les communs fonciers et immobiliers 
ĮďĊĴ�ÐŘĉðĊÑĮ�ÐĊ�ÌÑĴðă�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǢș�Īķð�ŨīĉÐ�ĪķÐ�
ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÐĊ�ă�ĉĴðÝīÐ�ďååīÐĊĴ�ķŘ��}�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
clés pour soutenir les communs fonciers existants et 
encourager la création de nouveaux communs. 

���ĊæďĊ�ÐĴ�¾�wĊ�LķĊș�ÆÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�ÆďĉĉķĊĮ�ďĊĴ�
permis de passer d’arrangements fonciers informels à 
des arrangements formels. Toutefois, des CLT peuvent 
également s’établir au sein de marchés fonciers et 
immobiliers largement formalisés, mais inégaux, ce qui 
est important pour les communautés à revenus moyens 
et faibles. C’est le cas dans les villes européennes. Une 
ĊăřĮÐ�ÌÐĮ��O}�ÐĊ�'ķīďĨÐ�ÌÑÆīðĴ�ķĊ�ÑŒÐĊĴðă�ÌÐ�ĉďÌÝăÐĮ�
Ĩďķī�ȹɁăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðå�Īķð�ÌÑŒÐăďĨĨÐĊĴ�
et gèrent les logements pour les ménages à revenus 
åðÅăÐĮ�ÐĴ�ĉďřÐĊĮɁȺș�ÅĮÑĮ�Įķī�ÆÐ�Īķð�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌÑÆīðĴ�
ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ȹɁÌðĮĮďÆðĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ă�ĨīďĨīðÑĴÑ�Ìķ�ĴÐīīðĊ�
et la propriété du logement13ɁȺȘ�OÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�īÐĮĴÐĊĴ�
ăÐĮ�ĉÔĉÐĮ�Īķȸ¾�wĊ�LķĊ�ÐĴ��ĊæďĊɁȚ�ȹɁăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ă�
spéculation foncière, fournir des logements abordables 
et des actifs communs (supermarchés coopératifs, 
espaces communs, etc.) et offrir une sécurité foncière 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐ�ĴďķĴÐ�ăȸ'ķīďĨÐɁȺȘ��ÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ÌÐ��O}ș�
lorsqu’ils sont correctement établis, permettent d’offrir 
ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮș�¾�ìķĴÐķī�ÌÐ�ǡǟ�¾�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�
prix du marché libre, palliant ainsi grâce à la consolida-
tion des communs l’incapacité de nombreux ménages 
¾�ÐĊĴīÐī�Įķī�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮȘ�#ĊĮ�
ces cas également, ťĊ�ÌÐ�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ă�ĮĨÑÆķăĴðďĊș�

ǠǢ�LķăðĊ�#ÐŒðĮș�'ĉðăðÐ�TÐìīș�ÐĴ�#ðĊÐ�qðăķÆìș�ȹɁ}ìÐ��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�
}īķĮĴĮ�ĉďŒÐĉÐĊĴ�ðĊ�'ķīďĨÐȚ�ðĉĨăÐĉÐĊĴðĊæ�ĨķÅăðÆȭÆðŒðÆ�ĨīĴĊÐīĮìðĨĮ�ðĊ�ĴìÐ�
ĨīďÌķÆĴðďĊ�ďå�ååďīÌÅăÐ�ìďķĮðĊæɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.



OďæÐĉÐĊĴĮɁ 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮș��ĊæďĊ�

ZīæĊðĮĉÐĮɁåďĊÆðÐīĮɁ 
solidaires, Porto Rico CLT en Europe 

�ƵƵŬƣƍƂƢƂƣƼƸ�ƌƨƣŹƒƂƵƸ }ÐīīðĊ�ÆìÐĴÑ�ÐĴ�ĮķÅÌðŒðĮÑ�
en parcelles

}ÐīīðĊ�ĉðĮ�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�
ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�ÌÐĮ��}ș�
subdivisé en parcelles

}ÐīīðĊ�ÆìÐĴÑ�ÐĴ�ÌÑĴÐĊķ�
par un organisme solidaire, 
transformé en parcelles

�ƵƵŬƣƍƂƢƂƣƼƸ�
ŹƨƣŹƂƵƣŬƣƼ�ƝƂƸ�ƼƒƼƵƂƸ�žƂ�
ƲƵƨƲƵƒƃƼƃ�ƂƼ�ƝƂƸ�ƵƃƍƒƢƂƸ�
ƌƨƣŹƒƂƵƸ

qīďĨīðÑĴÑɁÆďăăÐÆĴðŒÐș�ÌīďðĴĮ�
d’échange et de vente restreints

qīďĨīðÑĴÑɁÆďăăÐÆĴðŒÐșɁÌīďðĴĮ�
d’échange et de vente restreints

qīďĨīðÑĴÑ�ÆďăăÐÆĴðŒÐșɁÌīďðĴĮ�
d’échange et de vente restreints

�ƵƵŬƣƍƂƢƂƣƼƸ�
ŹƨƣŹƂƵƣŬƣƼ�ƝƂ�ƝƨƍƂƢƂƣƼ

Auto-construction progressive Auto-construction progressive OďæÐĉÐĊĴ�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�
construit et terminé au moment 
de l’entrée dans le logement

�ƵƵŬƣƍƂƢƂƣƼƸ�ƛǀƵƒžƒƴǀƂƸ Pratiques de facto sans 
cadre juridique existant

#īďðĴĮ�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐ�ÆďĊåďīĉÐĮ�¾�ă�
loi existante qui permet d’enregistrer 
la propriété foncière collective

Baux à long terme et contrats 
de propriété immobilière, mais 
propriété foncière collective 
via un organisme solidaire

Tableau 4.1
Trois exemples d’arrangements fonciers collectifs

wďķīÆÐɁȚ��ķĴÐķīĮ
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les terrains peuvent être gérés à perpétuité par des 
ďīæĊðĮĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĮďăðÌðīÐĮș�ťĊ�ÌȸðĊĮĴķīÐī�ķĊÐ�
åďīĉÐ�ÌÐ�ȹɁĨīďĨīðÑĴÑ�åďĊÆðÝīÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐɁȺȘ��ďĉĉÐ�ÌĊĮ�
les deux autres cas, ce type de CLT peut être soutenu 
Ĩī�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�Īķð�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÆÐĴĴÐ�
propriété collective.���ăȸðĊĮĴī�Ìķ�ĉďÌÝăÐ�ÌÐ�wĊ�LķĊș�ăÐĮ�
īīĊæÐĉÐĊĴĮ�ĮďĊĴ�ðÆð�ĨăķĮ�åďīĉÐăĮ�ÐĴ�ĮďĊĴ�ÆďÌðťÑĮ�Ĩī�
des contrats de location à long terme et des contrats à 
force exécutoire. 

Cette analyse montre également les variations qui existent 
ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ��O}�ÐĊ�'ķīďĨÐș�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīĊĴ�Įķī�
des communautés particulières et ciblant l’exclusion 
sociale et économique (c’est le cas notamment d’un 
�O}�¾�Bruxelles, en Belgique, qui cible les migrants et 
les ménages éligibles aux allocations de chômage), et 
d’autres qui s’adressent aux classes moyennes les moins 
ðĮÑÐĮ�ȧÆďĉĉÐ�Ĩďķī�ÌÐĮ��O}�¾�Londresș�ķ�tďřķĉÐȭ�ĊðȨȘ�
�ÐīĴðĊĮ��O}�ĮďĊĴ�ĨÐĊĮÑĮ�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ăĴÐīĊ-
tives, restant, par choix, en dehors des partenariats avec 
les acteurs étatiques et le marché, tandis que d’autres 
sont établis avec un engagement marqué, en particulier 
ÌÐĮ��}ș�ÌÐ�æīďķĨÐĮ�ÌÐ�ĮďăðÌīðĴÑ�ĴīĊĮĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ĉÔĉÐ�
ÌȸÆĴÐķīĮ�ťĊĊÆðÐīĮȘ�O�ÌðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�
ăÐĮ�ÆďĊĴÐŘĴķăðĮÐī�ÐĴ�īÐŦÝĴÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĉďĴðŒĴðďĊĮ�
Īķð�ĮďķĮȭĴÐĊÌÐĊĴ�ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�}ďķĴÐ-
åďðĮș�ÆÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ĨīĴæÐĊĴ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ĉÔĉÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮɁȚ�

augmenter l’accès aux communs, les protéger contre 
les processus d’accaparement et de monopole, et créer 
des arrangements centrés autour d’un collectif ou d’une 
communauté permettant de réaliser à plusieurs ce qui 
ne serait pas possible individuellement.

3.2 amélioration 
des quartiers 
informels 

Le deuxième type de communs abordé dans le chapitre 
est lié aux diverses formes de logement précaire, qui sont 
au cœur du lien entre immobilier, foncier et infrastructure. 
#ĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌȸķĊ�ÆðĴÌðĊ�Įķī�ÆðĊĪ�ŒðĴș�ďķ�
a vécu à un moment ou à un autre, dans un logement 
inadapté, sans sécurité concernant sa propriété et sans 
garantie d’accès à des équipements adéquats ou aux 
services de base. Ces logements sont généralement 
ÆďĊĮĴīķðĴĮ�Ĩī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÐķŘȭĉÔĉÐĮș�ĮďķŒÐĊĴ�ȹɁÐĊ�



3 des Communs urBains variés

13504 CONSOLIDER LES COMMUNS

ĴÐĊĮðďĊɁȺ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ȹɁăďæðĪķÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�
propriété, l’aménagement du territoire et le marché 
du travail14ɁȺȘ��ÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ĮďĊĴ�ÌÑÆīðĴĮ�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�
ȹɁĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮɁȺ�ďķ�ȹɁÅðÌďĊŒðăăÐĮɁȺș�ĉðĮ�ðă�ÐĊ�ÐŘðĮĴÐ�
des descriptions plus précises et contextualisées dans 
toutes les langues, qui montrent bien à quel point ils sont 
īÑĨĊÌķĮɁȚ�favelas (Brésil), colonias populares (Mexique), 
musseques (Angola), amchi wastis (Inde), ashwa’iyyat 
(Égypte), sukumbhashi bastis (Bangladesh), katchi 
abadis (Pakistan), kampung liars ou hak miliks (Malaisie) et 
sahakhums (Cambodge). Ce processus d’auto-production 
du logement se reproduit dans d’innombrables villes à 
travers le monde et constitue un mode d’urbanisation 
ÐĊ�Įďð�Īķðș�ĨīåďðĮș�ťĊðĴ�Ĩī�ĨīďÌķðīÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�Å¶Ĵð�
abritant la majorité de la population urbaine, en particulier 
dans les villes des pays du Sud global15.

Les processus d’accès à des logements, des services et 
des infrastructures sécurisés ainsi que leur consolidation 
vis-à-vis des États et des marchés représentent des 
réponses collectives à certains des facteurs d’inégalités 
ăÐĮ�ĨăķĮ�ĊÆīÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ă�ťĊĊÆðīð-
sation des marchés fonciers et immobiliers, le paysage 
inégal de la sécurité foncière et la fragmentation et 
l’éclatement des infrastructures de base à l’échelle de la 
ville. En outre, ces pratiques permettent de consolider 
les communs en se focalisant sur la dimension collec-
tive de l’ascension individuelle dans la société et de 
l’autofourniture des logements, qui représentent une 
ÆĴðďĊ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ŒðĮĊĴ�¾�īÐĉÑÌðÐī�ķŘ�ȹɁÌÑťÆðÐĊÆÐĮ�
ķīÅðĊÐĮɁȺ, et une tentative collective de s’implanter 
réellement dans la ville16. L’auto-construction constitue 
un moyen crucial de revendiquer collectivement un 
droit à la ville qui ne repose pas sur la propriété foncière. 
Cependant, ce sont précisément ces aspects des quar-
tiers informels qui les rendent également précaires, sujets 
aux évictions forcées et matériellement inadaptés.

�ďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴȭÐăăÐĮ�ĮȸÐĊææÐī�Ĩďķī�ÆďĊĮďăðÌÐī�
ÆÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁȟ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊș�ÌÐķŘ�ĨīĴðĪķÐĮ�
différenciées en termes de temps et d’échelle sont 
ðĊĴīďÌķðĴÐĮɁȚ�ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÐĴ�ÆÐ�
ĪķÐ�ăȸďĊ�ĨĨÐăăÐ�ȹɁĉÑăðďīĴðďĊɁȺș�ȹɁÆďĊĮďăðÌĴðďĊɁȺ�ďķ�
ȹɁīÑæÑĊÑīĴðďĊɁȺ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ17. Cette différenciation 
nous permet d’examiner les possibilités d’amélioration à 

Ǡǣ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðīș�ȹɁqÐīðĨìÐīă�ķīÅĊðšĴðďĊȚ��ķĴďÆďĊĮĴīķÆĴðďĊș�ĴīĊĮŒÐīĮă�
ăďæðÆĮș�ĊÌ�ĨďăðĴðÆĮ�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ďå�ĴìÐ�æăďÅă�ĮďķĴìɁȺș�Environment and Planning 
D: Society and Space 35, noɁǠș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǢȭǡǟȘ

ǠǤ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺș�Série de documents 
ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

Ǡǥ��ĴìÐīðĊÐ�qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ĊÐðæìÅďīìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴ�
ĨīďæīĉĮȚ��œř�Ĩī�ÐŘÆÐăăÐĊÆÐ�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�æīÐĴÐī�ķīÅĊ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�
equity from the bottom. Zooming onto Latin-American inspirational 
ÐŘĨÐīðÐĊÆÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

ǠǦ��ĴìÐīðĊÐ�qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðș op. cit.

différentes étapes de vulnérabilité du logement, et d’aller 
au-delà de la simple garantie d’accès minimum pour créer 
des quartiers dignes. Cette section souligne également 
le fait que ces deux pratiques partagent une conception 
commune de l’espace urbain et des quartiers d’habitation, 
ÆďĊĮðÌÑīÑĮ�ÆďĉĉÐ�ȹɁķĊ�ÅðÐĊ�ÆďĉĉķĊ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�
garantir une juste répartition des ressources matérielles 
et de bonnes conditions de vie pour tous18ɁȺș�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�
constituant alors une référence empirique centrale pour 
atteindre cet objectif. Le chapitre aborde tout d’abord la 
question de l’amélioration des quartiers précaires.

L’amélioration des quartiers précaires implique l’exis-
tence de pratiques antérieures d’auto-construction de 
logements, dans des contextes marqués par l’absence 
ÌÐ�ÌðĮĨďĮðĴðďĊĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�ÐĊ�īðĮďĊ�ÌÐ�ă�ĊÑæăðæÐĊÆÐ�
ďķ�Ìķ�īÐĴīðĴ�ÌÐ�ăȸ(ĴĴȘ�OÐ�ÆĮ�ÌÐ��ĊæďĊ�ÆðĴÑ�ĨăķĮ�ìķĴ�
īÐŦÝĴÐ�ÅðÐĊ�ă�ĪķÐĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸďÆÆķĨĴðďĊ�åďĊÆðÝīÐș�ŒÐÆ�
l’accroissement du nombre de logements, de services 
et de processus de construction d’infrastructures de 
base impliqués dans la production de ces logements. 
Améliorer ces quartiers implique de mettre en œuvre 
un processus de régularisation foncière et la four-
niture collective  de logements, d’infrastructures et 
de services de base et sécurisés.�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�ĴřĨÐ�
d’amélioration lui-même a une incidence importante 
sur les possibilités d’accès équitable aux équipements, 
et peut-être de façon plus importante encore, sur ses 
chances de servir de moteur d’action collective et de 
reconnaissance pour des groupes jusqu’alors exclus 
de la ville. Bien que les communautés puissent auto-
construire leurs logements dans une certaine mesure, 
la sécurité foncière, la sécurisation et la mise à l’échelle 
des infrastructures nécessitent la participation d’autres 
ÆĴÐķīĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ă¾�ķĊ�īĒăÐ�ÆÐĊĴīă�¾�þďķÐīș�
pour protéger les communs fonciers et immobiliers et 
celles et ceux qui les consolident19.

La première chose à mettre en œuvre pour améliorer 
les quartiers est de protéger les habitants contre les 
ÐŘĨķăĮðďĊĮȘ�#ĊĮ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ÆĮș�ÆÐĴĴÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�
doit être fournie par l’État. Prendre position contre 
les évictions forcées est donc la première action que 
les États devraient entreprendre pour consolider les 
communs.�#ĊĮ�ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ÆĮș�ÆÐĴĴÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĊȸÐĮĴ�
obtenue que par la lutte et une bonne organisation des 
habitants. Au cours des dernières décennies, plusieurs 
communautés ont organisé, mené et accéléré cette 

Ǡǧ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�tÐĉðĊ�ðĊ�qăÆÐɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǠǨ�#ĊĮ�Į�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ķ�īĨĨďīĴ�:ZO#��Aș�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ĨīďĨďĮÐ�
une typologie des pratiques d’amélioration des quartiers informels qui 
Œ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊĮ�ȹɁĪķð�ÆďĊĮðĮĴÐĊĴ�ÐĊ�īÑăðĴÑ�¾�ÐŘĨķăĮÐī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮɁȺ�¾�
ÌÐĮ�ȹɁĉÑăðďīĴðďĊĮ�ĴīĊĮåďīĉĴīðÆÐĮɁȺȘ��Ð�ÆìĨðĴīÐ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�Įķī�ăÐĮ�
pratiques de d’amélioration des quartiers qui répondent aux principes de 
ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�
ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�
ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ
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résistance, souvent soutenue par des réseaux d’habitants 
des quartiers informels à l’échelle nationale (par exemple, 
¾��Åìăăð��ĮÐ�TďĊþďÌďăď�ÐĊ��åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌ�ÐĴ�wÐĉ�}ÐĴď�
ķ��īÑĮðăȨș�ÆďĊĴðĊÐĊĴăÐ�ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș���>tș�ÐĊ��ĮðÐș�ÐĴ�
>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊ�ȫ>A�Ȭș�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐȨ�
ÐĴ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�
AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȫw#AȬȨȘ�

�ăďīĮ�ĪķÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�ÅĊÌďĊĊÑ�ăÐĮ�ÐŘĨķăĮðďĊĮ�
et les déplacements forcés pour adopter une approche 
basée sur la régularisation et les projets de rénovation sur 
place (notamment en signant la #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�
le logement convenable de CGLU), de leur propre chef ou 
en réponse à des changements dans la législation natio-
nale (comme en Afrique du Sud), les exemples les plus 
réussis de régularisation doivent généralement leur 
succès à la mobilisation et à la collaboration active des 
populations urbaines pauvres. À Harare (Zimbabwe), par 
exemple, le Harare Slum Upgrading Project a été élaboré 
ÐĊ�ÌďÆķĉÐĊĴĊĴș�ÐĊ�ĨīďťăĊĴș�ÐĊ�ÆīĴďæīĨìðĊĴ�ÐĴ�ÐĊ�
īÐÆÐĊĮĊĴ�ÌÐ�åÉďĊ�ÐŘìķĮĴðŒÐ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ǥǢɁĪķī-
ĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�Ĩī�ă�¢ðĉÅÅœÐ�w#A��ăăðĊÆÐ�ȧă�
¢ðĉÅÅœÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȸĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ĊÌ�#ðăďæķÐ�
ďĊ�wìÐăĴÐī�åďī�ĴìÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�}īķĮĴȨș�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�
la ville de Harare20. Ce partenariat entre la ville et celles 
et ceux qui construisent et défendent les communs s’est 
avéré essentiel pour combler les fréquentes lacunes en 
matière de données et d’informations auxquelles sont 
ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ��}�ŒÐÆ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ăðĉðĴÑÐĮș�Īķð�
entravent les projets de rénovation. Peut-être plus 
important encore, ce partenariat a permis de mettre en 
ăķĉðÝīÐ�ÆÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ķĨīŒĊĴ�ȹɁðĊŒðĮðÅăÐĮɁȺ�ÐĴ�Įķī�ăÐķī�
capacité à cocréer la ville.

La nécessité de lutter en ce sens diminue à mesure que 
ăÐĮ��}�īÐÆďĊĊðĮĮÐĊĴ�ÐĴ�īÑæķăīðĮÐĊĴ�ăȸďÆÆķĨĴðďĊ�åďĊÆðÝīÐș�
soit directement, par exemple par l’octroi de propriétés 
individuelles ou collectives ou de baux à long terme, ou 
Œð�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ĨīďĨīðÑĴÑɁț�ĮďðĴ�
indirectement, via des processus de médiation, lorsque 
ăÐĮ��}�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ÌȸķĴďīðĴÑ�Įķī�ăÐ�åďĊÆðÐī�ȧÆďĉĉÐ�ÌĊĮ�ăÐ�
ÆĮ�ÌÐ�ă�}ìõăĊÌÐȨȘ�La régularisation de la propriété 
foncière et immobilière concrétise la reconnaissance 
de la valeur sociale des biens fonciers pour les citadins. 
'ăăÐ�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐ�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�
collective de logements et de créer de nouvelles formes 
de communs, ce qui constitue, en soi, un moyen de 
ȹɁÆďĊĮďăðÌÐī�ă�ŒðăăÐ21Ɂ», que les CT peuvent adopter et 
appliquer. 

ǡǟ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�
ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

21 Cette expression a été proposée par Stavros Stavrides dans Common 
Space: The City as Commons, Londres, Zed Books, 2016. Il est cependant 
intéressant de noter que son sens diffère dans la plupart des contributions 
åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ÆĮ�åðĮĊĴ�ĨīĴðÐ�Ìķ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�:ZO#��A�Īķð�ĮÐ�īÑåÝīÐĊĴ�¾�ă�
sécurité de la propriété.

Le deuxième volet de l’amélioration des quartiers relève 
beaucoup plus directement des compétences des 
�}ș�ĨķðĮĪķȸðă�ĮȸæðĴ�ÌÐ�la fourniture de services et des 
infrastructures de base à l’échelle des quartiers et des 
régions. Ce plan d’amélioration implique nécessairement, 
ķ�ĉďðĊĮ�¾�ķĊ�ĉďĉÐĊĴ�ÌďĊĊÑș�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐĮ��}�
ÐĴ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ĨīðŒÑĮ�ťĊ�ÌÐ�īÐăðÐī�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮ�ÐĴȥďķ�ÆďĊĮĴīķðĴÐĮ�Ĩī�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ķŘ�
réseaux d’eau ou d’égouts principaux, aux systèmes 
de drainage des eaux pluviales et aux infrastructures 
routières et d’électricité. Il existe plusieurs exemples 
ÅðÐĊ�ÌďÆķĉÐĊĴÑĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĉÑăðďīĴðďĊĮɁȚ�Baan Mankong, 
ÐĊ�}ìõăĊÌÐș�JAGA Mission en Inde, dans l’État oriental 
d’Odisha, et divers programmes au Brésil, au Mexique et 
en Colombie, qui ont fait de l’amélioration des quartiers 
une de leurs politiques centrales. L’amélioration du quar-
ĴðÐī�9īÐÐÌďĉ�wĪķīÐș�ķ�ĊďīÌ�ÌÐ�Gobabis (en Namibie), 
ÌÑÆīðĴÐ�ÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǣȘǠ�ȧÆðȭÌÐĮĮďķĮȨș�åďķīĊðĴ�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�
convaincant, qui montre bien que ces améliorations des 
communs permettent à des communautés organisées 
de lutter collectivement contre les déplacements et de 
mettre en œuvre des projets de rénovation sur place, en 
collaboration avec les municipalités, les gouvernements 
nationaux et d’autres acteurs locaux et régionaux. Ce 
processus a non seulement permis à la communauté 
de s’ancrer dans la ville, mais a également contribué à 
renforcer l’estime de soi des habitants et à transformer 
leurs relations avec les autorités locales. 

}ďķĴÐåďðĮș�Ĩďķī�ÆìĪķÐ�ÐŘÐĉĨăÐ�ÌÐ�ĨīďþÐĴ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊ�
on compte autant sinon plus de cas d’évictions forcées et 
de négligence persistante. L’amélioration des quartiers 
informels constitue la recommandation politique la plus 
importante d’ONU-Habitat, mais son adoption reste 
inégale et résulte bien plus souvent de luttes sociales 
en cours et de l’organisation des habitants (qui en payent 
æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăÐ�ĨīðŘ�åďīĴȨ�ĪķÐ�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐĮ��}�ďķ�
des autorités gouvernementales. Il est donc impératif 
ÌȸďĨÑīÐī�ķĊ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ÆÐĴ�ÑĪķðăðÅīÐș�ÐĴ�ăÐĮ��}�ďĊĴ�
un rôle clé à jouer dans la conduite de ce changement.

wďķīÆÐɁȚ��:O�Ș
Maires et représentants de l'initiative Make the Shift réunis pour le
lancement public de la #ÑÆăīĴðďĊ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĊŒÐĊÅăÐ en 2018.
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Encadré 4.1 
Amélioration des quartiers informels en Namibie22

9ÆÐ�¾�ă�ĨīďĨďĮðĴðďĊ�ÌÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ǣɁǠǦǢɁìÅðĴĊĴĮ�Ĩī�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�Gobabisș�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�
UĉðÅð�ȧw#9UȨ�ÐĴ�ăȸZU:�Īķð�ă�ĮďķĴðÐĊĴș�ăÐ�UĉðÅð�>ďķĮðĊæ��ÆĴðďĊ�:īďķĨ�ȧU>�:Ȩș�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆďĊÆÐīĴÑÐĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�
ȹɁĨďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐ�9īÐÐÌďĉ�wĪķīÐș�ĉÐĊÑÐ�Ĩī�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ÐĴ�
ðĮĮķÐ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȺȘ�OÐķī�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�¾�ÆÐĮ�ĊÑæďÆðĴðďĊĮ��ÑĴÑ�īÐĊåďīÆÑÐ�Ĩī�ķĊ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĨīÑăÅăÐ�ÌÐ�īÐÆÐĊĮÐĉÐĊĴ�ÐĴ�
de cartographie mené par la communauté, qui a permis l’élaboration d’un plan alternatif au déplacement. Ce plan alternatif 
(comprenant des dispositions foncières) a été élaboré en se fondant sur les besoins de la communauté et développé en 
ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�ÆÐăăÐȭÆðș�ăÐĮ�ÑĴķÌðĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăĮ�ăďÆķŘș�æī¶ÆÐ�¾�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸĴÐăðÐīĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ȧÆďĉĨīÐĊĊĴ�
ăȸĊăřĮÐ�Ìķ�ĮðĴÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴȨ�ďīæĊðĮÑĮ�ÆďĊþďðĊĴÐĉÐĊĴ�Ĩī�ăÐ�U>�:ș�ă�w#9Uș�ăȸ�ĊðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐĮ�
sciences et technologies de Namibie et le Katutura College of the Arts. Parallèlement à cet engagement antérieur en 
åŒÐķī�ÌÐ�ă�ÆďĨīďÌķÆĴðďĊș�ă�w#9Uș�ăÐ�U>�:�ÐĴ�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�:ďÅÅðĮ�ďĊĴ�īÑķĮĮð�¾�åðīÐ�ĨīÐĮĮðďĊ�Įķī�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
ĊĴðďĊă�ȧă��ďĉĉðĮĮðďĊ�åďĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ăÐ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�Ìķ�#ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ÐĴ�īķīăȨ�Ĩďķī�Īķȸðă�ðĊÆăķÐ�ăÐ�Freedom Square 
Upgrading Project comme l’un des trois projets pilotes du UĴðďĊă�9ăÐŘðÅăÐ�OĊÌ�}ÐĊķīÐ�qīďþÐÆĴ. 

'Ċ�īÐĴďķīș�ÆÐă��ĨÐīĉðĮ�ķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ĊĴðďĊă�ÌÐ�åďķīĊðī�ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ťĊĊÆðÐī�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸÐķ�ÐĴ�ÌÐ�
æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÐķŘ�ķĮÑÐĮș�ÐĴ��åÆðăðĴÑ�ăȸďÆĴīďð�ÌÐ�ĴðĴīÐĮ�ÌÐ�ĨīďĨīðÑĴÑ�åďĊÆðÝīÐș�æī¶ÆÐ�¾�ÌÐĮ�īÑæðĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�Ĩďķī�ă�
ÆďĉĉķĊķĴÑȘ�#ÐĮ�ÆďĉĨĴÐķīĮ�ÌȸÐķ�ĨīÑĨřÑÐ�ÐĴ�ķĊÐ�ĮĴĴðďĊ�ÌÐ�ĴīðĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐķŘ�ķĮÑÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ðĊĮĴăăÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�
publics du quartier ont été modernisés grâce à un processus de conception participative. Bien que des discussions soient 
toujours en cours entre les autorités municipales et les habitants concernant les compromis entre densité et abordabilité, 
ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÐĮĴ�ķĊ�ĮķÆÆÝĮ�ÐĴ��ÑĴÑ�īÐĨīďÌķðĴ�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ÌÐ�ă�UĉðÅðÐȘ�wÐăďĊ�w#Aș�ă�ÆăÑ�ÌÐ�ÆÐ�ĮķÆÆÝĮ�īÑĮðÌÐ�
ÌĊĮ�ȹɁă�ŒďðŘ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ďīæĊðĮÑÐĮ�ÌÐ�ÆðĴÌðĊĮ�ÌÑĉķĊðĮș�Īķð�ďĊĴ�Ĩķ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌȸķĊ�ÐĮĨÆÐ�Ĩďķī�ĮÐīŒðī�
ÌÐ�åďīÆÐ�ĉďĴīðÆÐ�¾�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÐĴ�ķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�Ȱ�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�ŒďăďĊĴÑ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌȸķĊÐ�ÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�
ĉķĊðÆðĨăÐ�ÌðĮĨďĮÑÐ�¾�ĨĨīÐĊÌīÐ�ÐĴ�¾�īÐĨīďÌķðīÐ�ÆÐĮ�ĉÑĴìďÌÐĮɁȺȘ��Ș�

3.3 amélioration 
des quartiers

�ĨĨīķ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐș�ăÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌȸȹɁĉÑăðďī-
ĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮɁȺ�īÐĊŒďðÐ�¾�ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÑĴÐĊÌķĮ�
impliquant l’intégration des quartiers précaires dans le 
tissu urbain, sur un continent qui se caractérise par une 
longue tradition de politiques et de pratiques informelles 
d’amélioration des quartiers informels. Les programmes 
d’amélioration des quartiers sont en grande partie 
ÌðīðæÑĮ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ÆÐ�Īķð�ðăăķĮĴīÐ�ÅðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�
de consolidation des communs ont été et peuvent être 
adoptés par des acteurs gouvernementaux. S’appuyant 
sur les exemples de la Colombie, de l’Argentine, du 
TÐŘðĪķÐș�Ìķ��īÑĮðă�ÐĴ�ÌķɁwăŒÌďīș�ăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ÌÐ�
ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ķĊ�ìðĮĴďīðĪķÐ�ÌÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĮďĨìðĮ-
tiqués et multiformes de consolidation et d’amélioration 
des quartiers qui cherchent à repousser les frontières 
de la gouvernance participative23. 

ǡǡ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�

Par rapport aux vagues précédentes d’amélioration des 
quartiers informels menées par des acteurs gouverne-
mentaux, les programmes d’amélioration des quartiers 
(NIP, pour Neighbourhood Improvement Programs) 
ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ĨăķĮðÐķīĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ÆīÆĴÑīðĮĴðĪķÐĮȘ�}ďķĴ�
d’abord, ils comprennent des pratiques qui visent à 
améliorer et à entretenir les logements et les services 
au-delà de l’objectif minimum de sécurité foncière 
et d’accès aux services de base. Les plans nationaux 
de mise en œuvre visent désormais à répondre aux 
besoins d’infrastructures sociales, notamment dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de la qualité 
de l’espace public, ainsi qu’aux besoins d’infrastructures 
culturelles et de développement économique, et à 
ÆďĊĮďăðÌÐī�ÆÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮȘ�#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș�ÆÐĮ�
programmes envisagent pour ce faire une approche 
territoriale qui explore les synergies entre divers 
ÌďĉðĊÐĮ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊȘ�}īďðĮðÝĉÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ĨăķĮ�
important encore, la participation des habitants est 

ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðɁȺȘ
ǡǢ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ĮȸĨĨķðÐ�ĮķīɁȚ��ĴìÐīðĊÐ�qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�
ĊÐðæìÅďīìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴ�ĨīďæīĉĮȚ��œř�Ĩī�ÐŘÆÐăăÐĊÆÐ�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�
greater urban and territorial equity from the bottom. Zooming onto Latin-
�ĉÐīðÆĊ�ðĊĮĨðīĴðďĊă�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐɁȺɁț�ÐĴ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�
¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁwăķĉ��ĨæīÌðĊæ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.
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considérée comme une dimension essentielle des NIP. 
Cela permet de s’assurer que l’objectif de la commu-
ĊķĴÑ�ÐĮĴ�ÌÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ŒÐīĮ�ȹɁă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�
citoyenneté dans les territoires marginalisés24Ș�#ĊĮ�
de nombreuses villes d’Amérique latine, cela implique 
ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌȸĨĨīďÆìÐĮ�ÆÐĊĴīÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ȹɁÌīďðĴ�¾�ă�
ŒðăăÐɁȺ�ÐĴ�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĉřīðÌÐ�ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ťĊ�ÌÐ�
promouvoir davantage la participation à la prise de 
décision, y compris des processus visant à cibler les 
besoins et les connaissances de certains  groupes 
spécifiques25. Quatrièmement, ces programmes 
revêtent une dimension d’équité spatialeɁȚ�ăȸďÅþÐÆĴðå�
ÐĮĴ�ȹɁĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�īÐĉÑÌðÐī�ķŘ�ÌÑåðăăĊÆÐĮ�ÌÐ�
la ville, mais également de promouvoir une plus grande 
équité territoriale dans les villes, en atténuant les 
inégalités socio-territoriales26ɁȺȘ��ðĊĮðș�¾�ĉÐĮķīÐ�ĪķÐ�
la consolidation des communs améliore les services et 
les infrastructures du quartier, le quartier se développe. 
Il est également important de noter que cela augmente 
également le nombre de personnes qui consolident les 
communs dans toute la ville.

Le Proyecto Urbano Integral (Projet urbain intégral), 
le modèle de modernisation de Medellín (Colombie), 
désormais largement connu, qui a été mis en œuvre à 
ĨīĴðī�Ìķ�ĉðăðÐķ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǟǟ�ÌĊĮ�ÆðĊĪ�ĪķīĴðÐīĮ�
périphériques et informels de la ville, constitue un bon 
exemple de programme d’amélioration des quartiers27. 
Ce modèle, qui a ensuite été conceptualisé en tant 
ĪķÐ�ȹɁķīÅĊðĮĉÐ�ĮďÆðăɁȺș�ðĉĨăðĪķÐ�ķĊÐ�ĮĴīĴÑæðÐ�¾�
long terme qui combine des projets multiscalaires 
d’aménagement urbain précis, concentrés à l’intérieur 
d’un territoire délimité (à l’échelle du quartier). Les cinq 
projets urbains intégraux étaient des projets intégrés 
planifiés, associés à des programmes sociaux plus 
larges. L’une des principales réalisations issues de ce 
projet, les célèbres téléphériques reliés au métro, a 
particulièrement captivé l’imagination des observa-
teurs extérieurs, mais le programme d’amélioration des 
quartiers s’est surtout largement appuyé sur la création 
d’espaces publics privilégiant la culture (notamment sur 
la construction de neuf grands parcs-bibliothèques 
dans les quartiers pauvres de la périphérie). Comme 
beaucoup d’expériences actuelles d’amélioration des 
quartiers en Amérique latine, l’art a constitué un vecteur 

ǡǣ��ĴìÐīðĊÐ�qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ĊÐðæìÅďīìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴ�
ĨīďæīĉĮȚ��œř�Ĩī�ÐŘÆÐăăÐĊÆÐ�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�æīÐĴÐī�ķīÅĊ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�
equity from the bottom. Zooming onto Latin-American inspirational 
ÐŘĨÐīðÐĊÆÐɁȺȘ

ǡǤ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁwăķĉ��ĨæīÌðĊæ�ðĊ�OĴðĊ�
�ĉÐīðÆɁȺȘ

ǡǥ��ĴìÐīðĊÐ�qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ĊÐðæìÅďīìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴ�
ĨīďæīĉĮȚ��œř�Ĩī�ÐŘÆÐăăÐĊÆÐ�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�æīÐĴÐī�ķīÅĊ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�
equity from the bottom. Zooming onto Latin-American inspirational 
ÐŘĨÐīðÐĊÆÐɁȺȘ

27 Les exemples de Medellin et Bogota sont tirés du travail de Catherine 
qĪķÐĴĴÐ��ĮĮăăðȘ

important de transformation urbaine, en particulier 
les peintures murales créées par de jeunes habitants. 
Tout au long du processus, la participation a été une 
préoccupation majeure, avec des processus innovants 
ðĊÆăķĊĴ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�ȹɁĴÐăðÐīĮ�ÌÐ�
ăȸðĉæðĊĴðďĊɁȺȘ

Le district de Bogota (Colombie) met actuellement 
en œuvre une stratégie sophistiquée d’amélioration 
intégrale des quartiers, utilisant une méthodologie 
ĪķĊĴðĴĴðŒÐ�ÆďĉĨăÐŘÐ�Ĩďķī�ðÌÐĊĴðťÐī�ÐĴ�ÆðÅăÐī�ăÐĮ�šďĊÐĮ�
d’intervention. Le programme d’amélioration intégrale 
des quartiers est mis en œuvre par le Secrétariat de 
district de l’habitat et vise à permettre aux habitants 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐ�ȹɁÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ă�ĉÔĉÐ�
ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ŒðÐ�ĪķÐ�ăÐ�īÐĮĴÐ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁȺȘ���
l’instar d’autres expériences similaires, ce programme 
comprend diverses composantes, allant de la légali-
sation foncière à l’utilisation de l’art pour améliorer les 
quartiers et faciliter leur appropriation par la commu-
nauté locale (avec, par exemple, l’initiative Connecte ton 
quartier). Les domaines d’action incluent le logement, les 
espaces publics, l’accessibilité et l’intégration sociale. La 
promotion de la citoyenneté active et de la participation, 
pilier de la stratégie locale, est considérée par les auto-
rités du district de Bogota comme une nécessité pour 
mettre en œuvre des projets adaptés. Elle est également 
considérée comme essentielle pour obtenir un retour 
concret sur les besoins et les désirs des habitants, ce 
qui peut, en retour, contribuer à améliorer la future 
politique publique. 

Pour conclure cette section, deux questions interdépen-
dantes méritent d’être soulignées. La première est que 
la modernisation et l’amélioration des quartiers peuvent 
remettre en question certaines représentations limitées 
de la consolidation des communs, en ce sens qu’elles 
impliquent d’intégrer les citadins précédemment exclus 
dans une citoyenneté urbaine plus large. Ce faisant, la 
consolidation/amélioration des quartiers, informels 
ou non, entraîne l’adoption d’une conception de la ville 
ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�ÆďĉĉķĊ�ÐĊ�Įďðș�Īķð�ÅÑĊÑťÆðÐ�¾�ĴďķĮ�ĮÐĮ�
citoyens, sans qu’il soit nécessaire d’entrer sur les 
marchés fonciers et immobiliers formels. Cela transpa-
raît notamment dans le fait que nombre des cas décrits 
ÆðȭÌÐĮĮķĮ�ĊÐ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ĨĮ�ȹɁþķĮĴÐɁȺ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
très localisées, mais fonctionnent comme des leviers, 
ÆďĊĊÐÆĴĊĴ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ȹɁÐĊ�ĉďĊĴɁȺ�ķŘ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
gouvernementales locales, régionales, voire nationales 
ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮș�ÐĴ�ȹɁÐĊ�ŒăɁȺ�
grâce à la participation des fédérations en réseau et des 
organisations de populations urbaines pauvres, par le 
biais d’échanges d’apprentissage de pair-à-pair. Compte 
tenu de cette dimension, la consolidation des communs 
apparaît comme particulièrement convaincante pour 
dépasser les obstacles à  à l’égalité urbaine.   
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#Ð�ĉÔĉÐș�ðă�ŒķĴ�ă�ĨÐðĊÐ�ÌÐ�īÑŦÑÆìðī�ķ�īĒăÐ�ÆīďðĮĮĊĴ�
que jouent les CT lorsqu’elles mettent en œuvre de 
telles pratiques, les soutiennent ou même les initient. 
C’est un signe bienvenu et très encourageant. Cela 
ĨÐķĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�ÆďĉÅăÐī�ăÐ�ÌÑťÆðĴ�ÐĊ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�
en infrastructures dont pâtissent de nombreux citadins 
à travers le monde, tout en contribuant à réduire le 
fardeau de l’autofourniture en logements. Cependant, 
pour que ces programmes soient durables, les CT 
doivent s’engager dans une logique de cogestion, de 
ÆďĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĨīďÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮș�
ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌȸÐĮĮřÐī�ÌÐ�ÌðīðæÐī�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ. Si 
ăÐĮ��}�ŒÐķăÐĊĴ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÑŒďăķĴðďĊ�
des processus de consolidation des communs et des 
ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĪķȸðăĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌȸÑĪķðĴÑ�Ȱ�ÆȸÐĮĴȭ
à-dire conclure des partenariats pour consolider les 
ÆďĉĉķĊĮ�Ȱ�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÌȸÅďīÌ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ăȸĮĨÐÆĴ�
collectif, progressif et profondément enraciné de ces 
pratiques de consolidation des communs et leur désir 
de s’intégrer dans le tissu urbain selon leurs propres 
conditions. Se concentrer uniquement sur l’améliora-
tion des conditions matérielles des habitants vivant en 
ÌÐìďīĮ�ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮ�ďŨÆðÐăĮș�
au détriment des objectifs de développement ou poli-
tiques, risque de saper l’aspect collectif et le potentiel 
de citoyenneté active de ces communautés et de leurs 
pratiques de consolidation des communs. En outre, si 
la question de la valorisation foncière et immobilière 
des quartiers l’emporte sur celle de la qualité de vie des 
habitants, cela risque d’empêcher les habitants de pour-
ĮķðŒīÐ�ă�ÆďæďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�
et de miner le pacte social renouvelé avec les citoyens 
que représentent les expériences de cocréation et de 
ĨīĴÐĊīðĴȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�īÐŒðÐĊÌī�Įķī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
ÌȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăð-
dation des communs, qui permettent de garantir que 
ÆÐăăÐĮȭÆð�ĨīďÌķðĮÐĊĴȥæÝīÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�
moyen d’amélioration de la répartition des ressources 
et de construction urbaine émancipatrice. 

3.4  
(ré) appropriation 
du foncier et 
communs 
économiques

Le troisième type de communs dans les domaines du 
foncier, de l’immobilier et des services, décrit dans ce 
ÆìĨðĴīÐ�ðĉĨăðĪķÐ�ķĊÐ�ȧīÑȨĨĨīďĨīðĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ťĊ�
de rétablir les moyens de subsistance ou, dans certains 
endroits, de permettre simplement la survie des habi-
tants. Ces pratiques exigent de pouvoir accéder au parc 
foncier urbain et de l’utiliser en dehors des régimes de 
propriété et de location formels. Elles comprennent 
notamment le travail et le commerce informels dans les 
espaces publics ou privés, les activités économiques à 
domicile, les économies solidaires et fondées sur le troc 
ou diverses formes de guérilla jardinière et d’agriculture 
urbaine. Ces pratiques appellent effectivement à faire 
de la ville elle-même un commun, pour lutter contre la 
ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĉīÆìĊÌðĮĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�
contre certaines politiques d’aménagement du terri-
toire, autant de facteurs d’exclusion qui fracturent le 
droit à la ville et ses usages pour certains habitants. 
Ces pratiques de consolidation des communs reposent 
sur une compréhension de la ville en tant qu’ensemble de 
ressources mises en commun, que les citoyens peuvent 
revendiquer, souvent pour pouvoir utiliser, tirer une valeur 
ÌȸķĮæÐ�ďķ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ă�åďĊÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÌÐĮ�ÅðÐĊĮ�
fonciers urbains, mais aussi, de façon assez directe, pour 
répondre à la nécessité de survie au quotidien. Comme 
ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐș�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ķĊ�ăðÐĊ�åďīĴ�
entre les communs économiques urbains et les modèles 
de solidarité et de démocratie économique.

La (ré)appropriation du foncier pour mener des acti-
vités économiques et liées aux moyens de subsistance 
implique des pratiques qui sont souvent, comme cela a 
été décrit en référence à la construction progressive de 
ăďæÐĉÐĊĴĮș�ȹɁÐĊ�ĴÐĊĮðďĊ�ŒÐÆɁȺ�ăÐĮ�ăďæðĪķÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�ÌÐ�
l’aménagement du territoire, du droit, de la propriété et du 
marché du travail28Ș�O�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĴÐĊĮðďĊɁȺ�ÐĮĴ�ðĉĨďī-
tante, car ces pratiques de (ré)appropriation du foncier 
résultent normalement de négociations pour adapter 

ǡǧ��ăÌÐðīș�ȹɁqÐīðĨìÐīă�ķīÅĊðšĴðďĊȚ��ķĴďÆďĊĮĴīķÆĴðďĊș�ĴīĊĮŒÐīĮă�ăďæðÆĮș�
ĊÌ�ĨďăðĴðÆĮ�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ďå�ĴìÐ�æăďÅă�ĮďķĴìɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�ZŒðÌðď��ăÅÐīĴď��īÐĊĮ�tȘș�9ăðÆāīȘ
Antioquia, Colombie.
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ăÐĮ�ĨăĊĮ�ÐĴ�īÝæăÐĉÐĊĴĮ�ďŨÆðÐăĮș�ðĊĮð�ĪķȸŒÐÆ�ăÐĮ��}�ÐĊ�
charge de leur application. Ce sont ces négociations qui, 
même si elles peuvent paraître vulnérables, ponctuelles 
et incertaines, permettent de consolider les communs. 
Ce faisant, elles contribuent également à remettre en 
ĪķÐĮĴðďĊ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÅðĊðīÐ�ÌÐ�ă�ăÑæăðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸðăăÑæ-
lité. Ces négociations montrent bien que les CT jouent 
ĴďķþďķīĮ�ķĊ�īĒăÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�
des communs, qu’elles cherchent à les supprimer via 
la criminalisation et l’expulsion, à les reconnaître et à 
les soutenir tacitement, ou à les favoriser activement 
via leur reconnaissance. Parmi les nombreuses actions 
menées par des communautés locales, ce sont les 
ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�īÐĨďĮĊĴ�Įķī�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ��}�Īķð�
illustrent vraiment l’importance du rôle de ces dernières 
dans la mise en œuvre ou le maintien de ces types vitaux 
de pratiques de consolidation des communs. 

Comment se traduit la (ré)appropriation foncière des 
ÆďĉĉķĊĮɁȟ�O�présence structurelle de telles pratiques 
dans les économies informelles des villes des pays du 
Sud et du Nord globaux constitue une question cruciale. 
Bien que les variations régionales soient considérables, il 
ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�īĨĨÐăÐī�ĪķÐ�ǥǠɁɦ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÌĊĮ�
le monde (deux milliards de personnes) sont engagés 
dans des activités informelles.29�#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�
l’accès équitable au foncier public (et, dans une moindre 
mesure, au foncier privé) est essentiel pour entreprendre 
la myriade d’activités informelles qui font partie des 
stratégies de subsistance de nombreux citadins, et en 
particulier des groupes les plus marginalisés. Cela est 
vrai autant pour le commerce informel que pour la vente 
de rue, la collecte et le recyclage des déchets ou encore 
les activités artisanales et les microentreprises. Chacun 
de ces métiers repose sur l’accès à l’espace urbain et à 
l’infrastructure, qui constituent des lieux de travail. Il 
peut s’agir des rues où les marchands des rues vendent 
leurs produits, de terrains vacants où s’installent des 
marchés, de sites d’infrastructures publiques tels que 
des centres de collecte et des décharges où travaillent des 
récupérateurs, des trieurs et des recycleurs informels, de 
nœuds de transport parallèles ou de ruelles de quartiers 
informels où les petites entreprises travaillent, fabriquent, 
vendent et stockent des marchandises. Ces espaces 
clés de production et d’échange sont transformés en 
communs via l’utilisation directe et la (ré)appropria-
ĴðďĊ�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�Œð�ÌÐĮ�ķĴďīðĮĴðďĊĮ�ďķ�ÌÐĮ�ĴðĴīÐĮ�ÌÐ�
propriété formels, précisément parce que ceux-ci ont 
été rendus inaccessibles par des mécanismes de facto 
de monopole, tels que la marchandisation du foncier 
et/ou des réglementations sur l’aménagement du 
territoire vecteurs d’exclusion, qui ne considèrent pas 
les pratiques de subsistance informelles comme des 

ǡǨ�OȸÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐă�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǨǟɁɦ�ÌÐ�ăȸÐĉĨăďð�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�
ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ǥǦɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÑĉÐīæÐĊĴĮ�ÐĴ�ǠǧɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�
ÌÑŒÐăďĨĨÑĮș�ĮÐăďĊ��A':Zș�ȹɁqďăðÆř�9īĉÐœďīāɁȺș�Informal Economy, 2022. 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�ī�ŒĊ.

utilisations légitimes du domaine public urbain. Ce 
faisant, ces pratiques participent à ce que l’on appelle 
ă�ȹɁÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĮĨÆÐɁȺ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ÌÐ�
ȹɁÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÆďĉĉÐ�ÆďĉĉķĊ30ɁȺș�ÐĊ�ÆÐ�ĮÐĊĮ�
ĪķȸÐăăÐĮ�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�ȧīÑȨŨīĉÐī�ă�ŒăÐķī�ÌÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸÐĮĨÆÐ�ķīÅðĊ�Īķðș�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�īÐŦÝĴÐ�ÌÐĮ�
conceptions collectives établies de longue date de cet 
espace et la reconnaissance de divers droits de propriété. 

Les pratiques de (ré)appropriation du foncier prennent 
æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ă�åďīĉÐ�ÌÐ�īÐŒÐĊÌðÆĴðďĊĮ�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌÐ�
droits. Ces pratiques visent à obtenir, tout autant qu’elles 
nécessitent, certaines formes de reconnaissanceɁȚ�ÌīďðĴ�
à travailler dans des espaces publics communs, recon-
naissance des diverses manières de travailler dans la ville 
ou droit à vivre dans la ville. Pour perdurer, ces pratiques 
de consolidation des communs nécessitent d’établir des 
ĴÆĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌȸÐĊææÐī�ÌÐĮ�ăķĴĴÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�OȸďīæĊðĮ-
tion collective est donc une composante récurrente de 
ces pratiques. Sans cela, elles ne seraient probablement 
pas viables. Les organisations de collecteurs de déchets, 
vendeurs et commerçants informels, travailleurs à domi-
cile et travailleurs des transports (y compris informels) 
ĴÐĊÌÐĊĴ�¾�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�Įķī�ÌÐķŘ�ďÅþÐÆĴðåĮɁȚ�ĮďķăðæĊÐī�
le rôle central que ces pratiques économiques jouent 
dans le fonctionnement économique plus large de la ville, 
et souligner leur rôle dans la subsistance de nombreux 
travailleurs pauvres et autres populations marginalisées. 
�ÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ŨīĉÐĊĴ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮď-
lidation des communs sont vitales pour la ville, mais 
aussi, surtout, pour ses habitants les plus vulnérables. 
qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăȸ�ĮďÆðÆðĐĊ�ÌÐ�tÐÆðÆăÌďīÐĮ�ÌÐ��ďæďĴ®�
(Association des recycleurs de Bogota), en Colombie, a 
mobilisé des soutiens pour faire reconnaître la collecte 
ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ÆĴðŒðĴÑ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐɁț�ÐăăÐ��
ďÅĴÐĊķ�ăȸÆÆÝĮ�ďŨÆðÐă�ÌÐ�ĮÐĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ķŘ�ÌÑÆìÐĴĴÐīðÐĮ�
et aux terrains leur permettant d’accomplir leur travail. 
Sa campagne s’est concentrée sur la contribution des 
récupérateurs à la chaîne de valeur du recyclage ainsi 
que sur l’importance de leur rôle pour l’environnement, 
l’économie et les services publics via la réduction de la 
demande de nouvelles matières premières. Il est en outre 
important de noter que l’association regroupe certaines 
des couches les plus vulnérables de la population, souvent 
des migrants et des personnes déplacées, ayant un faible 
niveau d’instruction et peu d’autres opportunités d’emploi. 
�ķ�ÌÑÅķĴ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǠǟș�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ��ďæďĴ��ÆÆÐĨĴÑ�
bon nombre des propositions présentées par l’association 
dans le cadre de son plan révisé de gestion des déchets. Il 
s’agissait notamment d’élaborer un système de paiement 
pour promouvoir la récupération des matières recyclables, 
et d’effectuer des paiements directs aux collecteurs de 
ÌÑÆìÐĴ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǣȘǡ�Ĩďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮȨȘ31 

30 Stavrides, Common Space: The City as Commons.

ǢǠ�Zăæ��ÅðšðÌ�ÐĴ�9ÐÌÐīðÆď�qīīș�ȹɁ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�Į�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�
ĨīďŒðÌÐīĮ�ðĊ��ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðɁȺș�ðĊ�Building Inclusive Cities: Highlights from 
the Inclusive Cities Projectș�ÑÌȘ�Ĩī�tìďĊÌ�#ďķæăĮș�TĊÆìÐĮĴÐīș��A':Zș�
ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǡǡȭǡǤȘ
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Dans le monde entier, des CT négocient une reconnais-
sance similaire pour les travailleurs informels, allant 
des vendeurs de rue aux travailleurs du domaine des 
déchets.����īœðÆā�LķĊÆĴðďĊ�¾�Durban (Afrique du Sud), 
les vendeurs de rue et les travailleurs du domaine des 
ĴīĊĮĨďīĴĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ðĊĴÑæīÑĮ�ÌĊĮ�ķĊ�ĨăĊ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
d’une jonction de transport majeure, et, en Inde, une 
nouvelle loi nationale reconnaît les vendeurs de rue et les 
plans directeurs d’aménagement urbain leur garantissent 
l’attribution d’un espace32. Un changement croissant de 
politique et de réglementation est également en train 
ÌÐ�ĮȸÐååÐÆĴķÐī�Ĩďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�ĮȸðĉĨăðĪķÐī�ĨăķĮ�
directement, avec les travailleurs informels, dans leurs 
activités et leurs lieux de travail. C’est en effet l’une 
des nombreuses façons pour les CT de soutenir les 
pratiques de consolidation des communs et, par là 
ĉÔĉÐș�ÌȸħķŒīÐī�¾�ă�īÑăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸZ##ɁǠǠ�ŒðĮĊĴ�¾�ĊÐ�
ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑș�ķĊ�ðĉĨÑīĴðå�ÌȸķĴĊĴ�ĨăķĮ�
urgent au lendemain de la crise du COVID-19. Alors que 
ăÐĮ��}�īÐĨÐĊĮÐĊĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�¾�ă�ĮķðĴÐ�ÌÐ�
la pandémie, il est encourageant de constater qu’elles 
peuvent s’appuyer sur un certain nombre de bonnes 
pratiques. Elles ont déjà mis en place des actions pour 
soutenir ces utilisations de l’espace et ces initiatives par 
le biais de nouvelles formes de reconnaissance, de copla-
ĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊș�ðĉĨăðĪķĊĴ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�
utilisations du foncier dans la ville, comme le précise la 
ĮÐÆĴðďĊɁǣȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
de reconnaissance conservent l’objectif de consolidation 
des communs initial de ces pratiques. De plus en plus, 
le travail et les travailleurs informels sont reconnus 
et l’accès aux espaces de travail publics et privés est 
protégé. Il est donc impératif que cette reconnaissance 
ÆďĊĮÐīŒÐ�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ÌÐæīÑ�ÌÐ�ŦÐŘðÅðăðĴÑș�ťĊ�ĪķÐ�ÆÐĮ�
pratiques de consolidation des communs ne soient pas 
remplacées par de nouvelles formes de monopole, de 
propriété et de limitation. Par exemple, la création de 
zones de vente pour certains vendeurs de rue ne doit pas 
impliquer la création de nouveaux monopoles excluant 
ÌÐ�ÆÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�īÐÆďĊĊķĮȥīÑæăÐĉÐĊĴÑĮ�ăÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�
vendeurs migrant vers la ville. 

La réaffectation d’infrastructures inutilisées ou désaf-
fectées constitue un deuxième type de communs lié à 
ă�īÑĨĨīďĨīðĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ33. 
C’est la fonction sociale de ces biens fonciers (et des 
infrastructures urbaines) et le fait qu’ils fonctionnent 
selon une autre logique que celle du contrôle de l’État ou 
du marché qui leur confèrent leur caractère de communs, 
incarnant des principes de solidarité, d’inclusion et de 
bienveillance. À titre d’exemple, on peut citer l’émergence 
d’économies populaires de troc et d’échanges et des 

Ǣǡ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊș�ŒďðīɁȚ��A':Z�ÐĴ��ĮðřÐ�'ĴåķăÐĊðș�ȹɁqķÅăðÆ�wĨÆÐ�
}īÌðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊĮ�ðĊ�#Ðăìðș�AĊÌð�ĊÌ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�Recueil de cas 
ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǢǢ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ĮȸĨĨķðÐ�ĮķīɁȚ�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�
ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

assemblées de quartier sur le marché de La Salada, à 
Buenos Aires (Argentine), initiées par le mouvement 
organisé des chômeurs cherchant à récupérer les usines 
abandonnées34. L’appropriation d’entrepôts et autres 
infrastructures publiques via des projets de solidarité 
dans un certain nombre de villes d’Amérique latine et d’Eu-
īďĨÐ�Ìķ�wķÌ�ťĊ�ÌÐ�īÑĨďĊÌīÐ�ķŘ�ÅÐĮďðĊĮ�ðĉĉÑÌðĴĮ�ăðÑĮ�
à la consommation et à la sécurité alimentaire constitue 
également un bon exemple. Alors que la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ�ĮÐ�ĨīďĨæÐðĴș�ÌÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�ÌÐ�ĮďăðÌīðĴÑ�¾�
Rosario et wĊĴɁ9Ð (Argentine) et des groupes d’entraide 
à Milan et Naples (Italie) et à Athènes (Grèce) ont réorienté 
ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ĪķīĴðÐī�ťĊ�ÌÐ�ĨīďÌķðīÐ�ÐĴ�ÌÐ�
distribuer de la nourriture, des consommables et des 
services de santé de base. En outre, il convient de noter 
que les villes argentines ont reçu pour cela le soutien des 
agences et des mouvements municipaux. Cela montre 
qu’il est possible de promouvoir des pratiques communes 
pour soutenir les moyens de subsistance, et que celles-ci 
pourraient déboucher sur des initiatives de coproduction 
ĮĮďÆðĊĴ�ăÐĮ��}�ÐĴ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ35. 

Les communs économiques établis sur des biens 
fonciers urbains que les habitants se sont réappropriés 
peuvent impliquer des pratiques collectives et soli-
daires en accord avec les principes du mouvement de 
l’économie solidaire. Ils peuvent s’établir via des formes 
de gouvernance menées par les travailleurs et fondées 
sur la coopération. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
le développement de formes autonomes de production 
au sein des communautés a le potentiel d’améliorer la 
gouvernance démocratique des ressources communes36. 
On peut citer, à titre d’exemple, les expériences prélimi-
ĊðīÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�ķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�Īķð�ĉÐĴĴÐĊĴ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�
des partenariats publics-communautaires offrant des 
modèles démocratiques susceptibles de permettre la 
création de richesses gérées par la communauté et les 
travailleurs. À Preston�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�
municipales achètent localement des biens et des 
services, qui sont ensuite utilisés pour générer des 
circuits urbains de richesses communautaires et des 
effets économiques multiplicateurs plus larges. Ces 
formes de démocratie économique permettent de 
repenser le rôle des villes, en les considérant comme 
des endroits cruciaux pour la consolidation des infrastruc-
tures et des services urbains communs37. 

'ĊťĊș�ķĊ�ķĴīÐ�ĴřĨÐ�ÆăÑ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊĮ�ÆďĊĮðĮĴÐ�ÐĊ�ă�ȧīÑȨ
appropriation du foncier urbain. Associé à la sécurité et 

Ǣǣ��ÐīďĊðÆ�:æďș�ȹɁ�ìĴ�īÐ�ĨďĨķăī�ÐÆďĊďĉðÐĮȟ�wďĉÐ�īÐŦÐÆĴðďĊĮ�åīďĉ�
�īæÐĊĴðĊɁȺș�Radical Philosophy 2, noɁǡș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǢǠȭǢǧȘ

35 Leandro Minuchin et alȘș�ȹɁTķĊðÆðĨă�OďæðĮĴðÆĮȚ�qďĨķăī�A 
ĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĊÌ�wďķĴìÐīĊ��īÅĊðĮĉĮ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ�qĊÌÐĉðÆɁȺș�ǡǟǡǟȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒīsqǠæ.

Ǣǥ�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

37 Andrew Cumbers, The Case for Economic Democracy, Cambridge, Polity 
Press, 2020.
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à la souveraineté alimentaires, il implique des processus 
ÌȸæīðÆķăĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�ďķ�ÌÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ȹɁæķÑīðăă�
þīÌðĊðÝīÐɁȺ�ȧÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ăÐĮ�ÆķăĴķīÐĮ�ăðĉÐĊĴðīÐĮș�ÌÐ�
æīðĊÐĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ŦÐķīĮ�Įķī�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�þīÌðĊðÐīĮ�
ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ÆķăĴðŒÐīȘ��ďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�
pour plus de détails). Ces deux pratiques, qui encou-
ragent l’utilisation du foncier urbain et périurbain pour 
la production alimentaire et le jardinage en général, 
īÑŨīĉÐĊĴ�ăÐ�īĒăÐ�ŒðĴă�ÌÐ�ÆÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ÐĴ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�
de protéger leur valeur d’usage, dans un contexte de 
ĮĨÑÆķăĴðďĊ�æīÐĮĮðŒÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ťĊĊÆð-
risés.�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ÆďĉĉÐ�¾�Melbourne (Australie), 
ces pratiques comptent notamment des tentatives de 
régénération de la végétation indigène, tandis que 
dans d’autres, comme à Paris�ȧ9īĊÆÐȨș�ÐăăÐĮ�ŒðĮÐĊĴ�¾�
compenser l’augmentation des températures ou la perte 
de biodiversité via des solutions basées sur la nature. 
#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ÆÐĨÐĊÌĊĴș�ăȸæīðÆķăĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�
et la guérilla jardinière constituent des moyens originaux 
de donner accès aux fonciers urbains aux personnes, y 
compris les migrants, qui en sont traditionnellement 
exclues. À Séville (Espagne), l’agriculture urbaine en tant 
que pratique de consolidation des communs visait des 
objectifs de répartition et de reconnaissance, et, au début 
des années 2000, la coalition municipale a commencé à 
ăăďķÐī�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�¾�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮȘ�qďķī�
ce faire, des mécanismes de budgétisation participative 
ont été mis en place38. 

Ces pratiques de partage des terres ont pris une impor-
tance particulière dans le contexte de la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ�Īķðș�ÆďĉĉÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆīðĮÐĮș��ĨÐīĴķīÅÑ�¾�ă�åďðĮ�
les moyens de subsistance économiques et les réseaux 
ÌÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ăðĉÐĊĴðīÐȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�
marqués soit par l’absence, soit par la portée limitée des 
systèmes de protection sociale, les communautés les plus 
pauvres ont été particulièrement touchées et la faim est 
(ré)apparue. En réponse, des groupes communautaires 
ont développé les pratiques collectives de culture, de 
production et de distribution alimentaires sur des terrains 
ķīÅðĊĮ�ŒÆĊĴĮ�ďķ�ȹɁĮďķĮȭķĴðăðĮÑĮɁȺȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�
ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�īÑæð�ÐĊ�ĮďķĴÐĊĊĴ�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮȘ�#ĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�Quezon (Philippines), 
le bureau municipal élargit son programme de durabilité 
alimentaire et convertit les parcelles inoccupées en 
jardins potagers destinés à être cultivés par des femmes 
et des organisations communautaires39. La sécurisation 
Ìķ�åďĊÆðÐī�ĨķÅăðÆ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�æīðÆďăÐĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐș�ŒÐÆ�ă�
fourniture de kits de germination, un élément clé des 
ÆĴðďĊĮ�ÌÐ�ĮďķĴðÐĊ�ÌÐĮ��}�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ķīÅðĊĮȘ�

Ǣǧ��ŒÐĮ��ÅĊĊÐĮ�ÐĴ��īÅī�OðĨðÐĴšș�ȹɁtÐŒðĮðĴðĊæ�ĴìÐ�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ĨīďĉðĮÐ�ďå�
participatory budgeting in light of competing political, good governance and 
ĴÐÆìĊďÆīĴðÆ�ăďæðÆĮɁȺș�Environment and Urbanization 30, noɁǠș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǥǦȭǧǣȘ

ǢǨ�ZåÐăð��æďĴăďș�ȹɁ�Ð�ăĮď�œĊĴ�æīÐÐĊĮ�ðĊ�ďķī�ĉÐăĮȚ�ÆďĉĉķĊðĴř�æīÌÐĊĮ�
ðĊ�ĴìÐ�qìðăðĨĨðĊÐĮɁȺș�International Institute for Environment and Development, 
2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦǠǦqǤÆ.

#Ð�ĉÔĉÐș�l’agriculture urbaine et les pratiques de 
consolidation des communs qui la sous-tendent sont de 
plus en plus reconnues comme constituant une réponse 
équitable et nécessaire aux vulnérabilités induites par 
le climat. À Rosario (Argentine), l’agriculture urbaine a 
gagné du terrain à la suite de la crise économique de 2001, 
car elle a permis de pourvoir aux besoins alimentaires et 
de créer des emplois. Cette approche s’est étendue des 
jardins potagers, parcelles de quartier et espaces publics, 
aux zones périurbaines, et l’agriculture urbaine est apparue 
comme une réponse stratégique aux inondations et aux 
ŒæķÐĮ�ÌÐ�ÆìăÐķīȘ��ďĉĉÐ�ÐŘĨăðĪķÑ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦ�
ȧĮÐÆĴðďĊɁǤȘǢȨș�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮș�ăÐ�ÆìĉĨ�ÌȸĨĨăðÆĴðďĊ�Ìķ�
Programme d’agriculture urbaine de Rosario a été élargi 
pour inclure l’agriculture urbaine dans le plan d’aménage-
ment foncier urbain. Pour ce faire, les terrains publics et 
privés vacants ou sous-utilisés qui pouvaient être utilisés 
pour des cultures alimentaires par les habitants à faible 
revenu, en particulier les collectifs de femmes, ont été 
ĮřĮĴÑĉĴðĪķÐĉÐĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑĮ40Ș�OÐ�ÆĮ�ÌÐ�tďĮīðď�ðăăķĮĴīÐ�ăÐ�
īĒăÐ�ÆÐĊĴīă�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ăȸÆÆÝĮ�
à la terre, la protéger contre les monopoles et soutenir 
les initiatives collectives visant à la fois à répondre aux 
besoins matériels vitaux et à renforcer la résilience à long 
terme de la ville face au changement climatique. 

3.5 des services 
publics locaux 
universels

Nous avons précédemment souligné dans ce chapitre 
que l’éclatement et la fragmentation de la fourniture des 
infrastructures et des services publics constituaient un 
moteur important d’inégalités urbaines. Ici, les services 
ĨķÅăðÆĮ�ĮȸÐĊĴÐĊÌÐĊĴ�ÆďĉĉÐ�ȹɁÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÑĴÐīĉðĊÑĮș�
développés collectivement par les sociétés, organisés par 
l’intermédiaire des collectivités territoriales ou de l’État 
ĊĴðďĊăș�Ĩďķī�ĨīďÌķðīÐ�ďķ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ÅðÐĊĮ�ÆďĉĉķĊĮɁȺ�ÐĴ�
ÆďĉĉÐ�ȹɁÌÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�åďķīĊðĴķīÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�
de répondre à des besoins communs41ɁȺȘ��ÐĮ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�
mettent en évidence l’un des éléments clés de notre 

ǣǟ��ĊĊÐ�TĮĮÐĊ�ÐĴ�TÌÐăÐðĊÐ�:ăŒðĊș�ȹɁtďĮīðďș��īæÐĊĴðĊ��ĮÐĮ��īÅĊ�
9īĉðĊæ�Ĵď�}ÆāăÐ�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ��ăðĉĴÐ��īðĮÐĮɁȺș�World Resources Institute 
ȯ�AĊĮðæìĴĮ, 2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœÅăœĪ}.

ǣǠ�#ŒðÌ�>ăăș�ȹɁ#ÐťĊðĴðďĊ�ďå�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮ�åďī�ĴìÐ�:Aȭ'tw��qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐ�
UīīĴðŒÐ��ďīāðĊæ�:īďķĨɁȺș�ǡǟǡǠɁț��ĊĊ��ďďĴÐ�ÐĴ��ĊÌīÐœ�qÐīÆřș�The Case 
for Universal Basic Services, Cambridge, Polity Pressș�ǡǟǡǟɁț�#īð��ðÅīīðď�
ÐĴ��Ðī��ÐæìĉĊĊș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ĪķăðĴř�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďī�ăăȚ��
ĨīÐÆďĊÌðĴðďĊ�Ĵď�ÅÐĴ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, 
Barcelone, 2021.
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ÆďĉĨīÑìÐĊĮðďĊ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑɁȚ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�
processus, par nécessité collectifs, à différentes échelles. 
#ĊĮ�ÆÐ�ÆĮș�ÆÐĨÐĊÌĊĴș�la notion de communs rejoint 
celle de bon nombre de biens ayant une fonction appa-
īÐĊĴÑÐș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐ�Īķð�ÐĮĴ�ȹɁĨķÅăðÆɁȺȘ�
Cela implique que la forme et la nature des services et 
infrastructures communs exigent la mise en place de 
partenariats, en particulier avec les institutions publiques. 
Ce point est abordé dans les cas référencés ci-dessous. 

Les services publics ciblent les inégalités de plusieurs 
ĉĊðÝīÐĮș�ăăĊĴ�Ìķ�ȹɁĴīŒðă�ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�ĴīĊĮåÐīĴ�ÆďăăÐÆĴðå�
des revenus de factoɁȺ�ȧȹɁĮăðīÐ�ĮďÆðăɁȺ�ďķ�ȹɁīÐŒÐĊķ�
ŒðīĴķÐăɁȺȨ�¾�ķĊÐ�åďīĉÐ�ȹɁÌȸÆĴðďĊ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�Ĩďķī�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
commun, partager et redistribuer les ressources, grâce à 
ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĮÆķŘ�ďķ�ÌȸĮĮķīĊÆÐ�ĨīďæīÐĮĮðåĮ�ďķ�ÌÐĮ�
redevances redistributives, incluant tous les membres 
de la communauté ou de la société qui, autrement, 
seraient incapables (ou moins capables) d’accéder à 
ces ressources individuellement42ɁȺȘ��Ð�ÆìĨðĴīÐ�ÑĴķÌðÐ�
ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
tels que l’eau, l’assainissement, l’électricité, la collecte 
et le traitement des déchets, les routes, les ponts, les 
chemins de fer, les transports, les écoles, les hôpitaux 
et les établissements de soins43. Ce sont en effet des 
services utilisés quotidiennement, et il est tout simple-
ment impossible de participer pleinement à la vie sociale, 
économique et matérielle de la ville sans eux, car ils 
répondent aux besoins fondamentaux de développement 
ìķĉðĊȘ�AăĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÌďĊÆ�¾�ă�åďðĮ�ķĊÐ�ťĊ�ÐĊ�Įďð�ÐĴ�ķĊÐ�
condition préalable à une vie utile et digne. Ces services 
ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķ�Æħķī�Ìķ�ĉĊÌĴ�ÌÐĮ��}ș�ÐĴ�ăÐķī�ÑĴķÌÐ�
est particulièrement pertinente pour le présent rapport. 

ǣǡ��ðÅīīðď�ÐĴ��ÐæìĉĊĊș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ĪķăðĴř�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďī�ăăȚ��
ĨīÐÆďĊÌðĴðďĊ�Ĵď�ÅÐĴ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺȘ

ǣǢ�ȹɁ�ÐăăȭÌÐĮðæĊÐÌ�ĮďÆðă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮřĮĴÐĉĮ�ÆďĊĴīðÅķĴÐ�Ĵď�īÐÌķÆðĊæ�
poverty and inequality, while enhancing social cohesion and political 
ĮĴÅðăðĴřɁȺș�ĨȘ�ǥɁț�ZA}ș�ȹɁ�ďīăÌ�wďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǦȭǠǨȚ��ĊðŒÐīĮă�
ĮďÆðă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�Ĵď�ÆìðÐŒÐ�ĴìÐ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�:ďăĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�
2017. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT��Ǧǧå.

Quelle est l’origine de la fragmentation de la fourniture de 
ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮɁȟ�OȸķĊÐ�ÌÐĮ�īðĮďĊĮ�Ĩďķī�ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�
apparues des inégalités dans la fourniture des services 
publics est la tendance constante à la privatisation44Ș�#ÐĮ�
coupes drastiques dans les dépenses et les emprunts 
publics et des allégements sur les impôts régressifs ont 
ăīæÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�ķ�ĉĊĪķÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
services publics,  favorisant leur commercialisation. 
Cela est dû à la participation d’opérateurs privés à but 
lucratif, entrés sur ce marché grâce à des privatisations, 
des concessions, des partenariats public-privé et l’exter-
nalisation de services. Cependant, de nombreuses villes 
des pays du Sud ont, historiquement, presque toujours 
été exclues de la prestation de services formelle fournie 
Ĩī�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÑĴĴðĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�ĨīðŒÑĮ�Ìķ�ĉīÆìÑș�ĪķÐ�ÆÐ�
soit en raison de l’insécurité foncière ou, plus simplement, 
de l’absence de réseaux de services et d’infrastructures45. 
Comme mentionné dans la section précédente sur 
l’amélioration des quartiers, informels ou non, consolider 
les communs implique la fourniture et la coproduction 
des services par les habitants, poussés par la nécessité. 
}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĮ�ĉÐĮķīÐĮș�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮș�ďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ķĊ�ÆďĻĴ�
élevé pour les communautés locales. 

Consolider les communs au sein des services publics 
ĨÐķĴ�ÌďĊÆ�ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐķŘ�åďīĉÐĮ�ĴīÝĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�
premier cas, dans les quartiers où la fourniture de services 
publics est complètement inexistante, des stratégies de 
consolidation des communs appellent à étendre leur 
mise en place, pour réduire le fardeau de l’auto-ap-
provisionnement qui pèse sur les communautés et 
résoudre la question du manque de services. Cette 
approche est abordée dans les sections précédentes 
sur l’amélioration des quartiers, qu’ils soient informels 
ďķ�ĊďĊȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĮÐÆďĊÌ�ÆĮș�consolider les communs 

ǣǣ��ðÅīīðď�ÐĴ��ÐæìĉĊĊș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ĪķăðĴř�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďī�ăăȚ��
ĨīÐÆďĊÌðĴðďĊ�Ĵď�ÅÐĴ�ðĊÐĪķăðĴřɁȺȘ

ǣǤ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ��ÐĊĴīÐ�ÌȾðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ÐĊ�}ĊšĊðÐȘ
OÐĮ�ÌðīðæÐĊĴĮ�Ìķ�īÑĮÐķ��ĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ĮðĉĨăðťÑ�ÐĊ�īÑķĊðďĊȘ
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vise à protéger les services publics existants contre 
la privatisation, à assurer une égalité de résultats et à 
insister sur l’importance de leur démarchandisation 
et de leur accessibilité, tout en les protégeant de la 
fragmentationȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ÆĮș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ķĊÐ�ȹɁÌðŒÐīĮðĴÑ�
ÌÐ�ĉďÌÝăÐĮ�ÌÐ�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮɁȺ�Īķð�ÆďĊĮð-
dèrent ces services comme des communs accessibles 
à tous via des processus collectifs et démocratiques. 
L’objectif, comme pour tout processus visant à consolider 
les communs, est de lutter contre la marchandisation des 
services publics tout en mettant en place de nouvelles 
dispositions institutionnelles, à différentes échelles, 
capables de fournir ce qui est essentiel aux citadins. 

#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊș�ăȸÆÆÐĊĴ�ÐĮĴ�ĉðĮ�Įķī�ă�ĮÐÆďĊÌÐ�åďīĉÐ�
de consolidation des communs. Un des moyens de s’as-
surer que les services restent des communs assurés 
et fournis par des institutions publiques (souvent les 
CT) est de les remunicipaliser ou de les déprivatiser. 
Les collectivités locales, les habitants et les employés 
des services publics déprivatisent de plus en plus les 
services publics et les ressources communes en les resti-
tuant à la propriété et au contrôle publics. Ce processus 
comprend souvent des mécanismes de gouvernance 
démocratique, de responsabilisation et de participation. 
�Ðă�ĮȸÐååÐÆĴķÐ�ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĉĊðÝīÐĮɁȚ�ăÐ�ĊďĊȭīÐĊďķ-
ŒÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ÆďĊÆÐĮĮðďĊĮ�ĨăķīðĊĊķÐăăÐĮȥÆďĊĴīĴĮ�ÌÐ�
ĮďķĮȭĴīðĴĊÆÐ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�åďķīĊðĮĮÐķīĮ�ĨīðŒÑĮɁț�ă�ĨīðĮÐ�ÐĊ�
ÆìīæÐ�ĨīÝĮ�ăÐ�īÐĴīðĴ�ďķ�ă�åðăăðĴÐ�ÌÐ�ăȸďĨÑīĴÐķī�ĨīðŒÑɁț�
Œð�ÌÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮɁț�ÐĴȥďķ�Œð�ÌÐĮ�

īÑåÑīÐĊÌķĉĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮȘ�'Ċ�åÑŒīðÐīɁǡǟǡǠș�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�
ÌďĊĊÑÐĮ�qķÅăðÆ�9ķĴķīÐ�īÑĨÐīĴďīððĴ�ǠɁǣǤǠɁÐŘÐĉĨăÐĮ�ŒÑīðťÑĮ�
de ces processus depuis 2000, dont 974 étaient des priva-
tisations et 477 des municipalisations. Cela couvre un 
large éventail de services publics, allant de l’eau, l’énergie, 
la collecte et le traitement des déchets, les transports, 
l’éducation, les soins de santé, les services sociaux et 
les télécommunications aux services des collectivités 
locales (logement, nettoyage des bâtiments, entretien de 
l’espace public et des infrastructures, cantines, services 
funéraires, parkings municipaux et infrastructures 
sportives)46. 

Il est important que la remunicipalisation soit consi-
dérée comme une pratique scalaire, en grande partie 
entreprise par les CT. Cette tendance est plus notable 
dans les pays où le degré de décentralisation, notamment 
de la gouvernance, permet aux municipalités de dépri-
vatiser et de reprendre le contrôle de certains services. 
wķī�ăÐĮ�ǠɁǣǤǠɁÆĮ�ŒÑīðťÑĮ�ÌȸðĊĴÐīĊăðĮĴðďĊ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�
ǥǣɁɦ�ďĊĴ�ÑĴÑ�īÑăðĮÑĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ĉķĊðÆðĨăș�ǡǢɁɦ�ķ�ĊðŒÐķ�
intercommunal (avec une augmentation marquée au 
ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ÌðŘ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮȨș�ǠǢɁɦ�ķ�ĊðŒÐķ�īÑæðďĊăș�
ÐĴ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǠɁɦ�ķ�ĊðŒÐķ�ĊĴðďĊăȘ�'ĊťĊș�ǣǨɁɦ�ÌÐ�ÆÐĮ�
services sont maintenant détenus directement par des 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮș�ǡǧɁɦ�Ĩī�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ȧÌďĊĴ�ăÐĮ�
ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ÆĴðďĊĊðīÐĮ�ĉþďīðĴðīÐĮȨș�ǤșǤɁɦ�
ĮďĊĴ�ÌÑĴÐĊķĮ�ÐĊ�ÆďĨīďĨīðÑĴÑș�ÐĴ�ǣɁɦ�ĨĨīĴðÐĊĊÐĊĴ�¾�ÌÐĮ�
coopératives de la communauté.

Encadré 4.2 
Lutter contre les inégalités par la remunicipalisation

Les politiques néolibérales radicales lancées au Chili en 1973 à la suite du coup d’État militaire ont abouti à la privatisation 
de tous les secteurs de la fonction publique et à la commercialisation des ressources naturelles du pays, ce qui a entraîné 
une augmentation substantielle du prix des services publics47. Quarante ans plus tard, le Chili est l’un des pays à revenus 
ÑăÐŒÑĮ�ďľ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�åďīĴÐĮș�ăÐĮ�ǡǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ææĊĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ìķðĴ�åďðĮ�ÆÐ�ĪķÐ�ææĊÐĊĴ�
ăÐĮ�ǡǟɁɦ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȘ��ÐĮ�ÌÐīĊðÐīĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ÌďĊÆ�ĨĮ�ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌȸÆÆÑÌÐī�ťĊĊÆðÝīÐĉÐĊĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ŒðĴķŘ48. 
#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ÌÐĨķðĮ�ǡǟǠǤș�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�Recoleta a donné la priorité à la création de services publics locaux 
ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ďľ�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ȯ�ÌďĊĴ�ǠǣɁɦ�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ȯ�ÑĴðÐĊĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮȘ���ă�ĮķðĴÐ�
ÌȸķĊ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÆďĊĮķăĴĴðďĊ�ĨīĴðÆðĨĴðå�ðĉĨăðĪķĊĴ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ăďÆăÐș�tÐÆďăÐĴ��ďķŒÐīĴ�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�ȹɁĨìīĉÆðÐ�
ĨďĨķăðīÐɁȺ�Ìķ�ĨřĮȘ�O�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑ�ăďÆăÐ�ÐĮĴ�ðĊĮð�ÌÐŒÐĊķÐ�ķĊ�ÆìÐĴÐķī�ÐĴ�ķĊ�åďķīĊðĮĮÐķī�ÌðīÐÆĴ�ÌÐ�ĉÑÌðÆĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮ�

ǣǥ�OĊÆÑÐ�ÐĊ�ǡǟǡǠș�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�qķÅăðÆ�9ķĴķīÐĮ�ÐĮĴ�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�ĴÐĊĴĴðŒÐ�ÌÐ�ĮðĮðī�ăȸÑĴÐĊÌķÐ�Ìķ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĉďĊÌðă�ÌÐ�īÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊȘ�'Ċ�ăȸÅĮÐĊÆÐ�ÌÐ�
ÌďĊĊÑÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�åďķīĊðÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�ÆÐĴĴÐ�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĮȸÐĮĴ�ĨĨķřÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ĨīÐĉðÐīĮ�ĴīŒķŘ�īÑăðĮÑĮ�ÐĴ�ĨķÅăðÑĮ�Ĩī�ăÐ�}īĊĮĊĴðďĊă�
AĊĮĴðĴķĴÐɁȚ�wĴďāď�NðĮìðĉďĴď�ÐĴ�ZăðŒðÐī�qÐĴðĴþÐĊș�ȹɁtÐÆăðĉðĊæ�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮȚ�>ďœ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ÆðĴðšÐĊĮ�īÐ�ĴķīĊðĊæ�ÅÆā�ĨīðŒĴðĮĴðďĊɁȺș��ĉĮĴÐīÌĉ�ȥ�qīðĮș�ǡǟǠǦȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÐsðĪN�'ăăÐ��ÑĴÑ�ÆďĊĮĴīķðĴÐ�Ĩī�ķĊ�īÑĮÐķ�ÌȸÆĴðŒðĮĴÐĮ�ĴīŒðăăĊĴ�ĮďķĮ�ă�ĮķĨÐīŒðĮðďĊ�Ìķ�ĨīďåÐĮĮÐķī��ĊÌīÐœ��ķĉÅÐīĮ�ÌÐ�ăȸ�ĊðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐ�:ăĮæďœȘ�}ďķĴ�
ăÐ�ĉďĊÌÐ�ĨÐķĴ�ĮðæĊăÐī�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�Œð�ăÐ�ĮðĴÐ��ÐÅ�ÐĴ�ĮďĊ�ÐŘÆĴðĴķÌÐ�ÐĮĴ�ŒÑīðťÑÐ�ÐĴ�ÌďÆķĉÐĊĴÑÐ�Ĩī�ăȸÑĪķðĨÐ�Ìķ�ĨīďåÐĮĮÐķī��ķĉÅÐīĮȘ
ǣǦ��ăÐŘĊÌÐī�qĊÐš�qðĊĴďș�ȹɁtÐȭÅķðăÌðĊæ�ĨķÅăðÆ�ďœĊÐīĮìðĨ�ðĊ��ìðăÐȚ�ĮďÆðă�ĨīÆĴðÆÐĮ�ďå�ĴìÐ�tÐÆďăÐĴ�ÆďĉĉķĊÐ�ĊÌ�ÆìăăÐĊæÐĮ�Ĵď�ďŒÐīÆďĉðĊæ�ĊÐďăðÅÐīăðĮĉɁȺș�ðĊ�The 
Future is Public: Towards Democratic Ownership of Public Servicesș�ÑÌȘ�Ĩī�wĴďāď�NðĮìðĉďĴďș�OŒðĊð�wĴÐðĊåďīĴ�ÐĴ�ZăðŒðÐī�qÐĴðĴþÐĊș��ĉĮĴÐīÌĉ�ȥ�qīðĮș�}īĊĮĊĴðďĊă�
AĊĮĴðĴķĴÐș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠǡǦȭǠǢǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧ�ķǨ9.

ǣǧ�����UÐœĮș�ȹɁ�ìðăÐ�ĨīďĴÐĮĴĮȚ�AĮ�ðĊÐĪķăðĴř�ÅÐÆďĉðĊæ�œďīĮÐȟɁȺș�Reality Check, 2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅÅÆȘðĊȥǢāītāăOɁț�#Ð�ĨăķĮș�ȹɁăÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ȧÌķ��ìðăðȨ�ȯ�ă�ĉÐĮķīÐ�ă�
ĨăķĮ�ăīæÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑÐ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ȯ�ÐĮĴ�ĨĮĮÑ�ÌÐ�ǟșǤǦ�ÐĊ�ǠǨǨǟ�¾�ǟșǣǦ�ÐĊ�ǡǟǠǦȘ�UÑĊĉďðĊĮș�ðă��ĴďķþďķīĮ�ăÐ�ÌÐķŘðÝĉÐ�ÆďÐŨÆðÐĊĴ�ÌÐ�:ðĊð�ăÐ�
ĨăķĮ�ÑăÐŒÑ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ÅðÐĊ�ķȭÌÐĮĮķĮ�ÌÐ�ă�ĉďřÐĊĊÐ�Ìķ�æīďķĨÐ�ÌÐĮ�ĨřĮ�īðÆìÐĮș�Īķð�ÐĮĴ�ÌÐ�ǟșǢǡɁȺɁȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ�
�ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺș�ĨȘɁǡǢȘ
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pour la population. Elle a également mis en place un régime de sécurité sociale pour les habitants à faible revenu. En 2020, 
ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�ĉÐĊĮķÐăăÐĮ�īÑăðĮÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�Įķī�ăȸÆìĴ�ÌÐĮ�ĉÑÌðÆĉÐĊĴĮ�ĴĴÐðæĊðÐĊĴ�þķĮĪķȸ¾�ǦǟɁɦș�ÐĴ�ǧǟɁķĴīÐĮ�
municipalités du Chili avaient créé leurs propres pharmacies populaires, désormais réunies sous forme d’association 
nationale49.

OÐ�tœĊÌ��ĪķĊĴ�¾�ăķð�ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊ�īÑæðĉÐ�ĨķÅăðÆ�ÌȸĮĮķīĊÆÐ�ĉăÌðÐ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ȧĉķĴķÐăăÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑȨ�Īķð�ÆďķŒīÐ�
ÌÑĮďīĉðĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǧǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�īÑæðĉÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐĴ�ĨīðŒÑĮ�ÌȸĮĮķīĊÆÐ�ĉăÌðÐȘ�'Ċ��åīðĪķÐș�ăÐ�
tœĊÌ�ÐĮĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ĨðďĊĊðÐī�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÆďķŒÐīĴķīÐ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ķĊðŒÐīĮÐăăÐ50. Cela a entraîné une réduction 
ÌÐ�ÌÐķŘ�ĴðÐīĮ�ÌÐ�ă�ĉďīĴăðĴÑ�ðĊåĊĴðăÐ�ÐĴ�ĨÐīĉðĮ�ķĊÐ�ĮÆďăīðĮĴðďĊ�ĨīðĉðīÐ�ÌÐ�ĨīÐĮĪķÐ�ǠǟǟɁɦ51. Grâce à son système de 
ĮĊĴÑ�ĨķÅăðÆ�ÐĴ�ķĊðŒÐīĮÐăș�ăÐ�tœĊÌ��ÐĊ�ďķĴīÐ�ÑĴÑ�ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�æÑīÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ŒÐÆ�ķĊ�
des taux d’incidence les plus faibles du continent africain52. 

À Bogota (Colombie), en 2012, le maire de l’époque, Gustavo Petro, a remunicipalisé la moitié des services de collecte des 
déchets de la ville et a simultanément formalisé et intégré les travailleurs informels dans le cadre du service municipal de 
æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮȘ��Ðă�ăÐķī��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ÌďķÅăÐī�ĨĨīďŘðĉĴðŒÐĉÐĊĴ�ăÐķīĮ�īÐŒÐĊķĮ�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ǡǟǟɁ�w#�Ĩī�ĉďðĮ�
(pour plus de détails, voir la section précédente)53. 

À Dar es-Salaam�ȧ}ĊšĊðÐȨș�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ÐĊ�Ðķ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĨīðŒĴðĮÑĮ�ÐĊ�ǡǟǟǢ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
ÌȸăăÑæÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ÌÐĴĴÐ�ťŘÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�9ďĊÌĮ�ĉďĊÑĴðīÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÐĴ�ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐȘ�O��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐ��ăĊÆÑ�
ķĊ�åďĊÌĮ�ÌÐ�ǠǥǣșǥɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮ�Ĩďķī�ĉÐĊÐī�¾�ÅðÐĊ�ă�ĨīðŒĴðĮĴðďĊȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�ÆÐĴĴÐ�ĨīðŒĴðĮĴðďĊ��ÑÆìďķÑɁȚ�ăÐĮ�
sociétés privées n’étant pas en mesure de fournir le service conformément à l’accord contractuel, la ville a remunicipalisé 
le service seulement deux ans après sa privatisation. L’entreprise publique chargée de la gestion a alors réussi à étendre 
ă�ÆďķŒÐīĴķīÐ�ÐĴ�¾�ĉÑăðďīÐī�ă�ĨīÐĮĴĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸÐķ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐș�ĉðĮ�ķĊÐ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐ�#ī�
es-Salaam n’a toujours pas accès à l’eau courante54.

3.6 mécanismes 
de financement 
collectif 

Le cinquième type de communs décrit dans ce chapitre 
ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ăðÑ�ķ�åďĊÆðÐīș�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�
aux services, mais il constitue une partie essentielle du 
processus de création de ceux-ci. Il fait référence aux 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�Īķð�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ-
ment, l’extension et la consolidation de logements sûrs, 
l’accès aux services et d’autres dimensions permettant 
ÌÐ�ŒðŒīÐ�ķĊÐ�ŒðÐ�ķīÅðĊÐ�ÌðæĊÐȘ�wÐăďĊ�ăȸ��>tș�ȹɁÆÐ�ĊȸÐĮĴ�

ķĊ�ĮÐÆīÐĴ�Ĩďķī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ĪķÐ�ă�ÆŒÐīĊÐ�Ìȸ�ăðɁ�Å�ÌÐ�
ă�ťĊĊÆÐ�ĨīðŒÑÐ�åðĴ�ĴďķīĊÐī�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĴ�ÐĮĴș�ă�ĨăķĨīĴ�
du temps, inaccessible aux plus démunis55Ș�'ăăÐ�þďķĴÐɁȚ�
ȹɁOÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÅĊÆðīÐ�ĉďĊÌðă�ÐĮĴ�ðĊďĊÌÑ�ÌÐ�ÆĨðĴķŘș�
mais les communautés à faible revenu, même avec 
une solvabilité avérée et un taux de remboursement de 
ǠǟǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨīÔĴĮ�Īķð�ăÐķī�ĮďĊĴ�ÆÆďīÌÑĮș�ĮďĊĴ�ĴďķþďķīĮ�
ÆďĊĮðÌÑīÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ÆďĊĮĴðĴķĊĴ�ķĊ�īðĮĪķÐ�ÅĊÆðīÐɁȚ�
les systèmes informels de subsistance et d’emploi des 
populations pauvres ne correspondent tout simple-
ment pas aux règles et réglementations des systèmes 
ťĊĊÆðÐīĮ�åďīĉÐăĮɁȺȘ�'Ċ�ăȸÅĮÐĊÆÐș�ĨīĴðÐăăÐ�ďķ�ĴďĴăÐș�
de sécurité foncière et avec des revenus faibles et 
irréguliers, la majorité des citadins pauvres sont, de 
åðĴș�ÐŘÆăķĮ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÅĊÆðīÐĮ�ďŨÆðÐăĮ�ÐĴ�ÌďðŒÐĊĴ�
trop souvent recourir à des formes de système bancaire 
privées et informelles. Parallèlement, sur le terrain, les 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�
pratiques de consolidation des communs sont souvent 
ĴīÝĮ�ăðĉðĴÑĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ĊÐ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ĪķÐ�ÌÐ�

52 Naz Karim et alȘș�ȹɁOÐĮĮďĊĮ�OÐīĊÐÌ�åīďĉ�tœĊÌȚ�AĊĊďŒĴðŒÐ�wĴīĴÐæðÐĮ�
åďī�qīÐŒÐĊĴðďĊ�ĊÌ��ďĊĴðĊĉÐĊĴ�ďå��Z�A#ȭǠǨɁȺș�Annals of Global Health 87, 
noɁǠș�ǡǟǡǠș�ĨȘɁǡǢȘ
ǤǢ��Ðī��ÐæìĉĊĊș�ȹɁ}āðĊæ�ďķī�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÅÆā�ðĊ�ìďķĮÐ�ȯ���
īÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�æķðÌÐ�åďī�œďīāÐīĮ�ĊÌ�ĴīÌÐ�ķĊðďĊĮɁȺș�ǡǟǡǟȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT�#ĪÆN.
Ǥǣ��Ðī��ÐæìĉĊĊș�op. cit.
ǤǤ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁOďœȭðĊÆďĉÐ�ìďķĮðĊæ�ťĊĊÆÐ�åīďĉ�
ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�
l’égalité, Barcelone, 2022.

ǣǨ���>A9�tș�ȹɁ�ĮďÆðÆðĐĊ��ìðăÐĊ�ÌÐ�9īĉÆðĮ�qďĨķăīÐĮɁȺș�ǡǟǡǡȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāď�Ĩ¢ī.

Ǥǟ�TÑÌīÌ�UřĊÌÐāœÐș�TĊĮĮÑ�UšřðīĉÅìď�ÐĴ�LÐĊ��ĨĴðĮĴÐ�Nāďĉș�
ȹɁ�ĊðŒÐīĮă�ìÐăĴì�ðĊĮķīĊÆÐ�ðĊ�tœĊÌȚ�ĉþďī�ÆìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ĮďăķĴðďĊĮ�
åďī�ťĊĊÆðă�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ÆĮÐ�ĮĴķÌř�ďå�tœĊÌ�ÆďĉĉķĊðĴřȭÅĮÐÌ�ìÐăĴì�
ðĊĮķīĊÆÐ�ĨīĴ�AɁȺș�The Pan African Medical Journal�ǢǦș�ǡǟǡǟș�ĨȘɁǤǤȘ

ǤǠ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ}ìÐ��ďīăÌ��Ċā�ðĊ�tœĊÌɁȺș��ìÐīÐ��Ð��ďīāș�ǡǟǡǠȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī¢Ðǥ�ǧɁț�TīðĊ�TššķÆĴď�et alȘș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�ĴìÐ�
UÐÐÌ�åďī�#řĊĉðÆ�wĴĴÐ��ĨÅðăðĴðÐĮȚ��Ċ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďĉĨīðĮďĊɁȺș�ǡǟǡǠȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦTss'ÅȘ
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ressources limitées pour financer le logement et les 
infrastructures, et celles-ci peuvent être détournées vers 
des dépenses répondant aux besoins des populations les 
plus riches, à la suite de pressions politiques ou à cause 
de l’inertie des budgets opérationnels. Cette situation 
aggrave la vulnérabilité de celles et ceux qui consolident 
les communs et renforce la nécessité de construire et 
défendre ces communs.

L’une des formes les plus courantes de réponse collective 
à cette situation est la myriade d’itérations de groupes 
d’épargne et de microcrédit collectifs que l’on retrouve 
dans tous les quartiers informels et précaires du monde. 
Souvent constitués et organisés principalement par 
des femmes, ces groupes d’épargne représentent 
ķĊÐ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ĪķÐ�ăȸďĊ�ĨÐķĴ�
ĪķăðťÐī�ÌÐ�ȹɁåďīĉÐ�ĊĴðȭĨķŒīÐĴÑ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�
communs56ɁȺȘ�AăĮ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ķĊ�ťăÐĴ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�
pour les populations pauvres et, ce faisant,  les aident à 
prospérer. Certains de ces fonds d’épargne collective ont 
ÌÑŒÐăďĨĨÑ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ĮďĨìðĮĴðĪķÑĮ�Īķð�
utilisent l’épargne comme capital de départ pour les fonds 
renouvelables. Ils ont développé toute une gamme de 
ĨīďÌķðĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�Ĩďķī�ăÐķīĮ�ĉÐĉÅīÐĮș�Īķð�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴ�
ÌÐĮ�ĨīÔĴĮ�ÌÐ�ĨīďþÐĴĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�
logements collectifs, l’assainissement et les infrastruc-
tures de base. 

Au Népal, en 1997, plusieurs groupes d’épargne et de crédit 
ont été créés par des femmes. L’initiative a commencé 
dans trois quartiers pauvres de Katmandou (Népal) et a 
īÐÉķ�ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�ÌÐ�ăȸZU:�OķĉĊĴðȘ��ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮș�ÆÐĮ�
groupes se sont transformés en mouvement national 
ÌÐ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÌȸÑĨīæĊÐș�åďīĉÑ�Ĩī�ǢǟɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�
ÌĊĮ�ǠǧɁŒðăăÐĮɁȚ�ăÐ��ďĉĉķĊðĴř��ďĉÐĊȸĮ�9ďīķĉȘ��ŒÐÆ�ăÐ�
temps, le mouvement a pu obtenir les tout premiers prêts 
de banques commerciales destinés à aider les femmes 
pauvres à réaliser leurs projets de logement57. Après une 
première expérimentation dans la ville pilote de Lekhnath 
(Népal) avec l’aide et la médiation d’une banque locale, 
le processus s’est étendu à six municipalités, travaillant 
avec quatre banques commerciales (plus deux autres 
impliquées dans le processus en amont). Cette initiative 
�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐī�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ĨăĊðťÑĮ�ÐĴ�
dirigés par la communauté, qui prennent actuellement de 
l’ampleur. En outre, bien que la réglementation bancaire 
en vigueur au Népal interdise toujours les prêts collec-
tifs aux communautés ou les coopératives d’épargne, le 
processus a permis d’innover et de développer de facto 
ķĊ�åďĊÌĮ�ÅĊÆðīÐ�ÌÐ�ĨīÔĴĮ�īÐĊďķŒÐăÅăÐĮș�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�
d’autres infrastructures collectives58. À ce jour, un total de 

Ǥǥ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

ǤǦ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁOďœȭðĊÆďĉÐ�ìďķĮðĊæ�ťĊĊÆÐ�åīďĉ�
ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăɁȺȘ

58 Les remboursements des prêts individuels sont versés sur un compte 
spécial sous la tutelle des coopératives d'épargne.

ǠșǨǣɁĉðăăðďĊ�ÌÐ�ÌďăăīĮ��ÑĴÑ�ĨīÔĴÑ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ă�ÆďĊĮĴīķÆ-
ĴðďĊ�ÌÐ�ǠɁǠǟǨɁĉðĮďĊĮș�ÐĴ�ďĊ�ĮȸĴĴÐĊÌ�¾�ÆÐ�ĪķÐ�ÆÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�
s’étende et soit reproduit dans d’autres villes du Népal, 
alors que de plus en plus de banques sont convaincues 
ÌÐ�ă�ȹɁÅĊÆÅðăðĴÑɁȺ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĨķŒīÐĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮȘ

Au Népal, l’infrastructure financière collective des 
æīďķĨÐĮ�ÌȸÑĨīæĊÐ�æÑīÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ��þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�
ÆăÑ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌÑÅăďÆæÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ĨīðŒÑĮ�åďīĉÐăĮ�
pour soutenir les projets de consolidation des communs 
des populations pauvres. En outre, le soutien et l’aide à 
la médiation apportés par d’autres acteurs, y compris 
les CT, ont également été essentiels.�#ĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ĨðăďĴÐ�
de Lekhnath en particulier, l’administration municipale, qui 
ĮȸÐĮĴ�ȹɁÐĊææÑÐ�¾�ĮďķĴÐĊðī�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮ�ŘÑÐĮ�
sur la population, pour répondre aux graves problèmes de 
ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁȺș��þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�ÆīķÆðă�ÐĊ�ĮďķĴÐĊĊĴ�
les négociations de l’ONG Lumanti avec la banque pour 
obtenir des prêts fonciers et immobiliers. L’initiative a 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌȸķĊ�åďĊÌĮ�ÌÐ�æīĊĴðÐ�ȹɁĨďķī�ðÌÐī�
ă�ÅĊĪķÐ�¾�ĮÐ�ĮÐĊĴðī�ĨăķĮ�ÐĊ�ÆďĊťĊÆÐ�Ĩďķī�ĨīÔĴÐī�ķŘ�
emprunteurs pauvres59ɁȺȘ�O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ��ÑæăÐĉÐĊĴ�
soutenu les coopératives d’épargne en fournissant des 
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ķŘ�ĊďķŒÐķŘ�ăďæÐĉÐĊĴĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�
municipalités du Népal s’appuient sur cette expérience 
réussie pour trouver des moyens de remplir leur mandat. 
qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ÐăăÐĮ�åÆðăðĴÐĊĴ�ăȸÆÆÝĮ�ķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�åďĊÆðÐī�
et immobilier à des conditions acceptables et signent des 
mémorandums d’accord avec des banques commerciales. 
Elles contribuent ainsi à apporter des solutions concrètes 
ķŘ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮș�
qui constituent les principaux moteurs des inégalités. 

OÐ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ĪķÐ�īÐŒÔĴ�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďăăÐÆĴðå�ÅĮÑ�Įķī�
l’épargne pour mobiliser des fonds pour le foncier, le 
logement et les services destinés aux pauvres, est particu-
lièrement bien illustré par l’exemple remarquable du Baan 
Mankong (Logement sécuriséȨ�ÐĊ�}ìõăĊÌÐȘ�OĊÆÑ�ÐĊ�ǡǟǟǢ�
ĮďķĮ�ăȸÑæðÌÐ�Ìķ��ďĉĉķĊðĴř�ZīæĊðšĴðďĊĮ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
AĊĮĴðĴķĴÐș�ÆÐ�ĨīďæīĉĉÐ�ťĊĊÆÑ�Ĩī�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ��
ĨÐīĉðĮ�ÌȸÆÆďīÌÐī�ÌÐĮ�ĨīÔĴĮ�ÅďĊðťÑĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�
Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�¾�ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�
du parc de logements à travers le pays. Le programme 
Baan Mankong�ÆĊăðĮÐ�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�Œð�ÌÐĮ�ÆďďĨÑ-
ratives d’épargne appartenant aux citadins pauvres, dans 
le cadre d’un processus de renforcement de la capacité 
de planification et de négociation des habitants des 
ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮȘ�AÆðș�ÑæăÐĉÐĊĴș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�
essentiel à jouer en soutenant les négociations entre les 
communautés et les agences de propriétaires fonciers, en 
fournissant des infrastructures et des services de réseau 
aux quartiers, nouveaux ou rénovés (vous trouverez plus 

59 Le fonds de garantie provenait de la Community-Led Infrastructure 
9ðĊĊÆÐ�9ÆðăðĴřș�ķĊÐ�æÐĊÆÐ�ÅĮÑÐ�ķ�tďřķĉÐȭ�Ċð�Īķð�åďķīĊðĴ�ķĊÐ�ðÌÐ�
ťĊĊÆðÝīÐ�ķŘ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ķĴďĊďĉÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ÌȸìÅðĴĴ�
ðĊåďīĉÐăȘ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁOďœȭðĊÆďĉÐ�ìďķĮðĊæ�ťĊĊÆÐ�
åīďĉ�ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăɁȺȘ
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ÌÐ�ÌÑĴðăĮ�Įķī�ÆÐ�ĨīďæīĉĉÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨȨȘ��ďĉĉÐ�
au Népal, mais à une échelle encore plus étendue, le 
programme Baan Mankong illustre bien la façon dont 
ă�ťĊĊÆÐ�ĨÐķĴ�ĮÐīŒðī�ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴ�Ĩďķī�ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�
communs lorsqu’elle inclut les groupes à faible revenu et 
est utilisée comme catalyseur pour créer de nouvelles 
formes de gouvernance collaborative et multiacteurs. 
Ici, l’un des éléments les plus cruciaux est le caractère 
ĨīďÌķÆĴðå�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ķĴðăðĮÑĮș�ďķ�ȯ�Ĩďķī�
être plus précis – le contrôle continu exercé par celles et 
ceux qui consolident les communs sur l’utilisation des 
fonds. Cela permet de protéger l’enracinement collectif 
ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÝīÐĮș�ťĊĊÆÑÐĮ�
maintenant et à l’avenir, un aspect qui reste particulière-
ĉÐĊĴ�ðĉĨďīĴĊĴș�ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌȸðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĮȸðĊĴÐĊĮðťĊĴ�ķ�ťă�
du temps. Par exemple, à Nakhon Sawan�ȧ}ìõăĊÌÐȨș�ă�
ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ��
non seulement amélioré de vastes parties des quartiers 
informels de la ville, mais a également permis de mettre 
en œuvre un processus impressionnant et continu 
d’émancipation des communautés. Les communautés 
urbaines pauvres ont ainsi pu devenir des partenaires 
décisionnels légitimes et formels dans les projets de 
ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
de la santé et de résilience, à l’échelle de la ville. 

La budgétisation participative, perçue comme une forme 
de prise de décision incitant activement les citoyens 
à prioriser les dépenses publiques, peut également 
ÔĴīÐ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊȘ�#ĊĮ�ă�
pratique, cependant, son potentiel pour la répartition des 
ressources, la gouvernance et l’autonomie des commu-
nautés dépend de la façon dont ce mécanisme est géré, 
¾�ă�åďðĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÐĴ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�Īķð�ĮȸÐĊææÐĊĴ�
dans le processus60. L’exemple de Séville (Espagne) 
ci-dessus montre comment les budgets participatifs ont 
été utilisés pour inclure les groupes marginalisés, tels 
que les migrants, dans les processus décisionnels. Cela 
a permis d’étendre certaines pratiques de consolidation 
des communs telles que l’agriculture urbaine. À Belo 
Horizonte (Brésil), les budgets participatifs ont contribué à 
ȹɁðĊŒÐīĮÐīɁȺ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ�
ă�ŒðăăÐș�æīĊĴðĮĮĊĴ�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�ĉþďīðĴÑ�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
budgétaire alloué aux projets participatifs soit dépensée 
dans les quartiers les plus pauvres, marginalisés sociale-
ment et géographiquement. Il est d’ailleurs important de 
noter que cette inversion résulte d’un processus visant 
à élargir la participation civique, en particulier de celles 
et ceux qui sont habituellement exclus des processus 
åďīĉÐăĮ�ÌÐ�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�īÑĨīĴðĴðďĊȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�
deux cas, l’utilisation de la finance pour consolider 
les communs a servi de catalyseur à l’établissement 
d’un pacte de gouvernance renouvelé impliquant des 
citoyens précédemment exclus. 

ǥǟ�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

Les exemples des budgets participatifs et les cas de la 
}ìõăĊÌÐ�ÐĴ�Ìķ�UÑĨă�ĮďĊĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�åīĨĨĊĴĮ�
en raison des implications directes qu’ils ont eues sur 
la gouvernance, au-delà d’une simple amélioration de 
la répartition des ressources, répondant ainsi aux deux 
dimensions de la consolidation des communs. L’en-
ÆÌīÑɁǣȘǢ�ÆðȭÌÐĮĮďķĮ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ĉďřÐĊĮș�ĨăķĮ�
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăĮș�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�ĉďÅðăðĮÐī�ÌÐĮ�åďĊÌĮ�
pour soutenir les mesures de redistribution du foncier, des 
logements et de la prestation de services. À mesure que 
ăÐĮ��}�ÑŒăķÐīďĊĴ�ÆÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�ķ�īÐæīÌ�ÌÐ�
ăÐķīĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÐăăÐĮ�ĨďķīīďĊĴ�ÆďĊĮĴĴÐī�ĪķÐ�
ces solutions sont susceptibles d’avoir un impact sur un 
potentiel plus large de consolidation des communs, ce 
qui pourrait accélérer leur utilisation.  

�Ċ�ķĴīÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ææĊÐ�Ìķ�ĴÐīīðĊ�
ÌĊĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�īÑæðďĊĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐɁȚ�ðă�ĮȸæðĴ�ÌÐ�ă�ÆīÑĴðďĊ�
de monnaies locales prenant la forme de communs. Elles 
sont en effet apparues comme des réponses à l’échec du 
marché et de l’État à émettre de la monnaie de manière 
décentralisée. Les communs fonciers sont considérés 
comme un moyen de renforcer les communautés, d’in-
jecter de l’argent dans les communautés locales et de 
faire face à la question des déplacements causés par 
ÌÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ťĊĊÆðīðĮÑĮȘ�OÐĮ�
monnaies communautaires présentent de nombreuses 
caractéristiques de communs urbains, y compris la 
promotion du développement communautaire et l’inté-
gration des principes de solidarité et de coopération dans 
la création de la monnaie. On peut citer comme exemple 
de monnaie parallèle, circulant dans certains quartiers 
ķīÅðĊĮ�ÅðÐĊ�ÌÑťĊðĮ�ÐĴ�¾�ĴīŒÐīĮ�ÌÐĮ�īÑĮÐķŘ�ÌÐ�ĉæĮðĊĮ�
ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ă�OðŒīÐ�ÌÐ��īðŘĴďĊș�¾�Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨȘ�
Ces monnaies permettent de consolider les communs 
en considérant les monnaies numériques comme des 
communs61.

ǥǠ�TřåĊœř�}řăďīș�ȹɁȵ�ÐðĊæ�ķĮÐåķăȶ�åĴÐī�ĴìÐ�AŒďīř�}ďœÐīȚ�ÆďĉÅðĊðĊæ�
īÐĮÐīÆì�ĊÌ�ÆĴðŒðĮĉ�œðĴì�ĴìÐ��īðŘĴďĊ�qďķĊÌɁȺș�Area 46, noɁǢș�ǡǟǠǣș�
ĨĨȘɁǢǟǤȭǢǠǡȘ

wďķīÆÐɁȚ��ďĉĉķĊķĴÑ��ìķĴìÐș�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�qďāìīș�UÑĨăȘ
#ÐĮ�ĉðĮďĊĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊĮĴīķðĴÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ŒÐÆ
quelques-uns des tout premiers prêts consentis par des banques commerciales.
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Encadré 4.3 
AĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ

�ďðÆð�ÆðĊĪ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ĪķÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�ķĴðăðĮÐī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÆďĉĉķĊĮɁȚ

AĉĨĒĴĮ�ăďÆķŘ

OÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�ăďÆķŘ�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑĮ�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�ĪķĮðȭīÐÌÐŒĊÆÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ăďÆķŘȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ÌÐĮ�
limites inhérentes à la capacité des collectivités territoriales à lever des impôts redistributifs (les habitants à revenu élevé 
ÑĴĊĴ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐĮ�ÌȸÑŒðĴÐī�ÌÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�ăďÆķŘ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑĮ�ÐĊ�ÐŘÐīÉĊĴ�ăÐķī�ðĊŦķÐĊÆÐș�ÐĊ�ÐŘĨīðĉĊĴ�ăÐķī�ĉÑÆďĊĴÐĊĴÐĉÐĊĴ�
dans les urnes ou en quittant le pays ou la ville). Néanmoins, des impôts locaux progressifs peuvent être appliqués dans une 
certaine mesure, en particulier parce que les habitants à revenu plus élevé voient généralement un avantage à vivre dans une 
communauté locale plus inclusive, plus prospère et plus sûre. Par exemple, le maire réformiste de Freetown (Sierra Leone) a 
īÑÆÐĉĉÐĊĴ�ðĉĨķăĮÑ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌȸķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌȸðĉĨĒĴĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĨīďæīÐĮĮðåĮ�Īķð�ăďķīÌðĴ�ă�ÆìīæÐ�ťĮÆăÐ�ÌÐĮ�īðÆìÐĮ�ÐĴ�ŒðĮÐș�
ÐĊ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐș�¾�ÆÆīďôĴīÐ�ăÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ťĮÆăÐĮ�ĴďĴăÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ťĊ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăðÐī�Ĩī�ÆðĊĪ�ă�ĨīĴ�ÌÐ�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ăďÆķŘ�ĨīðĮÐ�ÐĊ�ÆìīæÐ�Ĩī�ă�ŒðăăÐȘ�Aă�ÐŘðĮĴÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮĴīķÆĴķīÐī�ăÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�åďĊÆðÐīĮ�ťĊ�ÌÐ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķĊ�
traitement plus favorable des communautés et des personnes à faible revenu.

Redevances

Le recouvrement des redevances des services locaux (par exemple les frais liés à la distribution d’eau) est souvent recommandé 
par les économistes, mais mal vu par les responsables politiques. Pour de nombreux services, ces redevances sont régressives 
ȧăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�ř�ÆďĊĮÆīĊĴ�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ÌÐ�ăÐķīĮ�īÐŒÐĊķĮȨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÐĊ�ăȸÅĮÐĊÆÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�
ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ăÐ�īÐÆďķŒīÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�īÐÌÐŒĊÆÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĨÐķĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌȸÆÆÑÌÐī�¾�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
essentiels, tels que l’eau potable, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les fournisseurs privés. Les services publics locaux 
pourraient offrir une structure tarifaire progressive pour la fourniture de services municipaux, tels que l’eau, l’assainissement 
ďķ�ĉÔĉÐ�ăȸÑăÐÆĴīðÆðĴÑȘ�Aă�ĮÐīðĴ�ðĊĮð�ĨďĮĮðÅăÐ�Ìȸďååīðī�ķŘ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�ÌÐĮ�ĴīðåĮ�īÑÌķðĴĮ�ÐĴȥďķ�ķĊ�ÆÆÝĮ�æīĴķðĴȘ�OȸķĊ�
ÌÐĮ�ďÅĮĴÆăÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�¾�ăȸÆÆÝĮ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ�ÐĮĴ�ăÐ�ÆďĻĴ�Ìķ�īÆÆďīÌÐĉÐĊĴɁȚ�Æ¶ÅăæÐ�
électrique, conduites d’eau, etc. Cependant, sans cet accès, les ménages pauvres doivent parfois payer plus cher pour obtenir 
ăȸÐķ�¾�ĨīĴðī�ÌȸķĴīÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ĪķȸðăĮ�ĊÐ�ăÐ�åÐīðÐĊĴ�ĮȸðăĮ�ÑĴðÐĊĴ�ÆďĊĊÐÆĴÑĮ�ķ�īÑĮÐķ�ĉķĊðÆðĨă�ȧŒďðī�ĨăķĮ�ìķĴȨȘ�#ÐĮ�ĴīðåĮ�ĨăķĮ�ÅĮ�
ĨďķīīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�ťĊĊÆÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ÆīďðĮÑÐĮ�ȧÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ÐĊ�åÆĴķīĊĴ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�¾�īÐŒÐĊķĮ�ÑăÐŒÑĮ�ĨăķĮ�ÆìÐī�ĪķÐ�
le tarif normal de recouvrement, et en utilisant les revenus excédentaires pour subventionner la fourniture aux habitants les 
ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮȨȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÆďĉĨĴÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�Ĩďķī�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĊÐī�
le coût récurrent de la fourniture de services pour les populations pauvres (par exemple aux Philippines et en Afrique du Sud).

Récupération des plus-values foncières

�ďĊĴīðīÐĉÐĊĴ�ķŘ�ĴŘÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�æÑĊÑīăÐĮ�ȧĪķð�ĨĨăðĪķÐĊĴ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĴķŘ�ÌȸðĉĨďĮðĴðďĊ�¾�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ťĊ�ÌÐ�
æÑĊÑīÐī�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�īÑÆķīīÐĊĴĮȨș�ăÐĮ�ĨīÑăÝŒÐĉÐĊĴĮ�Įķī�ăÐĮ�ĨăķĮȭŒăķÐĮ�ĮďĊĴ�ĨĨăðĪķÑĮ�Įķī�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊĮ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ÆðÅăÑÐĮ�ȧÑÆăðīæÐ�ĨķÅăðÆș�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ĮðĴķÑĮ�¾�ķĊÐ�ÆÐīĴðĊÐ�ÌðĮĴĊÆÐ�ȯ�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐ�
un kilomètre – de certains équipements collectifs comme de nouvelles gares de transport en commun, etc.). Capturer 
l’augmentation de la valeur foncière associée à un nouvel investissement du secteur public grâce au prélèvement sur les 
plus-values peut permettre d’obtenir des fonds pour ces infrastructures. Ces approches peuvent également être structurées 
de manière à générer des recettes pour fournir des services de base aux quartiers les plus pauvres. Les frais d’aménagement 
ou d’impact constituent un autre mécanisme. Ils sont facturés aux promoteurs pour compenser le coût du raccordement 
des nouveaux complexes résidentiels et commerciaux aux infrastructures publiques (telles que les routes et les services 
publics). Le recouvrement des frais de développement, dont le coût peut être répercuté sur les ménages et les entreprises 
¾�īÐŒÐĊķ�ÑăÐŒÑ�ĮðĴķÑĮ�ÌĊĮ�ÆÐĮ�šďĊÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮș�ÆīÑÐ�ķĊ�ŦķŘ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ÆÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
ÐĴ�ĨÐķĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÌÐ�ÌÑææÐī�ķĊÐ�ĉīæÐ�ÌÐ�ĉĊħķŒīÐ�ÅķÌæÑĴðīÐ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÌÐ�īÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊȘ 
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Approche axée sur les sites et les services

L’approche axée sur les sites et les services a vu le jour au début des années 1970 en réponse à l’expansion rapide des quartiers 
informels et à l’incapacité des programmes gouvernementaux précédents à fournir des logements abordables. L’objectif de ces 
programmes était d’offrir aux plus démunis des logements à loyer progressif, via la fourniture de petites parcelles viabilisées 
(c’est-à-dire avec accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité), avec, parfois, un bâtiment central. Après des expériences 
de mise en œuvre mitigées, ce modèle a été généralement abandonné par la communauté du développement international 
au milieu des années 1990. Cependant, une analyse plus récente suggère qu’il pourrait, tout bien considéré, avoir été plus 
ÐŨÆÆÐ�ĪķȸďĊ�ĊÐ�ăÐ�ĨÐĊĮðĴ�ðĊðĴðăÐĉÐĊĴȘ�Aă�ĨďķīīðĴ�ÌďĊÆ�ÔĴīÐ�ķĴðăÐ�ÌȸÐŘĉðĊÐī�Įð�ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌȸĨĨīďÆìÐ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌĨĴÑ�ÐĴ�īÑķĴðăðĮÑȘ

 
qīĴÐĊīðĴĮ�ĨķÅăðÆȭĨīðŒÑș�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�¾�ăďřÐīĮ�ĉďÌÑīÑĮ�ÐĴ�ÑăÐŒÑĮ�ÐĴ�ðĊÆðĴĴðďĊĮ�ťĮÆăÐĮ�Ĩďķī�ÌÐĮ�
logements à loyer modéré

�ťĊ�ÌȸÆÆīďôĴīÐ�ăȸďååīÐ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ĮďÆðķŘș�ăÐĮ�ĨīďĉďĴÐķīĮ�ďĨÑīĊĴ�¾�Washington (États-Unis) peuvent être tenus de 
construire un certain nombre de logements sociaux pour obtenir l’autorisation de construire d’autres logements à loyer 
élevé. Les villes de Hambourg (Allemagne) et de Copenhague�ȧ#ĊÐĉīāȨ�ďĊĴ�ÆīÑÑ�ÌÐĮ�ȹɁåďĊÌĮ�ÌÐ�ĨăÆÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊĮɁȺ�Īķð�
font appel au secteur privé pour mettre en œuvre des réglementations en matière de développement des infrastructures, 
d’aménagement du territoire et d’utilisation du foncier impliquant des actifs publics. Les fonds utilisés sont similaires à des 
fonds souverains, bien qu’ils fonctionnent sur une échelle beaucoup plus petite, et sont administrés de manière indépendante 
Ĩī�ÌÐĮ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăĮș�ťĊ�ÌÐ�ăðĉðĴÐī�ăȸðĊŦķÐĊÆÐ�ĨďăðĴðĪķÐȘ�OÐĮ�ĨīĴðĮĊĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�åďĊÌĮ�ÌÐ�ĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ķīÅðĊĮ�ŨīĉÐĊĴ�ĪķȸðăĮ�
ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�ĉðÐķŘ�ķĴðăðĮÐī�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÐĴ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐŘðĮĴĊĴĮș�ťĊ�ÌȸÐŘĨăďðĴÐī�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�ÆĴðåĮș�ÆÐ�
qui génère un rendement important pour les villes.

wďķīÆÐɁȚ�'ĊÆÌīÑ�īÑÌðæÑ�Ĩī�qķă�wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�:ZO#Ɂ�AȘ

3.7 données, 
archives et 
connaissances

}ďķĴ�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�
ĮðŘðÝĉÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊĮ�Īķð�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�
lié au foncier, aux logements et aux services, mais qui 
joue un rôle important dans les processus menant à 
leur création. Le processus d’amélioration des quar-
tiers informels en Namibie et au Zimbabwe a déjà été 
examiné dans ce chapitre. Cette section met l’accent 
Įķī�ķĊ�ķĴīÐ�ŒďăÐĴ�ÌÐ�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮɁȚ�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�
données transparentes, provenant de et gérées par la 
communauté, concernant les conditions de vie urbaine 
réelles62. Au Zimbabwe, l’amélioration des quartiers 
informels s’est effectuée grâce à un partenariat entre 
la ville de Harare�ÐĴ�ăȸăăðĊÆÐ�šðĉÅÅœÑÐĊĊÐ�w#Aș�Īķð�
ont commencé à rassembler des documents sur tous 

ǥǡ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁ'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�
ķĨæīÌðĊæȚ�¢ðĉÅÅœÐ�ɪ�UĉðÅðɁȺȘ

ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ĨīÑÆðīÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌÐ�
9īÐÐÌďĉ�wĪķīÐș�¾�Windhoek�ȧUĉðÅðÐȨș�ăÐĮ�ȹɁÌďĊĊÑÐĮ�
ÌÐ�īÐÆÐĊĮÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ÆīĴďæīĨìðÐ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮɁȺ�
ont constitué un élément fondamental pour consolider 
ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�#Ð�åðĴș�ăȸķĴďȭīÐÆÐĊĮÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�ÌÐ�
données communautaires font depuis longtemps partie 
des pratiques de consolidation des communs fonciers et 
immobiliers. Il est important de noter que ces données, 
ainsi que le processus de collecte, de génération et d’uti-
lisation, constituent ici des communs par nature. Comme 
le montre le cas du Zimbabwe, cela permet également 
ķŘ��}�ÌÐ�ĮȸÐĊææÐī�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌðīÐÆĴÐ�ÐĴ�
fructueuse, ce qui peut aider à étendre et promouvoir 
une appropriation conjointe du processus d’amélioration 
des quartiers.

Ce chapitre met l’accent sur les référentiels de données 
ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ŒðĮĊĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�¾�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�
les facteurs d’inégalités dans les domaines du foncier 
et de l’immobilier, et dans l’accès aux services. En parti-
culier, et compte tenu de l’importance des inégalités en 
matière de sécurité foncière, le travail des observatoires 
de lutte contre les expulsions constitue un type clé de 
connaissances communes. Ce travail est indispensable 
Ĩďķī�ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐĴ�ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
optimales d’engagement avec les institutions étatiques 
ÐĴ�ăÐ�ĉīÆìÑȘ�O�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�
décrit plusieurs de ces communs de données organisés, 
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qui visent à cartographier et à analyser les processus 
d’expulsion et de déplacement63, comprenant notamment 
Public Works Studio64 du Housing Monitor au Liban et le 
TA}ȭ#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴ�tÐĮÐīÆì�ĊÌ��ÆĴðďĊ�UÐĴœďīā65. Ces 
ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĪķăðťÑÐĮ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊĮș�Æī�
elles procèdent de processus collectifs et respectent 
le principe de non-marchandisation.�#ĊĮ�ăÐĮ�ÆĮ�ÆðĴÑĮ�
ici, les données produites sont publiques, libres, exemptes 
de droits d’auteur ou de toute autre restriction de propriété, 
et visent à accroître la transparence grâce à des proto-
coles de libre accès et de partage. En outre, lorsque ces 
communs de données sont produits en partenariat avec 
ÌÐĮ��}ș�ðăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ÐĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�
un engagement et des partenariats pour mener des actions 
de consolidation des communs, notamment améliorer et 
åŒďīðĮÐī�ă�ÆďĨīďÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĴȥďķ�ĨīďĉďķŒďðī�
une participation démocratique plus étendue.

Les communs de connaissances ont également une 
importance dans la consolidation des communs, même 
ăďīĮĪķȸðăĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ăðÑĮ�ķ�åďĊÆðÐīș�ķ�
logement et aux services. Ces communs offrent des 
plates-formes permettant de partager des récits d’ex-
périences et de chercher à les reproduire, les étendre 
ÐĴ�ăÐĮ�ÌĨĴÐīȘ��ďðÆð�ĪķÐăĪķÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮɁȚ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐ�
ȹɁ�ðāðȭÆďĉĉďĊðĊæɁȺ�ȧÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ��ðāðȨ�
s’appuyant sur des réseaux de communication et des 
outils Web pour partager et communiquer des pratiques, 
ÌÐĮ�ďķĴðăĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�ĨīĴæÐɁț�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�
cartes interactives des terrains inoccupés pour aider 
les membres de la communauté à s’auto-organiser et à 
acquérir ou sauvegarder des communs pour le jardinage 
ķīÅðĊ�ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș�ďīæĊðĮĴðďĊ�ÌÐ�ǤǨǥɁÆīÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĊ�
à UÐœ��ďīāș�ķŘ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȨɁț�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĨăĴÐȭåďīĉÐ�
Web interactive pour décentraliser et démocratiser la 
logistique de la redistribution alimentaire grâce au partage 
de pair-à-pair et aux réfrigérateurs communautaires (par 
ÐŘÐĉĨăÐș�9ďďÌĮìīðĊæȘÌÐȨȘ���ăȸðĊĮĴī�ÌȸķĴīÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÐ�
ÆīðĮÐș�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ĮÐīŒð�ÌÐ�ÆĴăřĮÐķī�¾�ķĊ�
certain nombre d’initiatives visant à faciliter la circulation 
(et parfois, il faut bien l’admettre, la commercialisation) des 
produits et services. À Rosario (Argentine), par exemple, 
la pandémie a permis l’émergence de la plate-forme 
9ðī�TīāÐĴș�ÌďĊĴ�ăȸďÅþÐÆĴðå�ÑĴðĴ�ÌÐ�īÐĊÌīÐ�ĨăķĮ�ŒðĮðÅăÐ�ăÐ�
travail des coopératives et commerçants locaux, comme 
ȹɁĮďăķĴðďĊ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�īÌðÆăÐ�ÐĴ�ăďÆăÐ�¾�ăȸÐŘĨĊĮðďĊ�ÌÐĮ�
entreprises comme Amazon66ɁȺȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�
nombre de plates-formes ont été mises en place pour 
diffuser des connaissances sur la production et la distri-

ǥǢ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�tÐĉðĊ�ðĊ�qăÆÐɁȺȘ

ǥǣ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊș�Œďðī�Ț�ȹɁqķÅăðÆ��ďīāĮ�wĴķÌðďɁȺș�ǡǟǡǡȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZN�ĊÐ}.

ǥǤ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊș�Œďðī�Ț�TA}�qīďæīĉ�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�ĊÌ�LķĮĴðÆÐș�
ȹɁ#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴ�tÐĮÐīÆì�ĊÌ��ÆĴðďĊ�UÐĴœďīāɁȺș�ǡǟǡǟȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZNAĴÆ�.

66 Minuchin et alȘș�ȹɁTķĊðÆðĨă�OďæðĮĴðÆĮȚ�qďĨķăī�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĊÌ�
wďķĴìÐīĊ��īÅĊðĮĉĮ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ�qĊÌÐĉðÆɁȺș�ǥȘ

ÅķĴðďĊ�ăðĉÐĊĴðīÐĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ȧ�ðķÌÌ�9ķĴķīș�qķÐÅăď��
qķÐÅăď�ÐĴ�9īÐĊĴÐ�qĴīð�:īĊÌÐȨș�ÐĴ�ĨăķĮðÐķīĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�
Web ont été utilisées pour consolider des infrastructures 
ÌÐ�ĮďðĊ�ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�ťĊ�ÌȸðÌÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮș�ÌÐ�
prendre en charge les cas de violence domestique ou 
d’apporter un soutien aux familles isolées.

Lorsque la ville, au sens le plus large du terme, est elle-
même considérée comme un commun, les connaissances 
sur les façons de vivre, de subsister et de produire dans la 
ville et de se l’approprier font toutes partie des communs 
de connaissances permettant de créer et de soutenir bon 
nombre des pratiques de consolidation des communs 
décrites ci-dessus. L’information fait de plus en plus partie 
intégrante des pratiques liées aux infrastructures et à 
la démocratie. Aussi, le droit d’accès aux informations 
et leur production par des populations vivant dans des 
conditions matérielles diverses ainsi que la lutte contre 
la marchandisation de ces informations font désormais 
également partie des pratiques de consolidation des 
communs qui permettent de bâtir des villes justes.

3.8 Construire 
des collectifs                   

Il n’y a pas de consolidation des communs sans celles et 
ceux qui les construisent et les défendent67. En effet, les 
pratiques de consolidation des communs n’existent pas 
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ăÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ĪķȸÐăăÐĮ�ĨīďÌķðĮÐĊĴ�Ț�ÆÐ�ĮďĊĴ�
ķĮĮð�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÐĊ�ĮďðȘ�Le caractère non individualiste 
ou collectif de la consolidation des communs, et la 
recherche d’autres modes d’interaction avec l’État et 
le marché, sont essentiels pour créer de la solidarité, 
soutenir les communautés et favoriser l’action et l’en-
gagement des citoyens. La consolidation des communs 
permet donc de construire de nouvelles relations sociales. 
Comme dans le cas des communs de connaissances 
abordés dans la section ci-dessus, ces nouvelles relations 
ĮďÆðăÐĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÐĊ�ÐăăÐĮȭĉÔĉÐĮ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁț�ÐăăÐĮ�
sont essentielles pour faire progresser la participation 
paritaire et lutter contre les exclusions dans la répartition 
géographique et sociale des populations, précédemment 
ðÌÐĊĴðťÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�ĉďĴÐķīĮ�ÆăÑĮ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮȘ

#ĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�åďĊÆðÐīĮș�ðĉĉďÅðăðÐīĮ�ÐĴ�ÌÐ�
services, ces publics peuvent prendre la forme de commu-
nautés spatialisées et de groupes fondés sur l’identité, ou 

ǥǦ�TðÆÆðīÐăăðș�ȹɁ�īÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ĊÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊðĊæȚ�ĨďăðĴðÆăȭăÐæă�
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďɁȺɁț�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�
ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ
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de rassemblements ou regroupements temporaires de 
personnes dans des lieux publics. Cela peut se traduire, par 
exemple, par des formes d’occupation spatiales ancrées 
dans la culture, comme l’Occupation Block de Sao Paulo 
(Brésil). L’Occupation Block consolide les communs en 
ÆīÑĊĴ�ÌÐĮ�ȹɁďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮɁȺȘ�Aă�ŨīĉÐ�ĪķÐ�ȹɁăÐĮ�
occupations culturelles constituent des espaces communs 
où les collectifs et celles et ceux qui sont responsables de 
leur gestion horizontale peuvent développer des actions 
culturelles avec la participation de la communauté locale. 
Ces actions ont lieu dans des propriétés – principalement 
ÌÐĮ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ĨķÅăðÆĮ�ȯ�ðĊķĴðăðĮÑÐĮ�ŒĊĴ�
leur occupation. En plus de remplir une fonction sociale, 
l’acte d’occupation transforme les espaces vides en lieux 
de production culturelle collective et émancipatrice, qui 
deviennent des points de référence sur leurs territoires et 
pour les circuits culturels de la ville68ɁȺȘ

Les occupations culturelles procèdent d’une volonté 
de trouver des moyens alternatifs d’être, de circuler et 
de vivre dans la ville, résistant à la logique du contrôle 
de l’État et du marché. Au Brésil, elles sont étroitement 
liées avec l’histoire des occupations spatiales des terres 
et des logements. En effet, les occupations culturelles 
s’appuient et se fondent explicitement sur ces pratiques 
historiques antérieures. Ce faisant, elles nous rappellent 
que l’occupation des terres et des logements constitue un 
moyen de reconquérir la ville. Se déplacer dans l’espace 
public, l’habiter, s’exprimer par sa présence, son art et sa 
mobilité, sont autant de moyens de revendiquer son droit à 
la ville. Lorsque la mobilité et ces moyens d’expression sont 
limités ou inaccessibles, comme c’est souvent le cas dans 
des villes inégalitaires, les pratiques culturelles permettent 
de consolider les communs en cherchant à résister aux 
monopoles et à la limitation et la restriction des possibilités 
de prendre sa place dans la ville et d’en faire l’expérience.

En effet, tout comme l’auto-construction et l’auto-appro-
visionnement des services de base dans les favelas de 
la périphérie de Sao Paulo, les occupations culturelles 
organisées par l’Occupation Block sont des réponses à la 
négligence de l’État. Les occupations constituent donc 
un bon exemple de production d’espaces d’appartenance 
quand ceux-ci ne sont pas disponibles par ailleurs. Ces 
ǡǨɁďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ĮďĊĴ�æÑīÑÐĮ�Ĩī�ķĊ�æīďķĨÐ�
d’habitants travaillant en collaboration pour organiser, 
exécuter, soutenir et étendre ces opérations. Pour l’Occu-
pation Block, ces occupations ne forment pas seulement 
des espaces d’activités culturelles, mais constituent 
ķĮĮð�ȹɁÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÌȸďīæĊðĮĴðďĊ�ȫĪķðȬ�
constituent des subjectivités différentes de celles 

ǥǧ�'ŘĴīðĴ�ÌÐ�Ț��ĊÐĮĮ�TÐĊÌÐĮș�ȹɁ�ķăĴķīă�ZÆÆķĨĴðďĊĮȚ��ďĉĉďĊ�wĨÆÐĮȘ�
A report on the Occupation Bloc’s construction within the Municipal 
wÐÆīÐĴīðĴ�ďå��ķăĴķīÐ�ðĊ�wÃď�qķăďɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

marquées par la reproduction capitaliste, guidées par 
l’individualisme et la compétitivité69Ɂ».

Cependant, même lorsqu’un groupe de personnes ne 
s’engage pas dans une occupation culturelle sur un site 
ĮĨÑÆðťĪķÐș�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮș�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ĨķÅăðÆ�
se construisent toujours à mesure que les pratiques 
communes progressent. Les programmes d’amélioration 
des quartiers en Amérique latine, dont il a été question plus 
ìķĴș�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ȹɁă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑ�ÌĊĮ�
ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮɁȺ�ťĊ�ÌÐ�ȹɁĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�
de côté, à la fois socialement et politiquement70ɁȺȘ��ÐĴĴÐ�
citoyenneté n’est pas seulement formelle et légale, elle 
s’exprime également par une pratique quotidienne pour 
développer un sentiment d’appartenance non seulement 
aux États-nations, mais aussi à des villes, des commu-
nautés et des collectifs. Cette forme d’appartenance 
collective est à la fois nécessaire et soutenue par la conso-
lidation des communs. Comme l’a montré le programme 
CLH au Myanmar, les communautés ont dû s’unir pour 
construire un arrangement foncier collectif, mais cette 
åďīĉÐ�ÌÐ�ĨīďĨīðÑĴÑ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ȹɁÐĊĴīôĊÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌȸķĴīÐĮ�
avantages et d’autres systèmes collectifs pour que les 
membres de la communauté puissent prendre soin les uns 
des autres71ɁȺȘ�}ďķĮ�ăÐĮ�ÆĮ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮș�
informels ou non, étudiés ici, montrent des similarités. 
�ÐăăÐĮȭÆð�ĮÐ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÌĊĮ�ÆÐ�ĪķÐ�ăÐ�w#A�ÌÑÆīðĴ�ÆďĉĉÐ�
ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ȹɁŒďðŘ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
ķīÅðĊÐĮ�ĨķŒīÐĮ�ďīæĊðĮÑÐĮɁȺ�ķ�¢ðĉÅÅœÐ�ÐĴ�ÐĊ�
Namibie, et dans de nouvelles formes de relations avec les 
�}ș�Īķð�ĊÑæďÆðÐĊĴș�ĴīĊĮåďīĉÐĊĴ�ÐĴ�īÐĨÐĊĮÐĊĴ�ăÐĮ�åÉďĊĮ�
de coproduire les espaces urbains. Cela ne concerne 
ĨĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐș�ĉðĮ�ķĮĮð�ȹɁă�
ĨďăðĴðĪķÐ�Īķð�ăÐĮ��īÐĊÌķĮ�ĨďĮĮðÅăÐĮɁȺȘ�OȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�
ĪķīĴðÐīĮ�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁķĊ�ÆĴăřĮÐķī�
de changement politique qui réduit les inégalités de 
voix, d’engagement et de gouvernance72Ɂ».

ǥǨ��ĊÐĮĮ�TÐĊÌÐĮș�op. cit.

Ǧǟ��ăÌÐðīș�ȹɁqÐīðĨìÐīă�ķīÅĊðšĴðďĊȚ��ķĴďÆďĊĮĴīķÆĴðďĊș�ĴīĊĮŒÐīĮă�ăďæðÆĮș�
ĊÌ�ĨďăðĴðÆĮ�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ďå�ĴìÐ�æăďÅă�ĮďķĴìɁȺȘ

ǦǠ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁOďœȭðĊÆďĉÐ�ìďķĮðĊæ�ťĊĊÆÐ�åīďĉ�
ÆďĉĉÐīÆðă�ÅĊāĮ�ðĊ�UÐĨăɁȺȘ

Ǧǡ�wĴĴÐīĴìœðĴÐș�ȹɁ�ĨæīÌðĊæ�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨīďŒðĮðďĊ�ðĊ�ðĊåďīĉă�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮȚ�ÆðĴř�ăÐÌș�ÆďĉĉķĊðĴř�ăÐÌ�ĊÌ�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ��Į��ķăĴķīă�>ðĨ�>ďĨ�LÉĊÃȘ
Inauguration de l'École préparatoire populaire Núcleo Sérgio Lapaloma dans 
ăȸďÆÆķĨĴðďĊ�ÆķăĴķīÐăăÐ��Į��ķăĴķīă�>ðĨ�>ďĨ�LÉĊÃș�ǡǟǠǨȘ�wď�qķăďș��īÑĮðăȘ
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Cette section présente les enseignements tirés des 
diverses formes de communs urbains relatifs au foncier, au 
ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÑÆīðĴĮ�ÆðȭÌÐĮĮķĮɁț�ÐăăÐ��ĨīďĨďĮÐ�
ÌÐĮ�ĉďÌÐĮ�ÌȸÐĊææÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ðÌÐī�ăÐĮ��}�¾�ĮďķĴÐĊðī�ă�
consolidation de ces communs. Ces points d’entrée sont 
ðĊĴīďÌķðĴĮ�ÐĊ�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ÆÐīĴðĊĮ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�
liés à la production et à la gestion des communs, visant 
à améliorer la répartition des richesses et à créer des 
pratiques de construction urbaine émancipatrices. 

4.1 reconnaître 
les communs 

}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ăȸÐŘðĮĴÐĊÆÐ�ÌÐĮ�
communs, de leur consolidation et de celles et ceux qui 
les construisent et les défendent. Ce sont les conditions 
pour ce faire, qui peuvent varier d’un cas à l’autre, qui nous 
ðĊĴÑīÐĮĮÐĊĴ�ðÆðȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊș�ĊďķĮ�ÐŘĉðĊÐīďĊĮ�
quelques exemples et suggérerons ensuite différentes 
formes de reconnaissance. 

Reconnaître qu’il est possible de gérer et consolider 
certaines ressources communes, telles que le foncier, 
l’eau et l’espace public, constitue un premier pas impor-
tant pour créer les conditions requises pour enraciner 
les pratiques de consolidation des communs et favoriser 
l’engagement avec les CT. La déclaration de la Mairie de 
Turin (Italie), mentionnée dans les premières sections 
ÌÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐș�åðĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�ķŘ�ȹɁÆďĉĉķĊĮ�ķīÅðĊĮɁȺ�
dans le cadre de sa politique. Ce faisant, elle encourage 
et favorise explicitement les pratiques de consolidation 
des communs. La reconnaissance peut aussi prendre 
la forme d’une acceptation tacite ou de principe de 
la consolidation des communs et de celles et ceux qui 

4 Comment les 
Ct peuvent-elles 
s’engager pour 
consolider les 
ÆďĉĉķĊĮɁȟ

wďķīÆÐɁȚ��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ��īķŘÐăăÐĮȘ
�ðĮðĴÐ�ÌȾķĊ�ĨīďþÐĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ��O}��īķŘÐăăÐĮș��ÐăæðĪķÐș�ǡǟǠǧȘ
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les consolident. La reconnaissance des pratiques de 
ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮș�ÐĊ�ȹɁĴÐĊĮðďĊ73ɁȺ�
ŒÐÆ�ăÐĮ�ăďæðĪķÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐș�
de propriété et du marché du travail formel, comme la 
vente de rue, constituent également de bons exemples. 
Même si la mise en place d’une réglementation favorable 
à cette reconnaissance peut mettre du temps à voir le jour, 
l’acceptation de facto que les rues sont aussi des lieux de 
travail, et pas seulement de transit est un bon début. Cette 
première étape dans la reconnaissance de ces pratiques, 
ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ăďīĮĪķȸÐăăÐ�ÐĮĴ�ÐŘĨīðĉÑÐ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ș�ÐĊ�
soi, déjà du sens. Étendre cette reconnaissance pourrait 
ĨÐīĉÐĴĴīÐș�ÆďĉĉÐ�ăÐ�ĮķææÝīÐ�ăÐ�qķÅăðÆ�wĨÆÐ�}ďďăāðĴ�ÌÐ�
WIEGO74, de faire un premier pas vers la reconnaissance de 
ăȸÐŘðĮĴÐĊÆÐ�ÌÐ�ĉīÆìÑĮ�ȹɁĊĴķīÐăĮɁȺ�ďľ�ăÐĮ�ÆìÐĴÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
vendeurs se rassemblent spontanément, que ces espaces 
ĮďðÐĊĴ�ĨăĊðťÑĮ�ÐĴȥďķ�ÆďĊÉķĮ�Ĩďķī�ÆÐă�ďķ�ĊďĊȘ��Ð�ĴřĨÐ�
ÌÐ�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ðĉĨăðĪķÐ�ķĊ�ÆďĊĴÐĊķ�ÐĴ�ÌÐĮ�ăðĉðĴÐĮɁȚ�
la reconnaissance du marché le protège de l’expulsion, 
ĉðĮ�ă�ĉðÆīďĨăĊðťÆĴðďĊ�ķ�ĮÐðĊ�Ìķ�ĉīÆìÑ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�
ăðĉðĴÐī�Į�ŦÐŘðÅðăðĴÑ�ÐĴș�ĮķīĴďķĴș�Į�ÆĨÆðĴÑ�¾�ÅĮďīÅÐī�ÌÐ�
nouveaux arrivants. 

Comme le suggère l’exemple ci-dessus, la reconnaissance 
ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÆďĊĮĴðĴķÐ�¾�ă�åďðĮ�ķĊÐ�ĨīÐĉðÝīÐ�
ÑĴĨÐ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐș�ĉðĮ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊ�īðĮĪķÐ�ÐĊ�ĮďðɁȚ�ăÐĮ�
termes et les formes de reconnaissance détermineront 
si celle-ci est source de protection et de soutien ou, au 
ÆďĊĴīðīÐș�ÌÐ�ÆďďĨĴĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸÐŘĨķăĮðďĊȘ�qďķī�ăÐĮ��}ș�ȹɁă�
question est de savoir comment elles peuvent soutenir ces 
projets et la valeur qu’ils produisent, sans interférer avec 
leur autonomie75ɁȺȘ��ďĉĉÐ�ĴďķþďķīĮș�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÑĴÐīĉðĊÐ�
en grande partie la reconnaissance attendue par celles 
et ceux qui consolident les communs eux-mêmes. Les 
ìÅðĴĊĴĮ�Īķð�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�åðīÐ�ĨīÐĮĮðďĊ�Įķī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�
qu’elles fournissent certains services ou les améliorent, 
et les récupérateurs de déchets qui veulent faire recon-
naître leur activité et obtenir un soutien pour pérenniser 
leur moyen de subsistance, appellent généralement à 
ķĊÐ�ĨīÑĮÐĊÆÐ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ÌÐĮ��}Ș�OÐĮ�ďÆÆķĨĴðďĊĮ�
culturelles à Sao Paulo cherchent à obtenir une protection 
ÆďĊĴīÐ�ăȸÐŘĨķăĮðďĊș�ĉðĮ�ĮÐ�ĉÑťÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ĴīďĨ�
grande reconnaissance, ne sachant que trop bien que 
ÅÐķÆďķĨ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ďÆÆķĨĴðďĊĮ�ĮďĊĴ�ȹɁÆďĊĮĴĉĉÐĊĴ�
ÆīðĉðĊăðĮÑÐĮ�ÐĴ�ĉÐĊÆÑÐĮ�Ĩī�ăȸ(ĴĴ�ăķðȭĉÔĉÐɁȺȘ�La recon-
naissance nécessite donc un engagement, un dialogue 
et des partenariats avec celles et ceux qui consolident 
les communs.

ǦǢ�tĨĨÐă�ÌÐ�ăȾīĴðÆķăĴðďĊ�ÌÐ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðīȘ

Ǧǣ��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�LÐĊĊ�>īŒÐř�ÐĴ�wīì�ZīăÐĊĮ�tÐÐÌș�ȹɁwķĨĨďīĴðĊæ�
AĊåďīĉă�OðŒÐăðìďďÌĮ�ðĊ�qķÅăðÆ�wĨÆÐȚ���}ďďăāðĴ�åďī�OďÆă��ķĴìďīðĴðÐĮɁȺș�ǡǟǠǧȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTAăœ9Ċ.

ǦǤ�TðÆÆðīÐăăðș�ȹɁ�īÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ĊÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊðĊæȚ�ĨďăðĴðÆăȭăÐæă�
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďɁȺɁț�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�
ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

Ce besoin d’engagement s’inscrit bien dans les récents 
travaux de CGLU sur l’importance de la citoyenneté locale. 
Il s’agit là d’une initiative bienvenue qui vise à centrer les 
modalités de cet engagement et de cette reconnaissance 
sur la notion de droits. Elle suggère d’inscrire la recon-
naissance des communs dans un cadre plus large de 
gouvernance collective avec les citoyens, avec une 
ÆďĉĨīÑìÐĊĮðďĊ�ÑăīæðÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮș�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌÐ�ÆďĊĮð-
dérer ces pratiques à travers une optique plus étroite, 
cherchant par exemple à les aligner sur la loi, l’aména-
gement du territoire et la politique. tÐĴðīÐī�ăȸÑĴðĪķÐĴĴÐ�
ÌȸȹɁðăăÑæăðĴÑɁȺ�ĮďķŒÐĊĴ�ĮĮďÆðÑÐ�ķŘ�ÌÑÅķĴĮ�ÌÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�
de consolidation des communs, et chercher à comprendre 
les motivations de celles et ceux qui les défendent pourrait 
être un point de départ idéal pour leur reconnaissance.

4.2 protéger

#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĮȸĨĨķðÐī�Įķī�ă�
protection des communs et de celles et ceux qui les 
consolident. Les principales menaces qui pèsent sur les 
communs fonciers et immobiliers sont, presque invariable-
ment, les expulsions. Les diverses formes de protection 
qui peuvent être apportées sont donc une étape impor-
tante susceptible de prévenir les menaces liées aux 
expulsions. Ce rôle est crucial dans les premières étapes 
de l’établissement de n’importe quel commun. Les travaux 
ÌÐ�ă�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ĉďĊĴīÐĊĴ�
ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�ÌÐ�ăȸăðæĊÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�Įķī�ăÐĮ�ÆĉĨæĊÐĮ�
¢Ñīď�'ŘĨķăĮðďĊ, qui constitue un bon point de départ pour 
ĮȸÐĊææÐīȘ�#ÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ÌÐ�åďīĉķăĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐș�ÌÐ�ÆìīĴÐĮ�
et de prises de position qui s’opposent, par principe, aux 
évictions forcées sont facilement disponibles, par exemple, 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴīŒķŘ�Ìķ�tĨĨďīĴÐķī�ĮĨÑÆðă�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ�
sur le droit à un logement convenable, la campagne Make 
the Shift ou les campagnes ¢Ñīď�'ŘĨķăĮðďĊ de l’Alliance 
internationale des habitants76. 

La #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĊŒÐĊÅăÐ 
ÌÐ��:O��ĨīďĨďĮÐ�ķĊ�ĨăĊ�ÌÐ�ĨīďæīÐĮĮðďĊ�ÌÐĮ��}�ŒÐīĮ�ă�
promotion de formes de reconnaissance protectrices, 
qui permettent de gagner du temps et de sécuriser les 
pratiques de consolidation des communs, pour favoriser 
leur démarrage et leur pérennisation, les soutenir, et les 
protéger des monopoles et des évictions forcées. Le cas 
des occupations culturelles de Sao Paulo décrit plus haut 
fournit un exemple de protection par la municipalité, via 
la signature de contrats institutionnels et l’inclusion des 
occupations culturelles dans le Plan culturel municipal. 

Ǧǥ�}ìÐ�wìðåĴș�ȹɁTāÐ�}ìÐ�wìðåĴɁȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNĴwšŒāɁț��:O�ȭ
�Aw#q#>ș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�åďī�ĴìÐ�tðæìĴ�Ĵď�>ďķĮðĊæȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�īðæìĴĮȭðĊĮĨðīÐÌ�ăďÆă�
ÆĴðďĊ�ðĊ�ÌÌīÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ìďķĮðĊæ�ÆīðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐīɁȺȘ
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Cette réponse, qui offre une protection plus sûre contre 
les expulsions et va au-delà de la simple reconnaissance, 
ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�ķĴðăÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�ÆďĊŒðĊÆķÐĮ�ÌÐ�
la valeur des pratiques de consolidation des communs 
qui ne sont pas encore pleinement reconnues dans les 
cadres réglementaires ou de gouvernance existants. 
Les CT peuvent se positionner en tant que médiateurs 
ȹɁÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ÐĴ�ăÐ�ÆÌīÐ�þķīðÌðĪķÐɁȺ, en 
innovant (en accord avec le plan culturel municipal de 
Sao PauloȨș�ÐĊ�ðĊĴīďÌķðĮĊĴ�ķĊ�ÆĴÐ�ÌÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ĮķĨÐīťÆðÐ�
(comme c’est le cas pour l’organisme solidaire du Caño de 
Porto Rico) ou en soutenant l’instauration de garanties 
contre les expulsions et d’autorisations d’usage du foncier 
(comme dans le programme de logements sécurisés 
ÐĊ�}ìõăĊÌÐȨ77șťĊ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�
de soutenir les innovations juridiques qui permettent 
progressivement de protéger les pratiques de conso-
lidation des communs.

Encadré 4.4 
:ÑīĊÆÐ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�Ț�ķĊ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�¾�OðŒÐīĨďďă

La Commission foncière de la région de Liverpool78��ÑĴÑ�ÆīÑÑÐ�ÐĊ�ĮÐĨĴÐĉÅīÐɁǡǟǡǟș�¾�ăȸðĊðĴðĴðŒÐ�Ìķ�ĉðīÐ�ÌÐ�ă�īÑæðďĊș�wĴÐŒÐ�tďĴìÐīĉȘ�
Avec l’appui du Centre for Local Economic Strategies, la Commission a réuni des experts de la réforme foncière démocratique, 
ăăĊĴ�ÌÐ�ĉðăðĴĊĴĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮ�¾�ÌÐĮ�īÑåďīĉĴÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĉðăðĴĊĴĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�ÌÐĮɁÆďĉĉķĊĮȘ 
 
�ďĊĴīðīÐĉÐĊĴ�ķŘ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴÐĮ�ÆďĉĉðĮĮðďĊĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�ķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�Īķð�ŒðÐĊĴ�ÑĴÑ�ÆďĊÉķÐĮ�Ĩďķī�ÆīÑÐī�ķĊ�
#ďĉÐĮÌřɁ�ďďā�ĊķĉÑīðĪķÐ�ÌÐĮ�ȹɁĮķīĨăķĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĨķÅăðÆĮɁȺ�ťĊ�ÌÐ�åÆðăðĴÐī�ăÐķī�ăðŒīðĮďĊ�ķ�ĮÐÆĴÐķī�ĨīðŒÑ79, la Commission 
åďĊÆðÝīÐ�ÌÐ�OðŒÐīĨďďă��ðĊŒðĴÑ�ĮÐĮ�ÆďĉĉðĮĮðīÐĮ�¾�ȹɁåðīÐ�ĨīÐķŒÐ�ÌȸðĉæðĊĴðďĊ�ÐĴ�¾�åďīĉķăÐī�ȫȘȘȘȬ�ÌÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�
īÌðÆăÐĮ�Ĩďķī�ķĴðăðĮÐī�ķ�ĉðÐķŘ�ăÐ�åďĊÆðÐī�ĨķÅăðÆș�Ĩďķī�ÌÐŒÐĊðī�ă�īÑæðďĊ�ă�ĨăķĮ�þķĮĴÐ�ÐĴ�ă�ĨăķĮ�ĮďÆðăÐĉÐĊĴ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÌķɁĨřĮ80ɁȺȘ� 
 
OďīĮĪķȾÐăăÐ��ĨīÑĮÐĊĴÑ�ĮďĊ�īĨĨďīĴș�ÐĊ�þķðăăÐĴɁǡǟǡǠș�ă��ďĉĉðĮĮðďĊ��ÑĉðĮ�ǠǢɁīÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�ÆăÑĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ÌďĨĴÐī�
ĨīďæīÐĮĮðŒÐĉÐĊĴ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ĨăķĮ�þķĮĴÐ�ÌÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�æÐĮĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�¾�OðŒÐīĨďďăȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�
recommandations, un appel a été lancé aux organismes publics pour qu’ils adoptent et promeuvent (par le biais de 
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌȸÆĴðďĊĮ�ÌðīÐÆĴÐĮȨ�ķĊÐ�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�ȹɁæÑīĊÆÐ�īÐĮĨďĊĮÅăÐɁȺ�ðĉĨăðĪķĊĴ�ķĊÐ�ȹɁÆďĉĉķĊķĴÑ�ĨăķĮ�ăīæÐș�
ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌÐĮ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÑĴīðĪķÑÐĮ81ɁȺȘ

wÐăďĊ�ă��ďĉĉðĮĮðďĊș�ȹɁðă�ÆďĊŒðÐĊĴ�ÌȸÌďĨĴÐī�ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�ĮÐăďĊ�ăÐĪķÐă�ăÐĮ�ÆĴðåĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĊÐ�ÌďðŒÐĊĴ�ĨĮ�ÔĴīÐ�ăðĮĮÑĮ�¾�
l’abandon ou vacants pour une durée indéterminée, au détriment de la communauté locale. Pour favoriser une approche 
plus responsable de la réutilisation du foncier, un cadre devrait être établi suivant le modèle employé par la Scottish 
�ÆĊĴ�ĊÌ�#ÐīÐăðÆĴ�OĊÌ�}ĮāåďīÆÐɁȺȘ�qīăăÝăÐĉÐĊĴ�¾�ÆÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮș�ă��ďĉĉðĮĮðďĊ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ĮķææÑīÑ�
ÆÐ�Īķð�ĮķðĴɁȚ�ȹɁķĊÐ�ÆìīĴÐ�ÌÐ�ăȸðĊÌķĮĴīðÐ�Ĩďķī�ķĊÐ�æÐĮĴðďĊ�åďĊÆðÝīÐ�īÐĮĨďĊĮÅăÐș�åďķīĊðĮĮĊĴ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�ÌðīÐÆĴðŒÐĮ�
de mise en œuvre devraient également être établie, et une équipe dédiée devrait être créée pour travailler avec les 
ĨīďĨīðÑĴðīÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ťĊ�ÌȸðĊĴÑæīÐī�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ82ɁȺȘ

ǦǦ�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ
Ǧǧ��O'wș�ȹɁZķī�OĊÌȚ�9ðĊă�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�OðŒÐīĨďďă��ðĴř�tÐæðďĊ�OĊÌ��ďĉĉðĮĮðďĊɁȺș�TĊÆìÐĮĴÐīș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ}ðÐs#.

ǦǨ��ÐīœðĊ�OÐðæìĴďĊ�qðĮĊÐī�OOq�ÐĴ�OďĊÌďĊ�9ðīĮĴș�ȹɁ�ĮĴÐÌ�wĨÆÐ�Ĵď�OðŒðĊæ�qăÆÐȚ��ĮðĊæ�wķīĨăķĮ�qķÅăðÆ�OĊÌ�åďī�>ďķĮðĊæ�ðĊ�OďĊÌďĊɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǤȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī�ÆOsþ.

ǧǟ��O'wș�ȹɁZķī�OĊÌȚ�9ðĊă�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ�OðŒÐīĨďďă��ðĴř�tÐæðďĊ�OĊÌ��ďĉĉðĮĮðďĊɁȺș�ǥȘ

81 CLES, op. citȘș�ĨȘɁǣǨȘ

ǧǡ��O'wș�ĨȘɁǨȘ

La Commission foncière de Liverpool�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�
ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǣȘǣȨ�ðăăķĮĴīÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
�}�ÌĊĮ�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐŘðĮĴĊĴĮș�
mais aussi futurs. Elle met l’accent sur divers principes qui 
constituent des piliers de la consolidation des communs 

– engagement démocratique, utilisation équitable et 
ĮďÆðăÐĉÐĊĴ�ðĊÆăķĮðŒÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�ȧīÑȨŨīĉĴðďĊ�ÌÐ�ă�
ŒăÐķī�ÌȸķĮæÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ȯș�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�Įķī�ÌÐĮ�ȹɁÆďĊĮð-
ÌÑīĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÑĴīðĪķÑÐĮɁȺȘ�O�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ÐăăÐ�
åďīĉķăÐ�ăÐ�ĨďĮðĴðďĊĊÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�ÆďĉĉÐ�ȹɁæÐĮĴðďĊĊðīÐĮ�
īÐĮĨďĊĮÅăÐĮɁȺ�ÌÐĮ�ÆĴðåĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ȧĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÆďĉĉÐ�
des gestionnaires de portefeuilles immobiliers diffus) est 
particulièrement intéressante. Cette pratique est tout 
à fait conforme aux fonctions de reconnaissance et de 
protection énoncées précédemment.
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�ăďīĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÆìÐīÆìÐĊĴ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�ăÐĮ�
communs, les processus de consolidation et celles et 
ceux qui y participent, une attention particulière doit 
être portée aux pratiques de consolidation des communs 
visant à accroître la reconnaissance des groupes les plus 
marginalisés, des migrants et réfugiés aux vendeurs 
et habitants des quartiers informels. Là encore, il est 
essentiel de comprendre les motifs qui sous-tendent 
la consolidation des communs, notamment la néces-
sité de subvenir aux besoins matériels de base ou de 
garantir la possibilité de participer à la vie de la ville, 
Ĩďķī�ÆďĊĴÐŘĴķăðĮÐī�ăÐĮ�ĴřĨÐĮ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�
peuvent utiliser lorsqu’elles s’engagent avec celles et ceux 
qui construisent et défendent les communs, et avec les 
communs eux-mêmes.  

4.3 réglementer 

La question de la reconnaissance et de la protection nous 
ĉÝĊÐ�¾�ÆÐăăÐ�Ìķ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�
via la réglementation. Lorsque l’on examine la façon dont 
les CT s’engagent dans les pratiques de consolidation 
des communs, une des questions centrales reste celle 
ÌÐ�ă�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊɁȚ�ÆďĉĉÐĊĴ�ÐĴ�¾�ĪķÐă�ĨďðĊĴ�åķĴȭðă�
īÑæăÐĉÐĊĴÐī�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮɁȟ�#ȸķĊ�ÆĒĴÑ�ĨÝĮÐ�ă�ĉÐĊÆÐ�
d’une réglementation excessive liée à une volonté de 
contrôle, de normalisation et de fixation de tous les 
aspects de la consolidation des communs, tant dans 
ăȸÐĮĨÆÐ�ĪķÐ�ÌĊĮ�ăÐķī�åďīĉÐȘ�#Ð�ăȸķĴīÐ�ÐŘðĮĴÐ�ăÐ�īðĮĪķÐ�
d’adopter une approche de non-intervention qui ignore 
complètement l’existence de ces pratiques et ne permet 
pas de les reconnaître, de les protéger, d’y investir ou 
de les soutenir. Pour les urbanistes sud-africains, ces 
ÌÑÅĴĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ă�ĴÐĊĮðďĊ�ÐĊĴīÐ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐ�
l’État dans le développement (notamment son rôle dans la 
garantie de l’accès au logement et au travail pour tous les 
citoyens, et en particulier les personnes marginalisées) et 
ses fonctions réglementaires (notamment pour contrôler 
ÐĴ�ťŘÐī�ăÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�Ĩī�īĨĨďīĴ�ķŘ�ĨăĊĮș�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
ÐĴ�ăďðĮ�åďīĉÐăĮȨȘ�AăĮ�ŨīĉÐĊĴ�ĪķÐ�ă�ŒďðÐ�¾�ĮķðŒīÐ�ĊȸÐĮĴ�
ĨĮ�ÌÐ�ȹɁÆÐĮĮÐī�ÌÐ�īÑæăÐĉÐĊĴÐīɁȺș�ĉðĮ�ĨăķĴĒĴ�ÌÐ�åðīÐ�
ă�ÌðĮĴðĊÆĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ȹɁăÐĮ�ĴřĨÐĮ�ÌȸĨĨăðÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�ăďð�Īķð�
sont nécessaires au bien-être public et ceux dont les 
īÑĮķăĴĴĮ�ĮďĊĴ�ĊÑæĴðåĮɁȺș�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ĪķȸðăĮ�ĪķăðťÐĊĴ�
ÌÐ�ȹɁréglementation souple83ɁȺȘ�

#ȸķĴīÐĮ�ĨīÑÆďĊðĮÐĊĴ�ÌȸĨĨăðĪķÐī�ķĊÐ�ȹɁīÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�
ĨīďæīÐĮĮðŒÐɁȺ�ďķ�ķĊ�ȹɁÆÌīÐ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐ�ÌðååÑīÐĊĴɁȺ�
qui tienne compte des particularités de la consolidation 
des communs84. L’approche Co-City de Turin (Italie), par 
exemple, développe la formule des partenariats public-
ĨīðŒÑș�ÐĊ�ř�ðĊĴÑæīĊĴ�ÌÐĮ�ȹɁĨÆĴÐĮ�ÌÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊɁȺɁȚ�ķĊ�
outil juridique qui propose que le droit d’usage collectif 
prévale sur le droit de propriété. Ces outils réglemen-
taires fournissent les principes d’une gouvernance locale 
collaborative permettant aux citoyens et aux collectivités 
ăďÆăÐĮ�ÌÐ�æÑīÐī�ÆďĊþďðĊĴÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ķīÅðĊĮɁȚ�
espaces publics tels que les places et les rues, espaces 
verts et parcs urbains, mais aussi bâtiments désaf-
fectés et autres types d’infrastructures. Les formes de 
cogouvernance institutionnalisées ont l’avantage d’être 
soutenues par un cadre qui permet de gérer et protéger 
les communs à long terme.

83 Philip Harrison et alȘș�ȹɁ#ðăř�qīÆĴðÆÐĮ�ďå�AĊåďīĉăðĴř��ĉðÌĮĴ��īÅĊ�
qďŒÐīĴřɁȺș�ǡǟǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦǠA:>ř.

ǧǣ�TðÆÆðīÐăăðș�ȹɁ�īÅĊ�ÆďĉĉďĊĮ�ĊÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉďĊðĊæȚ�ĨďăðĴðÆăȭăÐæă�
ĨīÆĴðÆÐĮ�åīďĉ�UĨăÐĮș��ďăďæĊș�ĊÌ�}ďīðĊďɁȺɁț�ðĊĮð�ĪķÐ�NďăðķăðĮș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�
ĊÌ�ÌðĮÆķĮĮðĊæ�ĴìÐ�ĊďĴðďĊ�ďå�ÆďĉĉďĊðĊæɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�TÌīÐ�}ðÐīīȘ
Les organisations de la société civile de la province 
de Buenos Aires créent, diffusent et s'approprient, 
la loi d'accès juste au logement. Argentine.
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Les formes d’aménagement urbain intégrant les vendeurs 
de rue dans l’aménagement du territoire, la construction 
et le développement de la ville illustrent bien ces nouvelles 
formes de réglementation. La législation nationale 
indienne sur la vente de rue et les tentatives actuelles 
à Dhaka (Bangladesh) pour réglementer ces pratiques 
sont deux exemples de ces formes de réglementation, 
qui commencent par reconnaître ce que nous avons 
précédemment décrit comme une (ré)appropriation du 
foncier pour l’activité économique. La régularisation des 
communs dans le domaine du logement, par le biais 
de processus d’amélioration des quartiers, informels 
ou non, peut également faciliter la reconnaissance 
et la protection des pratiques de consolidation des 
communs existantes, et étendre cette reconnaissance 
ÌÐ�åÉďĊ�ÅÑĊÑťĪķÐȘ

Une autre forme de réglementation clé qui crée indirec-
tement des opportunités pour consolider les communs 
consiste à intervenir sur les marchés immobiliers 
ťĊĊÆðīðĮÑĮȘ�OÐ�šďĊæÐ�ðĊÆăķĮðåș�ăÐĮ�īÑĮÐīŒÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�
destinées à construire des logements abordables et le 
plafonnement des loyers et des prix de l’immobilier sont 
autant de moyens qui peuvent aider à rendre le marché 
immobilier plus équitable. Ces mesures peuvent à 
la fois contribuer à réduire la nécessité de consolider 

les communs et à rendre les pratiques existantes plus 
īÑăðĮÅăÐĮ�ÐĴ�ÐååðÆÆÐĮȘ�OȸÐĊÆÌīÑɁǣȘǤ�ĮȸðĊĮĨðīÐ�ÌÐĮ�
ĴīŒķŘ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉðĮĮðďĊ�AĊÆăķĮðďĊ�ĮďÆðăÐș�#ÑĉďÆīĴðÐ�
ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ÐĴ�#īďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÌÐ��:O�Ɂț�ðă�ÐŘĉðĊÐ�ă�
forme que pourraient prendre ces mesures réglemen-
taires en faveur de logements plus abordables, sur la base 
des exemples des villes qui ont signé la Déclaration des 
�ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĊŒÐĊÅăÐ. Il s’agit d’une initiative 
datant de 2018, menée par CGLU et l’ancien rapporteur 
spécial des Nations unies, dans le cadre de la campagne 
Make the Shift85Ș�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�
ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ăÐķī�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�
sont des voies précieuses pour l’essor des pratiques de 
consolidation des communs.

#Ð�ĉÔĉÐ�ĪķÐ�Ĩďķī�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�
des pratiques de consolidation des communs, il convient 
ķĊÐ�åďðĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ĮďķăðæĊÐī�ĪķȸďĊ�ĊÐ�ĨÐķĴ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
élaborer, cadrer et concevoir des règlements régissant 
ces pratiques que si celles-ci s’inscrivent dans un engage-
ment démocratique et sont menées en coproduction avec 
celles et ceux qui les mettent en œuvre. Pour soutenir ces 
ĨīďÆÐĮĮķĮș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�Œďðī�īÐÆďķīĮ�¾�ÌÐĮ�åďīķĉĮ�ÐĴ�
ÌÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�ĨīĴÐĊīðĴ�ÐŨÆÆÐĮȘ

Encadré 4.5 
(ŒďăķĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮɁĨķÅăðĪķÐĮ�Ț��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĊŒÐĊÅăÐș� 
de 2018 à 2020

Comment les approches en matière de logement incorporées dans la #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĊŒÐĊÅăÐ 
ĮÐ�ĴīÌķðĮÐĊĴȭÐăăÐĮ�ÐĊ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ďķ�ĴīĊĮåďīĉÐĊĴȭÐăăÐĮ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮðæĊĴðīÐĮɁȟ�
sķÐăăÐ�ŒăÐķī�þďķĴÑÐ�ďĊĴȭÐăăÐĮ�ĨĨďīĴÑ�¾�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮɁȟ�OÐĮ��}�Īķð�ĮďķĴðÐĊĊÐĊĴ�ă�#ÑÆăīĴðďĊ�ďååīÐĊĴ�
une belle opportunité d’approfondir la question, d’autant que le fait qu’elles aient accepté de signer cette feuille de route 
internationale montre leur engagement à soutenir des politiques de logement fondées sur les droits. Ces innovations ont 
trouvé une nouvelle forme d’expression dans la campagne Make the Shiftș�ĮďķĴÐĊķÐ�Ĩī�ăȸĊÆðÐĊĊÐ�tĨĨďīĴÐķĮÐ�ĮĨÑÆðăÐ�
des Nations unies sur le logement convenable86. 

En 2018, la nécessité de réglementer l’investissement urbain et le marché immobilier est rapidement apparue comme 
ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ă�#ÑÆăīĴðďĊ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ��ťĊ�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�ķĊ�ĴÐīĉÐ�¾�ă�
ťĊĊÆðīðĮĴðďĊș�Barcelone��ÌďĨĴÑ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ðĊÆăķĮðŒÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÐĊ�ťŘĊĴ�ķĊÐ�ÐŘðæÐĊÆÐ�
ĉðĊðĉăÐ�Ĩďķī�ĪķÐ�ǢǟɁɦ�ÌÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÆďĊĮĴīķðĴĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ĮďðÐĊĴ�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮ87. La ville a 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�īÝæăÐĉÐĊĴĮ�Īķð�ĨÐīĉÐĴĴðÐĊĴ�ÌȸðĉĨďĮÐī�ÌÐĮ�ĮĊÆĴðďĊĮ�ķŘ�ȹɁåďĊÌĮ�ŒķĴďķīĮɁȺ�Īķð�æīÌðÐĊĴ�
ăÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ŒÆĊĴĮ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ĮĨÑÆķăĴðŒÐĮ88. Ces mesures, et d’autres, ont été élaborées dans le prolongement d’un 
plan d’action local pour la promotion du droit au logement89. 

ǧǤ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�ĴìÐ�řďķĴìȚ�qīďĴÐÆĴðĊæ�ĴìÐ�īðæìĴĮ�ďå�ĴìÐ�ÆìðăÌ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�
ĨĊÌÐĉðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.
ǧǥ��ðĴðÐĮ�åďī��ÌÐĪķĴÐ�>ďķĮðĊæș�ȹɁ�ðĴðÐĮɁȺș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT��ǨĮī.

ǧǦ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁ'ă�ǢǟɁɦ�ÌÐ�ăĮ�ĊķÐŒĮ�ŒðŒðÐĊÌĮ�ĮÐī®�ĨīďĴÐæðÌďɁȺș�Info Barcelona, 2018. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNĪĉš�O.

ǧǧ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁ'ŘĨÐÌðÐĊĴ�ĮĊÆðďĊÌďī�ă�åďĊĮ�ðĊŒÐīĮďī��šďī�ĨÐī�ĉĊĴÐĊðī�ĨðĮďĮ�ÌÐĮďÆķĨĴĮɁȺș�Info Barcelona, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�ďĮÐ.

ǧǨ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁ#īÐĴ��ăȸìÅðĴĴæÐɁȺș��īÐ�ÌÐ�#īÐĴĮ�wďÆðăĮș�LķĮĴòÆð�:ăďÅăș�9ÐĉðĊðĮĉÐĮ�ð�O:}�ș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ>ă}wð.
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Montevideo a mis en œuvre un programme, Fincas (Propriétés), en vue de développer un cadre réglementaire permettant 
à la ville de saisir les propriétés vacantes et de les transformer en projets de logements sociaux90. Fincas revendique la 
fonction sociale du logement en coopération avec les organisations de la société civile locales et cherche à améliorer 
ăȸÆÆÝĮ�¾�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑÆÐĊĴ�ÐĴ�ÅďīÌÅăÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ÆÐĊĴīăÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐș�¾�ĴīŒÐīĮ�ĮďĊ�ĨīďĨīÐ�ĨďīĴÐåÐķðăăÐ�åďĊÆðÐīɁȚ�
les Carteras de Tierras91.

La promotion des logements sociaux est également considérée comme essentielle par de nombreuses villes qui ont 
ĮðæĊÑ�ă�#ÑÆăīĴðďĊ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�Æī�ÐăăÐ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ĉďřÐĊ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐķī�ÆĨÆðĴÑ�¾�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�
abordables. Montréal a accéléré sa politique de logements sociaux dans la ville en adoptant le plan TÑĴīďĨďăÐ�ĉðŘĴÐ92. 
En combinant mesures pour le logement inclusif, investissements importants dans le logement social et soutien aux 
initiatives CLH, Montréal a cherché à faire du logement social un canal de promotion de l’inclusion et de la diversité plutôt 
que de ségrégation. 

Grâce à son plan Housing JusticeɁǡȘǟș�Taipei a non seulement construit plus de logements sociaux pour enrayer la hausse 
des prix, mais a également augmenté les taxes sur les logements vacants, débloqué de nouvelles subventions à la location 
et accru la transparence des prix93. En outre, les observatoires de suivi public des prix des logements sont également 
ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ĨďĨķăðīÐĮ�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�¾�ķĊÐ�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ðĉĨďīĴĊĴÐ�ȧŒďðī�ăÐĮ�ÆĮ�ÌÐ�Barcelone 
et de Paris).

La coopération multipartite reste un élément essentiel de l’action locale, comme le montrent les exemples précédents. 
Séoul��ÆďĊÆăķ�ķĊ�ÆÆďīÌ�ŒÐÆ�ăÐ�ÅīīÐķ�ăďÆă�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑåÐĊĮÐķīĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸìďĉĉÐ�ťĊ�ÌÐ�ĨīÑŒÐĊðī�ÐĴ�ÌÐ�ĮķīŒÐðăăÐī�ă�
violence dans le contexte des expulsions94. Plusieurs acteurs de la ville de Medellín, dont la collectivité locale elle-même, 
participent actuellement au projet �ZðU�A}', qui partage des méthodologies alternatives pour l’amélioration intégrale des 
quartiers informels, et s’appuie en particulier sur la capacité des habitants à appeler à la mise en œuvre de ces projets95.

}ďķĴ�ķ�ăďĊæ�ÌÐ�ăȸĊĊÑÐɁǡǟǡǟș�ÆÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮðæĊĴðīÐĮ�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ăÐķīĮ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐķī�ÐŘĨÐīĴðĮÐ�
pour promouvoir des solutions visant à protéger les plus vulnérables. L’une des principales priorités à cet égard était de 
ĉÐĴĴīÐ�ťĊ�ķŘ�ÐŘĨķăĮðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�æÐăÐī�ăÐĮ�ÆďĻĴĮ�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮș�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨÑīðďÌÐ�ďľ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ĮķÅðĮĮðÐĊĴ�
une chute soudaine de leurs revenus. Barcelone96 et Paris97 ont annoncé un moratoire sur le recouvrement des loyers 
des logements sociaux, tandis que Valence98 a ouvert une ligne d’assistance pour fournir des conseils et des services de 
ĉÑÌðĴðďĊ�ķŘ�ĉÑĊæÐĮ�ÐĊ�ÌðŨÆķăĴÑ�ÐĴ�ÆďķīĊĴ�ķĊ�īðĮĪķÐ�ÌȸÐŘĨķăĮðďĊȘ�

#ȸķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�ĉďÅðăðĮÑ�ăÐĮ�ìĒĴÐăĮ�ÐĴ�ăÐĮ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�ĨīðŒÑĮ�ŒÆĊĴĮ�Ĩďķī�ÆÆķÐðăăðī�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ðĊåÐÆĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐ��Z�A#ȭǠǨș�ĉðĮ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ÌďīĉðÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�īķÐȘ�Londres a fourni un hébergement d’urgence 
¾�ǠɁǢǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ99, tandis que Mexico a mis l’accent sur la fourniture de bons alimentaires et d’un abri d’urgence aux 
travailleuses du sexe, dont beaucoup avaient été expulsées soudainement de leur logement (souvent des chambres 
d’hôtel louées)100.

Ǩǟ�AĊĴÐĊÌÐĊÆð�TďĊĴÐŒðÌÐďș�ȹɁwÐ�ĨīÐĮÐĊĴĐ�Ðă�ĨīďřÐÆĴď�9ðĊÆĮɁȺș��ðŒðÐĊÌș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī��ĨZķ.

ǨǠ�AĊĴÐĊÌÐĊÆð�TďĊĴÐŒðÌÐďș�ȹɁǡǤ�ĎďĮ�ÌÐ�ă��īĴÐī�ÌÐ�}ðÐīīĮ�Ĩī�ŒðŒðÐĊÌɁȺș�Noticias, 2016. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāď�ĪǡǦ.

Ǩǡ��ðăăÐ�ÌÐ�TďĊĴīÑăș�ȹɁTÑĴīďĨďăÐ�ĉðŘĴÐɁȚ�ăÐĮ�æīĊÌÐĮ�ăðæĊÐĮ�Ìķ�tÝæăÐĉÐĊĴɁȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÐ}�¢s.

ǨǢ�OÐÐ�AȭÆìðș�ȹɁNď�ðĊĴīďÌķÆÐĮ�ĊÐœ�ìďķĮðĊæ�ĨďăðÆřɁȺș�Taipei Times, 2019. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒīķ��>.

Ǩǣ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁwÐďķăȸĮ�ĪķÐĮĴ�Ĵď�ÅīðĊæ�ìķĉĊ�īðæìĴĮ�ÆăďĮÐī�Ĵď�ÆðĴðšÐĊĮȸ�ăðŒÐĮȚ�AĊĴÐīŒðÐœ�œðĴì�ĴìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�wÐďķăȸĮ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�
:ďŒÐīĊĉÐĊĴɁȺș�News, 2019. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTřīÌĨǡ.

ǨǤ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁwĴīÐĊæĴìÐĊðĊæ�ðĊìÅðĴĊĴĮȸ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�Įăķĉ�ķĨæīÌðĊæ�ĨīďÆÐĮĮÐĮ�Ĵìīďķæì�ķīÅĊ�ĮĴďīřȭĴÐăăðĊæ�ȧTÐÌÐăăòĊȨɁȺș�News, 2019.  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9Ǡ�Ǥ�O.

Ǩǥ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁOȸ�þķĊĴĉÐĊĴ�Ĵķī�Ðă�ÆďÅīĉÐĊĴ�ÌÐăĮ�ăăďæķÐīĮ�ÌÐă�ĨīÆ�ĨĸÅăðÆ�ð�ÆīÐ�ķĊ�ĨīĴðÌ�ÌÐ�ǢșǤ�TɅ�ĨÐī�īÐÅðŘī�ăÐĮ�ĪķďĴÐĮ�ÌÐ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊÐĮ�ĪķÐ�ìď�
ĊÐÆÐĮĮðĴðĊɁȺș�Servei de Premsa, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÌZǨŒĴ.

ǨǦ�TðīðÐ�ÌÐ�qīðĮș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨɁȚ�ăÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮ�ķĴðăÐĮ�Įķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴɁȺș�Actualité, 2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāĨ�šÌO.

Ǩǧ�TðīðÐ�ÌÐ��ăÐĊÆÐș�ȹɁ�ðŒÐĊÌɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧ9ðqǧ�.

ǨǨ�:īÐĴÐī�OďĊÌďĊ��ķĴìďīðĴřș�ȹɁ'ĊÌ�>ďĉÐăÐĮĮĊÐĮĮɁȺș�Housing and Land, 2022. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮǠĴLåO.

Ǡǟǟ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�īÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď��Z�A#ȭǠǨȚ���ăďÆă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�åīďĉ�TÐŘðÆď��ðĴřɁȺș�News, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT��Uķq.
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4.4 investir

�Ċ�ÌďĉðĊÐ�ÌȸÆĴðďĊ�ÆăðīÐĉÐĊĴ�ÑĴÅăð�Ĩďķī�ăÐĮ��}�ÐĮĴ�ăȸðĊ-
vestissement de ressources dans la construction, le main-
ĴðÐĊ�ÐĴ�ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�Ìķ�
foncier, de l’immobilier et relatifs aux services. Il existe au 
moins cinq types d’investissement direct disponibles 
pour les CT. Premièrement, l’investissement peut prendre 
la forme de dons ou de baux fonciers publics, comme 
dans le cas de l’organisme foncier solidaire Caño Martin 
Peña à San Juan�ȧqďīĴď�tðÆďȨȘ��Ð�ĴřĨÐ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�
implique également la mise à disposition du foncier pour 
des pratiques de consolidation des communs écono-
miques, sociaux et culturels. Cela peut aller de l’agriculture 
urbaine, à Quezon City (Philippines) et Rosario (Argentine), 
à la vente, comme à Dhaka (Bangladesh) et dans les villes 
indiennes, ou impliquer la mise à disposition de terrains 
inutilisés pour des occupations culturelles, comme à 
Sao Paulo (Brésil). La Commission foncière de Liver-
pool�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ÐĊĴīÐĨīðĮ�ÌÐ�īÐĨÐĊĮÐī�
ăȸķĮæÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ĨķÅăðÆ�ķȭÌÐă¾�ÌÐ�Į�ŒăÐķī�ťĊĊÆðÝīÐ�ÐĴ�
d’échange. Les exemples cités dans ce chapitre montrent 
comment ces pratiques peuvent être mises en œuvre en 
utilisant les principes de consolidation des communs pour 
la propriété et l’usage collectifs et soulignent l’importance 
ÌÐ�æīĊĴðī�ķĊÐ�ȹɁÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ĨÐīĉĊÐĊĴÐɁȺȘ

La deuxième forme d’investissement va au-delà de la 
mise à disposition de locaux (option qui peut ne pas être 
ďķŒÐīĴÐ�¾�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ��}�ÐĴș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�¾�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ďĊĴ�ÌÐĮ�
propriétés foncières ou des mandats en la matière limités). 
Il s’agit d’investissements sous forme d’assistance tech-
niqueș�ÆďĉĉÐ�ÌĊĮ�ăȸÐŘÐĉĨăÐ�ÌÐĮ��O}�ÐķīďĨÑÐĊĮȘ��Ðă�
englobe l’assistance fournie par les CT aux personnes 
qui négocient avec les banques commerciales au Népal 
ÐĴ�ķŘ�ĨīďĨīðÑĴðīÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĊ�}ìõăĊÌÐȘ

Le troisième investissement concerne les infrastruc-
tures qui soutiennent les activités de consolidation 
des communs. Pour la vente de rue, par exemple, il 
s’agit d’améliorer les espaces de marchés spontanés, de 
construire des installations de stockage et de fournir une 
infrastructure logistique aux commerçants, de développer 
l’infrastructure de gestion des déchets et de considérer les 
toilettes publiques comme faisant partie de l’infrastruc-
ture économique nécessaire aux travailleurs informels. 
#ÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮ�
dans d’autres lieux de travail informels peuvent également 
permettre de soutenir la communauté économique, tant 
ĪķÐ�ăÐĮ��}�īÐĮĴÐĊĴ�ÐĊææÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�ĪķÐ�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�ĴīŒðă�ĨĨÐăăÐ�ÌÐĮ�ȹɁðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�¾�
åďīĴÐ�ðĊĴÐĊĮðĴÑ�ÌȸÐĉĨăďðĮɁȺ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉðĊĴðÐĊ�ÌÐ�ĨīĴðĪķÐĮ�
de consolidation des communs, et ne remplacent pas ces 

pratiques au nom de l’innovation technologique ou de la 
modernisation101. En résumé, l’objectif est d’améliorer et 
de soutenir les marchés spontanés et le travail que font 
les récupérateurs de déchets dans les décharges, pas 
de les remplacer. 

La quatrième forme d’investissement qui s’appuie sur 
nos exemples de communs est la fourniture à grande 
échelle de services publics locaux universels, qui 
constitue un mandat clé des CT. À cet égard, les inves-
tissements dans l’amélioration des quartiers, informels 
ou non, peuvent prendre de multiples formes, y compris 
la fourniture de services de base, l’établissement de liens 
avec les infrastructures principales, la construction 
d’infrastructures sociales et d’équipements collectifs, et 
ăȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌĨĴÑĮȘ�
L’amélioration des quartiers est une dimension clé de 
ăȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}Ș��ÐĨÐĊÌĊĴș�ķȭÌÐă¾�ÌÐ�ăȸðÌÐ�ķŘ�
quartiers précaires, la fourniture des services doit garantir 
et protéger l’accès de tous les habitants à ces services. En 
ce sens, l’investissement peut être considéré comme une 
ÑŒďăķĴðďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ŒÐīĮ�ă�īÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊȘ�UďķĮ�
allons maintenant examiner cette cinquième forme 
d’investissement plus en détail. 

4.5 
remunicipaliser

Une des formes d’investissement spécifiques que 
ĨÐķŒÐĊĴ�ĉÐĊÐī�ăÐĮ��}�ðĉĨăðĪķÐ�ÌȸÑĴÐĊÌīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�
la fourniture, par des institutions publiques, des services 
publics dans toute la ville. Comme nous l’avons expliqué 
précédemment dans ce chapitre, la remunicipalisation, 
ou déprivatisation, peut être considérée à la fois comme 
ķĊ�ĉďřÐĊ�ÐĴ�ķĊÐ�ťĊ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�
des communs. 

'Ċ�åÑŒīðÐīɁǡǟǡǠș� ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�qķÅăðÆ�9ķĴķīÐ�
īÑĨÐīĴďīððĴ�ǠɁǣǤǠɁÆĮ�ŒÑīðťÑĮș�ÐĊīÐæðĮĴīÑĮ�ÌÐĨķðĮ�ǡǟǟǟȘ�
ǨǦǣɁÌȸÐĊĴīÐ�ÐķŘ�ÑĴðÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīðŒĴðĮĴðďĊĮ�ÐĴ�ǣǦǦɁÌÐĮ�
remunicipalisations. Ces cas concernent un large éventail 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮɁț�Ðķș�ÑĊÐīæðÐș�ÌÑÆìÐĴĮș�ĴīĊĮĨďīĴĮș�
éducation, soins de santé et services sociaux, télécom-
munications, services publics locaux (logement, nettoyage 
des bâtiments, entretien des espaces publics et des 
infrastructures, cantines, services funéraires, station-
nement municipal et infrastructures sportives, etc.). La 

ǠǟǠ��ďðī�ă�åďīĉķăĴðďĊ�ÌÐ�ăȸZA}�Įķī�ăÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴ�ÐĴ�ăÐĮ�ȹɁðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�¾�
åďīĴÐ�ðĊĴÐĊĮðĴÑ�ÌȸÐĉĨăďðɁȺ�ðÆðɁȚ�ZA}ș�ȹɁ#ÐÆÐĊĴ�œďīāɁȺș�Topics, 2022.  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNĪďǡřå.
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remunicipalisation des services constitue également, en 
un sens, un appel à considérer comme universel l’accès 
à certains services publics de base, qui devraient être 
assurés par l’État. En d’autres termes, il ne devrait pas 
être nécessaire de mettre en place des pratiques de 
consolidation des communs pour compenser les lacunes 
dans la fourniture des services publics.

}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐă�ÐŘðæÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�þďķðĮĮÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ĨăķĮ�
æīĊÌÐ�ÆĨÆðĴÑ�ťĊĊÆðÝīÐș�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐ�ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐȘ�
La remunicipalisation est un mécanisme permettant 
ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ÆďĊÆðăðÐī�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďăðÌ-
tion des communs et les mandats des CT.�}ďķĴÐåďðĮș�ÌȸðÆð�
¾�ÆÐ�ĪķÐ�ÆÐĴ�ÆÆÝĮ�ķĊðŒÐīĮÐă�ĮďðĴ�ĨďĮĮðÅăÐș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�
continuer à reconnaître et à protéger les pratiques de 
consolidation des communs existantes, qui visent à 
créer un accès aux services quand celui-ci est défaillant. 
#Ð�ĨăķĮș�ăÐ�åðĴ�Ìȸæðī�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ÐĴ�Œð�ă�ÆďÆīÑĴðďĊ�
avec celles et ceux qui consolident les communs peut 
servir de puissant levier pour adapter les compétences, 
ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉĊÌĴĮ�ÌÐĮ��}Ș��Ðă�ĨÐķĴ�ķĮĮðș�
au minimum, contribuer à promouvoir une gouvernance 
multiniveau en faveur de l’égalité urbaine.  

4.6 amplifier la 
consolidation 
des communs

Si une chose est claire dans les études de cas sur les 
communs urbains, c’est bien ăÐ�īĒăÐ�ŒðĴă�ĪķÐ�ăÐĮ��}�
ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�Ĩďķī�ÑĴÐĊÌīÐ�ÐĴ�ĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�
liées aux communs, d’une application individuelle ou 
idiosyncratique à l’échelle des villes et des régions. 
Cette évolution peut s’effectuer de différentes façons. 
La première implique que les collectivités territoriales 
travaillent avec celles et ceux qui consolident les 
communs pour promouvoir des modèles fructueux 
en la matière via leur adoption et leur traduction 
dans d’autres contextes. C’est le cas des programmes 
d’amélioration des quartiers qui prennent une portée 
régionale, voire nationale, une fois qu’un premier groupe 

wďķīÆÐɁȚ�}ķă�ÌÐ�ăȾ�ðæķȘ
�ĉĨæĊÐ�Ĩďķī�ă�īÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȾÐķ�ÐĴ�ÌȾĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴș�}ÐīīĮș��ĴăďæĊÐș�'ĮĨæĊÐȘ�ǥɁĉīĮ�ǡǟǠǧȘ
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de personnes cherchant à construire et défendre ces 
ÆďĉĉķĊĮ��ȹɁÆīÑÑ�ķĊ�ĊĴÑÆÑÌÐĊĴɁȺȘ��ÐĮ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�
peuvent également être facilités par l’accroissement des 
ressources, y compris foncières. Cela a été le cas pour le 
ĉďÌÝăÐ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÐĉĨăďřÑ�¾��ĊæďĊș�
où la collectivité locale fournissait des terrains gratui-
tement pour encourager d’autres projets de logement 
communautaire. Le même processus peut être observé 
lors de la création de fonds communs sur lesquels les 
communautés peuvent s’appuyer, comme dans le cas 
des programmes d’amélioration à grande échelle tels 
que Baan Mankong�ÐĊ�}ìõăĊÌÐȘ

OȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăȸĉÑ-
lioration des quartiers peut se traduire par le passage 
de petites infrastructures locales à des connexions en 
réseau avec des systèmes d’infrastructure à l’échelle 
de la ville. Les CT sont idéalement positionnées pour 
mettre en œuvre ce type de processus. L’Orangi Pilot 
Project à Karachi (Pakistan) en est un excellent exemple. 
�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮș�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďķīĊðĮ�ķŘ�ĉÑĊæÐĮ�ÐĴ�ķ�
quartier ont été reliés au réseau principal de la ville 
pour assurer leur continuité et réduire les coûts, et 
Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�ÆďĊťÐī�ķŘ�ķĴďīðĴÑĮ�
locales la responsabilité des travaux d’exploitation, de 
maintenance et de réparation, comme dans les autres 
quartiers de la ville102.

La création de conditions structurelles qui permettent 
à de nouveaux communs d’émerger peut également 
permettre d’étendre les pratiques de consolidation 
des communs. L’exemple le plus clair en la matière est 
l’émergence de nouveaux cadres juridiques et régle-
mentaires permettant de reconnaître les arrangements 
relatifs aux communs. Comme le suggère une analyse 
Ìķ�9T#�ș�ÆȸÐĮĴș�ÐĊ�ĨīĴðÐș�ă�ȹɁīÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�þķīðÌðĪķÐș�
ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ�ÐĴ�ķĊ�ĉÐðăăÐķī�
ÆÆÝĮ�ķŘ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȺ�Īķð�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ķŘ�ȹɁ�O}�ÌÐ�ĮÐ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÐĴ�ÌÐ�ĮÐ�ÌðŒÐīĮðťÐīɁȺ�¾�ĴīŒÐīĮ�ăȸ'ķīďĨÐȘ��

En outre, concernant ce dernier point, étendre les 
pratiques peut impliquer d’approfondir les contrats 
sociaux des CT avec celles et ceux qui consolident les 
communs. Même s’il existe certaines caractéristiques 
communes, chaque type de communs a sa propre voie de 
ĨīďæīÐĮĮðďĊȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÆďĊĴðĊķÐī�
à étendre leur engagement et les différentes formes 
qu’il peut prendre à différents moments, et doivent, ce 
åðĮĊĴș�ĨĨīÐĊÌīÐ�¾�ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ĴřĨÐĮ�ÌȸÐĊææÐĉÐĊĴĮ�
adaptés aux objectifs visés. Cela fait partie du processus 
de gouvernance partagée et de reconnaissance mutuelle 
que peut offrir un nouveau contrat social. Ce ne sera 
pas facile et c’est l’engagement continu, plutôt que 
les modèles ou les exemples de bonnes pratiques, qui 

Ǡǟǡ��ďīăÌ�>ÅðĴĴș�ȹɁZīĊæð�OďœȭÆďĮĴ�>ďķĮðĊæ�ĊÌ�wĊðĴĴðďĊ�qīďæīĉĉÐɁȺș�
World Habitat Awards, 2017. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒīÌķÐÌ.

permettront d’atteindre cet objectif. Étendre les pratiques 
de consolidation des communs implique donc un travail 
ÌðååÑīÐĊĴș�ĉðĮ�ĨÐķĴȭÔĴīÐ�ĨăķĮ�ĮðæĊðťÆĴðåș�Œð�ķĊ�ÐĊææÐ-
ment renforcé, la coproduction et l’apprentissage mutuel.

4.7 plaider en 
faveur des 
communs

En conclusion, l’action symbolique la plus importante que 
ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÐĊĴīÐĨīÐĊÌīÐ�ÐĮĴ�ĨÐķĴȭÔĴīÐ�ÌȸăăÐī�ķȭÌÐă¾�
du simple engagement avec les communs existants, 
pour aider à créer les conditions qui permettent de faire 
prospérer et d’étendre les pratiques de consolidation 
ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȘ�OȸķĊ�ÌÐĮ�īĒăÐĮ�ÆăÑĮ�ÌÐĮ��}�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ÌÐ�
plaider en faveur de la consolidation des communs. Cela 
permettrait aux CT de remplir un grand nombre de 
ăÐķīĮ�ĉĊÌĴĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÑĴìðĪķÐĮɁȚ�ȨɁÆďĊĴīðÅķÐī�
à promouvoir l’égalité d’accès au foncier, au logement 
ÐĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮɁț�ÅȨɁīÑŨīĉÐī�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ĨīĴÐĊ-
riats et d’un nouveau contrat social entre l’État et les 
ÆðĴďřÐĊĮɁț�ÆȨɁĮȸÐĊææÐī�¾�ÆďĨīďÌķðīÐ�ÐĴ�¾�ÐĊÆďķīæÐī�ķĊÐ�
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐ�¾�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐɁț�ÌȨɁÆìÐīÆìÐī�
à construire des villes dans lesquelles les ressources 
clés ne sont pas seulement vues sous l’angle étriqué 
ÌÐ�ă�ŒăÐķī�ťĊĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ĉďĊÑĴðīÐɁț�ÐȨɁÆďĊĮĴīķðīÐ�ķĊ�
accès universel aux services de base, au logement et 
aux moyens de subsistance. 

Plaider pour la consolidation des communs permettrait 
ÌÐ�īÑŨīĉÐī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�
remettre en cause les moteurs contemporains de l’iné-
galité et offrir de nouvelles formes de pratiques urbaines 
susceptibles de faire progresser les communautés vers 
ăȸÑæăðĴÑȘ�OÐĮ�īÑĮÐķŘ�ÌÐ��}�ĮȸķĊðĮĮĊĴ�ķĴďķī�ÌÐ�ÌÑÆăī-
tions telles que la #ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�
convenable de CGLU, formulée dans le cadre de l’initiative 
Make the Shift, ainsi que le Pacte pour l’avenir de CGLU, 
ont un rôle crucial à jouer pour catalyser l’adoption et 
la reproduction d’approches foncières et immobilières 
fondées sur les droits et favorables à la communauté. 
�ȸÐĮĴ�ķĊÐ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ĮðĮðīș�ĴĊĴ�Ĩďķī�
elles-mêmes que pour les populations qu’elles servent.
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résumé
a. ȹɁ�ĨĨīďÆìÐĮ�ĴìÑďīðĪķÐĮ�Ìķ�ÌÑÅĴɁȺȘ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�

revoit les concepts liés au soin (careȨ�ťĊ�ÌÐ�ĮÐĊĮð-
ÅðăðĮÐī�¾�ĮÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮș�ÐĊ�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�
principales demandes et droits dans ce domaine, 
selon une approche intersectionnelle et en présen-
tant les éléments critiques pour la durabilité du soin, 
considéré comme un problème d’ordre public. 

b. ȹɁ#ÑťĮ�ÐĴ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�
territoriale dans la construction d’une réponse axée 
Įķī�ăÐ�ĮďðĊɁȺȘ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�
ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ��}�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�
de gestion des soins, soulignant leurs aspects 
géographiques et démographiques. Elle souligne 
la nécessité d’intégrer les contextes de production 
ÐĴ�ÌÐ�īÐĨīďÌķÆĴðďĊ�ÌĊĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�
et régionale, et analyse la question des politiques 
ÐĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮș�ÐĊ�ÆďĉĉÐĊĴĊĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
et les opportunités qu’ils représentent pour  la 
gouvernance urbaine. Elle se concentre sur les 
thèmes clés de l’éducation, de la santé et d’autres 
politiques et mesures sociales visant à protéger les 
droits humains. 

c. ȹɁ�ÐīĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Īķð�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊɁȚ�
reconnaître, redistribuer et réduire la charge du 
ĴīŒðă�ÌÐ�ĮďðĊɁȺȘ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ďååīÐ�ÌȸÅďīÌ�ķĊÐ�
vision qui soutient la nécessité de reconnaître et 
démocratiser, redistribuer et démarchandiser, et 
réduire et déféminiser la charge des soins. Elle 
présente des leçons tirées des expériences de 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ��}�ÐĴ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�
pour lesquelles les liens entre les soins et le territoire 
local constituent un enjeu central.

Le chapitre se termine en mettant l’accent sur des 
ĨīďĨďĮðĴðďĊĮ�ÐĴ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}ș�¾�ĉÐĴĴīÐ�
en place en collaboration avec diverses organisations 
publiques et la société civile.

Le soin (care) contribue au bien-être physique et 
émotionnel de la population, et il est essentiel au 
maintien de la vie et à la reproduction de nos sociétés. 
Prendre soin�ȹɁĊÐ�ÆďĊĮðĮĴÐ�ĨĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�¾�æðīș�ĉðĮ�
implique également d’anticiper et de prévenir certains 
résultats négatifs, qui pourraient avoir des consé-
ĪķÐĊÆÐĮ�ĊÑåĮĴÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÆďĊÆÐīĊÑÐĮɁȺȘ�
C’est également une contribution fondamentale au 
développement urbain et territorial. 

Les mouvements et autrices féministes, l’intégration 
des femmes dans la vie publique et le marché du travail, 
le vieillissement de la population et la diminution de 
la taille des ménages sont autant de facteurs qui ont 
contribué à la prise de conscience croissante du besoin 
de considérer le soin comme un enjeu public. La protec-
tion sociale et les systèmes d’éducation et de santé 
contribuent à la mise en œuvre d’un régime public de 
soins, tout comme l’amélioration des infrastructures et 
ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ķīÅðĊĮș�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ðĊŦķĊĴ�Įķī�
l’égalité urbaine et territoriale. En effet, ces questions 
sont essentielles pour les collectivités locales. 

La crise mondiale provoquée par la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ��īÑŨīĉÑ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�åďĊÌĉÐĊĴăÐ�Ìķ�
soin, révélant des défaillances et besoins  qui exigent 
des réponses transversales et une vision à long terme. 
#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�ĉķăĴðĨăÐĮș�ă�ĨÐīĴðĊÐĊÆÐ�ÌÐĮ�
fonctions exercées par les collectivités territoriales a été 
ÆăðīÐĉÐĊĴ�ÌÑĉďĊĴīÑÐȘ�9ÆÐ�ķŘ�ĉÐĊÆÐĮ�Įķī�ăÐķī�ĮĊĴÑ�
et leurs modes de vie, les populations se sont tournées 
vers les administrations publiques les plus proches pour 
trouver des réponses et du soutien. Les organisations de 
la société civile et les centres universitaires, travaillant 
ĉðĊ�ÌĊĮ�ă�ĉðĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩș�
ont également mis en place des solutions innovantes, 
qui ont contribué à l’engagement général. 

Ce chapitre, qui reconnaît les principes et les objectifs 
ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�ðĊĮð�ĪķÐ�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ-
ĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ȧZ##Ȩș�ÑĴķÌðÐ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐɁPrendre soin 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ



Services de santé Éducation Protection sociale

9 % 

Les inégalités d’accès aux vaccins contre 
le COVID-19 et le rythme de vaccination :

Les femmes réalisent
76,2 % 
du nombre total d’heures de travail 
domestique et de soin non 
rémunérées, soit plus de 2,5 fois
plus que les hommesi.

Les femmes ont été affec-
tées de manière dispropor-
tionnée par la pandémie de 
COVID-19n :

La discrimination et la stigmatisation liées à l’âge
constituent des obstacles aux soins de santé. Les taux de dépendance s’accroîtront 
du fait de l’augmentation attendue de la proportion de personnes âgéeso : Familles blanches

Familles latinos
Familles noires

Richesse moyenne des familles (États-Unis)m

Taux de mortalité (États-Unis)m

60 % de toutes les victimes 
d’homicides entre 2015 et 2020 étaient 
ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ťăăÐĮk. 

La plupart des travailleurs sociaux rémunérés sont des 
femmes (souvent des femmes migrantes) qui travaillent 
dans l’économie informelle dans de mauvaises 
conditions et pour des salaires très bas. L’Asie – 
notamment l’Asie du Sud – est la principale source de 
travailleurs migrantsj.

ont été privés de plus de la moitié de leurs cours 
dispensés en classe sur les deux dernières annéesf. 

continue de se creuser dans toutes les régions du monde,  
ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆĴÑæďīðÐĮ� 
socio-économiquesb.

��ă�ťĊ�Ìķ�ĉďðĮ�ÌÐ�ĊďŒÐĉÅīÐ�ǡǟǡǠ�Ț

avaient reçu au moins une dose de vaccin. L’égalité d’accès 
au vaccin pour tous les pays est essentiellea.

n’ont pas accès à une protection 
ĮďÆðăÐ�ÐŨÆÆÐȘ�En 2020, seuls 47 % 
ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ÅÑĊÑťÆððÐĊĴ�
effectivement d’au moins une prestation 
sociale avec des indemnitésg. 

La proportion de jeunes dans le monde qui ne suivent 
pas d’études ni de formation, et n’ont pas d’emploi, est 
restée stable entre 2015 et 2019 à 21,8 %, mais elle a 
augmenté en 2020, passant à 23,3 %h.L’écart d’espérance de vie à la naissance

Médecins pour 10 000 habitantsc : Taux de pauvreté des apprentissages*d :

147 millions d’enfants dans le monde

90 % 

ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ

ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾
åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ

ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�¾�
ìķĴ�īÐŒÐĊķ

¢ďĊÐĮ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�

¢ďĊÐĮ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ

Royaume-Uni Villes 
d’Amérique 

latine

ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�ìķĴ�īÐŒÐĊķ

* Incapacité à lire et à comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans 

Amérique du Nord : 
25

Europe : 
40

Asie centrale : 
25

Océanie : 
25

Afrique subsaharienne :  2

25 % des écoles primaires
n’avaient pas accès à l’électricité, à l’eau potable et à 
des installations sanitaires de base en 2020e.

50 % 
n’étaient pas équipées de matériel informatique 
et d’infrastructures adaptées aux personnes 
handicapéese.

représentant
3,6 %
de la 
population 
mondiale.

1,5 % 

Les enfants en maternelle et les élèves de primaire 
sont les plus touchés par les perturbations de l’ensei-
gnement, notamment dans les pays à revenu faible et 
intermédiairef.

4,1 milliards de personnes

2015

20 %

30 %

2016 2017 2018 2019 2020

8,7
ans

11,3
ans 10

ans

60,18 % 
2,6 % 

256
179
176

150
147

96

Populations autochtones
Populations noires
qďĨȘ�ðĊĮķăðīÐĮ�Ìķ�qÆðťĪķÐ
Populations blanches
Populations latinos
qďĨķăĴðďĊĮ�ĮðĴðĪķÐĮ

$

736 millions de femmes (1 sur 3)
ont été victimes de violences physiques et/
ou sexuelles au moins une fois dans leur vie 
après l’âge de 15 ans (2000-2018)l. 

En mars 2021, le taux de mortalité (pour 100 000 
personnes vivant aux États-Unis) pendant la pandémie de 
COVID-19 était nettement plus élevé chez les populations 
racisées :

Il y avait 281 millions 
de migrants interna-
tionaux en 2020r,

Elles sont généralement perçues dans leurs 
propres communautés comme les personnes les 
plus défavorisées.
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Services de santé Éducation Protection sociale

9 % 

Les inégalités d’accès aux vaccins contre 
le COVID-19 et le rythme de vaccination :

Les femmes réalisent
76,2 % 
du nombre total d’heures de travail 
domestique et de soin non 
rémunérées, soit plus de 2,5 fois
plus que les hommesi.

Les femmes ont été affec-
tées de manière dispropor-
tionnée par la pandémie de 
COVID-19n :

La discrimination et la stigmatisation liées à l’âge
constituent des obstacles aux soins de santé. Les taux de dépendance s’accroîtront 
du fait de l’augmentation attendue de la proportion de personnes âgéeso : Familles blanches

Familles latinos
Familles noires

Richesse moyenne des familles (États-Unis)m

Taux de mortalité (États-Unis)m

60 % de toutes les victimes 
d’homicides entre 2015 et 2020 étaient 
ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ťăăÐĮk. 

La plupart des travailleurs sociaux rémunérés sont des 
femmes (souvent des femmes migrantes) qui travaillent 
dans l’économie informelle dans de mauvaises 
conditions et pour des salaires très bas. L’Asie – 
notamment l’Asie du Sud – est la principale source de 
travailleurs migrantsj.

ont été privés de plus de la moitié de leurs cours 
dispensés en classe sur les deux dernières annéesf. 

continue de se creuser dans toutes les régions du monde,  
ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆĴÑæďīðÐĮ� 
socio-économiquesb.

��ă�ťĊ�Ìķ�ĉďðĮ�ÌÐ�ĊďŒÐĉÅīÐ�ǡǟǡǠ�Ț

avaient reçu au moins une dose de vaccin. L’égalité d’accès 
au vaccin pour tous les pays est essentiellea.

n’ont pas accès à une protection 
ĮďÆðăÐ�ÐŨÆÆÐȘ�En 2020, seuls 47 % 
ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ÅÑĊÑťÆððÐĊĴ�
effectivement d’au moins une prestation 
sociale avec des indemnitésg. 

La proportion de jeunes dans le monde qui ne suivent 
pas d’études ni de formation, et n’ont pas d’emploi, est 
restée stable entre 2015 et 2019 à 21,8 %, mais elle a 
augmenté en 2020, passant à 23,3 %h.L’écart d’espérance de vie à la naissance

Médecins pour 10 000 habitantsc : Taux de pauvreté des apprentissages*d :

147 millions d’enfants dans le monde

90 % 

ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ

ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾
åðÅăÐ�īÐŒÐĊķ

ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�¾�
ìķĴ�īÐŒÐĊķ

¢ďĊÐĮ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�

¢ďĊÐĮ�ăÐĮ�
ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ

Royaume-Uni Villes 
d’Amérique 

latine

ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�ìķĴ�īÐŒÐĊķ

* Incapacité à lire et à comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans 

Amérique du Nord : 
25

Europe : 
40

Asie centrale : 
25

Océanie : 
25

Afrique subsaharienne :  2

25 % des écoles primaires
n’avaient pas accès à l’électricité, à l’eau potable et à 
des installations sanitaires de base en 2020e.

50 % 
n’étaient pas équipées de matériel informatique 
et d’infrastructures adaptées aux personnes 
handicapéese.

représentant
3,6 %
de la 
population 
mondiale.

1,5 % 

Les enfants en maternelle et les élèves de primaire 
sont les plus touchés par les perturbations de l’ensei-
gnement, notamment dans les pays à revenu faible et 
intermédiairef.

4,1 milliards de personnes

2015

20 %

30 %

2016 2017 2018 2019 2020

8,7
ans

11,3
ans 10

ans

60,18 % 
2,6 % 

256
179
176

150
147

96

Populations autochtones
Populations noires
qďĨȘ�ðĊĮķăðīÐĮ�Ìķ�qÆðťĪķÐ
Populations blanches
Populations latinos
qďĨķăĴðďĊĮ�ĮðĴðĪķÐĮ

$

736 millions de femmes (1 sur 3)
ont été victimes de violences physiques et/
ou sexuelles au moins une fois dans leur vie 
après l’âge de 15 ans (2000-2018)l. 

En mars 2021, le taux de mortalité (pour 100 000 
personnes vivant aux États-Unis) pendant la pandémie de 
COVID-19 était nettement plus élevé chez les populations 
racisées :

Il y avait 281 millions 
de migrants interna-
tionaux en 2020r,

Elles sont généralement perçues dans leurs 
propres communautés comme les personnes les 
plus défavorisées.
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avant la pandémie, 

mais 45 % des 
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#ÑåðĊðī� ÆăðīÐĉÐĊĴ� ăÐĮ� īĒăÐĮ� ÌÐĮ��}�
en relation avec ceux des gouverne-
ments nationaux, du secteur privé, 
des communautés locales et des 
familles, en définissant le partage 
des paramètres, des moyens et des 
obligations permettant la fourniture 
des soins.

Reconnaître, redistribuer et réduire 
la charge du travail de soin et d’aide 
sociale non rémunérée, en adoptant 
une approche fondée sur le genre et 
les droits et en respectant les prin-
cipes d’égalité, d’universalité et de 
ĮďăðÌīðĴÑȘ� #Ð� ă� īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ� ÐĴ�
du soutien doivent être donnés aux 
activités et relations vitales pour la 
īÐĨīďÌķÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ťĊ�ÌÐ�īÑĨďĊÌīÐ�
aux défis posés par les profondes 
transformations démographiques, so-
cio-économiques et technologiques 
d’aujourd’hui.

Promouvoir des pratiques démocra-
tiques qui impliquent à la fois les 
personnes qui prodiguent et celles 
qui reçoivent les soins dans la prise 
de décisions concernant les politiques 
publiques locales.

Encourager la proximité pour répondre 
aux besoins de soins dans des rayons 
géographiques limités. Cela implique 
ÌȸðÌÐĊĴðťÐī� ăÐĮ�šďĊÐĮ�ĨīðďīðĴðīÐĮ�ÌĊĮ�
les territoires et de privilégier  des pro-
grammes qui équilibrent le temps de 
travail et le temps passé en famille.

Coproduire des politiques sociales 
et de soin destinées à des groupes 
spécifiques, compte tenu de leurs 
différentes expériences, besoins et 
aspirations, et répondant aux dis-
criminations et inégalités intercon-
nectées. Prendre soin de ceux qui ont 
ÌÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ķīæÐĊĴĮ�ÐĴȥďķ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
et pour lesquels le droit au soin est 
ÐĮĮÐĊĴðÐăɁȚ�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĉī-
ginalisés, les femmes, les enfants, les 
personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, les personnes 
O:�}sA�Ɏ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ĉðæīĊĴÐĮȘ

Trajectoire 
Prendre soin
#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�
Īķð�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊ

Promouvoir un nouveau contrat social 
fondé sur des systèmes, des services 
et des politiques de soin plus cohérents 
afin de soutenir le droit à prodiguer et 
à recevoir des soins. Cela implique de 
surmonter la fragmentation des soins 
et des services sociaux et d’étendre leur 
couverture.

Promouvoir des villes et des territoires 
Īķð�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊɁÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ via 
l’accès universel à l’éducation, à la santé, 
aux services sociaux et au logement, ainsi 
qu’à des espaces publics de qualité, pour 
faire face aux inégalités structurelles, 
atténuer les divisions sociales et garantir 
l’égalité des chances pour tous.

Comment construire et renforcer des systèmes de soins locaux 
inclusifs et universellement accessibles, et comment peuvent-ils 
répondre aux besoins liés aux transformations démographiques, 
ĮďÆðďȭÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴ�ĴÐÆìĊďăďæðĪķÐĮ�ÆĴķÐăăÐĮ�ȟ

Les femmes, les personnes racisées, les personnes défavorisées 
et les migrants sont plus susceptibles de prodiguer des soins. 
Ceux-ci sont souvent invisibilisés et mal rémunérés, avec 
une représentation limitée dans les espaces décisionnels. 
�ďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
publiques peuvent-elles soutenir une répartition et une 
reconnaissance équitables de ce travail de soin (careȨɁȟ

• reconnaissance et 
valorisation du travail de 
soin (care), des personnes 
prodiguant les soins et des 
personnes en ayant besoin 

• déféminisation du travail de 
soin via la déconstruction 
des rôles genrés et la 
redistribution du travail de 
soin entre les hommes et les 
femmes 

• démocratisation des soins 
grâce à la redistribution 
des responsabilités entre 
l’état, le marché, les 
communautés locales et les 
familles

• systèmes de soins locaux 
avec une gestion publique 
renforcée et des capacités 
de protection sociale et de 
soins pour tous 

• services de soins locaux 
qui réduisent la charge de 
travail de soin non rémunéré 
que les femmes supportent 
au sein de leur foyer

• démarchandisation du 
soin pour garantir à chacun 
l’accès à des soins et à des 
services sociaux décents et 
de qualité

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale
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soins, révélant des lacunes qui exigent des réponses 
transversales et une vision à long terme. Cette crise 
a déstabilisé l’économie et a porté atteinte à l’égalité 
d’accès et de chances dans de nombreux territoires et 
villes. Elle a eu un impact particulièrement négatif sur 
les secteurs les plus vulnérables de la population et a 
īÑŒÑăÑ�ÌÐ�æīŒÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�ZĊ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐ�ǨǟɁɦ�ÌÐĮ�
ÆĮ�ÐĊīÐæðĮĴīÑĮ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ĨīďÌķðĴĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
zones urbaines, devenues l’épicentre de la pandémie2. 
En outre, en 2021, les inégalités internationales en 
matière d’accès aux vaccins et à l’éducation se sont 
æīŒÐĉÐĊĴ�ÆÆÐĊĴķÑÐĮɁȚ�ăďīĮ�ĪķÐ�ǦǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķ-
ăĴðďĊ�ÌÐ�ăȸ�ĊðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐ�ŒðÐĊĴÌÑþ¾�ÅÑĊÑťÆðÑ�
du programme complet de vaccination, en Afrique 
ĮÐķăĮ�ǢșǤɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ř�ŒðÐĊĴ�ÆÆÝĮ3. En outre, 
ÐĊŒðīďĊ�ǡǠǣɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸÑĴķÌðĊĴĮ�ďĊĴ�ĨÐīÌķ�ķ�ĉďðĊĮ�ĴīďðĮ�
trimestres d’enseignement en présentiel4. 

Cette situation a exacerbé les problèmes existants et 
créé une crise structurelle des systèmes de soin. Les 
familles, en particulier les femmes, ont souffert d’une 
surcharge d’engagement dans le soin et ont eu des 
ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�ÆďĉÅðĊÐī�ăÐķī�ÐĉĨăďð�īÑĉķĊÑīÑ�ŒÐÆ�ăÐ�
travail effectué à la maison. Les jeunes enfants et les 
adolescents ont été exposés à des risques physiques 
et émotionnels en raison de la perte de leurs espaces 
de socialisation.

#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�ĉķăĴðĨăÐĮș�ă�ĨÐīĴðĊÐĊÆÐ�ÌÐĮ�
fonctions exercées par les collectivités territoriales a 
été clairement démontrée, notamment concernant 
la fourniture des services et la reprise des activités 
ÑÆďĊďĉðĪķÐĮȘ�9ÆÐ�ķŘ�ĉÐĊÆÐĮ�Įķī�ăÐķī�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ăÐķīĮ�
modes de vie, les populations se sont tournées vers le 

ǡ�Tĉð�TðšķĴďīð�ÐĴ�TðĉķĊì�TďìÌ�wìīðåș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ÌÐĉďĊĮĴīĴÐĮ�ķīæÐĊĴ�
ĊÐÐÌ�åďī�ÆðĴðÐĮ�Ĵď�ĨīÐĨīÐ�åďī�ĨĊÌÐĉðÆĮɁȺș�ONU-Habitat, 2020,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘwqåĮ.

Ǣ��æÐĊÆð�'9'ș�ȹɁO�ZTw�ăÐīĴ�ÌÐ�ĪķÐ�ă�ĨĊÌÐĉð�Ċď�ì�ÆÅÌď�ř�
ĴĉĨďÆď�ĮķĮ�ĮÐÆķÐăĮ�ÐÆďĊĐĉðÆĮɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢþǥĮÐAæ.

ǣ��UA�'9ș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�wÆìďďă��ăďĮķīÐĮȘ�ZĊÐ�řÐī�ďå�ÐÌķÆĴðďĊ�
ÌðĮīķĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǤLÅ9ǡæ.

1 introduction

Le soin (care), qui contribue au bien-être physique et 
émotionnel des populations, est un travail essentiel 
Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ă�ŒðÐ�ÐĴ�ă�īÐĨīďÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮɁț�
il apporte une contribution fondamentale au dévelop-
pement urbain et territorial. Sa reconnaissance s’est 
accélérée avec l’intégration des femmes dans la vie 
politique et sur le marché du travail, le vieillissement 
démographique et la diminution de la taille des ménages. 
Ce processus a également été favorisé, peut-être de 
manière plus décisive, par des mouvements et des 
autrices féministes, qui ont contribué à faire prendre 
conscience de la nécessité du soin en tant que question 
publique.

Prendre soin�ȹɁĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�æðīș�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐ�
également d’anticiper et de prévenir certains résul-
tats négatifs, qui pourraient avoir des conséquences 
néfastes pour la personne concernée1ɁȺȘ�OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
public du soin implique la contribution des systèmes 
ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐș�ÌȸÑÌķÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ĮĊĴÑɁț�ÆÐă�
nécessite d’améliorer les infrastructures et les services 
urbains, autant de questions essentielles pour les 
niveaux de gouvernement locaux.

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�ĮȸĨĨķðÐ�Įķī�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Īķðș�ŒÐÆ�ĮÐĮ�
ǠǦɁďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ȧZ##Ȩș�ĨīďĨďĮÐ�
ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�ÌÐɁȚ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�¾�ĴďķĮ�ÌÐ�ŒðŒīÐ�ÐĊ�ÅďĊĊÐ�
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
ȧZ##ɁǢȨɁț�ĮĮķīÐī�ăȸÆÆÝĮ�ÌÐ�ĴďķĮ�¾�ķĊÐ�ÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐ�
qualité et équitable, promouvoir les possibilités d’ap-
ĨīÐĊĴðĮĮæÐ�ĴďķĴ�ķ�ăďĊæ�ÌÐ�ă�ŒðÐ�ȧZ##ɁǣȨɁț�ĨīŒÐĊðī�¾�
l’égalité des genres, émanciper toutes les femmes et 
ăÐĮ�ťăăÐĮ�ȧZ##ɁǤȨɁț�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĴ�
ÌȸķĊ�ĨřĮ�¾�ăȸķĴīÐ�ȧZ##ɁǠǟȨɁț�ÐĊťĊș�åðīÐ�ÐĊ�ĮďīĴÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�
villes soient ouvertes à toutes et tous, sûres, résilientes 
ÐĴ�ÌķīÅăÐĮ�ȧZ##ɁǠǠȨȘ�

La crise mondiale provoquée par la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ��īÑŨīĉÑ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�åďĊÌĉÐĊĴăÐ�ÌÐĮ�

Ǡ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�#ķī®Ċș�La Riqueza invisible del Cuidadoș��ăÐĊÆÐș��ĊðŒÐīĮðĴĴ�
ÌÐ��ăÝĊÆðș�ǡǟǠǧȘ
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niveau de gouvernement le plus local pour trouver des 
réponses et un soutien5.

Certaines des solutions les plus innovantes ont été 
pilotées par des organisations de la société civile et 
des centres de recherche, en collaboration avec les 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}ȨȘ�OÐķī�ÐĊææÐĉÐĊĴș�ăÐķī�
travail d’innovation, leur adaptabilité et leurs ressources 
ont parfois permis d’agir à des endroits que les gouver-
nements nationaux n’étaient pas en mesure d’atteindre.

Le #ÑÆăďæķÐ�Ĩďķī�ăȸÝīÐ�ĨďĮĴȭ�Z�A#ȭǠǨ de CGLU6 propose 
différents moyens pour combattre les inégalités, en 
protégeant les ressources communes et les besoins 
fondamentaux, tels que le logement, l’eau et l’énergie, 
en veillant à les protéger contre toute forme de spécu-
ăĴðďĊș�ťĊ�ĪķÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ř�ðÐĊĴ�ÆÆÝĮ�ÌÐ�åÉďĊ�
ÑæăÐȘ�#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆďĉĉÐ�Bogota (Colombie) et Mexico 
(Mexique) ont étendu leurs programmes de soin pour 
constituer le pilier central de leurs politiques de lutte 
contre la pandémie7.

Compte tenu des thèmes abordés, ce chapitre est 
ĮĴīķÆĴķīÑ�ÐĊ�ĴīďðĮ�ĨīĴðÐĮɁȚ

1. Approches théoriques du débat. La position 
centrale du soin dans le débat public actuel exige, 
ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ĮÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮș�ÌÐ�
īÐĨÐĊĮÐī�ÆÐīĴðĊĮ�ÆďĊÆÐĨĴĮȘ��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ðÌÐĊĴðťÐ�
les principaux droits et demandes dans ce domaine, 
en mettant en avant une approche basée sur le genre, 
tout en intégrant les économies monétisées et non 
monétisées. Elle présente ensuite les principaux 
ĨďðĊĴĮ�ÆīðĴðĪķÐĮ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ÌķīÅðăðĴÑ�Ìķ�ĮďðĊɁȚ�
redistribution des richesses, inégalités plurielles 
et croisées, gouvernance des soins en tant que 
problème public qui devrait faire partie de l’agenda 
ÌÐĮ��}Ș

2. #ÑťĮ�ÐĴ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐ�
et territoriale dans la construction d’une réponse 
axée sur le soin. Cette section présente les 
ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ��}�
ÌĊĮ�ă�æÐĮĴðďĊ�Ìķ�ĮďðĊɁț�ÐăăÐ�ĉÐĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ĮÐĮ�
aspects géographiques et démographiques, sur la 
relation possible entre celles et ceux qui prodiguent 
des soins (c’est-à-dire dont l’occupation principale 
ÐĮĴ�ă�ĨīÐĮĴĴðďĊ�ÌÐ�ĮďðĊĮȨ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮɁȚ�
propositions de soin et indicateurs à différentes 

Ǥ��:O��ÐĴ�qwAș�ȹɁwĴīďĊæ�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�åďī��ĮåÐ�œďīăÌɁȺș���O:ȭqwA�
LďðĊĴ�wĴĴÐĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO'9īǦĴ.

ǥ��:O�ș�ȹɁ#ÑÆăďæķÐ�Ĩďķī�ăȸÝīÐ�ĨďĮĴȭ�Z�A#ȭǠǨɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð�ÌÆA�.

7 Le bureau de la Maire de Bogota a mis en place le Sistema Integral de 
�ķðÌÌďĮ�ȧĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�ðĊĴÑæīÑĮȨɁț�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�TÐŘðÆď��ĉďÌðťÑ�Į�
constitution politique de manière à reconnaître le droit au soin.

périodes. Elle souligne également l’importance 
d’intégrer les contextes productif et reproductif 
ÌĊĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�'ăăÐ�
examine ensuite les politiques et les services 
ĨķÅăðÆĮș�ÐĊ�ÅďīÌĊĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�
auxquels est confrontée la gouvernance urbaine 
et territoriale dans la construction d’une réponse 
en matière de soin. Cette partie se concentre sur 
des thèmes historiquement essentiels pour les 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮɁȚ�ÑÌķÆĴðďĊș�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĮďÆðăÐĮɁț�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
droits des personnes, en particulier des personnes 
ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮɁț�ÐĊťĊș�ĴìÝĉÐ�
de la violence et de la discrimination à l’égard des 
åÐĉĉÐĮș�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÐĴ�
des migrants. 

3. Construire des villes et des territoires qui 
ȹɁĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊɁȺɁȚ�īÐÆďĊĊôĴīÐș�īÐÌðĮĴīðÅķÐī�ÐĴ�
réduire le fardeau du travail de soin. Le soin 
nécessite des mesures et des politiques durables, 
capables de répondre aux besoins actuels et futurs 
des personnes, sur la base d’un nouveau modèle 
d’organisation sociale et politique adoptant un point 
de vue intersectionnel. Cette section met l’accent 
sur la nécessité de reconnaître et démocratiser, 
de redistribuer et démarchandiser, de réduire et 
déféminiser la charge des soins. Ce faisant, elle 
ĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ��}�ÐĴ�ÌÐĮ�
organisations de la société civile, souligne le 
caractère central des liens entre soin et territoire. 
Il s’agit d’initiatives solidaires de différents types, 
menées à différentes échelles, qui visent à aborder 
la question du soin sous l’angle des droits, de 
l’inclusion et de la durabilité.

Le chapitre se conclut par les principaux points 
critiques relatifs au soin dans le contexte actuel, il 
met l’accent sur des propositions et recommandations 
ÌÐĮĴðĊÑÐĮ�ķŘ��}ș�Īķð�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÑăðĮÑÐĮ�ÐĊ�Æďăă-
boration avec diverses organisations publiques et de 
la société civile.
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2.1 Les 
dimensions 
théoriques du 
soin

2.1.1 Un concept non consensuel
O�ăķĴĴÐ�Ĩďķī�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�Ìķ�ȹɁĮďðĊɁȺ�ȧcare) 
comme sujet d’intérêt public est, depuis des décen-
nies, portée par des mouvements et des autrices 
féministes. Prendre soin est considéré comme une 
fonction centrale de la reproduction de la vie, mais 
qui a été historiquement invisibilisée. Compte tenu 
de la division du travail de soin basée sur le genre et 
des facteurs socio-économiques, le travail de soin, 
généralement mal ou pas rémunéré, est effectué 
principalement par des femmes et des groupes margi-
nalisés ou racialisés. Mesuré en unités de temps, ce 
travail dépasse légèrement la quantité totale de travail 
īÑĉķĊÑīÑ�ÐååÐÆĴķÑ�Ĩī�ăÐĮ�ìďĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮȘ�#ķ�
point de vue de la qualité, le travail de soin présente 
des caractéristiques fondamentales pour la durabilité 
de l’ensemble du système social et peut être partagé, 
à différentes échelles, avec des acteurs publics, selon 
un principe de coresponsabilité8. 

ǧ��ĊĴďĊÐăă�qðÆÆìðďș�ȹɁ�Ċ�ÐĊåďĪķÐ�ĉÆīďÐÆďĊĐĉðÆď�ȵĉĨăðÌďȶ�ÌÐ�ăĮ�
ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ŒðÌɁȺș�Tiempos, trabajos y género, Barcelone, 2001.

OȸķĊÐ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ðĊìÑīÐĊĴÐĮ�¾�ăȸĊăřĮÐ�Ìķ�ĮďðĊ�ÐĮĴ�
Į�ĴīĊĮŒÐīĮăðĴÑɁȚ�Įð�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ÐĮĴ�ÐĉĨăďřÑ�ÌĊĮ�ĮďĊ�
sens le plus large, presque n’importe quelle activité 
ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁĮďðĊɁȺȘ�Aă�ĮȸæðĴ�ÌȸķĊÐ�
notion assez imprécise et polyvalente, dont les 
nuances ont des implications importantes pour la 
recherche et les politiques publiques, a priori négo-
ciées dans un cadre commun. Le soin des personnes 
au sein de la famille est si profondément enraciné que 
ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðă�ȧZA}Ȩ��ĉðĮ�ÌÐĮ�
décennies à reconnaître que, bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une forme d’emploi, cela constitue aussi un travail, 
et que les personnes non rémunérées qui prodiguent 
des soins sont aussi des travailleurs. Le soin non 
institutionnel qui a lieu au domicile comprend non 
seulement l’aide fournie dans les activités quotidiennes, 
mais également l’accompagnement des personnes, la 
protection physique et le maintien de bonnes conditions 
de vie pour les membres de la famille élargie.

L’institutionnalisation des services sociaux est un 
phénomène relativement récent, dont l’expansion 
īĨðÌÐ�ÐĮĴ�ĴďķþďķīĮ�ÐĊ�ÆďķīĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
administrations publiques, tant au niveau local que 
national, les services de soins sont fournis dans de 
multiples contextes institutionnels, ce qui exige un 
travail considérable de coopération et d’harmonisation. 
Aujourd’hui, la prise en charge institutionnelle s’étend 
à de nouveaux domaines d’action (attention portée aux 
problèmes de la solitude, de la violence, de la margi-
nalisation, de la dépendance, de l’intégration cultu-
relle, des discriminations, etc.). Elle peut également 
contribuer à combler certaines lacunes des systèmes 
d’éducation (activités extrascolaires) et de santé 
publique (chronicisation des maladies, vieillissement, 
ìÅðĴķÌÐĮ�ĮðĊÐĮȨȘ�'Ċ�īðĮďĊ�ÌÐ�ăȸðĊŦķÐĊÆÐ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�
de la santé, dans le contexte des services sociaux, il est 
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ÆďķīĊĴ�ÌȸķĴðăðĮÐī�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ȹɁĮďðĊɁȺ�ÐĊ�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ăȸðÌÐ�
apportée aux personnes qui ne peuvent pas accomplir 
par elles-mêmes les activités de la vie quotidienne. 
}ďķĴÐåďðĮș�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌÐ�ÆďĉÅăÐī�ăÐĮ�ăÆķĊÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÐĴ�
ÌÐ�ĨīÑŒÐĊðī�ÌÐĮ�ÌďĉĉæÐĮ�Įķī�ă�ĮĊĴÑș�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ȹɁĮďðĊɁȺ�
est également utilisé pour désigner la promotion des 
qualités et des ressources potentielles d’une personne 
ou d’un groupe donné.

Prendre soin fait référence à un vaste éventail de 
ĮðĴķĴðďĊĮ�Īķð�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴɁȚ�ăÐ�ĮďðĊ�ĨĨďīĴÑ�ķ�åďřÐīș�
aux personnes dépendantes, à soi-même, ainsi que 
les personnes qui prodiguent des soins et prennent 
soin de la société dans son ensemble. Bien que toutes 
les activités des secteurs de l’économie monétarisée 
ĊÐ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÔĴīÐ�ðĊÆăķĮÐĮ�ÌĊĮ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�æÑĊÑīăÐ�
Ìķ�ȹɁĮďðĊɁȺș�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸÆĴðŒðĴÑĮș�ĉÐĊÑÐĮ�Ĩī�ÌðååÑīÐĊĴĮ�
secteurs de la société – y compris par les administra-
tions publiques locales – peuvent être liées au soin au 
sens large du terme. Celles-ci incluent le travail dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation ainsi que 
les politiques sociales et la protection des droits, en 
particulier des groupes touchés par les discriminations 
et les inégalités structurelles, tels que les personnes 
ìĊÌðÆĨÑÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�
et les groupes racialisés, etc., dans des domaines tels 
que le logement, l’accès à la nourriture et la sécurité. 
Cette interprétation très large implique de discuter 
ÐĴ�ÌÐ�ĨīŒÐĊðī�¾�ķĊ�ÆďĊĮÐĊĮķĮ�Įķī�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸÐŘĨīÐĮĮðďĊ�ȹɁĨīÐĊÌīÐ�ĮďðĊɁȺș�ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ă�ÆďĊåķĮðďĊ�
et de créer des indicateurs pour aider à progresser 
dans cette direction.

ǡȘǠȘǡ�#īďðĴĮ�ÐĴ�ÌÐĉĊÌÐĮ�
en matière de soin
#ðŒÐīĮÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĮďÆðăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�īÐĊÌīÐ�ķĊÐ�
personne dépendante de soins extérieurs, dont la survie 
sociale, économique et émotionnelle se trouve alors 
dépendante de la continuité du soutien qu’elle reçoit. 
Le droit au soin concerne trois grandes catégories 
de population, socialement reconnues et explicites, 
déterminées par des paramètres relatifs à l’âge et à la 
ĮĊĴÑɁȚ�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌďăÐĮÆÐĊĴĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
âgées, les malades et les personnes dépendantes. Il est 
également important de reconnaître que tout le monde 
�ÅÐĮďðĊ�ÌÐ�ĮďðĊ�¾�ķĊ�ĉďĉÐĊĴ�ÌďĊĊÑ�ÌÐ�Į�ŒðÐȘ�#ȸķĴīÐĮ�
groupes de personnes requièrent donc une attention 
publique particulière pour des raisons structurelles, 
dues à la pauvreté et la marginalité, la violence basée 
sur le genre, la haine raciale, la discrimination, le statut 
de migrant ou de demandeur d’asile, entre autres.

Aă�Ċȸř��ĨĮ�ÌÐ�ăðĉðĴÐ�¾�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĮďðĊɁȚ�ÐăăÐ�ÐĮĴ�
ðĊťĊðĉÐĊĴ�ÑăĮĴðĪķÐȘ�O�ÌÐĉĊÌÐ�ĴďĴăÐ�ÐĮĴ�ÑĴÅăðÐ�
par le nombre de personnes ayant besoin d’aide, le type 
de leurs besoins, la densité et la qualité des services 
de soins correspondants et la durée pendant laquelle 
ces services sont requis. En revanche, la portée de la 
couverture répondant à cette demande est déterminée 
par l’offre de soins, contrainte en termes de ressources 
monétaires, de personnel, de temps disponible, d’agilité 
de réaction et de gestion. Parfois, cette limite est même 
ĴīÝĮ�ÅĮĮÐɁȚ�ăďīĮĪķÐ�ăȸďååīÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�ĊÐ�ÆďķŒīÐ�ĨĮ�ă�
demande, la demande non satisfaite est absorbée de 

wďķīÆÐɁȚ�9ďĊÌĴðďĊ�NďĴ�NðĴȘ
#ďĊĊÑÐĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐĮ��ĊþīĉĮðĊ�ðĊĴÑæīĊĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮș�AĊÌďĊÑĮðÐȘ
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manière inégale par certains groupes de personnes qui, 
ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴș�ȹɁĨīďÌðæķÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮɁȺȘ�O�ÌÐĉĊÌÐ�
de soins n’a de limite que la capacité à la couvrir et à la 
satisfaire. Cette situation est extrêmement dynamique 
et dépend des relations de pouvoir entre les différentes 
parties concernées. 

ǡȘǠȘǢ�sķð�ĨīďÌðæķÐ�ăÐĮ�ĮďðĊĮɁȟ�
Intersectionnalité dans 
la fourniture de soins

Les données empiriques montrent que la majorité 
du soin est prodigué par des femmes (dont beau-
coup sont migrantes, racialisées ou en situation de 
vulnérabilité) qui sont peu ou pas rémunérées. #ĊĮ�
le contexte de la féminisation de la migration, la créa-
tion de chaînes de soins mondiales est un phénomène 
particulièrement parlant. Les migrations entraînent 
un transfert du travail reproductif et de soin des pays 
riches vers d’autres pays plus pauvres. Par exemple, les 
pays européens transfèrent les tâches domestiques et 
de soin à des femmes étrangères originaires de pays 
à faible niveau de revenu. En retour, la migration des 
femmes implique le transfert de leurs responsabilités 
domestiques à d’autres femmes de la famille, ou à des 
personnes migrantes, qui couvrent leur absence9.

Sans partage des responsabilités, le temps que 
les femmes et les hommes consacrent au travail 
domestique et de soin non rémunéré reste inégal10. 
Les enquêtes sur l’utilisation du temps ont montré 
que le temps consacré au travail non rémunéré à la 
maison, généralement considéré comme consacré 
au soin, fait l’objet d’une division du travail inégale très 
nette, fondée sur le genre et l’âge. Le temps consacré 
à la fourniture de soins dépasse nettement le nombre 
annuel d’heures consacrées au travail sur le marché 
du travail. Les jeunes femmes, en particulier celles 
qui étudient ou qui ont un emploi rémunéré, partagent 
parfois la responsabilité des soins, bien qu’il soit plus 
åīÑĪķÐĊĴ�ĪķȸÐăăÐĮ�ÆďĉÅðĊÐĊĴ�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ÆĴðŒðĴÑĮɁȚ�Ĵ¶ÆìÐĮ�
de soins non rémunérées et études ou travail rémunéré.

Les normes traditionnelles fondées sur le genre 
constituent un moteur important de maintien des 
inégalités dans la fourniture de soins et sont souvent 
indirectement renforcées par les politiques gouver-
nementales et le marché du travail, notamment via 
ăÐĮ�ÆďĊæÑĮ�ĉĴÐīĊðĴÑ�ÐĴ��ĨĴÐīĊðĴÑȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ÌÐĮ�
soins, une grande partie du travail est informelle et 

Ǩ��ĉð�ZīďšÆďș�ȹɁ:ăďÅă�ÆīÐ�ÆìðĊĮɁȺș�Gender, Migration and Development 
Seriesș�wðĊĴȭ#ďĉðĊæķÐș�ǡǟǟǨșș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřZÅăÐN.

Ǡǟ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�wăăÑ�ÐĴ�Oķī�TďăĨÐÆÐīÐĮș�ȹɁtÐÆďæĊðĴðďĊș�tÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�
ĊÌ�tÐÌķÆĴðďĊ�ďå��īÐ��ďīāȘ�AĊĮĨðīðĊæ�ĨīÆĴðÆÐĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆ�ĊÌ�ĴìÐ�
�īðÅÅÐĊɁȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķǥǠæǡ.

les conditions de travail sont moins bonnes que dans 
ăÐĮ�ķĴīÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ĮÐķăĮ�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�
travailleurs des services à la personne sont protégés par 
le droit du travail dans la même mesure que les autres 
ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăĮș�ÐĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ă�ĉďðĴðÑ�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ĨĮ�
de la même protection en termes de salaire minimum11. 

Dans un contexte de changement, il est nécessaire 
de réviser le contrat social actuel et d’intégrer les 
politiques de soins comme essentielles au bien-être. 
#ĊĮ�ă�ăðæĊÑÐ�ÌÐĮ�ĨĨÐăĮ�¾�ÌÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ĨăķĮ�þķĮĴÐĮ�
et plus durables, il est nécessaire de créer les condi-
tions matérielles, institutionnelles et symboliques qui 
permettent de rompre avec la division traditionnelle du 
ĴīŒðă�ÅĮÑÐ�Įķī�ăÐ�æÐĊīÐɁț�ðă�ÐĮĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ÌÐ�
mettre en œuvre des approches et des stratégies visant 
à déféminiser l’offre de soins. Contrairement à d’autres 
types d’analyse économique, le concept d’économie 
des soins, étroitement lié avec l’éthique des soins, est 
crucial, car il vise à apporter des changements profonds 
au contrat social12. Pour lutter contre les inégalités 
socio-économiques dans l’accès aux soins, il est égale-
ment nécessaire de réglementer la privatisation des 
soins. Cela nécessite de réinstaurer une responsabilité 
publique partagée du travail de soins et de la transfor-
mation des conditions matérielles, institutionnelles 
et symboliques qui en résultent et qui incombent aux 
institutions publiques, que cela concerne celles et ceux 
qui prodiguent ou qui reçoivent les soins.

2.1.4 L’économie et le 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĮďðĊ
Pour comprendre l’économie du soin, il faut d’abord 
ÌðĮĴðĊæķÐī�ÌÐķŘ�æīĊÌÐĮ�ÆďĉĨďĮĊĴÐĮɁȚ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�
monétarisée et l’économie non monétarisée. L’éco-
nomie monétarisée est celle des entreprises, de l’État 
et des travailleurs qui vendent leur travail sur le marché. 
L’économie non monétarisée, quant à elle, englobe la 
production de l’immense majorité des soins directs 
et indirects, principalement réalisés à domicile et 
par des organisations sans but lucratif. Adopter des 
mesures politiques nécessite d’abord d’être pleine-

ǠǠ�ZA}ș�ȹɁ#ďĉÐĮĴðÆ�œďīāÐīĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�œďīăÌȚ�:ăďÅă�ĊÌ�īÐæðďĊă�ĮĴĴðĮĴðÆĮ�
ĊÌ�ĴìÐ�ÐŘĴÐĊĴ�ďå�ăÐæă�ĨīďĴÐÆĴðďĊɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǢȘ

12 En ce qui concerne l’éthique du care, certaines autrices, comme Gilligan, 
soutiennent que si les hommes tendent à défendre des valeurs plus 
abstraites, comme la justice en général, les femmes tendent à prendre en 
ÆďĉĨĴÐ�ăÐĮ�ÆðīÆďĊĮĴĊÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌÐĮ�ĮðĴķĴðďĊĮș�ďķ�ăÐĮ�ĊÑÆÐĮĮðĴÑĮ�
particulières des personnes concernées, dans une logique aussi valable 
ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌȸÑĴìðĪķÐ�ĪķÐ�ăȸĨĨīďÆìÐ�ĉĮÆķăðĊÐȘ�#ȸķĴīÐĮ�ķĴīðÆÐĮș�ÆďĉĉÐ�
}īďĊĴďș�ŒÐķăÐĊĴ�åðīÐ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÑĴìðĪķÐ�ķĊ�ďÅþÐÆĴðå�ķĊðŒÐīĮÐăș�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�
ĨĨăðÆÅăÐ�ķŘ�åÐĉĉÐĮș�ĉðĮ�¾�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ȧ�ĴĴìř®ĊřȨȘ��īďă�
Gilligan, AĊ��#ðååÐīÐĊĴ��ďðÆÐȘ�qĮřÆìďăďæðÆă�}ìÐďīř�ĊÌ��ďĉÐĊȸĮ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ, 
�ĉÅīðÌæÐș�>īŒīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǠǨǧǡɁț�LďĊ��ȘɁ}īďĊĴďș�Caring 
Democracy: Markets, Equality, and Justiceș�UÐœ��ďīāș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�
qīÐĮĮș�ǡǟǠǢɁț�NīðĊ��ĴĴìř®Ċřș�Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, 
�ķÐĊďĮ��ðīÐĮ�ȥ�TÐŘðÆď�#9ș��O��wZ�wðæăď���Aș�ǡǟǡǟȘ
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Encadré 5.1 
Financement des services sociaux et autres formes de soin

OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�ĮďðĊ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�æīĊÌ�ÌÑť�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÐĴ�
villes. Le montant des recettes qui peuvent être collectées au niveau territorial pour des services tels que l’éducation 
ÐĴ�ă�ĮĊĴÑ�ÐĮĴ�ăðĉðĴÑɁț�ðă�ř��ÌÐĨķðĮ�ăďĊæĴÐĉĨĮ�ÌÐĮ�ÌÑÅĴĮ�Įķī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÐĴ�ăȸÑĪķðĴÑ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÌÑĉīÆìÐș�ðĊĮð�ĪķÐ�Įķī�
ăÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐååÐĴĮ�ÌÐ�ă�ĴīðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ðă�ÐĮĴ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌȸķĴðăðĮÐī�ăÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�
locales pour appliquer des subventions croisées selon le niveau de revenu des citoyens et les quartiers dans lesquels 
ðăĮ�ŒðŒÐĊĴș�ĉðĮ�ÆÐă�ÐĊĴīôĊÐ�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ÌÑťĮȘ��ÐĴĴÐ�ĮďăķĴðďĊ�ÐĮĴ�ĨăķĮ�ŒðÅăÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�
Īķðș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ťĊĊÆÐĊĴ�ÐĊ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ăȸÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴ�ĨīðĉðīÐ�ÐĴ�ĮÐÆďĊÌðīÐ�æī¶ÆÐ�ķŘ�ðĉĨĒĴĮ�åďĊÆðÐīĮȘ�#Ð�
façon plus générale, l’utilisation des ressources nationales et, dans le cas de certains grands pays, des ressources 
des niveaux de gouvernement intermédiaires, joue un rôle dominant dans l’amélioration de l’équité dans la prestation 
ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ÌȸÑÌķÆĴðďĊȘ�OÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÆďķīĊĴÐĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ

Accès universel à l’éducation

Au cours du dernier quart de siècle, les  économies de nombreux pays en développement sont passées de l’imposition 
ÌÐ�åīðĮ�ÌÐ�ĮÆďăīðĴÑ�¾�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌȸķĊ�ÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴ�ĨīðĉðīÐ�ȧÐĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ĮÐÆďĊÌðīÐȨ�ķĊðŒÐīĮÐăȘ�OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�
auparavant assuré par les frais de scolarité, est alors compensé (en partie ou en totalité) par l’octroi de dotations 
ĨīďĨďīĴðďĊĊÐăăÐĮ�ȧĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘȨ�Ìķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ĊĴðďĊă�ŒÐīĮ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ðĊåīĊĴðďĊķŘ�
de gouvernement. Bien que ces dotations puissent être importantes, elles sont rarement adaptées aux besoins souvent 
ðĊÑæķŘ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴș�Ĩī�ÆďĊĮÑĪķÐĊĴș�ĮďĊĴ�ĴīďĨ�ĮďķŒÐĊĴ�ðĊĮķŨĮĊĴÐĮ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ

Accès universel aux services de santé de base

#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨĮĮÑĮ�ÌȸķĊ�ÆÆÝĮ�ĨřĊĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ÌÐ�ÅĮÐ�¾�
ķĊ�ÆÆÝĮ�ķĊðŒÐīĮÐăș�Īķð�ĮȸĨĨăðĪķÐ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�¾�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ĨīÑÌÑťĊð�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�
cas, la perte de revenus liée aux frais de services de santé autrefois appliqués a été compensée (partiellement ou 
totalement) par l’octroi de dotations au secteur de la santé du gouvernement national aux niveaux infranationaux de 
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴȘ�qīăăÝăÐĉÐĊĴș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�ďĊĴ�ÅĊÌďĊĊÑ�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆÐĊĴīăðĮÑ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ÌÐ�ă�ĮĊĴÑ�ķ�
ĨīďťĴ�ÌȸĨĨīďÆìÐĮ�ĨăķĮ�ŘÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ĨĴðÐĊĴș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮĮķīĊÆÐĮ�ĉăÌðÐ�ĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�ăďÆăÐĮ�
qui, dans certains cas, impliquent des régimes d’assurance maladie communautaires.

ment conscient de cette distinction, même si, dans 
la pratique, il existe de nombreuses interactions 
entre l’économie monétarisée et l’économie non 
monétarisée du soin.

Contrairement à l’économie monétarisée qui dispose 
de bons instruments d’observation, de mesure (statis-
tiques périodiques) et d’analyse, les activités produc-
tives de l’économie non monétarisée ne disposent 
d’aucun instrument d’observation systématique, car 
elles ne sont pas reconnues comme des activités 
productives et reproductives. L’un des grands succès 
de la Conférence mondiale sur les femmes des Nations 
unies, qui s’est tenue à Pékin en 1995, a été l’approbation 
d’une proposition d’actions visant à mesurer le travail 
non rémunéré, notamment par le biais d’enquêtes sur 
l’emploi du temps des personnes. Ces informations 
étaient auparavant extrêmement rares. 

OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĮĴ�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ĨðÐīīÐĮ�ĊæķăðīÐĮ�ÌÐĮ�
services de soins. Le marché ne peut répondre qu’à 
une partie de la demande de soins, et c’est un secteur 
relativement restreint de la société, économiquement 
ðĮÑș�Īķð�ÐĊ�ÅÑĊÑťÆðÐȘ�OÐ�īÐĮĴÐ�ÌÐ�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�
ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ĮĴðĮåðĴ�Ĩī�ÌȸķĴīÐĮ�ĉďřÐĊĮɁȚ�ĨīÐĮĴĴðďĊ�
directe de certains services par l’administration 
ĨķÅăðĪķÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ďķ�ÆÆďīÌĮ�ÐĊĴīÐ�
administrations publiques et entreprises privées 
pour que ces dernières participent à la gestion et à 
la prestation des programmes, même si la première 
īÐĮĴÐ�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌÐ�ă�ĨīÐĮĴĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�
ĮÐīŒðÆÐĮȘ�OȸÐĊÆÌīÑɁǤȘǠ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�
ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�ÌÐ�ĮďðĊĮȘ
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Structures de frais progressives

Lorsque les frais hospitaliers ou des établissements de santé (et dans certains cas, les frais scolaires) s’appliquent 
toujours, il n’est pas rare qu’ils soient réduits ou que des services gratuits soient offerts aux ménages à faibles 
īÐŒÐĊķĮȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆĮș�ăÐ�ÆďĻĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĮĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÆďķŒÐīĴ�Ĩī�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�
ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�ďķ�Ĩī�ÌÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌÐĮ�īÑæðĉÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăȸĮĮķīĊÆÐ�
maladie. Il n’est pas rare que certains services de base soient fournis gratuitement alors que d’autres nécessitent 
ăÐ�ĨðÐĉÐĊĴ�ÌÐ�åīðĮȘ�#ĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆĮș�ðă�ĨÐķĴ�ř�Œďðī�ķĊÐ�ÆÐīĴðĊÐ�åďīĉÐ�ÌÐ�ÆďĊĴīĒăÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮș�ÌÐ�ĮďīĴÐ�ĪķÐ�
les habitants de certains quartiers ou ayant moins d’un certain niveau présumé de revenu (par exemple, sur la base 
ÌÐ�ăÐķī�ĮĴĴķĴ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăȨ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�åÆĴķīÑĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�īÐĊÌķĮ�ďķ�Ĩďķī�ÆÐīĴðĊĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�

Accès gratuit à l’eau potable (sources d’eau publiques ou approvisionnement d’urgence dans les situations de crise).

En 2020, le gouvernement du Kenya a introduit une politique qui empêchait les compagnies des eaux des comtés 
ÌÐ�ÌÑÆďĊĊÐÆĴÐī�ăÐĮ�ķĮæÐīĮ�ÌÐ�ăȸÆÆÝĮ�¾�ăȸÐķ�ÐĊ�īðĮďĊ�Ìķ�ĊďĊȭĨðÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăÐķīĮ�åÆĴķīÐĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�
ÆÐă��ÐĊĴīôĊÑ�ķĊÐ�ÅðĮĮÐ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÌÐ�ăȸÐķȘ��ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ăȸÐååďĊÌīÐĉÐĊĴ�ťĊĊÆðÐī�ÌÐĮ�åďķīĊðĮĮÐķīĮ�
ÌȸÐķș�ăÐ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�ÌÐ�ăȸ'ķ�ăÐķī��Ĩī�ă�ĮķðĴÐ�ÆÆďīÌÑ�ķĊÐ�ÌďĴĴðďĊ�ĮÐÆĴďīðÐăăÐȘ�#ÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮș�ăðÑÐĮ�¾�ă�
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ĨďķīīðÐĊĴ�ĮÐīŒðī�ÌÐ�ÅĮÐ�¾�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨÐīĉĊÐĊĴÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�æīĊĴðī�ķĊ�ÆÆÝĮ�ĨăķĮ�ăīæÐ�
à l’eau et à d’autres services de manière continue..

wďķīÆÐɁȚ�'ĊÆÌīÑ�īÑÌðæÑ�Ĩī�qķă�wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�AȘ

 En Amérique latine, par exemple, il existe peu de régimes 
durables et structurés de politiques publiques de soins 
ďååīĊĴ�ķĊÐ�ăīæÐ�ÆďķŒÐīĴķīÐ�ĮďÆðăÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐīĴðĊĮ�
changements juridiques et d’importants programmes ont 
été récemment introduits. Certaines de ces politiques 
consistent en des transferts d’argent et se basent sur 
la division traditionnelle du travail basée sur le genre. 
Schématiquement, dans les pays à haut niveau de déve-
loppement économique, les soins sont principalement 
ÌðĮĨÐĊĮÑĮ�ĮÐăďĊ�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ĴīďðĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�ăÐ�ĉďÌÝăÐ�
ăðÅÑīăș�ÌĊĮ�ăÐĪķÐă�ăÐ�ĨīðĊÆðĨă�ĨīÐĮĴĴðīÐ�ÐĮĴ�ăÐ�ĉīÆìÑɁț�
ăÐ�ĉďÌÝăÐ�åĉðăðăș�ďľ�ă�åĉðăăÐ�ĨďķīŒďðĴ�ķŘ�ĮďðĊĮɁț�ÐĴ�
le modèle nordique, où c’est l’État, généralement par 
l’intermédiaire d’entités locales, qui prend en charge la 
majorité des soins, tant pour les enfants en bas âge que 
pour les malades et les personnes âgées. Cependant, dans 
la pratique, ces trois modalités sont souvent combinées.

Soumettre les soins à une analyse économique nécessite 
de mesurer l’effort consacré aux tâches qu’ils impliquent. 
En d’autres termes, elle nécessite la création de statis-
tiques et d’indicateurs sur les soins, tant au niveau local 
que national, ainsi que leur intégration dans les comptes 
nationaux et régionaux. Il est également important que 
la migration internationale soit considérée comme une 
ÆďĉĨďĮĊĴÐ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ĊăřĮÐȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĉðæīĊĴĮ�
entrent sur le marché du travail en occupant un emploi 
dans ce domaine. Cependant, ils ne disposent pas de 
droits aux soins formels pour eux-mêmes ou les membres 
de leur famille, qui peuvent être restés dans leur pays 
d’origine et auxquels ils envoient des fonds qui constituent 
un élément important de l’économie locale de leur pays.

2.2 Questions 
critiques sur la 
durabilité du 
ĮďðĊɁȚ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�
gouvernance

O�ÌķīÅðăðĴÑ�Ìķ�ĮďðĊ�ÐĮĴ�ăðÑÐ�¾�ÌÐķŘ�ÌÑťĮ�ĉþÐķīĮɁȚ�ăÐĮ�
inégalités structurelles et la gouvernance du soin.

2.2.1 Inégalités et perspective 
intersectionnelle sur les soins
Une analyse entreprise dans une perspective intersec-
ĴðďĊĊÐăăÐ�ĨÐīĉÐĴ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�
ÐĴ�åÆĴÐķīĮ�Īķð�ďĊĴ�ææīŒÑ�ă�ȹɁÆīðĮÐ�Ìķ�ĮďðĊɁȺ�ÐĴ�ĮďĊ�
impact sur les populations vulnérables, à la fois en 
ĴĊĴ�ĪķÐ�ÅÑĊÑťÆððīÐĮ�ÐĴ�åďķīĊðĮĮÐķīĮ�ÌÐ�ĮďðĊĮȘ�#ĊĮ�
ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮ�ÐååÐÆĴķÐĊĴ�ă�
majorité du travail de soin mal ou non rémunéré, et sont 
plus susceptibles d’occuper des emplois précaires. C’est 
particulièrement vrai pour les personnes victimes de 
divers types de discrimination. Les femmes effectuent 
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plus des trois quarts du travail de soin non rémunéré 
et constituent également les deux tiers de la main-
d’œuvre rémunérée dans ce domaine13. Le fait qu’elles 
sont presque exclusivement responsables du travail 
de soin non rémunéré constitue le principal obstacle à 
ăÐķī�ķĴďĊďĉðÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ĉăæīÑ�ÆÐĮ�ăðĉð-
tations et dans la perspective d’une approche fondée 
sur les droits, les femmes ont construit leurs droits en 
prenant des risques et en transgressant les injonctions 
sociales. Leur résistance individuelle et collective 
leur a permis de devenir des agents du changement 
et elles ont utilisé les crises comme des espaces pour 
transformer les relations de pouvoir existantes14.

Les inégalités entre les sexes sont exacerbées dans 
les foyers à faible revenu, qui disposent de moins de 
ressources pour faire face à la charge supplémentaire 
que représentent les demandes de soins.�#ĊĮ�ăÐĮ�
zones rurales et les périphéries urbaines les plus pauvres, 
l’accès aux services de base est très limité. En Amérique 
ăĴðĊÐ�ÐĴ�ķŘ��īõÅÐĮș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�Īķð�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
foyers n’ayant pas accès à l’eau potable consacrent 
īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�Ǥ�ÐĴ�ǠǡɁìÐķīÐĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�Ĩī�ĮÐĉðĊÐ�ķŘ�
travaux domestiques et aux soins non rémunérés que 
celles qui vivent dans des foyers y ayant accès15. 

Comme indiqué précédemment, les populations 
migrantes occupent un grand nombre d’emplois liés aux 
ĮďðĊĮȘ��ķ�OðÅĊș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ÐĊŒðīďĊ�ǡǤǟɁǟǟǟɁĉðæīĊĴĮ�
travaillant dans les services à la personne sont pris au 
piège du système de la kafala, une situation de semi-es-
clavage qui les lie de fait au domicile de leurs employeurs. 

�ķ�tďřķĉÐȭ�Ċð�ÆďĉĉÐ�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨřĮș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�
noires, asiatiques et issues de minorités ethniques sont 
plus susceptibles d’être à la tête d’une famille mono-
parentale, d’avoir des enfants à charge, de vivre dans la 
pauvreté, d’avoir un accès plus restreint à des services 
décents et d’être victimes de discriminations sur leur 
lieu de travail. Elles doivent consacrer plus d’heures au 
travail de soin non rémunéré que les femmes blanches16.

O�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ÆīÐķĮÑ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐŘðĮ-
ĴĊĴÐĮ�ÐĴ�ÐĊ��ÆīÑÑ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮȘ�#ÐĮ�ÐĊĪķÔĴÐĮ�ÌȸÑŒăķ-
tion rapide menées au Bangladesh, aux Philippines, aux 
Maldives et au Pakistan17 ont montré que l’augmentation 

13 Laura Addati et al.ș�ȹɁ�īÐ�œďīā�ĊÌ�ÆīÐ�þďÅĮ�åďī�ĴìÐ�åķĴķīÐ�ďå�ÌÐÆÐĊĴ�
œďīāɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLǦ�āŘĉ.

Ǡǣ��Ċ�Tīò�9ăĸș�ȹɁ'ă�ÌÐīÐÆìď�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ��ă�ÆðķÌÌȘ�'ĮĨÆðďĮ�ĨĸÅăðÆďĮ�
ĮðĊ�ÌðĮÆīðĉðĊÆðďĊÐĮ�ř�ŒðďăÐĊÆðĮɁȺș��ðŒðÐĊÌ�ř��ðķÌÌ�Ǡș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǠǟȭǡǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīǢ�ǨǤ}.

ǠǤ��'q�Oȭ'�O��ș�ȹɁO�ĨĊÌÐĉð�ÌÐă��Z�A#ȭǠǨ�ĨīďåķĊÌðš�ă�ÆīðĮðĮ�ÌÐ�ăďĮ�
ÆķðÌÌďĮ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķǡÅă'þ.

Ǡǥ�qīŒÐš��ķĴĴș�#ķĴĴ�wŒĊð�ÐĴ�OȘ�tďĮĴș�ȹɁ�ĊĨðÌ��īÐș�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�ĊÌ�
ĴìÐ�qďœÐī�ďå�qķÅăðÆ�wÐīŒðÆÐĮɁȺș�ZŘåďīÌș�ĮȘɁÌȘȘ

ǠǦ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨȚ�'ĉÐīæðĊæ�æÐĊÌÐī�ÌĴ�ĊÌ�œìř�ðĴ�ĉĴĴÐīĮɁȺș�
Women Count, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO#Ċ}Å�.

de la charge de travail domestique et de soin a davantage 
pesé sur les femmes que sur les hommes. 

Les personnes en situation de vulnérabilité sont 
ĴďķÆìÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆīðĮÐĮ�ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĉĊðÝīÐĮɁȚ�
perte de revenus, si elles travaillent dans l’économie 
ðĊåďīĉÐăăÐɁț�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ă�ÆìīæÐ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮɁț�ÐĴ�
conséquences des conditions matérielles dans leur 
domicile, quartier et communauté18. Le manque de 
revenus et le manque de temps sont dus, entre autres 
åÆĴÐķīĮș�¾�ăȸðĊĮķŨĮĊÆÐ�ÌÐ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
urbains19. Il s’agit donc d’un domaine d’action essentiel 
Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș

2.2.2 Le soin dans l’agenda 
politique des collectivités 
territoriales

L’importance croissante du soin dans l’agenda politique 
a contribué de manière décisive aux mouvements en 
faveur de l’égalité des femmes et à leur accès à l’éduca-
tion et à l’emploi, tout comme les changements démo-
graphiques ont créé des groupes ayant des besoins 
particuliers d’attention, notamment parmi la population 
âgée. Les soins sont de plus en plus abordés sous l’angle 
des droits, tant pour ceux qui les prodiguent que pour 
ÆÐķŘ�Īķð�ăÐĮ�īÐÉďðŒÐĊĴș�ÐĴ�ÆÐă�ĨďĮÐ�ÌȸðĉĨďīĴĊĴĮ�ÌÑťĮ�
en matière de gouvernance. Le soin commence à être 
interprété comme un type de travail qui devrait être 
ĮĮďīĴð�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�ĮďÆðķŘș�ÐĴ�ÌďĊĴ�ăÐ�ÌÑťÆðĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�
une carence à laquelle il faut remédier, à l’instar de 
la pauvreté ou de la faim.

#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ȧĪķȸðăĮ�ĮďðÐĊĴ�
fournis par l’État ou l’administration locale) souffrent 
d’une fragmentation verticale (pouvoir) et horizontale 
(fonction) entre les agences ou organismes publics, les 
organisations privées à but lucratif et les organismes 
ÅÑĊÑŒďăÐĮ�ďķ�ĮĊĮ�ÅķĴ�ăķÆīĴðåȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ăÐĮ�
modes de gestion et de partage des activités de soin par 
ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ĴīÝĮ�ÌðŒÐīĮðťÑĮș�ìÑĴÑīďæÝĊÐĮ�ÐĴ�ĮĊĮ�ĉďÌÝăÐ�
commun. Bien que cela dépende du pays concerné, le 
ministère de la Santé est généralement responsable 
ÌÐĮ�ĮďðĊĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑɁț�ăÐ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�ÌÐ�ăȸ(ÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÑăÝŒÐĮɁț�ÐĴ�ăÐ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�ÌÐ�ăȸ'ĉĨăďð�ÐĴ�ÌÐ�ă�qďăðĴðĪķÐ�
sociale, des services liés à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale, entre autres.

Le fonctionnement de ces services se heurte souvent 
à divers obstacles en raison d’asymétries, de disconti-

Ǡǧ�qU�#ș�ȹɁOďĮ�ðĉĨÆĴďĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ÌÐă��Z�A#ȭǠǨ�ř�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�
æÑĊÐīďȚ�tÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�ř�ăðĊÐĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ĨĸÅăðÆĮɁȺș�qĊĉș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ9#TǣÐ.

ǠǨ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ:ÐĊÌÐī�ĊÌ�qīďĮĨÐīðĴř�ďå��ðĴðÐĮș�wĴĴÐ�ďå��ďĉÐĊ�ðĊ��ðĴðÐĮ�
ǡǟǠǡȥǡǟǠǢɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǢș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥt���ǥ.
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ĊķðĴÑĮș�ÌÐ�ÌďķÅăďĊĮ�ÐĴȥďķ�ÌȸÑÆīĴĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ÐĊĴīÐ�
les différents types de programmes. Les différentes 
initiatives sont généralement gérées par des minis-
tères ou même par des organismes indépendants 
ÌðĮĴðĊÆĴĮș�ÐĴ�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�
des exécutantes ou des médiatrices, avec des facultés 
administratives et politiques, des niveaux de pouvoir 
ťĊĊÆðÐī�ÌðååÑīÐĊĴĮȘ�

Même dans les pays qui ont développé un État-provi-
dence et qui cherchent à améliorer la cohérence entre 
leurs services, il existe parfois des tensions impor-
tantes, notamment entre les services qui se consacrent 
à la promotion des liens entre les domaines du social 
et du travail, et ceux qui agissent pour la protection 
sociale des secteurs les plus vulnérables de la société, 
qui ont tendance à avoir le plus besoin de services de 
soin20. Un exemple de programme remarquablement 

ǡǟ�TðæķÐă�OĨīī�UŒīīď�ÐĴ�OķīÐĊď�TīĴðĊÐšș�ȹɁO�ðĊĴÐæīÆðĐĊ�ÌÐ�
ĮÐīŒðÆðďĮ�ĮďÆðăÐĮ�ř�ÌÐ�ÐĉĨăÐď�ÐĊ�Ðă�ÌÐÅĴÐ�ÐĊĴīÐ�ĨīďĴÐÆÆðĐĊ�ř�ÆĴðŒÆðĐĊɁȺș�
Papers. Revista de Sociologia 106, noɁǢș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǣǥǦȭǣǨǣȘ

réussi, axé sur ces personnes et qui se caractérise 
en même temps par une large couverture sociale, est 
celui développé par la région de Navarre (Espagne), qui 
a renforcé la coopération institutionnelle entre ses 
services sociaux et ses services d’emploi et, dans le 
même temps, créé une large marge de manœuvre pour 
l’action municipale21.

Quoi qu’il en soit, des voix critiques soulignent que 
certains modèles occidentaux de l’État-providence 
ont eu tendance à renforcer la division historique du 
travail basée sur le genre, en attribuant aux femmes 
la responsabilité du foyer et des enfants22.

ǡǠ��ðÆÐĊĴÐ�TīÅ®Ċ�:ăăÐæď�ÐĴ�:īÐæďīðď�tďÌīòæķÐš��ÅīÐīďș�ȹɁ'ĮĴķÌðď�
ÆďĉĨīÌď�ĮďÅīÐ�'ĮĴīĴÐæðĮ�ÌÐ�ðĊÆăķĮðĐĊ�ÆĴðŒ�ÐĊ�ăďĮ�ĨòĮÐĮ�ÌÐ�ă��ĊðĐĊ�
'ķīďĨÐɁȺș�TÌīðÌș�ǡǟǠǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO�'#Ðq.

ǡǡ�wðăŒð�9ÐÌÐīðÆðș�'ă�qĴīðīÆÌď�ÌÐă�ĮăīðďȚ�ÆīòĴðÆĮ�åÐĉðĊðĮĴĮ�ă�ĉīŘðĮĉď, 
TÌīðÌș�}īťÆĊĴÐĮ�ÌÐ�wķÐĎďĮș�ǡǟǠǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�tķÅÑĊ�TīĴðĊÐš��īīðÆīĴÐș�wìķĴĴÐīĮĴďÆāȘ
tķÐĮ�ÌÐ�qĉĨÐăķĊÐș�UŒīīÐș�'ĮĨæĊÐȘ
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ǢȘǠ�#ÑťĮ�ÌÐ�ă�
gestion des soins 
du point de vue 
des collectivités 
locales et 
régionales

ǢȘǠȘǠ�9ÆĴÐķīĮ�æÑďæīĨìðĪķÐĮ�
et démographiques qui 
conditionnent les soins
Les entités responsables de l’aménagement du 
territoire sont extrêmement hétérogènes, allant des 
mégapoles, dont la population peut être supérieure 
à celle de nombreux pays, aux petits villages de 
quelques centaines d’habitants seulement23. Cette 
ÌðŒÐīĮðĴÑ�ÌďĊĊÐ�ķĊ�ĨÐīÉķ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ðĊìÑīÐĊĴÐĮ�
à la gestion des politiques de soin, qui nécessitent 
généralement des contacts fréquents et étroits avec 
les habitants.

La gestion des soins par les gouvernements nécessite 
ÌÐ�ÌÑĴÐīĉðĊÐīɁȚ�ȨɁĪķð��ăȸďÅăðæĴðďĊ�ÌÐ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ĮďðĊĮɁț�
ÅȨɁ¾�ĪķÐă�ĊðŒÐķ�ÐĴ�ÌĊĮ�ĪķÐăăÐ�ĉÐĮķīÐɁț�ÆȨɁÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ�

ǡǢ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁqďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLA9wå}.

3 défis et possibilités 
de la gouvernance 
urbaine et territoriale 
dans la construction 
d’une réponse 
axée sur les soins
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ťĊĊÆÐīɁț�ÌȨɁĪķÐăăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÐĴ�ĪķÐăĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�
ĉÐĴĴīďĊĴ�ăÐĮ�ĨīďĨďĮðĴðďĊĮ�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐɁț�ÐȨɁĪķÐă�ÌÐŒīðĴ�
ÔĴīÐ�ăÐ�ÌÑăð�ÌÐ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĨīďĨďĮÑÐĮɁț�
åȨɁĪķÐăĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�æīĊĴðīďĊĴ�ă�ÌķīÅðăðĴÑș�ă�ĴīĊĮĨ-
īÐĊÆÐ�ÐĴ�ă�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑ�ÌÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮɁțæȨɁĪķÐăăÐ�
attention devrait être réservée aux personnes exclues 
du droit aux soins24.

La structure par âge d’une population est le principal 
facteur conditionnant la détermination du type de soins 
dont elle a besoin. Comme le soulignent périodiquement 
les rapports Perspectives de la population mondiale des 
Nations unies, la structure par âge de la population varie 
selon les continents, les pays, les régions, les villes et 
ĉÔĉÐ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ÌÑĉďæīĨìðĪķÐ-
ment jeunes, ce sont les enfants et les adolescents qui 
absorbent la plupart des ressources destinées aux soins, 
tant en termes de temps que d’argent. À cet égard, il est 
également pertinent de mettre en avant les services 
d’éducation en raison de leur importance dans la gestion 
des soins non familiaux.

#ĊĮ�ăÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ŒðÐðăăðĮĮĊĴÐĮș�ă�ĨīðĮÐ�ÐĊ�ÆìīæÐ�ÌÐĮ�
personnes âgées est plus importante et peut devenir 
une tâche quotidienne pour les ménages. Elle peut 
également avoir une influence importante sur les 
politiques publiques. Par exemple, l’augmentation de 
ăȸÐĮĨÑīĊÆÐ�ÌÐ�ŒðÐ��ĉďÌðťÑ�ăȸďīæĊðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�åĉðăăÐĮș�
de la circulation et des transports. L’aménagement 
urbain a dû être adapté à la présence d’un grand nombre 
de personnes dont les facultés de vision, d’audition et 
ÌÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴ�ĮďĊĴ�īÑÌķðĴÐĮ�ďķ�ĉďÌðťÑÐĮȘ

Dans certaines villes, l’augmentation de l’espérance 
de vie et les progrès de la protection sociale, notam-
ment ceux liés aux pensions de retraite, ont entraîné 
un changement radical du type de prestataires 
potentiels de soins. On constate une augmentation 
de la proportion de personnes âgées qui disposent de 
plus de temps pour prodiguer des soins et qui, dans le 
même temps, ont également besoin de plus de soins. 
La population d’âge moyen doit donc supporter une 
charge de travail plus importante, car elle doit répondre 
simultanément aux besoins de la population infantile 
et vieillissante.

ǢȘǠȘǡ�OÐ�ȹɁcuidatoriadoɁȺ�ÐĴ�ăÐĮ�
collectivités territoriales
Les nouveaux phénomènes ne peuvent être clairement 
ðÌÐĊĴðťÑĮ�ĴĊĴ�Īķȸðă�ĊȸÐŘðĮĴÐ�ĨĮ�ÌÐ�ĉďĴĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÌÑťĊðīȘ�
�ȸÐĮĴ�ĨďķīĪķďð�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ÐĮĨæĊďă�ȹɁcuidatoriadoɁȺ�ȧĪķð�
ĨďķīīðĴ�ĮÐ�ĴīÌķðīÐ�Ĩī�ȹɁæīďķĨÐ�ĮďÆðă�Īķð�ĨīďÌðæķÐ�ăÐĮ�

ǡǣ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�#ķī®Ċș�ȹɁ�ðķÌÌÐĮ�ĪķÐ�ÆķðÌĊɁȺș�ȠsķðÑĊ�ÆķðÌ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȟ�
Aportes para políticas urbanas de igualdadș�ÑÌȘ�Ĩī�Tīò�UðÐŒÐĮ�tðÆď�ÐĴ�Zăæ�
wÐæďŒðș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș��'q�Oș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǨǠȭǠǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ�Åæq�.

ĮďðĊĮɁȺȨ��ÑĴÑ�ðĊŒÐĊĴÑ�Ĩďķī�ÌÑĮðæĊÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌďĊĴ�
le rôle principal dans la structure socio-économique est 
de fournir des soins, dans le cadre de diverses relations, 
entre elles et avec d’autres membres de la société25. Ce 
groupe qui prodigue les soins forme un collectif, parfois 
ÆďĊĮðÌÑīÑ�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ȹɁÆăĮĮÐ�ĮďÆðăÐɁȺș�Īķð�ÐĮĴ�ÐĊ�ĴīðĊ�
de prendre de l’ampleur et de prendre conscience de 
sa position dans le monde entier. Il est principalement 
composé de personnes qui fournissent des soins sans 
être rémunérées, mais comprend également celles 
qui fournissent des soins en échange d’un salaire. La 
majorité de ce collectif est constituée de femmes, dont 
beaucoup sont âgées ou relativement âgées. Leurs 
journées de travail sont souvent plus longues que 
celles des travailleurs rémunérés. Celles et ceux qui 
prodiguent les soins jouent un rôle crucial au sein de 
ă�ĮĴīķÆĴķīÐ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐɁȚ�ĮĊĮ�ăÐĮ�æīĊÌÐĮ�
quantités de travail qu’ils fournissent, il ne serait pas 
possible de prendre soin de la population dépendante, 
dont la qualité de vie tomberait en dessous des limites 
ÆÆÐĨĴÅăÐĮȘ�LķĮĪķȸ¾�ĨīÑĮÐĊĴș�ĨÐķ�ÌȸÑĴķÌÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�
menées sur celles et ceux qui prodiguent les soins, 
même si quelques informations ont été obtenues 
indirectement, par le biais d’enquêtes sur la façon dont 
les gens utilisent leur temps.

Les personnes qui prodiguent des soins devraient 
être représentées dans les espaces de décision qui 
les concernent, qu’il s’agisse des politiques publiques 
ou du secteur privé. Les acteurs de la société civile 
doivent faire campagne pour l’inclusion de ces diffé-
rents groupes dans le débat public et dans les prises 
ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ăðÑĮ�¾�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�¾�ă�åďīĉķăĴðďĊ�
des budgets26. 

3.1.3 Programmes et mesures 
ÌÐ�ĮďðĊɁȚ�ÌÐ�ăȸķīæÐĊÆÐ�ķŘ�ĨăĊĮ�
à court, moyen et long terme

La pandémie de COVID-19 a montré que certaines 
demandes de soins peuvent survenir sans possi-
ÅðăðĴÑ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīÑăÅăÐȘ�qďķī�ř�īÑĨďĊÌīÐș�ðă�
est nécessaire d’instaurer des mesures urgentes et 
immédiates, tant au niveau des foyers qu’au niveau 
des institutions publiques.�#ĊĮ�ăȸŒÐĊðī�ĨďĮĴȭĨĊÌÑĉðÐș�
la mesure centrale semble être de revenir à un État plus 
fort avec un investissement dans l’inclusion sociale 
åďĊÌÑ�Įķī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊĊÐăăÐȘ�}īĊĮåďīĉÐī�
l’organisation sociale du soin, rendre ce travail plus 

25 , op. cit.

26 Mara Bolis et alȘș�ȹɁOďĮ�ÆķðÌÌďĮ�ÐĊ�ĴðÐĉĨďĮ�ÌÐă��ďīďĊŒðīķĮȚ�qďī�ĪķÑ�Ðă�
trabajo de cuidados debe ser un elemento central para un futuro feminista 
ĨďĮĴ��Z�A#ȭǠǨɁȺș�ZŘåďīÌș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'��9Ìð.
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visible et lui accorder une plus grande importance sont 
essentiels pour réduire les inégalités de genre27.

L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés 
ăÐĮ��}�ÐĮĴ�ăÐ�ÌÑÆăæÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ìďīðšďĊĮ�ĴÐĉĨďīÐăĮ�ÌÐĮ�
programmes de soins et la durée de leurs mandats élec-
toraux. Les programmes d’innovation dans le secteur 
des soins impliquent des investissements dans les 
infrastructures qui mettent plusieurs années à devenir 
ÐŨÆÆÐĮɁț�ðă�ÐĊ�Œ�ÌÐ�ĉÔĉÐ�Ĩďķī�ă�īÑďīæĊðĮĴðďĊ�
ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐ�ÐĴ�ă�åďīĉĴðďĊ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐă�ĪķăðťÑ�
et spécialisé. C’est pourquoi les programmes visant à 
åďķīĊðī�ÌÐĮ�ĮďðĊĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ÆðĴďřÐĊ�
ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐ�ĮķŨĮĊĴ�Ĩďķī�æīĊĴðī�ăÐķī�ĨÑīÐĊĊðĴÑ�ÐĊ�
cas de changement des groupes politiques au pouvoir.  

La mise en place de systèmes de soins locaux 
nécessite la participation de nombreuses parties 
volontaires, ainsi que la coordination de divers 
acteurs et de différents niveaux de gestion. En bref, 
voici certaines des recommandations générales28 pour 
ðÌÐī�¾�ďīæĊðĮÐī�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮɁȚ�

� ȨɁĉÐĊÐī�ÌÐĮ�ÆĉĨæĊÐĮ�ÌÐ�ĮÐĊĮðÅðăðĮĴðďĊ�Ĩďķī�
le droit à recevoir des soins et le partage des 
responsabilités sociales et basées sur le genre, 
destinées aux acteurs locaux engagés dans les 
secteurs directement concernés par les politiques 
ÌÐ�ĮďðĊɁț�

ǡǦ��Ċ�9ăĸș�ȹɁ�īæÐĊĴðĊ�ȯ��Aw�w�Ț�O�ĨĊÌÐĉðȚ�ðĊÆÐīĴðÌķĉÅīÐĮș�ŒðďăÐĊÆðĮș�
ÆķðÌÌďĮș�ř�æÑĊÐīďɁȺș�>A�ȭ�Oș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢþď�ī}.

ǡǧ�Lķăðď��Ċæď�ÐĴ�qĴīðÆð��ďĮĮĊðș�ȹɁ>Æð�ă�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐĊ�ÌÐ�wðĮĴÐĉĮ�
Integrales de Cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su 
ðĉĨăÐĉÐĊĴÆðĐĊɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ>:ķ:>.

� ÅȨɁÑĴÅăðī�ķĊ�ÌðæĊďĮĴðÆ�Ĩďķī�ÌÑťĊðī�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÐĴ�
ăÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ĨďĮĮðÅăÐĮ�Ĩďķī�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�
existants en matière de soins (concernant à la fois 
celles et ceux qui prodiguent et qui reçoivent les soins), 
en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs 
ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĨďðĊĴĮ�ÌÐ�ÌÑĨīĴɁț

� ÆȨɁ ÆīÑÐī� ÌÐĮ� ÐĮĨÆÐĮ� Ĩďķī� ă� ĮĴīķÆĴķīĴðďĊ�
institutionnelle des réponses de prise en charge, en 
collaboration avec les acteurs locaux, qui permettront 
de mettre en œuvre les accords politiques (la structure 
institutionnelle sera déterminée par le niveau de 
ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�ĴÐīīðĴďðīÐȨɁț�

� ÌȨɁ ÆīÑÐī� ÌÐĮ� ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ� Ĩďķī� ĨīďĉďķŒďðī� ÐĴ�
renforcer les organisations de la société civile en 
leur transférant des ressources, et leur capacité à 
ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�Ĩďķī�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�
ĮďðĊĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăďÆăÐĮɁț�

� ÐȨɁĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ÆÆďīÌĮ�ŒÐÆ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐ�
ķ�ĊðŒÐķ�ĴÐīīðĴďīðăș�ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮ�
Įķī�ăÐ�ĮďðĊ�ÐĴ�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�ÆÐ�ĮķþÐĴ�¾�ăȸæÐĊÌ�ĨķÅăðÆɁț

� åȨɁÑĴÅăðī�ķĊ�ÌðăďæķÐ�ŒÐÆ�ăȸ(ĴĴș�Īķð�ĨĨďīĴÐī�ķĊÐ�
plus grande durabilité aux actions et aux politiques 
de soin locales.

wďķīÆÐɁȚ�ŒÐīÅĮāȲĮĴķÌðďș�œœœȘðĮĴďÆāĨìďĴďȘÆďĉȘ
�ĊÐ�åÐĉĉÐ�¶æÑÐ�ÌÑÆðÌÐ�ÌÐ�ĮķīĉďĊĴÐī�ă�ÌÑĨīÐĮĮðďĊ�ÌķÐ�¾�ăȾðĮďăÐĉÐĊĴ�ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ
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3.1.4 Indicateurs de soins
Les indicateurs facilement disponibles sur les soins 
ne garantissent généralement pas une information 
ĮķŨĮĊĴÐɁț�ðăĮ�ĮďĊĴ�ĊďĉÅīÐķŘș�ŒīðÑĮș�ÐĴ�ďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�
ÑĴÑ�ÆīÑÑĮ�¾�ÌȸķĴīÐĮ�ťĊĮȘ�Si l’objectif est d’améliorer le 
système de soins, les indicateurs utilisés dans la phase 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌďðŒÐĊĴ�īÐÆķÐðăăðī�ÌÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮ�
sur les besoins et les prestataires potentiels de soins, 
qu’ils soient institutionnels ou individuels. Ils doivent 
également utiliser les projections démographiques et 
sociales pour prévoir l’évolution de la demande de soins 
à court et à moyen terme.

Pour la phase de prestation, il est nécessaire d’utiliser 
des indicateurs relatifs à la production institutionnelle 
ÐĴ�ÌďĉÐĮĴðĪķÐ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮȘ�Aă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�ĪķĊĴðťÐī�
les personnes qui prodiguent effectivement et potentiel-
lement les soins, ainsi que les institutions qui peuvent 
ĨīĴðÆðĨÐī�¾�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ĮďðĊɁȚ�
organismes publics, fondations, associations, bénévoles 
et entreprises susceptibles de fournir ces services. 

Les indicateurs de conformité, d’évaluation et de 
soutien social aux politiques de soin appartiennent à 
la troisième phase. Ils mesurent le degré de mise en 
œuvre des politiques de soin qui ont été initiées, ainsi 
que la conversion des besoins de soins en obligations 
ÐĴ�æīĊĴðÐĮ�ăÑæăÐĮɁț�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�
juridiques relatifs au congé parental, la répartition du 
ÆďĊæÑ�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�Ìķ�æÐĊīÐș�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ďķ�ă�ŦÐŘðÅðăð-
sation de la journée de travail, l’introduction ou l’organi-
sation de services de soins sur le lieu de travail, etc. Les 
indicateurs économiques sont quant à eux très divers. 
AăĮ�ĪķĊĴðťÐĊĴ�ăÐĮ�ĨīďŒðĮðďĊĮ�ååÐÆĴÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�
ĨķÅăðÆĮɁȚ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ķīÅðĊÐĮș�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ďķ�
ĉďÌðťÆĴðďĊ�ÌÐ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮș�ÑĪķðĨÐĉÐĊĴĮș�åďīĉĴðďĊș�
salaires, soutien aux ménages et aux organisations à 
but non lucratif, salaires des personnes qui prodiguent 
les soins, capacité économique de la personne qui les 
reçoit ou de sa famille, etc.

3.1.5 Aménagement du 
ĴÐīīðĴďðīÐɁȚ�īÐăðÐī�ăÐĮ�ĮĨìÝīÐĮ�
productive et reproductive

Le zonage des fonctions (commerce, zones résiden-
tielles, bureaux et industries) est né, dans une large 
ĉÐĮķīÐș�ÌȸķĊÐ�īÑŦÐŘðďĊ�ĉÐĊÑÐ�Įķī�ă�ĮďÆðÑĴÑș�ÌðŒðĮÑÐ�
ÐĊ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĮĨìÝīÐĮɁȚ�ĨīďÌķÆĴðŒÐ�ÐĴ�īÐĨīďÌķÆĴðŒÐȘ�
#ȸķĊ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�åÑĉðĊðĮĴÐș�ðă�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ÌÐ�ÌÑĨĮĮÐī�
la dichotomie et la hiérarchie entre production et 
reproduction. OȸķĊ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�¾�īÐăÐŒÐī�Ĩďķī�ÆďĊĮĴīķðīÐ�
des villes et des territoires plus inclusifs consiste 
à valoriser la sphère de la reproduction et à relier 

l’espace privé à l’espace public. Ceci est crucial pour 
ÌÑĨĮĮÐī�ă�ÌðŒðĮðďĊ�ĮÆìÑĉĴðĪķÐ�ÐĊĴīÐ�ȹɁŒðăăÐș�ÐĮĨÆÐ�
ĨķÅăðÆș�ĨīďÌķÆĴðďĊɁȺ�ÐĴ�ȹɁĉðĮďĊș�ÐĮĨÆÐ�ĨīðŒÑș�īÐĨīď-
ÌķÆĴðďĊɁȺȘ�qďķī�ÆÐăș�ăÐ�ĴðĮĮķ�ķīÅðĊ�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ÆĨÅăÐ�
d’intégrer différents secteurs, avec des services, des 
équipements, des infrastructures et des moyens de 
transport29.

Les distances longues ont un impact sur l’utilisation du 
temps. La disponibilité de la couverture et la compa-
tibilité des heures de fonctionnement des services 
ķīÅðĊĮ�ðĊŦķÐĊĴ�Įķī�ăȸďīæĊðĮĴðďĊ�Ìķ�ÆřÆăÐ�ÌÐ�ĴīŒðă�
de la prestation de soins. Envisager l’offre de services 
ÌÐ�ĮďðĊĮ�ĮďķĮ�ăȸĊæăÐ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ĊÑÆÐĮĮðĴÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�
les priorités en matière de localisation au sein d’un 
territoire et également d’organiser les programmes 
de manière à rendre le temps passé à la maison, en 
famille, compatible avec le temps passé au travail30. 
Pour répondre au mieux aux besoins de soins, le modèle 
des villes compactes, avec des distances courtes et 
favorisant la proximité, est le plus adapté31.

#ĊĮ�ă�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĉÐ�åÑĉðĊðĮĴÐ�ÐĴ�Ìķ�ÌīďðĴ�
ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�¾�ă�ŒðăăÐș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�īÑŦÑÆìðī�¾�ă�
manière dont les territoires conditionnent les modes de 
vie des femmes et des personnes aux identités diverses. 
En ce sens, l’urbanisme féministe cherche à donner 
un sens à la vie quotidienne des personnes à travers 
l’aménagement du territoire32.

Une expérience intéressante a été menée à Bogota 
(Colombie)33Ș�OÐ�wðĮĴÐĉ�#ðĮĴīðĴă�ÌÐă��ķðÌÌď�ȧwřĮĴÝĉÐ�
de soins à l’échelle du district) est relié au Plan de Orde-
ĊĉðÐĊĴď�}ÐīīðĴďīðă�ȧqăĊ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðăȨ�ÌÐ�
la ville. Ce plan structure les programmes et services, 
nouveaux et existants, pour répondre aux demandes de 
soins en partageant les responsabilités entre le district, 
l’État, le secteur privé, les communautés locales et les 
foyers. Il s’adresse à celles et ceux qui prodiguent les 
soins et aux personnes qui les reçoivent, comme les 
ÐĊåĊĴĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤɁĊĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�
et les personnes âgées. Son objectif est d’étendre l’offre 
de services de soins, en l’adaptant aux particularités 
géographiques de la ville, mais aussi de générer une 
dynamique au sein des communautés, visant à recon-
naître, redistribuer et réduire la charge que représente 

ǡǨ�LďĮÐĨ�Tīð�TďĊĴĊÐī�TīĴďīÐăă�ÐĴ�¢ðÌ�TķŘò�TīĴòĊÐšș�ȹɁ�ĮďĮ�ÌÐă�
ĴðÐĉĨď�ř�ă�ÆðķÌÌɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ}�ÆO.

Ǣǟ�Tīò�UðÐŒÐĮ�tðÆď�ÐĴ�Zăæ�wÐæďŒðș�ȠsķðÑĊ�ÆķðÌ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�
políticas urbanas de igualdad, Santiago du Chili, CEPAL, 2017.

ǢǠ�AĊÑĮ�w®ĊÆìÐš�ÌÐ�TÌīðæș�ȹɁ�ðŒðÐĊÌș�ĉďŒðăðÌÌ�ř�ķīÅĊðĮĉď�Ĩī�ă�
ðæķăÌÌ�ÐĊ�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌȚ�ÆðķÌÌÐĮș�æÑĊÐīď�ř�ÌÐĨÐĊÌÐĊÆðɁȺș�Ciudad y 
territorio. Estudios territoriales 41, noɁǠǥǠȭǠǥǡș�ǡǟǟǨșĨĨȘɁǤǧǠȭǤǨǦȘ

Ǣǡ�LķăðÐĴ�qďăăďș��Ċ�9ăĸ�ÐĴ��ðīæðĊð�9īĊæĊðăăďș�ȹɁ}īĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�
ĉĨăðī�ă�ķĴďĊďĉò�åÐĉðĊðĮĴɁȺș��Aw�w���ðķÌÌÐĮ�9ÐĉðĊðĮĴĮș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNŒǤtĮå.

ǢǢ��ďæďĴ®�Tð��ðķÌÌș�ȹɁ�ďæďĴ®�ĉð�ÆðķÌÌɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒǣď>þď.
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le travail de soin non rémunéré. Le plan promeut la 
reconnaissance du travail de soin et de celles et ceux 
Īķð�ăÐ�åďķīĊðĮĮÐĊĴɁț�ðă�ÆìÐīÆìÐ�¾�īÐÌðĮĴīðÅķÐī�ăÐ�ĴīŒðă�
de soin entre les hommes et les femmes, à réduire le 
temps consacré au travail de soin non rémunéré. Les 
nouvelles Manzanas del Cuidado (Pâtés de maison orga-
nisés autour du soin) sont des zones qui concentrent 
les services, nouveaux et existants, fondées sur le 
critère de la proximité du domicile des personnes. 
Les Unidades Móviles (Unités mobiles) fournissent des 
services de soins itinérants dans les zones rurales et 
ķīÅðĊÐĮ�ÌȸÆÆÝĮ�ÌðŨÆðăÐȘ

#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķī�ĮĴīķÆĴķīÐ�
spatiale, l’interaction entre la géographie économique 
et l’infrastructure institutionnelle et technologique 
varie34. Les pays les plus urbanisés et les plus densé-
ment peuplés ont tendance à avoir des systèmes de 
santé plus concentrés dans l’espace, tandis que ceux 
dont la densité de population est plus faible et qui sont 
moins urbanisés ont tendance à avoir des systèmes de 
ĮĊĴÑ�ĨăķĮ�ÌðååķĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĮĨÆÐȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�
les citoyens qui vivent dans les zones rurales risquent 
de plus en plus d’être laissés de côté et de ne pas pouvoir 
accéder à des services de santé adéquats.

Ǣǣ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�wÐīŒðÆÐĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�'��
tÐæðďĊă�#ðŒðÌÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

3.2 politiques et 
services sociaux 
liés aux soins

Pour progresser vers une plus grande égalité dans 
les villes et les territoires, il est nécessaire de mettre 
en place des politiques visant des secteurs et des 
æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ L’éducation, la santé, les services 
sociaux, le logement et les actions visant à favoriser la 
coexistence et la sécurité constituent des domaines 
clés pour prendre soin des citoyens. Il est particulière-
ment important que ces domaines se concentrent sur 
les personnes handicapées, les enfants, les personnes 
¶æÑÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĉīæð-
nalisées et la population migrante.

3.2.1 L’éducation et sa 
contribution à l’égalité
La ségrégation socio-spatiale dans les villes entraîne 
une ségrégation dans l’éducation et un éloignement 
des différents groupes socio-économiques. Ces 
différences sont projetées et incorporées dans les 
expériences de l’enfance et de l’âge adulte, produisant 
des opportunités éducatives différentes, l’exclusion 
des connaissances et des compétences requises 
Ĩďķī�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐȘ�}ďķĴ�ÆÐă�
est projeté dans les expériences vécues à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école. L’éducation est de plus en plus 
nécessaire pour assurer l’égalité, mais de plus en plus 
ðĊĮķŨĮĊĴÐȘ�qďķī�ĨīďæīÐĮĮÐī�ÌĊĮ�ÆÐ�ÌďĉðĊÐș�ðă�ÐĮĴ�
nécessaire de concevoir des réformes qui permettront 
d’étendre le droit à l’éducation dans une perspective de 
fourniture de soin tout au long de la vie35.

9ÆÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�
en matière d’éducation, c’est à l’échelle locale qu’il est 
préférable de structurer des réponses collectives 
capables de contribuer à atténuer ces fractures 
sociales dans le domaine du soin. #ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĨÐīĮ-
ĨÐÆĴðŒÐș�ăÐĮ��}�īÑķĊðÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ÆďĉĉÐ�
ăȸ�ĮĮďÆðĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�
ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�ÆðĊĪ�ÌďĉðĊÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮĪķÐăĮ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�
éducative locale a généré (et peut encore générer) des 
trajectoires pour promouvoir le soin, les valeurs et les 
ĨīðďīðĴÑĮ�Īķð�ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�¾�ăȸÑæăðĴÑɁȚ

ǢǤ��ŒðÐī��ďĊă�et alȘș�ȹɁwďÆðďȭĮĨĴðă�ðĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�ăďÆă�ÐÌķÆĴðďĊă�ÆĴðďĊ�
ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ďå�ÆīðĊæ�ÆðĴðÐĮɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, 
Barcelone, 2021.

wďķīÆÐɁȚ�LķăðÐĊ��ăāÐīȘ
�Ċ�ķĴðăðĮĴÐķī�ÌȾ�}�ÐĊ�ĴīðĊ�ÌȾÔĴīÐ�ÑĪķðĨÑ�ÌȾķĊÐ�ĨīďĴìÝĮÐ�ķ�
LĉāÐĮķĮ�¾��ďæřāīĴ�Ĩī�ăȾZU:��āāķĉ�Īķð�åďķīĊðĴ�ÌÐĮ�

prothèses, orthèses et services associés. Indonésie.
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� ȨɁăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�Īķð�īÑÌķðĮÐĊĴ�ă�ĮÑæīÑæĴðďĊ�ÌĊĮ�
ăȸÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴɁț

� ÅȨɁăȸÑÌķÆĴðďĊ�ÅĮÑÐ�Įķī�ÐĴ�Ĩďķī�ăÐ�ĮďðĊɁț

� ÆȨɁăȸðĊĴÑæīĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÑÌķÆĴðŒÐ�ÌĊĮ�ăȸÆĴðďĊ�
ĮďÆðăÐ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐɁț

� ÌȨɁ ăȸÑÌķÆĴðďĊ� Ĩďķī� ăÐ� ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ� ÌȸķĊÐ�
ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑ�ÆīðĴðĪķÐɁț

� ÐȨɁăȸÐŘĴÐĊĮðďĊ�ÌÐĮ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�ÌȸÑÌķÆĴðďĊ�ķȭÌÐă¾�ÌÐ�
l’éducation formelle36.

Ces domaines d’action posent plusieurs défis en 
matière de gouvernance. Premièrement, l’éducation 
requiert la participation de divers acteurs issus des 
communautés locales travaillant ensemble de manière 
ÆďďīÌďĊĊÑÐȘ�#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș�ă�ĨīðŒĴðďĊ�ĉĴÑīðÐăăÐș�
la violence et la stigmatisation sociale nécessitent 
une intervention qui va au-delà du strict domaine de 
l’éducation. Le quartier s’avère alors être le meilleur 
ÐĮĨÆÐ�Ĩďķī�ȹɁĴÐīīðĴďīðăðĮÐīɁȺ�ăȸÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐȘ�

Le rôle de l’école au sein de la communauté exige 
une gouvernance plus participative des écoles en 
tant qu’institution, qui doivent également être plus 
ĴĴÐĊĴðŒÐĮ�ķŘ�ÅÐĮďðĊĮ�ăďÆķŘȘ�Aă�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�
et d’encourager les activités qui contribuent à l’appren-
tissage des enfants et d’autres groupes, en dehors 
des salles de classe. En 2013, en Flandre (Belgique), la 
politique d’accès à l’école maternelle, à l’enseignement 
primaire et au premier cycle de l’enseignement secon-
daire est passée d’un système impliquant le libre choix à 
un système basé sur des places réservées. Le nouveau 
système, qui vise à lutter contre la ségrégation, est 
åďĊÌÑ�Įķī�ķĊÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊ�ĨīďĨďīĴðďĊĊÐăăÐ�Īķð�īÐŦÝĴÐ�
ă�ÆďĉĨďĮðĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ĮřĮĴÝĉÐș�
chaque groupe scolaire doit réserver des places aux 
personnes issues de milieux socio-économiquement 
défavorisés. Elle vise essentiellement une répartition 
plus équitable entre les écoles, sans affecter les préfé-
rences exprimées par les familles.

Il est également nécessaire de veiller à ce que l’accès 
aux possibilités d’éducation soit étendu tout au long 
de la vie des personnes et dépasse le cadre de l’ins-
titution scolaire. C’est l’éducation non formelle et les 
expériences sociales d’apprentissage qui permettront 
d’atteindre cet objectif. En Catalogne (Espagne), il 
existe de nombreux exemples de coordination multi-
niveau et multiacteurs. Le Pacto contra la Segregación 
Escolar y Red de Innovación Educativa (Pacte contre la 
ségrégation scolaire et réseau d’innovation éducative) 

Ǣǥ��ĮĮďÆðĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�ȹɁ�ìīĴÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�
ÑÌķÆĴīðÆÐĮɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqāĮĊ��.

de 2019 permet de coordonner les administrations 
publiques et les acteurs de la société civile. Il part du 
principe que les stratégies d’éducation communau-
taires doivent dépasser le cadre de l’école et doivent 
permettre d’éliminer les préjugés sociaux, d’accroître 
les contacts interculturels et d’établir des mécanismes 
de consensus entre les différentes communautés37. Il 
existe d’autres exemples, comme la Red de Innovación 
Educativa�ȧtÑĮÐķ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�ÑÌķÆĴðŒÐȨ�ÌÐ�Vilade-
cans (Espagne), qui regroupe des administrations 
publiques, des écoles, des entreprises et des familles, 
et Alianza Educación 360�ȧ�ăăðĊÆÐ�(ÌķÆĴðďĊɁǢǥǟȨș�Īķð�
rassemble des municipalités, des centres éducatifs, 
des réseaux sociaux, des professionnels, des centres 
sportifs et de recherche, ainsi que des organisations 
à but non lucratif, et placent l’éducation au centre de 
leurs politiques38.

#ðŒÐīĮÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ŒðĮÐĊĴ�¾�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
d’apprentissage, comme le programme Buen comienzo 
ȧ�ďĊ�#ÑĨīĴȨ�ÌÐ� ă�ĉðīðÐ�ÌÐ�Medellín (Colombie). 
#ÐĨķðĮ�ǡǟǟǥș�ÆÐĴĴÐ�ðĊðĴðĴðŒÐ�ÌďĨĴÐ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�
globale pour prendre en charge les besoins des jeunes 
ÐĊåĊĴĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐș�¶æÑĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤɁĊĮȘ�
OÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÐ�ăȸĴĴÐĊĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ÑĪķðĨÐ�
interdisciplinaire composée de nutritionnistes, de 
psychologues, de travailleurs sociaux, d’enseignants 
et d’experts en éducation physique. Ils ont également 
accès à des services d’alimentation, de sport et de 
loisirs. Le Programa de educación antirracista para la 
inclusión y valorización de la diversidad étnica y cultural 
(Programme d’éducation antiraciste pour la promotion 
de l’inclusion et la valorisation de la diversité ethnique 
et culturelle) de Santos (Brésil), promu par le secrétariat 
à l’Éducation depuis 2004, a pour principal objectif 
de donner une voix et une personnalité aux groupes 
historiquement marginalisés, de valoriser leur patri-
moine matériel et immatériel. Il propose également une 
formation à l’éducation antiraciste et offre une visibilité 
aux contributions des différentes communautés à 
l’histoire et à la culture du Brésil.

Les mesures visant à répondre aux besoins de formation 
des adultes se sont également multipliées. À cet égard, 
le Programme de soutien à la santé et à la sécurité alimen-
taire en milieu urbain de Praia�ȧ�Ĩȭ�ÐīĴȨș�Īķð�īÐĊåďīÆÐ�
ăÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðī�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�ăðĉÐĊĴðīÐ�ÐĴ�
nutritionnelle, constitue un bon exemple. La municipa-
lité dispose de son propre centre de renforcement des 
capacités et de soutien, où la population locale peut 

ǢǦ��ĮĮďÆðĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�ȹɁwĴæÐĮ�ÆðŒðĪķÐĮɁȺș�
�ĊĪķÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�ǡǟǠǧș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�ĪǢǣZĪ.

Ǣǧ��ĮĮďÆðĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�ȹɁtÑĮÐķ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�
ÑÌķÆĴðŒÐɁȺș��ĊĪķÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÑÌķÆĴīðÆÐĮș�
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢðìīwwǨ.
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apprendre à créer et à entretenir des micro-jardins 
potagers, chez elle, de manière durable. 

OȸķĊ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ÐĮĴ�ăÐ�åďĮĮÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�
générations pour l’accès à la connaissance. En effet, la 
population âgée est exclue, car elle ne possède pas les 
compétences numériques essentielles pour œuvrer de 
manière productive dans la société moderne, comme 
ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ÐĴ�ăȸÐŘĨăðĪķÐ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǥș�ÆďĊĮÆīÑ�¾�ă�
trajectoire Connecter . 

3.2.2 Santé et soin en zone urbaine
L’accès à des services de santé de proximité et de qualité 
constitue l’une des demandes centrales en matière de 
soin au niveau local. L’urbanisation accélérée et non 
durable a un impact négatif important sur la santé. En 
2010, un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé 
ȧZTwȨ�īĨĨÐăðĴ�ÌÑþ¾�ĪķÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ĊďĊ�ĨăĊðťÑÐ�ÌÐ�
nombreuses agglomérations et l’absence de services 
appropriés étaient associées à un risque accru d’exposition 
à la pollution atmosphérique39. L’OMS ajoute que le manque 
de services urbains de base, les modes de vie sédentaires, 
les habitudes alimentaires malsaines et les faibles niveaux 
d’activité physique ont un impact plus important sur les 
personnes âgées et pauvres. Les inégalités en matière de 
santé sont connues et désignées dans la littérature sur la 
ĮĊĴÑ�ĨķÅăðĪķÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ĮřĮĴÑĉĴðĪķÐĮ�
dans les possibilités qu’ont les groupes d’atteindre une 
santé optimale, entraînant des différences injustes et 
évitables en termes de santé40ɁȺȘ��ďĉĉÐ�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�
secteurs, les inégalités en matière de santé ont des effets 
différents sur la population selon la race, la nationalité, les 
ressources socio-économiques, le genre, l’orientation 
sexuelle, l’âge, le handicap, la situation migratoire et 

ǢǨ�ZTwș�ȹɁ>ðÌÌÐĊ�ÆðĴðÐĮȚ�ķĊĉĮāðĊæ�ĊÌ�ďŒÐīÆďĉðĊæ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�
ķīÅĊ�ĮÐĴĴðĊæĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZǡT:�}.

40 Engineering and Medicine National Academies of Sciences, Communities 
in Action: Pathways to Health Equityș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�}ìÐ�UĴðďĊă�
Academies Press, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'Ǡ'9ðÌ.

l’emplacement géographique, entre autres facteurs (voir 
ăȸÐĊÆÌīÑɁǤȘǡ�Ĩďķī�ķĊ�ĨÐīÉķ�Ìķ�ĮďðĊ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�īķīăȨȘ��ÐĮ�
åÆĴÐķīĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�Ĩďķī�ă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌÐ�
villes et de territoires sains, conditionnant la formulation 
des politiques et la fourniture des services de santé41.

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮĮķīÐī�ăÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ÌÐ�ăÐķī�ĨďĨķăĴðďĊ�
et contribuer à un mode de vie sain. Entre autres stra-
tégies d’amélioration de la santé en milieu urbain, il est 
nécessaire de mettre l’accent sur la fourniture de soins 
primaires et de moyens de prévention innovants, en 
cherchant à offrir aux différents groupes de la population 
urbaine un meilleur accès à ces systèmes locaux.

Progresser vers une ville favorable à la santé implique 
également de promouvoir le soin et la responsabilité 
ĪķȸďĊĴ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĊŒÐīĮ�ă�ĊĴķīÐ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�Įķī�
la trajectoire Renaturer Ȩș�ťĊ�ÌÐ�ȹɁÆīÑÐī�ÐĴ�ĉÑăðďīÐī�
continuellement leur environnement physique et social, et 
d’étendre les ressources communautaires pour se soutenir 
ÐĴ�ĮȸÐĊĴīðÌÐīș�ťĊ�ÌÐ�īÑăðĮÐī�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�
vie et de se développer au maximum de son potentiel42ɁȺȘ�
�Ðă�ðĊÆăķĴș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�ĮďðĊĮɁȚ�

� ȨɁă�æīĊĴðÐ�ÌÐ�ă�ĮĊĴÑ�Œð�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, qui constituent 
une mesure de santé publique fondamentale pour 
prévenir les maladies et les décès prématurés, et sont 
souvent menacés par le changement climatique et la 
ÌÑæīÌĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴɁț�

� ÅȨɁă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊĮș�Īķð�ÌďðŒÐĊĴ�
garantir la proximité et l’accès équitable aux services 
de santé (pour la prévention, les soins primaires et 
d’autres services) et peuvent contribuer à la santé 
physique et mentale en favorisant l’activité physique, 
ăÐĮ�ăďðĮðīĮ�ÐĴ�ăȸÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮɁț�

� ÆȨɁă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĊďĊ�ĉďĴďīðĮÑĮș�ÌĊĮ�
des conditions sûres et non polluantes43. 

Certaines tendances récentes en matière d’urbanisme 
ont introduit de nouveaux objectifs de soin pour les villes, 
comme le fait de permettre aux habitants de se déplacer 
¾�ĨðÐÌ�ÐĊ�ĴďķĴÐ�ĮÑÆķīðĴÑș�ÌÐ�ĨīďťĴÐī�ÌȸķĊ�ðī�Ĩķīș�Ìķ�ĮðăÐĊÆÐ�
ÐĴ�ÌÐ�ăȸÑÆăðīæÐș�ÐĴ�ÌȸŒďðī�ă�æīĊĴðÐ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ÅÑĊÑťÆðÐī�
d’une bonne nuit de repos.

ǣǠ�qĊ��ĉÐīðÆĊ�>ÐăĴì�ZīæĊðšĴðďĊș�ȹɁtďķĊÌĴÅăÐ�ďĊ��īÅĊðĮĉ�ĊÌ�>ÐăĴìř�
OðŒðĊæɁȺș�ǤǟĴì�#ðīÐÆĴðĊæ��ďķĊÆðăȘ��#ǤǟȥǠǨș��ÌÌȘ�AA�ȧ'ĊæȘȨș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǟȘ

ǣǡ�OÐďĊīÌ�LȘ�#ķìă�ÐĴ��Ș�NȘ�w®ĊÆìÐšș�ȹɁ>ÐăĴìř�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴìÐ�ÆðĴř�ĨăĊĊðĊæ�
ĨīďÆÐĮĮȚ��ÅÆāæīďķĊÌ�ÌďÆķĉÐĊĴ�ďĊ�ăðĊāĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�ìÐăĴì�ĊÌ�ķīÅĊ�
ĨăĊĊðĊæɁȺș�ǠǨǨǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧœ#Ĩ¢ī.

ǣǢ�9īĊÆðĮÆď�ZÅĊÌď�ÐĴ�TðÆìÐă�NÐðĴìș�ȹɁ�īÅĊ�>ÐăĴìȚ��ðĴðÐĮ�ÆĊ�ÆīÐ�åďī�
ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐɁȺș�
wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ�wÐÆīÐĴīò�ÌÐ�AĊÆăķĮðĐĊ�wďÆðă�ÌÐ�ă��ăÆăÌò�Třďī�ÌÐ��ďæďĴ®�#Ș�Ș
Manzanas del Cuidado (districts du soin) à Bogota, Colombie.
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Encadré 5.2 
OÐ�ĮďðĊ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�īķīķŘɁȚ�ķĊÐ�ŒðĮðďĊ�ðĊĴÑæīÑÐ�ÐĴ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÌÐ�ă�ĮĊĴÑ

Les territoires ruraux ont traditionnellement été conçus uniquement comme des pourvoyeurs de ressources et de 
ĮÐīŒðÆÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�ķīÅðĊĮȘ��Ðă��ĮďķŒÐĊĴ�ÐĊĴīôĊÑ�ķĊÐ�ĊÑæăðæÐĊÆÐ�ÌÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�
ĮďðĊ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ĨÑīðķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮș�Īķð�ĊÐ�ÆďõĊÆðÌÐĊĴ�ĨĮ�ĴďķþďķīĮ�ŒÐÆ�ÆÐķŘ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐȘ�OȸķĊ�
ÌÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�Īķð�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌĮ�ÌÑťĮ�ÐĮĴ�ÆÐăķð�ÌÐ�ă�ĮĊĴÑ�ÐĴ�Ìķ�ĮďðĊș�ÌďĊĴ�ă�ĉþďīðĴÑ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮș�
des actifs et du personnel a été réorientée vers les centres urbains, dans le but de générer des économies d’échelle44. 
Ainsi, dans une large mesure, les villages et les zones reculées sont confrontés à d’importantes inégalités dans la 
fourniture des services de santé dont ils manquent cruellement45. Les populations rurales sont, entre autres, plus 
touchées par les maladies chroniques, les habitudes qui ont des impacts négatifs sur la santé (sédentarité, obésité, tabac, 
ăÆďďăȨ�ÐĴ�ďĊĴ�ķĊ�ðĊÌðÆÐ�ÌÐ�ŒðÐðăăðĮĮÐĉÐĊĴ�ÑăÐŒÑȘ��ÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ÐĮĴ�ÐŘÆÐīÅÑÐ�Ĩī�ÌȸķĴīÐĮ�ÌÑĴÐīĉðĊĊĴĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăĮɁȚ�
ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÑăÐŒÑĮ�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑș�ăÐ�ĉĊĪķÐ�ÌȸÐĉĨăďðĮș�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸÐķ�ÐĴ�ÌȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ðĊĮķŨĮĊĴĮș�ķĊÐ�ďååīÐ�
limitée de transports publics et une infrastructure routière limitée, qui constituent un obstacle à la prestation des 
services médicaux et les rend plus coûteux.

L’accès aux services de santé en ligne ou de télémédecine depuis le domicile est l’une des propositions privilégiées 
ÆÐĮ�ÌÐīĊðÐīĮ�ĴÐĉĨĮȘ��ķȭÌÐă¾�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǥ�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Connecter ), cela nécessite de s’attaquer à la fracture numérique, qui touche en général plus particulièrement les 
åďřÐīĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�æÑĊÑīÐī�ÐĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�
territoires favorables à la santé, il est important d’investir dans les soins primaires et d’accentuer la présence des 
professionnels spécialisés. Les prestataires de soins doivent développer des approches centrées sur les patients 
et les traiter non seulement d’un point de vue clinique, mais aussi dans une perspective holistique qui englobe 
ăÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÑĉďĴðďĊĊÐăăÐș�ĉÐĊĴăÐș�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ťĊĊÆðÝīÐ46. Il est donc important d’encourager la participation 
de la population aux politiques de santé et à la gestion des soins, tant dans les zones rurales que dans les villes47, 
de responsabiliser la population, d’améliorer l’offre de services de santé et leur acceptation48, et de sensibiliser 
la population à la prévention des maladies. La préfecture de Pichincha (Équateur) a œuvré en ce sens par le biais 
de ses Unidades Móviles de la Mujer (Unités mobiles pour femmes), qui parcourent le territoire à la demande des 
citoyens pour sensibiliser et faire de la prévention sur le cancer du sein, une des maladies les plus fréquentes chez 
les femmes équatoriennes, et le cancer du col de l’utérus, généralement plus répandu dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines49Ș�#ȸķĴīÐĮ�ķĊðĴÑĮ�ĉďÅðăÐĮ�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ÌȸĉÐĊÐī�ÆÐīĴðĊĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Īķð�ĊȸÑĴðÐĊĴ�
pas couverts auparavant, notamment des services de prévention des grossesses chez les adolescentes, de santé 
dentaire et oculaire, et d’assistance juridique, psychologique et sociale spécialisée pour les victimes de violences 
basées sur le genre50Ș�}ďķĴ�ÆÐă��Ĩķ�ÔĴīÐ�īÑăðĮÑ�ÐĊ�ÌďĨĴĊĴ�ķĊÐ�approche territoriale impliquant les municipalités 
ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďðĮĮÐĮș�ťĊ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ, et qui mettait l’accent sur le développement 
humain et social de la population provinciale.

ǣǣ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�}ÐÆìĊďăďæř�ĊÌ�wÐīŒðÆÐĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�'��tÐæðďĊă�#ðŒðÌÐɁȺȘ

ǣǤ�Z�#'ș�Rural Well-being. Geography of Opportunitiesș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǟȘ

ǣǥ�Z�#'ș�Delivering Quality Education and Health Care to All. Preparing Regions for Demographic Changeș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǠȘ

ǣǦ�¢ďÚ�>ÐīðĴæÐ�ÐĴ�Tīā�#ďďīðĮș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴř�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ�ÐĉĨďœÐīĉÐĊĴ�ðĊ�>ÐăĴìř��ðĴðÐĮɁȺș�Health Promotion International 24, noɁǠș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǣǤȭǤǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO�O�Ǡ�.

ǣǧ�ZÅĊÌď�ÐĴ�NÐðĴìș�ȹɁ�īÅĊ�>ÐăĴìȚ��ðĴðÐĮ�ÆĊ�ÆīÐ�åďī�ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐɁȺȘ

ǣǨ�tÌðď�qðÆìðĊÆìș�ȹɁqīÐåÐÆĴķī�ÌÐ�qðÆìðĊÆì�ÆķðÌ�ă�ĮăķÌ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌɁȺș�qichincha Comunicaciones EP, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNŒďīþO.

Ǥǟ�qðÆìðĊÆì�>ķĉĊș�ȹɁqīďæīĉĮ�ř�qīďřÐÆĴďĮ�'ĮĨÐÆðăÐĮɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīððĊ�Ī.
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Une des expressions importantes des grandes inégalités 
dans les villes est l’âge moyen de décès des habitants. 
À Sao Paulo (Brésil), une différence d’espérance de vie 
ăăĊĴ�þķĮĪķȸ¾�ǡǤșǧɁĊĮ��ÑĴÑ�ďÅĮÐīŒÑÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐ�ÌðĮĴīðÆĴ�
avec l’espérance de vie moyenne la plus élevée et celui 
avec l’espérance de vie moyenne la plus basse (Alto de 
qðĊìÐðīďĮɁȚ�ǦǨșǥǦɁĊĮ�ÐĴ��ðÌÌÐ�}ðīÌÐĊĴÐĮɁȚ�ǤǢșǧǤɁĊĮȨȘ�
#ĊĮ�ǠǦ�ÌÐĮ�ǨǥɁÌðĮĴīðÆĴĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐș�ăÐĮ�īÑĮðÌÐĊĴĮ�ÌÑÆÝÌÐĊĴ�
æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ŒĊĴ�ăȸ¶æÐ�ÌÐ�ǥǟɁĊĮȘ�TÔĉÐ�ĮĊĮ�ĴÐĊðī�
compte de l’effet des différentes structures d’âge, ces 
chiffres illustrent les inégalités des conditions de vie 
dans les différents districts de la ville51.

9ÆÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮș�il 
est nécessaire d’adopter des approches et des poli-
tiques locales capables de garantir l’accès à l’eau et à 
l’assainissement52. Prévenir la morbidité et la mortalité 
est possible, en fournissant ces services de manière 
ĨĨīďĨīðÑÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÐĊ�ǡǟǡǟș�ǦǥɁɦ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�
population mondiale disposaient d’un service d’eau 
ĨďĴÅăÐ�ÌÑĪķĴș�ǤǣɁɦ�ŒðÐĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ÌȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ĮĻīĮș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ǡǨɁɦ�ĊÐ�ÌðĮĨďĮðÐĊĴ�
toujours pas de mesures d’hygiène adéquates53. L’ab-
sence de ces services dans les pays et territoires pauvres 
est à l’origine, entre autres, de maladies endémiques et de 
ĉăĊķĴīðĴðďĊȘ�OÐĮ�šďĊÐĮ�ďľ�ăȸÆÆÝĮ�¾�ăȸÐķ�ÐĮĴ�ðĊĮķŨĮĊĴ�
ÆďõĊÆðÌÐĊĴ�ŒÐÆ�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ĮÐīďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ķ�ĮĴīÐĮĮ�
hydrique lié au changement climatique et à la dégradation 
de l’environnement dans les années à venir.

Les villes peuvent contribuer à un mode de vie sain par 
le biais de l’aménagement urbain. Elles peuvent fournir 
des espaces verts de qualité qui encouragent l’interaction 
sociale et renforcent la sécurité des personnes tout en 
réduisent l’impact de la pollution, et mettre en place 
des systèmes alimentaires pour la ville et la région, 
qui favorisent l’agriculture urbaine et les liens avec les 
ĨīďÌķÆĴÐķīĮ�īķīķŘ�ȧÆďĉĉÐ�ăÐ�ĮďķăðæĊÐ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�Įķī�
la trajectoire Renaturer ).

Pour les villes, parvenir à une mobilité urbaine durable, 
ĮÑÆķīðĮÑÐ�ÐĴ�ĊďĊ�ĨďăăķĊĴÐ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ŒÑīðĴÅăÐ�ÌÑťȘ��Ċ�
rapport de l’OMS publié en 2016 sur l’exposition à la pollu-
tion atmosphérique et la charge de morbidité a montré 
ĪķÐ�ǧǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�Īķð�ŒðŒÐĊĴ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�ķīÅðĊ�ĮďĊĴ�
exposés à des niveaux de pollution atmosphérique qui 
dépassent les limites recommandées54Ș�9ÆÐ�¾�ÆÐĴĴÐ�

ǤǠ��ĊĴďĊðď�qīÌď�ÐĴ��Ðī�NðĮĮș�ȹɁ�īÅĊðšÆðĐĊ�Ð�ðæķăÌÌȚ�#ďĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�
ÆăŒÐ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ��ĉÑīðÆ�OĴðĊɁȺș�¿Quién cuida en la 
ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌș�ÑÌȘ�Ĩī�Tīò�UðÐŒÐĮ�tðÆď�
ÐĴ�Zăæ�wÐæďŒðș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș��'q�Oș�ǡǟǠǦșș�ĨĨȘɁǣǤȭǨǤȘ

Ǥǡ�ZÅĊÌď�ÐĴ�NÐðĴìș�ȹɁ�īÅĊ�>ÐăĴìȚ��ðĴðÐĮ�ÆĊ�ÆīÐ�åďī�ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�
ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐɁȺȘ�op. cit.

ǤǢ�ZU�ȭ'ķș�ȹɁwķĉĉīř�qīďæīÐĮĮ��ĨÌĴÐ�ǡǟǡǠȚ�w#:�ǥ�ȭ��ĴÐī�ĊÌ�
ĮĊðĴĴðďĊ�åďī�ăăɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥÅĪÅsř.

Ǥǣ�ZTwș�ȹɁ�ĉÅðÐĊĴ�ðī�ĨďăăķĴðďĊȚ��æăďÅă�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå�ÐŘĨďĮķīÐ�ĊÌ�
ÅķīÌÐĊ�ďå�ÌðĮÐĮÐɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķ�ǥNL}.

réalité, il est urgent de promouvoir une amélioration 
de la qualité des transports et des autres sources 
de pollution atmosphérique urbaineȘ�#ȸķĴīÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�
réalisées dans des pays à revenu élevé, relatives à l’impact 
des transports actifs sur la santé tels que la marche et le 
ŒÑăďș�ĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĊÐĴĮ�Ĩďķī�ă�ĮĊĴÑ�ĮďĊĴ�
ĮķÅĮĴĊĴðÐăĮ�ȧŒďðī�ÆìĨðĴīÐɁǥș�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Connecter ).

Malgré l’augmentation de l’espérance de vie dans de 
nombreux pays, et parfois à cause d’elle, certains 
progrès en matière de qualité de vie ont stagné.�#ÐĮ�
études menées en Espagne ont montré que, parallèle-
ment à l’augmentation de l’espérance de vie observée 
depuis 2006, on constate également une augmentation 
de la durée de vie des personnes souffrant de différentes 
affections, notamment l’hypertension, les maux de dos 
chroniques, le diabète et les maladies cardiaques55. L’un 
des objectifs prioritaires des systèmes de santé est donc 
de réduire la morbidité, ce qui permettrait de réduire la 
demande de soins, tant dans les institutions qu’à domicile. 

Une expérience particulièrement remarquable de 
ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ÌÐĮ��}�¾�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮ��ÑĴÑ�ĉÐĊÑÐ�
à Quito (Équateur), avec le programme Barrios Saludables 
(Quartiers sains). Pour parvenir à des environnements 
plus sains, le programme a autonomisé des équipes 
travaillant dans les quartiers et a intégré les services 
de santé, d’éducation, d’urbanisme et de collecte des 
déchets, entre autres. Le projet Healthy Streets mené à 
Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�Īķð��īÑķĊð�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮ-
ports, de santé publique, d’aménagement du territoire, de 
l’environnement et du développement économique, a lui 
ķĮĮð�Ĩďķī�ďÅþÐÆĴðå�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ȹɁķĊÐ�ŒðăăÐ�ĮðĊÐ56ɁȺȘ�

�ďĉĉÐ� ăȸ�ĉďĊĴīÑ� ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș� ăÐĮ�
problèmes de santé publique peuvent affecter l’ensemble 
ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊș�ĉðĮ�ăÐķīĮ�ÐååÐĴĮ�ĮďĊĴ�ĉĨăðťÑĮ�ÌĊĮ�
les secteurs de la société les plus vulnérables sur le 
ĨăĊ�ĮďÆðďȭÑÆďĊďĉðĪķÐȘ�#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌďĉðĊÑ�Ĩī�
le risque, les CT, qui facilitent les pratiques collectives 
et réciproques de soin et structurent les différents 
ÌďĉðĊÐĮ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ĨķÅăðĪķÐș�þďķÐĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÐĊÆďīÐ�
plus grand.

3.2.3 Autres politiques sociales et 
politiques de protection des droits
L’éducation et la santé sont deux domaines clés de 
ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ĴďķĴÐ�ķĊÐ�
série d’autres politiques et mesures sociales pour la 
ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�Īķð�ĮďĊĴ�

ǤǤ�qðăī�¢ķÐīĮș�'ăðĮÐĊÌ�ÐĴ�tÐĊĴÐīòș�ȹɁO�ÐĮĨÐīĊš�ÌÐ�ŒðÌ�ăðÅīÐ�ÌÐ�
ÐĊåÐīĉÐÌÌ�Ċď�ķĉÐĊĴ�ÐĊ�'ĮĨĎɁȺș�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�#Ðĉďæī¾ťĪķÐĮ�LĊŒðÐī 
21, noɁǡǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠȭǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīďTǢq#.

Ǥǥ�ZÅĊÌď�ÐĴ�NÐðĴìș�ȹɁ�īÅĊ�>ÐăĴìȚ��ðĴðÐĮ�ÆĊ�ÆīÐ�åďī�ĨÐďĨăÐ�ĊÌ�ÐĊÅăÐ�
ĴìÐĉ�Ĵď�ÆīÐ�åďī�ďĴìÐīĮș�ĉāðĊæ�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ĨďĮĮðÅăÐɁȺȘ�op. cit.
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fondamentales pour faire progresser l’inclusion sociale 
ÐĴ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐ�ĮďðĊ�ȧcare). Elles touchent à des 
domaines aussi divers que le logement, l’alimentation, 
la protection sociale et la lutte contre la discrimination, 
le soutien aux travailleurs de l’économie informelle et 
l’attention portée aux personnes migrantes, entre autres. 
Ce chapitre ne permettant pas, à lui seul, de s’étendre sur 
ÆìÆķĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĴìÝĉÐĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Consolider les communs  et le chapitre 8 sur la trajec-
toire Prospérer ), cette section se concentre sur quatre 
æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮɁȚ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮș�ăÐĮ�
personnes âgées, les groupes particulièrement exposés 
à la violence urbaine et les personnes migrantes.

participation autonome et droits 
civils des personnes handicapées
OÐ�ìĊÌðÆĨ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÆďĉĨīðĮ�ÆďĉĉÐ�īÑĮķăĴĊĴ�ȹɁÌÐ�
l’interaction entre des personnes présentant des inca-
pacités et les barrières comportementales et environ-
nementales qui font obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société, à égalité avec les autres57ɁȺȘ

Lorsqu’il s’agit d’aborder leur complexité, les approches 
théoriques des handicaps sont de plus en plus nuan-
cées. Néanmoins, le traitement des handicaps dans les 
interventions pratiques tend à être plus simpliste. Les 
politiques sociales utilisent fréquemment des critères 
d’exclusion au droit à la protection sociale. Ceux-ci sont 
souvent basés sur des évaluations médicales et, par 
ÆďĊĮÑĪķÐĊĴș�ăīæÐĉÐĊĴ�ÅðĊðīÐĮɁȚ�ìĊÌðÆĨÑ�ďķ�ĊďĊ�
handicapé. Cette approche du handicap est probléma-
tique, car elle ne reconnaît pas le fait que les personnes 
ŒðŒÐĊĴ�ăÐ�ìĊÌðÆĨ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÆďĉĨăÐŘÐș�ĮĨÑÆðťĪķÐ�
et relationnelle. Il est important de souligner que les 
handicaps font partie d’un spectre plus large d’exclusions. 
}ďķĴÐåďðĮș�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�
en tant que groupe distinct ayant sa propre voix revêt 
ķĊÐ�åďĊÆĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�ðĉĨďīĴĊĴÐɁț�ÐăăÐ�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�
à leur mobilisation dans une lutte active pour obtenir 
l’autodétermination et l’accès aux droits des personnes 
handicapées. La reconnaissance de sa propre identité 
s’effectue, par exemple, via l’adoption du handicap 
comme une identité positive et politisée58, et par la 
mobilisation des personnes handicapées en tant que 
groupe reconnaissant sa propre hétérogénéité et sa 
propre complexité59.

ǤǦ��ďðī�ăÐ�ĨďðĊĴ�ÐȬ�Ìķ�ĨīÑĉÅķăÐɁȚ�ZU�ș�ȹɁ�ďĊŒÐĊĴðďĊ�īÐăĴðŒÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮɁȺș�ǡǟǟǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ��Uĉwĉ.

Ǥǧ�wķĮĊ�qÐĴÐīĮș�wķĮĊ�:ÅÐă�ÐĴ�wðĉďĊð�wřĉÐďĊðÌďķș�ȹɁtÐĮðĮĴĊÆÐș�
ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ìďĨÐȚ�ðĉæðĊðĊæ��œř�åďīœīÌ�åďī�
ĴìÐ�ÌðĮÅăÐÌ�ĨÐďĨăÐȸĮ�ĉďŒÐĉÐĊĴɁȺș�Disability & Society 24, noɁǤș�ǡǟǟǨș�
ĨĨȘɁǤǣǢȭǤǤǥȘ

ǤǨ�LķăðĊ��ăāÐīș�ȹɁ#ðĮÅðăðĴřș��īÐș�ĊÌ�ĴìÐ��ðĴřɁȺș�Série de documents de 
ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

L’attention portée aux handicaps est un objectif fonda-
mental du point de vue de la trajectoire Prendre soin vers 
l’égalité. Cependant, elle peut provoquer des tensions 
par rapport à d’autres objectifs des personnes handi-
capées, liés à leur autonomie et à leur indépendance, 
tension qui a été exprimée à la fois dans la littérature 
académique et dans les appels à former un mouvement 
des personnes handicapées60. Le Pacte mondial pour 
des villes inclusives et accessibles (Global Compact on 
Inclusive and Accessible Cities) souligne l’importance de 
permettre à chacun de vivre de manière indépendante. 
Il appelle les villes et les quartiers à mettre en place des 
mesures appropriées pour faciliter la pleine participation 
des personnes handicapées et des personnes âgées en 
éliminant les obstacles existants.

La �ďĊŒÐĊĴðďĊ�īÐăĴðŒÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌð-
capées précise leurs droits en matière d’environnement 
physique, de transport, d’information et de communica-
tion, y compris la technologie et les autres installations 
et services publics. Göteborg (Suède) a travaillé dans 
ce sens via son projet One City for Everyone. La ville 
est en train de dresser un inventaire des bâtiments et 
ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�Ĩďķī�ÐĊ�ĉÐĮķīÐī�ăȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑɁț�ÆÐĴ�
inventaire comprend les écoles, les maisons de retraite, 
les bibliothèques, les musées, les installations sportives 
et les parcs. Cet instrument utilise une base de données 
électronique ouverte à tous les citoyens, et leur permet 
ÌÐ�ŒÑīðťÐī�Įð�ķĊ�Å¶ĴðĉÐĊĴ�ďķ�ķĊ�ÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆ�ÌďĊĊÑ�
est adapté à leurs besoins. L’Autorité des transports 
ÌÐ�ă�ŒðăăÐ��ĉðĮ�ķ�ĨďðĊĴ�ķĊ�}īŒÐă�qăĊĊÐī�ȧĨăĊðťÆĴÐķī�
de trajets), qui permet de trouver la meilleure façon de 
se déplacer en fonction des besoins d’accessibilité de 
chaque personne61.

La �ďĊŒÐĊĴðďĊ�īÐăĴðŒÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌð-
capées a appelé à aller au-delà des politiques qui garan-
tissent l’accessibilité aux infrastructures de soins. Elle 
appelle à l’élaboration de politiques qui favorisent le 
leadership des personnes handicapées dans la prise de 
décisions sur les questions qui les concernent, l’exer-
cice de leurs droits dans des contextes d’informalité et 
le travail de soin (rémunéré ou non). À Freetown (Sierra 
Leone), la municipalité favorise l’accessibilité aux soins 
médicaux pour les personnes handicapées des quartiers 
informels. Le projet a permis de mener des recherches 
auprès de diverses personnes handicapées et de 
certains membres de la communauté sans handicap, 
ťĊ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐķīĮ�ĮĨðīĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ÌÐĉĊÌÐĮȘ�OȸķĊ�
ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ÐĮĴ�ăȸðĊĮķŨĮĊÆÐ�
des infrastructures d’eau et d’assainissement dans le 
quartier. Cette situation a entraîné un certain nombre de 

60  Idem.

ǥǠ��ĊĪķÐ�ðĊĴÐīĉÑīðÆðĊÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ȹɁ�ðķÌÌÐĮ�ÆÆÐĮðÅăÐĮȚ�
ȠÆĐĉď�ÌðĮÐĎī�ÆðķÌÌÐĮ�ĨĴĮ�Ĩī�ĨÐīĮďĊĮ�ÆďĊ�ÌðĮÆĨÆðÌÌȟɁȺș�Ciudades 
sostenibles, 2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO�ĮǢŒN.
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problèmes, concernant tant l’autonomie des personnes 
handicapées que les pratiques d’hygiène quotidiennes 
de celles et ceux qui leur prodiguent des soins.

Le manque d’attention accordée aux personnes handi-
capées constitue un problème urgent. En effet, en 
dehors des pays à haut revenu, il existe peu de projets de 
ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÅðÐĊ�Īķȸðă�ř�ðĴ�ĪķÐăĪķÐĮ�
ÐŘÆÐĨĴðďĊĮ�ȧÆďĉĉÐ�ăȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌ�ÐĴ�ăÐĮ�ôăÐĮ�9ðÌþðȨ62. Il 
est important d’aborder la question de la prise en charge, 
de la promotion de l’indépendance et de l’autonomie des 
personnes handicapées, ainsi que de leur développe-
ment, dans une perspective de soutien réciproque. Cette 
approche, fondée sur une éthique féministe du soin, 
exige de répondre à une série de critères de soin relatifs 
à la responsabilité, aux compétences et à la réceptivité63.

Compte tenu des points précédents, pour prendre soin 
ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐŒīðÐĊĴɁȚ�

 a) promouvoir un modèle de soin émancipateur qui 
soutient leur autonomie et leur autodétermination, 
en mettant l’accent sur l’interdépendance, au lieu de 
ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�Įķī�ăȸðĊÌÑĨÐĊÌĊÆÐɁÌÐĮ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮɁț�

 b) reconnaître l’importance des aspects émotionnels 
ÐĴ�īÐăĴðďĊĊÐăĮ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮɁț�

 c) attribuer une valeur aux fonctions sociales et 
économiques du travail de soin et de celles et ceux 
qui prodiguent les soins64.

La prévalence du handicap tend à être plus faible dans 
les zones urbaines que dans les zones rurales. Le Rapport 
mondial sur le handicap de l’OMS a constaté une prédo-
ĉðĊĊÆÐ�ÌÐ�ȹɁÌðŨÆķăĴÑĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮɁȺ�ÆìÐš�ǠǣșǥɁɦ�ÌÐĮ�
personnes handicapées vivant en milieu urbain, contre 
ǠǥșǣɁɦ�ÆìÐš�ÆÐăăÐĮ�ŒðŒĊĴ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�īķīăɁț�ķĊ�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�
Īķðș�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐ�īÐŒÐĊķș�ĨĮĮÐ�¾�ǠǥșǤɁɦ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�
ķīÅðĊș�ÆďĊĴīÐ�ǠǧșǥɁɦ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�īķīă65. 

#ðŒÐīĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸ�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�}ďďă�åďī�AĊÆăķ-
sive Cities in Indonesia (Outil d’évaluation pour des villes 
inclusives en Indonésie) de l’Unesco, soulignent l’impor-
tance de la présence et de la participation politique de 
ces groupes, notamment dans les prises de décisions 
concernant leurs besoins dans les plans municipaux66. 
L’enjeu est d’accroître la capacité d’action collective dans 

ǥǡ��ăāÐīș�ȹɁ#ðĮÅðăðĴřș��īÐș�ĊÌ�ĴìÐ��ðĴřɁȺȘ

ǥǢ�LďĊ��Ș�}īďĊĴďș�ȹɁ�Ċ�'ĴìðÆ�ďå��īÐɁȺș�Generations: Journal of the American 
Society on Aging 22, noɁǢș�ǠǨǨǧș�ĨĨȘǠǤȭǡǟȘ

64 Walker, op. cit.

ǥǤ�ZTwș�ȹɁ�ďīăÌ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ÌðĮÅðăðĴřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǠȘ

ǥǥ��U'w�Zș�ȹɁ�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�Ĵďďă�åďī�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴðÐĮɁȺș�LāīĴș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ'þì�Ī.

les prises de décision relatives aux politiques urbaines 
et territoriales67. 

Les personnes âgées et le soin  (care)

Le vieillissement de la population est l’une des 
transformations sociales les plus importantes du 
XXIe siècle, et a des conséquences sur presque tous 
les secteurs de la société. Au cours des prochaines 
décennies, de nombreux pays seront soumis à une 
pression sociale et politique importante en raison 
des besoins de soins, de pensions de retraite et de 
protection sociale des personnes âgées. Selon le 
rapport Perspectives de la population mondiale (2019)68, 
d'ici à 2050, une personne sur six dans le monde aura 
ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǤɁĊĮ�ȧǠǥɁɦȨș�ÆďĊĴīÐ�ķĊÐ�ĨÐīĮďĊĊÐ�Įķī�ǠǠ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�
ȧǨɁɦȨȘ�'Ċ�ǡǟǠǧș�Ĩďķī�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�åďðĮ�ÌĊĮ�ăȸìðĮĴďðīÐș�ðă�ř�
avait dans le monde plus de personnes âgées de plus 
ÌÐ�ǥǤɁĊĮ�ĪķÐ�ÌȸÐĊåĊĴĮ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǤɁĊĮȘ�

OÐĮ�ÆīĴÐĮ�ÌÐĮ�ťæķīÐĮɁǤȘǠ�ÐĴ�ǤȘǡ�ĉďĊĴīÐĊĴ�ăÐĮ�ĨīÑŒð-
sions de taux de croissance de la population mondiale 
þķĮĪķȸÐĊɁǡǟǤǟ�ÐĴ� ăȸÑŒďăķĴðďĊ�ĨďĮĮðÅăÐ�Ìķ� ĴķŘ�ÌÐ�
ÌÑĨÐĊÌĊÆÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�¶æÑÐ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǤɁĊĮ�
par rapport à celle de la tranche d’âge centrale (de 25 
¾�ǥǣɁĊĮȨȘ

ǥǦ��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�et alȘș�ȹɁAĊĮĴðĴķĴðďĊă��ĨÅðăðĴðÐĮ�ĴďœīÌĮ�ķīÅĊ�
ÐĪķăðĴřȚ�tÐŦÐÆĴðďĊĮ�åīďĉ�ĴìÐ�NUZ��qīďæīĉĉÐ�ðĊ��ĊæăďīÐș�NĉĨă�
ĊÌ�>ŒĊɁȺș�KNOW Working Paper Series, Londres, 2020,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNǥ'w�ǣ.

ǥǧ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁ�ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨɁȺș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăN.

wďķīÆÐɁȚ��ĊæķĮ�wĴÐœīÌȘ
�Ċ�ĨīĴðÆðĨĊĴ�ķ�ĨīďþÐĴ�ÌÐ�īÐÆìÐīÆìÐ��}ǡǟǢǟ�¾�9īÐÐĴďœĊș�ÌďĊĴ�ăÐ�åķĴÐķðă�

roulant a été acheté d'occasion, sans accès à des services de soins 
technologiques tels que l'essayage ou la formation. Sierra Leone.
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Figure 5.1 
qīÑŒðĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÆĴðŒÐȥðĊÆĴðŒÐ�ȧĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮ�ÌÐ�ǡǤ�¾�ǥǣɁĊĮ�ȥ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǤɁĊĮȨ�Ĩďķī�ǡǟǡǤș�ÅĮÑÐ�Įķī�ă�ĨīďþÐÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�ŒīðĊĴÐ�ĉďřÐĊĊÐ

Figure 5.2
}ķŘ�ĊĊķÐă�ĉďřÐĊ�ÌȸÑŒďăķĴðďĊ�ÌÑĉďæīĨìðĪķÐ�ȧÐĊɁɦȨ�Ĩďķī�ǡǟǡǤȭǡǟǢǟș�ĮÐăďĊ�ă�ĨīďþÐÆĴðďĊ�ÌÐ�
la variante moyenne

wďķīÆÐɁȚ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ��ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨ�Ⱥș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăNȘ 
�ďĨřīðæìĴɁɭɁǡǟǠǨ�Ĩī�ăÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ĉðĮ�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ĮďķĮ�ăðÆÐĊÆÐ��īÐĴðŒÐ��ďĉĉďĊĮ���Ɂ��ɁǢȘǟɁA:ZɁȚ�ìĴĴĨȚȥȥÆīÐĴðŒÐÆďĉĉďĊĮȘďīæȥăðÆÐĊĮÐĮȥÅřȥǢȘǟȥðæďȥ

wďķīÆÐɁȚ�ZU�ȭ#�'wș�ȹ��ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨ�Ⱥș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăNȘ 
�ďĨřīðæìĴɁɭɁǡǟǠǨ�Ĩī�ăÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ĉðĮ�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ĮďķĮ�ăðÆÐĊÆÐ��īÐĴðŒÐ��ďĉĉďĊĮ���Ɂ��ɁǢȘǟɁA:ZɁȚ�ìĴĴĨȚȥȥÆīÐĴðŒÐÆďĉĉďĊĮȘďīæȥăðÆÐĊĮÐĮȥÅřȥǢȘǟȥðæďȥ

ratio de soutien 
potentiel

ǡǟșǟ�Ų�Ǣǟșǟ

ǥșǟ�Ų�Ǧșǟ

Ǣșǟ�Ų�ǢșǤ

Ǡǟșǟ�Ų�ǡǟșǟ

Ǥșǟ�Ų�ǥșǟ

ǡșǤ�Ų�Ǣșǟ

Ǩșǟ�Ų�Ǡǟșǟ

ǣșǤ�Ų�Ǥșǟ

ǡșǟ�Ų�ǡșǤ

ǧșǟ�Ų�Ǩșǟ

ǣșǟ�Ų�ǣșǤ

ǠșǤ�Ų�ǡșǟ

Ǧșǟ�Ų�ǧșǟ

ǢșǤ�Ų�ǣșǟ

qŬƸ�žƂ�žƨƣƣƃƂƸ

taux de 
ŒīðĴðďĊ�ȧɦȨ

Ǣ�Ų�ǣ

ǡ�Ų�Ǣ

Ǡ�Ų�ǡ

ǟ�Ų�Ǡ

ȭǠ�Ų�ǟ

qŬƸ�žƂ�žƨƣƣƃƂƸ
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Avec l’évolution des seuils de jeunesse et de vieillesse, 
l’organisation sociale basée sur l’âge va devoir changer. 
La technologie apporte d’ores et déjà un soutien dans 
le domaine des soins grâce à la téléassistance, avec 
des systèmes de communication qui permettent de 
réduire le degré de surveillance sur place. Toutefois, 
cette mesure ne peut pas remplacer entièrement les 
soins personnalisés dispensés en présentiel, très 
coûteux en termes d’attention. Partout, les dernières 
étapes de la vie des personnes handicapées et dépen-
dantes sont extraordinairement exigeantes en termes 
de ressources individuelles et collectives, mais aussi 
d’un point de vue monétaire et non monétaire69.

OÐĮ��}�ďĊĴ�ĨīðĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�Ĩďķī�ĴÐĊĴÐī�ÌÐ�
īÑĨďĊÌīÐ�¾�ÆÐ�ÌÑťȘ�OȸðĊðĴðĴðŒÐ�ÌÐ�ăȸZTwș�OÐ�tÑĮÐķ�
mondial des villes et communautés amies des aînés70, 
�ÌÑþ¾�īĮĮÐĉÅăÑ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǟǟǟɁŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
dans le monde entier. Le réseau a mis à disposition de 
ses membres une plate-forme qui permet l’échange de 
bonnes pratiques, d’informations et de soutien mutuel. 
Il offre également des conseils et des connaissances sur 
la manière d’évaluer le degré d’adaptation d’une ville ou 
d’une communauté aux besoins des personnes âgées, 
d’intégrer une perspective qui tienne compte de ces 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌĊĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�
de créer des environnements adaptés à leurs besoins. 
Cette initiative se concentre sur huit domaines théma-
ĴðĪķÐĮɁȚ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮș�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�
sociale, le respect et l’inclusion sociale, la participation 
citoyenne et l’emploi, la communication et l’information, 
les services communautaires et de santé, les espaces 
extérieurs et les bâtiments. 

#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ďīÌīÐ�ÌȸðÌÑÐĮș�ă�ĨīÐĉðÝīÐ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�
ĉďĊÌðăÐ�Įķī�ăÐ�ŒðÐðăăðĮĮÐĉÐĊĴș�Īķð�ĮȸÐĮĴ�ĴÐĊķÐ�¾��ðÐĊĊÐ�
en 1982, a souligné la nécessité de trouver des solutions 
publiques aux problèmes de logement et de créer des 
ĮÐīŒðÆÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�īÑĨďĊÌīÐ�
aux besoins des personnes âgées. 

villes exemptes de violence à l’égard 
des femmes, des personnes LGBtQia+, 
des enfants et des adolescents

La violence et l’insécurité urbaines présentent divers 
risques et connotations pour les hommes et les 
femmes. Elles se manifestent à la fois dans les foyers 
ÐĴ�¾�ăȸÐŘĴÑīðÐķīȘ�Aă�ÐŘðĮĴÐ�ĨÐķ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�ťÅăÐĮ�Įķī�ă�
violence domestique, qui constitue une forme extrême 

ǥǨ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�#ķī®Ċ�>ÐīĮș�ȹɁ'ă�åķĴķīď�ÌÐă�ÆķðÌÌďȚ�'ă�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�
ÌÐ�ă�ĨďÅăÆðĐĊ�ř�ĮķĮ�ÆďĊĮÐÆķÐĊÆðĮɁȺș�Pasajes: Revista de pensamiento 
contemporáneo�Ǥǟș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠǠǣȭǠǡǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'řtǤǠþ.

Ǧǟ�ZTwș�ȹɁ�æÐȭåīðÐĊÌăř��ďīăÌɁȺș��>Z�:ăďÅă�UÐĴœďīā�åďī��æÐȭåīðÐĊÌăř��ðĴðÐĮ�
and Communities, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăķÆīďǠ.

ȹɁÌȸĊĴðȭĮďðĊɁȺ�ĴďķÆìĊĴ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�
enfants et les personnes âgées. En outre, on dispose 
de très peu de données provenant d’enquêtes ou de 
īÐæðĮĴīÐĮ�ďŨÆðÐăĮ�ȧĨăðĊĴÐĮ�¾�ă�ĨďăðÆÐș�ĉÐķīĴīÐĮș�ÐĴÆȘȨ�
en raison de la réticence à les rendre publics. Avec la 
menace supplémentaire de l’atteinte à leur intégrité 
ĨìřĮðĪķÐș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏ�ďĊĴ�
un sentiment de peur accru. Cependant, ce type de 
ŒðďăÐĊÆÐ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ÐĊÆďīÐ�ĮķŨĮĉĉÐĊĴ�ĨīðĮ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�
par les politiques menées dans les villes qui cherchent 
à réduire et, si possible, à prévenir l’insécurité. 

La fragmentation et la déconnexion des villes 
avec des quartiers périphériques et marginalisés 
manquant de services urbains affectent le senti-
ĉÐĊĴ�ÌȸĨĨīĴÐĊĊÆÐ�ÐĴ�ÌȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�ķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�
local, augmentant l’insécurité urbaine. Cela a un 
impact majeur sur l’autonomie globale de certaines 
personnes et groupes�ȧåÐĉĉÐĮș�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�
enfants, adolescents, personnes âgées…). Lorsque les 
personnes ont peur, elles évitent les espaces publics, 
ķĴðăðĮÐĊĴ�ĉďðĊĮ�ĮďķŒÐĊĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�ĉďÌðťÐĊĴ�
ăÐķīĮ�ðĴðĊÑīðīÐĮȘ�'Ċ�ÅīÐåș�ÐăăÐĮ�īÐÌÑťĊðĮĮÐĊĴ�ÐĴ�ăðĉðĴÐĊĴ�
le temps et l’espace qu’elles consacrent aux échanges et 
aux déplacements dans la ville71Ș�#Ð�ĉÔĉÐș�ă�ÆĨÆðĴÑ�
des enfants à circuler dans des zones perçues comme 
dangereuses est également directement affectée. Par 
ÐŘÐĉĨăÐș�¾�OďĊÌīÐĮ�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ÐĊ�ǡǟǠǦș�ďĊ�ÐĮĴðĉÐ�
qu’en moyenne les enfants ne se déplaçaient que dans 
ķĊ�īřďĊ�ÌÐ�ǢǟǟɁĉÝĴīÐĮ�ķĴďķī�ÌÐ�ÆìÐš�ÐķŘȘ��Ðă�ÐĮĴ�ÌĻș�
entre autres, à des problèmes de sécurité routière et à 
la menace de violences. En 1919, ils se seraient déplacés 
ÌĊĮ�ķĊ�īřďĊ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǠǟɁāðăďĉÝĴīÐĮ72.

La Charte pour le droit des femmes à la ville (2004) a 
constitué une étape importante dans le débat sur la 
reconnaissance des demandes des femmes d’inclure 
leurs intérêts dans les agendas politiques73. La Charte 
a mis en évidence des propositions relatives à la 
gestion territoriale et à la garantie de la participation 
des femmes dans les affaires locales. Elle a également 
appelé au droit à des villes sûres et durables, notamment 
à un accès équitable au logement et aux équipements 
urbains, et à la création de services dédiés à la prise 
en charge de la population dépendante. 

#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ďīÌīÐ�ÌȸðÌÑÐĮș�ă�Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 

ǦǠ�Zăæ�wÐæďŒð�TīòĊș�ȹɁ�ďĊŒðŒÐĊÆð�ÐĊ�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌȚ�ķĊ�ĉðīÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�
ă�ÐĮĨÆðď�ĨĸÅăðÆďɁȺș�Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, éd. par 
�Ċ�9ăĸș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș�'ÌðÆðďĊÐĮ�w�tș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǠǣǤȭǠǥǡȘ

Ǧǡ�wĊÌī��ðÆÐĊĴÐș�ȹɁ}ðĉ�:ðăăȚ�ȵ:īĊĴðī�ķĊ�ÐĮĴðķ�ÌÐ�þďÆ�ÑĮ�ķĊ�īÐÆďĊÐðŘÐĉÐĊĴ�
ăĮ�ĮÆīðťÆðĮ�ĪķÐ�ÐăĮ�ðĊåĊĴĮ�ìĊ�åÐĴ�ÌķīĊĴ�ă�ĨĊÌÝĉðȶɁȺș�El Diari de 
l’Educació - Educa.Barcelona, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT#Ǡ�}ř.

ǦǢ��Ð�ÌďÆķĉÐĊĴ��ÑĴÑ�ĨīďÌķðĴ�ăďīĮ�Ìķ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮș�Īķð�ĮȸÐĮĴ�
ĴÐĊķ�¾��īÆÐăďĊÐ�ÐĊ�ǡǟǟǣș�ÐĴ��ÑĴÑ�ĮĮďÆðÑ�ķ�9ďīķĉ�ķīÅðĊ�ĉďĊÌðăȘ��ďðī�Ț�
�ďīăÌ��ďĉÐĊȸĮ�9ďīķĉș�ȹɁ�ìīĴÐī�åďī�œďĉÐĊȸĮ�īðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ�ÆðĴřɁȺș�ǡǟǟǣș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqœǟǧ9Œ.
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qui a été adoptée par le Conseil des communes et 
régions d’Europe en 2006, constitue un instrument 
à la fois politique et pratique et propose des mesures 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�
et les hommes dans différents domaines, tels que la 
participation politique, l’emploi, les services publics et 
ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ74.

Le harcèlement sexuel et les autres formes de violence 
dans les espaces publics sont présents dans tous 
les pays, tant dans les zones rurales que dans les 
villes, et même dans les espaces virtuels. La nature 
de la violence fondée sur le genre met en évidence la 
ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ķīæÐĊĴÐ�ÌȸĨĨďīĴÐī�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ÐŨÆÆÐĮ�
ÐĴ�æăďÅăÐĮȘ�OȸðĊðĴðĴðŒÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÌȸZU�ȭ9ÐĉĉÐĮ�ðĊĴð-
ĴķăÑÐ�ȹɁDes villes sûres et des espaces publics sûrs75ɁȺ�ĮÐ�
concentre sur la réalisation d’actions locales pour mettre 
ťĊ�¾�ă�ŒðďăÐĊÆÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮș�ÐĴ�Ĩďķī�
soutenir la participation politique et l’autonomisation 
économique des femmes. Ces initiatives aident les villes 
à lutter contre la normalisation du harcèlement sexuel 
et d’autres formes de violences sexistes, en accordant 
ķĊÐ�ĴĴÐĊĴðďĊ�ĨīĴðÆķăðÝīÐ�ķŘ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ķŘ�ťăăÐĮ�Īķð�
ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴȥďķ�Īķð�ĮďĊĴ�
victimes de discrimination en raison de leur race, de leur 
appartenance à un groupe ethnique, de leur âge, de leur 
handicap ou de leur orientation sexuelle.

Les complexités et les 
opportunités des migrations
La mobilité humaine, qui va des mouvements volontaires 
ķŘ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�åďīÆÑĮș�ÐĮĴ�ăȸķĊ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ÌÐ�
l’agenda international. Il s’agit d’un phénomène complexe 
et mondial, dont les origines et les effets sont liés à de 
nombreux phénomènes économiques, sociaux, cultu-
rels et sécuritaires différents, et qui a des implications 
importantes pour l’avenir. La migration peut apporter des 
avantages aux personnes migrantes et à leurs familles, 
mais aussi aux pays de transit et de destination, voire aux 
pays d’origine76Ș�Oȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
durable fournit un cadre général pour aborder la relation 
entre la migration et le développement, en incluant 
la question des migrants dans la perspective de son 
ďÅþÐÆĴðå�åďĊÌĉÐĊĴăɁȚ�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑȘ

Selon les données de l’Organisation internationale pour 
ăÐĮ�ĉðæīĴðďĊĮ�ȧZATȨș�īðÐĊ�ĪķȸÐĊ�ǡǟǡǟș�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǧǠɁĉðăăðďĊĮ�
de personnes dans le monde se sont déplacées. Une 
ĮðĴķĴðďĊ�Īķð�ĮȸÐĮĴ�ÐĊÆďīÐ�ÆďĉĨăÐŘðťÑÐ�ÐĊ�ǡǟǡǡș�ŒÐÆ�

Ǧǣ��'Ttȭ��t'ș�ȹɁ�ìīĴÐ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐ�Ĩďķī�ăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�
ìďĉĉÐĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðÐ�ăďÆăÐɁȺș�ǡǟǟǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ�Z��åǠ.

ǦǤ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁwåÐ��ðĴðÐĮ�ĊÌ�wåÐ�qķÅăðÆ�wĨÆÐĮȚ�:ăďÅă�īÐĮķăĴĮ�
īÐĨďīĴɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNǥřwĴĨ.

Ǧǥ�ZATș�ȹɁ�ďīăÌ�TðæīĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǧɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'#ǥīǣ}.

ăȸĨĨīðĴðďĊ�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÆďĊŦðĴĮ�īĉÑĮ77. Les causes 
et les raisons des déplacements sont nombreuses et 
ŒīðÑÐĮɁȚ�ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ÌÐ�ĉÐðăăÐķīÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮș�ă�
åķðĴÐ�ÌÐ�ĮðĴķĴðďĊĮ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆÐș�ÌÐ�æķÐīīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĊŦðĴș�ăÐĮ�
conditions climatiques extrêmes et le regroupement des 
familles n’en sont que quelques-unes. Les migrations 
ne touchent pas tout le monde, partout, de la même 
manière, et dans de nombreux cas elles s’effectuent 
ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌðŨÆðăÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ăďīĮĪķÐ�ăÐ�
statut juridique des personnes migrantes est irrégulier.

Bien que la politique migratoire relève de la compétence 
ÌÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�ĊĴðďĊăÐĮș�ÌÐĮ�ťăĴīÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÅīīðÝīÐĮ�
sont mis en place aux points de premier contact. 
Historiquement, les villes ont été, et sont toujours, des 
ăðÐķŘ�ÌÐ�īÐåķæÐȘ�'ĊŒðīďĊ�ǥǟɁɦ�ÌÐĮ�īÑåķæðÑĮ�ÐĴ�ǧǟɁɦ�ÌÐ�
la population déplacée à l’intérieur de son propre pays 
se déplacent vers des zones urbaines78. Cependant, 
la formulation de politiques migratoires aux niveaux 
local et régional pour prendre en charge la population 
migrante n’en est qu’à ses débuts et se heurte souvent 
à des résistances.

L’expérience migratoire tend à exacerber les inégalités 
et les vulnérabilités existantes liées à la race, au genre, 
à la classe sociale, à l’orientation sexuelle, à l’âge et 
au handicap.�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĉðæīĊĴĮ�ĮďĊĴ�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�

ǦǦ�ZATș�ȹɁ�ďīăÌ�TðæīĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīNǨǡǦ}.

Ǧǧ�>ĊĮ�qīāș�ȹɁ}ìÐ�ĨďœÐī�ďå�ÆðĴðÐĮɁȺș��U>�t�AĊĊďŒĴðďĊș�ǡǟǠǥș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZĮĴLǠ�.

wďķīÆÐɁȚ�9ÐīīĊ�}ìďīĊřÆīďåĴș�ĨīÑĮðÌÐĊĴȭÌðīÐÆĴÐķī�æÑĊÑīă�ÌÐ�w}���ZȘ
Groupe de résidents retirant un palmier mort du jardin 
communautaire lors d'un nettoyage trimestriel. Australie.
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ÆďĊåīďĊĴÑĮ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăÐ�ĮďðĊ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮș�¾�ă�
åďðĮ�ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�ÅÑĊÑťÆððīÐĮ�ÐĴ�ÐĊ�ĨīďÌðæķĊĴ�ÆÐĮ�ĮďðĊĮȘ

Les villes ne sont pas seulement confrontées à des 
mandats limités, ou des ressources et des connais-
sances qui réduisent leur capacité à prendre en charge 
les nouveaux arrivants. Elles doivent également lutter 
contre les répercussions locales des décisions prises 
par les autorités nationales, telles que les allocations 
de budgets ou la création de camps pour héberger les 
populations déplacées79. En Europe, à la suite de la 
crise des réfugiés de 2015, de nombreuses initiatives 
prises par des villes et des coalitions de villes sont deve-
nues visibles. Alors que les gouvernements nationaux 
ÆìÐīÆìðÐĊĴ�¾�ăðĉðĴÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌȸðĉĉðæīĊĴĮ�ĨĮĮĊĴ�Ĩī�
leurs frontières, ces initiatives ont proposé des actions 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĴ�ĮřĉÅďăðĪķÐĮ�Ĩďķī�ÆÆķÐðăăðī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
venant de pays comme la Syrie et l’Irak et demandant 
l’asile. La crise dans cette région a depuis été aggravée 
par le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022.

En tant que principal point de contact lors de l’arrivée 
des populations migrantes, les CT doivent généra-
lement mettre en œuvre des actions de soutien et 
fournir des services de base à ces nouveaux habitants. 
Cependant, les procédures sont souvent compliquées par 
le manque de ressources et d’informations, les barrières 
linguistiques et les discriminations.

Plusieurs expériences ont été menées pour tenter de 
īÐăÐŒÐī�ÆÐĮ�ÌÑťĮȘ���Amsterdam (Pays-Bas), les migrants 
passent une évaluation relative à l’emploi, l’éducation, 
l’entrepreneuriat, la participation et la langue. À Berlin 
(Allemagne), des représentants d’organisations de 
migrants participent au Conseil consultatif national sur 
la migration et l’intégration80. Le centre local pour l’inté-
gration et le soutien des migrants du conseil municipal 
de Lisbonne (Portugal) fonctionne comme un service 
¾�ȹɁæķðÆìÐĴ�ķĊðĪķÐɁȺ�Īķð�åďķīĊðĴ�ÌÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮ�ÐĴ�
un soutien. La politique de Johannesburg (Afrique du 
Sud) sur l’intégration sociale des migrants reconnaît le 
rôle crucial que la société civile locale et les organisa-
tions dirigées par des immigrants peuvent jouer dans 
ce processus. À Bogota (Colombie), le défenseur des 
droits local a une responsabilité sociale pour le travail 
effectué par l’administration publique locale et présente 
les préoccupations des habitants à leurs représentants. 
L’activisme des villes sur les questions relatives aux 
migrations à l’échelle mondiale a conduit à la création de 
réseaux internationaux, comme le Mécanisme des maires 

ǦǨ��ăð�9āìīřș�ȹɁȵwĊÆĴķīř��ðĴðÐĮȶȚ�>ďœ�#ď��ðĴðÐĮ��īÐ�åďī�UÐœÆďĉÐīĮȟ��Ċ�
ZŒÐīŒðÐœ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�OďÆă�tÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď�TðæīĴðďĊɁȺș�Série de documents 
ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

ǧǟ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁOďÆă�AĊÆăķĮðďĊ�ďå�TðæīĊĴĮ�ĊÌ�tÐåķæÐÐĮȘ���:ĴÐœř�
Ĵď�'ŘðĮĴðĊæ�AÌÐĮș�tÐĮďķīÆÐĮ�ĊÌ��ĨÆðĴðÐĮ�åďī��ðĴðÐĮ��ÆīďĮĮ�ĴìÐ��ďīăÌɁȺș�
Nairobi, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘN�ǡðǣ.

Ìķ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�Įķī�ă�ĉðæīĴðďĊ�ÐĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�
mis en place en 201881. 

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières de 201882, avancé par l’ONU comme un moyen 
ÌÐ�ĮÐ�ÆďĊåďīĉÐī�¾�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ďķĴðă�ÌÐ�
promotion pour une gouvernance qui favorise l’améliora-
tion du bien-être et l’intégration des migrants dans leurs 
ĨřĮ�ÌÐ�ĴīĊĮðĴ�ÐĴ�ÌÐ�ÌÐĮĴðĊĴðďĊȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ďĨĴðĪķÐș�ÐĴ�
dans le cadre de la Coalition des villes d’Amérique latine 
ÐĴ�ÌÐĮ��īõÅÐĮ�ÆďĊĴīÐ�ăÐ�īÆðĮĉÐș�ă�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ÐĴ�
la xénophobie, les autorités locales de Quito (Équateur), 
Mexico (Mexique), Medellín (Colombie) et Montevideo 
ȧ�īķæķřȨ�ďĊĴ�īÑŦÑÆìð�ķŘ�ÌřĊĉðĪķÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�Ìķ�
racisme et de la discrimination à l’égard des personnes 
structurellement discriminées et vulnérables, en mettant 
particulièrement l’accent sur les populations migrantes83. 

L’une des caractéristiques des mouvements migratoires 
actuels dans le monde est leur féminisation croissante. 
Cette évolution ne se caractérise pas tant par une 
augmentation des déplacements des femmes que par 
le fait que de plus en plus de femmes migrent de manière 
indépendante. Au déracinement que cette situation 
provoque, il faut ajouter le fait que, tant pendant le transit 
ĉðæīĴďðīÐ�Īķȸ¾�ÌÐĮĴðĊĴðďĊș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮ�ĮďĊĴ�
confrontées à divers types d’inégalités qui limitent leur 
protection et leur capacité à exercer leurs droits84Ș�#Ð�
ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�īÑåķæðÑĮ�O:�}sA�Ɏ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�
¾�ÌÐĮ�ĉÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ŒðďăÐĊÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ķ�ÆďķīĮ�
de leur expérience migratoire. Pour relever certains de 
ÆÐĮ�ÌÑťĮș�wďɁqķăď (Brésil) a élaboré un Plan municipal 
de politiques publiques pour les réfugiés et les migrants 
(2021-2024), dont les objectifs incluent la promotion 
de l’inclusion et de la participation des femmes et des 
ĉÐĉÅīÐĮ�O:�}sA�Ɏ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĉðæīĊĴÐĮ85. 

Aă�ÐĮĴ�ðĊĴÑīÐĮĮĊĴ�ÌÐ�ĮďķăðæĊÐī�ĪķÐ�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁīÑÆð-
ĨīďÆðĴÑɁȺ�ĉÐĴ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�
reconnaissance de la diversité des personnes et de leurs 
conditions de vie. Parallèlement, il est crucial d’encou-
rager les personnes à reconnaître leur propre identité 
et à mener des campagnes liées à leurs identités et 
ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÆďĉĉÐ�ķŘ�ðĊþķĮĴðÆÐĮ�Īķð�ðĊŦķÐĊĴ�
sur leurs conditions de vie. Cette reconnaissance ne 
devrait pas être unilatérale ou imposée, mais plutôt 
découler d’une action réciproque86.

ǧǠ�9āìīřș�ȹɁȵwĊÆĴķīř��ðĴðÐĮȶȚ�>ďœ�#ď��ðĴðÐĮ��īÐ�åďī�UÐœÆďĉÐīĮȟ��Ċ�
ZŒÐīŒðÐœ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�OďÆă�tÐĮĨďĊĮÐĮ�Ĵď�TðæīĴðďĊɁȺȘ

ǧǡ�ZU�ș�ȹɁ}ìÐ�:ăďÅă��ďĉĨÆĴ�åďī�wåÐș�ZīÌÐīăř�ĊÌ�tÐæķăī�TðæīĴðďĊɁȺș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīA��Å#.

ǧǢ�ZATș�ȹɁ�ďīăÌ�TðæīĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǤ�ȭ�TðæīĊĴĮ�ĊÌ��ðĴðÐĮȚ�UÐœ�
qīĴĊÐīĮìðĨĮ�Ĵď�TĊæÐ�TďÅðăðĴřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTĉĨĨq¢.

ǧǣ�qU�#ș�ZA}�ÐĴ�ZATș�ȹɁ:ķò�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊȚ�TķþÐīÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�
ŒðÌɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�qLðO.

ǧǤ��9āìīřș�op. cit.

ǧǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎ�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, 
Barcelone, 2021.
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La crise des systèmes de soin appelle à mettre en place 
des mesures et des politiques durables, fondées sur 
un nouveau modèle d’organisation sociale qui réponde 
aux besoins actuels et futurs. Les conséquences de la 
persistance de la division du travail de soin fondée sur 
le genre, socio-économique et raciale sont multiplesɁȚ�
ȨɁīÐÆķă�ÌÐ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ķ�ĉďĊÌÐ�Ìķ�
travail et prévalence de leur présence dans des emplois 
ĉă�īÑĉķĊÑīÑĮɁț�ÅȨɁķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ÆìÐš�
les personnes qui prodiguent les soins et chez celles qui 
ÐĊ�ďĊĴ�ÅÐĮďðĊɁț�ÆȨɁĨÐīĴÐ�ÌÐ�ĴăÐĊĴĮ�ìķĉðĊĮɁț�ÌȨɁÆìīæÐ�
physique, mentale et émotionnelle pesant sur celles et 
ceux qui prodiguent les soins, etc.

O�ĮďðȭÌðĮĊĴ�ȹɁĊďķŒÐăăÐ�ĊďīĉăðĴÑɁȺ�ðĊìÑīÐĊĴÐ�¾�ă�
crise sanitaire et sociale actuelle exige d’ouvrir la voie 
à d’importants changements dans les modalités et la 
structure du travail productif et reproductif, impliquant 
ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÌÑťĮ�ÌÐ�īÑďīæĊðĮĴðďĊ�Ĩďķī�ăÐĮ�åďřÐīĮș�ă�

société et l’État. Il est indispensable de reconnaître 
ăÐ�īĒăÐ�ÆÐĊĴīă�Ìķ�ĮďðĊ�Ĩďķī�ă�ÌķīÅðăðĴÑ�ÌÐ�ă�ŒðÐș�ăÐ�
fonctionnement des économies et les processus de 
relance économique qui font progresser l’égalité des 
genres. Cela est crucial pour parvenir à un plus grand 
niveau de coresponsabilité en matière de fourniture 
du soin entre l’État, le marché et les communautés 
locales, et entre les hommes et les femmes87.

Pour parvenir à l’égalité réelle et à l’émancipation des 
femmes, il faut reconnaître les inégalités dans le travail 
de prestation de soins non rémunérée et mettre en 
place les conditions nécessaires pour les réduire et 
ăÐĮ�īÐÌðĮĴīðÅķÐīȘ�Aă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�ÌÐɁȚ

ǧǦ��'q�Oȭ'�O���ÐĴ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁ�'q�O�ř�ZU��TķþÐīÐĮȚ�wðĮĴÐĉĮ�
integrales de cuidados son clave para la recuperación socioeconómica en 
�ĉÑīðÆ�OĴðĊ�ř�Ðă��īðÅÐɁȺș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9�A��ǥ.

4 Construire des villes 
et des territoires 
qui prennent 
ĮďðĊɁȚ�īÐÆďĊĊôĴīÐș�
redistribuer et 
réduire le fardeau 
du travail de soin
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� ȨɁReconnaître, rendre visible et revaloriser le travail 
de soin (ainsi que celles et ceux qui prodiguent 
et qui reçoivent ces soins) comme étant d’une 
importance capitale pour le bien-être des sociétés 
et le fonctionnement de leurs économies. Pour ce 
faire, il faut reconnaître à la fois les soins fournis au 
cœur des foyers et les services de soin en tant que 
ĮÐÆĴÐķī�ÑÆďĊďĉðĪķÐș�Œð�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮ�ÌÑÆÐĊĴĮɁț�

� ÅȨɁRedistribuer de manière juste et équilibrée 
la charge du travail de soin non rémunéré et les 
responsabilités domestiques entre les hommes et 
ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ÐĴ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�æīďķĨÐĮ�ĮďÆðķŘɁț

� ÆȨɁRéduire la charge du travail de soin non rémunéré, 
en diminuant la charge incombant aux femmes dans 
les foyers, grâce à la mise en place de services 
publics locaux de soins, à un soutien et à une 
meilleure couverture des besoins fondamentaux 
en matière de soin, selon une perspective centrée 
sur les droits et sur la base des principes d’égalité, 
d’universalité et de solidarité88.

Les points qui précèdent impliquent, entre autres, les 
ÌÑťĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�

 a) Démocratiser, c’est-à-dire promouvoir la 
coresponsabilité et la participation à la prise de 
décisions, redistribuer la fourniture de soins entre 
l’État, le marché, les communautés et les familles, 
ÐĊťĊ�æīĊĴðī�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�Īķð�
prodiguent et de celles qui reçoivent des soins dans 
ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊɁț

 b) Démarchandiser l ’expérience de soin, en 
ÅĊÌďĊĊĊĴ�ăȸðÌÑÐ�ĪķÐ�ȹɁĮÐķăĮ�ÆÐķŘ�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�
ĨřÐī�ĨÐķŒÐĊĴ�ř�ÆÆÑÌÐīɁȺȘ�OȸÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
de soins de qualité permet de réduire les inégalités 
sociales et de garantir les droits des personnes qui 
ďĊĴ�ÅÐĮďðĊ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ăÐķī�ĨīďÌðæķÐĊĴɁț

 c) Déféminiser, autrement dit déconstruire les rôles 
fondés sur le genre, en faisant de la fourniture des 
soins un choix partagé entre les hommes et les 
femmes et en incluant celles et ceux qui fournissent 
des soins non rémunérés dans le système de 
protection sociale89.

}ĊĴ�ăȸ(ĴĴ�ĪķÐ�ĮÐĮ�ďīæĊÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĴÐīīðĴďīðķŘ�ďĊĴ�
un rôle important à jouer dans la fourniture de soins. Ils 
peuvent, par exemple, fournir directement des biens, 
des infrastructures et des services et légiférer pour 
encourager, obliger ou permettre à d’autres acteurs 

ǧǧ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�wăăÑ�ÐĴ�Oķī�TďăĨÐÆÐīÐĮș�ȹɁtÐÆďĊďÆÐīș�īÐÌðĮĴīðÅķðī�ř�
īÐÌķÆðī�Ðă�ĴīÅþď�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮȘ�qī®ÆĴðÆĮ�ðĊĮĨðīÌďīĮ�ÐĊ�ĉÑīðÆ�ăĴðĊ�ř�Ðă�
ÆīðÅÐɁȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ>�ÆĪå.

ǧǨ��'q�Oȭ'�O��ș�ȹɁqĊďīĉ�wďÆðă�ÌÐ��ĉÑīðÆ�OĴðĊɁȺș�ǡǟǠǦȘ

de couvrir les besoins en soins. La mise en place d’une 
infrastructure de soins publics et sociaux pourrait, à 
moyen et long terme, réduire les inégalités, en parti-
culier si la qualité des services publics et privés qui 
fournissent des soins est réglementée et contrôlée de 
manière adéquate.

Progresser dans le droit aux soins implique de 
construire des systèmes de soins offrant une large 
gamme de couvertures. Cela implique également 
de reconnaître les domaines de l’action publique qui 
nécessitent de mettre en place des actions ciblées vers 
ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÆÐķŘ�ÐĊ�ĮðĴķĴðďĊ�
de dépendance, ainsi que les secteurs qui peuvent être 
gérés sur la base des principes d’universalité, comme la 
santé et l’éducation. Un autre aspect important qui doit 
ÔĴīÐ�ĨīðĮ�ÐĊ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊ�ÐĮĴ�ăȸÑÆìÐăăÐ�ă�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�
pour aborder les soins dans les différents territoires. 
C’est l’échelle du quartier qui apparaît la plus appro-
priée, car c’est là que se tissent les solidarités et que 
les femmes construisent et reconstruisent les soins90. 
En outre, il est important de mesurer et valoriser la large 
contribution des femmes au développement des soins.

La trajectoire Prendre soin  permet d’identifier les 
contextes et les conditions qui créent un environnement 
propice pour progresser vers des pratiques mettant 
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�¾�ĨĨďīĴÐī�¾�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�
et territoriale au centre des préoccupations. Les 
différentes initiatives abordées ci-dessous touchent 
aux divers sujets et exigences que cette trajectoire 
propose. Elles sont organisées autour des trois groupes 
ÌÐ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ĉÐĊĴðďĊĊÑĮ�ĨăķĮ�ìķĴș�ťĊ�ÌȸðĊðĴðÐī�ķĊÐ�
īÑŦÐŘðďĊ�Įķī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ĮĮďÆðÑĮ�ķŘ�ĮďðĊĮ�
au sens large du terme et permettent de mettre en 
évidence des expériences de solidarité diverses, à 
différentes échelles, qui ont abordé le soin dans une 
perspective de droits, d’inclusion et de durabilité.

Ǩǟ�qďăăďș�9ăĸ�ÐĴ�9īĊæĊðăăďș�ȹɁ}īĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�ĉĨăðī�ă�
ķĴďĊďĉò�åÐĉðĊðĮĴɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ���>tȘ
OÐ�wķœðĴ��ĴĊďď�>ďĉÐăÐĮĮ��ÐĊĴÐīș�ÌĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌÐ�}ăðĊæ��ìĊ�¾��Ċæāďāș
a été le premier refuge pour sans-abri du pays à être conçu, construit et
ÐĊĴðÝīÐĉÐĊĴ�æÑīÑ�Ĩī�ăÐĮ�ĮĊĮȭÅīð�ÐķŘȭĉÔĉÐĮȘ�}ìõăĊÌÐȘ
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4.1 reconnaître 
et démocratiser 
ăÐ�ĮďðĊɁȚ�ă�
participation 
citoyenne pour 
l’équité urbaine et 
territoriale

O�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ÐĴ�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�¾�ăȸďīðæðĊÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
expériences qui découlent d’un processus d’essais, de 
recherches et d’apprentissage (et parfois de luttes 
ÆďĊŦðÆĴķÐăăÐĮȨ�ÌÐ�ă�ĨīĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ÆďĊÆÐīĊÑÐĮȘ�
Ces expériences ont porté sur différents thèmes tels 
que la question des personnes sans-abri et l’inclusion 
de groupes traditionnellement marginalisés dans les 
processus décisionnels et concernant les probléma-
tiques de sécurité et de protection. 

Les organisations et les réseaux sociaux ont montré 
que lorsque les personnes ont la possibilité de s’or-
ganiser et de participer activement à la résolution de 
leurs problèmes, ce processus les renforce et leurs 
solutions sont généralement plus conformes à leurs 
besoins réels que les propositions externes mises 
en œuvre de manière centralisée.��ďðÆð�ķĊÐ�ĮÑăÐÆĴðďĊ�
ÌȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĊďĴÅăÐĮ�Įķī�ÆÐ�ĮķþÐĴɁȚ

� ȯ��OÐ�}ìðăĊÌ�>ďĉÐăÐĮĮ�UÐĴœďīā�ȧ}>UȨ�¾�Bangkok 
ȧ}ìõăĊÌÐȨ91. Ce réseau de personnes sans-abri 
illustre comment, par le biais de l’activisme et avec 
ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�ÌÐĮ�ZU:�ÐĴ�ÌÐĮ��}ș�ăÐĮ�ĮĊĮȭÅīðĮ�ȧĪķð�
comptent parmi les personnes les plus pauvres et 
les plus marginalisées des villes) sont parvenus 
à trouver des solutions innovantes et adaptées à 
leurs besoins en matière de soins et d’attention. Au 
lieu de la réponse traditionnelle des abris publics 
qui séparent les différents membres d’une même 
åĉðăăÐș�ăÐ�}>U�ĨīďĨďĮÐ�ÌÐĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�ķĴďæÑīÑĮ�
qui offrent différentes options pour répondre aux 
besoins des familles en matière de logement et de 
soins. Parmi les actions entreprises, on trouve la 

ǨǠ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁ}ìðăĊÌ�>ďĉÐăÐĮĮ�UÐĴœďīāɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

création d’espaces, la formation et le développement 
d’activités productives. Cette initiative a vu le 
þďķī�ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�OÐ�ÆÐĊĴīÐ�
ķĴďæÑīÑ�ĮðĴķÑ�¾��Ċæāďā��ÑæăÐĉÐĊĴ�Ĩķ�ðĊŦķÐĊÆÐī�
la politique de la municipalité. L’expérience a été 
īÐĨīďÌķðĴÐ�ÌĊĮ�ĴīďðĮ�ķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐ�}ìõăĊÌÐ�ŒÐÆ�
le soutien du gouvernement central et de diverses 
�}Ș

 – Les réseaux de vendeurs de rue de Delhi (Inde) 
et Durban (Afrique du Sud)92. Les vendeurs de rue 
impactés par l’arrêt de l’activité économique dû 
ķ��Z�A#ȭǠǨ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ďīæĊðĮÑĮ�ťĊ�ÌÐ�ĉðĊĴÐĊðī�
leurs sources de travail ainsi que leur sécurité 
sanitaire et celle de leurs acheteurs, en réponse 
aux besoins de soins et d’accès à l’alimentation 
ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐȘ���#Ðăìðș�ÐĊ�AĊÌÐș�ðăĮ�ďĊĴ�īÐÉķ�
ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�ÌÐ�ă�UĴðďĊă�>œāÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ÐĴ�Ìķ�
īÑĮÐķ��ďĉÐĊ�ðĊ�AĊåďīĉă�'ĉĨăďřĉÐĊĴȚ�:ăďÅăðšðĊæ�
ĊÌ�ZīæĊðšðĊæȘ���#ķīÅĊș�ðăĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĮďķĴÐĊķĮ�Ĩī�
ăȸZU:��ĮðřÐ�Ð}åķăÐĊðȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ŒðăăÐĮ�
soient très différentes, ces organisations ont 
toutes deux introduit des innovations similaires, 
notamment en mettant en place des infrastructures 
de base, telles que des stations portables pour se 
laver les mains, et en réaménageant les zones 
commerciales. Elles ont également mis en place 
des mesures de distanciation sociale en accord 
avec leurs collectivités locales respectives. Ces 
initiatives montrent qu’il est possible de réduire les 
risques sanitaires et de maximiser les possibilités de 
subsistance, donc de contribuer aux soins fournis 
dans et par les communautés.

�ÐīĴðĊÐĮ��}�ďĊĴ�ŨīĉÑ�ĪķÐ�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÐĴ�ă�
démocratisation des soins constituaient une priorité. 
En travaillant dans la perspective des droits humains, 
il a été possible d’observer dans différentes villes une 
ÑŒďăķĴðďĊ�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ȧķĊ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�
ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�ăÐĮ��}Ȩ�ðĊĴÑæīĊĴ�ÌÐĮ�ĊďĴðďĊĮ�ÌȸðĊÆăķĮðďĊș�
de non-discrimination, de culture de paix et d’égalité 
ÌÐĮ�æÐĊīÐĮȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐș�prendre soin des 
citoyens implique de transformer la perception qu’ils 
ďĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķī�ĨÐīĮďĊĊÐăȘ��Ð�
changement a permis de considérer la citoyenneté 
et les institutions comme des alliées. 

Au cours des dernières décennies, on a assisté à une 
multiplication des initiatives menées par des réseaux de 
ŒðăăÐĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�TðīÐĮ�Ĩďķī�ă�ĨðŘș�ăÐ�9ďīķĉ�ÐķīďĨÑÐĊ�
Ĩďķī�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ăÐ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�
ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÌÐ�ĨðŘȘ�}ďķĴÐĮ�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�¾�
refaire des villes de véritables ăðÐķŘ de vie, et permettent 

Ǩǡ��A':Z�ÐĴ��ĮðřÐ�'ĴåķăÐĊðș�ȹɁqķÅăðÆ�wĨÆÐ�}īÌðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊĮ�ðĊ�#Ðăìðș�
AĊÌð�ĊÌ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

http://www.aet.org
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ķŘ��}�ÌÐ�åďĊÆĴðďĊĊÐī�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�acteurs prenant soin 
de leurs citoyens93.

Certaines des expériences les plus marquantes sont 
décrites ci-dessous.

 – Les défenseurs des droits de Séoul ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�
de Corée). La ville dispose d’un système de 
défenseurs de droits qui permet aux habitants de 
signaler directement toutes les violations des droits 
humains, qui touchent souvent les personnes qui 
prodiguent et ont besoin de soins, car elles sont 
traditionnellement exclues et structurellement 
discriminées. Le système prévoit que les plaignants 
soient représentés devant un tribunal formé par 
les autorités locales et les défenseurs des droits 
ìķĉðĊĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�Į�ĨďăðĴðĪķÐ�ăďÆăÐ�ÐĊ�
matière de droits humains, Séoul a mis en place 
un ambitieux programme de formation pour plus 
ÌÐ�ǣǟɁǟǟǟɁåďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ94.

� ȯ�9ďīĉĴðďĊ�ÌÐ� ă�ĨďăðÆÐȘ�#ĊĮ�ĨăķĮðÐķīĮ�ŒðăăÐĮș�
les institutions policières ont mis en place des 
programmes de renforcement des capacités,  
adoptant de nouvelles approches et de nouveaux 
protocoles. On peut citer, entre autres, l’exemple 
de Mexico (Mexique), qui a mis en place un cours 
en ligne pour former les fonctionnaires de police 
Įķī�ă�ŒðďăÐĊÆÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ťăăÐĮȘ��ķŘ�
États-Unis, en réponse aux récents cas de brutalité 
policière, de nombreuses villes sont en train de 
ĉďÌðťÐī�ăÐķīĮ�ĨīďÆÑÌķīÐĮ�ÌÐ�ĉðĊĴðÐĊ�ÌÐ�ăȸďīÌīÐȘ�
Atlanta a adopté de nouveaux protocoles pour 
prévenir les brutalités policières, Oakland a intégré 
une approche de prévention de la violence menée 
par des organisations issues de ses communautés 
locales, et UÐœɁ�ďīā��ĴīĊĮåÑīÑ�ǠɁǟǟǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
ÌďăăīĮɁ�wș�ķĨīŒĊĴ�ååÐÆĴÑĮ�ķŘ�åďīÆÐĮ�ÌÐ�ĨďăðÆÐș�
à des organismes civils travaillant dans le domaine 
de la sécurité publique et pour l’amélioration des 
centres de jeunesse.

 – Politiques de sécurité intégrant des stratégies de 
ĊďĊȭÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�
il convient de mettre en évidence les stratégies de 
non-discrimination qui célèbrent la diversité au 
sein de la ville95. Le Bureau des droits humains de 

ǨǢ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ĮìðåĴðĊæ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮÐÆķīðĴřȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐ�ðĊ�
ÌŒĊÆðĊæ�ĨÐÆÐ�ÆķăĴķīÐ�ĊÌ�ĮďÆðă�þķĮĴðÆÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

Ǩǣ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁtÐðĊŒÐĊĴðĊæ�
and expanding social assistance to vulnerable groups in the wake of the 
�Z�A#ȭǠǨ�ÆīðĮðĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

ǨǤ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ĮìðåĴðĊæ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮÐÆķīðĴřȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐ�ðĊ�
ÌŒĊÆðĊæ�ĨÐÆÐ�ÆķăĴķīÐ�ĊÌ�ĮďÆðă�þķĮĴðÆÐɁȺȘ�'ŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÌÐ��ìðìķìķș�

UÐœɁ�ďīā (États-Unis) a mis en œuvre une campagne 
ðĊĴðĴķăÑÐ�ȹɁI still believe in our cityɁȺ�ȧLÐ�ÆīďðĮ�ĴďķþďķīĮ�
en notre ville). À Vancouver (Canada), afin de 
combattre la haine anti-asiatique suscitée par la 
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ķĊÐ�ÆĉĨæĊÐ��ÑĴÑ�ăĊÆÑÐ�
ŒÐÆ�ăÐ�ĮăďæĊ�ȹɁIt’s a health issue, not a race issueɁȺ�
(C’est une question de santé, pas une question de 
race). En Europe, le département de Seine-Saint 
Denis�ȧ9īĊÆÐȨ�ÐĴ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�Barcelone (Espagne) 
se sont attachés à fournir des informations sur la 
discrimination au niveau local. Grâce à son adhésion 
ķ�īÑĮÐķ�tðĊÅďœɁ�ðĴðÐĮș�Amsterdam (Pays-Bas) 
a avancé dans sa politique de prévention de la 
ŒðďăÐĊÆÐ�¾�ăȸÐĊÆďĊĴīÐ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�O:�}sA�Ɏș�
notamment grâce à des interventions au sein de 
l’espace public et du système scolaire.

 – Promouvoir une culture de paix. La ville de 
Grigny�ȧ9īĊÆÐȨ��ðĊĴīďÌķðĴ�ķĊ�ĨăĊ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
de l’initiative Maires pour la Paix, qui implique, 
entre autres actions, d’intégrer la culture de paix 
dans les événements publics, les programmes 
scolaires et les clubs destinés aux jeunes. La ville 
de Mexico (Mexique) a quant à elle mis en place 
l’initiative Maps of peace (Cartes de la paix) qui est 
ÑĴīďðĴÐĉÐĊĴ�ĮĮďÆðÑÐ�ķ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
et territoires de paix. Son objectif est de souligner 
le rôle de la ville en tant que lieu de coexistence96. 
#Ð�ĉÔĉÐș�ă�ÆďÐŘðĮĴÐĊÆÐ�ĨÆðťĪķÐ�ÐĮĴ�ĉðĮÐ�ÐĊ�
avant dans différents quartiers et la lutte contre la 
normalisation de la violence a permis de changer 
les perceptions sur la paix et la sécurité urbaine en 
donnant la parole aux habitants.

Le travail de reconnaissance et de démocratisation du 
soin s’est également traduit par des initiatives visant 
à apporter des réponses aux besoins des personnes 
migrantes.

 – L’inclusion des personnes migrantes. À 
Amsterdam (Pays-Bas), l’initiative Amsterdam 
Focus a été mise en place en 2017. Elle permet aux 
ĉðæīĊĴĮ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ÆďĊĮÐðăĮș�Įķī�ķĊÐ�ĨÑīðďÌÐ�
de trois ans, dans des domaines tels que l’emploi, 
l’éducation, l’entrepreneuriat, la participation et 
la langue. À Quilicura (Chili), en réponse à des cas 
de discrimination à l’encontre d’élèves migrants 
dans les écoles municipales, les employés publics 
ont reçu une formation sur le droit à la mobilité. À 
Vienne (Autriche), les migrants se voient proposer 
des formations dans différents domaines de 
connaissance. À Paris ȧ9īĊÆÐȨș�OÐĮ�:īĊÌĮ��ďðĮðĊĮ�
est un centre d’accueil pour réfugiés, installé dans 

wÑďķăș��ĴăĊĴș�ZāăĊÌș�UÐœ��ďīāș�TÐŘðÆďș��īÆÐăďĊÐș�wÐðĊÐȭwðĊĴ�#ÐĊðĮș�
�ĊÆďķŒÐīș��ĉĮĴÐīÌĉș�:īðæĊřș�:œĊŪķș��ďæďĴș�ăȸ�ĮĮďÆðĴðďĊ�ÌÐĮ�
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ăďÆķŘ�Ìķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�:īĊďăăÐīĮ�ÐĴ�tðŒĮ��ÆðĉÌīðÌȘ

Ǩǥ�LķĉÐ�ș�op. cit.
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un ancien hôpital mis à disposition par la ville à cette 
ťĊȘ���Mogadiscio (Somalie), différents sites ont été 
sélectionnés pour mener des projets de logement 
et des prototypes ont été développés, complétés 
par un plan de location immobilière97.

 – Collaborations au sein de la société civile pour 
soutenir les migrants en Asie98Ș�#ÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�Įķī�
les migrants à :œĊŪķ�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ�ďĊĴ�
montré qu’il était important que les organisations 
de la société civile leur fournissent informations 
et assistance et qu’il était nécessaire de mettre en 
place des mécanismes pour améliorer l’accès des 
migrants aux informations leur permettant de se 
diriger dans les systèmes et services publics fournis 
Ĩī�ăÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐķī�ĨřĮ�ÌȸÆÆķÐðăȘ

Les femmes migrantes et leurs enfants sont parti-
culièrement vulnérables aux abus, à la violence, à 
l’exploitation et à la discrimination. Protéger et garantir 
les droits de ces groupes est essentiel pour lutter 
contre les inégalités urbaines fondées sur le genre et 
l’âge dans le cadre des processus de migration.

ǨǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁOďÆă�AĊÆăķĮðďĊ�ďå�TðæīĊĴĮ�ĊÌ�tÐåķæÐÐĮȘ���:ĴÐœř�Ĵď�
'ŘðĮĴðĊæ�AÌÐĮș�tÐĮďķīÆÐĮ�ĊÌ��ĨÆðĴðÐĮ�åďī��ðĴðÐĮ��ÆīďĮĮ�ĴìÐ��ďīăÌɁȺȘ

Ǩǧ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁTðæīĴðďĊ�'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ�
�ìðĊ�ĊÌ�ďĴìÐī��ĮðĊ�ÆďķĊĴīðÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

4.2 redistribuer et 
démarchandiser 
ăÐ�ĮďðĊɁȚ�æÐĮĴðďĊ�
et capacités 
publiques en 
matière de 
protection sociale 
et de soin

#ĊĮ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�ÐĴ�ÐĊ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ��}ș�
diverses expériences ont mis en avant des modèles 
de gestion du logement dirigés par des communautés, 
qui cherchent à démarchandiser l’espace urbain et le 
logement, à les traiter comme des espaces permettant 
de répondre aux besoins en matière de soin de groupes 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ99.

L’accès au logement pour les groupes victimes de 
discriminations est l’un des moyens d’action publique 
pour soutenir des projets de collaboration qui favorisent 
l’entraide. Les exemples suivants montrent comment 
certains groupes ont résolu leurs besoins en matière 
de logement et de soin.

 – Les communautés des personnes âgées 
O:�}sA�Ɏș�¾�Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ100Ș�O�}ďĊðÆ�
Housing Association est une organisation à but 
non lucratif qui crée des communautés urbaines 
Ĩďķī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏ�¶æÑÐĮ�ÐĴ�īÐĴīðĴÑÐĮȘ�
La première communauté a créé Bankhouse 
One Housing, un groupe de logements destinés 
ķŘ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǤɁĊĮȘ�'Ċ�ǡǟǡǠș�}ďĊðÆ�
� ÆĪķðĮ� ǠǨɁ ĨīďĨīðÑĴÑĮ� ÌĊĮ� ÆÐ� ÆďĉĨăÐŘÐ� ÐĴ�
évalue actuellement d’autres sites à Londres 
ťĊ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌŒĊĴæÐ�ÌÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
ŒďăďĊĴīðĮĴÐĮ�ÌÐ�īÐĴīðĴÑĮ�O:�}sA�ɎȘ�}ďĊðÆ�ÆďăăÅďīÐ�

99 Le modèle de logement dirigé par la communauté permet de produire 
des logements abordables à l’abri de la spéculation. En outre, il contribue au 
droit au logement et joue un rôle important dans l’intégration des pratiques 
ÌÐ�ĮďðĊĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĉīæðĊăðĮÑÐĮ�ÐĴȥďķ�řĊĴ�ÌÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�
ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ

Ǡǟǟ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴřȭăÐÌ�>ďķĮðĊæȚ��ÌīðŒÐī�ďå�ĮďÆðă�
ðĊÆăķĮðďĊ�åďī�ŒķăĊÐīÅăÐ�ķīÅĊ�ĨďĨķăĴðďĊĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ�9īÐÌ�tďĉÐīďș�9ăðÆāīȘ
OÐĮ�:īĊÌĮ��ďðĮðĊĮ�ȯ�>ĒĨðĴă�wðĊĴȭ�ðĊÆÐĊĴȭÌÐȭqķăș�qīðĮș�9īĊÆÐȘ
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avec l’Autorité du Grand Londres et avec d’autres 
conseils locaux de la zone métropolitaine, ainsi 
qu’avec des investisseurs, des promoteurs et des 
fournisseurs de logements agréés, pour acheter 
ÌÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ťĊ�ÌÐ�ĉÐĊÐī�ÌÐĮ�
projets à bien. L’Autorité du Grand Londres a offert 
ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�¾�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�O:�}sA�ɎɁȚ�
ÐăăÐ��þďķÑ�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐ�åÆðăðĴĴÐķī�ÐĴ��ĮďķŒÐĊĴ�ťĊĊÆÑ�
des initiatives par le biais de prêts d’investissement 
et de revenus provenant du fonds de logement 
communautaire créé par la municipalité de Londres. 
}ďĊðÆ�ĴīŒðăăÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ĮĮďÆðĴðďĊ�ŒÐÆ�ă�O:�}�
9ďķĊÌĴðďĊ�ÌÐ�Manchester�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�Ĩďķī�ÆīÑÐī�
ķĊÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�īÐĴīðĴÑÐĮ�O:�}sA�Ɏ�
qui sera installée sur un site acheté par le conseil 
municipal. Cela illustre à nouveau comment les 
�}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�ĨīďþÐĴĮ�¾�åďīĴÐ�
valeur sociale, qui contribuent à réduire les inégalités 
sociales et à faciliter la prise en charge de groupes 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ

 – Coopératives d’étudiants universitaires101. Pendant 
leurs années d’études, les jeunes constituent un 
groupe social ayant des besoins particuliers en 
matière de soins. Souvent, leurs études ne leur 
permettent pas de s’engager activement sur le 
marché du travail. Couplé au manque habituel de 
solutions de logements abordables, cela génère de la 
précarité et entrave le développement de leurs études. 
qďķī�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ÆÐĮ�ÌÑťĮș�ĨăķĮðÐķīĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÌÐ�
logement pour les étudiants à l’université ont été 
développées. Celles-ci ne répondent pas seulement 
à leurs besoins en matière de logement, elles 
constituent également une importante communauté 
de soutien et de soins collectifs. Parmi les initiatives 
ĮðĉðăðīÐĮș�ďĊ�ĨÐķĴ�ÆðĴÐīɁȚ�ă�ÆďďĨÑīĴðŒÐ�ÌȸÑĴķÌðĊĴĮ�
U�w�Z�ķŘ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮș�ă�ÆďďĨÑīĴðŒÐ�w}���Z�¾�
Sydney (Australie), et la coopérative CIGUË à Genève 
(Suisse). Pour développer de telles initiatives, le 
soutien des administrations publiques locales est 
indispensable. CIGUË, par exemple, a bénéficié 
de prêts, de concessions de terrains et d’aides 
gouvernementales de la part de la ville de Genève.

9ÆÐ�ķŘ�ÆīðĮÐĮș�ăÐĮ��}�ĮŒÐĊĴ�Īķȸðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�
d’innover dans la gestion de leurs politiques et de leurs 
services sociaux. Pour ce faire, elles mettent notam-
ment en place des transferts et des aides directes 
Ĩďķī�ă�ĨďĨķăĴðďĊș�ÐĊ�īæÐĊĴ�ďķ�ÐĊ�ĊĴķīÐɁț�ÐăăÐĮ�åďĊĴ�
la promotion de la consommation de produits locaux 
ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨÐĊĮÐī�ăÐĮ�ĨÐīĴÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ĮķÅðÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�
travailleurs locaux. Des instruments ont notamment été 
introduits pour minimiser la dépendance au marché 
de ceux qui prodiguent et reçoivent des soins. Parmi 
ĨăķĮðÐķīĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ðĊĮĨðīĊĴÐĮș�ďĊ�ĨÐķĴ�ĮďķăðæĊÐīɁȚ

101  Idem.

 – Les transferts monétaires et autres mesures de 
soutien pour lutter contre la pandémie102Ș�9ÆÐ�¾�
ăȸķīæÐĊÆÐ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�Montevideo 
(Uruguay) a effectué des transferts d’argent pour 
éviter l’expulsion des locataires de logements 
Īķð�ŒðÐĊĴ�ĨÐīÌķ�ăÐķīĮ�īÐŒÐĊķĮɁț�Sfax�ȧ}ķĊðĮðÐȨ�
�īÐÌðīðæÑ�ÌÐĮ�åďĊÌĮ�ŒÐīĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ĉðæīĊĴĮɁț�
Bogota (Colombie) a effectué des transferts à 
destination des commerçants pour réactiver 
ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ăďÆăÐĮɁț�Recoleta (Chili), Renca 
(Chili) et Lima (Pérou) ont donné de la nourriture 
aux cantines, cuisines communautaires, ollas 
solidarias et ollas communes�ȧĨďĴĮ�ÆďĉĉķĊķŘȨɁț�
et Pichincha (Équateur) a soutenu des systèmes de 
consommation et de redistribution de proximité.

 Pour les familles et les personnes appauvries par 
la pandémie, le développement de programmes 
d’assistance sociale a été très important, notamment 
ceux impliquant la distribution de nourriture et de 
ŒÔĴÐĉÐĊĴĮ�ÐĴȥďķ�ă�ĮķĮĨÐĊĮðďĊ�Ìķ�ĨðÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
services publics. La ville de Mexico (Mexique) offre 
un bon exemple de ces pratiques. Avant même la 
ĨĊÌÑĉðÐș�ăÐ�ĮÐÆīÑĴīðĴ�ķ�#ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĮďÆðă�
a utilisé son Red de Servicios (réseau de services) 
pour mettre en place un réseau de restaurants, 
ou cantines communautaires, où les habitants 
ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊ�ÌīďðĴ�æīĊĴð�ÌȸÆÆÝĮ�¾�ă�ĊďķīīðĴķīÐȘ�
�ťĊ�ÌȸĨĨďīĴÐī�ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ķŘ�ĴīŒðăăÐķĮÐĮ�ÐĴȥďķ�
aux personnes chargées de prodiguer des soins, la 
ville d’Iztapalapa (Mexique) a créé un programme 
municipal de soins visant à leur fournir une aide 
et un soutien émotionnel, ainsi qu’éducation et 
formation, avec des transferts directs d’argent. 

�ķȭÌÐă¾�ÌÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮș�ÆÐīĴðĊÐĮ��}�ďĊĴ�åðĴ�ĨīďæīÐĮĮÐī�
la redistribution et la démarchandisation des services 
de soins en apportant un soutien direct aux personnes 
qui prodiguent des soins et à celles qui en ont besoin. 
�ďðÆð�ĪķÐăĪķÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌȸðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐ�ĮďðĊĮ�
ðĊĴÐīæÑĊÑīĴðďĊĊÐăĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�ķŘ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮɁȚ

 – Programmes de soins intergénérationnels. À 
Mexico (Mexique), un programme ciblant les 
personnes âgées a été mis au point. Il fournit des 
soins médicaux et de la nourriture à domicile, donne 
accès à un réseau de jeunes volontaires locaux qui 
ðÌÐĊĴ�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆððīÐĮș�åŒďīðĮĊĴ�ðĊĮð�ķĊÐ�īÐăĴðďĊ�
de soins intergénérationnelle. Le Conseil provincial 
de Barcelone (Espagne) a mis en place un service 
local de téléassistance qui garantit la sécurité des 
personnes susceptibles de se trouver dans des 
situations à risque, notamment en raison de leur 

Ǡǟǡ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�ĴìÐ�řďķĴìȚ�qīďĴÐÆĴðĊæ�ĴìÐ�īðæìĴĮ�ďå�ĴìÐ�ÆìðăÌ�ðĊ�ĴìÐ�
ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.
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âge. Ce service leur permet de vivre avec plus de 
ĮÑīÑĊðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊ�ĮďķĴðÐĊș�ðă�åďķīĊðĴ�ÌÐĮ�
réponses immédiates dans les situations d’urgence. 

 – À Mersin�ȧ}ķīĪķðÐȨș�ăÐĮ�åďřÐīĮ�ĉķĊðÆðĨķŘ�Ĩďķī�
personnes âgées comprennent des installations 
complémentaires, telles que des ateliers artistiques, 
des services d’évaluation psycho-sociale et des 
possibilités de socialisation avec de jeunes 
volontaires103. À Seongdon�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨș�ķĊ�
programme d’assistance médicale à domicile pour 
les personnes âgées isolées et à faibles revenus 
leur offre la possibilité de participer à des activités 
de socialisation. À Séoul ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨș�ăÐ�
gouvernement métropolitain a créé un groupe de 
travail qui offre un soutien aux ménages confrontés 
à divers obstacles. Cette mesure vise à améliorer 
la coordination entre les différents services 
municipaux et se concentre sur cinq préoccupations 
ĉþÐķīÐĮɁȚ�ă�ĮÑÆķīðĴÑș�ă�ĉăÌðÐș�ă�ĨķŒīÐĴÑș�ă�
solitude et le logement.

 – L’inclusion des personnes âgées dans l’espace 
urbain à La Havane (Cuba)104. La municipalité Plaza 
ÌÐ�ă�tÐŒďăķÆðĐĊș�Īķð�åðĴ�ĨīĴðÐ�Ìķ�tÑĮÐķ�ĉďĊÌðă�
des villes et communautés amies des aînés, a mis 
en place une alliance multiacteurs dont l’objectif est 
de prendre en charge les personnes âgées en créant 
des espaces architecturaux urbains plus inclusifs. 
�ÐĴĴÐ�ðĊðĴðĴðŒÐ�ŒðĮÐ�ĴīďðĮ�ÌďĉðĊÐĮ�ĮďÆðďȭĮĨĴðķŘɁȚ�
le logement, le quartier et les installations offrant 
des services de soins. Ces propositions étendent 
la notion de soin à la sphère de la vie quotidienne 
active au sein de la communauté.

Le secteur public a le devoir de protéger activement la 
population contre tous types de violence. Cela implique 
de promouvoir des pratiques pour garantir l’élimination 
de toutes formes de discrimination et de violence à 
ăȸÑæīÌ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ťăăÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�
et privés. Si la volonté politique est indispensable, elle 
ĊÐ�ĮķŨĴ�ĨĮ�¾�ÐăăÐ�ĮÐķăÐȘ�'ăăÐ�ÌďðĴ�ĮÐ�ĴīÌķðīÐ�ÐĊ�ÆĴðďĊĮ�
ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�ÐĊ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ĨĨīďĨīðÑĮ�ÌÐ�ă�ĨīĴ�
des autorités responsables des domaines stratégiques 
des collectivités territoriales105. Plusieurs expériences 
ont favorisé la participation des femmes à la prise de 
ÌÑÆðĮðďĊ�īÐăĴðŒÐ�¾�ă�ŒðăăÐ�ÐĴ�¾�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�æÐĊÌĮ�
urbains. Il s’agit notamment du projet �ďÆÐĮ�ÌÐ�ĉķþÐīÐĮ�

ǠǟǢ�LďìĊ�qķă�qȘ��īķš�ÐĴ�9ÐÌÐīðÆď��ĴðĮĴ�qďðĴðÐīș�ȹɁTðĮĮðĊæ�qðÐÆÐĮȚ�}ìīÐÐ�
TÐĴīďĨďăðĮ��īÐā�#ďœĊ��īīðÐīĮ�åďī�'ŒÐīřďĊÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

Ǡǟǣ���L�'ȭNUZ��>ÅĊș�ȹɁOďĮ�īÐĴďĮ�ÌÐă�ÐĊŒÐþÐÆðĉðÐĊĴď�ř�ă�
ÆďĊťæķīÆðĐĊ�ÌÐ�ÆðķÌÌÐĮ�ðĊÆăķĮðŒĮȚ�'ă�ÆĮď�ìÅĊÐīďɁȺș�Recueil de cas de 
:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǠǟǤ�Zăæ�wÐæďŒð�TīòĊș�ȹɁqīďæīĉ��ðķÌÌÐĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮ�
Ĩī�TķþÐīÐĮ�ř�UðĎĮ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊȚ�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�tÐĮķăĴÌďĮɁȺș�qĊĉș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘL�īřs.

diversas por ciudades seguras, inclusivas y sostenibles 
ȧ�ďðŘ�ÌÐ�åÐĉĉÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ĮĻīÐĮș�
inclusives et durables), développé dans des villes 
comme Guatemala City (Guatemala), San Salvador (El 
Salvador), Bogota (Colombie) et Santiago�ȧ�ìðăðȨɁț�ÐĴ�Ìķ�
projet Somos territorios: mujeres y actores locales arti-
culadas por espacios libres de violencias (Nous sommes 
ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȚ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘ�ďīæĊðĮÑĮ�
en faveur d’espaces exempts de violence), à Cordoba 
(Argentine)106. Ces expériences ont enrichi le débat 
sur le droit à la ville et aux soins dans les villes. Elles 
ont également montré qu’il est important de générer 
des connexions entre les différents acteurs locaux 
ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
et les services publics pour servir d’instruments de 
redistribution sociale dans les villes inégalitaires.

Ǡǟǥ��Aw�w���ðķÌÌÐĮ�9ÐĉðĊðĮĴĮș�ȹɁ�ďĊĮĴīķřÐĊÌď�ÆðķÌÌÐĮ�åÐĉðĊðĮĴĮȚ�
ÐŘĨÐīðÐĊÆðĮ�ř�ÆÆðďĊÐĮ�Ĩďī�Ðă�#ÐīÐÆìď�ÌÐ�ăĮ�ĉķþÐīÐĮ��ă��ðķÌÌ�ř��
ĴÐīīðĴďīðďĮ�ăðÅīÐĮ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆðĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�
l’égalité, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ��ĊÌīÐř�wķăðĴĮāðřș�9ăðÆāīȘ
qăÆÐ�ÌÐ�ă�tÑŒďăķĴðďĊș�O�>ŒĊÐș��ķÅȘ
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4.3 déféminiser 
et réduire la 
charge de travail 
ÌÐ�ĮďðĊɁȚ�īÑĮÐķŘ�
et protection 
des personnes 
qui prodiguent 
et reçoivent des 
soins

Comme cela a déjà été abondamment commenté, le 
travail de soin, qu’il soit mal payé ou pas rémunéré du 
ĴďķĴș�ĨÝĮÐ�ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�
nombreux cas, ce travail est effectué par des personnes 
racialisées et marginalisées. Ouvrir la voie vers des 
villes et des territoires plus égalitaires et plus solidaires 
implique de réduire la charge du travail de soin que 
ces groupes doivent porter, par le biais d’initiatives 
axées sur la coresponsabilité sociale et de genre dans 
la prestation de soins.

Ces dernières années, on a assisté à une augmen-
ĴĴðďĊ�Ìķ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ��}�ÆìÐīÆìĊĴ�¾�ŒĊÆÐī�ÌĊĮ�
cette direction, et plus encore dans le contexte de la 
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ��ĮÑ�Įķī�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
propositions locales de quatre villes d’Amérique latine, 
le projet Ciudades y territorios que cuidan: sistemas 
locales de cuidado con enfoque de género (Le soin dans 
ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȚ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ăďÆķŘ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�
basés sur une approche liée au genre) constitue un bon 
ÐŘÐĉĨăÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�åÆÐ�ķ�ÌÑť�ĨďĮÑ�Ĩī�ăȸðĉĨÆĴ�
de la pandémie. Ce projet contribue à la conception de 
politiques et de stratégies de soins axées sur le genre 
et le territoire, visant à garantir le droit des personnes 
à être soignées et à recevoir des soins107.

ǠǟǦ�qīďþÐĴ�ĮďķĴÐĊķ�Ĩī�:ttAqq�ȧ:ÐĊÌÐī�tÐĮĨďĊĮðŒÐ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�ɪ�
AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�ðĊ�qďăðÆř�ɪ�qīÆĴðÆÐȨ�ÐĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ��Ĩī��ďĉĊ�ĊÌ�
>ÅðĴĴ�UÐĴœďīā�O��Ș�Aă�ÐĮĴ�ÆďďīÌďĊĊÑ�Ĩī�ă��ďīĨďīÆðĐĊ�w�t�ȧ�ìðăðȨ�
ÐĴ�īÑăðĮÑ�Ĩī��Aw�w��¾�LďĮÑ��Ș�qš�ȧ:īĊÌ��ķÐĊďĮ��ðīÐĮȨ�ÐĴ��ĐīÌďÅ�
ȧ�īæÐĊĴðĊÐȨɁț�Ĩī�ă�9ķĊÌÆðĐĊ���q�¾��ďæďĴ�ȧ�ďăďĉÅðÐȨɁț�ÐĴ�Ĩī��ďīĨďīÆðĐĊ�
w�t�¾�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðȘ�#ĊĮ�ÆÐĮ�ĪķĴīÐ�ŒðăăÐĮș�ÌÐĮ�īÑĮÐķŘ�ÌÐ�åÐĉĉÐĮ�
et des organisations territoriales travaillent en collaboration avec les 
�}�ÐĴ�ăÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴÑĮȘ�OÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�ðĉĨăðĪķÑĮ�ðĊÆăķÐĊĴɁȚ�ăȸ�ĊðŒÐīĮðĴÑ�

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�
innovantes qui contribuent à l’égalité par le biais des 
systèmes d’éducation. Ces actions visent à agir au-delà 
des écoles, à réduire la ségrégation, à renforcer l’inclu-
sion et la diversité et, parallèlement, à réduire le niveau 
très élevé de féminisation de la charge quotidienne 
du travail de soin. Les exemples innovants suivants 
ĉÑīðĴÐĊĴ�ÌȸÔĴīÐ�ĉÐĊĴðďĊĊÑĮɁȚ

� ȯ�#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�Īķð�ÑÌķĪķÐĊĴ108Ș�qďķī�ÌÐŒÐĊðī�ȹɁķĊÐ�
ŒðăăÐ�Īķð�ÑÌķĪķÐɁȺș�Grigny�ȧ9īĊÆÐȨ��ĨĨďīĴÑ�ĮďĊ�
soutien aux familles dans leur rôle d’éducateur. La 
ville offre des espaces qui facilitent l’accès à des 
environnements sûrs et attrayants pour apprendre 
au-delà de l’école. À Granollers (Espagne), des 
initiatives dans le domaine de l’inclusion sociale 
ÐĴ�ķīÅðĊÐ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉÐĊÑÐĮɁț�ÐăăÐĮ�īÐĨďĮÐĊĴ�Įķī�ă�
coordination des groupes d’intérêt au sein de la 
ŒðăăÐ�ķĴďķī�ÌÐ�ÌÐķŘ�ŘÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘɁȚ�ă�ÆīÑĴðďĊ�
d’établissements d’enseignement destinés à 
tous les habitants et la promotion de l’accès aux 
opportunités extrascolaires pour tous les citoyens. 

� ȯ�#ÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�Ĩďķī�ăȸÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�þÐķĊÐĮ�řĊĴ�
un grand risque de vulnérabilité pendant la crise 
Ìķ��Z�A#ȭǠǨ109. Vienne (Autriche) a distribué plus 
ÌÐ�ǤɁǟǟǟɁďīÌðĊĴÐķīĮ�ĨďīĴÅăÐĮ�ķŘ�åĉðăăÐĮ�Īķð�
n’avaient pas les moyens de s’en procurer pour 
que leurs enfants suivent l’enseignement depuis 
leur domicile. Rivas Vaciamadrid (Espagne) a 
également fourni des tablettes et des cartes SIM 
pour aider les enfants dans des circonstances 
similaires. :œĊŪķ�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ��åďķīĊð�
ǡɁǥǟǟɁďķĴðăĮ�ðĊåďīĉĴðĪķÐĮ�ķŘ�ÑÆďăÐĮ�Ĩďķī�åÆðăðĴÐī�
l’apprentissage à distance des enfants issus de 
familles à faibles revenus et prend en charge leurs 
frais de connexion à Internet. La ville a également 
proposé des conférences en ligne spécialement 
adaptées aux étudiants aveugles et fourni du 
matériel sur mesure pour les étudiants sourds et 
ceux souffrant de troubles du développement.

 En Amérique latine, la plate-forme Aprende en Casa 
(Apprend à la maison) de Bogota (Colombie) a inclus 
une chaîne de radio et de télévision avec du matériel 
ÑÌķÆĴðå�ŒðĮĊĴ�¾�ĉďĴðŒÐī�ăÐĮ�ťăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�æīÉďĊĮ�¾�
suivre ses cours. Elle a également fourni du matériel 
permettant aux enseignants et aux parents d’aider 
les élèves à suivre leur programme scolaire. À Lima 

ĊĴðďĊăÐ�ÌÐ�LďĮÑ��Ș�qš�ȧ�Uq�¢ȨɁț�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ��ĐīÌďÅș�ăÐ�TĮĴÐī�
�ðŒðÐĊÌ�ÐĴ��ðķÌÌ��U�Ɂț�ăÐ�ĮÐÆīÑĴīðĴ�ÌÐĮ�9ÐĉĉÐĮ�ÌÐ�ă�ĉðīðÐ�ÌÐ��ďæďĴ�
ÐĴ�ăȾ�ĊðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐ�tďĮīðďɁț�ÐĴ�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�wĊĴðæď�ÐĴ�ă�9ÆķăĴÑ�
d'architecture de l'Université de Santiago.

Ǡǟǧ�qķðæĨðĊĐĮ�ÐĴ�9ăÑĴř�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�
ĴìÐ�řďķĴìȚ�qīďĴÐÆĴðĊæ�ĴìÐ�īðæìĴĮ�ďå�ĴìÐ�ÆìðăÌ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�
ĨĊÌÐĉðÆɁȺȘ

109 Idem.
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(Pérou), l’initiative Escuela de Lima (École de Lima) a 
fourni du matériel supplémentaire aux enfants instruits 
à la maison ainsi qu’aux adolescents et aux adultes. 

En ce qui concerne la nourriture, historiquement la 
demande de prise en charge est portée par des réseaux 
locaux de la société civile, travaillant en collaboration 
avec les institutions publiques. Certaines initiatives 
ĮďĊĴ�¾�ĊďĴÐīɁȚ

 – Le réseau des Ollas Comunes  (cantines 
communautaires) à Lima (Pérou)110. Comme dans 
de nombreuses villes d’Amérique latine et d’autres 
continents, les cantines communautaires ont été, et 
ĮďĊĴ�ĴďķþďķīĮș�ķĊÐ�īÑĨďĊĮÐ�¾�ă�åðĉȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�
périphériques de Lima, les familles aux ressources 
les plus faibles ont vu leurs revenus diminuer puis 
disparaître complètement pendant la période de 
ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�9ÆÐ�¾�
cette situation, des associations de quartier ont 
ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ÆĊĴðĊÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ťĊ�
ÌÐ�ĨīďťĴÐī�ÌȸÑÆďĊďĉðÐĮ�ÌȸÑÆìÐăăÐ�ÐĴ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐ�
ÆďĻĴ�ÌȸĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ĊďķīīðĴķīÐȘ�#ÝĮ�ăÐ�
début, la majorité des cantines communautaires ont 
formé des alliances avec des institutions publiques, 

ǠǠǟ�q��q�ÐĴ��'U��ș�ȹɁZăăĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ÐĊ�Oðĉș�qÐīĸȚ��ďĉÅĴðÐĊÌď�Ðă�
ìĉÅīÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

privées et universitaires pour obtenir un soutien 
supplémentaire.

 – Le gouvernement central du Pérou a consacré 
une partie de son budget public au soutien des 
cantines communautaires, et la métropole de Lima 
a mis en place un conseil de sécurité alimentaire, 
où les dirigeants des différentes cantines peuvent 
rencontrer diverses ONG, des universitaires et 
des représentants des différents échelons de 
gouvernement. Cette plate-forme multiacteurs 
a permis de créer des comités de travail pour 
enregistrer et fournir des comptes pour les cantines 
communautaires, faire des stocks alimentaires, 
améliorer les infrastructures existantes et 
promouvoir l’agriculture urbaine. Pour compléter ces 
efforts, des propositions ont également été faites 
en matière de coconception des infrastructures et 
ÌÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨīĴæÑĮȘ�#ÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
été affectés à la prise en charge des enfants et 
des personnes âgées, ainsi qu’au développement 
d’initiatives de renforcement des capacités des 
ÆďĉĉķĊķĴÑĮȘ�}ďķĴ�ÆÐă��ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�īÐŒăďīðĮÐī�
le travail des femmes et à promouvoir dans la ville 
des initiatives fondées sur une perspective de 
coresponsabilité sociale et de genre.

wďķīÆÐɁȚ�TðīðÐ�ÌÐ�:īĊďăăÐīĮȘ
Granollers favorise l'accès aux opportunités parascolaires dans une optique d'inclusion. Espagne.
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Considérer le soin (care) comme un sujet d’intérêt public 
revient à reconnaître qu’il joue un rôle central dans la 
reproduction de la vie, bien qu’il ait été historiquement 
invisibilisé. La crise mondiale provoquée par la pandémie 
ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��īÑŨīĉÑ�ÆÐĴĴÐ�ðĉĨďīĴĊÆÐȘ�'ăăÐ��ĮďķăðæĊÑ�
ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸĨĨďīĴÐī�ÌÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ķŘ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�
soin, en particulier aux groupes qui souffrent de discri-
ĉðĊĴðďĊĮ�ÐĴȥďķ�Īķð�ĮÐ�ĴīďķŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĮðĴķĴðďĊĮ�ÌÐ�
vulnérabilité. 

La position centrale du soin dans le débat public 
ÆĴķÐă�ďÅăðæÐ�¾�īÐŒðĮðĴÐī�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�ťĊ�ÌÐ�
prendre conscience des différentes fonctions qui lui 
sont associées et de la manière dont elles peuvent être 
abordées via la coresponsabilité sociale et de genre, 
en travaillant avec des acteurs publics et à différentes 
échelles. Pour faire advenir des sociétés inclusives, 
ÑĪķðĴÅăÐĮ�ÐĴ�ÌķīÅăÐĮș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÆăÑ�¾�þďķÐī�
en raison de leur proximité avec la population. Elles 
doivent faire progresser un contrat social qui intègre 
les politiques de soins en tant que pilier du bien-être 
et créer les conditions matérielles, institutionnelles et 
symboliques pour forcer une rupture avec la division 
traditionnelle du travail de soin basée sur le genre. 

#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ĉīĪķÑ�Ĩī�ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑåðĮș� ă�
ĨÐīĴðĊÐĊÆÐ�ÐĴ�ăÐ�ăÐÌÐīĮìðĨ�ÌÐĮ��}�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆăðīÐĉÐĊĴ�
démontrés, tout comme leur capacité à promouvoir 
l’inclusion et l’égalité urbaine et territoriale en tant que 
principes directeurs de politiques publiques durables. Ce 
leadership s’appuie sur un nouveau modèle d’organisa-
tion sociale des soins, qui met l’accent sur les inégalités 
de genre dans la répartition de la charge de travail que 
représentent le soin, et reconnaît les droits de celles et 
ceux qui les prodiguent et les reçoivent.

Le marché ne peut répondre qu’à une partie de la 
demande de soin. Les politiques de soins doivent donc 
inclure l’économie non monétarisée et reconnaître la 
production de l’immense majorité des soins fournis 

directement et indirectement, principalement à domicile 
et par des organisations sans but lucratif. L’élaboration 
et l’adoption de mesures politiques nécessitent une 
compréhension claire de cette distinction, même si, 
dans la pratique, il existe de nombreuses interactions 
entre les économies monétarisées et non monétarisées.  

Pour progresser vers une plus grande égalité dans les 
villes et les territoires, il est nécessaire de mettre en 
œuvre des politiques visant des secteurs et des groupes 
ĮďÆðķŘ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�OȸÑÌķÆĴðďĊș�ă�ĮĊĴÑș�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
sociaux, le logement, les actions visant à promouvoir 
la sécurité de toutes et tous et une meilleure coexis-
tence, entre autres, sont autant de domaines clés pour 
prodiguer des soins aux citoyens. Il est particulièrement 
important de progresser dans le domaine des droits 
à recevoir des soins pour les personnes qui, pour des 
raisons structurelles ou circonstancielles, ont des 
ÅÐĮďðĊĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ȧÐĴ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮș�ÌďĊÆȨș�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÐĴ�
ķīæÐĊĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮɁȚ�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
âgées, les personnes handicapées, les personnes 
O:�}sA�Ɏș�ăÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ŒðÆĴðĉÐĮ�ÌÐ�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊĮ�
structurelles et les populations migrantes, entre autres.  

Le droit à prodiguer et à recevoir des soins implique 
de construire des systèmes de soins offrant une large 
couverture. Il est également nécessaire de reconnaître 
les domaines de l’action publique qui nécessitent des 
interventions ciblées et les secteurs qui peuvent pour-
voir à leurs propres besoins, sur la base de principes 
universels comme la santé et l’éducation.

#Ð�ĉÔĉÐș�ÌÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�
apportés aux modalités et à la structure du travail 
ĨīďÌķÆĴðå�ÐĴ�īÐĨīďÌķÆĴðåș�ðĉĨăðĪķĊĴ�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÌÑťĮ�ÌÐ�
réorganisation, qui doivent être relevés par les ménages, 
la société et l’État. Les territoires et villes solidaires 
doivent valoriser la sphère de la reproduction sociale, 
qui constitue l’espace de la vie quotidienne dans lequel 
le travail de soin est essentiel. En outre, ils doivent 
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formuler des politiques et des modèles de gestion qui 
īÑĨďĊÌÐĊĴ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ÐĊ�ĨăÐðĊÐ�
transformation démographique, socio-économique 
et technologique. L’évolution vers le modèle d’une ville 
compacte, favorisant la proximité et les courtes distances, 
permettra de répondre plus facilement aux besoins en 
matière de soins. En outre, fournir des services de soins 
ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ÌȸðĊÆăķĮðďĊ�ĊÑÆÐĮĮðĴÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�
territoires à privilégier et de concevoir des programmes 
visant à rendre le temps passé à la maison plus compa-
tible avec le temps de travail.

#ķ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�æÐĊīÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�
ÐĊĴīÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮș�ðă�ÐĮĴ�ÆĨðĴă�ÌÐɁȚ�ȨɁreconnaître, rendre 
visible et valoriser le travail de soin en tant que travail 
ÐĮĮÐĊĴðÐă�ķ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ÌÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮɁț�ÅȨɁredistribuer le 
travail de soin non rémunéré et les responsabilités 
domestiques entre les hommes et les femmes, d’une 
ĉĊðÝīÐ�ĨăķĮ�þķĮĴÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÑĪķðăðÅīÑÐɁț�ÆȨɁréduire la charge 
du travail de soin non rémunéré, soutenir et mieux couvrir 
les besoins de soins de base, en travaillant dans une 
perspective fondée sur les droits, l’égalité, l’universalité 
et la solidarité.

#Ð�ĉÔĉÐș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐɁȚ�ȨɁdémocratiser ou, en 
d’autres termes, redistribuer la responsabilité de la four-
niture de soins entre l’État, le marché, les communautés 
ÐĴ�ăÐĮ�åĉðăăÐĮɁț�ÅȨɁdémarchandiser l’expérience des soins, 
Ĩďķī�ĮȸÑăďðæĊÐī�ÌÐ�ăȸðÌÑÐ�ĪķÐ�ȹɁĮÐķăĮ�ÆÐķŘ�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�
ĨřÐī�ĨÐķŒÐĊĴ�ř�ÆÆÑÌÐīɁȺɁț�ÆȨɁdéféminiser ou décon-
struire les rôles genrés en faisant de la fourniture des 
soins un choix partagé entre les hommes et les femmes, 
en incluant celles et ceux qui fournissent des soins non 
rémunérés dans le système de protection sociale. 

tÐæīďķĨĊĴ�ÆÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�
souligne que la trajectoire Prendre soin  peut permettre 
ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ÐĴ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĮķĮÆÐĨ-
tibles de créer un environnement propice à la progres-
sion de pratiques innovantes en matière de lutte contre 
les inégalités urbaines et territoriales. 

'Ċ�ÌðĮĴðĊæķĊĴ�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Īķð�ďĊĴ�ÑĴÑ�
ĉÐĊÑÐĮ�ÐĴ�ĮĴīķÆĴķīÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�
la société civile et le monde universitaire, entre autres, 
ce chapitre propose de reconnaître et démocratiser, 
de redistribuer et démarchandiser, de déféminiser et 
réduire la charge que représente le travail de soin. En 
s’appuyant sur différents exemples, ce chapitre met en 
évidence l’importance de l’interaction entre le soin 
et le territoire, une perspective qui nécessite que 
ăÐĮ��}�åĮĮÐĊĴ�ĨīÐķŒÐ�ÌȸķĊ�Œīð�ăÐÌÐīĮìðĨș�ťĊ�ÌÐ�
promouvoir l’inclusion et l’égalité des genres comme 
principes directeurs dans le débat social, académique 
et politique sur le soin.

qďķī�īÑĨďĊÌīÐ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�¾�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÆīďðĮĮĊĴÐ�
de soins, il est essentiel d’avancer dans la décentrali-
ĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐɁȚ�ȨɁÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐ�
īĒăÐ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐă�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮɁț�
ÅȨɁÌȸÑĴÅăðī�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďďĨÑ-
ration entre les différents niveaux de gouvernement 
Īķð�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮɁț�ÆȨɁÌÐ�æīĊĴðī�ă�ŒðÅðăðĴÑ�
ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐĮ�ĮďðĊĮȘ�

La construction de systèmes et de réponses aux diverses 
demandes de soins suivant une approche territoriale 
est un processus qui requiert de la volonté politique de 
la part d’une multitude de personnes et d’organisations, 
et la coordination de différents acteurs et niveaux de 
gestion. Entre autres stratégies, il est important de créer 
des espaces institutionnels structurés, partagés par les 
ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘș�Īķð�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌÐɁȚ�ȨɁĨīŒÐĊðī�¾�ÌÐĮ�
accords menant à la mise en place de programmes et 
ăÐĮ�ĨĨăðĪķÐīɁț�ÅȨɁÑĴÅăðī�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�Ĩďķī�īÐĊåďīÆÐī�
et autonomiser les organisations de la société civile en 
leur transférant des ressources et en leur fournissant 
ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�ĨīðĮÐ�ÐĊ�ÆìīæÐ�
ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăďÆăÐĮɁț�ÆȨɁÑĴÅăðī�ķĊ�ÌðăďæķÐ�
avec les autorités nationales et les amener à contribuer 
de manière durable aux actions ou politiques locales 
entreprises.

wďķīÆÐɁȚ�NÐăăř�LðĉÐȘ
Olla Común dans la périphérie de la ville métropolitaine de Lima, au Pérou.





06
Connecter



wďķīÆÐȚ��Nĉðă�NăāĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ 
ZĮĉĊçș��ìīðřÐ��ÌÌÐĮðș�NÌñāĘřȥEĮĴĊÅķăș�}ķīĪķðÐȘ



Coordinateurs du chapitre julio d. dávila

(professeur de politiques urbaines et 
développement international, the Bartlett 
development planning unit, university 
College London, royaume-uni)

regina obilie amoako-sakyi

(maîtresse de conférences, department 
of Geography and urban planning, 
university of Cape Coast, Ghana)

avec le soutien de sandra 
rodriguez et orlando sabogal

Contributeurs

Ce chapitre a été élaboré sur la base des contributions suivantes, qui ont été publiées dans le cadre de la Série de 
#ďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A�ÐĴ�Ìķ�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ Ț

Inequalities in Everyday Urban Mobility }ðĉ�wÆìœĊÐĊ� 
ȧ�ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�ZŘåďīÌș�tďřķĉÐȭ�ĊðȨ

tÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�
implications for LRGs

Esteve Almirall  
ȧ'ĮÆķÐă�wķĨÐīðďī�ÌÐ��ÌĉðĊðĮĴīÆðĐĊ�ř�#ðīÐÆÆðĐĊ�ÌÐ�
Empresas , Espagne)

Social and territorial connectivity. Towards a 
paradigm shift in mobility and accessibility for 
gender equality

¢ðÌ�TķŘò 
#ĊðÐă��īðĮ

ȵwĉīĴ��ðĴðÐĮȶ�åďī��ìďĉȟ��ÌÌīÐĮĮðĊæ�#ðæðĴă�
Connectivity in India

Heather Elaydi  
ȧ>ďķĮðĊæ�ĊÌ�OĊÌ�tðæìĴĮ�UÐĴœďīā�ȯ��ďăðĴðďĊ�
internationale pour l’Habitat)

Transport as a means of inclusion �ăķÌð�:īÆò�¢īæďš 
 (Observatoire mondial sur la démocratie locale et la 
décentralisation de CGLU)

Active Mobility and Public Spaces Kelly Agopyan  
tďÌīðæď�AÆďŒðĊð� 
ȧqăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐȨ

Transport and equality in Freetown, Sierra Leone LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�TÆīĴìř 
Braima Koroma  
ȧwðÐīī�OÐďĊÐ��īÅĊ�tÐĮÐīÆì��ÐĊĴīÐș�wðÐīī�OÐďĊÐȨ

 

rapport GoLd vi208



 

209

#ðæðĴă��ðăăæÐĮȚ�:ķīĊĴÐÐðĊæ�ÌðæðĴă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�
in peripheral areas

�:O���ðăăÐĮ�ÌðæðĴăÐĮ

�ðŒðÆ�ķīÅĊ�ĉÐÌðȚ��īÐĴðĊæ�ĊÌ�ĮìīðĊæ�ÅďĴĴďĉȭķĨ�
knowledge on cities to shape urban policies

LĉÐĮ�}řăÐī 
Ariana Karamallis 
ȧwăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăȨ

Pierre Arnold 
�Ð��īĊð� 
(urbaMonde)

TīðĊæÐă��ÐīďĊÐĮð� 
(World Habitat)

Digital connectivity and the COVID-19 "forced 
experiment"

Michele Acuto  
(Connected Cities Lab, University of Melbourne, 
Australie)

Challenges and opportunities of regional 
connectivity and local accessibility in intermediary 
cities in the Global North and South

Borja M. Iglesias  
(Chaire Unesco des villes intermédiaires, Universitat 
de Lleida, Espagne)



wďķīÆÐɁȚ�TȘ}Ș�'ă�:ĮĮðÐīȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Connecter.



résumé

211

résumé
plus importante de la population que ne le permettaient 
les anciennes technologies. 

Par conséquent, ce chapitre souligne le rôle que les 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ÌĊĮ�ă�
promotion de l’égalité urbaine et territoriale via des 
interventions améliorant la connectivité physique et 
numérique à différentes échelles. Il offre un aperçu des 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĨĴðăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
ÐŘĨăďðĴÐī�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĨìřĮðĪķÐ�ťĊ�
de chercher activement à atteindre l’égalité urbaine et 
territoriale. Ces instruments incluent notamment, sans 
s’y limiter, l’intégration des systèmes de transport formels 
et informels et la promotion d’un développement axé sur 
les transports en commun (transit oriented development) 
ÐĴ�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĉķăĴðĉďÌăȘ�#Ð�ĨăķĮș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ÐŘĨăďīÐ�
ÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌÐ�ă�
connectivité numérique fondée sur les droits humains 
ťĊ�ÌÐ��æīĊĴðī��ĪķÐ�ĨÐīĮďĊĊÐ�Ċð�ķÆķĊ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ĊÐ�ĮďðĴ�
laissé de côté, alors même que l’accès aux opportunités 
et aux services de base est de plus en plus numérisé.

Être connecté implique de pouvoir accéder à un large 
éventail d’installations, de services, d’infrastructures et 
d’opportunités qui contribuent à une vie décente et aux 
possibilités de développement social et économique. 
A l’inverse, ne pas permettre l’accès à la connectivité 
physique ou numérique constitue un mécanisme d’ex-
clusion socio-spatiale et économique. La pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ��ÆÆÐĊĴķÑ�ÆÐ�ĨìÑĊďĉÝĊÐș�ÐĊ�åðĮĊĴ�ĨÐĮÐī�
une menace majeure sur notre capacité à interagir 
directement avec les autres. Elle a révélé que peu de 
personnes peuvent se permettre de ne pas se déplacer 
au quotidien pour accéder à l’éducation, à la santé, à 
l’emploi, à la famille, aux amis et aux loisirs. La pandémie 
a également révélé les inégalités d’accès en distanciel à 
tous les aspects de la vie quotidienne mentionnés précé-
ÌÐĉĉÐĊĴȘ��Œďðī�ÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ťÅăÐĮș�
sûrs et abordables et, de plus en plus, à des appareils 
pouvant se connecter à Internet, est devenu central dans 
la lutte contre ces inégalités. La trajectoire Connecter 
ĨÐķĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�ĮķīĉďĊĴÐī�ÆÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�¾�åÆðăðĴÐī�ăÐ�
processus de création de capital social et humain. 

Ce chapitre analyse, dans un cadre urbain et régional, 
l’apport de la connectivité physique et numérique à la 
construction de trajectoires vers l’égalité urbaine et 
territoriale. Pour ce faire, il est nécessaire de recon-
naître l’importance des relations sociales et de créer de 
nouvelles possibilités de développement personnel et 
collectif. Une meilleure connectivité physique, grâce à des 
systèmes de transport et des espaces publics facilement 
accessibles, sûrs pour tous et durables, est essentielle 
pour promouvoir une plus grande égalité urbaine et terri-
toriale. L’avènement et la disponibilité généralisée des 
ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�ĮðæĊðťÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊĴÐīÆĴðďĊĮ�
numériques peuvent compléter et, sous certaines condi-
tions, servir de substituts aux interactions physiques. En 
effet, dans certains contextes, elles peuvent créer des 
opportunités accessibles à tous et aider à économiser de 
l’énergie, du temps, de l’argent et à réduire les émissions 
de carbone. Lorsque les connexions numériques sont 
disponibles et accessibles, elles peuvent contribuer de 
ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�¾�īÐĊÌīÐ�ăȸðĊåďīĉĴðďĊș�ăȸÑÌķÆĴðďĊș�
les services de santé, la représentation politique et les 
ĴīĊĮÆĴðďĊĮ�ÆďĉĉÐīÆðăÐĮ�ĨăķĮ�īĨðÌÐĮ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐĮș�ÐĴ�
plus facilement accessibles à une proportion beaucoup 



L’augmentation des revenus moyens et des distances 
quotidiennes domicile-travail s’est traduite par une 
explosion des transports motorisés privésa. 
Dans les cinq plus grandes villes d’Amérique latine,  
38 % à 44 % des habitants passent en moyenne 1h30 
par jour à se déplacera. 

En 2020, seuls 52 %  
de la population urbaine mondiale avaient un 
accès aisé* aux transports publicsf :  

Au niveau mondial, le secteur des transports 
concentre plus de 24 % des émissions de CO2 et 14 % 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), tandis que 
le transport routier représente environ 72 % du total 
des émissions de CO2 liées au transportc.

Les coûts sont souvent hors de portée des ménages les plus 
pauvres, dans des villes comme Le Cap (Afrique du Sud), Buenos 
Aires (Argentine), Mumbai (Inde), Mexico (Mexique), Manille 
(Philippines), São Paulo ou Rio de Janeiro (Brésil)g.

Compétences
ðĊĮķŨĮĊĴÐĮk

Coûts de 
connexionk

avaient accès à un réseau de téléphonie mobile à 
haut débit en 2021. Mais « couverture » n’est pas 
synonyme d’« usage »j.

Barrières à l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC)k

Transports
publics formelsh :

Part des déplacements informelsh :

Les populations qui se déplacent à pied, à vélo ou par des 
moyens de transport informels sont exposées de manière 
disproportionnée aux accidents de la route et à la pollution 
atmosphériqued. tÐÆÐĴĴÐĮ�ÌÐ�ă�

vente de titres 
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴe

Mobilitée

Si les tendances 
actuelles se poursuivent, 

la mobilité motorisée 
privée dans les

villes augmentera deb :

L’analyse de 29 villes d’Amérique latine entre 2007 
et 2014 montre queb :

Avant la pandémie : Pendant la pandémie :

$

La population a crû de 

en 2030

en 2050

Le nombre de deux-roues a augmenté de 

10 %

40 %
200 %

Le nombre de voitures 
a augmenté de 

41 %

94 %

38,8 %

20 à 50 millions de personnes
sont victimes de blessures
non mortellesd.

3 millions de décès Ĩī�Ċ�ÌķĮ
¾�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ĴĉďĮĨìÑīðĪķÐc

ǡǟ�ɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�
ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĨřÐī�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮæ. 

95 % ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ7,3 millions de 
personnes employées 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�
publics formelsi

qăķĮ�ÌȸǠșǢ�ĉðăăðďĊ�ÌÐ�ÌÑÆÝĮ�Ĩī�Ċ�
ÌķĮ�ķŘ�ÆÆðÌÐĊĴĮ�ÌÐ�ă�ÆðīÆķăĴðďĊd

qÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ă�
ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ĮȸÐĮĴ�
écrouléee.

24 %
 C02

14 %
 GES

93 % 60 %

$

des décès sur la route dans 
le monde ont lieu dans 
des pays à faible et moyen 
revenud.

des véhicules dans le monde 
appartiennent à des personnes 
vivant dans des pays à faible et 
moyen revenud.

$ $ �ðĮĮÐ�ÌÐ  
37 %

�ðĮĮÐ�ÌÐ  
67 %

En moyenne, le niveau de patronage du système de transport informel a reculé de 90 % 
¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐ�ĨÐĊÌĊĴ�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮȘ�OÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
baissé de 30-40 %, mais le maintien d’un fonctionnement a minima a représenté une 
véritable bouée de sauvetage pour les usagers et les fournisseurs de servicese.

Afrique du Nord, Afrique de
l’Ouest et Afrique subsaharienne33 %

Dans de nombreuses villes africainesh

Lima (Pérou), Quito (Équateur) et Caracas (Venezuela)h

Asie centrale et Asie du Sud 34 %

Asie de l’Est et Asie du Sud-Est 38 %

Pays à haut revenuǦǤȭǧǡ�ɦ

*Accès aisé = habiter à moins de 500 m à pied d’un arrêt 
de bus ou à 1 km d’une gare ferroviaire ou maritime.

Part modale moyenne
des transports publics 
formels dans 29 villes 

d’Amérique latineh.

Panama (Panama) et Bogota (Colombie)h

2,8 millions
ÐĊ��ĮðÐȭqÆðťĪķÐi

ǣșǨ�ĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ 
ķĴðăðĮðÐĊĴ�AĊĴÐīĊÐĴj.

#ĊĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�Ǡǟ�ɦ�ÌÐĮ�ĨřĮș$

ǡșǨ�ĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ĊÐ�ăȸķĴðăðĮðÐĊĴ�ĨĮj.1,2 million

en Eurasie, en Amérique 
latine et au Moyen-Orienti

200 000
en Afrique du Nordi

70 000
en Afrique subsahariennei

OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌȸÆÆÝĮ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ÐĴ�¾�ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆ OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌȸÆÆÝĮ�¾�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĊķĉÑīðĪķÐ

70 % de la population était capable d’effectuer 
des activités nécessitant des compétences de 
base en TIC (données de 2017-2020)k.

96 % des personnes qui n’utilisent pas Internet 
vivent dans des pays à faible revenu ; cela inclut  
4 femmes sur 5j.

TÑĊæÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĊ�ǡǟǠǨ :

TÑĊæÐĮ�īķīķŘ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�Ț�

#ÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĊďĊ�ÌķīÅăÐĮ�ÐĴ�ðĊÑĪķðĴÅăÐĮ OÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ŒÐĊðī�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ

72 % 
63 % 

avaient accès à Internetl.

38 % 
avaient accès à Internetl.

25 % 
d’entre eux avaient accès à un ordinateurl.

d’entre eux avaient accès à un
ordinateurl.

Pourquoi connecter ?

Ǣǟȭǣǟ�ɦ

50 %

90 %
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en Eurasie, en Amérique 
latine et au Moyen-Orienti

200 000
en Afrique du Nordi

70 000
en Afrique subsahariennei

OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌȸÆÆÝĮ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ÐĴ�¾�ăȸÐĮĨÆÐ�ĨķÅăðÆ OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌȸÆÆÝĮ�¾�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĊķĉÑīðĪķÐ

70 % de la population était capable d’effectuer 
des activités nécessitant des compétences de 
base en TIC (données de 2017-2020)k.

96 % des personnes qui n’utilisent pas Internet 
vivent dans des pays à faible revenu ; cela inclut  
4 femmes sur 5j.

TÑĊæÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĊ�ǡǟǠǨ :

TÑĊæÐĮ�īķīķŘ�ÐĊ�ǡǟǠǨ�Ț�

#ÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĊďĊ�ÌķīÅăÐĮ�ÐĴ�ðĊÑĪķðĴÅăÐĮ OÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ŒÐĊðī�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ

72 % 
63 % 

avaient accès à Internetl.

38 % 
avaient accès à Internetl.

25 % 
d’entre eux avaient accès à un ordinateurl.

d’entre eux avaient accès à un
ordinateurl.

Pourquoi connecter ?

Ǣǟȭǣǟ�ɦ

50 %

90 %

}ðīÐī�ĨīĴð�Ìķ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
urbaine pour améliorer conjointement 
l’accès aux transports, aux infrastruc-
tures urbaines et pour favoriser la régé-
nération urbaineș�ťĊ�ÌÐ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�
populations d’accéder aux opportunités 
et d’améliorer leur environnement et leur 
vie quotidienne (par exemple, élargir les 
espaces publics, réduire la pollution en 
ville et les accidents).

Établir une connectivité physique et numé-
rique permettant à tous de communiquer 
et de se rencontrer, en exploitant la proxi-
mité pour faciliter l’accès aux opportunités, 
aux soins, à la créativité, et pour renforcer 
ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĴďăÑīĊÆÐș�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�¾�
accroître l’inclusion et l’égalité.

Travailler en partenariat avec tous les 
niveaux de gouvernement et les acteurs lo-
ÆķŘ�æī¶ÆÐș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮș�¾�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�
pour réduire les obstacles à la connectivité 
et éliminer progressivement la discrimina-
tion et la ségrégation dans les espaces et 
les transports publics.

Garantir un cadre de droits numériques 
permettant l’accès de tous à la fourni-
ture des services de base en ligne, en 
évitant l’exclusion des populations ayant 
ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�Ĩďķī�ÆÆÑÌÐī�ķŘ�ĴÐÆìĊď-
logies numériques ou pour les utiliser.

Promouvoir un développement durable 
et sûr favorisant le développement axé 
sur les transports en commun pour gérer 
l’expansion urbaine et régénérer les zones 
urbaines, en particulier celles ayant des 
niveaux élevés de circulation de véhicules à 
moteur et les centres-villes en déclin, tout 
ÐĊ�ÑŒðĴĊĴ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÐŘÆăķĮðďĊ�ÌÐĮ�
populations à faible revenu.

Accueillir l’usage de technologies de villes 
intelligentes (smart city), démocratiques 
et inclusives, sans contourner les pro-
cessus participatifs et ceux spécifiques 
¾�ăÐķī�ĨīďĨīÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ťĊ�ÌȸĉÑăðďīÐī�ÐĴ�
d’étendre la fourniture d’informations et de 
services publics à tous les citoyens.

Trajectoire 
Connecter
TďÅðăðĴÑ�ÐĴ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�
ĊķĉÑīðĪķÐ

Créer un système de transport urbain et ré-
æðďĊă�ĉķăĴðĉďÌă�ÐŨÆÆÐș�ÑĪķðĴÅăÐș�ĮĻī�
et durable, prenant en compte les services 
formels et informels, adapté aux besoins 
de mobilité des différentes populations 
et permettant d’accéder à des moyens de 
subsistance. 

Promouvoir une mobilité propre et active 
dans les villes, en soutenant les transports 
publics de masse non polluants, ainsi que les 
moyens de locomotion non motorisés tels que 
le vélo, la marche et la micromobilité, grâce à 
des infrastructures adéquates et des incita-
tions qui tiennent compte de divers besoins 
et pratiques en matière de mobilité.

#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴķŘ�ÐĴ�ĮďÆðķŘ�
croissants, comment les infrastructures de transport, l’espace 
public et le développement axé sur les transports en commun 
(transit oriented development) peuvent-ils promouvoir des 
modèles durables de connectivité, capables de faire face 
¾�ă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�¾�ăȸķīæÐĊÆÐ�ÆăðĉĴðĪķÐɁȟ

• une infrastructure 
physique et numérique 
ťÅăÐ�ÐĴ�ÅďīÌÅăÐș�
accessible à tous

• des systèmes de 
transport formels et 
informels intégrés, 
multimodaux et durables 

• une infrastructure 
durable et sûre à l’échelle 
du quartier, pour 
favoriser la proximité

• un usage accru de la 
mobilité douce et de 
transports publics non 
polluants

• des technologies 
numériques accessibles, 
conçues et mises 
en œuvre selon une 
approche fondée sur les 
droits

Comment activer la connectivité physique et numérique de 
manière à faire progresser l’égalité et à faire face à la fragmentation 
urbaine, en prenant en compte les relations sociales et en créant 
des opportunités de développement personnel et collectif 
Ĩďķī�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ķŘ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ÐĴ�ĮĨðīĴðďĊĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ȟ

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale
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Les villes facilitent l’échange des idées, des biens et 
des services, et la connectivité est essentielle à cette 
fonction. La connectivité peut être comprise comme 
la capacité des citoyens à maintenir un contact régulier 
avec d’autres individus ou groupes d’individus. Elle 
revêt une importance particulière dans les territoires, 
car elle aide les gens à accéder à des opportunités, 
notamment professionnelles, elle facilite les interac-
ĴðďĊĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÑÆìĊæÐĮ�ÆķăĴķīÐăĮɁț�ÐăăÐ�ĨÐīĉÐĴ�
d’accéder à l’éducation, à la santé, au travail, au déve-
loppement personnel, aux loisirs et à la participation 
à la vie politique. La connectivité permet également 
aux entreprises d’échanger des biens et des services, 
et aux individus de maintenir et de développer leurs 
liens sociaux, ce qui favorise la solidarité. 

La connectivité n’est pas un simple processus physique 
de déplacement des personnes dans l’espace. La connec-
ĴðŒðĴÑ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ĨÐķĴ�åÆðăðĴÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�
l’accès à l’information, aux services d’éducation et de 
santé, à la représentation et à la participation politiques, 
ainsi qu’aux transactions commerciales. En rendant 
la connectivité physique et numérique accessible aux 
personnes, aux entreprises et aux organisations pour 
ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ĨìřĮðĪķÐĮ�ĮďĊĴ�ÌðŨÆðăÐĮș�
peu pratiques, coûteux ou longs, la trajectoire Connecter 
ĨÐķĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�¾�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�
des inégalités. 

Peu de personnes, en particulier dans les pays du Sud 
global, sont entièrement libres de choisir leur lieu de 
résidence ou de travail. Certaines restent ancrées à un 
endroit particulier en raison d’un manque de ressources 
ÐĴȥďķ�ÌÐ�ÆìďðŘȘ�Aă�ÐĮĴ�ĨĨīķ�ĴīÝĮ�ÆăðīÐĉÐĊĴș�ăďīĮ�ÌÐĮ�
ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ăðÑÐĮ�¾�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�
de 2020 à 2022, que seule une poignée d’individus et 
de ménages était en mesure de continuer à travailler 
ou à étudier normalement à distance. Les autres, en 
particulier les travailleurs manuels et les soignants, ainsi 

que les enfants des familles sans connexion Internet, ont 
été coupés de nombreuses interactions sociales (et donc 
de l’apprentissage) ou n’ont pas eu d’autre choix que de 
ĮȸÐŘĨďĮÐī�ķ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�ÆďĊĴĉðĊĴðďĊ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨȘ�#ĊĮ�
les deux cas, la pandémie a révélé le caractère inter-
changeable potentiellement puissant de la connectivité 
numérique et physique, mais a également mis au jour 
leurs failles. Accessible à tous, la connectivité peut être 
un puissant moteur d’égalité, mais pour que la technologie 
facilite la connectivité, elle doit être accessible à toutes 
les personnes sans distinction de position sociale, et à 
ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÐĴ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆďĉĉÐ�
nous le montrerons dans ce chapitre, la technologie peut 
également constituer un facteur d’exclusion en raison de 
son coût, de sa complexité et du contrôle qu’exercent sur 
elle certains individus et institutions. 

L’urbanisation galopante ainsi que la croissance et la 
pénétration sans précédent des services numériques 
dans le monde entier nous poussent à nous poser les 
ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ�ÆďĉĉÐĊĴ�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĨÐķĴȭ
elle constituer une trajectoire vers l’égalité urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐɁȟ�sķÐăĮ�īĒăÐĮ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�
peuvent-elles jouer dans la promotion de cette trajec-
ĴďðīÐɁȟ�O�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ĨÐķĴȭÐăăÐș�ķ�ĉďðĊĮ�ÐĊ�
partie, compenser les conséquences les plus délétères 
de l’allongement continuel des distances physiques que 
doivent supporter les travailleurs citadins, les émissions 
de carbone, les temps de déplacement et les problèmes 
ÌÐ�ĮĊĴÑ�ĉÐĊĴăÐ�ÆÆīķĮ�Īķð�ř�ĮďĊĴ�ĮĮďÆðÑĮɁȟ�OȸÐŘĨĊĮðďĊ�
spatiale incontrôlée des villes, la fragmentation sociale 
et spatiale résultant du développement spéculatif et 
ÌÐ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĊďĊ�ĨăĊðťÑÐș�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�ȹɁåīÆĴķīÐ�
ĊķĉÑīðĪķÐɁȺ�ĨīďÌķðĮÐĊĴȭðăĮ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌȸďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�
ÐĊÆďīÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐĮș�ÐĴ�ÌĊĮ�ĪķÐăăÐ�ĉÐĮķīÐɁȟ��ìÐīÆìÐī�
des réponses à ces questions est essentiel pour le bien-
ÔĴīÐ�åķĴķī�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ķīÅðĊÐĮș�Ĩďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�
puissent contribuer à la transition énergétique à faible 
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ÑæăÐĉÐĊĴ�æðī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�æīĊĴðī�ĪķÐ�ă�ÆďĊĊÐÆ-
ĴðŒðĴÑ�ÆďĊĴīðÅķÐ�¾�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑæăðĴÑ�ÐĴ�ðĊŦķÐĊÆÐī�
les relations entre les individus, les groupes d’individus, 
voire des territoires entiers. À l’inverse, le manque de 
connectivité, physique ou numérique, peut agir comme 
un mécanisme d’exclusion et (re)produire des inégalités. 

Compte tenu de la distinction disciplinaire, institution-
nelle et, dans une moindre mesure technologique, entre la 
mobilité physique et la connectivité numérique, ces deux 
types de connexion seront examinés dans deux sections 
distinctes. Chaque section offre une vue d’ensemble de 
la situation et des tendances émergentes ayant trait à 
ăȸÑæăðĴÑș�ðĊĮð�ĪķÐ�Ìķ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�
ces mode de connectivité. Le chapitre décrit ensuite les 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮ�ķŘĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊĴÐīŒÐĊðī�
Œð�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴȥďķ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�Ĩďķī�åÉďĊĊÐī�ă�
trajectoire Connecter pour progresser vers une plus 
grande égalité urbaine et territoriale. Pour ce faire, il 
ĨīďĨďĮÐ�ķĊ�ÆÌīÐ�ĊăřĴðĪķÐ�Īķð�ðÌÐĊĴðťÐ�ăÐĮ�åÆĴÐķīĮ�
permettant aux collectivités territoriales de promouvoir 
cette trajectoire Connecter, et les obstacles qu’elles 
doivent surmonter.

émission de carbone, et pour garantir l’habitabilité et la 
durabilité d’un monde essentiellement urbain. 

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�ÐŘĉðĊÐ�ÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸÐĊææÐī�
pour la connectivité physique et numérique, et l’impact 
qu’elles peuvent avoir sur la gestion de l’espace et dans la 
promotion de la trajectoire Connecter, qui vise à créer des 
opportunités de développement personnel et collectif et 
à promouvoir l’égalité dans les villes et les régions. Il part 
du principe qu’en s’engageant dans une trajectoire de 
connexion qui cherche activement à améliorer l’égalité, 
les CT peuvent contribuer à faire avancer vers l’égalité, 
en s’appuyant sur le soin (care), la créativité, l’innova-
ĴðďĊș�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĴďăÑīĊÆÐș�ĴĊĴ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ăÐķīĮ�
circonscriptions urbaines et régionales respectives 
qu’entre ellesȘ�OÐĮ��}�ĮďĊĴ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨďĮðĴðďĊ�ĨīðŒðăÑæðÑÐ�
pour aider à cultiver ces pratiques. La connectivité peut 
agir comme un levier à différentes échelles spatiales et 
être utilisée pour promouvoir une plus grande égalité. 
}ďķĴÐåďðĮș�ÐăăÐ�ĨÐķĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐī�ķĊ�ďÅĮĴÆăÐș�
qu’il faudra surmonter avec une série d’instruments, 
ÌÑþ¾�¾�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ÌÐĮ��}ș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐ�šďĊæÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨăĊĮ�
d’aménagement du territoire, ainsi que d’autres instru-
ĉÐĊĴĮ�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴĮș�ÆďĉĉÐ�ăȸðĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�īĴðťÆðÐăăÐȘ��ÐĮ�
échelles spatiales vont de la plus petite unité, le ménage, 
ķ�ĨřĮ�ĴďķĴ�ÐĊĴðÐīȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĮďðÐĊĴ�ÑĪķðĨÑÐĮ�Ĩďķī�
agir principalement, voire uniquement, dans leur propre 
circonscription, ce chapitre fait valoir qu’elles peuvent 

wďķīÆÐɁȚ�třďþð�AœĴȘ��ĊĮĨăĮìȘ�
}īŒÐīĮÐī�wìðÅķřȘ�}ďāřďș�LĨďĊȘ
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Avec la progression de l’urbanisation dans le monde et 
la généralisation des transports et des technologies 
numériques, le noyau dense historique de la ville, si 
caractéristique dans de nombreuses régions du monde 
jusqu’au �A�eɁĮðÝÆăÐș��åďĊÌĉÐĊĴăÐĉÐĊĴ�ÆìĊæÑȘ�O�
périurbanisation est une caractéristique du développe-
ment urbain aux États-Unis et dans une grande partie de 
l’Europe occidentale. En Amérique latine, dans une grande 
partie de l’Asie et dans certaines régions d’Afrique, l’éta-
lement urbain constitue également une caractéristique 
essentielle de l’urbanisation. Pour faire face au problème 
que peut poser la périurbanisation, de nombreuses 
collectivités continuent d’étendre et de moderniser leurs 
infrastructures de transport et les services connexes 
dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du terri-
toire. L’amélioration de l’accès à ces services a souvent 
pour but de relier les personnes à des opportunités leur 
permettant de vivre mieux, comme des emplois, des 
services et équipements publics. Une offre de transport 
limitée entraîne en effet l’exclusion de certains groupes 
de population, en limitant la capacité de ces personnes 
à accéder aux opportunités, aux réseaux de socialisation 

2 tendances urbaines 
ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮɁȚ�
facteurs spatiaux 
et numériques 
des inégalités de 
connectivité

wďķīÆÐɁȚ�tďĉ�tķĉÅăÐȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Banlieue de Melbourne, Australie.
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en Chine4. En Chine, cela a pris la forme de régions 
urbaines étendues offrant de plus en plus d’emplois dans 
les secteurs de la fabrication et des services, dans des 
zones autrefois classées comme rurales et agricoles 
et qui pourraient potentiellement accueillir plus de 
ǡǟǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�¾�ŒÐĊðī5. Bien 
qu’on estime que les desakota pourraient entraîner un 
éloignement du sens traditionnel de la communauté au 
ĨīďťĴ�ÌȸķĊÐ�ÆďĉĨÑĴðĴðŒðĴÑ�ĨăķĮ�ðĊÌðŒðÌķÐăăÐș�ÐŘÆÐīÅĊĴ�
les inégalités entre riches et pauvres, ils ont l’avantage 
d’être reliés aux grands centres urbains par des services 
de transport bon marché. Ce sont des lieux d’activités 
économiques commerciales, agricoles et non agricoles 
plus intenses, contrairement aux zones purement rurales. 
En outre, ils permettent la pénétration des réseaux 
économiques dans des zones jusqu’alors relativement 
éloignées, favorisant ainsi une plus grande proximité de 
l’activité économique, grâce à l’extension des systèmes 
de transport et de communication, un meilleur accès à 
l’énergie, des transports privés et publics plus abordables6.

Les transports et la croissance urbaine sont fortement 
ăðÑĮȘ�OȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĮĴ�ðĊŦķÐĊÆÑÐ�Ĩī�ăÐ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÐĴ�
ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴș�ăÐķī�ÆĨÆðĴÑ�
à contribuer aux processus de production. Toutefois, 
selon la façon dont ces systèmes de transport sont 
conçus, ils peuvent également créer et accentuer les 
inégalités sociales et spatiales existantes. En outre, la 
croissance et les manifestations urbaines qui en résultent 
contribuent aussi à façonner les infrastructures de 
transport, dans ce que l’on pourrait décrire comme une 
ȹɁīÐăĴðďĊ�īÑÆðĨīďĪķÐ7ɁȺȘ��ďĉĉÐ�ĉÐĊĴðďĊĊÑ�ĨăķĮ�ìķĴș�
les transports ont permis un étalement urbain autour de 
villes européennes relativement denses comme Londres 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�Madrid (Espagne) et Paris�ȧ9īĊÆÐȨș�ÌÐ�
métropoles en voie d’industrialisation comme Shanghai 
(Chine), Mexico (Mexique) et Séoul�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨș�
et de villes ayant connu plus récemment une croissance 
urbaine rapide et largement informelle comme Jakarta 
(Indonésie), Lagos (Nigeria) et Mumbai (Inde)8. Cette 
croissance spatiale repose en grande partie sur le 

ǣ�9ðďĊ�TīĮìăă�et aăȘș�ȹɁZĊ�ĴìÐ�ÐÌæÐ�ďå�ĮķĮĴðĊÅðăðĴřȚ�UÐœ�ĨĨīďÆìÐĮ�
Ĵď�ĨÐīðȭķīÅĊ�ÌřĊĉðÆĮɁȺș�w}'qw��ÐĊĴīÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǟǨɁț�'ÌœīÌ�
wďþș�ȹɁtÐæðďĊă��īÅĊðšĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�'ĊÌ�ďå�ĴìÐ�TÐĴīďĨďăðĮ�'īɁȺș�ðĊ�The 
New Blackwell Companion to The City, éd. par Gary Bridge et Sophie Watson, 
ZŘåďīÌș��ðăÐřȭ�ăÆāœÐăăș�ǡǟǠǠș�ĨĨȘɁǥǦǨȭǥǧǨȘ

Ǥ�'ÌœīÌ�wďþș�ȹɁtÐæðďĊă��īÅĊðšĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�'ĊÌ�ďå�ĴìÐ�TÐĴīďĨďăðĮ�'īɁȺȘ

6 Michael Mitchell et alȘș�ȹɁAĉĨīďŒðĊæ��ĴÐī�TĊæÐĉÐĊĴ�ðĊ�qāðĮĴĊ��ĮðĊæ�
wďÆðăȭ'ÆďăďæðÆă�wřĮĴÐĉĮ�tÐĮÐīÆìɁȺș�ðĊ�Water Resources of Pakistan, éd. 
Ĩī�TķìĉĉÌ��īðå��ĴĴďș�TðÆìÐă�TðĴÆìÐăă�ÐĴ�wåÌī��Įìðīș�UÐœ��ďīāș�
wĨīðĊæÐīș�ǡǟǡǠș�ǨǨȘɁĨĨȘ�ǡǣǨȭǡǦǠɁț�#ÐĮāďĴ�wĴķÌř�}Ðĉș�ȹɁtÐȭAĉæðĊðĊæ�
ĴìÐ�tķīăȭ�īÅĊ��ďĊĴðĊķķĉȚ��ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�'ÆďĮřĮĴÐĉ�wÐīŒðÆÐĮ�
qăř�ðĊ�ĴìÐ�OðŒÐăðìďďÌĮ�ďå�ĴìÐ�qďďī�ðĊ�#ÐĮāďĴ�tÐæðďĊĮ��ĊÌÐīæďðĊæ�tĨðÌ�
�ìĊæÐɁȺș�ȧNĴĉĊÌďķș�ǡǟǟǧȨȘ

Ǧ�LÐĊȭqķă�tďÌīðæķÐș�The Geography of Transport Systemsș�UÐœ��ďīāș�
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǟɁț�TȘ��ăþďķťÐ�et alȘș�ȹɁ�īÅĊ�:īďœĴì�ĊÌ�}īĊĮĨďīĴȚ�
�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ĴìÐ�wĨĴðă�}ÐĉĨďīă�tÐăĴðďĊĮìðĨɁȺș�WIT Transactions on 
The Built EnvironmentɁǠǠǥș�ǡǟǠǠș�ĨĨȘɁǢǠǤȭǢǡǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOw�>Nì.

ǧ�tďÌīðæķÐș�The Geography of Transport Systems.

et aux biens et services publics1. L’accès à des transports 
ťÅăÐĮș�ĮĻīĮ�ÐĴ�ÅďīÌÅăÐĮș�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�
inégalités en matière de mobilité et donner forme à la 
trajectoire Connecter vers l’égalité urbaine. 

2.1 Lien entre 
infrastructures 
de transport, 
aménagement 
du territoire 
et inégalités 
territoriales 

Au cours des trois dernières décennies, les universitaires 
ÐĴ�ăÐĮ�ķīÅĊðĮĴÐĮ�ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴĮ�
territoriaux dans lesquels se mélangent des éléments 
urbains, suburbains et ruraux, sous différentes formes 
et à différents degrés d’intensité2Ș�#ðååÑīÐĊĴĮ�ĴÐīĉÐĮ�ďķ�
ÐŘĨīÐĮĮðďĊĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ȹɁĨÑīðķīÅĊðĮĴðďĊɁȺș�ȹɁÌÑŒÐăďĨ-
ĨÐĉÐĊĴ�īķīăɁȺ�ÐĴ�ȹɁŒðăăÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮɁȺș�ĮďĊĴ�ķĴðăðĮÑĮ�
Ĩďķī�īÐĊÌīÐ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�
cela a donné naissance à des régions polycentriques, ou 
corridors urbains, avec des villes satellites plus petites 
qui se développent plus rapidement que le noyau urbain3. 
Ce phénomène a été documenté dans plusieurs pays 
et a donné lieu à l’apparition de nouveaux termes, tels 
ĪķÐ�ȹɁdesakotaɁȺ�ÐĊ�AĊÌďĊÑĮðÐ�ÐĴ�ȹɁchengshongcunɁȺ�

Ǡ�'īðÆ��ďÅďș�ȹɁwĴĴÐ�AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ðĊ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�AĊ�:ìĊɁȺș�Journal 
of Transportation and LogisticsɁǢș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǢǥȭǤǠɁț�#ďĉðĊðÆ�'ÌÐĉ�>ďĴďīș�
ȹɁ}ìÐ��ĮÐ�ďå�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮ�Åř�t
ÐĮðÌÐĊĴĮ�ðĊ�ĴìÐ��ÆÆī�TÐĴīďĨďăðĴĊ��īÐɁȺș��ĊðŒÐīĮðĴř�ďå�:ìĊș�ǡǟǠǦɁț�NīÐĊ�
OķÆĮș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÐŘÆăķĮðďĊȚ��ìÐīÐ�īÐ�œÐ�ĊďœȟɁȺș�Transport 
PolicyɁǡǟș�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǠǟǤȭǠǠǢɁț�}Ċ��ðæðĴÆĊăī�et alȘș�ȹɁ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
}īĊĮĨďīĴȭtÐăĴÐÌ�wďÆðă�'ŘÆăķĮðďĊȚ���TķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊă��ĨĨīďÆìɁȺș�Urban 
Policy and ResearchɁǢǦș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǨǦȭǠǠǟȘ

ǡ��ďīþ�TȘ�AæăÐĮðĮș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮ�ďå�īÐæðďĊă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�
ĊÌ�ăďÆă�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�
�ÐăăðĊæĴďĊ�#ðÌðÅìķāķ�}ìœăș�ȹɁ}ìÐ�UÐœ�:ăďÅă�9īďĊĴðÐīȚ��īÅĊðšĴðďĊș�
qďŒÐīĴř�ĊÌ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ǡǠĮĴ��ÐĊĴķīřɁȺș�Development in PracticeɁǠǨș�
noɁǦș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǨǣǢȭǨǣǤɁț��ÐÆðăð�}Æďăðș�The Earthscan Reader in Rural-Urban 
Linkagesș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǟǥȘ

Ǣ��īðĊ�>Ș�tďÅÐīĴĮș�Managing Systems of Secondary Cities, Bruxelles, Cities 
�ăăðĊÆÐș�ǡǟǠǣɁț�AæăÐĮðĮș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮ�ďå�īÐæðďĊă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�
ĊÌ�ăďÆă�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìɁȺȘ
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transport routier, principal support de la mobilité. Les 
progrès des technologies de transport permettent 
aujourd’hui de réduire le coût des déplacements dans 
les zones urbaines, l’expansion des infrastructures de 
transport sert de catalyseur à la croissance urbaine et aux 
changements d’affectation du foncier. Il est donc crucial 
ÌÐ�ÆďďīÌďĊĊÐī�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�
avec l’aménagement du territoire et l’organisation des 
espaces urbanisés.

S’appuyant sur les principes de l’urbanisme moderne, 
depuis le milieu du XXeɁĮðÝÆăÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�
l’urbanisation implique la séparation des activités en 
fonction de l’utilisation qu’elles font du foncier. Cela a 
entraîné une concentration des activités clés dans le 
noyau urbain et la localisation des principales zones 
industrielles à la périphérie des villes. En outre, les 
voitures privées étant devenues plus abordables, les 
embouteillages ont augmenté dans les zones les plus 
centrales des villes. Ces tendances ont conduit à la 
dispersion des fonctions essentiellement résidentielles 
vers des zones périurbaines à plus faible densité et plus 
ÅďīÌÅăÐĮș�ďķ�ŒÐīĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ŒðăăæÐĮ�ŒďðĮðĊĮȘ�9ÆÐ�
à cette situation, les planificateurs des transports 
investissent dans des infrastructures telles que des 
īďķĴÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ăðæĊÐĮ�¾�æīĊÌÐ�ŒðĴÐĮĮÐș�ťĊ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐ�
temps passé à voyager. En l’absence de trains entre les 
zones centrales et périurbaines, à mesure que les villes 
se sont étendues et que les embouteillages se sont 
aggravés, la construction de routes a allongé le temps 
de trajet au lieu de le réduire.�Aă�ÐĊ�īÑĮķăĴÐ�ķĊ�ȹɁŒÐīīďķðă-
ăæÐɁȺ�ĴÐÆìĊďăďæðĪķÐ�ÆīÆĴÑīðĮÑ�Ĩī�ÌÐĮ�ŒÑìðÆķăÐĮ�
motorisés individuels et un parcours de dépendance 
(path dependency) lié au mode de transport dominant. 
tÐĉĨăÆÐī�ÆÐ�ĉďÌÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�Ĩī�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�¾�

moindre intensité de carbone (tels que le train, dont la 
modernisation dans les zones densément bâties est 
coûteuse), et par des villes compactes où de nombreuses 
activités sont facilement accessibles à pied ou à vélo, 
s’avère par la suite très coûteux. 

2.2 La 
fragmentation 
spatiale du 
territoire comme 
moteur des 
inégalités de 
connectivité

Ces dernières années, la nature hiérarchique de l’innova-
tion métropolitaine, qui a tendance à être monopolisée 
par les grandes villes au détriment des plus petites, et 
la manière dont la connectivité renforce les différences 
préexistantes en matière d’attractivité territoriale, ont 
ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ÐŘÆÐīÅÐī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ĴÐīīð-
toriaux au niveau local. La fragmentation spatiale se 

wďķīÆÐɁȚ�OďķðĮ�qķăðĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ�
TÑĴīď�ÌÐ�qīðĮș�9īĊÆÐȘ
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voient souvent la possibilité d’échapper aux problèmes 
de la ville, tels que les embouteillages, la criminalité, le 
bruit et d’autres formes de pollution. Leurs habitants 
ont souvent recours aux transports privés pour accéder 
aux biens et aux services dans les centres-villes. Les 
nouveaux aménagements, y compris les installations 
commerciales, récréatives et éducatives, ont tendance 
à se concentrer à une distance accessible en voiture 
des communautés fermées, ce qui entraîne souvent des 
ÌÑťÆðÐĊÆÐĮ�ÌĊĮ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�
services pour les autres habitants de la ville11. À terme, 
l’émergence de la connectivité numérique et la décen-
tralisation de certaines activités (que ce soit en raison 
des économies d’échelle dans les zones plus densément 
peuplées ou des politiques gouvernementales) pourraient 
limiter l’importance de la proximité des centres-villes 
pour certaines activités. 

OÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�¾�þďķÐī�ÌĊĮ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�
modèles d’urbanisation différents de ceux de l’urbanisme 
ÑÆăĴÑȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸÐĊææÐī�ķĨīÝĮ�ÌÐĮ�
citoyens et les sensibiliser davantage aux coûts sociaux 
et environnementaux de certains types de développe-
ment nécessitant l’utilisation quotidienne de transports 
privés. L’amélioration de la cohésion entre le tissu urbain 
socio-économique et l’infrastructure urbaine présente 
ÌÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�Ĩďķī�ĴďķĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸÐĊææÐī�
activement auprès de tous les habitants, indépendam-
ment de leur niveau de revenus, et les impliquer dans la 
prise de décision concernant les politiques publiques, 
la planification des transports et l’aménagement du 
territoire, tout en créant un consensus par le biais de 
processus participatifs. Par exemple, dans certaines 
régions d’Europe, les villes intermédiaires ont rendu les 
rues piétonnes et les espaces publics plus accueillants 
dans les zones centrales, contribuant ainsi à réduire la 
ségrégation socio-spatiale entre les différents quartiers 
et districts de la ville. C’est essentiel pour améliorer la 
connectivité et renforcer la cohésion sociale au sein du 
tissu urbain12.

O�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĴ�ÌȸÑĪķðĨÐ-
ments sur les territoires peut renforcer les liens entre les 
différentes sphères de la vie, notamment les sphères 
productive, reproductive, personnelle et communautaire. 
À Santa Fe (Argentine), des initiatives axées sur la promo-
tion d’une durabilité plus productive et environnementale 

ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�æĴÐÌ�ĊÌ�ĮÐÆķīÐÌ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌĮ�ðĊ��ķĮĴīăðɁȺș��ÐĊĴīÐ�åďī�
�īÅĊ�tÐĮÐīÆì�ȧ��t�Ȩ��ďīāðĊæ�qĨÐīș��ďīāș�ǡǟǠǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT9��ǣìɁț�
wďĊð�tďðĴĉĊș�ȹɁwĨăðĊĴÐīðĊæ�ȧĮķÅȨ�ķīÅĊðĮĉ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÌðååÐīÐĊÆÐĮȚ�:ĴÐÌ�
communities as the driver for suburban change in Chacras de Coria 
ȧTÐĊÌďšș��īæÐĊĴðĊȨɁȺș�tÐŒðĮĴ�AU�AɁǢǡș�ĊoɁǨǟș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǠǤǨȭǠǧǡȘ

ǠǠ�tďðĴĉĊș�ȹɁwĨăðĊĴÐīðĊæ�ȧĮķÅȨ�ķīÅĊðĮĉ�ĊÌ�ĮďÆðă�ÌðååÐīÐĊÆÐĮȚ�:ĴÐÌ�
communities as the driver for suburban change in Chacras de Coria 
ȧTÐĊÌďšș��īæÐĊĴðĊȨɁȺȘ

Ǡǡ�AæăÐĮðĮș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮ�ďå�īÐæðďĊă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�ăďÆă�
ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìɁȺȘ

caractérise par des différences socio-économiques 
au sein des zones urbaines, mettant encore plus en 
évidence les déconnexions liées aux contraintes 
limitant les choix et les possibilités de renforcer les 
connexions et les interactions spatiales et sociales. En 
outre, l’allocation politique des ressources publiques et 
ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨÐķŒÐĊĴ�
aggraver la fragmentation spatiale existante. En consé-
quence, ce sont essentiellement, voire uniquement, les 
ménages les plus aisés qui peuvent accéder aux loge-
ments et quartiers bien desservis. En conséquence, les 
groupes sociaux à faibles revenus et les personnes issues 
de minorités culturelles sont le plus souvent contraints de 
déménager dans des quartiers où les infrastructures sont 
ĉďðĊĮ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ÅďĊĊÐ�ĪķăðĴÑɁȚ�ĉĊĪķÐ�
de routes goudronnées, écoles de moins bonne qualité, 
īķÐĮ�ĉďðĊĮ�ĮĻīÐĮș�ÆÆÝĮ�ðĊĮķŨĮĊĴ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�
transport public et d’eau propre, etc9.

Ces processus peuvent se dérouler tant à l’intérieur qu’à 
ăȸÐŘĴÑīðÐķī�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉĨăðťÑĮ�Ĩī�
les tendances du marché en matière de développement 
urbain. Ils ont provoqué une hausse des prix du foncier 
et des biens immobiliers et ont souvent rendu les zones 
bien desservies inabordables pour les groupes à faibles 
revenus. Ces déplacements forcés, induits par le marché, 
se produisent dans de nombreux contextes différents, 
poussant les populations marginalisées vers des zones 
plus périphériques et vulnérables, ce qui entraîne une 
fragmentation spatiale qui s’ajoute à la ségrégation 
sociale. Outre le fait qu’ils affectent les groupes à faibles 
revenus, les facteurs sociaux et spatiaux d’inégalités 
dans les territoires urbains tendent à toucher particuliè-
rement les groupes sociaux qui ont été historiquement 
marginalisés, approfondissant notamment les inégalités 
de genre, raciales et ethniques existantes.

L’augmentation des formes urbaines d’auto-ségrégation 
– qui se caractérise souvent par un privatisme social, un 
retrait des ménages riches et aisés des flux institu-
tionnels et des réseaux de socialisation des villes – est 
devenue un sujet de préoccupation pour les acteurs de 
ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊș�ăÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ��}Ș�OÐĮ�
communautés fermées (gated communities) favorisent 
l’éclatement de la société urbaine et accroissent les 
inégalités spatiales et sociales, en particulier dans les 
banlieues10. Les personnes qui en ont les moyens y 

Ǩ�AæăÐĮðĮș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮ�ďå�īÐæðďĊă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�ăďÆă�
ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìɁȺɁț�'ķĊðÆÐ�
UĴìĉÅð�Lðĉĉřș�ȹɁwĨĴðă�9īæĉÐĊĴĴðďĊ�ðĊ�UðīďÅð��ðĴřȚ�ĴìÐ�'ăÐĨìĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�
tďďĉɁȺș�Urbanet, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq9ǠŒ��Ɂț�Aæďī�}ÐĉĨÐăĮ�TďīÐĊď�qÐĮĮďș�
ȹɁwĨĴðă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ĊÌ�ĮÐăåȭďīæĊðĮĴðďĊȚ��ĊÐæĴðŒÐ�īÐăĴðďĊĮìðĨ�ðĊ�
�īšðăðĊ�ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮɁȺș�Urbe. Revista Brasileira de Gestão UrbanaɁǠǠș�ǡǟǠǨș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨOtŧœɁț�wìÌð�ZȘ�}ÐìīĊðș�wìķăðĊæ�LȘ��ķș�ÐĴ�LÐĊĊðåÐī�#Ș�
tďÅÐīĴĮș�ȹɁ}ìÐ��ďăďī�ďå�>ÐăĴìȚ�tÐĮðÌÐĊĴðă�wÐæīÐæĴðďĊș�OðæìĴ�tðă�}īĊĮðĴ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴĮș�ĊÌ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮɁȺș�Anternational Journal 
of Environmental Research and Public HealthɁǠǥș�ĊoɁǠǨș�ǡǟǠǨȘ

Ǡǟ�tďœăĊÌ��ĴāðĊĮďĊ�ÐĴ��īķÆÐ�}īĊĴÐīș�ȹɁZķĴĮðÌÐ�wďÆðÐĴřȟ�}ìÐ�ĮďÆðă�
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promouvoir la trajectoire Connecter et lutter contre la 
åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ĮďÆðďȭĮĨĴðăÐȘ�OȸÐĊÆÌīÑɁǥȘǠ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�
ÆÐīĴðĊĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮș�īÑĨīĴðĮ�ÐĊ�ÌÐķŘ�ÆĴÑæďīðÐĮɁȚ�
les plans et politiques d’aménagement du territoire et 
les instruments de gestion du développement urbain. 
Ces leviers, en particulier les plans d’aménagement du 
ĴÐīīðĴďðīÐș�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐĮ�
processus de développement et les stabiliser dans 
l’espace. Il est donc crucial que ces instruments soient 
activement déployés pour promouvoir l’égalité urbaine 
et territoriale, dès leur conception et à chaque étape de 
leur mise en œuvre.

ont été mises en œuvre avec succès. La ville a récupéré 
une zone naturelle et a octroyé des concessions de 
ĨīÆÐăăÐĮ�ÌÐ�þīÌðĊ�ķŘ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�īÐăďæÑÐĮȘ�#ĊĮ�ă�ŒðăăÐ�
de Chiraz (Iran), le reboisement et la création d’espaces 
verts à la périphérie de la ville ont permis de limiter son 
développement effréné, d’améliorer la qualité de la vie 
locale et de créer des possibilités de travail plus productif. 
Cela a également encouragé les citoyens à créer des 
jardins sur les toits, et le secteur privé à adhérer au plan 
d’aménagement du territoire de la ville13.

Les instruments d’aménagement du territoire peuvent 
ÆďĊĮĴðĴķÐī�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĴīÝĮ�ķĴðăÐĮ�ķŘ��}�Ĩďķī�

ǠǢ�¢ðÌ�TķŘò�ÐĴ�#ĊðÐă��īðĮș�ȹɁwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ�
�ĨīÌðæĉ�ĮìðåĴ�ðĊ�ĉďÅðăðĴř�ĊÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�åďī�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴřɁȺș�Recueil 
ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

Les plans et politiques d’aménagement du territoire sont souvent des instruments multiniveaux qui contribuent à établir le 
ÆÌīÐ�ÐĴ� ăÐĮ� ăðæĊÐĮ�ÌðīÐÆĴīðÆÐĮ�ÌÐ� ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐȘ�OÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ��}� ăÐķī�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌȸķĴðăðĮÐī�ÌÐĮ�ÆÌīÐĮ�
spatiaux particuliers (tels que les schémas directeurs) et des instruments réglementaires (tels que les plans locaux) pour façonner 
une trajectoire Connecter visant à obtenir des résultats plus équitables.

Cadres spatiaux OÐĮ� ĨăĊĮ� ÌðīÐÆĴÐķīĮ� ĮďĊĴ� ÌÐĮ� ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ� ÆăÑĮ� Ìķ� ÆÌīÐ� ĮĨĴðăș� Īķð� ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ� ķŘ� �}�
de déterminer le zonage de l’utilisation du foncier et les instruments de politique socio-
ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�¾�ķĊ�ăðÐķș�ÐĊ�ķĴðăðĮĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ĊĴðďĊă�ÐĴ�īÑæðďĊăȘ�
Ils préparent la voie à des instruments plus détaillés d’aménagement du territoire et de gestion 
Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴȘ�wȸðăĮ�ĮďĊĴ�ĨĨăðĪķÑĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐș�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�æÑĊÑīăÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�æÑĊÑīÐī�ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮș�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�
les voix marginalisées au sein de la ville et être utilisés pour discuter des mécanismes de 
redistribution des investissements et des opportunités spatiales. La trajectoire Connecter peut 
être encouragée avec des plans qui établissent le cadre et les lignes directrices permettant de 
ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăȸÑĴăÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊș�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩďķī�æÑīÐī�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�
souhaitables et fournir des mécanismes permettant de remédier à la fragmentation socio-
spatiale.

Instruments 
réglementaires

Les instruments réglementaires, tels que les plans locaux, sont utilisés pour réglementer 
l’aménagement du territoire et pour protéger les parcelles foncières individuelles. Ils peuvent 
varier en taille et fournir des normes de zonage de l’utilisation du foncier, des normes et des codes 
de construction, des normes relatives aux densités autorisées et d’autres réglementations. 
�ÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÆīķÆðķŘ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�Īķð�ĨďķīĮķðŒÐĊĴ�ÌÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌȸÑæăðĴÑȘ�qī�
ÐŘÐĉĨăÐș�ðăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ÐĴ�īÑæķăīðĮÐī�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮș�ÐĴ�ÌÑťĊðī�
des densités maximales et des règlements d’utilisation du foncier qui répondent aux besoins 
des différentes typologies d’urbanisation. Ils peuvent également être utilisés pour réduire 
les risques de déplacement induits par le marché, car ils permettent d’établir des règlements 
d’utilisation du foncier qui découragent le développement urbain à grande échelle et protègent 
les logements à loyers modérés, le petit commerce et les microentreprises.  

Encadré 6.1
Instruments de l’aménagement du territoire pour mettre en œuvre la trajectoire Connecter 
et promouvoir l’égalité  
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Les instruments de gestion du développement urbain�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ðĊŦķÐĊÆÐī�ăÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÌÐĮ�
différents acteurs intervenant dans les processus de développement foncier et immobilier, pour gérer et contrôler la 
croissance, générer des recettes.  

Instruments 
réglementaires

Les instruments réglementaires peuvent permettre d’établir des restrictions limitant les 
ÆìďðŘ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ďĨÑīĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮȘ�'ŘÐĉĨăÐĮɁȚ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
de zonage, les moratoires sur l’aménagement du territoire, le contrôle du taux de croissance 
ÐĴ� ăÐĮ� ăðĉðĴÐĮ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ķīÅðĊÐȘ� AăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸŒÑīÐī�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�Ĩďķī� ăÐĮ��}ș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�
lorsqu’elles tentent de contrôler l’étalement urbain et cherchent à protéger les activités 
agricoles dans les zones périurbaines. 

AĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĮÆķŘɁȚ�
taxes, prélèvements 
et redevances

OÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĮÆķŘ�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�ĴŘÐĮ�ðĉĨďĮÑÐĮ�ķŘ�ĨīďĉďĴÐķīĮȘ�AăĮ�ŒðĮÐĊĴ�¾�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�
�}�ÌȸĴĴÑĊķÐī� ăÐĮ�ÐŘĴÐīĊăðĴÑĮ�ĊÑæĴðŒÐĮ�æÑĊÑīÑÐĮ�Ĩī� ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆĨĴÐī�
les externalités positives générées par les investissements publics. Les impôts fonciers 
ĨÐķŒÐĊĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐī�ÌÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ÆīķÆðăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș�OÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�Īķð�ÐĊ�īÑĮķăĴÐĊĴ�
ķæĉÐĊĴÐĊĴ� ăÐķī�ÆĨÆðĴÑ�¾�ťĊĊÆÐī�ÌÐĮ� ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ÐĴ� ăÐķī�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌȸðĊŒÐĮĴðī�ÌĊĮ� ăÐĮ�
infrastructures pour promouvoir la connectivité physique et numérique. La récupération des 
ĨăķĮȭŒăķÐĮ� åďĊÆðÝīÐĮ� ĨÐīĉÐĴ� ÑæăÐĉÐĊĴ� ķŘ��}� ÌÐ� ÆĨĴÐī� ăÐĮ� ÅÑĊÑťÆÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ� æÑĊÑīÑĮ�
par les investissements dans les infrastructures publiques, telles que les infrastructures de 
transport. Si les conditions adéquates sont établies pour une utilisation plus équitable de 
ÆÐĮ�īÐŒÐĊķĮș�ÆÐķŘȭÆð�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩďķī�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�
�}�ťĊ�ÌÐ�æÑĊÑīÐī�ķĊÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
également utiliser ces fonds pour accroître leur capacité à améliorer les conditions de vie dans 
les zones urbaines plus marginalisées et pour s’attaquer au problème de l’aggravation de la 
fragmentation socio-spatiale.

Instruments  
incitatifs

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÌÑĨăďřÐī�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�Ĩďķī�ðĊÆðĴÐī�ăÐĮ�ĨīďĉďĴÐķīĮ�¾�ðĊŒÐĮĴðī�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
šďĊÐĮ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĮɁȚ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮș�ÆīÑÌðĴĮ�ÌȸðĉĨĒĴș�ÌīďðĴĮ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÐĴ�ĉðĮÐ�
à disposition de terrains et d’infrastructures pour attirer les investissements, entre autres. 
}ďķĴÐåďðĮș�Ĩī�ăÐ�ĨĮĮÑș�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ��ĮďķŒÐĊĴ�īÐĊåďīÆÑ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďÆðďȭ
ĮĨĴðăÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ķ�ăðÐķ�ÌÐ�ăÐĮ�īÑÌķðīÐȘ�#ĊĮ�ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�åŒďīÅăÐĮș�ăÐĮ��}�
peuvent également appliquer ce type d’instrument incitatif pour promouvoir un développement 
urbain plus équitable et durable.  

wďķīÆÐɁȚ��ķĴÐķīĮș�ÌȸĨīÝĮ�'ăðĮÅÐĴÐ��Ș�wðăŒ�ÐĴ�tĊĮåďīÌ��Ș��ÆìÐĉĨďĊæș�ȹɁ#ÐŒÐăďĨðĊæ�Ċ�AĊŒÐĊĴďīř�ĊÌ�}řĨďăďæř�ďå�OĊÌȭ�ĮÐ�qăĊĊðĊæ�wřĮĴÐĉĮ�ĊÌ�
qďăðÆř�AĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ðĊ�Z'�#��ďķĊĴīðÐĮɁȺș�qīðĮș�Z'�#�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO#ǢåAŒ

wďķīÆÐɁȚ��ăðīÐš��ìÐÌȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Chiraz, Iran.
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2.3 Comment 
la trajectoire 
Connecter peut-
elle mener vers 
plus d’égalité 
urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐ�ȟ�
L’accessibilité 
comme valeur 
fondamentale 

Garantir l’égalité des chances grâce à la connectivité 
est essentiel pour progresser vers l’égalité urbaine et 
territoriale à travers la trajectoire Connecter. L’un des 
ďÅþÐÆĴðåĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐĮ��}�ÐĮĴ�ÌȸÆÆīďôĴīÐ�ăȸÆÆÝĮ�ķŘ�
opportunités, et le concept d’accessibilité peut offrir un bon 
point de départ pour examiner la connectivité en termes 
physiques et numériques. Le succès de toute interven-
tion de développement dont l’objectif est d’accroître la 
connectivité peut être jugé selon plusieurs critères, à l’aide 
de certains paramètres. L’accessibilité et la rapidité des 
déplacements sont les paramètres les plus conventionnel-
ăÐĉÐĊĴ�ÌĉðĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮȘ�
#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�Ìķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮș�ăȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ÐĮĴ�
ÌÑťĊðÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁă�ĉÐĮķīÐ�ÌĊĮ�ăĪķÐăăÐ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�
du territoire et les systèmes de transport permettent à 
ÌÐĮ�ȫæīďķĨÐĮ�ÌÐȬ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌȸĴĴÐðĊÌīÐ�ÌÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ďķ�
des destinations au moyen d’un [ou d’une combinaison 
ÌÐȬ�ĉďÌÐȧĮȨ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ14ɁȺȘ��Ð�ĨīðĊÆðĨÐ�īÐĨďĮÐ�Įķī�ă�
ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁÌÐĉĊÌÐ�ÌÑīðŒÑÐɁȺș�ĮÐăďĊ�ăĪķÐăăÐ�ķĊ�ĮÐīŒðÆÐ�
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ȧķĊ�ȹɁÅðÐĊ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐɁȺȨ�ÐĮĴ�ķĴðăðĮÑ�Ĩďķī�
ĨīďťĴÐī�ÌȸķĊÐ�ÆĴðŒðĴÑ�ďķ�ÌȸķĊÐ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑ�ĨīĴðÆķăðÝīÐș�
comme l’éducation, les achats et les loisirs, ou pour fournir 
ķĊ�ĴīŒðăȘ�OÐ�ȹɁĮķÆÆÝĮɁȺ�ÌȸķĊ�ĮÐīŒðÆÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĮĴ�ăďīĮ�
ĉÐĮķīÑ�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ŒÐÆ�ăĪķÐăăÐ�ðă�ďååīÐ�ÆÐĴĴÐ�
ÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�¾�ĮÐĮ�ķĮæÐīĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐ�

Ǡǣ�NīĮĴ�}Ș�:ÐķīĮ�ÐĴ��ÐīĴ�ŒĊ��ÐÐș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�'ŒăķĴðďĊ�ďå�OĊÌȭ�ĮÐ�
ĊÌ�}īĊĮĨďīĴ�wĴīĴÐæðÐĮȚ�tÐŒðÐœ�ĊÌ�tÐĮÐīÆì�#ðīÐÆĴðďĊĮɁȺș�Journal of 
Transport GeographyɁǠǡș�ĊoɁǡș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁǠǡǦȭǠǣǟȘ

l’accessibilité et l’amélioration de la mobilité ne sont pas 
automatiquement liées.

La répartition de l’accessibilité est un puissant indicateur 
des inégalités sociales, fonctionnelles et structurelles, et 
īÐŦÝĴÐ�ăÐĮ�ăðÐĊĮ�ÐĊĴīÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĴ�ȧÌÑĮȨŒĊĴæÐĮ�ĮďÆðķŘ15. 
Par exemple, les villes d’Amérique latine qui connaissent 
une croissance rapide présentent des schémas répétitifs 
de ségrégation socio-spatiale et de distribution inégale de 
l’utilisation du foncier, qui ont conduit à la concentration 
ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�ÅðÐĊ�ÌÑťĊðĮș�ĴďķĴ�ÐĊ�
repoussant les personnes pauvres vers les périphéries 
urbaines16. Cette tendance se retrouve dans l’ensemble des 
pays du Sud global  et ce déséquilibre dans la répartition 
des opportunités est aggravé par les différences dans les 
possibilités d’accès à l’offre de transport. Les approches 
ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�
l’investissement dans les infrastructures ont tendance 
à privilégier les zones à forte demande et les zones les 
plus attrayantes. Les pratiques traditionnelles de déve-
loppement des transports ont donc conduit à un cercle 
vicieux de déconnexion pour les personnes pauvres et 
défavorisées17. Les lacunes en matière d’accessibilité, 

ǠǤ��Ș�#ðĉðĴī�qřīðăāďķș�NďĊĮĴĊĴðĊ�:āīðĴš�ÐĴ�LďĊ�#Ș�9īðÆāÐīș�
ȹɁ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴřș�TďÅðăðĴřș�ĊÌ�tÐăðšÐÌ�}īŒÐă��ÐìŒðďīȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�
#ðĮÌŒĊĴæÐ�åīďĉ��qďăðÆř�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐɁȺș�Journal of Transport GeographyɁǤǠș�
ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǡǤǡȭǡǥǨɁț�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ÐĴ�OķðĮ��ĊæÐă�:ķšĉ®Ċș�ȹɁwìďķăÌ��īÅĊ�
}īĊĮĨďīĴ��ÐÆďĉÐ��wďÆðă�qďăðÆřȟ�AĊĴÐīīďæĴðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�ďå��ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�
ðĊ�wďÆðă�'ĪķðĴř�ĊÌ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðɁȺș�ðĊ�Urban 
Mobility and Social Equity in Latin America: Evidence, Concepts, Methods, 
ÑÌȘ�Ĩī�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďș�UĴăð��ðăăĉðšī�#ķīĴÐ�ÐĴ��Ċ�TīÆÐă��īÌðă�
qðĊĴďș��ðĊæăÐřș�'ĉÐīăÌ�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠǠȭǢǡɁț�:ðďŒĊĊð��ÐÆÆìðďș�
AæĊÆðď�}ðšĊÌďȭ�ðĴāÐĊ�ÐĴ�tðÆīÌď�>ķīĴķÅðș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ÐĪķðĴř�ðĊ�OĴðĊ�
�ĉÐīðÆȚ��ÆīðĴðÆă�īÐŒðÐœ�ďå�ĮďÆðăăř�ďīðÐĊĴÐÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴĮɁȺș�
Transport ReviewsɁǣǟș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǢǤǣȭǢǧǠȘ

Ǡǥ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďș�ȹɁTāðĊæ�ĴìÐ�ăðĊāĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴřș�ĮďÆðă�ĊÌ�ĮĨĴðă�
ðĊÐĪķăðĴřș�ĊÌ�ĮďÆðă�ÐŘÆăķĮðďĊȚ���åīĉÐœďīā�åďī�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁȺș�
ÑÌȘ�Ĩī�tåÐă�>ȘTȘ�qÐīÐðī�ÐĴ�:ÐĊÐŒðÝŒÐ��ďðĮþďăřș�Advances in Transport 
Policy and PlanningɁǧș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠǢǤȭǠǦǡȘ

ǠǦ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ÐĴ�TīðþďĮÐ�UðÐĴďȭ�ďĉÅīðšș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�qăĊĊðĊæ�ðĊ�ĴìÐ�
:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�ðĊ�International Encyclopedia of Transportationș�ÑÌȘ�Ĩī�tďæÐī�
�ðÆāÐīĉĊș�'ăĮÐŒðÐīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠǠǧȭǠǡǣȘ

wďķīÆÐɁȚ�'æďī�TřšĊðāȘ��ĊĮĨăĮìȘ�
O�ĮĴĴðďĊ�ÌÐ�ĉÑĴīď�qÐĴīďŒĮāďȭtšķĉďŒĮāř�¾�TďĮÆďķș�tķĮĮðÐȘ
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pousse-pousse dans les zones résidentielles peut avoir un 
effet négatif sur les femmes à revenu moyen, principales 
utilisatrices de ces modes de transport, qui parcourent 
ainsi de courtes distances avec des arrêts fréquents. La 
sécurité est également un élément crucial. Les piétons 
et les motocyclistes qui, dans la plupart des pays du Sud 
global, ont généralement des revenus inférieurs à la 
moyenne, sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes 
d’accidents de la route mortels que les automobilistes.

Pour rendre les transports plus accessibles à tous, et en 
particulier aux groupes qui souffrent de différentes formes 
ÌȸÐŘÆăķĮðďĊș�ăÐĮ��}�ÌÑĨăďðÐĊĴ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮȘ�OÐĮ�
services de transport public sont de plus en plus adaptés aux 
personnes ayant des besoins particuliers. Par exemple, le 
gouvernement de Shanghai (Chine) engage des personnes 
¶æÑÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�Ĩďķī�ŒÑīðťÐī�ĪķÐ�ăÐĮ�
transports sont accessibles. La ville de Moscou�ȧtķĮĮðÐȨ�
a mis en œuvre un projet social, Dobry Avtobus (Le bus de 
la bonté), pour soutenir les personnes âgées et les aider à 
accroître leur mobilité et leurs activités sociales21.

Malgré les inquiétudes concernant la fracture numérique 
ȧŒďðī�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�ÆðȭÌÐĮĮďķĮȨș�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌȸÆÆÑÌÐī�ķŘ�
technologies numériques et de les utiliser semble être 
désormais un paramètre admis pour évaluer le succès 
de la connectivité numérique. Le concept d’accessibilité 
ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌĨĴÑș�¾�ĨīĴðī�ÌÐ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�åďķīĊðÐ�ĨīÑÆÑ-
ÌÐĉĉÐĊĴș�ÐĴ�ÆďĉĨīðĮ�ÆďĉĉÐ�īÐŦÑĴĊĴ�ă�ĉÐĮķīÐ�ÌĊĮ�
laquelle les technologies numériques permettent à des 
(groupes de) personnes d’accéder, à distance, à un éventail 
de possibilités. Le succès d’un service numérique peut 
ăďīĮ�ÔĴīÐ�ÑŒăķÑ�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ŒÐÆ�ăĪķÐăăÐ�ðă�
ĨÐīĉÐĴ�ÌȸÆÆÑÌÐī�¾�ÆÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆďĉĉÐ�
dans le cas des transports, il existe différentes manières 
d’accéder aux technologies numériques et de les utiliser 
ÐŨÆÆÐĉÐĊĴȘ�}ďķĴÐĮ�ăÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĊÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�
ÌďĊÆ�ĨĮ�ĨīďťĴÐī�¾�ĴďķĴ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÌÐ�ă�ĉÔĉÐ�ĉĊðÝīÐȘ�
�ďĉĉÐ�ĊďķĮ�ăÐ�ŒÐīīďĊĮ�ĨăķĮ�ăďðĊș�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ�ăðÑĮ�¾�
ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ďĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăȸÐŘðĮĴÐĊÆÐ�
ÌȸķĊ�ÑÆīĴ�ĮðæĊðťÆĴðå�ÐĊĴīÐ�ÆÐķŘ�Īķð�ďĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�ă�ÆďĊĊÐÆ-
tivité numérique et à ses avantages et ceux qui n’y ont pas 
accès, avec des répercussions importantes en matière 
d’(in)égalité. La technologie numérique n’a permis qu’à une 
proportion relativement faible de la population active de 
continuer à travailler presque sans interruption, tandis 
qu’un grand nombre de travailleurs manuels, de travailleurs 
du secteur informel et d’enfants de familles n’ayant pas 
accès à Internet ont été complètement privés d’éducation 
et de source de revenus ou ont dû mettre leur santé et celle 
de leur foyer en danger.

ǡǠ��ăķÌð�:īÆò�¢īæďšș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�Į��ĉÐĊĮ�ďå�ðĊÆăķĮðďĊɁȺș�Recueil de 
ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

Īķð�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆīÐķĮÑÐĮ�ķ�ťă�ÌÐĮ�æÑĊÑīĴðďĊĮș�ĊÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�
être comblées qu’en s’éloignant du paradigme axé sur 
ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÐĴ�ăȸÐŨÆÆðĴÑș�ÐĊ�ÆďĊĮðÌÑīĊĴ�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�
comme un élément de la politique sociale. Les recherches 
sur les améliorations ciblées de l’offre et de l’accessibilité 
ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ĉīæðĊăð-
ĮÑÐĮ�ďĊĴ�ĉďĊĴīÑ�ĪķÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ŘÑÐ�Įķī�ăȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑș�
dans le but de réduire les inégalités, revêt une valeur 
ĮďÆðăÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ18Ș��ÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊÆăķīÐɁȚ�
ÌÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ÆðÅăÑÐĮ�Ĩďķī�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌÐ�
population, basées sur des mécanismes de sélection sous 
condition de ressources19Ɂț�ăÐ�åðĴ�ÌÐ�ÌďĊĊÐī�ă�ĨīðďīðĴÑ�¾�ă�
connectivité basée sur la marche et le vélo dans les zones à 
faibles revenus20Ɂț�ÐĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�Īķð�
intègrent les communautés victimes de ségrégation dans 
le tissu urbain au sens large (ce qu’ont notamment permis 
les téléphériques dans certaines villes d’Amérique latine).

Il est important de noter que les décisions en matière de 
politique des transports ont des conséquences à long 
terme sur l’égalité. L’accessibilité doit donc constituer un 
critère central et ce critère doit être utilisé pour adapter les 
nouvelles décisions politiques, de manière à contribuer à 
l’égalité. Par exemple, si les transports publics ne sont pas 
prioritaires, les investissements coûteux dans les auto-
īďķĴÐĮ�ķīďĊĴ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ĨīďťĴÐī�ĮķīĴďķĴ�ķŘ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
Īķð�ďĊĴ�ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�Įȸďååīðī�ķĊÐ�ŒďðĴķīÐȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ķĊ�
métro à grande vitesse avec peu d’arrêts peut être béné-
ťĪķÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�Īķð�ĮÐ�ÌÑĨăÆÐĊĴ�Įķī�ÌÐ�ăďĊæķÐĮ�
distances, alors que le fait de décourager ou d’interdire les 

Ǡǧ�ZŒðÐÌď�ÐĴ�:ķšĉ®Ċș�ȹɁwìďķăÌ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ��ÐÆďĉÐ��wďÆðă�qďăðÆřȟ�
AĊĴÐīīďæĴðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�ďå��ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�wďÆðă�'ĪķðĴř�ĊÌ��īÅĊ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðɁȺȘ

ǠǨ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ÐĴ�OķðĮ��ĊæÐă�:ķšĉ®Ċș�ȹɁ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴřș��ååďīÌÅðăðĴř�ĊÌ�
'ĪķðĴřȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ȷĨīďȭqďďīȸ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�wķÅĮðÌðÐĮ�ðĊ��ďæďĴ®ɁȺș�
Transport PolicyɁǥǧș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǢǦȭǤǠȘ

ǡǟ�OðĮ��ďĮĴďÆāș�ȹɁqĴìœřĮ�ďå�ÌðĮÌŒĊĴæÐȟ��ăāðĊæ�Į��ĉďÌÐ�ďå�
ĴīĊĮĨďīĴ�ĉďĊæ�ăďœȭðĊÆďĉÐ�ĉďĴìÐīĮɁȺș�Health & Social Care in the 
CommunityɁǨș�ĊoɁǠș�ǡǟǟǠș�ĨĨȘɁǠǠȭǠǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�:ăðÐĊ��īďķĴș��ĊĮĨăĮìȘ
#ðĮĴīðÆĴ�ÌÐ�LðĊæȾĊș�ĊďīÌȭÐĮĴ�ÌÐ�wìĊæìðș��ìðĊÐȘ
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2.4 développe-
ment axé sur 
les transports 
en commun et 
inégalités inter-
générationnelles

#ÑÆīðĴ�ÆďĉĉÐ�ȹɁķĊÐ�ĮďăķĴðďĊ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�
durable qui crée des communautés à usage mixte, denses 
et accessibles pour les piétons, avec un accès à des trans-
ĨďīĴĮ�ÌÐ�ĪķăðĴÑɁȺș�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ŘÑ�Įķī�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�
en commun (en anglais, transit oriented development) est 
ÌÐŒÐĊķ�ȹɁăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�Ĩďķī�ĴīĊĮåďīĉÐī�
les villes en espaces plus dynamiques, durables et intégrés 
pour tous les citoyens22ɁȺȘ��Ðă�ÐĮĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ĨÐīĴð-
nent dans les centres urbains touchés par une baisse de la 
population et des activités commerciales, comme c’est le 
cas de nombreuses villes américaines. Généralement, la 
ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ŘÑÐĮ�Įķī�ăÐ�
transport en commun permettent de créer des solutions 
situées à une distance de marche limitée des principaux 
arrêts de transport en commun. Il s’agit généralement de 
solutions offrant un mélange de possibilités résidentielles, 
d’emplois et de commerces, conçues pour être acces-
sibles à pied, sans nécessairement exclure les transports 
motorisés23. Le développement axé sur les transports en 
commun peut contribuer à créer des communautés plus 
viables à pied et plus durables, en offrant plus de choix 
en matière de transport et de logement, y compris des 
solutions qui rendent ces modes de vie abordables pour 
un plus grand nombre. Il peut également fournir un envi-
ronnement social dans lequel les enfants peuvent jouer, et 
des espaces de vie confortables pour les personnes âgées. 
Pour ce faire, le développement axé sur les transports en 
commun favorise les modes de transport non motorisés, 
tels que le vélo et la marche, encourage l’utilisation du 
ĴīĊĮĨďīĴ�īĨðÌÐ�ÌÐ�ĉĮĮÐ�ÐĴ�īÐĊåďīÆÐ�ă�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ÐĴ�

ǡǡ��īðĴĴĊř�:ðīďķŘ�OĊÐș�ȹɁ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��īšðăɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
Working Paper, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢř}ĮĨš}Ɂț�LĮďĊ�>ďÅÅĮș��īďăðĊ��ðĉ�
ÐĴ�tÐĊĴ�wÐÅīș�ȹɁ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�>ďœ�Ĵď�TāÐ��ðĴðÐĮ�TďīÐ�
�ďĉĨÆĴș��ďĊĊÐÆĴÐÌ�ĊÌ��ďďīÌðĊĴÐÌȚ�tÐÆďĉĉÐĊÌĴðďĊĮ�åďī��īšðăðĊ�
TķĊðÆðĨăðĴðÐĮɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTAďǣǥ�.

ǡǢ�}Ðīīř�qīāÐī�et alȘș�ȹɁwĴĴÐœðÌÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�wĴķÌřȚ�
9ÆĴďīĮ�åďī�wķÆÆÐĮĮ�ðĊ��ăðåďīĊðɁȺș�ǡǟǟǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ÅÌ�Å.

les utilisations mixtes du foncier et de l’espace urbain24. 
�ÐĴĴÐ�ÌÑĉīÆìÐ�ĨĨďīĴÐ�ķĊÐ�īÑĨďĊĮÐ�¾�ă�ĉřīðÌÐ�ÌÐ�ÌÑťĮ�
inhérents à l’aménagement du territoire et aux transports 
urbains, notamment à l’augmentation des embouteillages 
et de la pollution environnementale25. Mis en œuvre avec 
succès dans certaines villes américaines telles que Denver 
(États-Unis), le développement axé sur les transports 
en commun a également été fructueux à Copenhague 
ȧ#ĊÐĉīāȨș�Curitiba (Brésil) et Hong Kong (Chine) où il a été 
avancé que le fait de faire de l’égalité un objectif politique 
explicite avait été un élément clé du succès26. 

Par exemple, à Curitiba (Brésil), la collectivité locale a 
subventionné la construction de maisons conçues pour 
intégrer des programmes de logements pour les personnes 
à faibles revenus, dans le cadre d’un projet de développe-
ment axé sur les transports en commun, et a également 
aidé à la mise en place de programmes de logements pour 
ǠǦɁǟǟǟɁåĉðăăÐĮȘ��Ċ�īÑĮÐķ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�īĨðÌÐ�Ĩī�ÅķĮ�ȧÐĊ�
anglais, bus rapid transitȨ�ÆďķŒīÐ�ÌÑĮďīĉðĮ�ǨǟɁɦ�Ìķ�Æħķī�
de cette agglomération de deux millions d’habitants, et les 
ìÅðĴĊĴĮ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�¾�ĨīÆďķīðī�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǟǟɁĉÝĴīÐĮ�Ĩďķī�
accéder aux services de transport rapide de masse. Le 
ĨīďþÐĴ�ÌÐĮĮÐīĴ�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǡǧɁɦ�ÌÐĮ�åďřÐīĮ�ÌÐ�ă�
ville, situés le long du couloir de transit27Ș�#ĊĮ�ăÐ�ÌðĮĴīðÆĴ�ÌÐ�
Pearl à Portland (États-Unis), le développement axé sur les 
transports en commun a contribué à transformer une zone 
qui n’était guère plus qu’un simple entrepôt pour en faire 
une communauté vivable, à usage mixte, accessible à pied, 
avec des logements abordables et différentes options de 
transport en commun28. C’est un partenariat public-privé de 
transport et d’aménagement du territoire qui a permis de 
ĉÐĊÐī�¾�ÅðÐĊ�ăÐ�ĨīďþÐĴȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆÌīÐș�ăÐ�ĨīďĨīðÑĴðīÐ�ĨīðŒÑ�
ÌȸķĊÐ�šďĊÐ�ÌÐ�ǣǟɁÆīÐĮ��ĮðæĊÑ�ķĊ�ÆÆďīÌ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�
de la ville pour faire passer la densité des logements de 15 à 
ǠǡǤɁķĊðĴÑĮ�Ĩī�ÆīÐ�ăÐ�ăďĊæ�ÌȸķĊÐ�ăðæĊÐ�ÌÐ�ĴīĉœřȘ�O�šďĊÐ�
a attiré de nombreux nouveaux habitants et emplois, ce 
qui a entraîné le développement d’une deuxième zone de 
terrains vacants29.

�ðÐĊ�ĪķÐ�ăȸðĊĴÐĊĴðďĊ�Īķð�ĮďķĮȭĴÐĊÌ�ÆÐĴĴÐ�ĮĴīĴÑæðÐ�ÌÐ�ĨăĊðť-
cation soit bonne, le développement axé sur les transports 

ǡǣ�'īðĊ�TÆìÐăăș�}īďř�tÐðĊìăĴÐī�ÐĴ�NīÐĊ��ìĨĨăÐș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�wķĨĨďīĴ�
åďī�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�#ď��ďĉĉķĊðĴřȭ'ĊææÐĉÐĊĴ�}ďďăāðĴĮ�
�ďīāȟɁȺș��ÐīāÐăÐřș�ǡǟǟǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨsǤǡœUɁț�tÐÆďĊĊÐÆĴðĊæ��ĉÐīðÆ�
ÐĴ��ÐĊĴÐī�åďī�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ȹɁ�ìř�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ��ìř�UďœȟɁȺș�ZāăĊÌș�ǡǟǟǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUĮā#�ǡ.

ǡǤ�#ðÆā�UÐăĮďĊș�LďìĊ�UðăÐĮ�ÐĴ��ìīďĊ�>ðÅĮìďďĮìș�ȹɁ��qăĊĊðĊæ�}ÐĉĨăĴÐ�åďī�
UďĊœďīā�}īŒÐă�ĊÌ�}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�wĊ�LďĮÑș�ǡǟǟǠȘ

ǡǥ�wăŒÌďī�TÐÌðĊ�tĉòīÐš�ÐĴ�LðĉÐĊ��Ðăďš�tďĮĮș�ȹɁ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�tÐæÐĊÐīĴÐ�TÐŘðÆĊ��ðĴðÐĮ�Ĵď�AĉĨīďŒÐ�TďÅðăðĴřɁȺș�TÐŘðÆďș�
2014, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ÆåǤŒ.

27 Idem.

ǡǧ�AĊ��īăĴďĊ�ÐĴ��ðăăðĉ�9ăÐðĮĮðæș�ȹɁ�ÌŒĊÆðĊæ�'ĪķðĴÅăÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�wĴÐĨĮ�Ĵď��ŒďðÌ�wĴăăÐÌ�'ĪķðĴÅăÐ�}Z#�qīďþÐÆĴĮɁȺș�UÐœ��ďīāș�
2014, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO9Ǡsā'.

ǡǨ�tÐÆďĊĊÐÆĴðĊæ��ĉÐīðÆ�ÐĴ��ÐĊĴÐī�åďī�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�
ȹɁ�ìř�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ��ìř�UďœȟɁȺ



2 tendanCes urBaines et territoriaLes

22506 CONNECTER

agences de transport pour coordonner les politiques35. 
OȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�¾�ĨďķīĮķðŒīÐ�ķĊ�ĨīďæīĉĉÐ�Ìȸķī-
ÅĊðĮĉÐ�Īķð�ȹɁÆďĉÅðĊÐ�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑĪķĴ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�
ĪķīĴðÐīĮ�ÌÐ�ĪķăðĴÑș�ðĊÆăķĮðåĮ�ÐĴ�ÌķīÅăÐĮɁȺ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ÌďĊÆ�
une importante trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ�Ĩďķī la réduction 
des inégalités36.

2.5 Les principales 
tendances 
de la mobilité 
motorisée dans 
le monde et leurs 
liens avec les 
inégalités en 
matière de santé, 
de sécurité et 
d’environnement

Les inégalités génèrent une exclusion multidimensionnelle 
qui tend à détourner les prestations sociales des individus 
et des groupes qui ont le plus besoin des services fournis. Il 
peut en résulter des écarts importants entre les différents 
groupes sociaux, même s’ils vivent relativement près les 
ķĊĮ�ÌÐĮ�ķĴīÐĮȘ�'Ċ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐș�ÆÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ÆďĊÌķðĴ�
à des systèmes fragmentés d’offre sociale dans lesquels 
les individus et les groupes qui peuvent se le permettre se 
passent volontairement des services de transport public 
ou sont contraints de recourir à d’autres solutions pour 
se déplacer37.

ǢǤ�>ÐĮĮ�ÐĴ�OďĉÅīÌðș�ȹɁqďăðÆř�wķĨĨďīĴ�åďī�ĊÌ��īīðÐīĮ�Ĵď�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�AĊĊÐī��ðĴřȚ�OðĴÐīĴķīÐ�tÐŒðÐœɁȺȘ

Ǣǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎ�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, 
Barcelone, 2021.

ǢǦ��ăðĊ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹɁ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡɁȺș�ðĊ�
Research Handbook on Democracy and Development, éd. par Gordon 
Crawford et Abdul-Gafaru Abdulai, Cheltenham, Edward Elgar, 2021, 
ĨĨȘɁǢǨǡȭǣǟǦɁț�tðÆìīÌ��ďķīĊș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�qďŒÐīĴřȚ���OðĴÐīĴķīÐ�tÐŒðÐœɁȺș�
Londres, 2012, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUŒǥ}ǧO.

en commun est critiqué. En effet, il a tendance à déplacer 
les ménages à faibles revenus et à perturber les quartiers 
à revenus mixtes en provoquant une augmentation 
de la valeur des propriétés30. Par exemple, à Londres 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ăÐ�ĨăĊ�ÌÐ�īÑĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�
Ĩďķī�ăÐĮ�LÐķŘ�ďăřĉĨðĪķÐĮ�ÌȸÑĴÑ�ÌÐ�ǡǟǠǡ�ÑĴðĴ�ÆÐĊĴīÑ�Įķī�ă�
rénovation et l’expansion de la gare de Stratford. Certaines 
ÆīðĴðĪķÐĮ�ďĊĴ�ÐĮĴðĉÑ�ĪķÐ�ÆÐă�åŒďīðĮðĴ�ȹɁķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�
ÆĴðŒðĴÑ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÐĴ�ķĊÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĨăķĮ�īĨðÌÐɁȺ�ĮÐ�
ĴīÌķðĮĊĴ�Ĩī�ȹɁķĊ�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�ĨăķĮ�åðÅăÐ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�
abordables et un seuil de revenu minimum relativement 
ÑăÐŒÑ�Ĩďķī�ĨďķŒďðī�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ31ɁȺȘ�
Le développement axé sur les transports en commun doit 
ÔĴīÐ�ĨăĊðťÑ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ðĊĴÑæīÑÐ�ťĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�¾�
faibles revenus et les ménages de la classe ouvrière, les 
ĨăķĮ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐĮ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�Į�ĨīďŘðĉðĴÑș�ðÐĊĴ�
effectivement un accès durable aux opportunités et aux 
améliorations de la qualité de vie qui en découlent32. 

Cela nécessite une participation significative des 
communautés à toutes les étapes du processus de 
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�¾�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐș�ÐĊ�
passant par le suivi et l’évaluation. Cela exige également 
une meilleure compréhension des effets des projets sur 
toutes les parties concernées, qui peuvent engendrer 
ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊȘ�OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌďĊÆ�
prendre des mesures pour renforcer la participation des 
citoyens à ce type de projets, et pour préserver la longévité 
et le succès du développement axé sur les transports en 
commun, en créant un cadre institutionnel de mise en 
œuvre au niveau local ou métropolitain. Pour ce faire, les 
�}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌďĊĊÐī�ă�ĨīðďīðĴÑ�ķŘ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ-
ment et à l’amélioration des services33, et veiller à ce que 
ȹɁăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÐĴ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ŘÑ�Įķī�
les transports en commun soient délibérément intégrés 
ÌĊĮ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ķīÅðĊÐȥĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐș�ÐĊ�ÌďĊĊĊĴ�ă�
priorité aux intérêts publics34ɁȺȘ�'Ċ�īÑăðĴÑș�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�
ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ŘÑ�Įķī�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĊ�
ÆďĉĉķĊ�ÐĮĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ăďīĮĪķȸÐăăÐĮ�ĴīŒðăăÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐĮ�

30 Kwabena Koforobour Agyemang et alȘș�ȹɁ}īĊĮðĴ�ďīðÐĊĴÐÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�
ĴìÐďīř�ĊÌ�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ÆìăăÐĊæÐĮ�ðĊ�:ìĊɁȺș�Journal of Land Use, 
Mobility and EnvironmentɁǠǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǣǟǨȭǣǡǤȘ

ǢǠ�OĊÐș�ȹɁ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ďå�AĊÆăķĮðŒÐ�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��īšðăɁȺț�
Penny Bernstock, Olympic Housing: A Critical Review of London 2012’s Legacy, 
Surrey, Ashgate, 2014.

Ǣǡ��ĊĊÐăðĮÐ�:īķÅÐȭ�ŒÐīĮ�ÐĴ�¢Æìīř�qĴĴÐīĮďĊș�ȹɁAĊ�ďīÌÐī�Ĵď�āÐÐĨ�
mass transit accessible, we must understand the relationship between 
æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ĊÌ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮĨďīĴĴðďĊɁȺș�LSE Politics and Policy, 2014, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOšì>ǣæ.

ǢǢ�#ĊðÐă��ăÌœðĊ�>ÐĮĮ�ÐĴ�qÐĴÐī��Ș�OďĉÅīÌðș�ȹɁqďăðÆř�wķĨĨďīĴ�åďī�ĊÌ�
�īīðÐīĮ�Ĵď�}īĊĮðĴȭZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�AĊĊÐī��ðĴřȚ�OðĴÐīĴķīÐ�
tÐŒðÐœɁȺș�Transportation Research Record: Journal of the Transportation 
Research BoardɁǠǧǧǦș�ĊoɁǠș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁǡǥȭǢǢ�ț�LðÐìȭ>ķī��ìÐĊ�et alȘș�ȹɁ}īĊĮðĴȭ
ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�'ŘĨăďīðĊæ��ðĴðšÐĊ�qÐīÆÐĨĴðďĊĮ�ðĊ���ďďĉðĊæ��ðĴřș�
�Ċ�}ìď��ðĴřș��ðÐĴĊĉɁȺș�SustainabilityɁǠǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠȭǠǣȘ

Ǣǣ�>ďÅÅĮș��ðĉș�ÐĴ�wÐÅīș�ȹɁ}īĊĮðĴ�ZīðÐĊĴÐÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�>ďœ�Ĵď�TāÐ�
�ðĴðÐĮ�TďīÐ��ďĉĨÆĴș��ďĊĊÐÆĴÐÌ�ĊÌ��ďďīÌðĊĴÐÌȚ�tÐÆďĉĉÐĊÌĴðďĊĮ�åďī�
�īšðăðĊ�TķĊðÆðĨăðĴðÐĮɁȺȘ
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#ĊĮ�ăÐĮ�ÆðĊĪ�ĨăķĮ�æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐș�ÐĊĴīÐ�
ǢǧɁɦ�ÐĴ�ǣǣɁɦ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ĨĮĮÐĊĴ�ÐĊ�ĉďřÐĊĊÐ�ķĊÐ�
heure et demie par jour à se déplacer38. Les ménages 
ÆďĊĮÆīÐĊĴ�ÐĊĴīÐ�ǥɁɦ�ÐĴ� ǠǨɁɦ�ÌÐ� ăÐķīĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�
mensuelles aux transports39. L’augmentation des revenus 
moyens et des distances domicile-travail a entraîné une 

Ǣǧ�OķðĮ��Ș�:ķšĉ®Ċș�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�ÐĴ��Ċ�TīÆÐă��īÌðăș�ȹɁO�ĨďăòĴðÆ�ÌÐ�
transporte urbano como herramienta para disminuir desigualdades sociales 
ř�ĉÐþďīī�ă�ÆăðÌÌ�ÌÐ�ŒðÌ�ķīÅĊ�ÐĊ�OĴðĊďĉÑīðÆɁȺș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTOǣ�Lð.

ǢǨ�LķĊ��īæĮ�et alȘș�ȹɁ�īÅĊ�æīďœĴì�ĊÌ�ÆÆÐĮĮ�Ĵď�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮȚ��
ÆìăăÐĊæÐ�åďī�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁȺș��ďæďĴ®ș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăL¢ĨĉÆ.

ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĉĮĮðŒÐ�Ìķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĉďĴďīðĮÑ�ĨīðŒÑɁȚ�ăďīĮ�
ĪķÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐ�ǡǨɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ă�īÑæðďĊ�Ċȸ�ķæĉÐĊĴÑ�
ĪķÐ�ÌÐ�ǠǟɁɦ�ÐĊĴīÐ�ǡǟǟǦ�ÐĴ�ǡǟǠǣș�ăÐ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ŒďðĴķīÐĮ��
ķæĉÐĊĴÑ�ÌÐ�ǣǟɁɦ�ÐĴ�ÆÐăķð�ÌÐĮ�ĉďĴďĮ�ÌÐ�ǡǟǟ40ɁɦȘ

Si les tendances actuelles se poursuivent, dans le monde, 
la mobilité motorisée dans les villes doublera entre 2015 
ÐĴ�ǡǟǤǟș�ķæĉÐĊĴĊĴ�ÌÐ�ǣǠɁɦ�ÌȸðÆð�ǡǟǢǟ�ÐĴ�ÌÐ�ǨǣɁɦ�ÌȸðÆð�
2050. La part de la population possédant une voiture 
privée devrait augmenter fortement dans les pays en 

40 Idem.

Figure 6.1
Taux de motorisation et victimes d’accidents de la route dans une sélection de pays, 2019
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Journal of Transport GeographyɁǧǧș�ǡǟǡǟș�ĨȘɁǨȘ

2 tendanCes urBaines et territoriaLes

22706 CONNECTER

l’augmentation du transport par véhicules motorisés et 
une classe moyenne en pleine expansion.

La corrélation actuelle observée dans de nombreuses 
villes entre le PIB par habitant et le pourcentage de 
transports motorisés privés suggère que deux modèles 
différents sont associés aux villes dont la richesse 
ķæĉÐĊĴÐȘ�O�ťæķīÐɁǥȘǡ�ĉďĊĴīÐ�ăÐĮ�īÐăĴðďĊĮș�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�
de la ville et à un moment précis (1995), entre le PIB par 
habitant et la part des déplacements effectués par les 
habitants utilisant des modes de transport motorisés 
privés (conducteurs et passagers de voitures et de 
motos) dans une sélection de grandes villes de différents 
continents. Bien que ces résultats soient basés sur des 
données transversales, la recherche a montré qu’ils 
se reproduisaient largement dans le temps, dans les 
trajectoires de chaque ville42. Les villes africaines telles 

ǣǡ�tďæÐī�}Ðďìș�qķăď��ĊÆðÐĮ�ÐĴ�qÐĴÐī�LďĊÐĮș�ȹɁ�īÅĊ�ĉďÅðăðĴř�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�
Ĵìīďķæì�:#q�æīďœĴìȚ�qďăðÆř�ÆìďðÆÐĮ�åÆðĊæ�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ÌÐŒÐăďĨðĊæ�ÆďķĊĴīðÐĮɁȺș�

développement et diminuer légèrement dans les pays 
développés41. Ces changements s’accompagneront de 
ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ĮĮďÆðÑĮ�ķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ķīÅðĊș�ŒÐÆ�ķĊÐ�
augmentation des embouteillages, de la pollution et des 
accidents de la route. Malgré des taux de motorisation 
plus faibles, les pays les plus pauvres tendent à avoir des 
niveaux de mortalité par accident de la route plus élevés 
ĪķÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǥȘǠȨȘ��Ðă�ĨÐķĴ�
s’expliquer, en partie par des blocages technologiques, et 
en partie par les taux élevés d’urbanisation de ces pays. Le 
niveau élevé d’accidents de la route dans les pays pauvres 
est également lié au manque de temps et de ressources 
consacrés à la construction de systèmes de transport en 
commun. En outre, les institutions chargées de l’urba-
nisme et leurs anciennes infrastructures ne sont pas en 
mesure de faire face aux exigences élevées qu’impose 

ǣǠ�Z�#'�ÐĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ�9ďīķĉș�ȹɁA}9�}īĊĮĨďīĴ�ZķĴăďďā�ǡǟǠǦɁȺș�
Paris, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧTsǡǡ9.

Figure 6.2
Relations, au niveau de la ville, entre le PIB par habitant et la possession de véhicules 
motorisés privés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

qŬ
ƵƼ
�ž
ǀ�
ƼƵ
Ŭƣ
ƸƲ
ƨƵ
Ƽ�
ƲƵ
ƒǉ
ƃ�
ȧɦ
Ȩ

:ƵƨǀƲƂɁǠɁȚ�  
ƌŬƒŸƝƂƸ�ƵƂǉƂƣǀƸ�ƂƼ�
žƃƲƝŬŹƂƢƂƣƼƸ�ƢƨƼƨƵƒƸƃƸ

:ƵƨǀƲƂɁǡɁȚ�
žƃƲƝŬŹƂƢƂƣƼƸ�  
Ƃƣ�ǉƨƒƼǀƵƂ

:ƵƨǀƲƂɁǢɁȚ�  
žƃƲƝŬŹƂƢƂƣƼƸ�  
žǀƵŬŸƝƂƸ

Groupes 1 et 2

y = -7e-08x2  + 0,004x + 20,42

r2 = 0,65

Groupes 1 et 3

y = -3e-08x2 + 0,002x + 25,04

r2 = 0,40

qA��ƲŬƵ�ƐŬŸƒƼŬƣƼ�ȧ�w#Ȩ



2 tendanCes urBaines et territoriaLes

rapport GoLd vi228

que Freetown (Sierra Leone) occupent actuellement les 
positions indiquées à l’extrême gauche de ce graphique, 
avec un PIB relativement faible et peu de déplacements 
motorisés privés, mais la ville commence à observer une 
augmentation rapide du taux de possession de voitures 
ðĊÌðŒðÌķÐăăÐĮȘ��Ðă�ĮðæĊðťÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÌÑÆðÌÐķīĮș�ăÐĮ�ĨăĊð-
ťÆĴÐķīĮș�ăÐĮ�ìďĉĉÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�
villes africaines doivent faire des choix à long terme (de 
manière implicite ou explicite) dans les plus brefs délais. 
O�ťæķīÐɁǥȘǡ�ðăăķĮĴīÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ŒďðÐĮ�ĨďĴÐĊĴðÐăăÐĮ�ÌÐ�
développement des transports qui pourraient permettre 
aux villes d’apporter leur contribution pour éclairer les 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ÐĊ�ĮȸĨĨķřĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�ÐŘĨÑ-
riences localisées et sur les enseignements tirés des 
démarches adoptées par d’autres villes43Ș�#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�
ÌÐ�9īÐÐĴďœĊș�ă�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ŒďðÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨ-
pement potentielles a permis de mettre en œuvre un 
processus impliquant la participation des collectivités 
locales et nationales, des principales organisations 
privées, universitaires, de développement et de la société 
civile. Elles ont travaillé ensemble pour coproduire une 
ŒðĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÌķīÅăÐ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐș�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�
principaux instruments politiques et les questions de 
mise en œuvre pratique qui pourraient influencer le 
développement de la ville. Elles ont également établi une 

Journal of Transport GeographyɁǧǧș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠȭǠǡȘ

ǣǢ��ďðī�ăÐ�ĨīďþÐĴ�Ț�}ȭw�Tș�ȹɁ}īĊĮðĴðďĊĮ�Ĵď�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ĮĮw.

série de critères prioritaires pour réduire la dépendance 
des citoyens à l’égard des voitures privées44.

Les CT peuvent atténuer ces résultats via des poli-
ĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīĊĮ-
ports guidées par des principes d’égalité, adoptant 
une approche multimodale et intégrée des transports 
publics. Au lieu d’adopter des solutions uniques, les 
ĉďÌÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĮďðæĊÐķĮÐĉÐĊĴ�ĨăĊðťÑĮ�
en fonction d’une série de paramètres urbains, notam-
ment la composition socio-économique, la densité, la 
ăďÆăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĴďĨďæīĨìðÐȘ�OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ðĊŒÐĮĴðī�
dans les modes de transport non motorisés, tels que la 
marche et le vélo, et fournir l’infrastructure nécessaire 
pour soutenir les modes de transport plus respectueux 
de l’environnement. En outre, l’application de certaines 
mesures telles que les taxes, les péages urbains, les frais 
de stationnement et les péages routiers peuvent égale-
ment décourager l’utilisation des véhicules privés45. Pour 
ÆďĊĴīðÅķÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�¾�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�
les systèmes de transport doivent être bien adaptés aux 
conditions locales, comme l’a amplement démontré le 
Metrocable de Medellín�ȧ�ďăďĉÅðÐȨ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǥȘǡȨȘ

44 Clemence Cavoli et alȘș�ȹɁ}īĊĮðĴðďĊĮ�Ĵď�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřȘ�
qīĴðÆðĨĴďīř�ĨďăðÆř�ĨăĊĊðĊæɁȺș�9īÐÐĴďœĊș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧÅðǡ}.

ǣǤ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺș�Série de 
ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ�NĴ�UďīĴìÐīĊ�OðæìĴĮ�TĊȘ�9ăðÆāīȘ�
Give me a ring�ȧ�ĨĨÐăăÐȭĉďðȨȘ�}ďīďĊĴďș��ĊÌȘ
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Encadré 6.2
Sortir les quartiers informels de la pauvreté

Il est rare que les interventions en matière de transport cherchent explicitement à élargir les opportunités pour les 
ĨďĨķăĴðďĊĮ�ķīÅðĊÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴ�ĉīæðĊăÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ĴÑăÑĨìÑīðĪķÐĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ķĊÐ�ÐŘÆÐĨĴðďĊ�ĊďĴÅăÐ�¾�
cette règle. Après avoir adapté la technologie des remontées mécaniques que l’on trouve généralement dans les stations 
touristiques, les téléphériques sont désormais présents dans huit pays d’Amérique latine où le relief accidenté et la densité 
de l’habitat informel rendent coûteuse, et non viable, la mise en place de systèmes de transport public classiques, tels 
que le transport rapide par bus. 

��TÐÌÐăăòĊș�ÌÐķŘðÝĉÐ�ŒðăăÐ�ÌÐ��ďăďĉÅðÐș�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ìķ�ĴÑăÑĨìÑīðĪķÐș�ďķ�Metrocable, pour les déplacements urbains remonte 
ķ�ÌÑÅķĴ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǟǟȘ�O�ĨīÐĉðÝīÐ�ăðæĊÐș�ďķŒÐīĴÐ�ÐĊ�ǡǟǟǣș��ÑĴÑ�ÆďĊĮĴīķðĴÐ�Ĩďķī�īÐăðÐī�ăÐĮ�ÆďăăðĊÐĮ�ÐĮÆīĨÑÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�
ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮș�ĉīĪķÑĮ�Ĩī�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ÐĴ�ă�ŒðďăÐĊÆÐș�ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�TÐÌÐăăòĊ�ÆďĉĨĴÐ�ķþďķīÌȸìķð�ÆðĊĪ�ăðæĊÐĮ�
de téléphériques situés dans des quartiers périphériques à faible revenu, qui étaient à l’origine des quartiers informels. 
��ăȸÐŘÆÐĨĴðďĊ�ÌÐ�ă�ăðæĊÐ�ă�ĨăķĮ�īÑÆÐĊĴÐș�ÐăăÐĮ�ďĊĴ�ĴďķĴÐĮ�ÑĴÑ�ÐĊĴðÝīÐĉÐĊĴ�ťĊĊÆÑÐĮ�Ĩī�ÌÐĮ�åďĊÌĮ�ĨķÅăðÆĮ�ăďÆķŘ�ȧă�
ÌÐĉĊÌÐ�ðĊðĴðăÐ�ÑĴĊĴ�ðĊåÑīðÐķīÐ�ķ�ĮÐķðă�īÐĪķðĮ�Ĩďķī�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĊĴðďĊăȨȘ��ÐĮ�ăðæĊÐĮ�åďĊĴ�ĨīĴðÐ�ÌȸķĊ�
système intégré de transport en commun qui combine plusieurs modes de transport public, dont le métro, le transport 
īĨðÌÐ�Ĩī�ÅķĮ�ÐĴ�ĮÐĮ�ăðæĊÐĮ�ĮÐÆďĊÌðīÐĮș�ðĊĮð�ĪķȸķĊ�ĴīĉœřȘ�#ĊĮ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆĮș�ăÐĮ�ĴÐĉĨĮ�ÌÐ�ĴīþÐĴ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ďĊĴ�
été considérablement réduits. Ces trajets, qui duraient auparavant près d’une heure et impliquaient des déplacements 
sur des routes étroites et escarpées, ne durent désormais plus que quelques minutes.

O�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�¾�ă�ĴďĨďæīĨìðÐ�ÌðŨÆðăÐ�ďĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ÌÐĮ�ĴÑăÑĨìÑīðĪķÐĮ�Ĩďķī�īÐăðÐī�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ķĨīŒĊĴ�
inaccessibles. La Paz (Bolivie) a quant à elle placé ses dix lignes de téléphériques au cœur d’un système de transport urbain 
existant. Elle propose désormais des cabines suspendues qui couvrent silencieusement de plus longues distances, plus 
īĨðÌÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�ĮÐĮ�ÅķĮ�ķīÅðĊĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴș�ŒÐÆ�ĨăķĮ�ďķ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ĮķÆÆÝĮș�
ÆìÐīÆìÑ�¾�ĮȸðĊĮĨðīÐī�ÌÐ�TÐÌÐăăòĊș�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ĨăÉĊĴ�ăÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ăðæĊÐĮ�ÌÐ�ĴÑăÑĨìÑīðĪķÐĮ�ķ�Æħķī�ÌÐĮ�æīĊÌĮ�
ĴīŒķŘ�ÌÐ�ĉďÌÐīĊðĮĴðďĊ�ķīÅðĊÐș�ÐĊ�ăÐĮ�ķĴðăðĮĊĴ�Ĩďķī�ðĊþÐÆĴÐī�ÌÐĮ�åďĊÌĮ�ÐĴ�ðĊĮķũÐī�ăȸÐĮĨďðī�ÌȸķĊ�ŒÐĊðī�ĉÐðăăÐķī�ÌĊĮ�ăÐĮ�
ĪķīĴðÐīĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮȘ�qďķī�ăÐĮ��}ș�ÆÐĮ�ĴÑăÑĨìÑīðĪķÐĮ�īÐŒÔĴÐĊĴ�ķĊ�ĴĴīðĴ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐɁȚ�ăÐķī�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĉĨăðĪķÐ�
relativement peu d’expropriations et de travaux de démolition par rapport à la création de nouvelles voies de bus ou de 
lignes ferroviaires. Cela permet non seulement de gagner du temps et d’économiser sur les coûts, mais aussi de réduire 
l’empreinte carbone associée à la démolition des bâtiments et à leur relocalisation46.

ǣǥ�Lķăðď�#®Œðăș�ȹɁTÐÌÐăăòĊȸĮ�ăďœȭÆīÅďĊ�TÐĴīďÆÅăÐĮȘ�OðåĴðĊæ�ðĊåďīĉă�ÅīīðďĮ�ďķĴ�ďå�ĨďŒÐīĴřɁȺș�tÐ�ðĮĴȘ�>īŒīÌ�tÐŒðÐœ�ďå�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁǡǟș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠȭǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�wĊďœĮÆĴȘ��ĊĮĨăĮìȘ
}ÑăÑĨìÑīðĪķÐ�¾�O�qšș��ďăðŒðÐȘ



2 tendanCes urBaines et territoriaLes

rapport GoLd vi230

Une perspective intergénérationnelle des inégalités 
ÌÐŒīðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨďķĮĮÐī�ăÐĮ��}�¾�ĮȸďīðÐĊĴÐī�ĨīďæīÐĮ-
sivement vers des modes de transport moins intensifs 
en carbone et moins polluants. Au niveau mondial, le 
ĮÐÆĴÐķī�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĮĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǣɁɦ�
des émissions de CO2�ÐĴ�ÌÐ�ǠǣɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ�æš�¾�
effet de serre, le transport routier étant responsable à 
ăķð�ĮÐķă�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǦǡɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ĴďĴăÐĮ�ÌÐ��Z2 liées 
aux transports. Les villes du monde entier doivent agir 
rapidement pour atteindre leurs objectifs en matière de 
lutte contre le changement climatique47. Actuellement, 
les modes de transport alternatifs utilisant des formes 
d’énergie plus propres sont adoptés plus rapidement dans 
les villes du Nord global que dans celles du Sud global où, 
malgré une proportion de véhicules à moteur plus faible, 
les populations urbaines pauvres ont tendance à souffrir 
davantage des effets des émissions sur la santé.

��ăȸìÐķīÐ�ÆĴķÐăăÐș�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǠǥɁɦ�ÌÐ�ă�ŦďĴĴÐ�ÌÐ�ŒÑìðÆķăÐĮ�
motorisés dans le monde fonctionnent à l’électricité. 
Certains facteurs sont susceptibles de nuire au transfert 
des politiques visant à réduire la possession et l’utilisation 

ǣǦ�OķÆðĊď�qĊ�}īďĊÆș�TĊďĮ��ìĊðďĴāðĮ�ÐĴ�Tīð�NĉīæðĊĊðș�
ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ðĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�The Bartlett, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǨ�w.

d’automobiles et, par conséquent, à réduire l’empreinte 
carbone induite par les transports. Il s’agit notamment 
ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ÌĊĮ�ă�ÆďĊťæķīĴðďĊ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮș�ÌÐĮ�ÌðååÑ-
rences pratiques entre les modes de transport utilisés 
ÌĊĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�æÑďæīĨìðĪķÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÐĴ�Ìķ�ĊðŒÐķ�
d’utilisation des transports motorisés dans les différents 
pays48Ș�OÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌĮ�ÌÑťĮ�ÆďĊĮðĮĴÐĊĴ�ĮĊĮ�ÌďķĴÐ�¾�
passer à des formes plus propres d’énergie alternative. 
Ces problèmes se posent actuellement dans plusieurs 
pays du Sud global, notamment en Afrique et en Asie, où 
l’on compte beaucoup sur les minibus (trotros, danfos, 
matatus), les motos (boda bodas, okada) et les tricycles 
à moteur, tous fortement tributaires des combustibles 
fossiles et constituant des sources majeures de pollution. 
qďķī�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�Ìķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ăðÑĮ�ķ�ÆăðĉĴș�ÆÐīĴðĊĮ�
gouvernements nationaux, dont celui du Ghana49, ont 
imposé des taxes élevées sur l’importation de vieux 
ŒÑìðÆķăÐĮ�¾�ĉďĴÐķī�ťĊ�ÌÐ�ÌðĮĮķÌÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌÐ�
les acheter et de les utiliser. Malgré cela, l’importation 
de ces véhicules continue d’augmenter, année après 
année, la plupart des personnes n’ayant pas les moyens 
d’acheter des véhicules neufs. La question est donc la 
ĮķðŒĊĴÐɁȚ�ÌĊĮ�ĪķÐăăÐ�ĉÐĮķīÐ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�īÐŒÐĊķĮ�åðÅăÐĮ�
et intermédiaires sont-ils prêts à passer à des énergies 
alternatives plus propres, sans creuser les inégalités 
ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĉďÅðăðĴÑɁȟ�

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ĴīĊĮðĴðďĊ�ŒÐīĮ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
de transport plus durables sur le plan environnemental, 
en s’engageant dans la promotion d’environnements 
plus favorables aux piétons, aux cyclistes et aux autres 
modes de transport non motorisés, et en leur accordant 
un accès sûr aux espaces partagés50. Les autorités 
municipales doivent travailler pour que leurs administrés 
reconnaissent le vélo et la marche comme des moyens 
ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ŒðÅăÐĮ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐĮ�Īķð�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ÌÐĮ�
avantages tant pour la santé que pour l’environnement. 
L’objectif ne doit pas être de simplement promouvoir 
un moyen de transport accessible pour les populations 
pauvres, car cela conduit souvent les gens à abandonner 
ces modes de transport non motorisés dès que l’amélio-
ration des revenus de leur ménage leur permet de le faire.

Il est désormais possible de mettre en place des trans-
ĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÅďīÌÅăÐĮș�ĮĻīĮ�ÐĴ�ĨīďĨīÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
ķĊÐ�ĪķÐĮĴðďĊ�ÌÐĉÐķīÐɁȚ�ÆďĉĉÐĊĴ�åðīÐ�ÐĊ�ĮďīĴÐ�ĪķÐ�
la transition vers des transports à faible émission de 
carbone dans les pays à revenus faibles et intermédiaires 
ĮďðĴ�¾�ă�åďðĮ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐɁȟ

ǣǧ�#ŒðÌ�qȘ��ĮìĉďīÐ�et alȘș�ȹɁ:ķæðĊæ�ÌðååÐīÐĊÆÐĮ�ðĊ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮĨďīĴ�
ĮřĉÅďăðĮĉ�ÆīďĮĮ�ĊĴðďĊă�ÆķăĴķīÐĮȚ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�ĨďăðÆř�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
ĊÌ�ĴīĊĮåÐīɁȺș�Journal of Transport GeographyɁǦǦș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǥȭǢǧȘ

ǣǨ��Å�Aĉďīď�TķĮìș�Oð�qÐĊæ�ÐĴ��ðåÐĊæ��ķș�ȹɁ�īÅĊ��ďĊæÐĮĴðďĊ�ĊÌ�
qďăăķĴðďĊȚ���sķÐĮĴ�åďī��ďæÐĊĴ�wďăķĴðďĊĮ�åďī��ÆÆī��ðĴřɁȺș�IOP Conference 
Series: Earth and Environmental ScienceɁǣǢǤș�ǡǟǡǟșȘ

Ǥǟ�wÆìœĊÐĊș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�TðāÐă��ďăŒðăăÐȭ�ĊÌīÐĮÐĊȘ�9ăðÆāīȘ
À vélo.
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L’accessibilité à des services de transport de passagers 
de bonne qualité peut transformer en profondeur la 
répartition actuellement inégale des capacités à mener 
une vie épanouie dans les villes et leurs territoires voisins. 
Cependant, les approches de la fourniture de services de 
transport de passagers fondées sur le marché utilisent 
une analyse de l’offre et de la demande qui donne la prio-
rité à la rentabilité plutôt qu’à l’utilisation de solutions de 
transport pour promouvoir des résultats plus équitables51. 
Les inégalités dans la fourniture de services de transport 
de passagers sont fondées sur, et souvent entretenues 
par, différents facteurs socio-économiques – l’infrastruc-
ture de transport urbain, la qualité et la disponibilité 
des transports publics –, et sont également largement 
ancrées dans les normes culturelles52. Les transports 
publics sont essentiels pour créer des opportunités 
économiques, éducatives et relationnelles. Les tarifs 
élevés découragent l’utilisation des transports publics et 
obligent les citadins les plus pauvres à se déplacer à pied, 

51 La demande de services de transport de passagers est souvent associée 
aux besoins des consommateurs, à leur pouvoir d’achat et à la densité de 
population, tandis que le volume de l’offre de ces services est généralement 
associé à des questions d’investissement, de longueur et de distribution du 
īÑĮÐķ�īďķĴðÐīș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮȘ��ďðīɁȚ�Tīð��ðÐįă�et alȘș�ȹɁwÆÐĊīðďĮ�
åďī�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�qďăðĮì�qĮĮÐĊæÐī�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮ�ðĊ�qĊÌÐĉðÆ�
�ďĊÌðĴðďĊĮɁȺș�wķĮĴðĊÅðăðĴř�ȧwœðĴšÐīăĊÌȨɁ13, noɁǠǧș�ǡǟǡǠɁț�}ìďĉĮ��Ș�wĊÆìÐšș�
ȹɁ}ìÐ�AĉĨÆĴ�ďå�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�ďĊ��w�TÐĴīďĨďăðĴĊ��æÐ�AĊÐĪķăðĴřɁȺș�
Urban StudiesɁǢǨș�ĊoɁǢș�ǡǟǟǡș�ĨĨȘɁǣǡǢȭǣǢǥȘ

Ǥǡ�}ďĉ��ďÐæÐș�ȹɁ}ìÐ�9ķĴķīÐ�ďå�}īĊĮĨďīĴ�wÐīŒðÆÐĮɁȺș�A#��}īĊĮĨďīĴ�#ðŒðĮðďĊș�
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'9Ċqǥ.

voire à ne pas se déplacer du tout, alors que des trans-
ports publics accessibles et abordables ont le potentiel 
d’augmenter les chances d’accéder aux opportunités 
d’emploi53Ș�OÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĨīðĮÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�æīĊĴðī�
l’accessibilité financière comprennent souvent des 
subventions ciblées. À Bogota (Colombie), par exemple, 
des systèmes de ciblage de la pauvreté et des bases de 
données contenant des données socio-économiques 
détaillées sur les ménages locaux ont été utilisés pour 
délivrer des cartes de transport intelligentes à des 
ÅÑĊÑťÆððīÐĮ�ÆðÅăÑĮȘ���Perth (Australie), les tarifs sont 
bas pour que le transport reste abordable pour certains 
æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�Ĩďķī�ăÐĮ�īÐĴīðĴÑĮș�ăÐĮ�
ÑĴķÌðĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆìĒĉÐķīĮȘ�'Ċ�9īĊÆÐș�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮ�
s’orientent vers la gratuité des transports publics pour 
favoriser leur utilisation et contribuer à réduire l’usage 
de la voiture privée54.

Le sentiment d’insécurité peut également affecter l’utili-
sation des transports publics et celle des espaces publics. 
Les espaces de mobilité qui manquent de visibilité et 
d’éclairage public sont souvent perçus comme peu sûrs, 
ĊďĴĉĉÐĊĴ�Ĩī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ăÐĮ�
enfants et les personnes âgées. La violence et le manque 

53 Shivonne Gates et alȘș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�
ĴìÐ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǨɁț�qķă�wĴīāÐř�ÐĴ�LďìĊ�>ðĊÐș�
ȹɁqďŒÐīĴř�ĊÌ�ĮķĮĴðĊÅăÐ�ĴīĊĮĨďīĴȚ�ìďœ�ĴīĊĮĨďīĴ�ååÐÆĴĮ�Ĩďďī�ĨÐďĨăÐ�œðĴì�
ĨďăðÆř�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�ĨďŒÐīĴř�īÐÌķÆĴðďĊɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣȘ

Ǥǣ�:īÆò�¢īæďšș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�Į��ĉÐĊĮ�ďå�ðĊÆăķĮðďĊɁȺȘ
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ĴīĊĮĨďīĴ�ȧŒďðī�ăȸÐĊÆÌīÑɁǥȘǢȨȘ�qďķī�ÆÆÑÌÐī�¾�ķĊÐ�ĉďÅðăðĴÑ�
plus sûre, les femmes doivent souvent supporter des 
frais de transport supplémentaires par rapport aux 
ìďĉĉÐĮ�ȧăăĊĴ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǡǥ�¾�ǤǟɁÌďăăīĮɁ�w�Ĩī�ĉďðĮ�ķ�
tďřķĉÐȭ�ĊðȨ56Ș�#ĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�UÐœ��ďīā�ȧ(ĴĴĮȭ�ĊðĮȨș�
les femmes qui doivent se déplacer tard la nuit se sentent 
plus en sécurité lorsqu’elles utilisent des véhicules de 
location et des taxis que les transports publics57. La 
mobilité des femmes serait donc renforcée si l’acces-
sibilité, la sécurité et le confort des modes de transport 
qu’elles utilisent étaient améliorés58Ș���TăĉĘ�ȧwķÝÌÐȨș�
des tentatives ont été faites pour intégrer le processus de 
développement du système de transport public de la ville 
en mettant l’accent sur le genre. Elles visent notamment 
à mener des actions simples telles que l’élimination des 
buissons et des arbustes adjacents aux arrêts de bus 
et la suppression des accès sombres aux arrêts pour 
améliorer la perception de la sécurité. À Kalmar (Suède), 
le fait d’autoriser les bus de nuit à déposer des passagers 
entre les arrêts réguliers a amélioré la sécurité nocturne59. 
#ĊĮ�ăÐĮ�ĴīðĊĮ�Ìķ�w�}t�Oș�ăÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�
ĨķÅăðÆ�ÌÐ�OřďĊ�ȧ9īĊÆÐȨș�ăÐ�ĨÐīĮďĊĊÐă�ÐĮĴ�ÆďĊĮÆðÐĊĴ�ÌÐĮ�
problèmes de sécurité rencontrés par les femmes et 
s’efforce de fournir aux usagers les informations les plus 
ĨīÑÆðĮÐĮ�ĨďĮĮðÅăÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ìÐķīÐĮ�ÌȸīīðŒÑÐ�ÌÐĮ�ÅķĮș�ťĊ�
ĪķȸÐăăÐĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ĉðÐķŘ�ĨăĊðťÐī�ăÐķīĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮȘ��ÐĮ�
ĉÐĮķīÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ĨīÝĮ�ĪķÐ�ăÐ�w�}t�O��
ďīæĊðĮÑ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌÐ�ȹɁĉīÆìÐĮ�ÐŘĨăďīĴďðīÐĮɁȺ�Ĩďķī�ăÐĮ�
femmes, au cours desquelles des ambassadrices étaient 
ÆÆďĉĨæĊÑÐĮ�Ĩī�ÌÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�Ìķ�w�}t�OȘ�'Ċ�
ÆďķīĮ�ÌÐ�īďķĴÐș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÆďĊÆÐīĊÑÐĮ�ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�ăÐĮ�
endroits dans lesquels elles ne se sentaient pas en sécu-
īðĴÑ�ÐĴ�ďĊĴ�åďīĉķăÑ�ÌÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�Ĩďķī�ĉďÌðťÐī�
le système60. Pour contrer la violence et le harcèlement 
dont sont souvent victimes les femmes qui utilisent les 
ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆďĉĉÐ�#Ðăìð�ȧAĊÌÐȨ�
et Mexico (Mexique), celles-ci proposent désormais des 
wagons de métro ou des espaces dans les bus, qui sont 
īÑĮÐīŒÑĮ�ķŘ�åÐĉĉÐĮȘ�}ďķĴÐĮ�ÆÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĮďĊĴ�ĊÑÆÐĮ-
saires et des approches similaires tenant compte du 
genre devraient également être envisagées concernant 
la qualité, la sécurité et l’accessibilité des gares et des 
arrêts, ainsi que celles des espaces publics qui relient 
les infrastructures de transport. Ces mesures doivent 
être complétées par d’autres politiques structurelles 
ťĊ�ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�¾�ÆÐ�ĨīďÅăÝĉÐș�ðĉĨďīĴĊĴ�Ĩďķī�ÌÐ�
nombreuses villes.

56 Gates et alȘș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ðĊÐĪķăðĴřȚ��Ċ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�īÐŒðÐœ�åďī�ĴìÐ�
#ÐĨīĴĉÐĊĴ�åďī�}īĊĮĨďīĴɁȺȘ

ǤǦ�wīì�TȘ�NķåĉĊș��ìīðĮĴďĨìÐī�9Ș�qďăÆā�ÐĴ�:ăďīð��Ș��ĉĨÅÐăăș�ȹɁ}ìÐ�qðĊā�
}Ř�ďĊ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊȚ��ďĉÐĊȸĮ��ìăăÐĊæÐĮ�ðĊ�TďÅðăðĴřɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢă>Ð9sw.

Ǥǧ�wðăŒð�TŨðș�qĴīðšð�TăæðÐīð�ÐĴ��ĴÐīðĊ�#ð��īĴďăďș�ȹɁ:ÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴř�
ĊÌ�ĉďÅðăðĴřȚ�ĉðĊÌ�ĴìÐ�æĨȝɁȺș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ��ǢÅ9.

59 Idem.

ǥǟ�TķŘò�ÐĴ��īðĮș�ȹɁwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�
ĮìðåĴ�ðĊ�ĉďÅðăðĴř�ĊÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�åďī�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴřɁȺȘ

de sécurité des systèmes de transport constituent des 
facteurs qui limitent l’égalité d’accès à la connectivité. 
#ÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�Bájale al acoso�ȧ#ðĴÐĮ�
ȹɁUďĊɁȺ�ķ�ìīÆÝăÐĉÐĊĴȨ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�Ĩī�ăÐ�
district métropolitain de Quito (Équateur) depuis 2017, en 
association avec #ÐĮ��ðăăÐĮ�ĮĻīÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
ťăăÐĮ�ÌȸZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌȸķĊÐ�ðĊðĴðĴðŒÐ�Īķð�ŒðĮÐ�
à éliminer la violence sexuelle du système de transport.

Les inégalités en matière d’accès et d’utilisation des 
transports publics sont liées au genre, avec des diffé-
īÐĊÆÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ìÅðĴķÌÐĮ�ÌÐ�ÌÑĨăÆÐ-
ment entre les femmes et les hommes. Les femmes 
ont généralement moins accès et utilisent moins les 
voitures privées. Elles sont plus susceptibles d’utiliser 
les transports publics, d’effectuer des trajets plus courts 
avec de multiples arrêts et d’effectuer davantage de 
déplacements non liés au travail en dehors des heures 
de pointe. Compte tenu de leurs multiples rôles produc-
tifs, reproductifs et de soin (care) au sein du foyer, il est 
ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ĪķȸÐăăÐĮ�ðÐĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ťÅăÐĮ�
leur permettant d’atteindre de multiples destinations 
en temps voulu et à un prix abordable. L’écart entre les 
genres en matière de mobilité tend à se creuser lorsque 
le statut socio-économique diminue, de sorte que les 
femmes les plus pauvres se déplacent généralement 
moins que leurs homologues masculins55. Ces lacunes 
affectent souvent la participation des femmes au marché 
du travail et à la vie politique.  

Pour s’attaquer aux écarts de mobilité fondés sur le 
genre, il est important de prendre en compte la qualité, 
la sécurité et l’accessibilité des gares et des arrêts, ainsi 
que l’espace public qui permet d’accéder au système de 

55 Laetitia Gauvin et alȘș�ȹɁ:ÐĊÌÐī�æĨĮ�ðĊ�ķīÅĊ�ĉďÅðăðĴřɁȺș�Humanities and 
Social Sciences CommunicationsɁǦș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠȭǠǢȘ

wďķīÆÐɁȚ�:ÅīðÐăă��ăīÐȭTīðĊďȘ��ĊĮĨăĮìȘ
9ÐĉĉÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�¾�tďĉÐș�AĴăðÐȘ
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 Encadré 6.3
Intégrer l’intersectionnalité dans la trajectoire Connecter

Envisager la connectivité selon une approche intersectionnelle61�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ĨīďŘðĉðĴÑ�ťĊ�ÌÐ�ĮĴðĮåðīÐ�
les différentes exigences de la vie quotidienne des habitants en fonction de leurs identités et expériences sociales. Cela 
ðĉĨăðĪķÐɁȚ�ȨɁÌÐ�ĴÐĊðī�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐĮ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�ķŘĪķÐăăÐĮ�ðăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮɁț�ÅȨɁÌȸÐŘĉðĊÐī�ăÐķīĮ�
ÅÐĮďðĊĮ�ÐĴ�ĮĨðīĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÆÐķŘ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒðŒĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ĨÑīðĨìÑīðĪķÐĮ�ŒðÆĴðĉÐĮ�ÌÐ�
ĮÑæīÑæĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĉÐĊĴ�ÌÑÆďĊĊÐÆĴÑÐĮɁț�ÆȨɁÌÐ�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÌȸðĊĴÐīÆĴðďĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ�šďĊÐĮ�
des mêmes villes par la mise en place de transports publics de qualité. 

Aux États-Unis, il a été démontré que les systèmes de transport renforcent les inégalités et les discriminations raciales 
dont certains citoyens font l’expérience au quotidien. Les discriminations raciales expliquent en grande partie pourquoi 
ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ďķ�ĊďĊ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ÌÑÆÐĊĊðÐĮȘ�qīĉð�ăÐĮ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒðÆĴðĉÐĮ�ÌÐ�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊĮ�ťæķīÐĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�UďðīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�>ðĮĨĊðĪķÐĮȘ�

qďķī�ÑăðĉðĊÐī�ăÐĮ�ďĨĨďĮðĴðďĊĮ�ÆÐĊĴīÐȥĨÑīðĨìÑīðÐș�ĨķÅăðÆȥĨīðŒÑș�ĨīďÌķÆĴðåȥīÐĨīďÌķÆĴðåș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ķĊÐ�æīðăăÐ�
de connectivité capable de réduire les temps de déplacement, en particulier pour les femmes qui, en raison des tâches 
ÌÐ�ĮďðĊ�Īķð�ăÐķī�ĮďĊĴ�ĮĮðæĊÑÐĮș�ďĊĴ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�ĨīĴðÆðĨÐī�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ķŘ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨīďÌķÆĴðåĮ�åďīĉÐăĮȘ�O�ÌķīÅðăðĴÑ�
doit commencer par la valorisation et l’amélioration de l’utilisation du temps des personnes.

L’adoption d’une perspective de genre rend plus visibles la mobilité et l’accessibilité, qui ne sont pas prises en compte 
dans les études traditionnelles sur les transports. Ces études ont tendance à ne traiter que de la mobilité, à tort souvent 
ĪķăðťÑÐ�ÌȸȹɁďÅăðæĴďðīÐɁȺș�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăðÑÐ�ķ�ĴīŒðă�ĨīďÌķÆĴðå�ÐĴ�ķŘ�ÑĴķÌÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮș�ÐĴ�ĊďĊ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÌÐ�
la vie quotidienne et du travail de soin. En outre, une approche fondée sur le genre inclut également la marche dans les 
espaces publics comme faisant partie de la mobilité, pas seulement l’utilisation de modes de transport mécaniques62.

61 L’intersectionnalité, telle qu’introduite par Kimberlé Crenshaw en 1989, fait référence à l’approche qui analyse comment différents systèmes d’oppression se 
chevauchent, fonctionnent ensemble et s’exacerbent pour créer des expériences distinctes et multidimensionnelles pour les personnes qui se rattachent à 
ÆÐīĴðĊÐĮ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ďķ�ŒðŒÐĊĴ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮș�ĮÐăďĊ�ă�ÆďĉÅðĊðĮďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ÌÐ�ăÐķī�æÐĊīÐș�ăÐķī�īÆÐș�ăÐķī�ÆăĮĮÐ�ĮďÆðăÐș�ăÐķī�ÐĴìĊðÆðĴÑș�ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ďķ�
ìĊÌðÆĨș�ăÐķī�ĮÐŘķăðĴÑș�ÐĴÆȘ��ďðīɁȚ�NðĉÅÐīăÐ��īÐĊĮìœș�ȹɁ#ÐĉīæðĊăðšðĊæ�ĴìÐ�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�ďå�tÆÐ�ĊÌ�wÐŘȚ����ăÆā�9ÐĉðĊðĮĴ��īðĴðĪķÐ�ďå��ĊĴðÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�#ďÆĴīðĊÐș�
9ÐĉðĊðĮĴ�}ìÐďīř�ĊÌ��ĊĴðīÆðĮĴ�qďăðĴðÆĮɁȺș�University of Chicago Legal Forum, noɁǠș�ǠǨǧǨȘ

ǥǡ�TķŘò�ÐĴ��īðĮș�ȹɁwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�ĮìðåĴ�ðĊ�ĉďÅðăðĴř�ĊÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�åďī�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴřɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�wÑÅĮĴðÐĊ�TÐðÐīȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Gare de Berne, Suisse.



Régions
Nombre de 
passagers 
par jour

Nombre 
de villes

Longueur 
(en km)

�ƌƵƒƴǀƂ 491 578 5 131

�ƸƒƂ 9 238 060 45 1 691

'ǀƵƨƲƂ 1 613 580 44 875

�ƢƃƵƒƴǀƂ�ƝŬƼƒƣƂ 20 916 474 57 1 886

�ƢƃƵƒƴǀƂ�žǀ�UƨƵž 988 683 21 683

ZŹƃŬƣƒƂ 436 200 5 109

Tableau 6.1
Systèmes de transport rapide par bus dans les 
villes du monde

wďķīÆÐɁȚ��t}#�}�ș�ǡǟǡǠȘ
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rapport GoLd vi234

3.1 exploration 
de la couverture 
des transports 
publics urbains 
formels dans le 
ĉďĊÌÐɁȚ�åďÆķĮ�
sur les systèmes 
de métro et 
de transport 
rapide par bus

OȸZÅĮÐīŒĴďðīÐ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĮĴðĉÐ�¾�ǢǧșǧɁɦ�ă�
part modale moyenne des transports publics formels dans 
ǡǨɁŒðăăÐĮ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ63Ș�'ăăÐ�ĴĴÐðĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǟɁɦ�ÌĊĮ�
des villes comme Lima (Pérou), Quito (Équateur), Caracas 
ȧ�ÐĊÐšķÐăȨ�ÐĴ�Mexico (Mexique). Le transport rapide par 
bus offre une alternative moins coûteuse aux systèmes de 
transport de masse sur rail et est devenu un mode impor-
ĴĊĴ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�åďīĉÐăȘ��ďĉĉÐ�ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ăÐ�ĴÅăÐķɁǥȘǠș�
ce mode de transport est largement utilisé en Amérique 
ăĴðĊÐ�ÐĴ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ǤǨɁɦ�ÌÐĮ�ĴīþÐĴĮ�ÐĊ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�
effectués à Bogota (Colombie) – ville qui possède l’un des 
systèmes de transport rapide par bus les plus étendus au 
ĉďĊÌÐ�ȯș�ÆďĊĴīÐ�ǣǣɁɦ�ķ�Cap�ȧ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌȨ�ÐĴ�ǡǨɁɦ�¾�
Santiago du Chili (Chili).

#ĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐș�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĉÑĴīď�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ķĊÐ�
importance croissante. Ils transportent actuellement 
ǠǥǧɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�þďķī�ÐĊ�ĉďřÐĊĊÐȘ�AăĮ�ĮďĊĴ�
ĨīÑĮÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ǠǧǡɁŒðăăÐĮș�ÌĊĮ�ǤǥɁĨřĮș�ÐĴ�ďĊĴ�ĴīĊĮĨďīĴÑ�ÐĊ�
ǡǟǠǦ�ķĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ǤǢɁǦǥǧɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Įķī�ǥǣǡɁăðæĊÐĮș�
Įķī�ķĊÐ�ăďĊæķÐķī�ÆķĉķăÑÐ�ÌÐ�ǠǢɁǨǟǢɁāĉ�ÐĴ�ǠǠɁǟǧǣɁĮĴĴðďĊĮ64. 
En 2018, environ un quart des systèmes de métro dans 
le monde avaient au moins une ligne entièrement auto-

ǥǢ��ÐīÐĊ�9ăķÐĮ�et alȘș�ȹɁwķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴř�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ�
ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ĊÌ�īÐÆďĉĉÐĊÌĴðďĊĮ�åďī�ĉďÅðăðĴř�ĨďăðÆðÐĮɁȺș��ďæďĴș�ǡǟǡǟș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO>Uď¢ì.

ǥǣ��A}qș�ȹɁ�ďīăÌ�TÐĴīď�9ðæķīÐĮ�ǡǟǠǧɁȺș��īķŘÐăăÐĮș�ǡǟǠǧș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢř�>'AĊ.

ĉĴðĮÑÐ�ÐĊ�ĮÐīŒðÆÐȘ��ķ�ĴďĴăș�ǥǣɁăðæĊÐĮ�ÌÐ�ĉÑĴīď�ÐĊĴðÝīÐ-
ment automatisées étaient en service, fournissant des 
services de transport de passagers sur une distance de 
ǠɁǟǡǥɁāĉș�ÐĴ�åďĊÆĴðďĊĊĊĴ�ÌĊĮ�ǣǡɁŒðăăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�
monde65. Sur le plan régional, entre 2012 et 2017, la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a connu la plus 
åďīĴÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌȸķĴðăðĮĴðďĊ�ȧǤǧɁɦȨș�ĮķðŒðÐ�Ĩī�ăȸ�ĮðÐ�ȧǡǧɁɦȨ�
ÐĴ�ăȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ȧǡǟɁɦȨș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ăȸ'ķīĮðÐ��ĨÐīÌķ�
ǢɁɦ�ÌÐ�ĮÐĮ�ĨĮĮæÐīĮ�ȧŒďðī�ă�ťæķīÐɁǥȘǢȨȘ�'Ċ��ĉÑīðĪķÐ�Ìķ�
UďīÌș�ķĊÐ�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ǠǟɁɦ�ÌÐ�ă�åīÑĪķÐĊĴĴðďĊ�ÌÐĮ�
lignes de métro a été enregistrée. Les données montrent 
que si les chiffres des métros du Canada et de UÐœ��ďīā 
ȧ(ĴĴĮȭ�ĊðĮȨ�ďĊĴ�ÆďĊĊķ�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ȧÌÐ�
ǤɁɦ�¾�ǣǥɁɦȨș�ǠǢɁķĴīÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĉÑĴīď�ďĊĴ�ÐĊīÐæðĮĴīÑ�
une baisse de fréquentation. Il n’existe toujours pas de 
système de métro en Afrique subsaharienne.

Un système de transport de passagers bien intégré 
ĨÐīĉÐĴ�ÌȸďĨĴðĉðĮÐī�ă�åÆðăðĴÑ�ÐĴ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌȸķĴðăðĮĴðďĊ�
par les passagers en termes de temps, de coût, de 
confort, de sécurité, d’accessibilité et de commodité. 
Les enquêtes auprès des usagers montrent que l’offre 
d’informations en temps réel sur les services encoura-
gerait une plus large utilisation des transports publics66. 

ǥǤ��A}qș�ȹɁ�ďīăÌ�tÐĨďīĴ�ďĊ�TÐĴīď��ķĴďĉĴðďĊɁȺș��īķŘÐăăÐĮș�ǡǟǠǧș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOLLĊ�þ.

ǥǥ�TďďŒðĴș�ȹɁǡǟǡǟ�:ăďÅă�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴ�tÐĨďīĴɁȺș�wĊ�9īĊÆðĮÆďș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'Uāǥ�.
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#ÐĮ�ĴīðåĮ�ÌðååÑīÐĊÆðÑĮ�ĨďķīīðÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�
coûts, tout comme le fait de proposer des subventions 
croisées à une série d’utilisateurs et de couvrir différentes 
zones de la ville. Rio de Janeiro (Brésil) a relié le trans-
port cyclable aux services de transport rapide par bus 
et, par conséquent, augmenté la mobilité et l’accès aux 
transports pour une plus grande partie de la population 
de la ville. Plus important encore, la ville s’est attachée à 
fournir des transports publics de qualité aux habitants 
¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮȘ�'Ċ�ÐååÐĴș�ÐĊŒðīďĊ�ǥǣɁɦ�ÌÐĮ�ĨĮĮæÐīĮ�
utilisant les services de transport rapide par bus de la ville, 
}īĊĮďÐĮĴÐ�ÐĴ�}īĊĮÆīðďÆș�ææĊÐĊĴ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ÌÐķŘ�åďðĮ�
le salaire minimum légal67. Ces services ont également 
contribué à améliorer la mobilité et à réduire les temps 
ÌÐ�ĴīþÐĴș�ÆÐ�Īķð��ÑĴÑ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ÅÑĊÑťĪķÐ�Ĩďķī�
les habitants à faibles revenus vivant dans les zones nord 
et ouest de la ville. Cela montre également qu’il y a des 
avantages à relier les zones à forte densité de la ville aux 
transports publics.

ǥǦ�AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qďăðÆřș�ȹɁtðď�ÌÐ�LĊÐðīďɁȺș�
2016, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:Ð�ðīT.

Figure 6.3
Réseaux de métro mondiaux 2017
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Amérique du Nord 
ǢɁǦǢǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǠǦɁŒðăăÐĮ 
ǠɁǤǣǣɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǠɁǡǦǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǠǣɁǡǟǟɁœæďĊĮ

Europe 
ǠǟɁǦǤǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǣǥɁŒðăăÐĮ 
ǡɁǨǤǟɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǡɁǨǤǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǡǤɁǧǟǟɁœæďĊĮ

Eurasie 
ǣɁǦǟǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǠǥɁŒðăăÐĮ 
ǧǠǢɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǤǣǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǧɁǠǟǟɁœæďĊĮ

Amérique latine 
ǤɁǨǠǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǠǨɁŒðăăÐĮ 
ǨǣǢɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǦǧǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǨɁǟǟǟɁœæďĊĮ

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
ǠɁǨǨǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǠǠɁŒðăăÐĮ 
ǣǥǣɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǢǤǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǢɁǢǟǟɁœæďĊĮ

�ĮðÐȭqÆðťĪķÐ 
ǡǥɁǥǨǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�Ĩī�Ċ 
ǦǢɁŒðăăÐĮ 
ǦɁǡǠǧɁāĉ�ÌÐ�ŒďðÐĮ�åÐīīÑÐĮ 
ǤɁǡǟǟɁĮĴĴðďĊĮ 
ǤǢɁǦǟǟɁœæďĊĮ

wďķīÆÐɁȚ�TīðĊĊÐ�:ðăȘ�9ăðÆāīȘ
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Encadré 6.4
Le transport rapide par bus de Lagos

'Ċ�īÑĨďĊĮÐ�¾�ÆÐ�Īķð�ÑĴðĴ�ķĨīŒĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�
presque insurmontables pour son système de 
transport (notamment de graves embouteillages 
et des impacts environnementaux nuisibles), 
le gouvernement d’État de Lagos (Nigeria) a 
élaboré en 2006 un plan directeur stratégique 
pour les transports68. Ce projet a été conçu 
pour répondre à des problèmes multifacettes 
et doter cette mégapole d’un système de 
ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆ�ÐŨÆÆÐ�ÐĊ�ăȸÐĮĨÆÐ�ÌÐ�ÌÐķŘ�
ÌÑÆÐĊĊðÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆÐ�ĨăĊș�ķĊÐ�ÑĴķÌÐ�
de faisabilité a été commanditée en août 2006 
pour créer un premier couloir et un système de 
transport rapide par bus. L’objectif premier du 
transport rapide par bus de Lagos était d’offrir 
un plus grand choix de transports aux usagers, 
en s’attachant tout particulièrement à répondre 
aux besoins de mobilité des citadins les plus 
pauvres. Le transport rapide par bus de Lagos a 
été spécialement conçu pour réduire les embou-
teillages et les émissions dues au transport 
urbain, tout en optimisant l’utilisation du réseau 
routier existant. Il visait également à aider les 
populations pauvres en réduisant les dépenses 
des ménages consacrées aux transports publics 
et le temps passé sur la route. Le système de 
ĴīĊĮĨďīĴ�īĨðÌÐ�Ĩī�ÅķĮș�ĨĨÐăÑ�ȹɁ�t}ȭOðĴÐɁȺș�
a été mis en œuvre par la Lagos Metropolitan 
}īĊĮĨďīĴ��ķĴìďīðĴřȘ

ǥǧ�#řď�TďÅÐīÐďăș�ȹɁOæďĮ��ķĮ�tĨðÌ�}īĊĮðĴȚ��åīðÆȸĮ�9ðīĮĴ�
�t}�wÆìÐĉÐɁȺș�ww�}q�#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐī�ȭ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ�
Series, 2009, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢÐæǦ�Ř.
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Bien qu’ils permettent à de nombreuses personnes de 
se déplacer, les modes de transport formels ne sont pas 
toujours accessibles à l’ensemble de la population. Même 
dans les villes qui ont récemment investi massivement 
ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�ťĊĊÆÑĮ�Ĩī�
le gouvernement, comme Addis-Abeba (Éthiopie), les 
transports reproduisent souvent les problèmes existants 
d’accessibilité et d’abordabilité. Cela affecte particulièrement 
les habitants les plus pauvres, qui n’ont guère d’autre choix 
que d’utiliser des transports informels. Les personnes vivant 
dans des quartiers informels ont tendance à dépendre 
fortement des services de transport informels et, en leur 
absence, à se déplacer à pied sur de longues distances. 

3.2 Le transport 
urbain informel 
et sa prévalence 
dans les villes 
du sud global 

Dans les villes des pays à revenus moyens et faibles, les 
systèmes de transport informels sont souvent le seul 
moyen viable de relier les zones périphériques, et plus 
éloignées aux quartiers d’affaires centraux, aux zones 
offrant un accès aux services de base et aux opportunités 
professionnelles. Bien qu’ils répondent aux besoins des 
citadins ayant de faibles revenus, les systèmes de transport 
informels sont généralement associés à des externalités 
négatives, telles que les embouteillages, la pollution et des 
niveaux inférieurs de sécurité routière et personnelle. Cela 
ĊÐ�ĮðæĊðťÐ�ĨĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�
interdits, mais pour qu’ils continuent à servir leurs usagers, 
ils doivent être reconnus, améliorés et intégrés dans le 
système de transport des villes.  

#ĊĮ�ĨăķĮðÐķīĮ�ŒðăăÐĮ�Ìȸ�åīðĪķÐ�ÐĴ�Ìȸ�ĮðÐș�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ðĊåďīĉÐă�
est le moyen de transport le plus accessible et, dans certains 
cas, le seul disponible, à part la marche, pour que les habi-
tants puissent se déplacer, quel que soit leur niveau de 
revenu69Ș�#ĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�Freetown (Sierra Leone), 

ǥǨ�TÌȘ�TķĮăÐì��ÌÌðĊ�>ĮĊ�ÐĴ�Lķăðď�#Ș�#®Œðăș�ȹɁ}ìÐ�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ȧðĉȨĉďÅðăðĴřȚ�
tðÆāĮìœ�ÅĊĮ�ðĊ�#ìāș��ĊæăÌÐĮìɁȺș�Journal of Transport GeographyɁǦǟș�
noɁ�ș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǡǣǥȭǡǤǤɁț�LÆĪķÐăðĊÐ�TȘ�NăďĨĨ�ÐĴ��ăÐĉÐĊÆÐ�TȘ��Œďăðș�ȹɁ}ìÐ�
paratransit puzzle Mapping and master planning for transportation in 
TĨķĴď�ĊÌ�UðīďÅðɁȺș�ðĊ�Urban Mobilities in the Global Southș�ÑÌȘ�Ĩī�}Ċķ�
qīðř��ĴÐĊæ�ÐĴ�NīÐĊ�OķÆĮș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦȘ

wďķīÆÐɁȚ��ÌÐÌďĴķĊ��þðÅÌÐȘ�9ăðÆāīȘ
Gare routière à Oshodi, Lagos, Nigeria.
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åďīĉÐăĮ�ÐĉĨăďðÐĊĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǦșǢɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌĊĮ�
ăÐ�ĉďĊÌÐș�ă�īÑæðďĊ��ĮðÐȭqÆðťĪķÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴ�ĨăķĮ�ÌȸķĊ�
ĴðÐīĮ�ÌÐ�ÆÐ�ĊďĉÅīÐ�ȧǡșǧɁĉðăăðďĊĮȨș�ăȸ'ķīĮðÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǠșǡɁĉðăăðďĊș�
ăȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ�ǠșǡɁĉðăăðďĊ�ÐĴ�ăÐ�TďřÐĊȭZīðÐĊĴ�ÐĴ�ăȸ�åīðĪķÐ�Ìķ�
UďīÌ�ǡǟǟɁǟǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮȘ��Ð�ÆìðååīÐ�ÐĮĴ�ĨăķĮ�åðÅăÐ�ȧǦǟɁǟǟǟȨ�
en Afrique subsaharienne, où les services informels sont 
ÆďĉĨīĴðŒÐĉÐĊĴ�ÅÐķÆďķĨ�ĨăķĮ�ÑĴÐĊÌķĮȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�
villes africaines, les transports publics informels repré-
ĮÐĊĴÐĊĴ�þķĮĪķȸ¾�ǨǟɁɦ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ăȸðĊĴīďÌķÆĴðďĊ�
des tricycles à moteur et des motos dans les services de 
transport informels a considérablement augmenté l’em-
ploi dans ce secteur. Par exemple, on estime que Nairobi 
ȧNÐĊřȨș�ŒÐÆ�ĮÐĮ�ǢșǣɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮș�ÆďĉĨĴÐ�ÐĊĴīÐ�
ǤɁǟǟǟ�ÐĴ�ǥɁǤǟǟɁĉðĊðÅķĮș�les matatu, qui emploient entre 
ǠǤɁǟǟǟ�ÐĴ�ǡǟɁǟǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮș�ĴĊÌðĮ�Īķȸ¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĊĴðďĊăÐș�
le secteur informel des transports au Kenya emploie près 
ÌÐ�ǤǟǟɁǟǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ74. On estime également que Mumbai 
ȧAĊÌÐȨ�ÆďĉĨĴÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǠǤǟɁǟǟǟɁauto-rickshaws, et que le 
nombre d’opérateurs de boda boda75 à Kampala (Ouganda) 
ÐĮĴ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǠǡǟɁǟǟǟ76. Malheureusement, nombre de ces 
personnes font partie des plus pauvres de la population. Elles 
ne sont pas représentées, n’ont pas voix au chapitre dans 
la société, ont des emplois précaires et travaillent dans de 
mauvaises conditions77.

3.3 financement 
public des 
services de 
transport de 
passagers

Il est nécessaire que l’élaboration de politiques de transport 
ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�ĮÐ�ĨďķīĮķðŒÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
public des services de transport de passagers devient de 
ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌðŨÆðăÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș�Le développement et l’ex-
ploitation de systèmes de transport robustes et équitables 

Ǧǣ��ăĊÐāȭwķæðĊ�ÐĴ�>ÐÐÆāĴș�ȹɁTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�ÐĮĮÐĊĴðă�īďăÐ�ďå�
ðĊåďīĉă�ĴīĊĮĨďīĴ�ðĊ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�īÐÆďŒÐīřɁȺȘ

ǦǤ�wĴīāÐř�ÐĴ�>ðĊÐș�ȹɁqďŒÐīĴř�ĊÌ�ĮķĮĴðĊÅăÐ�ĴīĊĮĨďīĴȚ�ìďœ�ĴīĊĮĨďīĴ�
ååÐÆĴĮ�Ĩďďī�ĨÐďĨăÐ�œðĴì�ĨďăðÆř�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�ĨďŒÐīĴř�īÐÌķÆĴðďĊɁȺȘ

Ǧǥ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮȸ�9ÐÌÐīĴðďĊș�ȹɁ}ìÐ�qďœÐī�ďå�AĊåďīĉă�
}īĊĮĨďīĴɁȺș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœwNþ�ĉ.

ǦǦ��A':Zș�ȹɁZÆÆķĨĴðďĊĮ�ďå�AĊåďīĉă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮɁȺș�}īĊĮĨďīĴ�
Workers, 2011, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÅĉĊÌ�Ɂț�AĊĴÐīĊĴðďĊă�}īĊĮĨďīĴ��ďīāÐīĮȸ�
9ÐÌÐīĴðďĊș�ȹɁ}ìÐ�qďœÐī�ďå�AĊåďīĉă�}īĊĮĨďīĴɁȺȘ

les services de transport informels représentent environ 
ǧǟɁɦ�ÌÐ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆȘ�Aă�ÐŘðĮĴÐ�
de nombreux modes de transport, dont quelques bus de 
grande taille, des minibus (trotro, matatu, danfo), des taxis 
collectifs, des véhicules à trois roues (kekeh) et des motos 
(okada, bodabodaȨȘ��Ð�ĮÐīŒðÆÐ��ÑŒďăķÑ�ďīæĊðĪķÐĉÐĊĴ�ķ�ťă�
du temps pour combler les lacunes laissées par un opérateur 
national vieillissant. Le transport informel est désormais 
le principal moyen de relier la ville, en particulier pour les 
ménages à revenus faibles et moyens qui ne possèdent pas 
de véhicules privés70.

En raison des limites drastiques imposées par les gouverne-
ĉÐĊĴĮ�Įķī�ăÐ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ĨĮĮæÐīĮ�ťĊ�ÌȸÐĊīřÐī�ă�ĨīďĨæ-
tion de la pandémie, celle-ci a eu un impact considérable sur 
les services de transport de passagers. La ville de Mexico 
ȧTÐŘðĪķÐȨ�ŒðĴ�åÐīĉÑ�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ĮÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĉÑĴīď�ÐĴ�ÌÐ�
transport rapide par bus, tandis que la métropole de Nairobi 
et les comtés de Nðăðť, Kwale et Mombasa (Kenya) avaient 
temporairement interdit tous les services de transport 
public entre les différents comtés71. Le secteur du transport 
informel est venu combler le vide laissé par les services de 
ĴīĊĮĨďīĴ�åďīĉÐăĮ�ÐĴ��ĮÐīŒð�ÌÐ�ȹɁÅďķÑÐ�ÌÐ�ĮķŒÐĴæÐ�Ĩďķī�
les habitants à faibles revenus qui ne peuvent pas travailler 
à domicile, n’ont pas accès à une voiture et pour lesquels il 
est impossible de se déplacer à pied ou en vélo72ɁȺȘ

#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮș�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�
par le secteur public pour transformer le secteur informel et 
fournir des services de meilleure qualité aux usagers. Cela a 
souvent impliqué l’introduction d’innovations technologiques, 
comme les réformes institutionnelles menées à Mexico 
(Mexique), la restructuration du système de transport à 
Freetown (Sierra Leone) et d’autres améliorations appor-
ĴÑÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐ�}ķīĪķðÐȘ�Aă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ĪķÐ�
ăÐĮ��}�īÐÆďĊĊðĮĮÐĊĴ�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ķīÅðĊ�ðĊåďīĉÐă�ÆďĉĉÐ�
un service de transport essentiel et complémentaire aux 
services formels73.

OȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�
formels et informels peut également avoir un impact majeur 
sur la lutte contre les inégalités, car ces deux systèmes sont 
des sources importantes de moyens de subsistance dans le 
monde entier. On estime que les transports publics urbains 

Ǧǟ�LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�TÆīĴìř�ÐĴ��īðĉ�Nďīďĉș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ÐĪķăðĴř�
ðĊ�9īÐÐĴďœĊɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

ǦǠ�}ăð��ăĊÐāȭwķæðĊ�ÐĴ��ĴīðĊ�>ÐÐÆāĴș�ȹɁTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�
ÐĮĮÐĊĴðă�īďăÐ�ďå�ðĊåďīĉă�ĴīĊĮĨďīĴ�ðĊ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�īÐÆďŒÐīřɁȺș�LSE Cities 
Blog, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ǧķåqɁț�tÐă�ZĉÅķďīș�ȹɁNÐĊřȸĮ�qīÐĮðÌÐĊĴ�>ăĴĮ�
�ăă�qĮĮÐĊæÐī�}īĊĮĨďīĴ�ðĊ�9ďķī��ďķĊĴðÐĮ�Ĵď�wĴďĨ��ďīďĊŒðīķĮɁȺș��ď�UÐœĮ, 
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUœřþÐÌ.

Ǧǡ��ăĊÐāȭwķæðĊ�ÐĴ�>ÐÐÆāĴș�ȹɁTďÅðăðĴř�åďī�ĴìÐ�TĮĮÐĮȚ�}ìÐ�ÐĮĮÐĊĴðă�īďăÐ�ďå�
ðĊåďīĉă�ĴīĊĮĨďīĴ�ðĊ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�īÐÆďŒÐīřɁȺȘ

ǦǢ�tďæÐī��ÐìīÐĊĮș�wāĮðĴì��ìăÐīĉĨďĊæ�ÐĴ�#ĊðÐă�ZŒðÐÌďș�ȹɁAĊåďīĉă�
ĨīĴīĊĮðĴ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�ðĊ�The Routledge Handbook of Public 
Transportș�ÑÌȘ�Ĩī��ďīðĊĊÐ�TķăăÐřș�LďìĊ�#Ș�UÐăĮďĊ�ÐĴ�wĴÐĨìÐĊ�AĮďĊș�OďĊÌīÐĮș�
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǠȘ
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ĊÑÆÐĮĮðĴÐĊĴ�ÌȸðĉĨďīĴĊĴĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌÐ�
diverses sources.��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ťĮÆăÐĮ�ÌÑÆÐĊ-
tralisées encouragent les collectivités territoriales à générer 
ÌÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ĨīďĨīÐĮ�Ĩďķī�ðÌÐī�¾�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�
transport en commun localisés, les coûts élevés de la mise 
en œuvre, de l’exploitation et de l’entretien des systèmes de 
transport ferroviaire et rapide nécessitent des instruments 
ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌðŒÐīĮðťÑĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�Ìķ�
gouvernement central. Compte tenu des nombreuses exter-
nalités positives de l’utilisation des transports en commun, 
les recettes peuvent être collectées auprès d’une large 
base d’utilisateurs et de non-utilisateurs, aux niveaux local, 

régional et national. S’inspirant des pratiques de différents 
ĨřĮș�ăȸÐĊÆÌīÑɁǥȘǤ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ĨďĮĮðÅăÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮș�
liées aux transports urbains des collectivités locales. Il 
s’agit à la fois d’instruments de politique locale utilisés 
Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�
īÑĮķăĴĊĴ�ÌÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮȘ�#ĊĮ�ă�
mesure où les transports publics contribuent de manière 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�¾�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑæăðĴÑ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
ŒðăăÐĮș�ĮĮķīÐī�ķĊÐ�ÅĮÐ�ĮďăðÌÐ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�
publics constitue une préoccupation politique majeure 
Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș�

Encadré 6.5
AĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘ�ĮĮďÆðÑĮ�ķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ķīÅðĊ

OÐĮ��}�ķĴðăðĮÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ăÐķīĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨīďĨīÐĮș�ÆďăăÐÆĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ĴŘÐĮș�Ĩďķī�ÆďķŒīðī�ăÐĮ�ÆďĻĴĮ�Ìķ�
transport public. Cependant, certaines taxes territoriales partagées – telles que les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes 
sur les ventes – sont régressives et, par conséquent, les habitants à faibles revenus paient davantage, proportionnellement 
à leurs revenus, que les habitants plus riches. En revanche, les recettes provenant des taxes sur les véhicules à moteur 
ĮďĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ĉÐðăăÐķīÐ�ĮďķīÆÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ăÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆș�Æī�ðă�ĮȸæðĴ�ÌȸķĊÐ�ĴŘÐ�ĨīďæīÐĮĮðŒÐȘ�
Les taxes sur les carburants, les droits d’immatriculation des véhicules, et les taxes sur les ventes de véhicules, entre 
autres, permettent non seulement d’atténuer les externalités négatives de l’utilisation des véhicules personnels, mais 
également de cibler les ménages plus aisés, pour autant que les transports en commun et le transport maritime soient 
æÑīÑĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĨĨīďĨīðÑÐȘ�OÐĮ�ĴŘÐĮ�Įķī�ăÐ�ÆīÅķīĊĴ�ĮďĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ĮďķīÆÐ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ĮďăðÌÐș�ÐŨÆÆÐ�
et progressive, et elles ne nécessitent pas une capacité administrative importante. À Bogota (Colombie), par exemple, 
ÐĊŒðīďĊ�ǡǤɁɦ�ÌÐ�ă�ĨìĮÐɁA�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�īĨðÌÐ�Ĩī�ÅķĮ�TransMilenio��ÑĴÑ�ťĊĊÆÑÐ�Ĩī�ķĊÐ�ĮķīĴŘÐ�ăďÆăÐ�Įķī�
ăÐĮ�ÆīÅķīĊĴĮɁț�ÐĊ��åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌș�ǥǦɁɦ�ÌÐĮ�ĴŘÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ÆīÅķīĊĴĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊĮÆīÑÐĮ�ȧĮĊĮ�ÔĴīÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ååÐÆĴÑÐĮȨ�
aux transports en commun municipaux.  

Frais d’utilisation 

#ÐĮ�åīðĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĨĨăðĪķÑĮ�Ĩďķī�ÆďķŒīðī�ăÐĮ�ÆďĻĴĮ�Ìķ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÐŘĨÐīĴĮ�ÐĊ�ťĊĊÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�
ĨīÑåÝīÐĊĴ�ĨīðŒðăÑæðÐī�ăÐĮ�åīðĮ�ÌȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�ďĨÑīĴðďĊĊÐăĮș�ăÐĮ��}�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐī�ďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�
besoin de subventions pour soutenir les coûts permanents du transport public. Il a en effet été prouvé que les subventions 
tarifaires augmentent le nombre d’usagers, renforcent les avantages publics d’une utilisation accrue des transports en 
commun et réduisent les externalités négatives. Pour promouvoir l’égalité, les tarifs peuvent être réduits pour certains 
groupes d’utilisateurs, et des tarifs plus élevés peuvent être appliqués sur certaines lignes et à certains utilisateurs, pour 
ðÌÐī�¾�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ĴīðåĮ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĨĮĮæÐīĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮȘ

Récupération des plus-values foncières 

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÐī�ă�īÑÆķĨÑīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨăķĮȭŒăķÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�ÅĮÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌȸĉÑăðďīĴðďĊĮ�
ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�ĊďķŒÐķŘ�ÐĴ�ÑĴÐĊÌķĮȘ�OÐĮ�
�}�ĨÐķŒÐĊĴ�ăďķÐī�ďķ�ŒÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Įķī�ďķ�¾�ÆĒĴÑ�ÌÐ�ĮĴĴðďĊĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�īÑÆÐĉĉÐĊĴ�
construites, pour percevoir des revenus de ces ventes ou locations, et pour augmenter la densité de la population, ce qui 
ďĨĴðĉðĮÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ĩī�ăÐĮ�ĨĮĮæÐīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ĴīðåðīÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�¾�ĉÐĮķīÐ�ĪķÐ�ă�ŒăÐķī�ÌÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ķæĉÐĊĴÐ�
le long des nouveaux couloirs de transport en commun, les villes peuvent chercher à augmenter les recettes obtenues 
dans les zones concernées et à affecter ces fonds à des projets liés au transport en commun. Bien que les taxes foncières 
puissent être lucratives et structurées de manière progressive, leur administration peut être coûteuse par rapport aux 
frais d’utilisation et aux taxes sur les véhicules à moteur.

wďķīÆÐɁȚ�'ĊÆÌīÑ�īÑÌðæÑ�Ĩī�qķă�wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�:ZO#Ɂ�AȘ
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pour générer des revenus dans la période post-pandé-
ĉðĪķÐș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�ÐĊŒðĮæÑ�ÌÐ�īÐÌðĮĴīðÅķÐī�ăÐĮ�
ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÆďăăÐÆĴÑĮ�Įķī�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�¾�ìķĴĮ�īÐŒÐĊķĮȥåďīĴÐ�
ĉďÅðăðĴÑ�ķŘ�æīďķĨÐĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮȥåðÅăÐ�ĉďÅðăðĴÑȘ�
OÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÌÐŒīðÐĊĴ�
être obtenues auprès des groupes qui ont été le moins 
durement touchés par la pandémie, tels que les grands 
propriétaires immobiliers, les groupes à hauts revenus 
disposant d’actifs considérables et dont les revenus ont 
ÑĴÑ�ĉďðĊĮ�ååÐÆĴÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮȘ�qďķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�
du Sud global, les gouvernements nationaux devraient 
envisager de mobiliser des fonds pour renflouer les 
services de transport public locaux formels et informels 
et de fournir un soutien pour atténuer l’impact de l’aug-
mentation des coûts résultant de la mise en œuvre des 
directives en matière de santé et de sécurité81.  

9ÆÐ�¾�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ĴīďķŒÐī�ÌȸķĴīÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�ťĊĊ-
cement pour les systèmes de transport public, tout en 
maintenant un accès équitable pour tous les groupes 
ÌÐ�īÐŒÐĊķĮș�ÆÐīĴðĊÐĮ��}�ďĊĴ�ðĉĨăðĪķÑ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ĨīðŒÑ�
dans l’exploitation de ces services ainsi que dans la 
construction ou l’entretien des installations existantes82. 
Ces dernières années, le développement des services de 
transport rapide de masse dans certaines villes a souvent 
reposé sur des collaborations public-privé. Le transport 
rapide par bus TransMilenio de Bogota (Colombie), et 
les téléphériques (TransmiCable) qui le complètent, en 
constituent un exemple classique. Cependant, dans 
certaines villes, la participation du secteur public s’est 
parfois limitée à effectuer des contrôles réglementaires 
ÐĴ�¾�ťŘÐī�ÌÐĮ�ĊďīĉÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐĮ�Ĩďķī�æīĊĴðī�ă�
sécurité et la sûreté dans le secteur des transports.

ǧǠ��ďăȭĮĊ�OðÐĉș�ȹɁ}ìÐ�qĊÌÐĉðÆș�OďÆă�qķÅăðÆ�ĊÌ��ĊðďĊ�9ķĊÌðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�
tÐĮĨďĊĮÐĮȘ�qīĴ�AAȚ}ìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:Ìă:Ǥ�Ɂț�
�ďăȭĮĊ�OðÐĉș�ȹɁ}ìÐ�qĊÌÐĉðÆș�OďÆă�qķÅăðÆ�ĊÌ��ĊðďĊ�9ķĊÌðĊæ�}īĊĮĨďīĴ�
tÐĮĨďĊĮÐĮȘ�qīĴ�AȚ�}ìÐ�:ăďÅă�UďīĴìɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨďÐ�æɁț�
}ďÌÌ�OðĴĉĊș�ȹɁ'ŒăķĴðĊæ�qķÅăðÆ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�OďÆă�9ķĊÌðĊæ�ZĨĴðďĊĮɁȺș�
Journal of Public TransportationɁǠǦș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǣǢȭǦǣɁț�wåÐ�tďķĴÐĮ�Ĵď�
wÆìďďă�UĴðďĊă�qīĴĊÐīĮìðĨș�ȹɁ9ðĊÌðĊæ�ĴìÐ�TďĊÐřȚ�>ďœ�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�
:ÐĊÐīĴÐ��ÆĴðŒÐ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�9ķĊÌðĊæɁȺȘ

ǧǡ�}ďĊř�TÐīĊ�ÐĴ�9ðĮă�9Ș��ăȭ}ìĊðș�ȹɁ9ðĊĊÆðĊæ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�qīďþÐÆĴĮɁȺș�
2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTOī�'ǣ.

qīĉð�ăÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�
les plus utilisées, on trouve les frais d’usage, les taxes de 
vente, les taxes foncières, les taxes sur les carburants, 
les loyers des stations et la publicité. En 2016, la ville 
de Seattle�ȧ(ĴĴĮȭ�ĊðĮȨ��īÑķĮĮð�¾�ÆďăăÐÆĴÐī�ǠǢșǡɁĉðăăðďĊĮ�
ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ŒÐÆ�ăÐĮ�ĉÐĊÌÐĮ�Ĩďķī�ÐŘÆÝĮ�ÌÐ�ŒðĴÐĮĮÐ�
perçues grâce aux caméras de contrôle de la vitesse 
placées dans les zones scolaires. Cet argent a ensuite 
ÑĴÑ�ķĴðăðĮÑ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
transports scolaires de la ville78. Cependant, ces amendes 
peuvent également renforcer les inégalités, car les 
groupes à faibles revenus supportent aussi le poids de ces 
sanctions, qui peuvent ne pas être considérées comme 
ķĊ�ĉďřÐĊ�ÌÐ�ÌðĮĮķĮðďĊ�ÐŨÆÆÐ�Ĩī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌďĊĴ�
les revenus sont plus élevés. 

qÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĮ�ÌÐ�ă�
ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÌÐ�ĉĮĮÐ�ťĊĊÆÑĮ�
par le secteur public ont considérablement souffert de 
la perte des frais payés par les passagers et d’autres 
sources de revenus. Par exemple, la Metropolitan Area 
}īĊĮðĴ��ķĴìďīðĴř�ÌÐ�Washington (États-Unis), dont la 
þķīðÌðÆĴðďĊ�ÆďķŒīÐ�ăÐ�TīřăĊÌș�ă��ðīæðĊðÐ�ÐĴ�ăÐ�#ðĮĴīðÆĴ�
ÌÐ��ďăķĉÅðș��åðĴ�ÑĴĴ�ÐĊ�ĮÐĨĴÐĉÅīÐɁǡǟǡǟ�ÌȸķĊÐ�ÅðĮĮÐ�
ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǧǟɁɦ�Įķī�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
Metrorail et Metrobus, par rapport aux niveaux antérieurs 
à la pandémie. Cela a entraîné un manque à gagner de 
ǡǟǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīďþÐÆĴðďĊĮ�ÅķÌæÑ-
ĴðīÐĮ�ǡǟǡǟ�ÐĴ�ķĊÐ�īÑÌķÆĴðďĊ�ÐĮĴðĉÑÐ�ÌÐ�ǤǥǟɁĉðăăðďĊĮ�
ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�Įķī�ăÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ÌÐ�ǡǟǡǠ79. À Londres 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�}īĊĮĨďīĴ�åďī�OďĊÌďĊ��ĨÐīÌķ�ÐĊŒðīďĊ�
ǠǟǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ăðŒīÐĮ�ĮĴÐīăðĊæ�ÐĊ�īÐÆÐĴĴÐĮ�ĨķÅăðÆðĴðīÐĮ�ÐĊ�
2020-202180. Il est toutefois important de souligner que 

Ǧǧ�wåÐ�tďķĴÐĮ�Ĵď�wÆìďďă�UĴðďĊă�qīĴĊÐīĮìðĨș�ȹɁ9ðĊÌðĊæ�ĴìÐ�TďĊÐřȚ�>ďœ�
OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�:ÐĊÐīĴÐ��ÆĴðŒÐ�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�9ķĊÌðĊæɁȺș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧ9œǨÌq.

ǦǨ�Oðķ�Oķřķș�LďĊĴìĊ�wÆìÐåå�ÐĴ�>īŒÐř�LȘ�TðăăÐīș�ȹɁ}ìÐ�ðĉĨÆĴĮ�ďå��Z�A#ȭǠǨ�
ĨĊÌÐĉðÆ�ďĊ�ĨķÅăðÆ�ĴīĊĮðĴ�ÌÐĉĊÌ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮɁȺș�PLoS ONEɁǠǤș�
noɁǠǠș�ǡǟǡǟɁț�Tīā�wœÐĊÐřș�ȹɁ}åO�ìðĴ�Åř�ɈǠǟǟĉ�åăă�ðĊ�Ì�īÐŒÐĊķÐ�ÆīďĮĮ�ĴķÅÐș�
īðă�ĊÌ�ÅķĮ�ĊÐĴœďīāɁȺș�The Guardianș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœNĉāǦšɁț�UĴðďĊă�
:ďŒÐīĊďīĮ��ĮĮďÆðĴðďĊș�ȹɁNÐř�}āÐœřĮ��Z�A#ȭǠǨ�AĉĨÆĴĮɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢă:åŒU�.

ǧǟ�wœÐĊÐřș�ȹɁ}åO�ìðĴ�Åř�ɈǠǟǟĉ�åăă�ðĊ�Ì�īÐŒÐĊķÐ�ÆīďĮĮ�ĴķÅÐș�īðă�ĊÌ�ÅķĮ�
ĊÐĴœďīāɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ��ăðĉðȘĨìďĴďȘ�9ăðÆāīȘ
�řĮœĴÐīș�OďĊÌīÐĮș�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ
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L’accès inégal aux infrastructures et aux technologies 
numériques a été un facteur majeur de la (re)production 
d’inégalités urbaines et territoriales, compromettant 
la répartition équitable des possibilités d’accès aux 
services et aux moyens de subsistance. Le présent 
ÆìĨðĴīÐ�ĮďķĴðÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴș�ÐĴ�ÌďðŒÐĊĴș�åðīÐ�
progresser l’égalité urbaine et territoriale en promouvant 
une trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ qui s’attaque aux disparités 
numériques au sein des territoires et entre eux. Selon 
ă��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁăÐĮ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�
permettent de surmonter les barrières à l’information, 
d’augmenter les facteurs favorisants et de transformer 
les produits, pour rendre le développement plus inclusif, 
ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ðĊĊďŒĊĴ83ɁȺȘ�OÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�Įķī�ăÐĮ�
effets de la pénétration d’Internet suggèrent qu’au-delà 
d’un certain seuil critique, la pénétration est positivement 
corrélée à la croissance économique nationale, bien que 
cette corrélation soit plus modeste dans les pays en déve-
loppement que ce qui avait été précédemment estimé. 
#ĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�ďľ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�¾�ÐăăÐ�ĮÐķăÐ�
ne permet pas de réduire la pauvreté, les preuves que 
l’adoption de l’Internet puisse améliorer la répartition des 
richesses sont plus mitigées. Cette idée suggère que la 
diffusion d’Internet affecte positivement les salaires, bien 
que l’adoption d’Internet tende à avantager de manière 
ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĪķăðťÑĮ84. En 
améliorant l’accès aux informations sur les prix et aux 
acheteurs potentiels, les technologies mobiles ont permis 
d’améliorer les ventes des agriculteurs et des popula-
tions isolées et pauvres, comme les pêcheurs du Kerala 
(Inde)85. Il a également été démontré que l’utilisation du 

ǧǢ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ďīăÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǥȚ�#ðæðĴă�#ðŒðÌÐĊÌĮɁȺș�
�ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢă>š#ǡǟ.

ǧǣ�>ÐīĊĊ�:ăĨÐīðĊ�ÐĴ�TȘ�9ÐīĊĊÌ��ðÐÆÐĊĮș�ȹɁ�ďĊĊÐÆĴÐÌ�åďī�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȟ�
}ìÐďīř�ĊÌ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�ÅďķĴ�ĴìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå�AĊĴÐīĊÐĴ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ďĊ�ĨďŒÐīĴř�
ăăÐŒðĴðďĊɁȺș�Development Policy ReviewɁǢǤș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǢǠǤȭǢǢǥȘ

ǧǤ�tďÅÐīĴ�LÐĊĮÐĊș�ȹɁ}ìÐ�#ðæðĴă�qīďŒðÌÐȚ�AĊåďīĉĴðďĊ�ȭ}ÐÆìĊďăďæřș�TīāÐĴ�
qÐīåďīĉĊÆÐș�ĊÌ��ÐăåīÐ�ðĊ�ĴìÐ�wďķĴì�AĊÌðĊ�9ðĮìÐīðÐĮ�wÐÆĴďīɁȺș Quarterly 
Journal of EconomicsɁǠǡǡș�ĊoɁǢș�ǡǟǟǦș�ĨĨȘɁǧǦǨȭǨǡǣȘ

téléphone mobile et d’Internet favorise la migration de la 
main-d’œuvre en permettant aux migrants de maintenir 
des liens à distance avec leur famille et leurs amis. Elle 
permet également d’améliorer leur employabilité grâce à 
l’acquisition de compétences en matière de technologies 
ÌÐ�ăȸðĊåďīĉĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊðÆĴðďĊ�ȧ}A�ȨȘ

En ce qui concerne la connectivité numérique des zones 
ķīÅðĊÐĮș�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ðĉĨďĮÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ÐĊ�ĉīĮɁǡǟǡǟ�Ĩďķī�ÆďĊĴÐĊðī�ă�ĨīďĨæ-
ĴðďĊ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�ďĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐș�Ĩďķī�
des millions de personnes, d’avoir accès à des moyens 
ÌÐ�ÆďĉĉķĊðÆĴðďĊ�īÑæķăðÝīÐ�ÐĴ�ťÅăÐ�ÌĊĮ�ăÐķīĮ�ÆĴð-
vités quotidiennes. Après le choc initial, une proportion 
relativement faible de travailleurs, principalement dans 
le secteur des services, a pu travailler à domicile grâce 
ķŘ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�ȧĨĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǣǢɁɦ�¾�Londres 

4  Connectivité 
numérique

wďķīÆÐɁȚ�'ĉðăř��ďřÌȘ�9ăðÆāīȘ
�ďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ķ��ðÐĴĊĉȘ



4 ConneCtivité numériQue

24106 CONNECTER

Aussi remarquables que soient ces pourcentages, la 
simple disponibilité des nouvelles technologies ne 
garantit pas qu’elles transformeront la vie de chacun 
dans la même mesure ni qu’elles aideront les villes 
à devenir plus prospères, plus durables ou plus 
égalitairesɁȚ�ȹɁOÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ďķŒīÐĊĴ�ÌÐ�
nouvelles perspectives, créent de nouvelles industries 
et transforment les anciennes, proposent de nouveaux 
modes d’organisation pour les entreprises ou des sociétés 
ÐĊĴðÝīÐĮș�ÐĴ�ĴīĊĮåďīĉÐĊĴ�ăÐ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÌÐ�ŒðÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
elles n’imposent pas ces changements, et dans certaines 
sociétés et certains endroits, les possibilités qui en 
résultent ne seront jamais saisies89ȘɁȺ

Étudiés en détail, les pourcentages présentés ci-dessus 
révèlent des disparités importantes, non seulement entre 
les pays, mais aussi en leur sein. Par exemple, l’Union 
internationale des télécommunications estime qu’en 
ǡǟǠǨ�ǦǡɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ķīÅðĊĮ�ŒðÐĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�AĊĴÐīĊÐĴș�
ÆďĊĴīÐ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǢǧɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�īķīķŘȘ�OÐĮ�Ĩďķī-
centages étaient encore plus faibles pour l’accès aux 
ďīÌðĊĴÐķīĮɁȚ�ǥǢɁɦ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ǡǤɁɦ�ÌĊĮ�
les zones rurales90Ș�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĮ�ÆìðååīÐĮ�ĮďĊĴ�ĨÐķĴȭÔĴīÐ�
ĉďðĊĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�Īķȸðă�Ċȸř�ĨīôĴș�ăÐĮ�ďīÌðĊĴÐķīĮ�řĊĴ�
īÑÆÐĉĉÐĊĴ�ĨÐīÌķ�Ìķ�ĴÐīīðĊ�ķ�ĨīďťĴ�ÌÐĮ�ĴÑăÑĨìďĊÐĮ�
mobiles comme principale porte d’accès à Internet.

89 Peter Hall, Cities in Civilizationș�OďĊÌīÐĮș��ðÌÐĊåÐăÌ�ɪ�UðÆìďăĮďĊș�ǠǨǨǧș�
ĨȘɁǨǣǢȘ

Ǩǟ�A}�ș�ȹɁTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠɁȺȘ

ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ŒðăăÐ�Īķð�ÆďĉĨĴÐ�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌÐĮ�
proportions au monde de travailleurs dans le secteur des 
services), tandis que seul un nombre limité d’étudiants ont 
pu se connecter aux enseignants et à leurs camarades 
de classe via Internet86.

4.1 Cartographie 
de l’accès à la 
connectivité 
numérique et de 
son évolution

Même avant la pandémie, il ne fait aucun doute que les 
changements induits par la disponibilité croissante des 
smartphones, des ordinateurs connectés à Internet et des 
applications logicielles qui facilitent leur utilisation, ont 
transformé la manière dont la plupart des habitants de 
la planète accèdent aux informations et communiquent 
entre eux. Au cours des deux dernières décennies, la 
couverture des réseaux mobiles s’est développée à un 
rythme effarant, bien que cela ait quelque peu ralenti ces 
dernières années. 'Ċ�ǡǟǡǟș�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǧǤɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�
ĉďĊÌðăÐ�ŒðÐĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�ķĊ�īÑĮÐķɁǣ:ș�ĮďðĴ�ÌÐķŘ�åďðĮ�
ĨăķĮ�ĪķȸÐĊ�ǡǟǠǤș�ǨǢɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ďĊĴ�
potentiellement accès à l’Internet en 4G, ou au moins 
en 2G ou 3G87ș�ÐĴ�ķÆķĊÐ�īÑæðďĊ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ĊȸŨÆìÐ�
ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǧǧɁɦ�ÌÐ�ĨÑĊÑĴīĴðďĊ�ÌÐĮ�īÑĮÐķŘ�ĉďÅðăÐĮȘ 
TăæīÑ�ÆÐăș�ĮÐăďĊ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ăȸZU�ș�ÌĊĮ�ăÐĮ�ȹɁĨřĮ�
ÑÆďĊďĉðĪķÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ĉďðĊĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑĮɁȺș�ă�ÌðĮĨďĊðÅðăðĴÑ�
Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐɁǣ:�ăÐ�ĨăķĮ�īĨðÌÐ�ÑĴðĴ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�
åðÅăÐ�ĪķȸÐĊ�'ķīďĨÐ�ďķ�ÌĊĮ�ă�īÑæðďĊ��ĮðÐȭqÆðťĪķÐɁȚ�
ǣǣɁɦ�ÆďĊĴīÐ�ǨǦșǡɁɦ�ÐĴ�ǨǣșǡɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴȘ�wÐăďĊ�
la Banque mondiale, en 2015, les ménages des pays en 
développement étaient plus nombreux à posséder un 
téléphone portable qu’à avoir accès à l’électricité ou à 
des installations sanitaires adéquates88.

ǧǥ�TðÆìÐăÐ��ÆķĴďș�ȹɁ#ðæðĴă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ȵåďīÆÐÌ�
ÐŘĨÐīðĉÐĊĴȶɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�'ĮĴÐŒÐ��ăĉðīăăș�ȹɁtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�
åďī�Ot:ĮɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

ǧǦ�A}�ș�ȹɁTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮɁǡǟǡǠɁȺș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq#�ǟqA.

ǧǧ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ďīăÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǥȚ�#ðæðĴă�#ðŒðÌÐĊÌĮɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�tăĮĴďĊ�wĉðĴìȘ��ĊĮĨăĮìȘ
OȸÑÆďăÐ�¾�ă�ĉðĮďĊ�ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐȘ�tðÆìĉďĊÌș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ
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Sans surprise, l’accès à Internet est nettement plus 
faible dans les territoires nationaux caractérisés par de 
grandes distances entre les centres de population, des 
pénuries de compétences spécialisées et un manque 
d’infrastructures de base et de capitaux d’investissement. 
Il existe également des différences marquées entre les 
zones urbaines et rurales et celles présentant des taux 
d’urbanisation très différents. En Afrique par exemple, 
ǡǧɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ķīÅðĊĮ�ďĊĴ�ÆÆÝĮ�¾�AĊĴÐīĊÐĴș�ÆďĊĴīÐ�
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǥɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�īķīķŘȘ�'Ċ��ĉÑīðĪķÐș�ăÐ�
continent le plus urbanisé du monde, les différences 
sont moins marquées, mais les disparités d’accès restent 
ðĉĨďīĴĊĴÐĮɁȚ�ǦǣɁɦ�ÐĴ�ǤǟɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴȘ�#ĊĮ�ÌÐķŘ�
ĴðÐīĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǦǟɁɦ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�
ruraux ont accès au haut débit. En outre, dans plus de 
ǧǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�
¾�ăīæÐ�ÅĊÌÐ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ÌðååÝīÐĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟɁɦ�

entre les zones urbaines et les zones rurales, avec une 
ÌðååÑīÐĊÆÐ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǟɁɦ�ÌĊĮ�ÌÐķŘ�ĴðÐīĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÌÐ�
ăȸZ�#'91. 

}ďķĴÐåďðĮș�ĉÔĉÐ�ŒÐĊĴðăÑĮ�ÐĊĴīÐ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮș�
ces chiffres masquent toujours d’importantes différences 
ÌȸÆÆÝĮ�ÐĴ�ÌȸķĴðăðĮĴðďĊȘ�OÐĮ�þÐķĊÐĮ�ÌÐ�ǠǤ�¾�ǡǣɁĊĮ�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�
susceptibles d’utiliser Internet que les aînés ou les plus 
jeunes92. Par exemple, en 2019, dans la région Asie-Paci-
ťĪķÐș�ǦǟɁɦ�ÌÐĮ�þÐķĊÐĮ�ďĊĴ�ķĴðăðĮÑ�AĊĴÐīĊÐĴ�īÑæķăðÝīÐĉÐĊĴș�
ÆďĊĴīÐ�ǣǤɁɦ�ÌĊĮ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ�æīďķĨÐĮ�Ìȸ¶æÐȘ�OȸÑÆīĴ�
était toutefois moins important dans d’autres régions, 

ǨǠ�Z�#'ș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ��īðÌæðĊæ�#ðŒðÌÐĮɁȺș�qīðĮș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTLŘ¢¢#Ɂț�Z�#'ș�Z'�#�tÐæðďĊĮ�ĊÌ��ðĴðÐĮ�Ĵ��:ăĊÆÐɁǡǟǡǟ, 
qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT�ǧU'Ī.
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Figure 6.4
Part des ménages disposant d’un accès à Internet à domicile, 2019
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pour comprendre et traiter la fracture numérique, elle 
ȹɁĊÐ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�īÑÌķðĴÐ�ķ�ĮðĉĨăÐ�åðĴ�ĴÐÆìĊďăďæðĪķÐș�ĉðĮ�
doit être considérée comme un phénomène profondé-
ment social, politique et spatial96ɁȺȘ 

En ce sens, la question de la connectivité numérique 
concerne plus largement la manière dont les groupes 
urbains marginalisés accèdent aux différentes formes de 
technologie. La recherche souligne à cet égard le poten-
tiel de l’utilisation de ces technologies, mais aussi les 
risques qui y sont associés97. La réduction de la fracture 
numérique est donc devenue une question politique 
importante pour les gouvernements nationaux et les CT. 
}ďķĴÐåďðĮș�ă�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�ă�åīÆĴķīÐ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ĮÐ�ìÐķīĴÐ�¾�
ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ĉÑĴìďÌďăďæðĪķÐĮ�ÐĴ�ÐĉĨðīðĪķÐĮș�Æī�ȹɁÐăăÐ�
ÐĮĴ�ÆďĉĨăÐŘÐș�ÑŒďăķÐ�īĨðÌÐĉÐĊĴș�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�¾�ĉÐĮķīÐī�
ŒÐÆ�ĨīÑÆðĮðďĊ�ÐĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÑť�¾�īÐăÐŒÐīɁȺȘ�
Il s’agit d’un problème multidimensionnel, qu’il vaut mieux 
ÆďĊĮðÌÑīÐī�ȹɁÆďĉĉÐ�ķĊ�ÆďĊĴðĊķķĉ�ĉÐĮķīÑ�¾�ăȸðÌÐ�ÌÐ�
variables multiples telles que le revenu, l’âge, le niveau 
d’éducation et le degré de compétence technique98ɁȺȘ�O�
notion de fracture numérique ne se limite pas à l’accès 
ķŘ�}A��Ĩī�ăÐĮ�ķĴðăðĮĴÐķīĮș�ÐăăÐ�ÆďĊÆÐīĊÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĴďķĮ�
les autres domaines de la vie urbaine concernés par ou 
sur lesquels les technologies numériques peuvent avoir 
un impact, comme la gestion des réseaux d’infrastruc-
tures, l’accès aux services de transport et la gouvernance 
électronique, entre autres. Il est donc d’une importance 
ÆīķÆðăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�īÑŦÑÆìðĮĮÐĊĴ�¾�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ă�
trajectoire Connecter peut contribuer à réduire la fracture 
numérique. 

Il est également essentiel de comprendre que le fait de 
s’assurer que chaque foyer dispose d’une connexion 
à Internet ne garantit pas que tous les individus en 
ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÑæăÐ. La pandémie a permis 
de constater qu’une connexion Internet à domicile peut 
être insuffisante dans des situations extrêmes, où 
plusieurs membres d’un même foyer ont besoin d’un 
ÆÆÝĮ�ĪķďĴðÌðÐĊș�ĮðĉķăĴĊÑ�ÐĴ�ťÅăÐș�ĊďĊ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�¾�
Internet, mais aussi à un appareil personnel permettant 
ÆÐĴ�ÆÆÝĮȘ�OÐ�ĨīďÅăÝĉÐ�ÐĮĴ�¾�ă�åďðĮ�ťĊĊÆðÐī�ÐĴ�ĨīĴðĪķÐɁȚ�
il s’agit de faire en sorte que chacun ait un accès illimité à 
un appareil en cas de besoin, et de disposer de la bande 
passante nécessaire pour que plusieurs utilisateurs 
puissent se connecter en même temps et de manière 
ťÅăÐ�¾�AĊĴÐīĊÐĴȘ�wȸþďķĴÐ�¾�ÆÐă�ķĊÐ�ĪķÐĮĴðďĊ�ÆďĊĊÐŘÐɁȚ�
dans quelle mesure les normes culturelles imposent-
elles de donner la priorité d’accès à certains membres du 
ménage par rapport à d’autres (par exemple, les garçons 

Ǩǥ��īĊÐř��īåș�ȹɁ�īÅĊ�ðĊåďīĉĴðÆĮ�ĊÌ�ÐȭæďŒÐīĊĊÆÐɁȺș�ðĊ�Handbook 
of Urban Geographyș�ÑÌȘ�Ĩī�}ðĉ�wÆìœĊÐĊ�ÐĴ�tďĊăÌ�ŒĊ�NÐĉĨÐĊș�
�ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨȘɁǢǠǤȘ

97 Gina Porter et alȘș�ȹɁ�ďķĴì�OðŒÐăðìďďÌĮ�ðĊ�ĴìÐ��ÐăăĨìďĊÐ�'īȚ�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�
åīďĉ��īÅĊ��åīðÆɁȺș�Journal of International DevelopmenĴɁǢǟș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǧș�
ĨĨȘɁǤǢǨȭǤǤǧȘ

Ǩǧ��īåș�ȹɁ�īÅĊ�ðĊåďīĉĴðÆĮ�ĊÌ�ÐȭæďŒÐīĊĊÆÐɁȺș�ĨȘɁǢǠǣȘ

ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�(ĴĴĮ�īÅÐĮ�ȧǥǦɁɦ�ÆďĊĴīÐ�ǤǤɁɦȨș�ÐĊ�
'ķīďĨÐ�ȧǨǥɁɦ�ÆďĊĴīÐ�ǧǢɁɦȨ�ÐĴ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ȧǨǟɁɦ�ÆďĊĴīÐ�
ǦǦɁɦȨȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ÌÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�ÐĊ�'ĮĨæĊÐ�ďĊĴ�
ĉďĊĴīÑ�ĪķÐ�ǧǢɁɦ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮ�ÌÐ�ǥǤ�¾�ǦǤɁĊĮ�
qui ont fréquenté l’université utilisent actuellement les 
}A�ș�ăďīĮ�ĪķÐ�ÆÐ�ĨďķīÆÐĊĴæÐ�ĊȸÐĮĴ�ĪķÐ�ÌÐ�ǣǤɁɦ�Ĩďķī�
les personnes de la même tranche d’âge qui n’ont été 
ĪķÐ�þķĮĪķȸķ�ĮÐÆďĊÌðīÐș�ÐĴ�ÌÐ�ǠǣɁɦ�Ĩďķī�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ĊȸďĊĴ�
suivi que l’enseignement primaire93. En revanche, l’écart 
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�æÐĊīÐĮ�ĮÐĉÅăðĴ�ĉďðĊĮ�ĉīĪķÑɁȚ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�
ĉďĊÌðăÐș�ǣǧɁɦ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÐĴ�ǤǤɁɦ�ÌÐĮ�ìďĉĉÐĮ�ďĊĴ�
régulièrement utilisé Internet en 2019. Les différences 
les plus importantes ont été observées en Afrique, avec 
ǡǟɁɦ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÆďĊĴīÐ�ǢǦɁɦ�ÌÐĮ�ìďĉĉÐĮș�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
(ĴĴĮ�īÅÐĮș�ŒÐÆ�ǣǦɁɦ�ÐĴ�ǥǠɁɦș�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ94. 

4.2 La fracture 
ĊķĉÑīðĪķÐɁȚ�ăÐ�
potentiel de 
l’approche basée 
sur les droits 
adoptée par les Ct

Les statistiques présentées ci-dessus mettent en 
évidence plusieurs caractéristiques importantes de la 
connectivité numérique, soulignant la possibilité pour 
ăÐĮ��}�ÌȸķĴðăðĮÐī�ă�ÌÑÆðĮðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�
ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌĊĮ�ăÐķīĮ�šďĊÐĮ�ÌȸðĊŦķÐĊÆÐȘ��ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ÌÐķŘ�
dernières décennies, l’observation de ces différences a 
ÌďĊĊÑ�ĊðĮĮĊÆÐ�ķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁåīÆĴķīÐ�ĊķĉÑīðĪķÐɁȺș�
qui met en évidence les inégalités dans l’accès et l’utilisa-
ĴðďĊ�ÌÐĮ�}A�ș�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�ĴÑăÑĨìďĊÐĮ�ĉďÅðăÐĮ�ÐĴ�AĊĴÐīĊÐĴȘ�
wÐăďĊ�ăȸZ�#'ș�ă�åīÆĴķīÐ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ÌÑĮðæĊÐ�ȹɁăȸÑÆīĴ�
entre les individus, les foyers, les entreprises, les espaces 
géographiques et les différences socio-économiques, 
concernant leurs opportunités d’accès aux technologies 
de l’information et de la communication et de l’usage d’In-
ternet pour l’ensemble de leurs activités95ɁȺȘ�UÑĊĉďðĊĮș�

ǨǢ�qÐĊĮðķĉș�ȹɁO�ÌðæðĴăðšÆðĐĊ�ÐĊ�ăĮ�ĨÐīĮďĊĮ�ĉřďīÐĮɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�ǥǤ�Ð.

Ǩǣ�A}�ș�ȹɁTÐĮķīðĊæ�ÌðæðĴă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�9ÆĴĮ�ĊÌ�ťæķīÐĮ�ǡǟǡǠɁȺȘ

ǨǤ�:ăďīð�:ďĊÆăŒÐĮș�}ðæď�ZăðŒÐðī�ÐĴ�9īÐÌÐīðÆď��īķšȭLÐĮķĮș�
ȹɁ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ðĊÌðŒðÌķăȭăÐŒÐă�ÌðæðĴă�ÌðŒðÌÐȚ�'ŒðÌÐĊÆÐ�ďå�Ċ��åīðÆĊ�
ÆďķĊĴīřɁȺș�Computers in Human BehaviorɁǧǦș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǡǦǥȭǡǨǠȘ
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Ĩī�īĨĨďīĴ�ķŘ�ťăăÐĮȨș�ÆďĉĉÐ�ðă��ÑĴÑ�Įð�ĮďķŒÐĊĴ�ÆďĊĮĴĴÑ�
pour d’autres ressources rares du ménage, telles que le 
transport99Ɂȟ

La question de l’utilisation doit être différenciée de la 
ĪķÐĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÆÆÝĮ�¾�AĊĴÐīĊÐĴȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆĮș�ă�ÆďĉĨÑ-
ĴÐĊÆÐ�ĴÐÆìĊðĪķÐ�ÐĮĴ�ĨīðĉďīÌðăÐȘ��ťĊ�ÌȸÐĊ�ĴðīÐī�ăÐ�ĉÐðăăÐķī�
parti, l’utilisation d’Internet requiert non seulement un 
accès physique, mais également certaines compétences 
ĴÐÆìĊðĪķÐĮș�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�Ĩďķī�īÑĮďķÌīÐ�ÌÐĮ�
problèmes inattendus, ainsi qu’un certain degré de juge-
ment critique et peut-être aussi de conseils éthiques. Au 
sein de l’Union européenne, les utilisateurs à haut revenu 
des pays les plus connectés sont beaucoup plus suscep-
tibles d’utiliser des services Internet que les utilisateurs les 
plus pauvres des pays les moins connectés100. Parmi les 
ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ăÐĮ�īÑæðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨīďĮĨÝīÐĮ�ďååīÐĊĴ�æÑĊÑ-
ralement de meilleures conditions de travail à distance 
et comptent une plus grande proportion de population 
qui télétravaille, alors que ces possibilités sont beaucoup 
moins nombreuses dans les régions moins prospères101. 
Bien que le volume d’informations disponibles sur Internet 
augmente de manière exponentielle d’année en année, la 
majorité d’entre elles sont en anglais, notamment dans 
ăÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�ĴÐÆìĊðĪķÐĮ�ÐĴ�ÆķăĴķīÐăĮș�ÆÐ�Īķð�īÐŦÝĴÐ�ÅðÐĊ�
les biais culturels des utilisateurs qui génèrent le contenu. 

Avec la pénétration accrue des technologies et services 
numériques, les inégalités d’accès et d’utilisation 
entraînent un risque pour l’accès aux droits fonda-
mentaux de certains individus et communautés, y 
compris pour l’accès au droit au travail, à la santé et à 
une éducation de qualité ainsi qu’à l’égalité des chances. 
L’Union européenne a été pionnière dans la notion de droits 
numériques, notamment en ce qui concerne la vie privée, 
l’accès aux données, la transparence et la responsabilité 
technologique, et en 2016, le règlement général sur la 
protection des données a marqué une étape majeure en 
ÆÐ�ĮÐĊĮȘ�#ÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�Barcelone (Espagne), dont le 
ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨă�ĮȸÐĮĴ�ÐĉĨăďřÑ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ȹɁķĊ�ĉďÌÝăÐ�
ÌÐ�ŒðăăÐ�ĊķĉÑīðĪķÐ�åďĊÌÑ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮɁȺ�Īķð�ȹɁæīĊĴðĴ�ăÐĮ�
droits et libertés fondamentaux (vie privée, participation 
et contrôle citoyen), réglemente démocratiquement les 
ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ÑĉÐīæÐĊĴÐĮ�ȧðĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�īĴðťÆðÐăăÐș�Ǥ:Ȩ�ÐĊ�
fonction de leur utilisation sociale et intègre la dimension 
numérique dans son ensemble de droits sociaux (éduca-
ĴðďĊș�ðÌÐ�ĮďÆðăÐș�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ÐĴ�ăďæÐĉÐĊĴȨɁȺș�ĮÐ�ĮďĊĴ�

99 Caroline Moser, Gender Planning and Development: Theory, Practice and 
Trainingș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǠǨǨǢɁț��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}īŒÐă�ÆìďðÆÐ�īÐåīĉÐÌȚ�
ȵÌÐÐĨ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊȶ�ĊÌ�æÐĊÌÐī�ðĊ�ķīÅĊ�ĴīĊĮĨďīĴɁȺș�Environment and 

UrbanizationɁǡǤș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǣǦȭǥǢɁț�wřăŒð��ìĊĴ�ÐĴ�NÐīœðĊ�#Ĵķș�ȹɁ�ďĉÐĊ�
ðĊ��ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐīðĴř�ďī�qďŒÐīĴřȟ���UÐÐÌ�åďī�TķăĴðȭÌðĉÐĊĮðďĊă�ĊÌ�TķăĴðȭ
ĮĨĴðă��ĊăřĮðĮɁȺș�ðĊ�The City in Urban Poverty, éd. par Charlotte Lemanski et 
�ďăðĊ�TīŘș�OďĊÌīÐĮș�qăæīŒÐ�TÆĉðăăĊș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǢǨȭǥǢȘ

Ǡǟǟ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ďīăÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǥȚ�#ðæðĴă�#ðŒðÌÐĊÌĮɁȺȘ

ǠǟǠ�Z�#'ș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ��īðÌæðĊæ�#ðŒðÌÐĮɁȺɁț�Z�#'ș�OECD Regions and Cities at 
a GlanceɁǡǟǡǟȘ

d’ailleurs fait l’écho de ces préoccupations102. Les questions 
relatives à la vie privée, à la protection des données et à la 
transparence des algorithmes ont même conduit l’Union 
européenne à proposer une interdiction de l’utilisation de 
systèmes utilisant la reconnaissance d’images faciales 
dans les espaces publics103. 

La pandémie a accéléré des transformations déjà en cours 
concernant la fourniture de services publics à distance et 
en ligne. Certains des changements les plus profonds ont 
été observés dans le domaine de la santé et des soins de 
santé. Avant la pandémie, plusieurs mesures importantes 
en ce sens avaient déjà été prises en Europe concernant 
la fourniture de services de santé104, d’administration en 
ligne105, et les services publics intelligents106Ș�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�
existe un risque que cela ne fasse qu’exacerber le fossé 
existant entre les villes et les campagnes concernant 
l’ampleur et la qualité de l’offre locale de soins de santé, 
bien que les nouvelles technologies offrent également 
des possibilités de contribuer à combler ce fossé107. Aux 
Pays-Bas, on a vu récemment des personnes âgées de plus 
ÌÐ�ǦǤɁĊĮ�īÐŒÐĊðī�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�
d’un accès plus facile aux services publics et sociaux108. 
}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�ďååīÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
la possibilité de contrer ces évolutions et de faire en sorte 
ĪķÐ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�īķīăÐĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊ�ĊðŒÐķ�
de couverture sanitaire similaire à celui des zones urbaines. 
Le monitoring à distance est un des éléments essentiels 
de la santé en ligne, ou télésanté, et revêt une importance 
particulière dans le contexte des maladies chroniques 
associées à une société vieillissante.

OÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�}A��ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�åďķīĊðĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐ-
prises privées, souvent multinationales, qui disposent des 
capitaux nécessaires pour investir dans les infrastructures 
et la connectivité locales, ce qui soulève la question de 
la réglementation des services qu’elles fournissent. Les 
contraintes liées au pouvoir de monopole exercé par 
les grandes entreprises de télécommunications ont 
ÆďĊÌķðĴ�ǧǟǟɁĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ÌÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�¾�ÆīÑÐī�ăÐķīĮ�
ĨīďĨīÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǥȘǥȨȘ�#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�
ces services sont réglementés par les gouvernements 
nationaux, par le biais d’organismes spécialisés rattachés 
¾�ăÐķīĮ�ĉðĊðĮĴÝīÐĮ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊðÆĴðďĊĮ�īÐĮĨÐÆĴðåĮȘ�OÐĮ��}�

Ǡǟǡ�:ķðăăÐĉ�tĉòīÐš��ìðÆďș�ȹɁ�ďĊĊÐÆĴ�ĴìÐ��ðĴřȚ�tðæìĴĮș�LķĮĴðÆÐ�ĊÌ�ĴìÐ�
#ðæðĴă�#ðŒðÌÐɁȺș�Green European Journal, 2020, 1, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ}Tæǟā.

ǠǟǢ��ăĉðīăăș�ȹɁtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�Ot:ĮɁȺȘ

Ǡǟǣ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�ȹɁÐ>ÐăĴìɁȺș�wìĨðĊæ�'ķīďĨÐȸĮ�ÌðæðĴă�åķĴķīÐș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq:Ĵå9¢.

ǠǟǤ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�ȹɁÐ:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ÌðæðĴă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮɁȺș�
Shaping Europe’s digital future, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTU��Œǡ.

106 Commission européenne.

ǠǟǦ�tďīř��ăīāÐ�ÐĴ��ăðīÐ�TÆ#ďĊăÌș�ȹɁ�Ċ�ìÐăĴìÆīÐ�ĨďăðÆř�ĊÌ�ĴÐÆìĊďăďæř�
ìÐă�īķīăȭķīÅĊ�ÌðŒðÌÐĮȟɁȺș�OECD Observer, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšǟNǤL�.

Ǡǟǧ�qÐĴī��Ș�#Ð�LďĊæș�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊ�ÐĴ��ăÐðÌ�'Ș��īďķœÐīș�ȹɁTďŒðĊæ�ķĨ�ĊÌ�
ÌďœĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ìðÐīīÆìřȚ�æÐȭīĴðÆķăĴÐÌ�ðĊĴÐīīÐæðďĊă�ĉðæīĴðďĊ�ŦďœĮ�ðĊ�
ĴìÐ�UÐĴìÐīăĊÌĮɁȺș�The Annals of Regional ScienceɁǤǦș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠǣǤȭǠǥǣȘ
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ont rarement leur mot à dire sur la manière dont ces orga-
nismes sont réglementés, bien qu’elles aient plus ou moins 
ÌÐ�ÆďĊĴīĒăÐ�Įķī�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�}A��
dans leurs circonscriptions respectives, comme le souligne 
ă�ĮÐÆĴðďĊɁǤ�Įķī�ăÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑȘ�OȸķĴðăðĮĴðďĊ�
ÌȸĨĨăðÆĴðďĊĮ�ÌÐ�ÆďŒďðĴķīæÐ�ÆďĉĉÐ��ÅÐīș�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�
interdites dans certaines villes européennes et strictement 
īÑæăÐĉÐĊĴÑÐĮ�Ĩī�ă�}åOș�ăȸæÐĊÆÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆ�ÌÐ�
Londres�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�Ĩī�ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�
nationaux de pays comme la Colombie et l’Allemagne, en 
est un bon exemple.

Les technologies numériques offrent la promesse 
d’une participation démocratique plus ouverte et plus 
large à l’échelle de la ville. Par exemple, Decidim (Nous 
ÌÑÆðÌďĊĮș�Œďðī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�
sur la trajectoire Démocratiser), une plate-forme à code 
ĮďķīÆÐ�ďķŒÐīĴ�ķĴðăðĮÑÐ�ÌĊĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟǟɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ǡǟɁĨřĮș�
est utilisée dans une série de processus impliquant une 
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðŒðĪķÐș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐș�
le budget participatif et les consultations citoyennes109. 
Consul est une plate-forme similaire qui se décrit comme 
ȹɁăȸďķĴðă�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐ�ăÐ�ĨăķĮ�ÆďĉĨăÐĴ�Ĩďķī�ķĊ�
gouvernement ouvert, transparent et démocratique110ɁȺȘ�
TăæīÑ�ăÐķī�ŦÐŘðÅðăðĴÑș�ÆÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ăÐĮ�
mêmes problèmes que ceux qui affectent la participa-
tion des citoyens depuis de nombreuses années. Il s’agit 
notamment de l’auto-sélection des participants, qui ont 
ĮďķŒÐĊĴ�ķĊ�ðĊĴÑīÔĴ�ĨīĴðÆķăðÐī�¾�ÌÑåÐĊÌīÐș�ÐĴ�ÌÐ�ăȸðĊĮķŨ-
sance des incitations à la représentation d’autres points de 
vue. Par conséquent, les personnes qui se sentent moins 
ÆďĊťĊĴÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÌðĮĮķÌÑÐĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨÐī�Œð�ăÐĮ�
technologies en ligne, quelle que soit la qualité de leurs 
ðĊĴÐīåÆÐĮ�ķĴðăðĮĴÐķīȘ�#ȸķĊ�ķĴīÐ�ÆĒĴÑș�ÆÐīĴðĊĮ�ďÅĮÐīŒ-
ĴÐķīĮ�ĨÐĊĮÐĊĴ�ĪķÐ�ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸðĊĴÐăăðæÐĊÆÐ�īĴðťÆðÐăăÐ�
pourrait contribuer à accroître la participation et à modérer 
la domination de certains participants111.

ǠǟǨ��ăÐþĊÌī�:ďĊš®ăÐšș�wðŒĊ�q¼ĴĮÆì�ÐĴ�NĴþ�>ÐĊĴĴďĊÐĊș�ȹɁ#ÐÆðÌðĉȘ�9īÐÐ�
ZĨÐĊȭwďķīÆÐ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÌÐĉďÆīÆř�åďī�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ďīæĊðšĴðďĊĮɁȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšǣăwww.

ǠǠǟ�A#��et alȘș�ȹɁ�ďĊĮķă�qīďþÐÆĴɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTTī#Å�.

ǠǠǠ��ăĉðīăăș�ȹɁtÐÌÐťĊðĊæ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ȭ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�Ot:ĮɁȺȘ

Encadré 6.6
Services de télécommunications 
soutenus par les communautés locales

En l’absence de mesures prises par les gouverne-
ments des États et le gouvernement fédéral pour 
résoudre la question de l’inégalité d’accès causée 
par la concentration du pouvoir entre les mains de 
ĪķĴīÐ�æīĊÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮș�ǧǟǟɁĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ÌÐĮ�
États-Unis ont décidé de mettre en place des réseaux 
¾�ìķĴ�ÌÑÅðĴ�Ĩī�ťÅīÐ�ďĨĴðĪķÐȘ�qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ÐăăÐĮ�ďĊĴ�
fait appel à des services publics locaux multiples et, 
dans certains cas, ont travaillé en collaboration avec 
des consortiums intercommunaux. Elles ont ainsi pu 
exploiter des synergies et des économies d’échelle 
particulièrement importantes pour les centres-villes 
les plus petits et les plus pauvres. Thomasville 
(Géorgie), Tullahoma et Chattanooga�ȧ}ÐĊĊÐĮĮÐÐȨș�
Wilson (Caroline du Nord) et Mount Washington 
(Massachusetts) ne sont que quelques-unes des 
communes dans lesquelles les autorités locales, 
les communautés locales organisées en réseaux 
coopératifs et les services publics ont uni leurs forces 
pour établir leur propre infrastructure de télécom-
ĉķĊðÆĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ăȸðĊĴÑīÔĴ�ÆďĉĉķĊȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÐăăÐĮ�
n’auraient pas pu y parvenir sans surmonter certains 
ďÅĮĴÆăÐĮ�þķīðÌðĪķÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ăďðĮ�ÌÐ�ȹɁĨīÑÐĉĨ-
ĴðďĊɁȺ�ÌÐĉĊÌÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ăďÅÅřðĮĴÐĮ�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�
ÐĴ�ÌďĨĴÑÐĮ�ÌĊĮ�ǠǨɁ(ĴĴĮ�ĉÑīðÆðĊĮ�ÐĊ�ǡǟǡǟș�ÌĊĮ�
le but d’empêcher les autorités municipales de créer 
et d’exploiter leurs propres services publics locaux 
¾�ìķĴ�ÌÑÅðĴȘ�wķī�ăÐĮ�ǧǟǟɁĮřĮĴÝĉÐĮ�ăďÆķŘș�Ǥǟǟ�ĮďĊĴ�
désormais publics. Cette approche a rapidement 
ĨďīĴÑ�ĮÐĮ�åīķðĴĮɁȚ�¾�}ķăăìďĉș�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ăȸÐĉ-
ploi a doublé par rapport à la moyenne de l’État du 
}ÐĊĊÐĮĮÐÐ�ÐĴș�¾��ìĴĴĊďďæș�ăÐ�īÑĮÐķ��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�
ÆīÑÐī�ǡɁǧǟǟɁĊďķŒÐķŘ�ÐĉĨăďðĮ�ÐĴ�ÌȸðĊþÐÆĴÐī�ǠɁĉðăăðīÌ�
ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ÌĊĮ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ăďÆăÐȘ

wďķīÆÐɁȚ�}ìďĉĮ�TȘ�>ĊĊ�ÐĴ��ìīðĮĴďĨìÐī�TðĴÆìÐăăș�ȹɁ�ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮȚ�
�ďĉĉķĊðĴðÐĮ�qīďŒðÌðĊæ��ååďīÌÅăÐș�9ĮĴ��īďÌÅĊÌ�AĊĴÐīĊÐĴɁȺ�
}īĊĮĊĴðďĊă�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOqþŒǨĪȘ

wďķīÆÐɁȚ��īķ��æķðăďȘ�9ăðÆāīȘ
tÑķĊðďĊ�ÌÐ�#ÐÆðÌðĉȘ��īÆÐăďĊÐș�'ĮĨæĊÐȘ
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4.3 villes 
intelligentes et 
promotion de 
l’égalité urbaine 
et territoriale 

�ÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁŒðăăÐĮ�ðĊĴÐăăðæÐĊĴÐĮɁȺ�
est devenue de plus en plus populaire dans la littérature 
ķīÅðĊÐȘ��ðÐĊ�Īķȸðă�ĊȸÐŘðĮĴÐ�ĨĮ�ÌÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�
faisant consensus, il est promu sans relâche par les entre-
ĨīðĮÐĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐĮ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ÌÐĮ�}A�Ș�wĴðĉķăÑÐĮ�Ĩī�
le volume croissant de données régulièrement collectées 
par les organismes publics et privés, et avec la promesse 
Ìȸďååīðī�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÐŨÆÆðĴÑ�ÌĊĮ�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐ�ăÐķīĮ�
ďĨÑīĴðďĊĮ�ĪķďĴðÌðÐĊĊÐĮș�ăÐĮ��}�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐī�ĮÐ�ĮďĊĴ�
engagées à investir à grande échelle dans des projets 
d’infrastructure numérique, souvent sous couvert de 
créer une ville intelligente. Cependant, certaines voix 
s’inquiètent du fait que ces projets ne parviennent géné-
ralement pas à atteindre les résultats promis et attendus. 
Cela a également suscité une certaine appréhension quant 
au manque de transparence et de respect de la vie privée 
dans l’utilisation des données collectées, lorsque les indi-
ŒðÌķĮș�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ĨīðŒÑÐĮ�ÐĴȥďķ�ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�
utilisent les technologies numériques112. 

�ĊÐ�ŒðăăÐ�ðĊĴÐăăðæÐĊĴÐ�ÐĮĴ�ÌÑťĊðÐ�ÆďĉĉÐ�ȹɁăȸĨĨăðÆĴðďĊ�ÌÐ�
ÌðŒÐīĮÐĮ�}A��ÌĊĮ�ăÐ�ÅķĴ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ķĊÐ�ĉÐðăăÐķīÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�
de vie pour la population d’une ville113ɁȺȘ��ÐĴĴÐ�ÌÑťĊðĴðďĊș�
ainsi que d’autres similaires, placent l’utilisation des tech-
ĊďăďæðÐĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�ȹɁðĊĴÐăăðæÐĊĴÐĮɁȺ�ķ�Æħķī�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�
de ville intelligente, dans ce que certains commentateurs 
considèrent comme le résultat d’une poussée agressive 
des sociétés commerciales pour gagner plus de parts de 
marché et améliorer leur image de marque, via des actions 
ĮĮďÆðÑÐĮ�¾�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴȥďķ�¾�ÌÐĮ�ÐŘĴÐĊĮðďĊĮ�
ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮȘ�#ȸķÆķĊĮ�ÌðīďĊĴ�ĪķȸķĊÐ�åďÆăðĮĴðďĊ�
excessive sur la technologie passe à côté des besoins 
plus pressants des habitants et des petites entreprises 
des villes établies, en particulier de ceux qui ne peuvent 

ǠǠǡ�Aæďī��ăšÌș�TīÆ�qÑīÐšȭ�ĴăăÐ�ÐĴ�LďĊ��ĴăăÐȭTďĊĴĮÐīīĴș�ȹɁqÐďĨăÐȭ
�ÐĊĴÐīÐÌ�wĉīĴ��ðĴðÐĮȚ��Ċ�ÐŘĨăďīĴďīř�ÆĴðďĊ�īÐĮÐīÆì�ďĊ�ĴìÐ��ðĴðÐĮȸ�
�ďăðĴðďĊ�åďī�#ðæðĴă�tðæìĴĮɁȺș�Journal of Urban Affairs, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘ
ăřȥǢœAĉæq.

113 Abbas Shah Syed et alȘș�ȹɁAď}�ðĊ�wĉīĴ��ðĴðÐĮȚ���wķīŒÐř�ďå�}ÐÆìĊďăďæðÐĮș�
qīÆĴðÆÐĮ�ĊÌ��ìăăÐĊæÐĮɁȺș�Smart CitiesɁǣș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǣǡǨȭǣǦǤȘ

accéder à ces technologies. Le fait que l’objectif de déve-
ăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ĊɰɁǠǠ�ĨīăÐ�ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ðĊÆăķĮðŒÐĮș�ĮĻīÐĮș�
résilientes et durables, mais ne mentionne pas les villes 
intelligentes, a incité certains universitaires à proposer 
que les villes adoptent d’abord cet objectif comme un 
objectif général, puis cherchent des moyens d’utiliser 
des technologies innovantes pour l’atteindre114. Il n’y a 
rien d’intrinsèquement mauvais à chercher à tirer le 
meilleur parti des technologies numériques et des Big 
Data résultant de leur utilisation, mais les CT doivent se 
ĉÑťÐī�Ìķ�īðĮĪķÐ�ÌȸÐŘÆÐīÅĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊ�ĮȸÐĊ-
gageant sans discernement dans de grands projets TIC. 
Aă�ÐŘðĮĴÐ�ĨăķĮðÐķīĮ�ĮķþÐĴĮ�ÌÐ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊɁȚ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
d’accès aux technologies, l’utilisation potentiellement 
abusive des données, la cybersécurité et la politique 
algorithmique. En ce qui concerne la cybersécurité, il 
convient de noter que plus une institution, comme les 
administrations municipales, dépend d’Internet pour la 
prestation de services, plus les risques de cybersécurité 
sont élevés115.

O�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁĨďăðĴðĪķÐ�ăæďīðĴìĉðĪķÐ116ɁȺ�ÌÑÆďķăÐ�ÌÐ�
l’observation selon laquelle les technologies ne sont pas 
des outils neutres mais, au contraire, le produit de l’appli-
cation de valeurs et de décisions sociétales à la collecte 
ÐĴ�ķ�ĴīðĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮș�ÌÐ�æīĊÌÐĮ�
quantités d’informations sont collectées quotidiennement 
sur la circulation des piétons et des véhicules motorisés, 
via l’utilisation de capteurs interactifs, le suivi numé-
rique des téléphones portables, les portiques routiers 
et autres moyens. Plus une rue possède de capteurs, 
plus le système de retour d’information est susceptible 
ÌȸÔĴīÐ�ÐŨÆÆÐȘ��Ðă�ĨÐķĴ�ĮÐīŒðī�¾�ĮķīŒÐðăăÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�
circulation et à réagir aux goulets d’étranglement et aux 
ĮðĴķĴðďĊĮ�ÌȸķīæÐĊÆÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ÌÑÆďķăĊĴ�
de l’utilisation des nouvelles technologies dépendent à la 
fois de la disponibilité des informations, de la personne 
qui collecte les données et de la forme sous laquelle 
ÆÐăăÐĮȭÆð�ĮďĊĴ�ÆďăăÐÆĴÑÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ķĴðăðĮÐī�ÆÐĮ�
ÌďĊĊÑÐĮ�Ĩďķī�īÐĨīďæīĉĉÐī�ăÐĮ�åÐķŘ�ÌÐ�ÆðīÆķăĴðďĊ�ťĊ�
ÌÐ�ŦķðÌðťÐī�ăÐ�ĴīťÆ�ďķ�Ĩďķī�ĉďÌðťÐī�ăÐĮ�ðĴðĊÑīðīÐĮ�ÌÐ�
ĴīĊĮĨďīĴȘ�}ďķĴÐåďðĮ�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�īÐĮĴÐī�ÆďĊĮÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�
la nécessité de disposer de systèmes de transport public 
desservant tous les secteurs de la population et ne doivent 
pas fonder leurs décisions uniquement sur des questions 
ÌȸÐŨÆÆðĴÑ�ÑÆďĊďĉðĪķÐȘ�qīåďðĮș�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�ÌÐ��ðæ�#Ĵ�
peut indiquer que la desserte de certains arrêts n’est pas 
rentable, car peu de personnes les utilisent pour accéder 
aux transports publics. Cependant, la suppression de ces 

ǠǠǣ�¢ìÐÐī��ăăĉ�ÐĴ�qÐĴÐī�UÐœĉĊș�ȹɁtÐÌÐťĊðĊæ�ĴìÐ�wĉīĴ��ðĴřȚ��ķăĴķīÐș�
TÐĴÅďăðĮĉ�ĊÌ�:ďŒÐīĊĊÆÐɁȺș�Smart CitiesɁǠș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǣȭǡǤȘ

ǠǠǤ�'ķīďĨÐĊ��ĊðďĊ��æÐĊÆř�åďī��řÅÐīĮÐÆķīðĴřș�ȹɁ'UAw��}ìīÐĴ�OĊÌĮÆĨÐ�
ǡǟǡǠɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢř�ǧǟN:.

ǠǠǥ�TďĊðÆ�TȘ��īĊĊďĊș�ȹɁ#ĴȭÌīðŒÐĊ�ÌðŒðÌÐĮȚ�wĉīĴ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐÆìĊďȭ
īÆðă�ĮÐæīÐæĴðďĊɁȺș�ðĊ�>ĊÌÅďďā�ďå�'ĉÐīæðĊæɁǡǠĮĴȭ�ÐĊĴķīř��ðĴðÐĮ, éd. 
par Kris Bezdecny et Kevin Archer, Cheltenham, Edward Elgar, 2018, 
ĨĨȘɁǢǣǡȭǢǥǢȘ
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cielles, telles que le paiement des services publics de base 
ÐĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮÆĴðďĊĮ�ďŨÆðÐăăÐĮș�Œð�AĊĴÐīĊÐĴș�ÐĴ�ÌÐķŘ�ĴðÐīĮ�
ont indiqué avoir introduit de nouvelles applications pour 
ĮĉīĴĨìďĊÐĮ�ťĊ�ÌÐ�īÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ĨăķĮ�
accessibles. Plusieurs villes ont créé des plates-formes 
en ligne pour aider les citoyens et les fonctionnaires muni-
cipaux à accéder à divers services de soutien, notamment 
ăðÑĮ�¾�ă�ĮĊĴÑ�ĉÐĊĴăÐ�ÐĴ�ķŘ�ðÌÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮȘ

OȸĨĨīďÆìÐ�ÐŘìķĮĴðŒÐ�ǠǟǟɁɦ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�
et du gouvernement adoptée par Singapour a fait l’objet 
de nombreux éloges. Elle permet au public d’accéder à 
des informations de santé publique, sur les mobilisations 
de la communauté et même sur la télémédecine. Séoul 
ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ��ĨīďÌķðĴ�ÌÐĮ�ĉðĮÐĮ�¾�þďķī�ÐĊ�ĴÐĉĨĮ�
quasi réel pour ses trackers et tableaux de bord, dans le 
cadre de sa philosophie Citizens as mayors (les citoyens 
comme maires de leur ville). Le suivi du bien-être des 
populations a également pris de l’importance pour de 
ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�Ĩďķī�}ķīðĊ�ȧAĴăðÐȨș�Īķð��
ďķŒÐīĴ�ķĊÐ�ĨăĴÐȭåďīĉÐ�¾�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨīĴðÆðĨĴðå�ĨĨÐăÑÐ�
}ďīðĊďș�ÆďĉÐ�ĮĴðɁȟ�ȧ}ķīðĊș�ÆďĉĉÐĊĴ�É�ŒɁȟȨș�ďľ�ăÐĮ�ìÅð-
tants peuvent publier des nouvelles. Détroit (États-Unis) a 
également soutenu un programme numérique de livraison 
de nourriture pour les personnes obligées de s’isoler à la 
ĮķðĴÐ�ÌȸķĊÐ�ðĊåÐÆĴðďĊ�Ĩī�ăÐ��Z�A#ȭǠǨș�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�ÆīÑĴðďĊ�
d’une carte interactive permettant de localiser les sources 
d’approvisionnement proches. Certaines administrations 
municipales se sont également concentrées sur la modéli-
sation, la prévision et l’orientation des déplacements dans 
l’espace. C’est notamment le cas de Melbourne (Australie), 
dont le partenariat avec l’université de Melbourne a permis 
d’analyser en temps réel les schémas de connectivité pour 
aider à surveiller la propagation du virus dans la population 
locale. Cela a également conduit au développement d’un 
système de modélisation basé sur des agents, pour aider 
à combattre les diverses crises sanitaires futures. Un 
ensemble d’outils similaire a été mis au point par l’Obser-
vatoire de la ville-région de Gauteng (Afrique du Sud), un 
organisme public qui surveille depuis quelques années 
ÆÐĴĴÐ�ÆďĊķīÅĴðďĊ�ÌÐ�ǠǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ÐĴ��īÑďīðÐĊĴÑ�
ses outils pour recueillir et appliquer des informations 
åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĨīďÅĊĴÐĮș�ťĊ�ÌȸÐååÐÆĴķÐī�ķĊ�
suivi de la santé publique tout au long de la pandémie119.

En 2015, le gouvernement indien a lancé une ambitieuse 
TðĮĮðďĊ�ȹɁwĉīĴ��ðĴðÐĮɁȺ�ŒðĮĊĴ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ȹɁÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
qui fournissent des infrastructures de base et offrent 
une qualité de vie décente à leurs citoyens, un envi-
ronnement propre et durable et utilisent des solutions 
intelligentes120ɁȺȘ�OÐ�ĨīďæīĉĉÐ��Ĩďķī�ďÅþÐÆĴðå�ÌȸðĊŒÐĮĴðī�
dans les infrastructures de base, les services, le logement 

ǠǠǨ��ÆķĴďș�ȹɁ#ðæðĴă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ȵåďīÆÐÌ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴȶɁȺȘ

Ǡǡǟ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹɁȵwĉīĴ��ðĴðÐĮȶ�åďī��ìďĉȟ��ÌÌīÐĮĮðĊæ�
#ðæðĴă��ďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ðĊ�AĊÌðɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�
l’égalité, Barcelone, 2022.

arrêts des itinéraires de transport pourrait aggraver les 
inégalités. 

Il peut également exister certains biais inhérents à la 
manière dont les données sont collectées et à la forme 
qu’elles prennent, ainsi qu’à la manière dont elles sont 
traitées. Il a été démontré, par exemple, que des types 
de données similaires collectées sur l’utilisation des 
espaces publics dans un quartier du centre-ville de 
Kansas City (États-Unis) faisant l’objet d’une coûteuse 
revitalisation commerciale, et dans les quartiers est de 
la ville, à population majoritairement noire, ont provoqué 
des réponses différentes de la part des autorités de la 
ville, y compris de la police. Les algorithmes utilisés 
pour traiter un volume de données similaires, collec-
tées par des capteurs dans différents quartiers d’une 
ĉÔĉÐ�ŒðăăÐș�ĨÐķŒÐĊĴ�ÅďķĴðī�ķ�ĨīďťăæÐ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ�ĴĊĴ�ĪķÐ�ȹɁÆďĊĮďĉĉĴÐķīĮ�īÐĮĨÐÆĴķÐķŘ�
ÌÐ�ă�ăďðɁȺ�ďķ�ȹɁÆīðĉðĊÐăĮ117Ɂ». Les biais existant dans les 
procédures administratives (par exemple, à l’encontre des 
personnes semi-alphabétisées qui ne sont pas en mesure 
ÌÐ�īÐĉĨăðī�ÆďīīÐÆĴÐĉÐĊĴ�ķĊ�åďīĉķăðīÐ�ďŨÆðÐă�ďķ�ÌÐĮ�
femmes cheffes de famille dans des sociétés supposant 
que c’est le rôle des hommes) sont reproduits lorsque 
ces procédures sont traduites en code numérique. Cela 
ĮðæĊðťÐ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ÅððĮ�ķīďĊĴ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ÔĴīÐ�ĨĨăðĪķÑĮ�
systématiquement et dans tous les cas chaque fois qu’une 
machine prend ou doit suivre une décision (par exemple, 
l’émission d’une amende). 

Mieux connaître ces risques permet d’améliorer les 
méthodes de collecte et de traitement des données, 
pour aider à atteindre des objectifs particuliers, comme 
promouvoir des villes plus inclusives, sûres, résilientes 
ÐĴ�ÌķīÅăÐĮȘ�ȹɁOȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ðĉĨďĮÑÐɁȺ�Ĩī�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�
ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ÆÆÑăÑīÑ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
outils de suivi des villes, tels que les tableaux de bord et 
les systèmes d’information publics. Une enquête menée 
Ĩī��:O��ÐĊ�ǡǟǡǠ�ķĨīÝĮ�ÌÐ�ǢǤɁÆďĉĉķĊÐĮ�ÌĊĮ�ǡǟɁĨřĮ�
a montré que, lorsque la pandémie a frappé, celles qui 
disposaient déjà d’outils numériques ont pu réagir de 
ĉĊðÝīÐ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ÐĴ�ÐŨÆðÐĊĴÐ�¾�ĮÐĮ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐĮȘ�
Plus d’un tiers de ces villes ont indiqué que les secteurs de 
la mobilité et des transports étaient déjà fortement numé-
risés. En revanche, dans ces mêmes villes, les niveaux 
de numérisation des services publics et des opérations 
internes étaient moyens, et les niveaux de coordination 
et de gestion numériques inter-organisationnelles étaient 
bas, voire très bas118. Pour aider à contrôler la propaga-
tion du virus en veillant à maintenir une distance sociale, 
ĨăķĮðÐķīĮ��}�ďĊĴ�ðĊĮĴăăÑ�ÌÐĮ�ÆĨĴÐķīĮ�Īķð�ăÐķī�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�
de surveiller l’occupation des espaces publics, notamment 
ÌÐĮ�ĨăÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨăæÐĮȘ�ǧǥɁɦ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ðĊĴÐīīďæÑÐĮ�
ďĊĴ�ÌÑÆăīÑ�Œďðī�ķĴďīðĮÑ�ă�īÑăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ĨīďÆÑÌķīÐĮ�ďŨ-

117 Brannon, op. cit.

ǠǠǧ��:O�ș�ȹɁwĉīĴ�ÆðĴðÐĮ�ĮĴķÌř�ǡǟǡǠɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǠȘ
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(pour les populations pauvres), la sûreté et la sécurité, 
d’impulser une orientation technologique et de souligner 
l’importance des infrastructures pour faciliter la numérisa-
tion de la gouvernance et des transactions commerciales. 
�Ċ�ȹɁåďĊÌĮ�ÆďĉĉķĊ�ÌÐ�ÆīÑĊÆÐĮɁȺ��ÑĴÑ�ÆīÑÑ�¾�ÆÐĴ�ÐååÐĴș�
Įķī�ăÐ�ĉďÌÝăÐ�ÌȸķĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ĨķÅăðÆȭĨīðŒÑȘ�}ďķĴÐåďðĮș�¾�
l’approche de la première échéance du programme, en 
2021, seul un quart du budget environ avait été dépensé 
ÐĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǣǨɁɦ�ÌÐĮ�Ĵ¶ÆìÐĮ�ĨīÑŒķÐĮ�īÐĮĴðÐĊĴ�ðĊÆìÐŒÑÐĮș�
plusieurs villes accusant un retard notable. En outre, en 
īðĮďĊ�ÌÐ�Į�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊș�ÌÐ�Į�åďīĴÐ�ÌÑĨÐĊÌĊÆÐ�
à l’égard des investissements étrangers et de la dette 
extérieure correspondante, le programme a été critiqué. Il 
ÐĮĴ�ÐĊ�ĨăķĮ�ÆÆķĮÑ�ÌÐ�ĊÐ�ĨĮ�Œďðī�ĮķŨĮĉĉÐĊĴ�ÐŘĨăďðĴÑ�
la capacité d’innovation technologique du pays et d’avoir 
contourné le processus démocratique. En outre, des 
īÐÆìÐīÆìÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�ÐĊ�ǡǟǠǧ�ďĊĴ�ÆďĊÆăķ�ĪķÐ�ĮÐķăĮ�ǡǡɁɦ�ÌÐ�
ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ðĊÌðÐĊĊÐ�ÑĴðÐĊĴ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐĮ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�
de cette mission, certains craignant une augmentation 
ÌÐĮ�ÐŘĨķăĮðďĊĮ�åďīÆÑÐĮ�ÐĴ�ķĊÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÆďĊĮÑĪķÐĊĴÐ�
ÌÐĮ�šďĊÐĮ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮș�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌÐĮ�
ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊĮ�ăðÑÐĮ�¾�ă�ÆďĊťÌÐĊĴðăðĴÑ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÐĴ�
à la marginalisation numérique121. 

Malgré la disponibilité croissante des technologies 
numériques dans les grandes villes et les pays riches, 
leur accès par les populations marginales ou habitant en 

121 Idem.

ĨÑīðĨìÑīðÐ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�īÐĮĴÐ�ķĊ�ÌÑť�ĉþÐķīȘ�Certaines des 
plus grandes villes du monde sont également concernées, 
comme Mexico (Mexique), où de nombreux habitants 
d’Iztapalapa, le plus grand arrondissement de la ville – 
ǠșǧɁĉðăăðďĊ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ȯș�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ÌȸÆÆÝĮ�īÑæķăðÐī�¾�AĊĴÐīĊÐĴ�
ďķ�ăÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ăȸķĴðăðĮÐīȘ��ťĊ�ÌÐ�
remédier à ce problème, en 2017, un projet appelé Aldea 
Digital Iztapalapa�ȧ�ðăăæÐ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ÌȸAšĴĨăĨȨ��ÑĴÑ�ĉðĮ�
en place grâce à une collaboration entre le gouvernement 
local, une organisation philanthropique locale et deux 
entreprises de télécommunications privées. L’objectif 
principal du projet, qui était de promouvoir une plus 
grande inclusion numérique, a conduit à la création d’un 
ÐĮĨÆÐ�ÌÐ�ǧǥǤɁĉ2�ďååīĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊĊÐŘðďĊ��ðȭ9ð�æīĴķðĴÐș�
des activités éducatives, des conseils sur l’entrepreneuriat 
et un système de promotion des petites et moyennes 
entreprises. Il est ouvert sept jours sur sept pour les 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌÐ�ĴďķĮ�¶æÐĮ�ÐĴ�ĨīďĨďĮÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǡǟɁÆďķīĮ�ÐĴ�
ateliers chaque année122.

Offrir un accès aux technologies numériques dans les 
zones rurales éloignées et relativement inaccessibles 
ÆďĊĮĴðĴķÐ�ĮĊĮ�ÌďķĴÐ�ķĊ�ÌÑť�ÐĊÆďīÐ�ĨăķĮ�æīĊÌȘ�OÐ�ÆĮ�
de Touchétie (Géorgie), une région montagneuse isolée 
qui attire principalement les touristes en été, offre un 
autre exemple de partenariat multipartite qui a permis de 
fournir une connexion numérique opérationnelle même 
en hiver, lorsque les routes locales deviennent quasiment 
impraticables et que les habitants sont coupés du reste du 
pays. C’est le fruit d’une collaboration entre une organisa-
tion internationale à but non lucratif et plusieurs sociétés 
Internet locales. Il en a résulté un système Internet à 
ìķĴ�ÌÑÅðĴ�ĮĊĮ�ťă�ťŘÐ�ȧķĴðăðĮĊĴ�ÌÐĮ�ďĊÌÐĮ�īÌðď�ķ�ăðÐķ�
de câbles) géré conjointement, sans but lucratif, par le 
9ďĊÌĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ�}ďķÆìÑĴðÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮȘ�
Le système fonctionne à l’énergie solaire, une source non 
garantie en hiver en raison de la durée des nuits et des 
basses températures qui pourraient endommager ses 
ÅĴĴÐīðÐĮȘ��Ċ�ÆÆÝĮ�ťÅăÐ�¾�AĊĴÐīĊÐĴ��ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ĴĴðīÐī�
davantage de touristes dans la région, tout en élargissant 
l’accès aux marchés pour les producteurs locaux. Les 
ìÅðĴĊĴĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÑĮďīĉðĮ�ÌȸķĊ�ÆÆÝĮ�¾�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
de santé et d’éducation en ligne qui ne leur étaient pas 
accessibles auparavant. L’amélioration des infrastructures 
de transport dans les régions reculées peut être coûteuse, 
mais ce cas montre que, même à court terme, la fourniture 
d’une connectivité numérique peut servir de substitut 
viable à de nombreuses activités. Elle peut également 
aider à sauver des vies via des fonctions numériques qui 
nécessiteraient autrement des infrastructures coûteuses 
et vulnérables aux saisons, telles que des routes de 
campagne de meilleure qualité123.

Ǡǡǡ��:O���ðăăÐĮ�ÌðæðĴăÐĮș�ȹɁ#ðæðĴă��ðăăæÐĮȚ�:ķīĊĴÐÐðĊæ�ÌðæðĴă�
ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ðĊ�ĨÐīðĨìÐīă�īÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

123 Idem.

wďķīÆÐɁȚ��ÐĊ��īďĨìřȘ�9ăðÆāīȘ
�řÅÐīÆåÑ�ðĊ��ăăÌďăðÌȘ��ķÆĴĊș�TÐŘðĪķÐȘ



5 éCheLLes et faCteurs de ConneCtivité, et portée de L’aCtion des Ct

24906 CONNECTER

�ďĉĉÐ�ăÐ�ĉďĊĴīÐ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�Ìķ�ĨīÑĮÐĊĴ�īĨĨďīĴș�ÐĊ�
ĉďřÐĊĊÐ�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌȸķĊ�ĴðÐīĮ�
de tous les investissements du secteur public réalisés 
ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�¾�ÆīďðĮĮĊÆÐ�īĨðÌÐș�ķĊÐ�
part importante de ces dépenses est consacrée au 
ĴīĊĮĨďīĴɁȚ�īďķĴÐĮș�ĨďĊĴĮș�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĴ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮȘ�
Bien que les routes nationales qui traversent les villes 
relèvent généralement de la responsabilité des autorités 
ĊĴðďĊăÐĮș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÆìīæÑÐĮ�ÌÐ�ă�
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸÐĊĴīÐĴðÐĊ�ÌÐ�ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
à l’échelle de la ville. Elles sont également responsables 
de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire 
urbain, y compris des plans d’occupation foncière, qui 
contribuent à orienter le développement des villes. Ces 
plans, qui peuvent être conçus à l’échelle métropolitaine, 
présentent une vision physique du développement futur 
d’une ville, généralement sur une période de cinq, dix ans 
ou plus, sur la base de projections de croissance et de 
prévisions de l’évolution économique, souvent guidées 
par des objectifs sociaux et environnementaux. 

Outre la gestion des services de transport public, les 
�}�ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăȸĴĴīðÅķĴðďĊ�ÌÐĮ�
itinéraires de transport public, de la réglementation et, 

si nécessaire, de la pénalisation des fournisseurs de 
transport qui ne respectent pas les réglementations 
ďŨÆðÐăăÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ��}�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮș�ăȸÐŘĨăďðĴĴðďĊ�
des systèmes de transport en commun peut être partiel-
ăÐĉÐĊĴ�ÆďĊťÑÐ�¾�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ĨīðŒÑÐĮș�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�
locales étant responsables du contrôle des performances. 
Cette responsabilité concernant les décisions sur les 
quartiers de la ville à desservir ou les types de services 
à offrir est au cœur des actions de promotion pour une 
ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑæăðĴÑ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ăďÆķŘȘ�#ÐĮ�
décisions similaires doivent être prises concernant la 
ĨăĊðťÆĴðďĊș�ă�ÆďĊÆÐĨĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÐĊĴīÐĴðÐĊ�ÌÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�
publics tels que les parcs et les places, et celles-ci 
ont des implications quant aux habitants qui y auront 
accès et la manière dont ils les utiliseront. Souvent, la 
sécurité des utilisateurs relève, au moins partiellement, 
de la responsabilité de la police locale, qui a également 
le pouvoir discrétionnaire de restreindre l’utilisation de 
ces espaces publics. Cela peut s’appliquer, par exemple, 
aux vendeurs de rue informels, qui peuvent être harcelés 
ou expulsés, avec des conséquences non seulement 
sur leurs moyens de subsistance, mais aussi pour leurs 
clients, qui n’ont parfois pas d’autres moyens viables de 
faire leurs achats quotidiens.

5 échelles et 
facteurs de 
connectivité, 
et portée de 
l’action des Ct
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qui part du principe que certaines activités (comme 
le travail rémunéré et les achats) ont intrinsèquement 
plus de valeur que d’autres (par exemple, rendre visite 
à un parent âgé ou faire du bénévolat). Cette dernière 
ĨĨīďÆìÐ�ÐĮĴ�ìÅðĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑÐ�Ĩďķī�þķĮĴðťÐī�ăÐĮ�
grands investissements dans des infrastructures de 
ĴīĊĮĨďīĴ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐĮ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴș�
voire exclusivement, à certaines parties de la population, 
telles que les automobilistes ou les travailleurs salariés 
masculins124.

'Ċ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑș�ðă�ÐĮĴ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�
les facteurs d’inégalités�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ķŘ�ÆĴÐķīĮș�Ĩďķī�
chaque échelle. Il s’agit de caractéristiques intrinsèques 
à chaque acteur ou groupe d’acteurs, qui, dans le cas 
des membres d’un ménage, peuvent être liées à l’âge, au 
genre, au handicap, à l’origine ethnique ou aux compé-
tences. Ces caractéristiques s’appliquent également aux 
petites entreprises, notamment aux activités effectuées 
à domicile, les propriétaires de ces entreprises n’ayant 
généralement pas les ressources nécessaires pour 
acheter des capacités supplémentaires pour compléter 
ăÐĮ�ăÐķīĮȘ�#ĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�ďľ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ďīæ-
nisations sont gérées par des individus (avec l’aide de 
machines, notamment de dispositifs numériques), ces 
caractéristiques se retrouvent également à d’autres 
ÑÆìÐăăÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ķȭÌÐă¾�ÌÐ�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮș�
ÌȸķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ÌȸðĊÑæăðĴÑ�ĨĨīðĮĮÐĊĴȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�ÌÐĮ�
organisations opérant au niveau de la ville, y compris des 
�}ș�ÆÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ĮďĊĴș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮș�ă�
ÌðĮĨďĊðÅðăðĴÑ�ÌÐĮ�ÆĨðĴķŘ�ťĊĊÆðÐīĮș�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�Ĩďķī�ĪķÐ�
les entreprises puissent fonctionner ou se développer, 
l’obtention en temps réel des informations, etc. 

Le troisième élément du cadre de travail conceptuel 
ÆďĊĮðĮĴÐ�¾�ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐ�potentiel individuel de chaque 
ÆĴÐķī�¾�īÑÆďăĴÐī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÌȸķĊÐ�ÑæăðĴÑ�ÆÆīķÐ�
ăðÑÐ�¾�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑȘ�#ĊĮ�ă�ăðĴĴÑīĴķīÐ�ÆÌÑĉðĪķÐș�
les professionnels des collectivités territoriales et des 
ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ĊďĊ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴăÐĮ�ȧZU:Ȩ�ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�
ces domaines comme étant essentiels pour élargir l’accès 
aux opportunités. Ce sont également des domaines dans 
lesquels les gouvernements nationaux et les collectivités 
ăďÆăÐĮ�ďĊĴ�ķĊ�ÆÐīĴðĊ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÌȸÆĴðďĊȘ�}ďķĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�
pas applicables à toutes les tailles et typologies de 
villes au sein d’une région urbaine donnée, mais nous 
ÐĮĨÑīďĊĮ�ĪķÐ�ăȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆìÆķĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�
ÐĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�Ĩďķīī�ðÌÐī�ăÐĮ��}�¾�ÑŒăķÐī�ăÐķī�ĉīæÐ�ÌÐ�
manœuvre pour favoriser une plus grande égalité. Cela 
devrait ensuite leur permettre de définir un champ 
d’application et d’explorer comment la connectivité au 
sein de leurs régions et de leurs circonscriptions peut 
contribuer à promouvoir l’égalité.

Ǡǡǣ�wÆìœĊÐĊș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺɁț�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�
ȹɁqăĊĊðĊæ�ĊÌ�#ÐĮðæĊ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�TďÅðăðĴřȚ�:ăďÅă�tÐĨďīĴ�ďĊ�
>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮɁǡǟǠǢɁȺș��ÅðĊæÌďĊș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǢȘ

#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�īÐĮĨďĊ-
sables du développement économique local et disposent 
de pouvoirs légaux pour offrir des incitations (telles que 
ÌÐĮ�ăăÑæÐĉÐĊĴĮ�ťĮÆķŘ�ďķ�ÌÐĮ�ăďřÐīĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĊÑĮ�
dans les zones industrielles locales) aux investisseurs. 
#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ÆďĉĉÐ�ķ��ðÐĴĊĉș�ÐĴ�ĨăķĮ�īÑÆÐĉ-
ment à Cuba, elles peuvent également être chargées 
ÌÐ�ÆďăăÐÆĴÐī�ăÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�Įķī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�īÑăðĮÑĮ�Ĩī�
ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�īÐăÐŒĊĴ�ÌÐ�ăÐķī�ÆðīÆďĊĮÆīðĨĴðďĊȘ�#Ð�
ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�ÌÐĮ�ĨďķŒďðīĮ�ÌðĮÆīÑĴðďĊĊðīÐĮ�Ĩďķī�
soutenir les petites entreprises, y compris les activités 
à domicile. Il s’agit d’une fonction particulièrement 
pertinente pour promouvoir la connectivité numérique 
ÐĴ�ÆÆīďôĴīÐ�ăȸÑæăðĴÑȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ÅďĊĊÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮș�ăÐĮ��}�
peuvent également offrir un soutien en nature aux petites 
et moyennes entreprises qui n’auraient pas les moyens 
de payer pour des services tels que la conception de 
sites Web et le marketing de produits, et peuvent même 
héberger des entreprises locales sur des portails Web 
ÌÑÌðÑĮ�ķŘ��}Ș��

�ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ÐŘĉðĊÐ�ÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊĴÐī-
venir, à différentes échelles, par le biais des politiques et 
ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ÆďĊåďīĉÑĉÐĊĴ�¾�ăÐķīĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮș�
pour promouvoir une trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ qui 
contribue à une plus grande égalité urbaine et territoriale. 
OÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮ�ķŘĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ��}�ďĨÝīÐĊĴ�ŒďĊĴ�Ìķ�ĉÑĊæÐ�¾�
la région métropolitaine, en passant par le quartier et la 
ville. Pour chaque échelle, différents facteurs favorisant 
ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ðÌÐĊĴðťÑĮ. Ils ne sont pas 
intrinsèques aux individus ou aux organisations, mais 
extérieurs, et peuvent être créés par le marché, l’État ou 
d’autres individus ou organisations. 

Les grands principes qui sous-tendent cette approche 
ŒðĮÐĊĴ�¾�ďååīðī�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�ÆìĊÆÐĮɁȺ�ÐĴ�¾�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�¾�
chaque acteur de décider ce qui lui convient le mieux 
ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆðīÆďĊĮĴĊÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ��ȸÐĮĴ�ķĊ�ĨďðĊĴ�
ÌÐ�ÌðŒÐīæÐĊÆÐ�ŒÐÆ�ȹɁăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮɁȺș��

wďķīÆÐɁȚ��ðĊī�9ÐīĊ®ĊÌÐš�}ďīĴďĮȘ
9ÐĉĉÐ�ķĴðăðĮĊĴ�ĮďĊ�ĮĉīĴĨìďĊÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
transports en commun. Séoul, Corée du Sud.
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5.1 Le ménage

L’échelle du ménage est un point d’entrée clé pour les 
interventions visant à faire progresser l’égalité via une 
trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ. Un ménage peut être constitué 
d’un groupe regroupant plusieurs générations vivant sous 
le même toit ou de personnes vivant seules (une tendance 
démographique croissante, en particulier dans les pays 
riches). À l’échelle du ménage, il existe deux principaux 
facteurs de connectivité qui façonnent la trajectoire 
Connecter�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȚ�ăȸÆÆÝĮ�
aux infrastructures et aux technologies de communica-
ĴðďĊɁț�ăÐĮ�ÆīÆĴÑīðĮĴðĪķÐĮ�þķīðÌðĪķÐĮ�ÐĴ�ĮĨĴðăÐĮ�Ìķ�ăðÐķ�
où se trouve le ménage. Il est également essentiel de 
reconnaître que ces facteurs sont vécus de différentes 
manières par les membres, socialement différents, 
d’un même ménage. Par conséquent, la mise en place 
d’une trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ nécessite de tirer parti 
des facteurs favorables de manière à ce qu’ils puissent 
contribuer à corriger les inégalités entre les ménages et 
au sein de ceux-ci.    

L’accès d’un ménage à une infrastructure et à des 
technologies de communication de bonne qualité 
permet à ses membres d’interagir entre eux et avec 
le monde extérieur. Cela leur permet d’établir des liens 
sociaux, d’effectuer des transactions, d’accéder à des 
possibilités d’éducation, d’acquérir des compétences 
sociales et techniques et de contribuer à la vie de la 
communauté. Pour une petite partie des travailleurs, 
la pandémie a transformé le domicile en lieu de travail 
distant mais, pour beaucoup, elle en a fait le lieu principal 
des activités productives de différentes générations, des 
activités dont certaines, informelles, échappaient aux 
īÐæðĮĴīÐĮ�ďŨÆðÐăĮ�ÐĴ�ÅÑĊÑťÆððÐĊĴ�īīÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
gouvernementales ciblées125Ș�sķĊĴðťÐī�ÐĴ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�
cette fonction du domicile peut avoir des implications 
ĮďÆðăÐĮș�ťĮÆăÐĮș�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ÌÐĮ�
villes ainsi que sur la connectivité numérique et physique.

Concernant les facteurs facilitant la connectivité et 
associés au lieu de vie des ménages, le fait d’avoir une 
ÌīÐĮĮÐ�ťŘÐ�ÐĴ�īÐÆďĊĊķÐ�ðĊĮð�ĪķÐ�Į�ĨīďŘðĉðĴÑ�ŒÐÆ�
les services essentiels, les possibilités de subsistance 
et les infrastructures de transport ont un impact direct 
sur les capacités des membres des ménages à mener 

125 Nkeiru Hope Ezeadichie et alȘș�ȹɁAĊĴÐæīĴðĊæ�>ďĉÐȭ�ĮÐÌ�'ĊĴÐīĨīðĮÐĮ�
ðĊ��īÅĊ�qăĊĊðĊæȚ����ĮÐ�åďī�qīďŒðÌðĊæ�'ÆďĊďĉðÆ�wķÆÆďķī�åďī��ďĉÐĊ�ďå�
:ăďÅă�wďķĴìɁȺș��ÐīāÐăÐř�qăĊĊðĊæ�LďķīĊăɁ30, noɁǠș�ǡǟǠǧɁț��ìīăďĴĴÐ��īðæăÐřȭ
�ĮĊĴÐ�ÐĴ�qÐĴÐī�TÐĊĮìș�ȹɁTÐĊ�ĊÌ��ďĉÐĊ�ðĊ�}īÌÐĮȚ��ìĊæðĊæ�}īÐĊÌĮ�
ďå�>ďĉÐȭ�ĮÐÌ�'ĊĴÐīĨīðĮÐĮ�ðĊ�:ȭTĮìðÐș��ÆÆīș�:ìĊɁȺș�International 
Development Planning ReviewɁǢǨș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǣǡǢȭǣǣǠȘ

une vie épanouie. Sans adresse reconnue, les individus 
et les ménages sont souvent exclus du marché du travail, 
des prestations sociales, de l’éducation et de la participa-
tion politique. C’est le cas des millions de personnes qui 
vivent dans des quartiers informels à travers le monde. 
Cette constatation s’applique également aux migrants et 
aux réfugiés nouvellement arrivés qui n’ont pas encore 
ÑĴÑ�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�īÐÆďĊĊķĮ�Ĩī�ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮȘ�#ĊĮ�
les pays qui ont connu une urbanisation rapide, la Banque 
mondiale estime que jusqu’à la moitié des rues de la ville 
ĊȸďĊĴ�Ċð�Ċďĉ�Ċð�ÌīÐĮĮÐ�ďŨÆðÐăĮ126. La proximité entre 
un ménage et les services essentiels, et ses possibi-
lités d’accès à ces derniers ainsi qu’à d’autres moyens 
de subsistance et aux infrastructures de transport, 
ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊŦķÐĊÆÐī�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ķ�
sein d’une ville. Les femmes effectuent généralement des 
déplacements plus courts et plus variés que les hommes. 
Elles ont également tendance à être plus impliquées 
dans la mobilité liée aux soins que les autres membres 
du ménage. C’est particulièrement vrai pour les femmes 
des groupes à faibles revenus, qui passent souvent plus 
de temps à s’occuper des membres vulnérables du foyer, 
tels que les jeunes enfants ou les parents âgés. Pour de 
nombreux habitants des quartiers informels des villes à 
l’urbanisation rapide, vivre en périphérie implique que les 
adultes en âge de travailler habitent loin de la plupart des 
sources d’emploi127. Le lieu de vie du ménage et la néces-
sité de parcourir de longues distances pour accéder aux 
services et gagner sa vie ont un impact disproportionné 
sur les personnes souffrant de handicaps mentaux et 
physiques, qui ont tendance à être systématiquement 
exclues de l’accès aux systèmes de transport inclusifs128. 
Comme le soulignent les recherches menées dans le 
monde entier, cela a également des implications sur la 
manière dont les infrastructures de transport public 
ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĨăĊðťÑÐĮ�ÐĴ�æÑīÑÐĮ�ķ�ĪķďĴðÌðÐĊș�ķĊ�ÌďĉðĊÐ�
ÌĊĮ�ăÐĪķÐă�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊÐ�æīĊÌÐ�ĉīæÐ�ÌÐ�ĉĊħķŒīÐ129.

Ǡǡǥ��ĴìÐīðĊÐ�9īŒÆĪķÐȭ�ðĴāďŒðÆ�et al., Street Addressing and the 
Management of CitieĮș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ǡǟǟǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšǠ�'ĴN.

ǠǡǦ�ZŒðÐÌď�ÐĴ�:ķšĉ®Ċș�ȹɁwìďķăÌ��īÅĊ�}īĊĮĨďīĴ��ÐÆďĉÐ��wďÆðă�
qďăðÆřȟ�AĊĴÐīīďæĴðĊæ�ĴìÐ�tďăÐ�ďå��ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�wďÆðă�'ĪķðĴř�ĊÌ��īÅĊ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ��ďæďĴ®ș��ďăďĉÅðɁȺɁț�OķÆĮș�ȹɁ}īĊĮĨďīĴ�ĊÌ�ĮďÆðă�
ÐŘÆăķĮðďĊȚ��ìÐīÐ�īÐ�œÐ�ĊďœȟɁȺɁț�#ĊðÐă�ZŒðÐÌď�>ÐīĊĊÌÐš�ÐĴ�Lķăðď�#Ș�#®Œðăș�
ȹɁ}īĊĮĨďīĴș�ķīÅĊ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĴìÐ�ĨÐīðĨìÐīă�Ĩďďī�ðĊ��ďăďĉÅð�ȯ�
qăÆðĊæ�ĮĨăðĊĴÐīðĊæ�ķīÅĊðĮĉ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĴīĊĮĨďīĴ�ĊÐĴœďīāĮɁȺș�Journal 
of Transport GeographyɁǤǠș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠǧǟȭǠǨǡȘ

Ǡǡǧ�'ķīďĮĴĴș�ȹɁ#ðĮÅðăðĴř�ĮĴĴðĮĴðÆĮ�ȯ�qďŒÐīĴř�ĊÌ�AĊÆďĉÐ�AĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�
Statistics Explained, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT�Ǥ�ðŒɁț��w�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�
OÅďīș�ȹɁ#ðĮÅðăðĴř�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�wĴĴðĮĴðÆĮɁȺș�ZŨÆÐ�ďå�#ðĮÅðăðĴř�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�
Policy, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴāǣ¢�.

ǠǡǨ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ăďĮðĊæ�ĴìÐ�:ĨȚ�:ÐĊÌÐīș�}īĊĮĨďīĴș�ĊÌ�
'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ðĊ�TķĉÅðȘ�TďÅðăðĴř�ĊÌ�}īĊĮĨďīĴ��ďĊĊÐÆĴðŒðĴřɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�
#�ș�qďăðÆř�UďĴÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:ķĮæ�œɁț��:O�ș�ȹɁ#ÑÆăďæķÐ�Ĩďķī�ăȸÝīÐ�
ĨďĮĴȭ�Z�A#ȭǠǨɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð�ÌÆA�.
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ÌȸďķŒīðī�ĨăķĮ�ăďĊæĴÐĉĨĮ�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�šďĊÐĮɁț�ăȸďÆĴīďð�
de subventions aux commerces indépendants locaux 
pour favoriser la création d’entreprises employant des 
habitants locaux. Ces types d’actions peuvent aider à 
garantir la mise à disposition d’un plus large éventail de 
services pour les habitants, les travailleurs locaux et les 
personnes résidant à distance de marche.

Deuxièmement, pour construire la trajectoire Connecter 
vers une plus grande égalité urbaine et territoriale, les 
initiatives de développement des quartiers doivent 
s’accompagner d’une stratégie inclusive de connec-
tivité numérique et physique. qďķī�ř�ĨīŒÐĊðīș�ăÐĮ��}�
ont plusieurs outils à leur disposition, notamment les 
plans de régénération urbaine ou d’amélioration des 
quartiers informels, en veillant à y intégrer les interven-
tions concernant le transport inclusif et l’amélioration 
des infrastructures de communication et des nouvelles 
technologies. Il convient également d’accorder une 
attention particulière à la répartition potentiellement 
inégale de ces interventions concernant le transport et 
l’inclusion numérique dans le cadre des processus de 
développement des quartiers – par exemple, à mesure 
que de nouveaux modes de transport apparaissent, 
notamment dans les parties plus riches et plus densé-
ment peuplées des grandes villes et dans les pays à 
revenu élevé et intermédiaire. Cela peut prendre la forme 
de scooters électriques et de systèmes de location de 
vélos qui utilisent la technologie de positionnement 
par satellite et fonctionnent via des smartphones. Non 
polluantes et présentant des besoins énergétiques rela-
ĴðŒÐĉÐĊĴ�åðÅăÐĮș�ÆÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�īÐĉĨăÆÐĊĴ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
le transport motorisé sur des distances relativement 
ÆďķīĴÐĮ�ȧÅðÐĊ�ĪķÐ�ăÐ�īðĮĪķÐ�ÌȸÆÆðÌÐĊĴ�īÐĮĴÐ�¾�ĪķĊĴðťÐī�ÌÐ�
manière appropriée). À quelques exceptions près, comme 
le programme gratuit EnCicla à Medellín (Colombie), ces 
solutions alternatives prennent généralement la forme 
d’opérations commerciales, à but lucratif, autorisées par 
ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�ăďÆăÐĮȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�
åŒďīðĮÐī�ÆÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�ĉďÌÐĮ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨăķĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�
et potentiellement plus durables soient les bienvenues, il 
est nécessaire de prendre en compte l’égalité des chances 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�ÌÐ�ĊÑæďÆðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĊÆÐĮĮðďĊĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�
cas de Santiago du Chili (Chili), par exemple, la conception 
et l’exploitation lucrative du système de location de vélos a 
conduit à une concentration des services dans les parties 
les plus riches de la ville, avec une présence faible ou 
nulle dans les quartiers aussi densément peuplés, mais 
moins prospères130.

Troisièmement, la trajectoire Connecter peut aider à 
promouvoir l'égalité en approfondissant les pratiques 
démocratiques dans les quartiers. Les délibérations 
publiques concernant les plans de mobilité dans les quar-

ǠǢǟ��ÐīďĊðÆ�wķÌ�ÐĴ�UðāďăĮ�}ìďĉďĨďķăďĮș�ȹɁ}ďœīÌĮ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�
ăĊÌĮÆĨÐĮȚ�tÐȭŒðĮķăðĮðĊæ���ðÆřÆăÐ�wìīðĊæ�wÆìÐĉÐ�ðĊ�wĊĴðæď�
TÐĴīďĨďăðĴĊ�tÐæðďĊɁȺș�Journal of Transport GeographyɁǨǡș�ǡǟǡǠȘ

5.2 Le quartier

Un quartier devrait offrir, à tous ses habitants et aux 
personnes qui y travaillent, un accès aux services de 
base (santé, éducation, logement, services sociaux, 
espaces publics sûrs) et aux commerces (notamment 
pour l’accès à des produits alimentaires frais, de bonne 
qualité et abordables), ainsi qu’un sentiment d’appar-
ĴÐĊĊÆÐș�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐș�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ĴďăÑīĊÆÐȘ�OÐ�
quartier constitue l’échelle spatiale à partir de laquelle 
il est possible d’accéder à des opportunités au-delà du 
domicile, permettant de participer à la vie de la ville et 
d’enrichir sa vie personnelle. Bien que la connectivité 
en soit un élément central, un quartier marqué par la 
ÆīðĉðĊăðĴÑș�ăȸðĊĮÑÆķīðĴÑș�ă�ĉÑťĊÆÐș�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ÐĴ�ă�
stigmatisation peut alors engendrer de la peur, de l’inti-
midation et être un frein aux possibilités individuelles. À 
ăȸÑÆìÐăăÐ�Ìķ�ĪķīĴðÐīș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ÌĊĮ�ă�
construction de la trajectoire Connecter vers une plus 
grande égalité urbaine et territoriale, via la promotion des 
usages fonciers mixtes, la régénération urbaine inclusive, 
l’amélioration et le développement des quartiers, en 
encourageant l’utilisation des technologies numériques 
pour renforcer l’engagement démocratique dans les 
délibérations et les débats au niveau local.   

À l’échelle du quartier, il est désormais largement admis 
que la promotion d’un usage foncier mixte, combinant 
usage résidentiel, commerces et activités de loisirs, 
au lieu de zones présentant une forte ségrégation de 
ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĮĨÆÐș�åŒďīðĮÐ�ă�ÌðŒÐīĮðťÆĴðďĊ�ÌÐ�
l’économie locale et réduit la nécessité de parcourir de 
longues distances. Cela entraîne également d’autres 
conséquences positives, telles que la réduction de la 
consommation d’énergie et du temps passé en dépla-
cement. Un aménagement mixte du territoire associé à 
une infrastructure de mobilité appropriée encourageant 
la marche et le vélo peut contribuer à rendre les quartiers 
plus vivants, dynamiques et inclusifs. Cela est également 
Œīð�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ăÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�ĮĨĴðăÐĮ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮɁȚ�
présence d’un bon éclairage public, couverture arborée 
(pour protéger les piétons du soleil et pour contribuer à 
réduire la vitesse des voitures), trottoirs lisses, faibles 
niveaux de pollution atmosphérique et sonore, proximité 
de parcs, etc., autant d’éléments clés qui permettent 
aux quartiers d’offrir une bonne qualité de vie. Parmi 
ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÐĊĴīÐĨīÐĊÌīÐ�Ĩďķī�Œďðī�
un impact positif sur la qualité de vie dans un quartier, 
ÆðĴďĊĮ�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ķĊÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�
territoire et des réglementations qui soutiennent les 
ĨÐĴðĴĮ�ÆďĉĉÐīÆÐĮ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴĮɁț�ăȸÌĨĴĴðďĊ�ÌÐĮ�īÝæăÐ-
ments de zonage pour permettre aux petits commerces 



5 éCheLLes et faCteurs de ConneCtivité, et portée de L’aCtion des Ct

25306 CONNECTER

tiers peuvent contribuer à promouvoir la reconnaissance 
des voix marginalisées et ouvrir la voie à des expériences 
innovantes dans les processus décisionnels urbains et 
ĴÐīīðĴďīðķŘȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ăȸÆÆÝĮ�ķŘ�ĴÐÆìĊďăď-
gies numériques est utilisé par les communautés locales 
pour s’opposer aux expulsions, promouvoir le partage 
d’informations au sein des quartiers et appeler à des 
formes plus inclusives de transformation des quartiers 
ȧŒďðī�ăȸÐĊÆÌīÑɁǥȘǦȨȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�ðĉĨďī-
tant en s’engageant et en soutenant les opportunités de 
renforcement des capacités créées par ces initiatives 
au niveau des quartiers.

5.3 La ville

Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�īÑŦÑÆìðī�¾�ăȸðĊŦķÐĊÆÐ�ÌÐ�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�
sur l’égalité à l’échelle de la ville. Cela ne concerne pas 
seulement les personnes qui travaillent ou se déplacent 
en dehors de leur quartier ou de leur district pour se 
rendre dans d’autres parties de la ville, mais également 
les entreprises et autres organisations. Au niveau de la 
ville, la connectivité physique et numérique a le potentiel 
d’établir des voies de développement urbain particulières. 
'ăăÐ�ĨÐķĴ�ðĊĴÐĊĮðťÐī�ăȸÑĴăÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ÐĴ�ÐĊÆďķīæÐī�ă�
dépendance à la voiture, ce qui augmente l’empreinte 
carbone des villes tout en renforçant la ségrégation 
sociale et spatiale. Les interventions visant à améliorer la 
connectivité physique et numérique peuvent augmenter 
la densité de la population et favoriser l’intégration 
spatiale. Cela permet de redistribuer les opportunités 
et les ressources dans la ville tout en contribuant à la 
īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ�ÆīÅďĊÐȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
ðĊŦķÐĊÆÐī�ÐĴ�ÑăÅďīÐī�ÆÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�Œð�
les politiques de mobilité, d’aménagement du territoire 
et les programmes d’inclusion numérique.  

Comme mentionné plus haut dans ce chapitre, les poli-
tiques et programmes de mobilité à l’échelle de la ville 
ont le potentiel de créer la trajectoire Connecter pour 
mieux distribuer les opportunités et les ressources au 
ĮÐðĊ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�OÐ�ĴÅăÐķɁǥȘǡ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸðĊĮ-
ĴīķĉÐĊĴĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ķĴðăðĮÐī�Ĩďķī�ÆďĊĮĴīķðīÐ�ķĊÐ�
trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ vers l’égalité. L’impact de ces 
ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ÌÑĨÐĊÌ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăÐķī�ķĴðăðĮĴðďĊɁȚ�ðĮďăÑÐ�
ou combinée. Le tableau ci-dessous émet des recom-
mandations sur l’utilisation de certains instruments dans 
le cadre des politiques globales131.

131 Pour plus d’informations sur les ensembles de politiques et les types 
ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�Īķð�ĮďĊĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�ÐĴ�ĪķȸÐăăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�
ÆďĉÅðĊÑĮș�ŒďðīɁȚ�wÆìœĊÐĊș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺȘ

Encadré 6.7
TÑÌðĮ�ķīÅðĊĮ�ÆðŒðĪķÐĮɁȚ�ÆīÑÐī�ÐĴ�ĨīĴæÐī�
des connaissances depuis les territoires, 
pour façonner la politique urbaine 

 
Les citoyens et les habitants des villes se connectent, 
communiquent et fournissent des récits via différents 
types de médias tels que la radio, la photographie et la 
vidéo. Ces médias peuvent être utilisés pour accroître 
la reconnaissance des quartiers et promouvoir la justice 
sociale, une plus grande participation civique et le droit 
¾�ă�ŒðăăÐȘ�#ĊĮ�ÌðŒÐīĮ�ăðÐķŘ�ÐĴ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�
de médias urbains civiques ont vu le jour pour promou-
voir la représentation des citadins et des populations 
urbaines pauvres, pour renforcer la collaboration 
entre les citoyens et pour les aider à exprimer leurs 
revendications. Ces initiatives ont également un fort 
potentiel pour renforcer les capacités visant à fournir 
aux habitants une plate-forme et les compétences 
nécessaires pour utiliser les technologies de médias. 
Cela permet aux groupes marginalisés de s’engager dans 
ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐĮ�
en produisant des (contre-)récits appartenant à la fois 
aux quartiers et à la ville entière. Parmi ces initiatives, 
citons notamment le programme médiatique pour les 
jeunes NĊďœ��ďķī��ðĴř�}��ÌÐ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
en Ouganda, au Ghana et en Afrique du Sud, qui a été 
repris par le Kenya, le Zimbabwe, le Nigeria, la Zambie, 
la Sierra Leone, le Sénégal, la Namibie, le Botswana et 
le Malawi. Il existe d’autres exemples similaires, notam-
ĉÐĊĴ��īðĮĴďăɁ�ÅăÐș�ķĊÐ�ÆďďĨÑīĴðŒÐ�ÌÐ�ĉÑÌðĮ�ăďÆķŘ�
appartenant à la communauté de Bristol�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�
et l’initiative de médias citoyens RioOnWatch, à Rio de 
Janeiro (Brésil). Ces initiatives contribuent à générer 
des connaissances communautaires, depuis les terri-
toires, dans le but de façonner les politiques urbaines. 
Elles peuvent également permettre de présenter des 
méthodes alternatives de création et de gestion des 
ĉÑÌðĮ�ťĊ�ÌȸÐĊÆďķīæÐī�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÆďďĨÑīĴðďĊ�
et un contrôle communautaire. 

 
wďķīÆÐɁȚ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ÐĴ��ď>ÅðĴĴ�UÐĴœďīāș�ȹɁ�ðŒðÆ�ķīÅĊ�
ĉÐÌðȚ��īÐĴðĊæ�ĊÌ�ĮìīðĊæ�ÅďĴĴďĉȭķĨ�āĊďœăÐÌæÐ�ďĊ�ÆðĴðÐĮ�Ĵď�ĮìĨÐ�ķīÅĊ�
ĨďăðÆðÐĮɁȺș��:O�ș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ
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Tableau 6.2
Instruments de mobilité et motivations

Catégorie Instrument Motivation

TƂƸǀƵƂƸ�ƂƼ�
ŹƨƣƼƵƪƝƂ

Zone à faibles émissions carbone dans le 
centre-ville

Populaire, notamment en Europe

AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�īÑăðĮÅăÐ�Įķī�ăĪķÐăăÐ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�ĨďķŒďðī�
discrétionnaire, notamment en Europe et en Asie

Interdiction des rickshaws et des motos-
taxis dans toute la ville

Populaire en Asie et en Afrique

Programmes de ciclovíaȥīķÐĮ�ďķŒÐīĴÐĮ�
dans les centres-villes

Populaire en Amérique

Normes strictes régissant l’offre de 
stationnement public dans la ville 
(dans le cadre d’une politique globale 
uniquement)

�ȸÐĮĴ�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮ�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�ŒďðĴķīÐș�
mais elle est généralement mal acceptée si elle est mise en œuvre seule

AƣƸƼƵǀƢƂƣƼƸ�
ƃŹƨƣƨƢƒƴǀƂƸ�

 

 

Péages urbains à l’échelle de la ville (taux 
ðĊŒīðĊĴȥāĉȨ

qďĨķăðīÐ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ĨăĊðťÆĴÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮș�ĉðĮ�ĨÐķ�ÆÆÐĨĴÑ�Ĩī�ăÐ�
public et les politiques

Peut générer des changements substantiels dans la qualité de vie des personnes

}ŘÐ�Įķī�ăȸÆìĴ�ÌÐ�w���ÌĊĮ�ĴďķĴÐ�ă�ŒðăăÐ�
ȧǡǤɁɦ�Ìķ�ĨīðŘ�ÌȸÆìĴȨ

Idée expérimentale implémentée en raison de la marginalisation des non-utilisateurs 
ÐĴ�ÌÐĮ�ÌďĉĉæÐĮ�ÆķĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�w���Įķī�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ă�ŒðÐ�ĮďÆðăÐ�ÌĊĮ� 
les villes

}īĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�æīĴķðĴĮ�ÌĊĮ�ĴďķĴÐ�ă�ŒðăăÐ Populaire dans les villes de taille intermédiaire d’Europe, des États-Unis et du Brésil

}īĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ĴÐĉĨďīðīÐĉÐĊĴ�
gratuits (politiques globales uniquement)

�ďķīĉĉÐĊĴ�ĮĮďÆðÑ�¾�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨÐīĮďĊĊăðĮÑÐ�ÌÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮș�ťĊ�ÌÐ�
rendre les transports publics plus attrayants

qƝŬƣƒƌƒŹŬƼƒƨƣ�
ƂƼ�ŬƢƃƣŬƍƂƢƂƣƼ�
ǀƵŸŬƒƣ�

 

 

 

tÑĮÐķ�ÌÐ�ĨðĮĴÐĮ�ÆřÆăÅăÐĮ Populaire dans tous les pays du Nord global

Construction d’un système de transport 
rapide par bus

Populaire dans le monde entier et largement plébiscité lorsque les capacités 
institutionnelles sont limitées

#ÐĊĮðťÆĴðďĊ�ķ�ĊðŒÐķ�ÌÐĮ�ĊħķÌĮ�ÌÐ�
transport public

Populaire dans le monde entier, exploite les avantages en matière d’accessibilité que 
génèrent les arrêts sur les réseaux de transport public, et offre des possibilités de 
plus-values foncières

9ďīĉăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�rickshaw 
ÐĴ�ÌÐ�ĴŘð�ĉďĴďȥĉðĊðÅķĮ�ȧĨďăðĴðĪķÐĮ�
globales uniquement)

Populaire dans les pays du Sud global

wďķŒÐĊĴ�þķĮĴðťÑ�Ĩī�ăÐ�īĒăÐ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨďķīīðÐĊĴ�þďķÐī�ÌĊĮ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�
ÌȸðĊĮĴăăĴðďĊĮ�ÌȸÆÆÝĮȥÌÐ�ĮďīĴðÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮ�åÐīīďŒððīÐĮ�ďķ�ÌÐ�
transport rapide par bus

Système de partage de vélos publics 
(politiques globales uniquement)

Populaire dans le monde entier

AƣƌƨƵƢŬƼƒƨƣ�ƂƼ�
ƃžǀŹŬƼƒƨƣ

qăĊðťÆĴðďĊ�ĨÐīĮďĊĊăðĮÑÐ�ÌÐĮ�
déplacements

OīæÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ÐĊ�'ķīďĨÐ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐ�Ĩďķī�ÌÑÆăÐĊÆìÐī�ÌÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�ÌÐ�
comportement

wďķīÆÐɁȚ�}ðĉ�wÆìœĊÐĊș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�'ŒÐīřÌř��īÅĊ�TďÅðăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�Aș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ
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Outre ces instruments de mobilité, il existe également 
des mécanismes d’aménagement du territoire qui 
permettent aux CT de promouvoir la trajectoire 
Connecter. Ces mécanismes visent à rompre la fragmen-
tation socio-spatiale, à encourager la perméabilité et l’in-
tégration entre les différentes parties de la ville. Comme 
ðĊÌðĪķÑ�ĨăķĮ�ìķĴ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ȧÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǥȘǠȨș�ăÐĮ�
�}�ďĊĴ�ĴďķĴÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�¾�
leur disposition pour intervenir sur les marchés fonciers 
ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮ�ÐĴ�ðĊŦķÐĊÆÐī�ăÐķī�ÌřĊĉðĪķÐȘ�#Ð�ÆÐĴĴÐ�
manière, elles peuvent contrôler l’étalement urbain, créer 
ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ðĊÆðĴĴðåĮ�ȧĨī�ăÐ�ÅððĮ�ÌÐ�ă�ťĮÆăðĴÑ�ÐĴ�ÌÐĮ�
subventions) qui redistribuent les opportunités au sein de la 
ville plutôt que de concentrer les richesses, et approfondir 
les pratiques démocratiques dans les processus de prise 
de décision dans toute la ville. 

Les instruments d’aménagement du territoire peuvent 
également être utilisés pour construire une trajectoire 
de connexion vers l’égalité permettant de lutter contre la 
privatisation galopante des espaces publics et de sauve-
garder leur potentiel de redistribution des opportunités, 
de perturber la fragmentation socio-spatiale, d’encou-
rager les liens de solidarité entre les différents groupes et 
de démocratiser l’utilisation, l’appropriation et la gestion 
des espaces dans la ville.�#ĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīș�ÌÐĮ�ZU:�
et des groupes de pression agissent pour rendre les rues 
des villes et les espaces publics plus sûrs, plus conviviaux 
et plus accessibles à un large éventail de citoyens. Le 
principe fondamental qui sous-tend ces initiatives est de 
considérer la ville comme un bien commun et de s’attacher 
à permettre aux citoyens de créer et de transformer leur 
propre ville. Parmi les exemples, nous pouvons notamment 
citer le Public Space Network de Nairobi (Kenya), l’initiative 
Ruas Abertas�ȧtķÐĮ�ďķŒÐīĴÐĮȨ�ÌÐ�Sao Paulo (Brésil) et les 
Rutas Bakanes�ȧtďķĴÐĮ�ÆďďăȨ�Ìķ��ìðăðș�Īķð�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�ă�
ĉďÅðăðĴÑ�ÆĴðŒÐ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ă�ÆĉĨæĊÐ�
ȹɁ#ÐĮ��ðăăÐĮ�ĮĻīÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮɁȺș�ăȸZU:�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�
Action Aid cherche à répondre aux préoccupations des 
femmes en matière de sécurité par le biais de services 
publics, notamment les transports et l’éclairage public. Cela 
a conduit à mettre en œuvre diverses actions telles que 
l’installation par la collectivité locale de >Ē��ìð�TðĊìȭ�ðăăÐ 
ȧ�ðÐĴĊĉȨ�ÌÐ�ÆĉÑīĮ�ÌÐ�ŒðÌÑďĮķīŒÐðăăĊÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÅķĮ�
ĨķÅăðÆĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ÐĊ�AĊÌÐș�ăȸðĊðĴðĴðŒÐ�Safetipin utilise des 
applications de smartphone gratuites pour collecter des 
données sur la sécurité des rues et des espaces publics 
pour les utilisatrices et, en Indonésie, l’ONG Kota Kita 
a mis en œuvre un projet pilote de mobilité à vélo pour 
les femmes. Ces efforts se sont accompagnés d’autres 
initiatives, tels que le programme Pedestrians First de 
ăȸAĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�}īĊĮĨďīĴĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qďăðÆřș�Īķð�
vise à améliorer la conception des rues et leur accessibilité 
ĨðÑĴďĊĊÐȘ�#ÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�æīĊĴðī�ĪķÐ�ÌÐĮ�
æīďķĨÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ŒðÆĴðĉÐĮ�
de discrimination sont actuellement développées dans 
plusieurs autres villes. En Ontario (Canada), cela a pris la 

forme d’un guide technique destiné aux concepteurs pour 
les aider à créer des espaces publics plus accessibles. À 
UÐœ��ďīā (États-Unis), l’Audre Lorde Project et le FIERCE 
encouragent les approches communautaires pour lutter 
contre la violence policière et la discrimination à l’encontre 
ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�O:�}sA�Ɏ�īÆðĮÑÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ăÐķī�æīĊĴðī�
un accès sûr aux espaces publics132.

'ĊťĊș�l’évolution des technologies et des infrastruc-
tures numériques a créé des opportunités que les CT 
peuvent exploiter pour promouvoir une distribution 
plus équitable des services et de la protection sociale 
au sein de la ville. Par exemple, pendant la pandémie, 
ăÐĮ��}�ďĊĴ�åďķīĊð�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸðÌÐ�ĮďÆðăÐ�æī¶ÆÐ�¾�ÌÐĮ�
méthodes et des technologies novatrices, d’une façon 
totalement inédite ou à une échelle plus modeste. Au 
cours des phases les plus graves de la pandémie, les 
autorités nationales et locales de plusieurs pays à revenu 
moyen et élevé ont distribué des colis alimentaires, 
apporté un soutien financier aux personnes et aux 
ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĴďķÆìÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�
la perte de revenus qui en a résulté (à un coût élevé pour 
ăÐĮ�ťĊĊÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�Īķð�ĮÐ�ĮďĊĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ÐĊÌÐĴĴÑÐĮȨȘ�
#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ďľ�ă�ĨÑĊÑĴīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÅĊÆðīÐĮ�
formels est relativement faible, les collectivités ont dû 
s’appuyer sur la technologie mobile pour effectuer des 
paiements d’urgence en espèces à un grand nombre de 
travailleurs, essentiellement informels, dont beaucoup 
n’avaient auparavant jamais été enregistrés auprès des 
services de la ville133. 

5.4 Les échelles 
métropolitaine 
et urbaine

La zone métropolitaine et la zone urbaine qui l’englobe 
constituent des échelles d’intervention clés pour que 
la trajectoire Connecter s’attaque aux dynamiques 
territoriales régionales qui reproduisent les inégalités. 
Les processus d’urbanisation conduisent souvent à la 

ǠǢǡ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�ÌīďðĴ�¾�ă��ðăăÐș�ȹɁ�ÆĴðŒÐ�TďÅðăðĴř�ĊÌ�qķÅăðÆ�
wĨÆÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

ǠǢǢ�:ăÐĊ�tďÅÅðĊĮ�ÐĴ�}Įĉð�sķšðș�ȹɁAĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř��ķÌæÐĴ��ĊăřĮðĮȚ�
Ð}ìÐāœðĊð�TÐĴīďĨďăðĴĊ�TķĊðÆðĨăðĴř�ȧ#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆȨɁȺș��ĉÅīðÌæÐș�
WIEGO Working Paper, 2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšǢ�ķďǣɁț�UðÆìďăĮ��ÌĉĴÐřș�
ȹɁAĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř��ķÌæÐĴ��ĊăřĮðĮȚ��ÆÆī�TÐĴīďĨďăðĮɁȺș��ĉÅīðÌæÐș��A':Z�
Working Paper, 2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ��:s.
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L’amélioration de la connectivité dans les métropoles 
doit s’accompagner d’une stratégie équitable et poly-
centrique visant à partager les opportunités entre les 
ĴÐīīðĴďðīÐĮș�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌÐ�ăÐĮ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�ÌĊĮ�ķĊÐ�šďĊÐ�
limitée. #ĊĮ�ăȸďÅþÐÆĴðå�ÌÐ�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑș�ăÐ�ÆīÆ-
tère polycentrique des stratégies souligne l’importance 
de la valorisation des dotations pour les zones souvent 
exclues territorialement et socialement. La connexion 
doit être synonyme d’accès à un large éventail d’équipe-
ments, de services, d’infrastructures et de possibilités de 
développement social, professionnel et économique. Pour 
ř�ĨīŒÐĊðīș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�
métropolitaine en association avec une stratégie équi-
table de polycentrisme favorisant la proximité et visant à 
donner un accès à des infrastructures, des services, des 
commerces et des biens culturels essentiels de proximité, 
à tous les habitants, y compris ceux qui vivent dans les 
périphéries et les quartiers pauvres. Il s’agit également 
de créer des instances de gouvernance métropolitaine 
qui permettent la participation égale des personnes et 
des territoires aux prises de décisions qui les concernent 
tous. Adopter une stratégie équitable de polycentrisme 
peut également jouer un rôle important dans la correction 
de la dynamique spatiale des disparités entre les genres, 
en promouvant des réseaux de transport basés sur des 
itinéraires, des arrêts et des horaires liés aux réseaux, aux 
services, aux centres et aux équipements quotidiens134.

ǠǢǣ�TķŘò�ÐĴ��īðĮș�ȹɁwďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴřȘ�}ďœīÌĮ��ĨīÌðæĉ�
ĮìðåĴ�ðĊ�ĉďÅðăðĴř�ĊÌ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�åďī�æÐĊÌÐī�ÐĪķăðĴřɁȺȘ

concentration des opportunités d’emploi, des services 
clés, des biens culturels et de la majorité des fonctions 
administratives. Les personnes vivant dans les zones 
périphériques doivent donc régulièrement se déplacer. 
Les interventions en matière de connectivité peuvent 
renforcer et stimuler ces processus de centralisation 
des investissements et de la productivité. Elles peuvent 
également pousser les personnes qui n’ont pas les 
moyens de vivre dans les zones centrales, et qui ont 
besoin d’une aide sociale, vers les communes voisines. 
Cela implique qu’un grand nombre de ces communes, 
dont les ressources sont souvent limitées, devront fournir 
l’assistance dont ces populations déplacées ont besoin 
pour vivre dans des conditions urbaines dignes. En outre, 
Ĩďķī�ÌÐĮ�īðĮďĊĮ�þķīðÌðĪķÐĮ�ďķ�ťĊĊÆðÝīÐĮș�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
de transport public de masse peuvent également s’arrêter 
aux limites des communes plus grandes et plus riches, 
obligeant les habitants et les travailleurs résidant dans 
les communes environnantes à utiliser plusieurs modes 
de transport différents pour atteindre leur destination. 
Cela a des conséquences en termes de temps de dépla-
ÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮȘ�'Ċ�ÌȸķĴīÐĮ�ĴÐīĉÐĮș�
la connectivité peut être à l’origine d’inégalités territo-
riales, les communes centrales et riches absorbant les 
avantages de la connectivité, tandis que les communes 
plus petites situées en périphérie doivent supporter la 
demande accrue de ressources publiques. Pour que la 
trajectoire Connecter promeuve l’égalité urbaine et 
territoriale, elle doit également encourager une réparti-
tion plus équitable des avantages et des responsabilités 
entre les différentes autorités municipales au sein des 
régions métropolitaines. 

wďķīÆÐɁȚ��ðĊī�9ÐīĊ®ĊÌÐš�}ďīĴďĮȘ
Espace public et personnes âgées en Corée du Sud.
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Pour que la connectivité métropolitaine contribue à 
produire des résultats plus équitables, elle doit être 
abordée sous l’angle des besoins, cibler les trans-
ports et la pauvreté numérique tout en favorisant des 
systèmes de connectivité plus abordables et durables. 
Il est crucial d’adopter une approche de l’analyse de la 
connectivité et des données fondée sur les besoins à 
l’échelle infra-communale pour explorer les inégalités et 
ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Īķð�ĮďķååīÐĊĴ�ăÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ăȸðĮďăÐĉÐĊĴ�
et des injustices liées à la connectivité. Il convient égale-
ĉÐĊĴ�ÌÐ�ĊďĴÐī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮ�Ĩďķī�æÑĊÑīÐī�
ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĮĴīĴÑæðĪķÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑș�ĨăĊðťÐī�ÐĴ�
réaliser des interventions, lorsqu’elles agissent par le biais 
d’institutions métropolitaines qui favorisent les accords 
ÆďĉĉķĊĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÅðăĴÑīķŘȘ�#ķ�
ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑș�ȹɁăȸÑÆìÐăăÐ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐ�ĮȸÐĮĴ�
également révélée être la plus adaptée pour redistribuer 
les ressources liées au système de transport135ɁȺȘ�

Parallèlement, au-delà de la zone métropolitaine, l’adop-
tion d’une stratégie visant activement à accroître l’égalité 
urbaine et territoriale implique d’accorder une attention 
particulière à la garantie d’un aménagement territorial 
plus équilibré, fondé sur des systèmes urbains plus 
équilibrés. À cet égard, reconnaître et cibler les villes 
intermédiaires comme des nœuds de connectivité 
régionale constitue un point de départ important. Cela 
est essentiel pour faciliter les connexions avec les 
communes, villes et villages environnants, renforcer 
les liens entre les zones rurales et urbaines. En effet, 
en raison de leur taille, les villes intermédiaires jouent 
un rôle central en tant que garantes des services de 
proximité et également en tant  qu’acteurs sociaux qui 
renforcent les alliances avec les jeunes, les femmes, les 
autres sphères du gouvernement et la communauté inter-
nationale. Elles peuvent également jouer un rôle essentiel 
en aidant à repenser les systèmes de vie, en les fondant 
sur les soins et une vie saine. Cela peut s’effectuer, tout 
ÌȸÅďīÌș�ÐĊ�ÑĴķÌðĊĴ�ÐĴ�ÐĊ�ĨăĊðťĊĴ�ÌÐĮ�ĉďÌÐĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�
plus durables (l’augmentation du nombre de possibilités 
de subsistance dans les villes intermédiaires réduit la 
nécessité de se rendre dans les métropoles). Ensuite, 
en plus du point précédent, cela peut également passer 
par la protection de la biodiversité et des ressources 
naturelles en intégrant les principes de soin et de justice 
dans les relations des villes avec leur arrière-pays rural136.

Les villes intermédiaires sont de plus en plus hétérogènes 
et, dans certains cas, leur spécialisation fonctionnelle a 
accentué les inégalités en entraînant la reproduction de 
la dynamique de l’exclusion socio-spatiale, à une échelle 
plus réduite que dans les métropoles. L’accessibilité de 

ǠǢǤ�9ăďīðÌÐ�#ð��ðďĉĉďș�ȹɁtðæìĴĮ�ĊÌ�ÆăðĉĮ�åďī�ĉÐĴīďĨďăðĴĊ�ĉďÅðăðĴřɁȺș�
Barcelone, Metropolis Observatory,  2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăssþ'ď.

ǠǢǥ��:O�ȭ9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮș�ȹɁNļĴìř�#ÐÆăīĴðďĊ�ďå�
AĊĴÐīĉÐÌðīř��ðĴðÐĮ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÅǧǣĨA.

ÆÐĮ�ŒðăăÐĮ�¾�ă�ȹɁÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĨìřĮðĪķÐɁȺ�ȧðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�
matérielles) a traditionnellement été considérée comme 
l’un des indicateurs clés pour déterminer leur impor-
tance au sein de leurs territoires respectifs. Cependant, 
le déploiement progressif de la technologie et de la 
ȹɁÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ĊķĉÑīðĪķÐɁȺ��ĨÐīĉðĮ�¾�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
villes intermédiaires et zones rurales137 de générer des 
économies d’échelle leur permettant d’être compétitives 
aux niveaux régional et mondial, réduisant ainsi certains 
écarts de revenus associés aux principales polarités 
fonctionnelles de leurs systèmes urbains. 

}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÐĊ�ÐĮĴ�ÐĊÆďīÐ�¾�ķĊ�ĮĴÌÐ�
embryonnaire. Pour de nombreuses villes intermédiaires, 
tant dans le Nord que dans le Sud global, la participation 
ÌðīÐÆĴÐ�ķŘ�ŦķŘ�ÆďĉĉÐīÆðķŘ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ĉďĊÌðķŘ138 
représente une opportunité d’améliorer leurs économies 
locales et de contribuer à générer des revenus durables 
pour améliorer leur offre de services urbains de base et 
accroître le bien-être de leurs populations. Il faut bien sûr 
ĊďĴÐī�ĪķÐ�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÆďĉĉÐīÆðķŘ�ĊĴðď-
naux et mondiaux n’implique pas nécessairement une 
ĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌȸÑæăðĴÑɁȚ�ÆÐķŘȭÆð�
ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐÆìÐīÆìÑĮ�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǧ�
Ĩďķī�ĨăķĮ�ÌÐ�ÌÑĴðăĮȨȘ�OÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�
de l’égalité par le biais de la trajectoire Connecter dans 
les villes intermédiaires varie en fonction d’un certain 
nombre de conditions différentes. Quoi qu’il en soit, 
ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĊÑÆÐĮĮðĴÐ�ÌÐ�ÌďĊĊÐī�ķŘ��}�ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
d’agir pour qu’elles puissent participer activement et de 
åÉďĊ�ķĴðăÐ�ķŘ�ÆÌīÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĴÐīīðĴďīðăÐ�ŒðĮĊĴ�
à améliorer la connectivité physique et numérique. L’ob-
jectif est de promouvoir des solutions imaginatives pour 
favoriser une plus grande cohésion territoriale grâce à 
des modèles de développement durables et inclusifs. 
'Ċ�ďķĴīÐș�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĴ�ăÐ�ĮķðŒð�
de la mobilité peuvent servir de moteur important pour 
la conception de politiques de cohésion socio-spatiale 
visant à unir différents tissus urbains et à renforcer les 
liens entre les zones rurales et urbaines139.

ǠǢǦ��ďðī�ăÐ�ÆĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ŒðăăæÐĮ�ÆìðĊďðĮ�ÌÐ�}ďÅďɁȚ��ķÅÐð�Oķď�ÐĴ��ìðřķ�
Uðķș�ȹɁ'ȭÆďĉĉÐīÆÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ�ìďķĮÐìďăÌ�ðĊÆďĉÐ�æīďœĴì�ðĊ�}ďÅď�
�ðăăæÐĮɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�qďŒÐīĴř�ɪ�'ĪķðĴř�:ăďÅă�qīÆĴðÆÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU#ǣ��t.

138 Cependant, il y a aussi un nombre croissant de personnes qui mettent en 
garde contre les impacts négatifs que les corridors transnationaux peuvent 
Œďðī�Įķī�ăȸææīŒĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮɁȚ�ȹ�OȸďīæĊðĮĴðďĊ�ĴīĊĮåīďĊĴăðÝīÐ�ÌÐ�
la production en réseaux a contribué à la fois à l’intégration économique 
ÐĴ�¾�ăȸðĮďăÐĉÐĊĴɁȚ�ă�ĉďĊĴÑÐ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮĨĴðăÐĮ�ȧÐĴ�ĮďÆðăÐĮȨ�ÌķÐ�¾�ă�
concentration du pouvoir et à la création de valeur dans certaines villes 
et régions des économies avancées du Nord s’est accompagnée d’une 
large diffusion d’activités de bas niveau (ainsi que de plus en plus à plus 
forte valeur ajoutée) vers certaines régions et villes des zones émergentes 
ÐĴ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�Ìķ�wķÌ�æăďÅăȘɁȺ��ďðīɁȚ�wðĉďĊ�AĉĉīðĊďș��ĊÌīÑĮ�
tďÌīòæķÐšȭqďĮÐ�ÐĴ�TðÆìÐă�wĴďīĨÐīș�ȹɁ�ìř�tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĉĴĴÐīĮ�
åďī�'ķīďĨÐȸĮ�'ÆďĊďĉðÆ�9ķĴķīÐɁȺș�'ķīďĨÐĊ��ďĉĉðĮĮðďĊ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�
2017,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœwǨN#ǥ.

ǠǢǨ�AæăÐĮðĮș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮ�ďå�īÐæðďĊă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴř�ĊÌ�
ăďÆă�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴř�ðĊ�ðĊĴÐīĉÐÌðīř�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�UďīĴì�ĊÌ�wďķĴìɁȺȘ
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Comme nous l’avons observé au début de ce chapitre, 
ȹɁă�ÆďĊĊÐŘðďĊ�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ĮřĊďĊřĉÐ�ÌȸÆÆÝĮ�¾�ķĊ�ăīæÐ�
éventail d’équipements, de services, d’infrastructures 
et de possibilités de développement social, profes-
ĮðďĊĊÐă�ÐĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐɁȺȘ�qī�ÆďĊĮÑĪķÐĊĴș�ăÐ�ĉĊĪķÐ�
de connectivité, qu’elle soit physique ou numérique, 
tend à être associée à des mécanismes d’exclusion et 
ÌȸðĊÑæăðĴÑȘ��ÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊĊÐăăÐĮɁȚ�
les populations les plus pauvres ont moins accès à une 
connectivité physique sûre et durable, en particulier 
ķŘ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ĨķÅăðÆĮɁț�ÐăăÐĮ�ĮďķååīÐĊĴ�ÌďĊÆ�ÌÐ�ăȸÐŘ-
clusion, d’un accès limité aux services publics et aux 
moyens de subsistance. Elles subissent également les 
effets d’une pollution accrue liée aux transports et aux 
embouteillages, elles connaissent des taux plus élevés 
d’accidents de la route et de décès. Ce chapitre montre 
que le fait de priver les communautés de connectivité 
tend à affecter tout particulièrement les personnes 
qui, historiquement, ont été les plus marginalisées 
et discriminées par les processus de développement 
urbain, en grande partie en raison d’identités sociales 
croisées généralement fondées sur leur genre, leur 
race, leur âge ou d’autres facteurs. En effet, la mesure 
dans laquelle les populations peuvent accéder à la 
connectivité physique et numérique est un indicateur 
puissant des inégalités sociales, fonctionnelles et struc-
turelles qui se recoupent, et sont aggravées lorsque 
cet accès est limité ou inexistant. Les interventions 
liées à la mobilité et à la connectivité, tant spatiale que 
numérique, ne doivent donc pas être exclusivement 
guidées par des préoccupations d’efficacité. Elles 
doivent plutôt être considérées comme une politique 
sociale. Il est également important de noter que pour 
que la trajectoire Connecter permette de progresser 
vers plus d’égalité urbaine et territoriale, elle doit être 
guidée par une perspective inter-croisée. Cela implique 

6 observations 
finales

wďķīÆÐɁȚ�>ķæì�>ĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
TÑĴīď�ÌÐ�}ďāřďș�LĨďĊȘ
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#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮș�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ��ÐĊĴīôĊÑ�ķĊÐ�
séparation des activités basée sur l’utilisation foncière. 
Cela a souvent conduit à la concentration des principales 
activités économiques dans les noyaux urbains et dans 
les principales zones industrielles à la périphérie des 
villes. En outre, les grandes villes continuent de concen-
trer les projets d’innovation, souvent au détriment des 
ŒðăăÐĮ�ĨăķĮ�ĨÐĴðĴÐĮɁț�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ��ÌďĊÆ�īÐĊåďīÆÑ�ăÐĮ�
différences préexistantes en matière d’attractivité 
et exacerbé les inégalités territoriales. Ce chapitre a 
notamment montré comment l’allocation politique des 
īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆ-
tures de transport peuvent entraîner une fragmentation 
spatiale. Cela peut effectivement conduire les groupes 
de populations à faibles revenus et les populations 
marginalisées à devoir se réinstaller dans des quartiers 
où les infrastructures et les moyens de subsistance sont 
moindres, donc à devenir plus dépendants de l’accès aux 
systèmes de transport pour vivre. 

Ces modèles d’urbanisation et d’aménagement du 
territoire impliquent des options de transport limitées 
et entraînent généralement une exclusion effective 
des transports, car ils limitent souvent la capacité des 
personnes à accéder aux opportunités, aux réseaux 
sociaux, aux biens et aux services. Il est donc essentiel 
ÌÐ�ÆďďīÌďĊĊÐī�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĉďÅð-
lité avec celles de l’aménagement et de l’organisation 
des espaces urbanisés. Les décisions concernant 
ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ťæÐĊĴ�ăÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�Ĩďķī�
plusieurs générations et sont coûteuses à changer, 
Æī�ðă�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌȸĨĨăðĪķÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�
politiques cherchant activement à faire progresser l’éga-
lité. Néanmoins, les CT peuvent agir en promouvant 
la trajectoire Connecter pour contribuer de manière 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�¾�ÆďīīðæÐī�ăÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ĮĨĴðķŘ�ÐĴ�ĊķĉÑ-
riques qui tendent à alimenter les inégalités urbaines. 
Cela peut s’effectuer, par exemple, en favorisant 
l’établissement d’un système de transport multimodal 
ķīÅðĊ�ÐĴ�īÑæðďĊă�ÅðÐĊ�ðĊĴÑæīÑș�ÐŨÆÆÐș�ÑĪķðĴÅăÐș�ĮĻī�
et durable. L’objectif est de reconnaître l’importance 
cruciale des services de transport formels et informels 
pour le fonctionnement des villes et des régions et de 
les considérer comme d’importantes sources d’emploi.

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ÌȸķīÅĊðĮ-
tion différents de l’urbanisme éclaté. Il peut s’agir de 
programmes de développement axés sur le transport 
en commun ou visant à régénérer les zones urbaines, en 
particulier dans les villes où le taux de motorisation est 
ÑăÐŒÑ�ÐĴ�ďľ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ÆÐĊĴīăÐĮ�ĮÐ�ÌÑæīÌÐĊĴȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ĮÐ�ĉÑťÐī�Ìķ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�
d’exclusion de certaines parties de la population que 
ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�ĨÐķĴ�ÐĊĴīôĊÐīȘ��ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ĪķÐ�
ÆÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ĊÐ�īÐĨīďÌķðĮÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ăÐĮ��}�
peuvent favoriser la participation, y compris celle des 
populations jusqu’ici marginalisées, à la politique des 

ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ă�ĨīďŘðĉðĴÑș�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðī�ă�ĮĴðĮåÆĴðďĊ�
des aspirations et des besoins dans la vie quotidienne 
des habitants, tout en tenant compte des inégalités 
structurelles superposées auxquelles ils peuvent être 
confrontés en fonction de leur genre, de leur race, de 
leur classe, de leur origine ethnique, de leur handicap 
ou de leur sexualité, entre autres.

Ce chapitre a montré comment les CT peuvent inter-
venir à différentes échelles et utiliser la connectivité 
Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ÐĊ�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ÐĴ�ÐĊ�Ñăðĉð-
nant les obstacles à la connectivité, en collaboration 
avec d’autres acteurs de la ville, tels que les habitants, 
les ONG et les entreprises locales. Il s’est en parti-
ÆķăðÐī�ÆďĊÆÐĊĴīÑ�Įķī�ăÐ�īĒăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�
pour lutter contre les inégalités liées à la mobilité, à la 
socio-spatialité et à la connectivité numérique, dans 
la perspective d’une trajectoire de ÆďĊĊÐŘðďĊ globale. 
#ĊĮ�ÆìĪķÐ�ÆĮș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ��ÐŘĉðĊÑ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
qui affectent la capacité des personnes à accéder à 
une connectivité physique et numérique sûre, juste et 
durable, ainsi que la manière dont les questions liées à 
la connectivité et aux modèles d’urbanisation peuvent 
produire et reproduire les inégalités. 

En ce qui concerne la connectivité physique, ce chapitre 
a montré en quoi le transport et la croissance urbaine 
sont étroitement liés et comment ils aggravent souvent 
ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮ�ÐĴ�ĮĨĴðăÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮȘ�#Ð�
nombreuses villes ont adopté des modèles d’aména-
gement territoriaux qui favorisent le transport indivi-
duel motorisé, au lieu de privilégier des systèmes de 
transport public de masse, la proximité et la facilité 
d’accès aux emplois, aux services et aux équipements. 
Les modèles d’aménagement du territoire basés sur 
les transports individuels motorisés ont, à leur tour, 
favorisé l’étalement urbain, la périurbanisation, la 
fragmentation socio-spatiale, les embouteillages et 
la pollution. Cette tendance a été observée dans les 
villes du monde entier. Pour de nombreux habitants, en 
particulier dans les pays du Sud global, les systèmes 
de transport informels sont le seul moyen viable 
d’accéder aux zones concentrant les services et les 
possibilités de subsistance. Les systèmes de trans-
port informels sont, dans de nombreux cas, les plus 
accessibles et parfois les seules options de transport 
disponibles pour les populations à faibles revenus, en 
dehors de la marche. En outre, et comme ce chapitre l’a 
ĉďĊĴīÑș�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ĮďķăðæĊÑ�
le fait que les systèmes de transport informels peuvent 
constituer une bouée de sauvetage dans les situations 
d’urgence. Cela s’applique également aux personnes 
employées dans les systèmes de transport informels et 
à celles qui en dépendent pour accéder à leurs moyens 
de subsistance.
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transports et de l’aménagement du territoire, chercher 
à établir un consensus et à adapter les modèles de 
développement de manière à répondre aux besoins 
de tous les secteurs de la population. En effet, les 
instruments réglementaires et d’aménagement du 
territoire peuvent constituer des mécanismes très 
ķĴðăÐĮ�ķŘ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ��ďĊĊÐÆĴÐī�
et combattre la fragmentation socio-spatiale. Ces 
instruments comprennent des plans directeurs qui, s’ils 
ĮďĊĴ�ÑăÅďīÑĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐș�
peuvent contribuer à reconnaître les voix marginali-
sées dans la ville, à redistribuer les investissements 
ÐĴ�ăÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ĮĨĴðăÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐ-
ment recourir au zonage de l’utilisation foncière, aux 
normes et codes de construction, aux réglementations 

sur la densité autorisée. Utilisés avec souplesse, ces 
instruments peuvent être appliqués à différents types 
d’établissements humains et notamment être utilisés 
pour régulariser et améliorer les quartiers informels.

Plusieurs instruments de gestion du développement 
ÐŘðĮĴÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�ÌÐ�æÑīÐī�ă�
croissance et d’augmenter les revenus locaux. Il s’agit 
d’instruments réglementaires tels que les politiques 
de zonage, les moratoires sur l’aménagement du terri-
toire et les contrôles du taux de croissance. Il existe 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĮÆķŘș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĴŘÐĮ�
prélevées sur les revenus des promoteurs immobiliers, 
les impôts fonciers et les instruments de récupération 
des plus-values foncières. Ceux-ci peuvent aider les 

wďķīÆÐɁȚ��īă��ĉĨÅÐăăȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Espace public à Mexico, Mexique.
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problème de recoupement avec les discriminations 
auxquelles sont confrontés de nombreux secteurs de 
la population (qui peuvent être liées à divers facteurs 
tels que le genre, la race, les capacités ou l’orientation 
sexuelle, entre autres). Cela montre comment, malgré 
leur disponibilité croissante, les technologies numé-
riques peuvent exclure certains membres de la société, 
en raison du manque d’infrastructures de base sous-
þÆÐĊĴÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮș�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�
technologiques limitées ou des normes culturelles. 
}ďķĴÐåďðĮș�Ĩďķī�åðīÐ�åÆÐ�¾�ÆÐĴĴÐ�ÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ăðĉðĴÑÐș�
les ménages ont tendance à privilégier l’accès de 
certains de leurs membres, souvent des hommes en 
âge de travailler, par rapport à celui des femmes, des 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�ȧÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÌÐĮ�ťăăÐĮȨȘ

Ce chapitre a également fait prendre conscience 
de la nécessité pour les collectivités territoriales de 
s’engager de manière critique dans le débat sur les 
investissements dans les villes intelligentes. Une 
approche purement technocratique de cette question 
pourrait les amener à prendre des décisions fondées 
ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊĮ�ÌȸÐŨÆÆðĴÑș�ÆÐ�Īķð�
pourrait provoquer des problèmes concernant la mobi-
lité intelligente, avec, par exemple, des zones moins 
rentables sans accès aux services, ce qui priverait les 
populations qui y résident de l’accès aux services de 
mobilité. Une approche de la politique de conception 
et de mise en œuvre de la mobilité et de la connectivité 
numérique fondée sur les droits constitue la première 
étape pour reconnaître les pratiques d’exclusion qui 
limitent actuellement les possibilités offertes à de 
nombreuses personnes, et menacent la durabilité 
de la planète. OÐĮ��}�ĨðďĊĊðÝīÐĮ�ÐĊ�ă�ĉĴðÝīÐ�ďĊĴ�
démontré comment cette approche peut permettre 
de se concentrer sur les droits et libertés fondamentaux, 
tels que la vie privée, la participation citoyenne, et d’in-
tégrer la dimension numérique dans la sphère des droits 
universellement reconnus, tels que ceux à l’éducation 
et aux soins. En outre, la pandémie ayant accéléré les 
transformations déjà en cours concernant la fourniture 
de services publics à distance et en ligne, il est de plus 
en plus important que les approches fondées sur les 
droits de la trajectoire Connecter intègrent également 
une réglementation démocratique des technologies 
émergentes. Comme nous l’avons souligné dans ce 
ÆìĨðĴīÐș�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÌÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�åďĊÌÑÐĮ�
sur les droits et de leur adoption à grande échelle sont 
d’une importance capitale. Cela est d’autant plus vrai 
que les technologies numériques constituent un moyen 
de plus en plus répandu d’accéder aux opportunités. 
Par conséquent, le manque d’accès à ces technologies 
implique de plus en plus le risque que les populations 
soient empêchées d’accéder à des droits fondamentaux 
tels que le droit au travail, à la santé, à une éducation 
de qualité et à l’égalité des chances.

�}�¾�īÑæķăÐī�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÐīĮ�ÐĴ�¾�
ÆĨĴķīÐī�ăÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�æÑĊÑīÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ðĊŒÐĮ-
ĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮȘ�'ĊťĊș�
ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÑĨăďřÐī�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�
incitatifs – qui peuvent être utilisés pour orienter les 
investissements vers l’amélioration d’une trajectoire de 
ÆďĊĊÐŘðďĊ –, notamment des subventions, des crédits 
d’impôt et des droits d’aménagement. Ces instruments 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�
être appliqués à différentes échelles et permettraient 
ķŘ��}�ÌÐ�īÑĨīĴðī�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ĨķÅăðĪķÐĮȘ�OÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĮÆķŘ�ĨÐķŒÐĊĴș�ÐĊ�ĨīĴð-
ÆķăðÐīș�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩďķī�ÆÆīďôĴīÐ�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐĮ��}�¾�
investir dans l’amélioration de la connectivité dans les 
zones urbaines marginalisées et à s’attaquer directe-
ment au problème de la fragmentation socio-spatiale. 
Ce chapitre a également expliqué comment le fait de 
ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐī�Įķī�ă�ĨīďŘðĉðĴÑ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�
la fourniture de services et d’infrastructures dans les 
territoires peut renforcer les liens entre les différentes 
sphères de la vie, telles que les sphères productive et 
reproductive, et la cohésion communautaire. 

En ce qui concerne la connectivité numérique, ce 
ÆìĨðĴīÐ��ÌÑĉďĊĴīÑ�ÐĊ�Īķďð�ðă�ÐĮĴ�ÆīķÆðă�Ĩďķī�ăÐĮ��}�
de s’engager dans les technologies numériques pour 
ķĴðăðĮÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Connecter et favo-
riser une plus grande égalité urbaine et territoriale. Les 
technologies numériques peuvent contribuer à rendre 
ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨăķĮ�ðĊÆăķĮðåș�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�
et plus innovant, en surmontant les obstacles à l’infor-
mation, en permettant aux personnes de communiquer 
sur de longues distances, en créant des opportunités 
commerciales et – comme l’a montré la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨ�ȯș�ÐĊ�ďååīĊĴ�ķĊ�ÆÆÝĮ�¾�ÌðĮĴĊÆÐ�¾�ăȸÑÌķÆĴðďĊș�
à la santé et aux services administratifs, ainsi qu’en 
rendant possible le travail à domicile (éliminant ainsi 
ÆÐīĴðĊĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÌÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴȨȘ�}ďķĮ�ÆÐĮ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�
sont également associés à des impacts potentiellement 
ÅÑĊÑťĪķÐĮ�Ĩďķī�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴȘ�UÑĊĉďðĊĮș�ÆďĉĉÐ�
nous l’avons expliqué dans ce chapitre, il existe une 
fracture numérique importante et croissante. En outre, 
ce phénomène, loin d’être purement technologique, est 
profondément social, politique et spatial. 

#ĊĮ�ăÐĮ�ĮďÆðÑĴÑĮ�ÆďĊĴÐĉĨďīðĊÐĮș�ă�åīÆĴķīÐ�ĊķĉÑ-
rique est déterminante pour l’accès des individus, 
des ménages et des entreprises aux technologies 
numériques, pour un large éventail d’utilisations. Ces 
dernières peuvent être liées à l’éducation, à l’emploi, 
à la socialisation et aux opportunités commerciales, 
entre autres. Ce chapitre a également analysé dans 
quelle mesure l’accès à ces technologies numériques, 
porteuses d’opportunités, est inégalement réparti entre 
les différents niveaux socio-économiques et les zones 
géographiques, les zones rurales souffrant d’un accès 
plus limité que les zones urbaines. Il existe aussi un 
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résumé
ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ðĊĨĨīďĨīðÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�
ÌďĉðĊĊĴÐĮ�Īķð�ĊÑæăðæÐĊĴ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ȹɁðĊåďīĉÐăĮɁȺ�
de construction de la ville constituent des problèmes 
de plus en plus inextricables.

9ÆÐ�¾�ăȸðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊÆÐ�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�¾�ăȸķīÅĊðĮ-
tion et au changement climatique, de plus en plus de 
municipalités des pays du Nord et du Sud prennent 
ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĉÅðĴðÐķĮÐĮ�Ĩďķī�ȹɁīÐĊĴķīÐī�ă�ŒðăăÐɁȺȘ�
Beaucoup conçoivent et offrent des aménagements 
environnementaux améliorés aux citadins tout en 
répondant aux objectifs climatiques. Pour ce faire, en 
ĮȸĮĮďÆðĊĴ�ŒÐÆ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩș�
elles renforcent les systèmes vitaux pour garantir la 
sécurité alimentaire et l’accès à l’eau, en augmentant 
l’attractivité des quartiers, en créant des options récréa-
tives, en revitalisant les économies locales et en amélio-
rant la santé des habitants. Alors que les exemples 
réels de transformations urbaines substantielles dans 
ăÐ�ĉďĊÌÐ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ĴďķþďķīĮ�åÆðăÐĮ�¾�ðÌÐĊĴðťÐī�ÐĴ�
ĪķÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�īÐĮĴÐĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�¾�ÌÐ�æīŒÐĮ�ÌÑťĮ�
socio-écologiques, ce chapitre s’attache à analyser 
la façon dont des trajectoires de transformation sont 
ÑăÅďīÑÐĮ�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ�Īķďð�ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÐŨÆÆÐĮȘ�

Ce faisant, l’objectif n’est ni de fournir des mesures 
directives sur ce qui devrait être fait ni d’encenser les 
ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĨīðĮÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�OÐĮ�
expériences étudiées permettent plutôt de s’inspirer 
et d’apprendre des approches et initiatives actuelles, 
tout en portant un regard critique sur leurs potentiels 
ÐĴ�ăÐķīĮ�åðÅăÐĮĮÐĮȘ�#Ð�ĨăķĮș�ăȸďÅþÐÆĴðå�ÐĮĴ�ÌÐ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�
les divers facteurs qui pourraient converger vers des 
actions, programmes et politiques de renaturation, ainsi 
ĪķÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�Īķð�ĨďķīīðÐĊĴ�ťĊăÐĉÐĊĴ�
permettre aux villes d’impulser le changement dans 
ăÐķīĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�ťĊ�ÌȸðĊŒÐīĮÐī�ăÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�
profondément enracinées et destructrices.

Ce chapitre souligne la nécessité de considérer l’urbani-
sation et la nature comme un ensemble. Historiquement, 
les villes sont apparues comme des insertions mineures 
dans des paysages écologiques plus vastes et robustes. 
Aujourd’hui, les villes consomment la majeure partie des 
ressources extraites de la nature et sont à l’origine de 
presque tous les impacts environnementaux négatifs. 
Si la relation entre les villes et la nature ne change 
pas, les systèmes qui entretiennent la vie de la nature 
ne seront pas en mesure de soutenir une population 
ĉďĊÌðăÐ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ĊÐķå�ĉðăăðīÌĮ�ÌȸðĊÌðŒðÌķĮ�ÌȸðÆðɁǡǟǤǟȘ�
Renaturer consiste donc à réimaginer cette relation de 
manière juste et pratique. L’égalité territoriale et urbaine 
dépend de la réintégration des systèmes urbains dans 
les systèmes naturels, de manière à rétablir la vitalité 
des deux systèmes, tout en répondant aux besoins et en 
reconnaissant les identités des groupes historiquement 
marginalisés. 

ȹɁtÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�ĮðæĊðťÐ�ÅďīÌÐī�ă�ĉĊðåÐĮ-
ĴĴðďĊ�ĮĨĴðăÐ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ÌÑťĮ�ĮďÆðÑĴķŘ�ĉďĊÌðķŘș�
Ĩďķī�ăÐ�ÅÑĊÑťÆÐ�ÌÐ�ĴďķĮȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ��ĊďĴĉĉÐĊĴ�
l’amélioration de la santé et du bien-être de tous, la 
protection des  écosystèmes, l’utilisation durable (et 
plus circulaire) des ressources et une résilience juste 
face au changement climatique. Cela nécessitera 
un examen critique des effets indésirables tels que 
la marchandisation et la mise à mal des systèmes et 
services écologiques vitaux, les processus de gentri-
ťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐ�ÐĴ�ÌȸÐŘÆăķĮðďĊ�ĮĨĴðăÐș�ÐĴ�ăȸÐŘĴÑīðďīðĮĴðďĊ�
des risques vers certains groupes sociaux et certains 
territoires. 

tÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐŘðæÐ�ÌÐ�ĴīĊĮÆÐĊÌÐī�ă�ÌÑĨÐĊ-
dance économique à l’égard de l’exploitation non durable 
des ressources naturelles et du développement à forte 
intensité de carbone, qui exacerbent actuellement les 
inégalités socio-économiques et provoquent différentes 
injustices socio-environnementales. À mesure que 
ĮȸðĊĴÐĊĮðťÐĊĴ�ăÐĮ�ĨÑĊķīðÐĮ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ðĉĨÆĴĮ�
du changement climatique, les problèmes liés aux 
relations coloniales et patriarcales et à leur expres-
sion au croisement du genre, de la classe sociale, de la 
race, de l’âge et des capacités mentales et physiques, 
ĮďĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌðŨÆðăÐĮ�¾�īÑĮďķÌīÐȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�
la marchandisation croissante de la vie urbaine, les 



40 milliards 
de tonnes

(en 2010)

(en 2013)

(en 2050)

(en 2050)

90 milliards 
de tonnes

1 million de km2 2,5 millions de km2

De 3,3 à 3,6 milliards de 
personnes vivent dans 
des contextes très vulnérables 
au changement climatiquea. 

384 milliards de dollars
Finance durable en milieu urbain

Besoins annuels 
d’investissements 

wð�ă�ÌÑÌÐĊĮðťÆation des zones urbaines se poursuit au rythmÐ�ÆĴķÐăș�
le territoire urbain aménagé passera dek : 

Les personnes et les éÆosystèmes qui souffrent de 
ÌðĮÆīðĉðĊaĴðďĊĮ�ĮĴīķÆĴķrelles sont les plus vulnérables.

Les investissements engagés dans l’adaptation 
urbainÐ�ķ�ÆìĊæÐmÐĊĴ�Æăðĉatique restent limités. 
Sur leĮ�ǢșǦ�ĉðăăðrds de dollars investis dans des 
projets d’adaptation en 20ǠǦȭǡ0Ǡǧș�ĮÐķăĮ�Ǣ�¾�Ǥ�ɦ�
Æomportaient un volet urbaini.

vivaient en zone Æôtière de faible altitudeș�ÐĊ�ǡǟǡǟȘ

Les espaÆes urbains exposés aux inondations
eĴ�ķŘ�ĮÑÆheresses seront 

qui seront exposéeĮ�¾�Ìes vagueĮ�ÌÐ�ÆìăÐķī�
extrêmes et ultrȭextrêmes au MoyenȭZīðÐĊĴ�
et en Afrique du Nord vivront dans des 
Æentres urbainsÆ.
Æ

sont exposéeĮ�¾�Ìes risques de glissement 
de terrain rien qu’en Europeș�ă�ĉþďīðté dans 
de petits Æentres urbainsÆ.

soit environ 1 déÆès toutes leĮ�Ǥ�ĮÐÆondes sont 
attribuableĮ�¾�ă’expďĮðĴðďĊ�¾�ķĊ�ðī�ÌÐ�ĉķvaise qualitéf.

vit dans des zones où leĮ�ĉðÆroparĴðÆķăeĮ�ȧqTǡșǤȨ�
dans l’air ambiant dépassent le seuil reÆommandé 
Ĩī�ăȸZTSș�ķne exposition moyennÐ�ĊĊķÐăăÐ�ÌÐ�Ǡǟǝæ/m3

En 20Ǡǧș�ǡșǢ�ĉðăăðrds de personnes vivaient dans 
des pays soumis au stress hydriqueȘ�#ȸðÆð�ǡǟǤǟș�
ǢǤǟ�ĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�personnes supplémentaires vivant 
en zone urbaine seront exposées au manque d’eau 
en raison d’épisodeĮ�ÌÐ�ĮÑÆheresse grave pour 
un rÑÆìķåfemÐĊĴ�ÌÐ�ǠșǤ�ɰCș�et 4ǠǟșǦ�ĉðăăðďĊĮ�pour 
un rÑÆìķåfemÐĊĴ�ÌÐ�ǡ�ɰ�e.

sont imputableĮ�¾�ă�pollution de l’air 
domestiqueș�ăðÑÐ�¾�ă�Æķðsson eĴ�ķ�Æìķåfageș�
notamment dans les ménages pauvresd.

LeĮ�ťĊnÆemÐĊĴĮ�Æăðĉatiques en milieu urbainș�
estiméĮ�¾�Ǣǧǣ�ĉðăăðrds de dollars par an en 20ǠǦȭǡ0Ǡǧș�

investissements néÆessaireĮ�¾�ă'atténuation 
Ìķ�ÆìĊæÐmÐĊĴ�Æăðĉatique dans leĮ�ĮÐÆteurĮȭÆăés 
dans les villeĮș�ÆìðååréĮ�¾�ÐĊĴrÐ�ǣșǤ�eĴ�Ǥșǣ�ĴīðăăðďĊĮ�ÌÐ�Ìďăărsj.

Il est urgent d’aÆÆélérer leĮ�ÆĴðďĊĮ�ÐĊ�faveur des 
énergies renouvelables moderneĮș�notamment 
dans leĮ�ĮÐÆteurs du transport eĴ�Ìķ�Æìķåfage. 
En 20Ǡǧș�ă�Ĩrt des énergies renouvelables modernes 
dans la Æonsommation d’éneræðÐ�ťĊăÐ�était deh :

En 20ǠǨș�ăes pays en développement 
avaient unÐ�ÆĨÆðté d’énergie 
renouvelable de

alors que les pays développés avaient 

(quatre fďðĮ�ĨăķĮȨg.

Le développement d’infrĮĴīķÆĴķres de transport 
¾�faible émisĮðďĊ�ÌÐ�Æībone ser�ÆīķÆðă�pour 
garantir la résilienÆÐ�ķŘ�ðĉĨÆĴĮ�Ìķ�ÆìĊæÐment 
Æăðĉatique tout en respÐÆĴĊĴ�ăeĮ�ďÅþÐÆĴðfs 
d’atténuation.

Si les interventions sont mises en œuvre de 
manière prďÆĴðveș�ă’adaptation du réseau routier 
monÌðă�¾�ă�montée des eaux sera extrêmement 
bénÑťĪķÐ�pour les payĮ�¾�revenu faible et 
intermédiaireș�Īķð�voient généralement leur 
risque d’inondation baisser deh :

Si la population urbaine monÌðăÐ�ÌďķÅăÐ�ÌȸðÆð�ǡǟǤǟș�ăes besoins annuels 
en ressourÆes des agglomérations urbaines de la planète passeront dek :

Une croissance urbaine non durable qui exerce 
une forte pression sur les ressources naturelles

Les besoins en matièrÐ�ÌÐ�ťĊĊcement de la 
lutte contre le changement climatique

Les impacts du changement 
climatique dans le monde

Des infrastructures non durables

219 watts par habitantg

25,4 %

880 watts par habitant

40-80 %

Électricité

9,2 %
Chauffage

3,4 %
Transport

6,5 millions de décès par an 

95 % de la population mondiale

2,9 millions 
de décès par an

48 millions de personnes

multipliés par plus de 2,5b.

896 millions de personnes

D’ici 2050, 1 milliard 
de personnes,

90 % des 300 millions 
de personnes

leur développement et Æelui des éÆosystèmes 
ÆôtierĮș�ĮÐront ÆonfrontéĮ�¾�ķne montée des 
risques asĮďÆðés au dérèglemÐĊĴ�Æăðĉatiqueb.

+ 350 millions
+ 410,7 millions

(+1.5ºC)

(+2ºC)

6 500 000

!

3-5%

!

384 milliards 
de dollars

4,5 mille 
milliards 
de dollars

La répartition inégale des risques et des 
impacts liés au changement climatique

Pourquoi 
renaturer ?



Passer de la dépendance économique 
envers l’exploitation non durable 
des ressources naturelles à un 
développement à faible intensité 
de carbone pour réduire l’impact des 
activités humaines sur l’environne-
ment, tout en atténuant les inégalités 
socio-économiques et les injustices 
socio-environnementales.

Améliorer la gouvernance urbaine pour 
permettre des transitions justes et du-
rables. Cela implique de mettre en place 
des coalitions politiques progressistes 
pour créer des modalités de gouvernance 
capables de gérer la complexité (collibra-
tionȨș�ťĊ�ÌÐ�åÆðăðĴÐī�ă�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�Ĩīď-
spective adaptée à la diversité sociale et 
environnementale. 

Dissocier le développement urbain de la 
dégradation de l’environnement, en fa-
vorisant des relations plus symbiotiques 
entre les territoires urbains et ruraux 
ťĊ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮș�ÐĴ�
dissocier l’amélioration du bien-être de 
l’utilisation croissante des ressources 
naturelles. 

Répondre aux inégalités à long terme 
par des actions de renaturation 
croisées et inclusives. Les transitions 
justes exigent de s’attaquer aux prob-
lèmes de distribution et à l’absence 
de reconnaissance. La planification 
participative peut accélérer cette adap-
tation et atténuer les inégalités dans la 
répartition des risques pour les groupes 
marginalisés.

Adopter et promouvoir une approche 
fondée sur les droits avec des actions 
volontaristes, pour favoriser les béné-
ťÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�ĮĊðĴðīÐĮ�Œð� ă�īÐĊ-
turation et la protection des communs 
urbains.

Promouvoir des mesures intercon-
nectées à l’échelle intra, interurbaine 
et régionale, pour une meilleure 
gestion des ressources naturelles, de 
l’énergie et des systèmes alimentaires, 
ainsi qu’une meilleure adaptation et 
une résilience renforcée. Les inter-
ventions comprennent, entre autres, 
des mécanismes de péréquation et 
la promotion de la solidarité et de la 
cohésion territoriale.

Réviser les taxes locales et adopter 
des outils de financement nova-
teurs pour créer des incitations 
soutenant les améliorations en-
vironnementales, protégeant les 
groupes défavorisés contre les impacts 
ĊÑæĴðåĮȘ� #ÐĮ� ĨīĴÐĊīðĴĮ� ăďÆķŘș�
régionaux et nationaux sont essen- 
tiels pour financer l’atténuation des 
risques et l’adaptation au changement 
climatique.

Trajectoire 
Renaturer

Aborder des stratégies d’atténuation 
et d’adaptation via une planification 
intégrée et des politiques multisecto-
rielles, favoriser la proximité, améliorer 
la santé et le bien-être de tous et pro-
mouvoir des mesures réglementaires 
qui facilitent l’accessibilité économique 
et réduisent la gentrification verte et 
l’étalement urbain.

Promouvoir explicitement la production 
sociale de logements et d’infrastruc-
tures, en protégeant les droits de ceux 
Īķðș�ÆìĪķÐ� þďķīș�ȹɁ åÅīðĪķÐĊĴ� ă�ŒðăăÐɁȺ�
ainsi que leurs pratiques de subsistance 
qui peuvent renaturer les villes. Cela im-
plique de fournir un soutien administratif, 
ĴÐÆìĊðĪķÐ�ÐĴ�ťĊĊÆðÐī�ķŘ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÐĮ�
citoyens et habitants.

Comment réintégrer les systèmes 
urbains dans les systèmes naturels, 
en incluant la nature dans la ville 
ÐĴ�ă�ŒðăăÐ�ÌĊĮ�ă�ĊĴķīÐɁȟ

Comment transcender la dépendance économique des 
territoires à l’exploitation non durable des ressources 
naturelles tout en s’attaquant à la répartition inégale des 
risques pour les groupes marginalisés, comme le déplacement 
ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮș�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĉīÆìĊÌðĮĴðďĊɁȟ

• des formes d’urbanisme 
justes et durables

• un développement 
économique territorial 
dissocié de l’exploitation 
non durable des 
ressources naturelles  

• des systèmes urbains et 
naturels intégrés

• L’amélioration de la santé, 
des droits et du bien-être 
des générations actuelles 
et futures 

• des écosystèmes 
protégés 

• des bâtiments et 
infrastructures résilients 
face au changement 
climatique

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale�ĊÐ�ĴīĊĮðĴðďĊ�

ÑÆďăďæðĪķÐ�þķĮĴÐ
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#ÐĨķðĮ�ĨăķĮ�ÌȸķĊ�ĮðÝÆăÐ�ȧĉăæīÑ�ă�ÆďĊÆÐĨĴðďĊ�ďīðæðĊăÐș�
ðĊŦķÐĊĴÐ�ÐĴ�ĨďĴÐĊĴðÐăăÐĉÐĊĴ�īÌðÆăÐș�ÌÐ�ă�ȹɁÆðĴÑȭþīÌðĊɁȺ�
d’Ebenezer Howard), l’urbanisme consiste principalement, 
tant en théorie qu’en pratique, à considérer les villes 
comme des entités déconnectées des systèmes écolo-
giques et qui les détruisent. Les systèmes écologiques 
ont généralement été traités comme des sources de 
ressources matérielles auxquelles les villes devaient 
accéder pour les extraire, comme des cloaques dans 
lesquels les déchets étaient éliminés. Au cours des 
dernières décennies, l’impact largement négatif des 
systèmes urbains sur les systèmes écologiques a été 
pleinement mis en évidence. Malgré cela, ce paradigme 
ÌÐ�ȹɁăȸðĉĨÆĴ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăɁȺ�ȧĪķð�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ă�ÅĮÐ�
des évaluations de l’impact environnemental, désormais 
obligatoires dans le secteur de la promotion immobilière) 
considère toujours que les systèmes urbains sont, en 
quelque sorte, extérieurs aux systèmes écologiques. 
Selon ce point de vue anthropocentrique, l’environ-
nement est, au mieux, quelque chose qui devrait être 
ȹɁĨīďĴÑæÑɁȺ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĊĴðĊķÐī�¾�īÑĨďĊÌīÐ�ķŘ�ÌÐĉĊÌÐĮ�
de ressources que les systèmes urbains lui imposent. 
L’examen de l’emboîtement des systèmes urbains dans 
des systèmes écologiques plus vastes met en évidence 
les interdépendances qui structurent notre système 
urbain-écologique, inséparable de toutes les manifesta-
ĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ŒðÐȘ�'ŘĨīðĉÑ�ĨăķĮ�ĮðĉĨăÐĉÐĊĴɁȚ�il ne s’agit pas 
ÌȸðĊÆăķīÐ�ăȸÑÆďăďæðÐ�ÌĊĮ�ăȸķīÅðĊș�ĉðĮ�ĨăķĴĒĴ�ÌȸðĊÆăķīÐ�
durablement l’urbain dans l’écologie.

Par le passé, les villes n’ont jamais été complètement 
séparées des systèmes écologiques, mais c’est ainsi 
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La trajectoire Renaturer montre comment l’urbanisation 
et la nature peuvent être considérées comme un tout 
intégré et interdépendant. Historiquement, les villes 
sont apparues sous forme d’insertions mineures dans 
des paysages écologiques plus vastes. Aujourd’hui, les 
zones urbaines consomment la majeure partie des 
ressources extraites de la nature et sont à l’origine de 
la plupart des impacts négatifs sur l’environnement. Si 
la relation entre les villes et la nature ne change pas, 
les systèmes naturels qui permettent la vie sur notre 
planète ne pourront supporter la population mondiale 
Īķð�ĴĴÐðĊÌī�ĨăķĮ�ÌÐ�ĊÐķåɁĉðăăðīÌĮ�ÌȸðĊÌðŒðÌķĮ�ÌȸðÆð�¾�
ǡǟǤǟș�ÌďĊĴ�ǥǥɁɦ�ŒðŒīďĊĴ�ÐĊ�šďĊÐ�ķīÅðĊÐȘ�O�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Renaturer vise donc à repenser cette relation de manière 
juste et pratique. L’égalité territoriale et urbaine passe 
par la réintégration des systèmes urbains dans les 
systèmes naturels, de manière à rétablir la vitalité des 
deux systèmes tout en soutenant le droit à la ville pour 
tous, en particulier en répondant aux besoins et en 
garantissant les droits des personnes historiquement 
marginalisées.

ȹɁO�īÐĊĴķīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�ĨÐķĴ�ĮÐ�ÌÑåðĊðī�
comme un ensemble de processus et de dynamiques 
d’urbanisation considérés comme intégrés dans des 
systèmes écologiques plus larges. S’appuyant sur 
plusieurs courants d’études sur la ville1, ce chapitre 
aborde la renaturation comme une manière de voir, de 
restaurer et d’améliorer les relations entre la ville et 
la nature, une représentation d’une réalité empirique 
complexe, une vision vers un avenir meilleur, un moyen 
de guider et d’inspirer des pratiques transformatrices. 

1 Nik Heynen, Maria Kaika et Erik Swyngedouw, In the Nature of Cities. Urban 
Political Ecology and the Politics of Urban Metabolismș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�
ǡǟǟǥɁț��ÌīðĊ��ăăÐĊș�Oðš�:īðŨĊ�ÐĴ��ĮĮðÌř�LďìĊĮďĊș�Environmental 
Justice and Urban Resilience in the Global Southș�UÐœ��ďīāș�qăæīŒÐ�
TÆĉðăăĊș�ǡǟǠǦɁț�}ðĉďĴìř��ÐĴăÐřș�Biophilic Cities. Integrating Nature into 
Urban Design and Planningș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�AĮăĊÌ�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟɁț�LďĊ��ăďĮș�
ȹɁAĊĴīďÌķÆĴðďĊɁȺș�ðĊ�The Quito Papers and the New Urban Agenda, éd. par ONU-
>ÅðĴĴș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǧɁț�qķă�NăķæĉĊ��ķīīðÐș�ȹɁ��tÐĮďķīÆÐ�9ăďœ�
}řĨďăďæř�ďå��åīðÆĊ��ðĴðÐĮɁȺș�wĴÐăăÐĊÅďĮÆì��ĊðŒÐīĮðĴřș�ǡǟǠǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTăœOĉ�Ɂț�qÐĴÐī�TȘ��ăăÐĊș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�Į�
'ŒďăķĴðďĊīř��ďĉĨăÐŘ�wřĮĴÐĉĮɁȺș�Journal of Geographical SystemsɁǣș�ĊoɁǠș�



wďķīÆÐɁȚ�#ðÐæď�AÅīī�wĊÆìÐšș�}ìÐ�UÐœ��ďīā�}ðĉÐĮȘ
ȹɁ#þðìÌ�æīðÆďăÐɁȺɁȚ�qďķī�åðīÐ�åÆÐ�¾�ă�ÆīðĮÐ�ÆďĉĨăÐŘÐ�Īķð�ĮÑŒðĴ�ķ�OðÅĊș�ăÐ�
réalisateur Michel Zarazir a transformé son toit en potager à Antélias.
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que nous les percevions. Nous avons donc construit 
sans discernement des villes très inégales, où vivent 
aujourd’hui la majorité des habitants de la planète, 
d’une manière qui ne tenait absolument pas compte de 
l’impact que ces villes avaient sur toutes les manifes-
tations de la vie dont nous, les humains, dépendons, et 
qui constituent effectivement notre système de survie. 
Ainsi, l’urbanisation est devenue le moyen par lequel une 
petite élite d’une espèce dominante a pu accaparer le 
patrimoine naturel commun à toutes les autres espèces, 
au nom de la richesse matérielle et grâce au pouvoir de 
contrôle de la nature que lui conféraient ses connais-
ĮĊÆÐĮ�ĮÆðÐĊĴðťĪķÐĮȘ�UďķĮ�ĮďĉĉÐĮ�ķþďķīÌȸìķð�åÆÐ�
aux conséquences de ces agissements. La notion de 
ȹɁīÐĊĴķīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�ðĉĨăðĪķÐ�ÌďĊÆ�ÌÐ�īÐŒÐĊðī�
¾�ÆÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÐĉĨðīðĪķÐĮ�ÌÑĉďĊĴīÐĊĴ�ÆăðīÐĉÐĊĴ�Ț�
la vie urbaine ne peut être déconnectée de la nature. Il 
existe toutefois une dimension normative. Les systèmes 
urbano-écologiques peuvent être plus ou moins équi-
tables (notamment en termes de pauvreté, d’inégalités, 
d’exclusion sociale) et plus ou moins écologiquement 
durables (par exemple, en termes d’émissions de carbone 
et d’utilisation des ressources naturelles). Aujourd’hui, 
ă�ĨăķĨīĴ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮďĊĴ�ðĊÑæăÐĮ�ÐĴ�ĊďĊ�ÌķīÅăÐĮɁȚ�ǦǤɁɦ�
des villes du monde sont plus inégales aujourd’hui qu’il 
ř��ŒðĊæĴɁĊĮ�ȧÆďĉĉÐ�ÐŘĨăðĪķÑ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǡȨ2. Le plus 
grand danger auquel est confrontée la société humaine 
est que, à mesure que la réduction des émissions de 
ÆīÅďĊÐ�ÐĴ�ȹɁăȸÑÆďăďæðĮĴðďĊɁȺ�ĮÐ�īÐĊåďīÆÐĊĴș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�
ĨďķīīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�ȹɁīÐĊÌķÐĮ�ĨăķĮ�ŒÐīĴÐĮɁȺ�ĴďķĴ�ÐĊ�īÐĮĴĊĴ�
inégalitaires, ou au contraire devenir plus égalitaires 
mais au détriment de leurs systèmes écologiques. Le 
présent rapport traite de ces deux problèmes, qui ont 
ÌÐĮ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ÑŒðÌÐĊĴÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�ĮďķĉðĮÐĮ�¾�ă�
pression et à la responsabilité de choisir et de suivre 
des trajectoires durables plus équitables et plus écolo-
giques. Une transition urbaine juste vers un monde plus 
équitable et durable doit permettre de rétablir l’équilibre 
perdu lorsque l’urbanisation est devenue un processus 
ĮďÆðďȭÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĊÐ�ĨīďťĴĊĴ�Īķȸ¾�ĪķÐăĪķÐĮȭķĊĮș�ÐĴ�
détruisant les communs mondiaux. 

ȹɁtÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�
ķŘ�ÆķĮÐĮ�ĨīďåďĊÌÐĮ�ÌÐĮ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌÑťĮ�ĉďĊÌðķŘ�
et locaux qui menacent actuellement le bien-être de 
toutes les espèces humaines et non humaines. Les 
ĮďăķĴðďĊĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊĊķÐĮɁȚ�ȨɁĉÑăðďīÐī�ă�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ÅðÐĊȭ
ÔĴīÐ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮɁț�ÅȨɁĨīďĴÑæÐī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĴ�ă�ĮĊĴÑ�
ÌÐĮ�ÑÆďĮřĮĴÝĉÐĮɁț�ÆȨɁĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�ķĴðăðĮĴðďĊ�ĨăķĮ�
ÌķīÅăÐ�ȧÐĴ�ĨăķĮ�ÆðīÆķăðīÐȨ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁț�ÌȨɁÆďĊĮĴīķðīÐ�
des infrastructures résistantes face au changement 
ÆăðĉĴðĪķÐȘ�tÐĊĴķīÐī�ĊÑÆÐĮĮðĴÐī�ÌďĊÆ�ÌȸÐååÐÆĴķÐī�ķĊ�
ÐŘĉÐĊ�ÆīðĴðĪķÐ�ÌÐĮ�ðĉĨÆĴĮ�ĊÑåĮĴÐĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐɁȚ�ă�ĉďÌð-
ťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÐĴ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÑÆďăďæðĪķÐĮ�ŒðĴķŘș�
ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐș�ÌÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴș�

ǡ�LďĊ��ăďĮș�ȹɁAĊĴīďÌķÆĴðďĊɁȺș�op. cit.

d’exclusion, de surconsommation des ressources par une 
minorité de personnes, et l’extériorisation des risques 
vers certains groupes sociaux et territoires.

La trajectoire transformative qui vise à renaturer l’urbani-
sation exige de transcender la dépendance économique 
actuelle à l’égard de l’exploitation non durable des 
ressources naturelles et du développement intensif 
en carbone, qui exacerbe les inégalités socio-éco-
nomiques et provoque des injustices socio-environ-
nementales. La raréfaction des ressources et l’inten-
ĮðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĉĨÆĴĮ�ÆăðĉĴðĪķÐĮ�ŒďĊĴ�ÌÐ�Ĩðī�ŒÐÆ�



Urbanisme 
inclusif

Urbanisme 
néolibéral

Uƨƣ�žǀƵŬŸƝƂ

9ƨƵƼƂƸ�
ƒƣƃƍŬƝƒƼƃƸ

9ŬƒŸƝƂƸ�
ƒƣƃƍŬƝƒƼƃƸ

#ǀƵŬŸƝƂ

Urbanisme 
juste et  
durable

Urbanisme  
vert

Figure 7.1 
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l’aggravation des problèmes liés à certaines trajectoires 
ìðĮĴďīðĪķÐĮ�ĨĴīðīÆăÐĮ�ÐĴ�īÆðĮĴÐĮș�ÌÐ�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�
du logement et du foncier, de marchandisation de la 
nature et de la vie urbaine, de négligence de l’État – face 
¾�ÆÐ�ĪķÐ�ăȸďĊ�ĨĨÐăăÐ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ȹɁðĊåďī-
ĉÐăĮɁȺ�Īķð�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�
subsistance à la grande majorité de la population urbaine –, 
ÐĴ�ÌȸðĊÌÑĪķĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÆĴķÐăĮȘ

OÐĮ��}�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐī�ÐŘĨÑīðĉÐĊĴÐĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
interventions ambitieuses visant à renaturer la ville et les 
systèmes territoriaux plus larges dont elles dépendent. 
Certaines de ces interventions visent à offrir des aména-
gements environnementaux améliorés aux habitants de 
la ville tout en répondant aux objectifs climatiques. Pour 
ce faire, elles renforcent les systèmes vitaux pour garantir 
la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau, en augmentant 
l’attractivité des quartiers, en créant des opportunités 
récréatives, en revitalisant les économies locales et en 
améliorant la santé de leurs habitants. Les exemples 
réels de changement substantiel ne sont pas toujours 
åÆðăÐĮ�¾�ðÌÐĊĴðťÐīȘ��Ð�ÆìĨðĴīÐ�ĮȸĴĴÆìÐ�¾�ÐŘĉðĊÐī�
la façon dont les approches de transformation sont 
ÑăÅďīÑÐĮ�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐ�ÐĴ�ÐĊ�Īķďð�ÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÐŨÆÆÐĮȘ 
L’objectif n’est ni de fournir des mesures normatives, 
Ċð�ÌÐ�æăďīðťÐī�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĨīðĮÐĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�
ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ��ķ�ÆďĊĴīðīÐș�ăÐĮ�ǡǧɁÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĉÐĊÑÐĮ�
dans les pays du Nord et du Sud global brièvement 
examinées ici devraient servir d’inspiration, aider à tirer 
des enseignements des approches et initiatives passées 

tant qu’actuelles, tout en jetant un regard critique sur 
leurs potentiels et leurs défauts. L’objectif est également 
ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÌðŒÐīĮ�åÆĴÐķīĮ�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆďĊŒÐīæÐī�
et contribuer à déclencher des actions, programmes 
et politiques de renaturation, et ceux susceptibles de 
permettre aux villes de devenir des moteurs de transfor-
mation, dans des contextes nombreux et variés.

O�īÐĊĴķīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĮĴ�ķĴðăÐ�ķŘ��}ș�Æī�ÐăăÐ�
les aide à comprendre leurs trajectoires actuelles, toutes 
choses restant égales, notamment où les mènera le statu 
quo et ce qui doit changer pour qu’elles atteignent un 
équilibre optimal entre une plus grande équité sociale et 
ă�ÌķīÅðăðĴÑ�ÑÆďăďæðĪķÐȘ�OÐĮ�īÑåÑīÐĊÆÐĮ�¾�ķĊÐ�ȹɁĴīĊĮðĴðďĊ�
þķĮĴÐɁȺ�īÐĊŒďðÐĊĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐĉÐĊĴ�ķ�ĪķÌīĊĴ�ĮķĨÑīðÐķī�
ÌīďðĴ�ÌÐ�ă�ťæķīÐɁǦȘǠɁȚ�ķĊÐ�ĴīþÐÆĴďðīÐ�ŒÐīĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨăķĮ�
justes socialement et plus durables écologiquement. 
Cependant, il existe toujours une possibilité de transi-
tion injuste, en réduisant par exemple les émissions de 
ÆīÅďĊÐ�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐ�ķīÅðĊ�ÐĊ�ăÐ�īÐĊÌĊĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�
en termes de ressources, sans pour autant en réduire les 
inégalités (urbanisme vert). Par ailleurs, une approche 
inclusive et redistributive (urbanisme inclusif) peut 
fonctionner à court terme, mais à plus long terme, les 
contraintes liées au changement climatique et l’épui-
sement des ressources pourraient saper ce qui a été 
ĨīÑÆÑÌÐĉĉÐĊĴ�īÑăðĮÑȘ�tÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊș�ÆȸÐĮĴ�
ÌÑťĊðī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�
seront confrontées si elles s’engagent sur la voie d’un 
urbanisme juste et durable. Cela permet également de 
révéler les tensions potentiellement associées à d’autres 
trajectoires.

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, 
ce chapitre explore trois approches, différentes mais 
complémentaires, permettant de mettre en œuvre 
des actions transformatrices en faveur d’un dévelop-
pement urbain et territorial plus juste et plus durable. 
Ces approches peuvent être adoptées pour mettre en 
place des stratégies urbaines tournées vers l’avenir, en 
réaction à des crises locales ou mondiales, pour prendre 
ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ĮȸÌĨĴÐī�¾�ÌÐĮ�ĮðĴķĴðďĊĮ�ÌÐ�ĮĴīÐĮĮ�
chroniques, ou pour agir face à tous ces facteurs 
combinés3. La section suivante commence par examiner 
le recalibrage de la gouvernance qui sera nécessaire 
pour soutenir la renaturation en tant que trajectoire 
de transformation. Les autres sections aborderont 
les opportunités et les précédents qui ont émergé de 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÐĴ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�'ĊťĊș�
la dernière section récapitulera pourquoi et comment 
adopter une perspective de justice sociale est crucial 
pour consolider de telles approches et s’assurer que le 
tout est plus important que la somme de ses parties.

3 Caren Levy et alȘș�ȹɁ�ĊăďÆāðĊæ�ķīÅĊ�ĴīþÐÆĴďīðÐĮȚ�ĨăĊĊðĊæ�åďī�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴăăř�þķĮĴ�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ��ĮðɁȺș�ðĊ�Sustainable Cities in Asia, éd. 
Ĩī�9ÐÌÐīðÆď��ĨīďĴĴð�ÐĴ�Oð��ķș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦȘ

wďķīÆÐɁȚ�ķĴÐķīĮ
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2 vers une 
ȹɁæďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐ�ă�
æďķŒÐīĊĊÆÐɁȺ�ÌÐĮ�
villes et de la nature
L’urbanisation accélérée a donné naissance à des 
ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐŘĴīÔĉÐĉÐĊĴ�ÆďĉĨăÐŘÐĮș�ÌðŨÆðăÐĮ�¾�
gérer. Parallèlement, la crise environnementale et les 
inégalités, qui sont intimement liées, ont entraîné un 
besoin urgent de nouvelle orientation, comme le souligne 
ăȸZ##ɁǠǠȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�ÆďĉĨăÐŘðĴÑ�ÐĴ�ďīðÐĊĴĴðďĊ�ĊÐ�ĮďĊĴ�
ĨĮ�åÆðăÐĉÐĊĴ�ÆďĊÆðăðÅăÐĮɁȚ�ă�ÆďĉĨăÐŘðĴÑ�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐĮ�
īÑĮķăĴĴĮ�ÑĉÐīæÐĊĴĮ�ÌðŨÆðăÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīĒăÅăÐĮ4, alors 
que l’orientation implique une gouvernance tournée vers 
une mission visant à atteindre des objectifs particuliers5. 
Par conséquent, ceux qui évaluent la complexité ont 
tendance à sous-estimer le besoin d’orientation, et ceux 
qui appellent à une orientation visant à répondre aux 
crises auxquelles les villes sont confrontées sous-es-
timent la complexité. Ces positions peuvent toutefois 
être conciliées si une conception relationnelle de la 
gouvernance est déployée6. Pour concilier complexité 
et besoin d’orientation, il faut de nouvelles capacités 
capables de faciliter le changement axé sur les objec-
tifs, sans réduire la complexité. Comme nous l’avons vu 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢș�ÆÐĴĴÐ�ĪķÐĮĴðďĊ�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÅďīÌÑÐ�Œð�ă�
collibrationș�ÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ă�ȹɁæďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐ�ă�æďķŒÐī-
ĊĊÆÐɁȺș�Īķð�īÐĨďĮÐ�Įķī�ăȸÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�åďīĉÐ�ÌÐ�

ǣ�tðā�qīÐðĮÐī�et alȘș�ȹɁwďÆðăȭÐÆďăďæðÆă�ĮřĮĴÐĉĮ�Į�ÆďĉĨăÐŘ�ÌĨĴðŒÐ�
ĮřĮĴÐĉĮȚ�ďīæĊðšðĊæ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�åďī�ÌŒĊÆðĊæ�īÐĮÐīÆì�ĉÐĴìďÌĮ�ĊÌ�
ĨĨīďÆìÐĮɁȺș�'Æďăďæř�ĊÌ�wďÆðÐĴřɁ23, noɁǣș�ǡǟǠǧȘ

5 Mariana Mazzucato, }ìÐ��ăķÐ�ďå�'ŒÐīřĴìðĊæȚ�TāðĊæ�ĊÌ�}āðĊæ�ðĊ�ĴìÐ�
Global Economy by Mariana Mazzucatoș�OďĊÌīÐĮș��ăăÐĊ�OĊÐș�ǡǟǠǧɁț�TīðĊ�
TššķÆĴďș�TšķāðĮð�sďÅď�ÐĴ�tðĊÐī�NĴĴÐăș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�ĮĴĴÐ�ÆĨÆðĴðÐĮ�ĊÌ�
ÌřĊĉðÆ�ÆĨÅðăðĴðÐĮ�Ĵď�ÌīðŒÐ�ĮďÆðă�ÆìĊæÐȚ�}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�wďķĴì��åīðÆɁȺș�
Londres, UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper 
Series,2021,  ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ9ǨŒĴĨ.

6 Mark Swilling, }ìÐ��æÐ�ďå�wķĮĴðĊÅðăðĴřȘ�LķĮĴ�}īĊĮðĴðďĊĮ�ðĊ���ďĉĨăÐŘ��ďīăÌ, 
OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǟȘ

méta-gouvernance facilitant les partenariats orientés 
vers la mission et permettant de réaliser des change-
ments progressifs. Ceci est particulièrement important 
pour faire face aux complexités de la renaturation de 
ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĴ�ķŘ�ÌÑťĮ�ðĊìÑīÐĊĴĮ�¾�ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ÌÐ�
transitions urbaines justes.

La gouvernance urbaine est la clé des transitions urbaines 
justes et durables et des changements transformateurs. 
�ÐĨÐĊÌĊĴș�ÆďĉĉÐ�ĊďķĮ�ăȸŒďĊĮ�Œķ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢș�ÐăăÐ�ÐĮĴ�
loin d’être uniforme dans toutes les régions du monde. 
#ĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�īÑæðďĊĮș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ă�ÆĨÆðĴÑ�þķīðÌðĪķÐș�
ťĊĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊðī�ÐĴ�ÌȸðĊŦķÐĊÆÐī�
l’orientation de l’aménagement urbain, tandis que dans 
d’autres leur capacité d’intervention est très limitée. En 
conséquence, les politiques urbaines ne se traduisent 
pas toujours par des programmes et des projets concrets. 
Il en résulte une divergence entre les engagements 
politiques proclamés et les expériences réelles des 
habitants des villes, en particulier des plus pauvres. Il 
ÐŘðĮĴÐș�ÅðÐĊ�ĮĻīș�ĮķŨĮĉĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨīÐķŒÐĮ�ȧĊďĴĉĉÐĊĴ�
en Amérique latine) que les coalitions politiques urbaines 
progressistes sont en mesure de promouvoir des tran-
sitions urbaines justes. Les causes sous-jacentes de 
ce changement dans l’équilibre des pouvoirs varient. 
#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ĨīĴðĮ�
apparaissent à la suite de crises perturbatrices (telles 
ĪķÐ�ăÐĮ�ĨÑĊķīðÐĮ�ÌȸÐķș�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ÌÐ�ĉďÅðăðĴÑș�ÌÑĉÑ-
nagements forcés, etc.), tandis que, dans d’autres, de 
nouveaux acteurs urbains apparaissent en réponse à 
des tendances à plus long terme (telles que les pénuries 
de logements, changements technologiques ou hausse 
des prix des denrées alimentaires, par exemple). Les 
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experts du changement progressif (qui travaillent avec 
les ONG, les universités, des fédérations syndicales, de 
nouveaux partis politiques, des mouvements sociaux ou 
des mouvements internationaux) jouent souvent un rôle 
de soutien essentiel dans la construction et la mobilisa-
tion des récits de ces coalitions. Souvent, lorsque ces 
nouvelles coalitions réussissent à se faire élire, elles 
lancent des programmes ambitieux pour réorienter les 
trajectoires urbaines non durables et injustes.

Les coalitions politiques progressistes au pouvoir dans 
les villes, qui s’engagent pour la durabilité et la justice 
sociale, mettent généralement en place une série d’outils 
et de capacités institutionnels pour faciliter la dynamique 
de transition, sans en réduire la complexité. Lorsque 
ces arrangements visent à faciliter les partenariats 
Ĩďķī�åďīĉķăÐī�ķĊÐ�ĨīďĨďĮðĴðďĊ�ĨīĴæÑÐ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�
à l’ensemble de la société, ils prennent généralement 
une place centrale dans la gouvernance urbaine et se 
ĴīÌķðĮÐĊĴ�Ĩī�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ĨăķĮ�þķĮĴÐĮ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮȘ�
UÑĊĉďðĊĮș�ÐĊ�ĉÐĴĴĊĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ȹɁăȸÑĪķðăðÅīÐɁȺ�ÌÐĮ�
ðĊĴÑīÔĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ȹɁĨīĴÐĊīðĴĮɁȺș�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ă�collibra-
tion urbaine échouent parfois à atteindre leur objectif 
de s’attaquer aux disparités profondes liées au pouvoir. 
AăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�þķĮĴÐī�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďĉĨďĮĊĴÐĮ�ÐĴ�ĉďÌðťÐī�
les contours des systèmes de gouvernance pour les 
īÐĊÌīÐ�ĨăķĮ�īÑÆĴðåĮ�ķŘ�ÌÑťĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴķŘș�ĉðĮ�
cela passe souvent par une transition et des innovations 
vertes qui ne répondent pas pleinement aux questions 
clés de justice sociale.

Le contenu ci-dessus et les études de cas qui suivent se 
concentrent sur les dynamiques internes et locales de la 
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
circulent à travers les villes grâce aux systèmes mondiaux 
d’extraction des ressources7 qui sont fondés sur l’appro-
priation par quelques-uns des communs. Cette situation 
est très largement due au fait que le monde occidental 
�ÆďăďĊðĮÑ�ăÐ�īÐĮĴÐ�Ìķ�ĉďĊÌÐ�ÌķīĊĴ�ÆðĊĪɁĮðÝÆăÐĮș�ĮÐăďĊ�
une logique impérialiste et fondée exclusivement sur 
une approche extractiviste des ressources, qui persiste 
encore aujourd’hui8. Pour faire face aux crises planétaires, 
ÌðŒÐīĮÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉďĊÌðăÐ�ďĊĴ�Œķ�ăÐ�þďķīɁȚ�
processus de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), groupe 
de haut niveau pour une économie océanique durable, 
réserves du Programme sur l’Homme et la biosphère de 
l’Unesco et Convention sur la diversité biologique, entre 
autres. Cependant, dans la pratique, ces plates-formes 
sont toujours sous l’emprise des biais et préférences de 
ĨķðĮĮĊĴĮ�ðĊĴÑīÔĴĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�Īķð�
ðĊŦķÐĊÆÐĊĴ�åÆðăÐĉÐĊĴ�ă�ÌřĊĉðĪķÐ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
mondiale. Les mêmes principes de la collibration et les 
mêmes obstacles qui freinent la résolution des crises 
mondiales s’appliquent à la renaturation de la gouver-
nance urbaine, car ils constituent autant de tentatives 
de concilier complexité et orientation, et rencontrent 
tous un succès plus ou moins grand. 

À mesure que s’aggravent les multiples crises mondiales 
(y compris les pandémies, souvent liées à des pertur-
bations de la nature), on suppose souvent que ces 
processus de gouvernance mondiale seront renforcés. 
}ďķĴÐåďðĮș�ăȸìðĮĴďðīÐ�ĊďķĮ�ÐĊĮÐðæĊÐ�Īķȸðă�ĊÐ�ĮȸæðĴ�ĨĮ�ÌȸķĊ�
processus linéaire. Au centre de la réponse à chaque 
crise se trouve la capacité (ou le manque de capacité) 
à faciliter la collibration. Néanmoins, l’impérialisme 
postcolonial est susceptible de persister en parallèle, 
ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆÐ�ĨďķīīðÐĊĴ�ĮȸðĊĴÐĊĮðťÐī�
avec l’émergence d’États plus fragiles et défaillants. 
#ÐķŘɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒðŒÐĊĴ�ÌÑþ¾�ÌĊĮ�ÌÐĮ�(ĴĴĮ�
fragiles. Lorsque l’on envisage de renaturer l’urbanisa-
tion, il est indispensable de garder à l’esprit les liens qui 
existent entre ces formes de gouvernance mondiale et 
les réponses nationales à l’effondrement des communs 
mondiaux dont nous dépendons tous. Ceci est crucial 
pour recadrer la manière dont les zones urbaines sont 
conçues pour consommer les ressources mondiales. 
Ceci étant dit, il est intéressant d’examiner la dynamique 
granulaire de la collibration urbaine, comme dans les 
exemples proposés par Le Cap et Melbourne.

Ǧ�>ÐðĊš�wÆìĊÌă�ÐĴ�ăȘș�ȹɁ:ăďÅă�TĴÐīðă�9ăďœĮ�ĊÌ�tÐĮďķīÆÐ�qīďÌķÆĴðŒðĴřȚ�
9ďīĴř��ÐīĮ�ďå�'ŒðÌÐĊÆÐɁȺș�Journal of Industrial EcologyɁǡǡș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǦș�
ĨĨȘɁǧǡǦȭǧǢǧȘ

ǧ�wÅÐăď�LȘ�UÌăďŒķȭ:ĴĮìÐĊðș�Empire, Global Coloniality and African 
Subjectivityș�UÐœ��ďīāș��ÐīæììĊ��ďďāĮș�ǡǟǠǢȘ

wďķīÆÐɁȚ�wĉķÐă�AāķȘ
Une femme vendant ses propres légumes dans un 
kibanda, petit kiosque de fortune, au Kenya.
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Le Cap (Afrique du Sud)

 ° �ķ�ÌÑÅķĴ�ÌÐ�ǡǟǠǧ�ÐĮĴ�ĨĨīķÐ�ăȸÐŘĨīÐĮĮðďĊ�ȹɁLďķī�
šÑīďɁȺș�Īķð�ÌÑĮðæĊÐ�ăÐ�þďķī�ďľ�OÐ��Ĩ�ķīðĴ�ÌĻ�ÆďķĨÐī�
les robinets par manque d’eau. Cependant, après une 
campagne collaborative remarquablement menée 
grâce à un partenariat entre la ville du Cap, les 
entreprises et la société civile, la consommation d’eau 
�ÑĴÑ�īÑÌķðĴÐ�ÌÐ�ĉďðĴðÑ�ÐĊ�ĴīďðĮɁĉďðĮș�ĮĊĮ�Īķȸðă�ĮďðĴ�
nécessaire de recourir à une solution technologique. 
�ÐĴĴÐ�ĮÑÆìÐīÐĮĮÐ�īÑĮķăĴðĴ�ÌÐ�ĴīďðĮɁìðŒÐīĮ�ĮÐÆĮ�
consécutifs (2015-2017). Les barrages alimentant la 
ville ont connu leur période la plus sèche depuis les 
années 1930, et la sécheresse a rendu la ville vulnérable 
en raison de sa dépendance quasi exclusive aux eaux 
de surface. En utilisant un mélange de mécanismes 
basés sur les prix et d’autres mécanismes, la ville a 
rallié les ménages, les entreprises et les citoyens pour 
faire face à la sécheresse. Les citoyens ont réagi en 
remplaçant les pelouses et les plantes qui avaient 
besoin d’eau par des solutions nécessitant moins 
d’arrosage. Ils ont également réduit considérablement 
leur consommation personnelle d’eau et utilisé les 
eaux ménagères pour alimenter les chasses d’eau. Les 
commerces et les entreprises ont également réalisé 
des investissements dans des dispositifs d’économie 
d’eau, tels que des robinets à faible débit, des pommes 
de douche économes en eau et des réservoirs de 
toilettes plus petits. Cependant, de nombreux 
habitants des quartiers informels doivent vivre avec 
ÌÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÆìīďĊðĪķÐĮ�ÐĊ�Ðķș�ĮďķååīÐĊĴ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�
d’accès aux infrastructures d’eau et doivent faire face 
à des inondations en hiver. Soutenus par une coalition 
ÐŨÆÆÐ�ÌÐ�æīďķĨÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮș�Īķð�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�
toujours obtenu le soutien dont ils avaient besoin de 
la part des autorités locales, les ménages les plus 
pauvres ont réussi à s’adapter à la sécheresse sans 
avoir à réduire le peu d’eau qu’ils utilisaient. En raison 
de leurs impacts systémiques et intersectoriels, les 
réponses basées sur le partenariat apportées face à 
cette crise de sécheresse devaient être stratégiques, 
inclusives, et avoir un impact majeur pendant toute 
ă�ĨÑīðďÌÐ�ĨīÑÆÑÌĊĴ�ăÐ�ȹɁLďķī�šÑīďɁȺȘ�OÐĮ�ÆĴÐķīĮ�
intermédiaires ont joué un rôle clé à cet égard, le 
plus important d’entre eux étant le Partenariat de 
développement économique du Cap-Occidental. 
�ÐĴĴÐ�ďīæĊðĮĴðďĊș�ťĊĊÆÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�åďĊÌĮ�ĨķÅăðÆĮș�
a soigneusement négocié un accord entre les trois 
niveaux de gouvernement, qui avaient jusqu’alors 
mené des campagnes séparées avec des messages 
distincts. Cette organisation a également facilité la 
formation d’une large coalition d’entreprises et de 
groupes de la société civile qui s’est transformée 
ÐĊ�ķĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ðĊĮĴÅăÐș�ĉðĮ�ÐŨÆÆÐȘ��ďĉĉÐ�
on pouvait s’y attendre, ce choc systémique a fait 
prendre conscience aux gestionnaires de l’eau que les 
sécheresses induites par le climat étaient devenues 

permanentes et qu’il fallait changer la façon dont cette 
précieuse ressource était gérée. En outre, bien que la 
ĮÑÆìÐīÐĮĮÐ�ðĴ�ĨīðĮ�ťĊș�ăÐĮ�ÆďĊĮďĉĉĴÐķīĮ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�
retrouvé leurs niveaux antérieurs de consommation 
d’eau. Si cette réponse peut être maintenue, 
l’association du changement de comportement et 
de l’innovation technologique pourrait bien aboutir à 
un nouveau système de gouvernance de l’eau au Cap.

Melbourne (Australie)

 ° En 2003, la ville de Melbourne a décidé d’atteindre la 
neutralité carbone en 2020. Elle a donc élaboré un 
ÌďÆķĉÐĊĴ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ðĊĴðĴķăÑ�ȹɁZero Net Emissions 
Åř�ǡǟǡǟ�ȯ���tďÌĉĨ�Ĵď���ăðĉĴÐ�UÐķĴīă��ðĴřɁȺȘ�'ăăÐ�
a ensuite mis en place un partenariat à l’échelle de la 
ville pour mener à bien cette stratégie, qui a permis 
ÌȸĉÑăðďīÐī�īÌðÆăÐĉÐĊĴ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐș�
de réduire la consommation d’énergie et d’eau, et 
d’améliorer la gestion des déchets de la ville. Compte 
tenu des sécheresses prolongées que connaît souvent 
Melbourne, la consommation d’eau a été réduite 
ÌÐ�ǣǟɁɦ�ÐĊ�ǡǟǡǟȘ�OÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÌðīÐÆĴÐĮ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�
ħķŒīÐ�ÆďĉĨīÐĊðÐĊĴɁȚ�ăȸðĊĴīďÌķÆĴðďĊ�ĨīďæīÐĮĮðŒÐ�
de graminées tolérantes à la sécheresse dans les 
ĨīÆĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĊĮ�ÌÐ�ĮĨďīĴ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁț�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌȸÐķ�
īÐÆřÆăÑÐ�Ĩďķī�ăȸðīīðæĴðďĊɁț�ÐĴ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌȸķĊ�ðĉĨďīĴĊĴ�
paillage pour améliorer la rétention d’eau. En outre, 
une initiative d’échange gratuit de pommes de douche 
�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ÌÐ�ǠǢɁǤǟǟɁăðĴīÐĮ�ă�ĪķĊĴðĴÑ�ÌȸÐķ�
utilisée par personne et par an, et les citoyens ont été 
encouragés à recueillir l’eau de pluie pour l’irrigation 
des jardins. Ces restrictions d’eau ont été très 
largement respectées. Sans l’aide des partenariats 
organisés par un service de la ville de Melbourne, il 
n’aurait pas été possible d’obtenir un tel soutien et un 
ĴÐă�ÐĊææÐĉÐĊĴ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�Ċð�ÌÐ�ĉďÌðťÐī�ăÐĮ�
ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮȘ

'Ċ�īÑĮķĉÑș�īÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�ÆďĊĮðĮĴÐ�¾�ÌÑťĊðī�
des transitions urbaines justes de manière à concilier 
complexité et orientation. Les deux expériences citées 
ci-dessus montrent que la gouvernance relationnelle 
est la plus apte à répondre à des situations présentant 
ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌÐ�ÆďĉĨăÐŘðĴÑ�ÆīďðĮĮĊĴĮȘ�OÐĮ��}�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�
acteurs clés qui peuvent contribuer au changement urbain 
ďĊĴ�ÅÐĮďðĊ�ÌȸķĊÐ�ȹɁÅďķĮĮďăÐɁȺ�Īķð�ăÐĮ�ðÌÐī�¾�ĊŒðæķÐī�ÐĴ�
à s’adapter au rythme, à la dynamique et aux modèles en 
constante évolution des systèmes adaptatifs complexes 
Ìķ�ĉďĊÌÐ�īÑÐăȘ��ÐĴĴÐ�ȹɁÅďķĮĮďăÐɁȺ�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ÆďĊÉķÐ�ÌÐ�
ĉĊðÝīÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ķ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊÌīďðĴ�ďľ�
se trouvent les capacités et les réseaux appropriés dans 
ÆìĪķÐ�ŒðăăÐ�ȧĪķÐ�ÆÐ�ĮďðĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ��}ș�ăÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴÑĮș�ăÐĮ�
ONG, etc.). Cependant, en général, cela nécessite un groupe, 
ÐĴȥďķ�ķĊ�īÑĮÐķș�ÆĨÅăÐ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ÆďĉĨăÐŘðĴÑĮ�
tout en permettant des interactions qui aboutissent à des 
engagements dans des voies d’action particulières.
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3 Construire des 
transitions justes, 
à l’intérieur et à 
l’extérieur des villes
La recherche de transitions justes exige de s’attaquer aux 
ðĉĨÆĴĮ�ĊÑæĴðåĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ȹɁðăăÐķīĮɁȺ�ăďðĊĴðĊĮ�
qui fournissent leurs ressources. L’appropriation – y 
compris via la colonisation - des communs mondiaux 
par les élites urbaines a effectivement créé une base de 
ressources permettant l’accumulation de la richesse et le 
creusement des inégalités au sein des villes, qui se sont 
ensuite répandues sur toute la planète, en un peu plus 
d’un siècle9. Une transition urbaine juste implique de s’at-
taquer aux inégalités persistantes, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des villes, les systèmes urbains et les marchés 
immobiliers reproduisant systématiquement l’exclusion 
sociale au à mesure que l’urbanisation progresse. Pour 
parvenir à l’égalité urbaine et territoriale, il est néces-
saire de prendre en compte les multiples façons dont 
ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĊ�īÑĮÐķ�ÆìÐĉðĊÐĊĴ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�
ressources captées depuis les systèmes naturels à 
travers les systèmes urbains de manière spatialement 
inégale. À partir des années 1980, le modèle traditionnel 
de gouvernance urbaine, constitué d’infrastructures en 
réseau gérées par l’État, a été remplacé par le modèle 
néolibéral qui a introduit un nouvel ensemble d’élites 
urbaines, notamment de puissants promoteurs immobi-
ăðÐīĮș�ÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ȧĮďķŒÐĊĴȨ�ĉďĊÌðăðĮÑÐĮș�
des propriétaires et des exploitants de services d’in-
frastructure privatisés, ainsi qu’un vaste éventail d’inté-
rêts translocaux. À présent, il est nécessaire d’adopter de 
nouvelles formes de gouvernance urbaine capables de 
gérer des infrastructures en réseau alternatives, décen-
tralisées et distribuées, potentiellement plus inclusives 
et écologiquement durables. On peut notamment citer en 

9 Neil Brenner, AĉĨăďĮðďĊĮȥ'ŘĨăďĮðďĊĮȚ�}ďœīÌĮ��wĴķÌř�ďå�qăĊÐĴīř�
Urbanizationș��ÐīăðĊș�LďŒðĮ��Ðīăæș�ǡǟǠǣȘ

exemple les luttes populaires contre les systèmes d’eau 
ĨīðŒĴðĮÑĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÆďĉĉÐ�ă�}ĊšĊðÐ�ÐĴ�ă��ďăðŒðÐș�
qui ont abouti à déprivatisation des services d’eau. La 
multiplication des énergies renouvelables détenues par 
ÌÐĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ķ�#ĊÐĉīā�ÐĴ�ÐĊ��ăăÐĉæĊÐ�ȧÐĴ�ă�
déprivatisation qui en a découlé) fournit également un 
ÅďĊ�ÐŘÐĉĨăÐȘ�'Ċ��ăăÐĉæĊÐș�ÐĊ�ǡǟǠǡș�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�ÑĊÐīæðÐĮ�
renouvelables étaient détenues par des coopératives ou 
des municipalités.

OÐĮ��}�ĮďĊĴ�ÅðÐĊ�ÆďĊĮÆðÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ă�ÌřĊĉðĪķÐ�ÆìĊ-
æÐĊĴÐ�ÌÐ�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�Ìķ�
wķÌ�æăďÅăș�ăÐ�ÌÑť�ÆďĊĮðĮĴÐ�¾�åðīÐ�åÆÐ�¾�ăȸÐŘĨĊĮðďĊ�
īĨðÌÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ķīÅðĊÐȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĨīĴðÐĮ�
du Nord global (et surtout dans certaines parties de 
ăȸ'ķīďĨÐȨș�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĮďĊĴ�ÌŒĊĴæÐ�ăðÑĮ�ķ�ÌÑÆăðĊ�ÌÐ�ă�
ĨďĨķăĴðďĊ�ÐĴ�¾�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮȘ�qďķī�ăÐĮ��}�Ìķ�
Sud global, les données des Perspectives d’urbanisation 
mondialeɁǡǟǠǧ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ķĊÐ�ÌķīÐ�īÑăðĴÑɁȚ�ķĊ�ĨÐķ�ĉďðĊĮ�
ÌÐ�ǤǟɁɦ�Ìķ�ĴðĮĮķ�ķīÅðĊ�Īķð�ĮÐīďĊĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�ÌȸðÆð�¾�
2050 restent à produire10. Une proportion importante 
de la population urbaine supplémentaire, soit près de 
ĪķĴīÐɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮș�ìÅðĴÐī�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐĮ�
pays en développement, plus particulièrement dans les 
villes asiatiques et africaines. Si nous incluons également 
plus d’un milliard de personnes vivant actuellement dans 
des quartiers informels, différents types d’infrastructures 
ĉĴÑīðÐăăÐĮ�ÌÐŒīďĊĴ�ÔĴīÐ�ĮĮÐĉÅăÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ìķ�wķÌ�
æăďÅă�Ĩďķī�ăÐĮ�ǢșǣɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÆðĴÌðĊĮ�Īķð�
peupleront les villes d’ici à 2050. Une statistique illustre 
ĨīåðĴÐĉÐĊĴ�ÆÐ�ĨīďĨďĮɁȚ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆìðĊďðĮÐĮ�ďĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ĨăķĮ�

Ǡǟ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁ�ďīăÌ��īÅĊðšĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮȚ�}ìÐ�ǡǟǠǧ�tÐŒðĮðďĊɁȺș�UÐœ�
�ďīāș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦĊ'�}.
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de ciment lors de l’explosion de leur urbanisation entre 
2011 et 2013 que les États-Unis n’en ont utilisé pendant 
tout le ��eɁĮðÝÆăÐȘ��Ðă�ĮďķăÝŒÐ�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ÑŒðÌÐĊĴÐĮɁȚ�
quels seront les besoins en ressources de l’urbanisation 
future si les systèmes socio-techniques habituels sont 
ÌÑĨăďřÑĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�Å¶Ĵð�ĉďĊÌðăɁȟ�sķÐăăÐĮ�
sont les implications de la mise en place de systèmes 
socio-techniques plus justes et plus durables en termes 
ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȟ�qďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÅďīÌÐī�ÆÐĮ�
ĪķÐĮĴðďĊĮș�ðă�åķÌī�ÆďĊĮðÌÑīÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĴĊĴ�ĪķĊĴðĴĴðåĮ�
que qualitatifs qui doivent être relevés sur la trajectoire 
d’une transition urbaine plus juste.

Il existe plusieurs rapports utiles pour saisir l’ampleur des 
ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮȘ��ÐĮ�ŦķŘ�
de ressources trouvent leur origine dans les communs 
naturels hérités de l’évolution, ils sont ensuite extraits 
par des systèmes industriels et infrastructurels détenus, 
ťĊĊÆÑĮ�ÐĴ�æÑīÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÑăðĴÐĮ�ķīÅðĊÐĮȘ�OĊÆÑ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�
le rapport Le Poids des villes du Panel international pour 
la gestion durable des ressources�ȧAtqȨ�Ìķ�qīďæīĉĉÐ�
des Nations unies pour l’environnement11 a constitué la 
ĨīÐĉðÝīÐ�ĊăřĮÐ�ÐĉĨðīðĪķÐ�ÌÐĮ�ŦķŘ�ĴďĴķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
à travers les systèmes urbains, avec des projections 
jusqu’en 2050. Ces ressources comprenaient la biomasse 
(y compris la nourriture, les matériaux, les produits fores-
tiers et les combustibles), les combustibles fossiles, les 
matériaux de construction (principalement le sable et 
le ciment), les métaux et minéraux. Le rapport révèle 
que si la population urbaine mondiale double quasiment 
d’ici à 2050 et si le développement urbain continue d’être 
ĨăĊðťÑ�ÐĴ�æÑīÑ�ĮÐăďĊ�ăÐ�ĨīðĊÆðĨÐ�Ìķ�ĮĴĴķ�Īķďș�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�
annuels en ressources des villes du monde entier passe-
īďĊĴ�ÌÐ�ǣǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĴďĊĊÐĮ�ÐĊ�ǡǟǠǟ�¾�ǨǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�
tonnes en 2050. En outre, si la tendance historique à long 
ĴÐīĉÐ�ÌÐ�ă�ÌÑȭÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮș�Īķð�ÐĮĴ�
ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĉďðĊĮ�ǡɁɦ�Ĩī�Ċș�ÌÐŒðĴ�ĮÐ�ĨďķīĮķðŒīÐș�
la surface d’utilisation foncière dans ces zones passerait 
ÌÐ�ǠɁĉðăăðďĊ�ÌÐ�āĉȈ�¾�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡșǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�āĉȈ�ÌȸðÆð�¾�ǡǟǤǟȘ�
Il faut également noter que cette expansion s’effectuerait 
sur les terres agricoles les plus productives du monde (les 
impacts les plus négatifs se situant en Asie et en Afrique) 
et menacerait donc les systèmes d’approvisionnement 
alimentaire et la souveraineté alimentaire globale de 
millions de petits agriculteurs12.

Le rapport Weight of Cities a également exploré certaines 
solutions alternatives. Globalement, si un objectif de 
ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�ÌÐ�ĉĴÑīðķŘ�ÌÐ�ĮðŘɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�
devait être atteint (pour aligner la consommation de 
ressources sur l’objectif zéro émission nette de CO2 
d’ici à 2050), cela impliquerait de réduire de moitié la 

11 Mark Swilling et alȘș�ȹɁ}ìÐ��ÐðæìĴ�ďå��ðĴðÐĮȘ�tÐĮďķīÆÐ�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮ�ďå�
9ķĴķīÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÅǡU�Ī.

Ǡǡ��ìīðĮĴďĨìÐī��īÐĊ�#ȸ�ĉďķī�et alȘș�ȹɁ9ķĴķīÐ�ķīÅĊ�ăĊÌ�ÐŘĨĊĮðďĊ�ĊÌ�
ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�æăďÅă�ÆīďĨăĊÌĮɁȺș�Proceedings of the National Academy of 
SciencesɁǠǠǣș�ĊoɁǢǣș�ǡǟǠǥȘ

consommation totale des ressources dans les villes 
ÌȸðÆð�¾�ǡǟǤǟȘ��ÐīĴðĊÐĮ�ŒďðŘ�ŨīĉÐĊĴ�ÆÐĨÐĊÌĊĴ�ĪķÐ�ÆÐ�
ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ĮķŨĮĊĴȘ��Ðă�ÑĪķðŒķÌīðĴ�¾�ă�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�
ÌÐ�ǡǟǠǟș�ŒÐÆ�ǢșǤɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďĉĉĴÐķīĮ�ķīÅðĊĮ�
supplémentaires. En outre, bien que cela suppose une 
absence de quartiers informels, l’utilisation inégale des 
ressources subsisterait. Néanmoins, même en rédui-
sant ainsi de moitié la consommation de ressources, 
une réduction massive de cette consommation dans le 
monde développé serait nécessaire pour permettre son 
augmentation dans le monde en développement, où elle 
ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮ�¾�åðÅăÐ�
densité de population (Amérique du Nord, Australie), la 
ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĮĴ�ÌÐ�ǡǤ�¾�ǢǤɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�
ìÅðĴĊĴș�ăďīĮ�ĪķȸÐăăÐ�ÐĮĴ�ÌÐ�ǠǤ�¾�ǠǧɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�
dans les économies développées à forte densité (Europe, 
LĨďĊȨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐă�ĮķĨĨďĮÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ķĴðăð-
sées pour produire les biens importés dans les pays riches 
ȧă�åĉÐķĮÐ�ȹɁĨďĊÆĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȺȨ�ĮďĊĴ�ăăďķÑÐĮ�
aux pays exportateurs et non aux pays importateurs. Si 
l’on corrige cette erreur méthodologique en utilisant 
ăȸĨĨīďÆìÐ�ÌÐ�ȹɁăȸÐĉĨīÐðĊĴÐ�ĉĴðÝīÐɁȺș�ăÐ�ĴÅăÐķ�ÆìĊæÐ�
radicalement13. Comme le montre la carte ci-dessous, 
l’empreinte matière des nations est profondément 
ðĊÑæăÐɁȚ�ÆÐăăÐ�ÌÐ�ăȸ�ĉÑīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌș�ÌÐ�ăȸ'ķīďĨÐ�ÐĴ�ÌÐ�
ăȸ�ķĮĴīăðÐ�ÐĮĴ�ÌÐ�ǡǟ�¾�ǤǟɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�
celle de la plupart des pays d’Afrique et de l’Inde est de 
Ǡ�¾�ǤɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴȘ�O�ĉþďīðĴÑ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
extraites de la nature sont absorbées dans l’environne-
ment bâti et consommées par les systèmes urbains. La 
ÆīĴÐ�ĨīÑĮÐĊĴÑÐ�ÐĊ�ťæķīÐɁǦȘǡș�Īķð�ĉďĊĴīÐ�ăȸÐĉĨīÐðĊĴÐ�
ĉĴðÝīÐ�ĊĴðďĊăÐ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�ȧTåȥÆĨ�Ĩďķī�material 
footprint per capitaș�ÐĊ�ĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�ďķ�ĴȥÆĨ�
pour tonnes per capitaȨ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ÌȸķĊÐ�ÑÆďĊďĉðÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÆÐĊĴīÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮȘ��ÐĮ�ŦķŘ�
sont rendus possibles par l’extraction et le déploiement 
¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĊĴķīÐăăÐĮ�ķ�ĨīďťĴ�
ÌÐĮ�ÌÐķŘɁĉðăăðīÌĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮș�Īķð�ÆďĊĮďĉĉÐĊĴ�
ǧǥɁɦ�ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮ�ĉĊķåÆĴķīÑĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ14.

}ďķĴÐåďðĮș�ÐĊ�ĮÐ�ÅĮĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ÑŒăķĴðďĊĮ�Ìķ�ÆřÆăÐ�ÌÐ�ŒðÐ�
des systèmes énergétiques des quartiers, des bâtiments 
ÑÆďăďæðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�ÌĊĮ�ǧǣɁŒðăăÐĮș�
le rapport montre qu’il serait possible de réaliser entre 
ǢǥɁɦ�ÐĴ�ǤǣɁɦ�ÌȸÑÆďĊďĉðÐĮ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�Ĩī�īĨĨďīĴ�¾�
l’utilisation actuelle, dans chacun de ces secteurs15. Si cela 
est vrai pour ces secteurs, on suppose qu’il est plus que 
probable que cela soit également valable pour d’autres 

ǠǢ�}ìďĉĮ�ZȘ��ðÐÌĉĊĊ�et alȘș�ȹɁ}ìÐ�ĉĴÐīðă�åďďĴĨīðĊĴ�ďå�ĊĴðďĊĮɁȺș�
Proceedings of the National Academy of SciencesɁǠǠǡș�ĊoɁǡǟș�ǡǟǠǢȘ

Ǡǣ�qU�#ș�ȹɁtĨĨďīĴ�ĉďĊÌðă�Įķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ìķĉðĊɁȺș�qīðĮș�ǠǨǨǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'¢ĪZķL.

15 Swilling et alȘș�ȹɁ}ìÐ��ÐðæìĴ�ďå��ðĴðÐĮȘ�tÐĮďķīÆÐ�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮ�ďå�
9ķĴķīÐ��īÅĊðšĴðďĊɁȺȘ�OȾÑŒăķĴðďĊ�Ìķ�ÆřÆăÐ�ÌÐ�ŒðÐ�ÐĮĴ�ķĊÐ�ĉÑĴìďÌďăďæðÐ�
permettant de calculer la quantité totale de ressources directes et 
indirectes utilisées dans un système donné, qui peut aller d'une ville entière 
ou d'un secteur industriel à une usine ou à un ménage individuel.
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domaines, comme la consommation d’énergie industrielle 
et commerciale, l’utilisation de combustibles fossiles, les 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment, les systèmes de traitement des déchets solides et 
les infrastructures routières. Il s’agit de considérations 
ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�Īķð�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�
une trajectoire de renaturation. Néanmoins, même si 
ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĮÐ�ĴīÌķðĴ�Ĩī�
moins de d’exploitation des ressources naturelles par les 
systèmes urbains, elle ne réduit pas automatiquement les 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ĊÐ�ĉďÌðťÐ�ĨĮ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĉÐĊĴ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�
de la propriété de ces ressources.

Pour mener des transformations plus profondes, les 
interventions visant à augmenter l’efficacité des 
ressources doivent être impérativement corrélées à 
des objectifs de justice sociale. Cela est particulière-
ment vrai pour les interventions qui favorisent la densi-
ťÆĴðďĊ�ÌÐ�ĪķīĴðÐīĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ĉðŘĴÐĮ�ĮďÆðăÐ-
ment. L’étalement urbain dans certaines parties de la ville 
a tendance à favoriser les riches (surtout si cela permet 
d’échapper aux taxes foncières élevées qui alimentent 

les subventions destinées aux plus pauvres), plutôt que 
les populations pauvres urbaines qui sont repoussées 
dans les zones périurbaines et dans d’autres parties de la 
ŒðăăÐȘ��ĊÐ�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ĮķðŒĊĴ�ķĊ�ĨīďæīĉĉÐ�ÌÐ�þķĮĴðÆÐ�
sociale peut inverser ces deux tendances. Cela peut, bien 
sûr, nécessiter des interventions audacieuses sur le 
marché de l’immobilier, mais celles-ci sont généralement 
très limitées dans de nombreuses circonscriptions, les 
propriétaires urbains organisés étant soutenus par des 
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�Īķð�ķĴðăðĮÐĊĴ�ă�ĨīďĨīðÑĴÑ�ķīÅðĊÐ�
pour permettre l’extension de la dette.

�ÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ĮÆðÐĊĴðťĪķÐ�ÐĴ�ăÐĮ�
ÌÑÅĴĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ĮÐ�
sont multipliés. Ce nouveau corpus de connaissances 
propose des études empiriques et détaillées de cas qui 
étayent les conclusions normatives sur la manière de 
réduire la consommation des ressources dans les villes. 
La recherche sur les infrastructures urbaines repose 
sur un historique beaucoup plus long et fait appel à 
un large éventail de disciplines. Ces dernières années, 
ÆÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆďĊÆÐĊĴīÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�

Figure 7.2 
Empreinte matière des États

wďķīÆÐɁȚ��ðÐÌĉĊĊ�et alȘș�ȹɁ}ìÐ�TĴÐīðă�9ďďĴĨīðĊĴ�ďå�UĴðďĊĮȘɁȺ
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des infrastructures, la gouvernance, l’inclusion sociale 
ÐĴ�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ĴÐÆìĊďăďæðĪķÐĮȘ�#Ð�ĉĊðÝīÐ�ĮĮÐš�
ĮðæĊðťÆĴðŒÐș�ÐĴ�¾�ĪķÐăĪķÐĮ�ÐŘÆÐĨĴðďĊĮ�ĨīÝĮș�ăÐ�ÌÑÅĴ�
Įķī�ăȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�ĴÐĊÌ�¾�ðæĊďīÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�
īÐĮĮďķīÆÐĮș�ÐĴ�ăÐ�ÌÑÅĴ�Įķī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĴÐĊÌ�
à ignorer l’infrastructure nécessaire pour orienter ces 
flux à travers les systèmes urbains. Renaturer les 
villes implique de concevoir, construire, exploiter et 
entretenir des infrastructures urbaines en mesure de 
ÆĊăðĮÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�¾�ĴīŒÐīĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
urbains, de façon à dissocier amélioration du bien-être 
ÐĴ�ķĴðăðĮĴðďĊ�ÆÆīķÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ Ce 
découplage part du principe qu’un monde durable n’est 
possible que si davantage de ressources renouvelables 
et moins de ressources non renouvelables sont utilisées 
ȧȹɁĮķÅĮĴðĴķÅðăðĴÑ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȺȨș�ÐĴ�ÆÐ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�
ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ȧȹɁÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȺȨ�ÐĴ�ÅÐķÆďķĨ�
ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐ�ȧȹɁĮķŨĮĊÆÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁȺȨȘ��ÐĴĴÐ�
ÆďĉÅðĊðĮďĊ�ÌÐ�ĮķÅĮĴðĴķÅðăðĴÑș�ÌȸÐŨÆÆðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ĮķŨ-
sance remet en question les trois piliers dominants de 
l’urbanisme du ��eɁĮðÝÆăÐɁȚ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĊĴķīÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�
illimitées, les prix du marché déterminent comment sont 
allouées ces ressources, et les inégalités sont inévitables. 
Ces trois piliers, qui ont comme objectif principal de 
soutenir la croissance économique, sont également 
ÌÐŒÐĊķĮ�ĮřĊďĊřĉÐĮ�ÌÐ�ȹɁÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴɁȺȘ�

O�ĮķŨĮĊÆÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÆďĊĮðĮĴÐ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�
utilisation plus équitable des ressources. Elle implique 
de réduire la consommation de ressources des citadins 
ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�Ĩďķī�ĨĮĮÐī�ÌÐ�Ǡǥ�¾�ǢǤɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�
¾�ǥ�¾�ǠǟɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴș�ÐĴ�ÌȸķæĉÐĊĴÐī�ÆÐăăÐ�ÌÐĮ�
ÆðĴÌðĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨķŒīÐĮ�ÌÐ�Ǡ�¾�ǢɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�¾�
Ǥ�¾�ǧɁĴďĊĊÐĮ�Ĩī�ìÅðĴĊĴȘ�Les réponses à l’utilisation 
ðĊÑæăÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ťĊĊÆÑÐĮ�
par des subventions dérivées des infrastructures 
auxquelles ont accès les sections les plus riches 
de la société urbaine. Une utilisation plus équitable 
des ressources dans des quartiers plus densément 
occupés et socialement mixtes coûterait moins cher 
Ĩī�ìÅðĴĊĴ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�ÐĴ�ĮÐ�ĴīÌķðīðĴ�Ĩī�ķĊÐ�ĨăķĮ�
grande harmonie sociale que dans des villes divisées 
et inégales.�O�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ĴÐĊÌ�¾�ÆÆīďôĴīÐ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�
ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ȧÐĊ�īðĮďĊ�Ìķ�ĨìÑĊďĉÝĊÐ�ÌÐ�ȹɁĉķăĴðĨăðÆðĴÑ�
ÌÐĮ�īÐæīÌĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĮĨÆÐɁȺȨɁț�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�
personnelle coûteraient donc beaucoup moins cher16. 
O�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ÌďðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÅďīÌÑÐ�ÆďĉĉÐ�
ķĊ�ĉďÌÐ�ÌÐ�ŒðÐ�ĨīďåďĊÌÑĉÐĊĴ�īÐăĴðďĊĊÐăɁȚ�ÐăăÐ�ðĉĨăðĪķÐ�
généralement l’accès à des espaces publics au niveau 
du quartier, la présence de rues piétonnes, une mobilité 
ĊďĊ�ĉďĴďīðĮÑÐș�ÌÐĮ�ĴīĊĮĨďīĴĮ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�ÐŨÆÆÐĮ�
et abordables, des boutiques locales plutôt que des 
ÆÐĊĴīÐĮ�ÆďĉĉÐīÆðķŘș�ÌÐĮ�ðĉĉÐķÅăÐĮ�ÌÐ�ǣ�¾�ǥɁÑĴæÐĮ�
ÐĴ�ķĊ�ĨăķĮ�æīĊÌ�ĊďĉÅīÐ�ÌȸðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊĮ�Ĩī�ìÐÆĴīÐ�ťĊ�

Ǡǥ�LĊ�:Ðìăș�Cities for Peopleș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�AĮăĊÌ�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟȘ

ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ă�ĨďīďĮðĴÑ�ÌÐĮ�ŦķŘȘ�O�ŒăÐķī�ÌÐĮ�ĨīďĨīðÑĴÑĮ�
urbaines individuelles dans ces quartiers est générée 
par le produit de leur dynamique relationnelle et des 
interactions complexes entre les normes sociales, les 
transactions du marché et la conscience collective. 
Il existe de nombreux exemples d’environnements 
socialement mixtes de ce type dans les villes des pays 
développés et en développement17Ș�#ķ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÌÐĮ�
ressources, ce type de cadre de vie est compatible avec 
ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÌȸÐŨÆÆðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ĮķŨĮĊÆÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮȘ

Les exemples qui suivent illustrent la diversité des 
ÆďĊĴÐŘĴÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮĪķÐăĮ�ďĊĴ�ăðÐķ�ăÐĮ�īÐÆďĊťæķīĴðďĊĮ�ÌÐĮ�
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ÐååÐĴĮ�Įķī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮȘ�
Ils montrent comment ces effets sont produits, même 
s’il n’y a pas toujours de lien explicite entre l’utilisation 
durable des ressources et les résultats en matière 
d’équité sociale.

Pékin (Chine)

 ° En raison d’une offre décroissante et d’une 
demande croissante, la capitale de la Chine, Pékin, 
est confrontée à des pénuries d’eau depuis de 
ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĊĊÑÐĮȘ�#ÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ĮķÆÆÐĮĮðŒÐĮ�ÌÐ�
précipitations inférieures à la moyenne, associées à 
une forte croissance démographique et à la pollution 
des eaux de surface et souterraines ont entraîné une 
chute de la disponibilité de l’eau douce par habitant, 
Īķð�ÐĮĴ�ĨĮĮÑÐ�ÌÐ�ǠɁǟǟǟɁĉȉ�ÐĊ�ǠǨǣǨ�¾�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǡǢǟɁĉȉ�
en 2007. Avec l’expansion de la ville, la demande s’est 
déplacée, des usages agricoles et industriels vers 
les usages résidentiels. La consommation d’eau 
ÌďĉÐĮĴðĪķÐ��ĨăķĮ�ĪķÐ�ÌďķÅăÑ�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ÌðŘɁĊĊÑÐĮ�
précédant 2005 et a ensuite continué à augmenter 
à un rythme légèrement inférieur. Aggravant encore 
la situation, les politiques publiques en place ont 
réduit les possibilités d’approvisionnement en 
laissant se dégrader les bassins versants de Pékin. 
Elles ont également entraîné un gaspillage de l’eau 
en favorisant des projets d’ingénierie à grande 
échelle pour augmenter l’approvisionnement en 
eau à un coût supplémentaire faible ou nul pour les 
ÆďĊĮďĉĉĴÐķīĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�ĨīÐĉðÝīÐĮ�
mesures prises par Pékin pour remédier aux pénuries 
d’eau (en 1987), le gouvernement local a introduit des 
réglementations exigeant que tous les hôtels dont 
ă�ĮķīåÆÐ�ÆďĊĮĴīķðĴÐ�ÌÑĨĮĮÐ�ǡǟɁǟǟǟɁĉȈ�ÐĴ�ĴďķĮ�ăÐĮ�
Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǢǟɁǟǟǟɁĉȈ�ȧĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�
écoles, les universités, les gares et les aéroports) 
disposent d’installations de traitement des eaux 
Įķī�ĨăÆÐ�ťĊ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�īÐÆřÆăÐī�ÐĴ�īÑķĴðăðĮÐī�ăȸÐķȘ�
Lorsqu’il est bien mis en œuvre et exploité, ce type de 
système décentralisé de traitement des eaux offre un 

17 Maarten Hajer et al., Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and 
Ecological Urbanismș��ĉĮĴÐīÌĉș��ăðš�}īĊÆðĴřș�ǡǟǡǡȘ
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modèle qui peut être utile à d’autres villes. Il permet 
ÌÐ�æÑīÐī�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĊ�Ðķș�ÌÐ�
réduire la pollution des systèmes d’eaux de surface 
et souterraines, et d’aider à surmonter bon nombre 
des limites des stations d’épuration centralisées. 
Ces petites stations sont plus rapides à installer et 
plus à même de répondre à l’évolution rapide des 
besoins des villes à croissance rapide comme Pékin. 
En réutilisant les eaux ménagères et les eaux usées 
partiellement traitées sur site pour des usages non 
potables (chasses d’eau, irrigation ou nettoyage des 
rues), on peut réduire la demande d’eau potable et 
d’installations centralisées de traitement des eaux, 
ce qui permet d’économiser des ressources et de 
réduire les coûts.

Durban (Afrique du Sud)

 ° 'ĊŒðīďĊ�ǣǤǟɁĴďĊĊÐĮ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�īīðŒÐĊĴ�ÆìĪķÐ�
þďķī�¾�ă�ÌÑÆìīæÐ�ÌÐ�TīðĊĊìðăăș�ĮðĴķÑÐ�¾�ǡǟɁāĉ�
ÌÐ�#ķīÅĊȘ�OÐ�ĨīďþÐĴ��ÌÑÅķĴÑ�Ĩī�ķĊÐ�ÑŒăķĴðďĊ�
des impacts sur l’environnement. Mariannhill a 
été la première décharge d’Afrique du Sud à faire 
l’objet d’une telle étude. Cette évaluation a révélé 
la nécessité de restaurer l’écosystème local, de 
minimiser la perte de biodiversité, de relier le site 
à d’autres réserves naturelles et de soutenir les 
schémas de migration naturelle. La décharge de 
Mariannhill devait être conçue de manière à prévenir 
la pollution environnementale et à restaurer les 
zones endommagées. Les principaux objectifs du 
projet étaient de collecter et de traiter les émissions 
polluantes des décharges à l’aide de méthodes 
naturelles, robustes et peu coûteuses, de régénérer 
le sol et la végétation indigène détruits lors de la 
construction du site, et de les stocker sur place 
dans une pépinière. Les autres objectifs étaient de 
contribuer à l’atténuation du changement climatique 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
et de procurer des revenus à la ville grâce à la vente 
d’électricité et de crédits de carbone générés par 
le méthane capturé. Cette décharge a ainsi été la 
première à adopter une approche écologique pour 
contenir, traiter et réutiliser les lixiviats. Le méthane 
ÐĮĴ�ÆĨĴÑ�ÐĴ�ķĴðăðĮÑ�Ĩďķī�ĨīďÌķðīÐ�ÐĊĴīÐ�ǣǤǟɁǟǟǟ�ÐĴ�
ǥǤǟɁǟǟǟɁā�ì�ÌȸÑăÐÆĴīðÆðĴÑ�Ĩī�ĉďðĮȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ÌÐĮ�
espèces végétales indigènes, qui auraient autrement 
été détruites par la décharge, ont été disséminées 
et multipliées dans une pépinière spécialisée. En 
conséquence, la zone étendue dans laquelle se trouve 
la décharge a été déclarée réserve naturelle en 2002, 
une première pour une décharge sud-africaine.

À l’échelle de la ville, il n’existe pas d’exemples exhaus-
tifs de systèmes urbains écologiques et socialement 
inclusifs. Les projets de Masdar (Émirats arabes unis) et 
Songdo�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�

d’enclaves vertes élitistes produites par une transition 
injuste. On retrouve plutôt ce type d’exemples au niveau 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮɁȚ�ăȸÑÆďŒðăăæÐ�ÌÐ�OřĊÐÌďÆì�¾�Stellenbosch 
(Afrique du Sud) constitue une initiative judicieuse à 
cet égard18.

Stellenbosch (Afrique du Sud)

 ° L’écovillage de Lynedoch, à Stellenbosch, a été 
créé en 1999 par une organisation à but non lucratif 
appelée la Sustainability Institute et par l’Université de 
Stellenbosch. Le but de la création de cet écovillage 
était de créer une économie et une communauté 
locales, écologiques et socialement inclusives, 
ťĊ�ÌÐ�ÌÑĉďĊĴīÐī�Īķȸðă�ÑĴðĴș�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐș�ĨďĮĮðÅăÐ�
ÌÐ�åďīĉÐī�ķĊÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ÌðŒÐīĮðťÑÐ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�
de race et de classe sociale dans l’Afrique du Sud 
post-apartheid, et ce de manière écologiquement 
ÌķīÅăÐȘ�OÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÑĴðÐĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�
ȨɁåďīĉÐī�ķĊÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ĮďÆðăÐĉÐĊĴ�ĉðŘĴÐ�ȧ¾�ă�
fois en termes de race et de classe sociale), organisée 
autour d’une zone d’apprentissage centrée sur 
ăȸÐĊåĊĴɁț�ÅȨɁÆīÑÐī�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�åďĊÆĴðďĊĊÐă�ÌÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�
ķīÅðĊ�ŒðŒÅăÐ�ÐĴ�ÑÆďăďæðĪķÐɁț�ÆȨɁÆďĊĮĴðĴķÐī�ķĊÐ�
ÆďĉĉķĊķĴÑ�ťĊĊÆðÝīÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĉÐĊĴ�
ŒðÅăÐș�ĮĊĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐŘĴÑīðÐķīȘ��ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�
vingt années suivantes, un village socialement et 
écologiquement mature a vu le jour, avec des jardins 
potagers biologiques, des espaces paysagers avec 
des plantes autochtones, une école primaire capable 
ÌȸÆÆķÐðăăðī�þķĮĪķȸ¾�ǣǟǟɁÐĊåĊĴĮ�ðĮĮķĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�
des familles d’ouvriers agricoles locaux et des 
communautés pauvres environnantes, et une école 
ĉĴÐīĊÐăăÐ�ĨďķŒĊĴ�ÆÆķÐðăăðī�ǣǤɁÐĊåĊĴĮș�ŒÐÆ�ķĊ�
espace sur le toit pour un centre d’accueil destiné aux 
ÑÆďăðÐīĮ�ÐĴ�ķŘ�ÌďăÐĮÆÐĊĴĮș�ăÐ�ȹɁ�ìĊæÐĮ��ďķĴì��ăķÅɁȺȘ�
Le village comprenait également une grande salle 
polyvalente servant à diverses fonctions, notamment 
pour les activités scolaires, les conférences, les 
réunions communautaires, etc., ainsi que des 
bureaux et des salles de classe pour le Sustainability 
Institute et l’Université de Stellenbosch. Une maison 
et un ancien hôtel de campagne ont été convertis 
en logements pour étudiants (transformés par la 
ĮķðĴÐ�ÐĊ�ÅķīÐķŘȨ�ÐĴ�ǣǡɁĊďķŒÐķŘ�ĮðĴÐĮ�īÑĮðÌÐĊĴðÐăĮ�
ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆīÑÑĮ�ȧÌÐ�ǧǟɁĉȈ�¾�ǠǢǟɁĉȈȨ�Ĩďķī�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�
d’habitants ayant divers niveaux de revenus. Parmi 
ÆÐĮ�ĮðĴÐĮș�ǠǤɁÑĴðÐĊĴ�ÌÐĮĴðĊÑĮ�¾�ă�ŒÐĊĴÐ�Ĩďķī�ĉďðĊĮ�ÌÐ�
ǠǟɁɦ�Ìķ�ĨīðŘ�Ìķ�ĉīÆìÑ�ÐĴ�īÐĉĨăðĮĮðÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
īÐĪķðĮÐĮ�Ĩďķī�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊÐ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�
gouvernementale. Cela a constitué une véritable 
rupture avec les pratiques sud-africaines habituelles 
en matière de conception urbaine, consistant à 
séparer les erven (parcelles de terrain) subventionnés 
par l’État des erven commerciaux.

Ǡǧ��ďðīɁȚ�ȹɁwķĮĴðĊÅðăðĴř�AĊĮĴðĴķĴÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǢ¢ĉǠA.
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� #ÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÆďĉĉÐīÆðķŘ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÅķīÐķŘ�ÐĴ�ăÐĮ�
petits fabricants et artisans ont été développés 
et un projet de réforme foncière sur les communs 
municipaux a été mis en œuvre. La circulation a été 
restreinte et le nombre de voitures circulant dans le 
village a été limité. Cette limite a été encore renforcée 
par la restriction des zones de stationnement 
communales, qui a permis de conserver des espaces 
pour les enfants et les piétons. La conception urbaine 
�ÑĴÑ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�
réduction de la consommation d’eau dans chaque 
åďřÐīɁț�ĴīðĴÐĉÐĊĴ�Įķī�ĮðĴÐ�ÌÐ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ÐķŘ�ķĮÑÐĮ�
(eaux vannes et eaux ménagères) et réutilisation 
ÌÐ�ăȸÐķ�ĴīðĴÑÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆìĮĮÐĮ�ÌȸÐķɁț�īÑÌķÆĴðďĊ�
de la consommation d’énergie des ménages grâce 
à des systèmes de chauffage de l’eau à énergie 
ĮďăðīÐ�ÐĴ�¾�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ĨìďĴďŒďăĴõĪķÐĮ�ĮďăðīÐĮ�
ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķăĴÑīðÐķīÐĉÐĊĴɁț�ÑăðĉðĊĴðďĊ�ÌÐ�ă�
ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸÑŒÆķĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĮďăðÌÐĮ�Ìķ�ĮðĴÐɁț�
augmentation des densités de logement en réduisant 
la taille moyenne des erven de manière à ne pas créer 
ÌÐ�ÌðĮÆīðĉðĊĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�īðÆìÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨķŒīÐĮɁț�
et maximisation des avantages économiques de 
l’aménagement socialement mixte. L’infrastructure 
urbaine a également été conçue de façon à ce que les 
habitants coopèrent entre eux au lieu de dépendre 
de gestionnaires professionnels percevant des 
ĮăðīÐĮ�ÑăÐŒÑĮȘ�tÑĮķăĴĴɁȚ�ķĊ�ÐĮĨÆÐ�ĴīÝĮ�ÅďīÌÅăÐș�
écologique, situé dans une zone urbaine où les prix de 
l’immobilier sont habituellement si élevés que même 
la classe moyenne ne peut y accéder.

Jusqu’à présent, les infrastructures urbaines étaient 
généralement conçues en partant du principe que les 
ressources naturelles étaient bon marché. La grande 
majorité des habitants des pays développés peut accéder 
aux services d’infrastructure urbaine mais, pour la plupart 
des habitants des villes africaines et pour environ la 
moitié des citadins de nombreuses autres villes des 
ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ÆÐ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ăÐ�ÆĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�
du Sud global, les infrastructures urbaines renforcent 
généralement les inégalités en facilitant l’accès à un 
ĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ťÅăÐ�ÐĊ�ÑĊÐīæðÐș�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�
traitement des déchets, à l’eau et à l’assainissement 
pour une minorité de personnes capables de payer ces 
ĮÐīŒðÆÐĮȘ�O�īīÑåÆĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ȧðĊĮķŨĮĊÆÐ�
de l’eau, limitation de l’espace disponible dans les 
décharges, coût croissant de l’énergie produite à partir 
de combustibles fossiles et augmentation des prix des 
denrées alimentaires, entre autres) se traduit par une 
hausse des prix qui exacerbe encore les inégalités 
existantes. Les infrastructures énergétiques basées 
sur les combustibles fossiles deviennent de plus en plus 
inabordables, même dans les pays du Nord global. Les 
nouvelles infrastructures d’énergie renouvelable sont 

désormais moins chères que le coût du maintien en 
activité des centrales électriques au charbon19.

Il n’est donc pas surprenant que la conception, la 
construction et l’exploitation d’un grand nombre d’in-
frastructures urbaines fassent actuellement l’objet d’une 
refonte fondamentale dans toutes les régions du monde. 
C’est particulièrement vrai pour les énergies renouve-
ăÅăÐĮș�Īķð�ďĊĴ�ĴĴðīÑ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǢǟǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�
ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ÐĊ�ǡǟǡǟɁȚ�ÌÐķŘ�åďðĮ�ĨăķĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊŒÐĮ-
tissements dans les nouveaux combustibles fossiles et 
ăȸÑĊÐīæðÐ�ĊķÆăÑðīÐ�īÑķĊðĮȘ�#ÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĉþÐķīÐĮ�ŒðĮĊĴ�
¾�ÑăÐÆĴīðťÐī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮ�ĮďĊĴ�ÐĊ�ÆďķīĮȘ�'ăăÐĮ�
visent également à connecter ces systèmes urbains 
à un large éventail de sources d’énergie renouvelables 
ðĊĴÑæīÑÐĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�¾�ĉÐĮķīÐ�
que les solutions de biogaz se multiplient, de nouvelles 
solutions dans le domaine de l’assainissement voient 
le jour. On assiste actuellement à une augmentation 
massive des investissements dans les transports en 
ÆďĉĉķĊ�ÑăÐÆĴīðťÑĮș�ÐĴ�ķĊÐ�īÑŒďăķĴðďĊ�ÌĊĮ�ă�ÆďĊÆÐĨ-
tion des bâtiments est en cours depuis au moins deux 
ÌÑÆÐĊĊðÐĮȘ�}ďķĴÐĮ�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĉďÌðťÐĊĴ�ă�īÐăĴðďĊ�
existante entre les systèmes urbains et naturels.

OÐ�ÌÑť�ÐĮĴ�ÌÐ�åðīÐ�ÐĊ�ĮďīĴÐ�ĪķÐ�ă�īÐåďĊĴÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�
infrastructures urbaines soit associée à un programme 
de justice sociale. Si on ne les régule pas, les investisse-
ments traditionnels se concentreront sur des solutions 
technologiques axées sur le marché et ne permettront 
pas une transition équitable. Il est donc urgent que 
l’État intervienne de manière appropriée pour orienter 
ă�ĴīĊĮðĴðďĊ�ťĊ�ĪķȸÐăăÐ�ĮďðĴ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�
en fournissant les capacités nécessaires pour faciliter 
les missions partagées et établir des partenariats de 
mise en œuvre.

ǠǨ�TďÌÐĮĴ�}ďÆìð��ăďšðÐ�et alȘș�ȹɁwķĮĴðĊÅăÐ�'ĊÐīæř��ÆÆÐĮĮ�ðĊ��īÅĊ��īÐĮɁȺș�
wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ�TķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ��ìÐåÆìďķÐĊȘ
Installation de panneaux solaires sur les bâtiments 
communaux à Chefchaouen, Maroc.
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via la renaturation 
multisectorielle

Oȸ�ÆÆďīÌ�ÌÐ�qīðĮ�ÌÐɁǡǟǠǤș�Īķð��ÑĴÑ�ÌďĨĴÑ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�
�ďĊåÑīÐĊÆÐ�ÌÐĮ�qīĴðÐĮ�ÌÐ�ă���U����ȧ�ZqɁǡǠȨ�ÐĊææÐ�
ses parties à maintenir l’augmentation moyenne de la 
ĴÐĉĨÑīĴķīÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÐĊ�ÌÐĮĮďķĮ�ÌÐ�ǡɁɰ��Ĩī�īĨĨďīĴ�
ķŘ�ĊðŒÐķŘ�ĨīÑðĊÌķĮĴīðÐăĮȘ�#ÐĮ�īĨĨďīĴĮ�ķăĴÑīðÐķīĮ�ÌÐĮ�
ÐŘĨÐīĴĮ�Ìķ�:A'��ďĊĴ�ÌÑĉďĊĴīÑ�ĪķÐ�ŒðĮÐī�ǠșǤɁɰ��ĮÐīðĴ�
ĮķŨĮĊĴ�Ĩďķī�ĨīÑŒÐĊðī�ÌȸķĴīÐĮ�ðĉĨÆĴĮ�ÆăðĉĴðĪķÐĮ�
extrêmes, ce qui nécessiterait d’atteindre un niveau 
mondial d’émissions nettes de CO2 nulles d’ici le milieu 
du siècle. Selon le wðŘðÝĉÐ�tĨĨďīĴ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ du GIEC 
ÌÐ�ǡǟǡǠș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�þďķÐĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÆÐĊĴīă�ÌĊĮ�ăȸðĊĴÐĊĮðť-
cation du réchauffement induit par l’homme au niveau 
local. Les tendances futures de l’urbanisation seront 
donc corrélées à des cas plus fréquents de chaleur 
extrême et à une aggravation de la gravité des vagues 
de chaleur. L’urbanisation est également liée à une 
augmentation des précipitations moyennes et des 
épisodes de fortes pluies dans les villes et les zones 
environnantes situées sous le vent, ce qui entraîne 
ăȸðĊĴÐĊĮðťÆĴðďĊ�Ìķ�īķðĮĮÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĮķīåÆÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�
villes côtières, la probabilité d’inondation est amenée 
à augmenter en raison d’événements marins extrêmes 
plus fréquents (avec élévation du niveau de la mer et 
ondes de tempête), combinés à des précipitations 
extrêmes et à une augmentation du débit fluvial20. 

ǡǟ�Aq��ș�ȹɁwķĉĉīř�åďī�qďăðÆřĉāÐīĮɁȺș�ðĊ�Climate Change 2021 The Physical 
wÆðÐĊÆÐ��ĮðĮȘ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå��ďīāðĊæ�:īďķĨ�A�Ĵď�ĴìÐ�wðŘĴì��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�tÐĨďīĴ�
of the Intergovernmental Panel on Climate Changeș�ÑÌȘ�Ĩī��ăÑīðÐ�TĮĮďĊȭ
#ÐăĉďĴĴÐ�ÐĴ�qĊĉď�¢ìðș�AĊĴÐīæďŒÐīĊĉÐĊĴă�qĊÐă�ďĊ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐș�ǡǟǡǠȘ

Comme on le sait, les groupes historiquement margi-
nalisés, tels que les minorités racialisées, les personnes 
migrantes, la classe ouvrière, les femmes, les personnes 
âgées et les enfants, sont généralement plus exposés 
et plus touchés par l’impact de tels événements, et ont 
moins de ressources pour y faire face. 

En réponse à l’urgence climatique, et dans le cadre de 
ă�ÆĉĨæĊÐ�ĉďĊÌðăÐɁǡǟǡǟ�Race to Zero21ș�ǦǟǟɁŒðăăÐĮ�ĮÐ�
sont engagées à remplir une liste de conditions. Elles 
s’engagent notamment à atteindre un niveau d’émissions 
ĊÐĴĴÐĮ�ĊķăăÐĮ�ÌȸðÆð�¾�ǡǟǤǟș�ťĊ�ÌȸĴĴÐðĊÌīÐ�ķĊ�ďÅþÐÆĴðå�¾�
moyen terme qui devrait représenter une part équitable 
ÌÐ�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ĉďĊÌðăÐ�ÌÐ�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ��Zǡ�
d’ici à 2030, et à accroître leur capacité d’adaptation 
aux menaces climatiques et à leurs impacts. En ce qui 
concerne l’adaptation et la résilience, la renaturation 
urbaine et les infrastructures vertes sont de plus 
ÐĊ�ĨăķĮ�ðĊĴÑæīÑÐĮ�ÌĊĮ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ķīÅðĊÐɁț�ÐăăÐĮ�
constituent des outils centraux pour la gestion et 
l’atténuation des risques environnementaux et clima-
tiques urbains22. Ces politiques comprennent la gestion 

ǡǠ�tďÌīðæď�TÐĮĮðĮ�ȧ�:O��}īĊĮðĴðďĊ�ÑÆďăďæðĪķÐȨș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�tÐæðďĊĮ�tÆÐ�
Ĵď�¢Ðīď�ȯ�OďÆă�ÌÐÆīÅďĊðšĴðďĊ�ĨĴìœřĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

ǡǡ�wī�TÐÐīďœ�ÐĴ�LďĮìķɁqȘ�UÐœÐăăș�ȹɁwĨĴðă�ĨăĊĊðĊæ�åďī�ĉķăĴðåķĊÆĴðďĊă�
æīÐÐĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐȚ�:īďœðĊæ�īÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�#ÐĴīďðĴɁȺș�Landscape and Urban 
PlanningɁǠǤǨș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǥǡȭǦǤȘ



4 reCherCher des transitions justes via La renaturation muLtiseCtorieLLe

28307 RENATURER

des eaux pluviales et l’atténuation des inondations23, des 
coulées de boue et des glissements de terrain24. Par 
exemple, les coulées vertes, les jardins pluviaux25, les 
revêtements perméables et les toits verts améliorent 
tous la nature urbaine et les processus naturels, tout en 
protégeant les habitants de l’effet d’îlot de chaleur urbain 
ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ðĊďĊÌĴðďĊĮ�ÌķÐĮ�ķŘ�ÐķŘ�ĨăķŒðăÐĮ26Ș�#ĊĮ�
le même ordre d’idées, l’infrastructure verte présente 
également l’avantage de nécessiter moins d’investis-
sements et des coûts de fonctionnement inférieurs à 
ceux des systèmes traditionnels d’infrastructure grise. 
#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ŒÐīĴĮ�ÌÐ�ĨÐĴðĴÐ�ďķ�ÌÐ�æīĊÌÐ�
envergure, cette solution est souvent considérée 
ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ȹɁĉÐĮķīÐ�ĮĊĮ�īÐæīÐĴĮɁȺ�ďķ�ķĊÐ�ĮďăķĴðďĊ�
gagnant-gagnant27Ș�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮș�ăÐĮ�
villes et les zones métropolitaines utilisent les principes 

ǡǢ�Oð�Oðķ�ÐĴ�TīðĊ��ÐīæÐĊ�LÐĊĮÐĊș�ȹɁ:īÐÐĊ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�åďī�ĮķĮĴðĊÅăÐ�
ķīÅĊ�œĴÐī�ĉĊæÐĉÐĊĴȚ�qīÆĴðÆÐĮ�ďå�ťŒÐ�åďīÐīķĊĊÐī�ÆðĴðÐĮɁȺș�CitieĮɁǦǣș�
2018, noɁǠǡǥȭǠǢǢȘ

ǡǣ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș��ăī�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴ�ÐĴ�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ȹɁ:īÅÅÐÌ�
�īÅĊ�OĊÌĮÆĨÐĮȚ�wďÆðďȭĮĨĴðă�}ÐĊĮðďĊĮ�ðĊ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�qăĊĊðĊæ�
ðĊ�TÐÌÐăăòĊɁȺș�International Journal of Urban and Regional ResearchɁǣǢș�ĊoɁǠș�
ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǢǢȭǠǤǥȘ

25 Ibid.

ǡǥ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăř�ÐĴ��ĊĊ�OðŒð��īĊÌș�ȹɁ9īďĉ�
ăĊÌĮÆĨÐĮ�ďå�ķĴďĨð�Ĵď�ĴìÐ�ĉīæðĊĮ�ďå�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ķīÅĊ�ăðåÐɁȺș�CityɁǡǡș�ĊoɁǢș�
ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǣǠǦȭǣǢǥɁț�}ÐīÐĮ�¢ĘăÆì�et alȘș�ȹɁ�ĮðĊæ�:īÐÐĊ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�åďī�
�īÅĊ��ăðĉĴÐȭqīďďťĊæȚ��Ċ�'ŒăķĴðďĊ�ďå�>ÐĴ�TðĴðæĴðďĊ�TÐĮķīÐĮ�Ĵ�ĴìÐ�
TðÆīďȭwÆăÐɁȺș��īÅĊ�9ďīÐĮĴīř�ɪ��īÅĊ�:īÐÐĊðĊæɁǡǟș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǢǟǤȭǢǠǥȘ

de l’urbanisme vert pour remodeler leur tissu et leurs 
paysages urbains. Pour ce faire, elles suivent une 
ŒðĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�æăďÅă�Īķð�
se concentre sur la création d’une ville verte, durable, 
īÑĮðăðÐĊĴÐ�ÐĴ�ĮðĊÐ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǦȘǠȨȘ�O�ÆĉĨæĊÐ�Cities 
Race to Zero considère l’égalité comme un principe 
fondamental dans la trajectoire vers la résilience et 
la réduction des émissions de carbone. Les villes qui 
souhaitent participer à cette campagne sont donc 
ĴÐĊķÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÐī�ķ�ĉďðĊĮ�ȹɁķĊÐ�ÆĴðďĊ�ÆăðĉĴðĪķÐ�
ðĊÆăķĮðŒÐ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐɁȺ�ťæķīĊĴ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ăðĮĴÐ�ÌȸÆĴðďĊĮ�
suggérées.

Cette section sur la renaturation multisectorielle 
examine les initiatives et les plans urbains qui visent 
à atteindre les objectifs d’atténuation, d’adaptation, 
d’équité et de justice. Elle laisse de côté les échelles et 
ăÐĮ�ŒðĮðďĊĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÑĴÐĊÌķÐĮ�Ĩďķī�ĮȸðĊĴÑīÐĮĮÐī�¾�
ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌďĉðĊÐĮ�ĨăķĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ăðĉðĴÑĮ�
¾�ķĊ�ĮðĴÐ�ďķ�ķĊ�ĪķīĴðÐīș�ÐĴ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�ťĊăÐĉÐĊĴ�
sur la micro-échelle des bâtiments, en accordant une 
attention particulière aux objectifs d’égalité et de 
þķĮĴðÆÐȘ�'ĊťĊș�ÆÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ÅďīÌÐ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�īÑÆÐĊĴĮ�
ÐĴ�ÑĉÐīæÐĊĴĮ�ăðÑĮ�¾�ăȸÑĪķðĴÑ�ÐĴ�¾�ă�ȹɁþķĮĴðÆÐ�ŒÐīĴÐɁȺ�ÐĊ�
milieu urbain.

ǡǦ�>ÐăÐÐĊɁOȘqȘ�TÐÐĮ�et alȘș�ȹɁ�ìď�æďŒÐīĊĮ�ÆăðĉĴÐ�ÌĨĴĴðďĊȟ�:ÐĴĴðĊæ�æīÐÐĊ�
īďďåĮ�åďī�ĮĴďīĉœĴÐī�īÐĴÐĊĴðďĊ�ďåå�ĴìÐ�æīďķĊÌɁȺș�Journal of Environmental 
Planning and ManagementɁǤǥș�ĊoɁǥș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǧǟǡȭǧǡǤȘ

wďķīÆÐɁȚ�wĉķÐă�AāķȥTšðĊæðī�AĊĮĴðĴķĴÐȘ�9īĊÆðĮÆ�ŒÐĊÌĊĴ�ÌÐĮ�ÅðÐĊĮ�
alimentaires issus de la production locale au bord de la route, Kenya.
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Encadré 7.1
Financement local de la renaturation

qăķĮðÐķīĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐī�ă�īÐĊĴķīĴðďĊ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȘ

tÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨīďĨīÐĮ�ȧř�ÆďĉĨīðĮ�ăÐĮ�ĴŘÐĮ�Įķī�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ȹɁŒÐīĴĮɁȺȨ

#ĊĮ�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ăďÆă�Ìķ�ÆăðĉĴș�ăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ĨīďĨīÐĮ�þďķÐĊĴ�ķĊ�ÌďķÅăÐ�īĒăÐȘ�}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�ðăĮ�ĮÐīŒÐĊĴ�ÌÐ�
ĮďķīÆÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�ăȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ŒÐīĴĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�'ĊĮķðĴÐș�ăÐĮ�ÌðīðæÐĊĴĮ�ăďÆķŘ�ĨÐķŒÐĊĴ�ķĴðăðĮÐī�
les instruments leur permettant de générer des revenus pour réglementer, inciter les habitants et les entreprises à 
prendre des décisions intelligentes sur le plan climatique. Bien que l’augmentation des taxes sur les carburants et d’autres 
taxes liées à l’énergie soit l’un des moyens les plus prometteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les 
ĴŘÐĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�Įķī�ăÐ�ÆīÅďĊÐ�ĮďĊĴ�ĨÐķ�ÆďķīĊĴÐĮȘ�Aă�ÐŘðĮĴÐ�ĴďķĴÐåďðĮ�ķĊÐ�ÐŘÆÐĨĴðďĊɁȚ�ÐĊ�ǡǟǟǥș�Boulder (États-Unis) 
�ðĊĮĴðĴķÑ�ķĊÐ�ȹɁĴŘÐ�ÆīÅďĊÐɁȺ�Įķī�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑăÐÆĴīðÆðĴÑ�ĨīďÌķðĴÐ�¾�ĨīĴðī�ÌÐ�ÆďĉÅķĮĴðÅăÐĮ�åďĮĮðăÐĮȘ�OÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�
et les clients commerciaux et industriels paient un taux d’imposition différencié par kWh.

AĊðĴðĴðŒÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴ�ðĊÆðĴĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐĮ�ĉÑăðďīĴðďĊĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐĮ

OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÌďĨĴÐī�ÌÐĮ�ăďðĮ�ďķ�ÌÐĮ�ďīÌďĊĊĊÆÐĮ�Ĩďķī�åðīÐ�ĨĨăðĪķÐī�ÌÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐĮ�ĨăķĮ�
strictes que les normes nationales ou pour encourager un développement plus dense et réduire la pollution liée aux 
ĴīĊĮĨďīĴĮȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�īÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ĉĊÌĴĮ�ŒÐīĴĮ�ĨăķĮ�ĴĴīřĊĴĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÅăÐĮ�ăďÆķŘ�ÐĊ�ďååīĊĴ�
des crédits d’impôt locaux. Les crédits d’impôt verts sont souvent accordés par les gouvernements nationaux, mais 
il existe des exemples au niveau local. Par exemple, si une propriété suit les directives de construction écologique 
imposées par une collectivité territoriale, le crédit d’impôt peut être déduit de la taxe foncière, en fonction du degré de 
conformité. L’ordonnance sur les bâtiments verts de la ville de Quezon aux Philippines en est un bon exemple. La ville 
ďååīÐ�ķŘ�ÆďĊĴīðÅķÅăÐĮ�ķĊÐ�ðĊÆðĴĴðďĊ�ȹɁ�īÑÌðĴ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�ŒÐīĴĮɁȺ�Ĩďķī�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ďķ�ă�īÑìÅðăðĴĴðďĊ�ÌÐ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�
écologiques.

Subventions pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique

OÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÅăÐĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�ĊȸķĴðăðĮÐĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ĨĮ�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�
ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌȸĴĴÑĊķĴðďĊ�Ìķ�ÆăðĉĴ�Īķð�ĨīďťĴÐĊĴ�¾�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐŘĴÑīðÐķīÐĮ�¾�ăÐķī�ŒðăăÐȘ�O�ĉþďīðĴÑ�ÌÐ�ÆÐĮ�ðĊŒÐĮ-
ĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ťĊĊÆÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�ĨīďŒÐĊĊĴ�Ìķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ĊĴðďĊăȘ�
'Ċ�ďķĴīÐș�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĉďÌăðĴÑĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÑĉÐīæÐĊĴÐĮș�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�ăÐ��ðĴř��ăðĉĴÐ�9ðĊĊÆÐ�:Ĩ�9ķĊÌ28 ou le Local 
�ăðĉĴÐ��ÌĨĴðŒÐ�OðŒðĊæ�9ÆðăðĴř�Ìķ�9ďĊÌĮ�ÌȸÑĪķðĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮ29, constituent des mécanismes innovants 
Ĩďķī�ðĊĴÑæīÐī�ăȸÌĨĴĴðďĊ�ķ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÅķÌæÑĴðĮĴðďĊ�ÌÐĮ��}Ș��ÐĮ�
initiatives permettent de sensibiliser, de réagir au changement climatique au niveau local, et d’augmenter le montant 
ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ

wďķīÆÐɁȚ�ÐĊÆÌīÑ�īÑÌðæÑ�Ĩī�qķă�wĉďāÐ�ÐĴ�LĉðÐ��ďÐŘ�Ĩďķī�:ZO#Ɂ�AȘ

ǡǧ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐș�ȹɁ�ðĴř��ăðĉĴÐ�9ðĊĊÆÐ�:Ĩ�9ķĊÌɁȺș��īðÐåș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĊ��'Ǥ.

ǡǨ��U�#9ș�ȹɁOďÆă��ăðĉĴÐ��ÌĨĴðŒÐ�OðŒðĊæ�9ÆðăðĴřɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÌšæ:þ.
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4.1  visions et 
modèles de 
planification

��ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�æÑĊÑīăÐș�ăÐĮ�
visions et les scénarios municipaux de renaturation et 
de réduction des émissions de carbone s’articulent de 
ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ķĴďķī�ÌÐ�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�ȹɁŒðăăÐĮȥĪķīĴðÐīĮ�ÌÐĮ�
ǠǤȭǢǟɁĉðĊķĴÐĮɁȺ�ȧďķ�ȹɁīķÐĮ�ÆďĉĨăÝĴÐĮɁȺȨș�ÌĊĮ�ăÐĮĪķÐăĮ�ăÐĮ�
habitants peuvent satisfaire la plupart de leurs besoins 
en se déplaçant à pied ou à vélo. Bon nombre de ces 
visions sont liées à un plan de développement axé sur 
le transport en commun, à un plan d’aménagement 
urbain ou à des plans d’aménagement du territoire, et 
ĮďĊĴ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ĉÐĊÑÐĮ�Ĩī�ăÐ�īÑĮÐķ��ǣǟɁ�ðĴðÐĮș�
ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ĮďĊ�ĴīŒðă�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÆĴðďĊ�
climatique. À Paris ȧ9īĊÆÐȨș�ă�ĉðīÐ��ĊĊÐ�>ðÌăæď��ÅĮÑ�
ķĊÐ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ÌÐ�Į�ÆĉĨæĊÐ�ÌÐ�īÑÑăÐÆĴðďĊɁǡǟǡǟ�
autour du concept de �ðăăÐ�Ìķ�ĪķīĴ�ÌȸìÐķīÐ. À Boulder, 
dans le Colorado (États-Unis), les autorités locales ont 
ÆīÑÑ�ȹɁăÐ�ĪķīĴðÐī�ÐĊ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮ�ȫĪķðȬ�ĨÐīĉÐĴ�ķŘ�ìÅð-
ĴĊĴĮ�ȫȜȬ�ÌÐ�ĮĴðĮåðīÐ�¾�ăÐķīĮ�ÅÐĮďðĊĮ�åďĊÌĉÐĊĴķŘ�
ȧĨīÆĮș�ĊďķīīðĴķīÐș�ÐĴÆȘȨ�ÐĊ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮ�ÌÐ�ĉīÆìÐș�ÌÐ�
vélo ou de transport en commun30ɁȺȘ��Ð�ĉďÌÝăÐ�ŒðĮÐ�¾�
réduire les embouteillages, à rompre la dépendance à 
la voiture et à minimiser la pollution atmosphérique lors 
de l’accès aux ressources et aux équipements de la vie 
quotidienne. Il a également permis de promouvoir les 
ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÌȸÑæăðĴÑ�ÐĊ�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�ķĊ�ĉÑăĊæÐ�ÌðŒÐīĮðťÑ�
d’options de logement visant à couvrir les différents 
besoins en fonction des possibilités socio-économiques 
des habitants, quelle que soit leur classe sociale, tout en 
ÑŒðĴĊĴ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮȘ��ǣǟɁ�ðĴðÐĮ�
a même proposé un guide pour développer une vision 
ÌÐ�ȹɁă�ŒðăăÐ�ÌÐĮ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮɁȺ�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�Ĩďķī�
åŒďīðĮÐī�ķĊÐ�īÐĨīðĮÐ�ĨďĮĴȭ�Z�A#ȭǠǨ�ŒÐīĴÐ�ÐĴ�þķĮĴÐ31. Ce 
guide s’est largement inspiré de l’exemple de Paris, mais 
également des �īīðďĮ��ðĴăÐĮ�de Bogota (Colombie), des 
Complete Neighbourhoods de Portland (États-Unis), des 
ǡǟɁTðĊķĴÐ�UÐðæìÅďķīìďďÌĮ de Melbourne (Australie) et 
des 15-Minute Community Life Circles de Shanghai et 
Guangzhou (Chine).

OÐ�ÌÑĨăďðÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĉďÌÝăÐ�Ìķ�ĪķīĴðÐī�ÐĊ�ǠǤȭǢǟɁĉðĊķĴÐĮ�
s’est accéléré pendant la pandémie de COVID-19. 

Ǣǟ�:īďœðĊæ��Ĩ��ďķăÌÐīș�ȹɁǠǤȭTðĊķĴÐ�UÐðæìÅďīìďďÌĮɁȺș��ďķăÌÐīș�ǡǟǠǤș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǧ:Æ�Ĵ.

ǢǠ��ǣǟɁ�ðĴðÐĮș�ȹɁ:īÐÐĊ�ɪ�LķĮĴ�tÐÆďŒÐīř��æÐĊÌɁȺș�What we do, 2022,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ##ĊǨ�.

qÐĊÌĊĴ�ÆÐĴĴÐ�ÆīðĮÐș�ăÐĮ�ÆðĴÌðĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ȧīÐȨ
découvert la dépendance des habitants vis-à-vis des 
magasins de quartier, espaces publics, parcs, centres de 
santé et autres équipements collectifs, et ont commencé 
à valoriser une version plus proche, moins stressante 
et plus connectée de la vie urbaine32. En réponse aux 
ÌÑťĮ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ăÐĮ�īÐĮĴīðÆĴðďĊĮ�ăðÑÐĮ�
ķ��Z�A#ȭǠǨș�ăÐĮ��}�ĮÐ�ĮďĊĴ�ĴďķīĊÑÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸķīÅĊðĮĉÐ�
ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ťĊ�ÌÐ�īÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ĨăķĮ�ŒðŒÅăÐĮ�ÐĴ�
accessibles, puis en ont institutionnalisé les mesures. À 
Lagos (Nigeria), par exemple, la municipalité a d’abord 
fermé les écoles pour les transformer en marchés et 
faire en sorte que les habitants puissent acheter de la 
nourriture et des médicaments sans s’éloigner de chez 
eux. Cela a également permis d’éviter que les marchés 
centraux ne soient trop encombrés. Lisbonne (Portugal) 
et Mexico (Mexique) ont aidé les travailleurs essentiels 
à rejoindre leur lieu de travail grâce à des systèmes de 
location de vélos partagés, publics et privés, souvent 
æīĴķðĴĮ�ďķ�¾�ÌÐĮ�ĴīðåĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĊÑĮȘ�#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�
ăÐ�ĉďÌÝăÐ�Ìķ�ĪķīĴðÐī�ÐĊ�ǠǤȭǢǟɁĉðĊķĴÐĮ�ŒðĮÐ�¾�īÐĊÌīÐ�
les quartiers plus résistants aux impacts climatiques 
et autres crises sanitaires et climatiques33. Ce modèle 
rend les villes et leurs individus plus résistants aux 
crises en renforçant le soutien mutuel et le sentiment 
d’appartenance, en leur permettant de consacrer plus de 
temps à leur famille et à leurs amis. Il a également permis 
aux habitants de (re)découvrir les activités récréatives, 
civiques et environnementales locales. Ainsi, lorsqu’elles 
sont accessibles, sûres et inclusives, les villes peuvent 
contribuer à atténuer l’impact de la pandémie ou d’autres 
crises sur la santé mentale des habitants, qui peuvent 
souffrir d’anxiété, de dépression ou de traumatismes34.

Paris (France)

 ° O�ŒðĮðďĊ�ÌÐ�ă�ĉðīÐ��ĊĊÐɁ>ðÌăæď�ĮȸīĴðÆķăÐ�ķĴďķī�
ÌÐ�ĪķĴīÐ�ĨīðĊÆðĨÐĮɁȚ�ĨīďŘðĉðĴÑș�ÌðŒÐīĮðĴÑș�ÌÐĊĮðĴÑ�
ÐĴ�ķÅðĪķðĴÑȘ��ÐĴĴÐ�ŒðĮðďĊ�ðĉĨăðĪķÐ�ķĊÐ�ȹɁŒðăăÐ�ÌÐ�
ĨīďŘðĉðĴÑɁȺș�īÐĊÌķÐ�ŒðŒÅăÐ�Ĩī�ăÐĮ�ăðÐĊĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�
différentes structures, mais également entre les 
personnes. L’objectif est de permettre aux habitants 
d’accéder aux équipements dont ils ont besoin en 
ǠǤɁĉðĊķĴÐĮș�¾�ĨðÐÌ�ďķ�¾�ŒÑăďȘ�wÐăďĊ�ÆÐĴĴÐ�ŒðĮðďĊș�ÆìĪķÐ�
ĪķīĴðÐī�ÌÐŒīðĴ�ÔĴīÐ�ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�īÐĉĨăðī�ĮðŘɁåďĊÆĴðďĊĮ�
ĮďÆðăÐĮɁȚ�ŒðŒīÐș�ĴīŒðăăÐīș�ĮȸĨĨīďŒðĮðďĊĊÐīș�ĮÐ�ĮďðæĊÐīș�
apprendre et se divertir. Pour mettre cela en pratique, 
la ville projette de construire des pistes cyclables 
dans chaque rue et sur chaque pont de la ville. Pour 

Ǣǡ�LďīÌð�>ďĊÐřȭtďĮÑĮ�et alȘș�ȹɁ}ìÐ�ðĉĨÆĴ�ďå��Z�A#ȭǠǨ�ďĊ�ĨķÅăðÆ�ĮĨÆÐȚ�
an early review of the emerging questions – design, perceptions and 
ðĊÐĪķðĴðÐĮɁȺș�Cities & Health, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'>å>�T.

ǢǢ�qÐĴÐī��ÐķĊæș�ȹɁ>ďœ�ȵǠǤȭĉðĊķĴÐ�ÆðĴðÐĮȶ�œðăă�ÆìĊæÐ�ĴìÐ�œř�œÐ�ĮďÆðăðĮÐɁȺș�
BBC News, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅÅÆȘðĊȥǢītæĊĉĪ.

34 Mark Shevlin et alȘș�ȹɁ�ĊŘðÐĴřș�ÌÐĨīÐĮĮðďĊș�ĴīķĉĴðÆ�ĮĴīÐĮĮ�ĊÌ��Z�A#ȭ
ǠǨȭīÐăĴÐÌ�ĊŘðÐĴř�ðĊ�ĴìÐ��N�æÐĊÐīă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌķīðĊæ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�
ĨĊÌÐĉðÆɁȺș�BJPsych OpenɁǥș�ĊoɁǥș�ǡǟǡǟș�ĨȘɁǠǡǤȘ
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ÆÐ�åðīÐș�ǦǟɁɦ�ÌÐ�ăȸÐĮĨÆÐ�ÌÐ�ĮĴĴðďĊĊÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
voitures seront convertis pour d’autres usages plus 
sociaux. En outre, des espaces de bureaux et des 
centres de coworking seront rendus accessibles 
dans des quartiers qui en sont actuellement 
dépourvus. Cela élargira les possibilités d’utilisation 
des infrastructures et des bâtiments en dehors 
des zones d’activité, ce qui encouragera également 
les entreprises et les commerces de proximité à 
s’implanter. Cette initiative consiste à créer de petits 
parcs dans les cours de récréation des écoles, qui 
seront ouverts aux habitants en dehors des heures 
ÌÐ�ÆăĮĮÐș�ťĊ�ÌȸķæĉÐĊĴÐī�ăȸďååīÐ�ÌȸÐĮĨÆÐĮ�ŒÐīĴĮ�
publics35. L’écologie n’est donc pas seulement liée à 
la mobilité et aux équipements publics, mais aussi à 
une meilleure accessibilité des lieux de travail, des 
activités culturelles et des liens sociaux. Globalement, 
cette stratégie vise à améliorer la qualité de vie, à 
renforcer le tissu social et à faciliter la coexistence. 
Parmi les interventions les plus emblématiques à ce 
jour, il faut citer la restriction de l’accès aux quais de 
Seine pour les réserver aux cyclistes et aux piétons, la 
ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�ÌÐ�ǣǟɁÆďķīĮ�ÌȸÑÆďăÐ�ÐĊ�ȹɁÆďķīĮ�ZĮðĮɁȺ�
ÑÆďăďæðĪķÐĮș�ÐĴ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ǤǟɁāĉ�ÌÐ�ĨðĮĴÐĮ�
cyclables. La maire Anne Hidalgo s’est également 
engagée à consacrer un milliard d’euros par an à 
l’entretien et l’embellissement des rues, des parcs 
et des jardins.

Barcelone (Espagne)

 ° #ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăȸðĊðĴðĴðŒÐ�ĉķĊðÆðĨăÐ�Superilles 
(Superquartiers)36, des réseaux de neuf quartiers 
ķīÅðĊĮ� ȧÌÐ�ǣǟǟɁĉ2) contribuent à réorganiser 
l’infrastructure de transport en commun de la 
ville, tout en libérant de l’espace pour de nouveaux 
espaces verts et publics. Huit superquartiers sont 
également en cours de développement suivant la 
vision des Superilles de les cures (Superquartiers du 
soin)37 dans le but de rapprocher les habitants des 
crèches, des écoles, des centres et du personnel 
ÌÐ�ĮďðĊ�Ĩďķī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�¶æÑĮȘ�#ķ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÌÐ�
la santé, une étude réalisée en 2021 par l’Agence 
de santé publique de Barcelone a indiqué que les 
superquartiers pourraient contribuer à accroître le 
bien-être, rendre l’environnement plus calme, réduire 
le bruit, améliorer la qualité du sommeil, réduire la 
pollution, renforcer les interactions sociales et 
améliorer la mobilité active38. On estime que le modèle 

ǢǤ�9ÐīæķĮ�ZȸwķăăðŒĊș�ȹɁqīðĮ�TřďīȚ�AĴȸĮ�}ðĉÐ�åďī��ǠǤȭTðĊķĴÐ��ðĴřɁȺș�
Bloomberg, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅăďďĉȘÅæȥǢNÐ>šǣw.

Ǣǥ��æÝĊÆð�Ìȸ'Æďăďæð��īÅĊ�ÌÐ��īÆÐăďĊș�ȹɁwķĨÐīÅăďÆāĮɁȺș�ǡǟǡǟș 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĪǣt>w.

ǢǦ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁ�īÐ�ĮķĨÐīÅăďÆāĮ�īÐÆďæĊðĮÐÌ�åďī�ĴìÐðī�
ÆďĉĨīÐìÐĊĮðŒÐ�ĮĮðĮĴĊÆÐɁȺș�Info Barcelona, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒNÌæZǣ.

Ǣǧ��æÝĊÆð�ÌÐ�wăķĴ�qĸÅăðÆ�ÌÐ��īÆÐăďĊ�ș�ȹɁwķĨÐīðăăÐĮɁȺș�Salut als carrers, 
2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTķ:ÐĮǟ.

des superquartiers devrait permettre d’éviter près de 
ǦǟǟɁÌÑÆÝĮ�Ĩī�Ċ�ÐĊ�īÑÌķðĮĊĴ�ăȸÐŘĨďĮðĴðďĊ�ķŘ�ĮĨÐÆĴĮ�
négatifs de l’environnement urbain (par exemple, la 
pollution atmosphérique, sonore et thermique), tout 
en augmentant l’accès aux équipements de loisirs 
et aux espaces verts et en améliorant l’activité 
physique39Ș�#ĊĮ�ăÐ�ĮķĨÐīĪķīĴðÐī�ÌÐ�wĊĴ��ĊĴďĊðș�
par exemple, les émissions de dioxyde d’azote et 
ÌÐ�ĨīĴðÆķăÐĮɁqTǠǟ�ďĊĴ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ÌðĉðĊķÑ�
ÌÐ�ǡǤɁɦ�ÐĴ�ǠǟɁɦȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ăÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴĮ�¾�ăȸÑĴķÌÐ�
ont déclaré qu’ils peuvent désormais se reposer et 
dormir mieux qu’avant en raison de niveaux de bruit 
plus faibles, et que leur vie sociale s’est améliorée. 
#ĊĮ�ăÐ�ĮķĨÐīĪķīĴðÐī�ăÐ�ĨăķĮ�īÑÆÐĉĉÐĊĴ�ÆďĊĮĴīķðĴș�
ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌÐ�>ďīĴș�ǥǟɁɦ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴÐĮ�ÐĴ�ǥǥɁɦ�
des habitants rapportent que leurs déplacements 
à pied sont plus agréables. Cependant, certains 
habitants, en particulier ceux qui ont des enfants, 
ont également noté qu’ils avaient un faux sentiment 
de sécurité dû à la proximité continue des voitures. 
'ĊťĊș�ķĊ�ĊďĉÅīÐ�ÆīďðĮĮĊĴ�ÌÐ�æīďķĨÐĮ�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮ�
ÐĴ�ÌÐ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ďĊĴ�åðĴ�ÑĴĴ�ÌȸķĊÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
accrue des superquartiers, notamment des quartiers 
de Sant Antoni et de Poblenou, ce dernier faisant 
l’objet de grands projets immobiliers et hôteliers40. Ces 
ĴÑĉďðæĊæÐĮ�ĮďķăðæĊÐĊĴ�ÅðÐĊ�ă�ÌðŨÆķăĴÑ�ÌȸÑĪķðăðÅīÐī�
les objectifs d’égalité environnementale et sociale 
dans ce nouveau schéma urbain.

Malgré les nombreux avantages de ces superquartiers, 
les critiques et les inquiétudes se multiplient quant 
ķ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮ�¾�ÌÐķŘ�
vitesses si les besoins des quartiers populaires ne 
sont pas traités en priorité.�LķĮĪķȸ¾�ĨīÑĮÐĊĴș�ă�ĨăķĨīĴ�
des fonds ont été alloués aux quartiers du centre-ville, qui 
īÐÉďðŒÐĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÌŒĊĴæÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�Ĩďķī�
de nouveaux aménagements, tels que la piétonnisation, 
les pistes cyclables, les centres de soins et les espaces 
ŒÐīĴĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ÌÐĮ�ĮķĨÐīĪķīĴðÐīĮ�ďĊĴ�
été déployés dans toute la ville, en veillant à fournir des 
espaces publics, à améliorer les quartiers, à régénérer 
l’économie, à assurer une mobilité durable et à fournir 
des logements publics41. Bien que ce plan ait un certain 
potentiel, une grande partie de la première phase de 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮķĨÐīĪķīĴðÐīĮ��ÑĴÑ�ÆďĊĮÆīÑÐ�¾�ÌÐĮ�
projets situés au centre de quartiers tels que Poblenou et 
Sant Antoni. Le sous-investissement dans les quartiers 
populaires n’a fait qu’accroître les inégalités urbaines 
et la stigmatisation des territoires. Ces modèles sont 
également beaucoup plus faciles à mettre en œuvre dans 

39 Natalie Mueller et alȘș�ȹɁ�ìĊæðĊæ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÌÐĮðæĊ�ďå�ÆðĴðÐĮ�åďī�ìÐăĴìȚ�
}ìÐ�ĮķĨÐīÅăďÆā�ĉďÌÐăɁȺș�Environment InternationalɁǠǢǣș�ǡǟǡǟȘ

40 Christos Zografos et alȘș�ȹɁ}ìÐ�ÐŒÐīřÌř�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ķīÅĊ�
ĴīĊĮåďīĉĴðďĊă�ÌĨĴĴðďĊȚ�wĴīķææăÐĮ�åďī�ķĴìďīðĴř�ĊÌ�ĴìÐ��īÆÐăďĊ�
ĮķĨÐīÅăďÆā�ĨīďþÐÆĴɁȺș�CitiesɁǨǨș�ǡǟǡǟȘ

ǣǠ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁ�īÆÐăďĊ�wķĨÐīÅăďÆāɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ'æ#Ǩå.
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des environnements à forte densité, avec des utilisations 
mixtes, des systèmes de transport en commun et une 
ÌðŒÐīĮðĴÑ�ĮďÆðăÐȘ�#ĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÅÐķÆďķĨ�ĨăķĮ�ÑĴÐĊÌķÐĮș�
ségréguées et inégales, comme beaucoup de celles 
d’Amérique du Nord et du Sud, notamment Lima (Pérou), 
Mexico (Mexico), Houston et Miami�ȧ(ĴĴĮȭ�ĊðĮȨș�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
à relever seront beaucoup plus importants. 

Chengdu (Chine)

 ° #ÐĨķðĮ�ǡǟǠǡș��ìÐĊæÌķ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐ�Įķī�ĮďĊ�Great 
City Masterplan42 (Grand Plan directeur pour la ville) 
qui vise à créer une ville verte sans voitures pour 
ǧǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮȘ�OȸĨĨīďÆìÐ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
urbain polycentrique adoptée par l ’équipe 
d’aménagement du territoire vise à privilégier la 
ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�ĨÐĴðĴÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮĴÐăăðĴÐĮ�ÐĊ�ĨÑīðĨìÑīðÐȘ�}ďķĮ�
les équipements collectifs et tous les services sont 
ÆÐĊĮÑĮ�ĮÐ�ĴīďķŒÐī�¾�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮ�¾�ĨðÐÌ�ÌÐĮ�
nouveaux centres piétonniers ou être accessibles 
ÐĊ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǠǤɁĉðĊķĴÐĮ�ÐĊ�ĴīĊĮĨďīĴ�ÐĊ�ÆďĉĉķĊ�
ralliant le pôle central aux centres urbains actuels. 
Li Chuncheng, ancien maire et haut responsable du 
parti, a été le premier à promouvoir l’idée de faire de 
�ìÐĊæÌķ�ķĊÐ�ȹɁville jardin moderne et mondialeɁȺ�ķ�
ÌÑÅķĴ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǡǟǟǟɁȚ�ďĊ�ăȸĨĨÐăðĴ�ăďīĮ�ȹɁgongyuan 
chengshiɁȺ�ȧă�ŒðăăÐ�ĨīÆȨȘ�wÐăďĊ�ÆÐ�ĊďķŒÐķ�ĉďÌÝăÐ�
ķīÅðĊș�ǠǤɁɦ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊĮÆīÑĮ�ķŘ�ÐĮĨÆÐĮ�
ŒÐīĴĮș�ǥǟɁɦ�ķŘ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊĮ�ÐĴ�ǡǤɁɦ�ķŘ�īďķĴÐĮ�ÐĴ�
aux allées. Certains comparent cette approche au 
mouvement des cités-jardins en Angleterre, qui a 
vu le jour dans les années 1890 pour lutter contre la 
surpopulation et la pollution urbaines43. Le modèle 
Great City�ÐĮĴ�ÆÐĊĮÑ�ÆďĊĮďĉĉÐī�ǣǧɁɦ�ÌȸÑĊÐīæðÐ�ÐĴ�
ǤǧɁɦ�ÌȸÐķ�ÐĊ�ĉďðĊĮ�ĪķȸķĊÐ�ŒðăăÐ�ÆďĉĨīÅăÐ�ÆăĮĮðĪķÐȘ�
La zone tampon verte qui entoure la ville intègre des 
voies piétonnes et cyclables qui s’entrecroisent et 
permettent aux habitants de se rendre en centre-
ville. Cependant, de nombreux habitants ont indiqué 
qu’ils regrettaient les déplacements qui leur étaient 
imposés par les nouveaux aménagements urbains 
écologiques et par les constructions de logements 
ÌĊĮ�ăÐķī�ĪķīĴðÐīȘ�'Ċ�ǡǟǠǨș�ÌĊĮ�ăÐ�ŒðăăæÐ�ÌÐ�9ķþðș�
au sud de Chengdu, une partie du quartier devait être 
détruite pour créer de l’espace pour une nouvelle voie 
verte. Certains habitants ont rapporté qu’ils allaient 
être expulsés et que des jardins informels seraient 
détruits pour être remplacés par des terrains de sport, 
des gratte-ciel et de grands parcs44.

ǣǡ�OÐďĊīÌď�T®īĪķÐšș�ȹɁȵ:īÐĴ��ðĴřȶȚ���ĨīðĉÐðī�ÆðÌÌÐ�Ĩī�ĨÐÌÐĮĴīÐĮ�Ìď�
ĉķĊÌď�ÐĮĴīð�Ċ��ìðĊɁȺș�ArchDaily, 2012, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ�¢ÌŘ�.

ǣǢ�ZăðŒÐī��ðĊœīðæìĴș�ȹɁ}ìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�ĉďŒÐĉÐĊĴȚ�åīďĉ�'ÅÐĊÐšÐī�Ĵď�
'ÅÅĮŦÐÐĴɁȺș�The Guardian, 2014, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢītþþð�.

ǣǣ�Oðăř�Nķďș�ȹɁAĊĮðÌÐ��ìÐĊæÌķȚ�ÆĊ��ìðĊȸĮ�ĉÐæÆðĴř�ŒÐīĮðďĊ�ďå�ĴìÐ�æīÌÐĊ�
ÆðĴř�œďīāȟɁȺș The Guardian, 2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĊǦì�ĉ.

Pour atteindre les objectifs d’écologie et de justice 
sociale, il est donc souvent nécessaire de trouver un 
équilibre complexe entre l’accès aux nouveaux espaces 
verts formels et le soutien aux aménagements verts 
informels. Cela implique également de trouver un équi-
libre entre la protection des équipements de loisirs, de 
détente et de sports, informels et actifs, et d’éviter ce que 
ÆÐīĴðĊĮ�ĨĨÐăăÐĊĴ�ăȸķīÅĊðĮĉÐ�ÌÐ�ă�ȹɁÅďĊĊÐ�ÆďĊÌķðĴÐɁȺ�
ÐĴ�ÌÐ�ă�ȹɁĨÐīåďīĉĊÆÐ�ĮĨďīĴðŒÐ45ɁȺȘ

4.2    espaces 
verts, espaces 
bleus et écologie 
du paysage

Les infrastructures vertes intéressent désormais de 
nombreux planificateurs et responsables gouverne-
mentaux qui reconnaissent de plus en plus la valeur 
des espaces verts (et bleus) urbains. Les CT et les 
ĨăĊðťÆĴÐķīĮ�ĮďĊĴ�ÐĊ�ĴīðĊ�ÌȸðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�
de l’écologie du paysage dans la protection de l’envi-
ronnement, l’atténuation des effets du changement 
ÆăðĉĴðĪķÐ�ÐĴ�ăȸÌĨĴĴðďĊ�¾�ÆÐķŘȭÆðɁț�ðăĮ�ÐĊ�ĮďķăðæĊÐĊĴ�
désormais les avantages pour la santé publique, la 
création d’espaces publics et la cohésion sociale. En 
conséquence, ils sont nombreux à s’être tournés vers la 
renaturation et les infrastructures vertes pour répondre 
¾�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌÑťĮ�ķīÅðĊĮ�ÆďĊĴÐĉĨďīðĊĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�
liés au réaménagement post-industriel, à la revitalisation 
des quartiers et des centres-villes, à la santé publique, 
à la durabilité environnementale et à la résilience 
face au changement climatique. Les aménagements 
environnementaux comprennent désormais des parcs, 
des jardins, des voies vertes, des couloirs écologiques, 
des littoraux verts résilients, des jardins et des fermes 
communautaires. Ces aménagements écologiques ont 
tendance à être déployés soit sur des terrains vacants, 
post-industriels et démilitarisés, soit dans des centres 
urbains historiques plus denses. Certaines villes, dont 
Nantes�ȧ9īĊÆÐȨ�ÐĴ�Buenos Aires (Argentine), ont adopté 
des objectifs précis pour accroître l’accès universel aux 
espaces verts. À Buenos Aires, la ville s’est engagée à 
augmenter la couverture de l’accès aux espaces verts 
pour tous ses habitants d’ici à 2025. À Nantes, tant la 
municipalité que l’agglomération (Nantes Métropole) 

ǣǤ�:ķðăăķĉÐ�9ÅķīÐăș�OÐĮ�TÑĴīďĨďăÐĮ�ÅīÅīÐĮɁȚ�ÌÑĉďĊÌðăðĮÐī�ă�ŒðăăÐș�
désurbaniser la terre, Paris, Le Passager clandestin, 2019.
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ĮÐ�ĮďĊĴ�ÐĊææÑÐĮ�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�¾�īÐĊåďīÆÐī�ăÐķī�ȹɁðÌÐĊ-
ĴðĴÑ�ŒÐīĴÐ�ÐĴ�ÅăÐķÐɁȺ�ÐĴ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�
cohésion sociale autour de la nature urbaine46. Après 
trois décennies de développement des espaces verts 
entamées dès le début des années 2020, tous les Nantais 
ŒðŒīďĊĴ�¾�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǢǟǟɁĉ�ÌȸķĊ�ÐĮĨÆÐ�ŒÐīĴș�ă�ŒðăăÐ�ďååīðī�
ǤǦɁĉ2�ÌȸÐĮĨÆÐ�ŒÐīĴ�Ĩī�ìÅðĴĊĴ�ÐĴ�ķĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ǠǟǟɁĨīÆĮ�
municipaux. À Nantes, une approche fondée sur l’égalité 
garantit qu’aucun quartier ne sera laissé de côté et une 
autre approche, fondée sur l’équité, a permis d’investir 
dans des espaces verts dans des quartiers marginalisés, 
ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌÐĮ�#ÐīŒăăðÝīÐĮȘ

Iloilo (Philippines)47

 ° Le Plan d’action local sur le changement climatique 
d’Iloilo et le Plan de réduction et de gestion des risques 
de catastrophe comprennent des stratégies pour 
la réhabilitation de la rivière Iloilo, la protection des 
mangroves et l’incorporation de systèmes de collecte 
des eaux de pluie48. L’objectif principal est de s’attaquer 
ķ�īðĮĪķÐ�ÌȸðĊďĊÌĴðďĊ�ÌĊĮ�ĴďķĴÐ�ă�šďĊÐș�ÌďĊĴ�ǨǟɁɦ�
sont construits sur des terres inondables. La première 
stratégie s’est traduite par le Projet d’aménagement de 
l’IIoilo River Esplanade, qui a débuté en 2012 et visait 
¾�īÑìÅðăðĴÐī�ă�īðŒðÝīÐ�ÌÐ�ǧșǠɁāĉ�ÌÐ�ăďĊæ�ÐĴ�¾�ÑŒðĴÐī�
ainsi de développer des routes pour les véhicules à 
moteur. Lors de l’élaboration du projet, la municipalité 
a entendu les appels des citoyens en faveur d’espaces 
publics dans le quartier et a intégré des allées vertes, 
des aménagements paysagers, des espaces de loisirs 
et des pistes cyclables. La mise en œuvre du projet 
a été conditionnée par une ordonnance de zonage 
relative au réseau d’espaces verts et ouverts, mais 
�ÌĻ�åðīÐ�åÆÐ�¾�ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�¾�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ÌÐ�
la rivière et à l’expulsion des habitants des quartiers 
informels. Ces problèmes ont été résolus grâce à 
des campagnes de nettoyage et au relogement de 
ǠɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ĮĻīĮȘ��ÐĴĴÐ�
ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ��åðĴ�åÆÐ�¾�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌÑťĮș�Æī�ă�
renaturation a également déclenché des processus 
de déplacement et de dépossession. La ville prévoit 
maintenant de reloger les habitants des quartiers 
informels, éventuellement par le biais de plans 
directeurs détaillés, mis en œuvre par la ville elle-
même ou par des promoteurs privés, bien que cela 
pose de nouveaux risques d’exclusion. Les zones de 
relogement doivent également offrir des possibilités 
d’emploi ou de commerce aux familles relogées. Plus 
récemment, le Plan global d’utilisation du foncier 

ǣǥ�UĊĴÐĮ�TÑĴīďĨďăÐ�ÐĴ��ðăăÐș�ȹɁ'ĮĨÆÐĮ�ŒÐīĴĮ�ÐĴ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴɁȺș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTāďZN.

ǣǦ��ăÐīð��īīðĐĊ�ÐĴ�LķĊ��īăďĮ��īðÅÐș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�œðĴì�UĴķīÐȚ�
tÐĮĴďīðĊæ�ÐÆďĮřĮĴÐĉĮ�ĊÌ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮ�Ĵìīďķæì�ĨķÅăðÆ�ĨďăðÆðÐĮɁȺș�Recueil 
ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǣǧ��w�A#ș�ȹɁ�īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ĨÅðăðĴř�qīďťăÐĮ�ďå��#A��ðĴðÐĮɁȺș�ǡǟǠǦș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒš�9tÐ.

2021-2029 de la ville d’Iloilo et le Plan de zonage ont 
prévu des primes de densité pour inciter à la mise 
en œuvre de projets intégrant des mesures de lutte 
contre le changement climatique et de réduction des 
risques de catastrophe ainsi que des technologies et 
ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊȘ�#ĊĮ�ķĊÐ�ŒðăăÐ�ÌÐŒÐĊķÐ�ķĊÐ�
destination touristique de premier plan, les besoins 
et les droits des habitants socialement marginalisés, 
ainsi que ceux des habitants des quartiers informels, 
doivent primer sur ceux des promoteurs et des 
touristes. 

La création de nouveaux équipements environnementaux 
et d’infrastructures vertes s’est également accompagnée 
d’initiatives plus larges de réaménagement des quartiers. 
Ces initiatives visent à fournir des infrastructures à 
faible émission de carbone, dans le cadre d’un effort 
plus large visant à limiter, à décourager l’utilisation 
des voitures privées, à favoriser la mobilité active 
et durable et à améliorer la santé des habitants. Les 
espaces verts et l’amélioration des infrastructures de 
mobilité sont censés répondre aux objectifs d’atténua-
tion de la crise climatique et d’adaptation à ses effets, 
tout en répondant aux impératifs de santé des citadins. 
Ces impératifs incluent diverses problématiques, allant 
de la réduction de la pollution atmosphérique à la lutte 
contre l’obésité en passant par la promotion de l’activité 
ĨìřĮðĪķÐȘ�OȸĨĨīďÆìÐ�ÌÐ�ă�ȹɁŒðăăÐ�ĮðĊÐ49ɁȺ�ĮȸīĴðÆķăÐ�
autour de la fourniture de logements adéquats et abor-
dables, de transports publics performants, de soins de 
santé de qualité et d’espaces sûrs pour jouer et faire de 
l’exercice, comme préconisé par l’Organisation mondiale 
de la Santé en 1987.

Porto Viejo (Équateur)50 

 ° #ÐĨķðĮ� ĮďĊ� ðĊķæķīĴðďĊ� ÐĊ� ǡǟǠǧș� ĨīÝĮ� ăÐ�
tremblement de terre dévastateur de 2016, le Las 
�ÐæĮ�qīā51ș�ÌȸķĊÐ�ĮķĨÐīťÆðÐ�ÌÐ�ǠǟșǦɁìș�ÆďĊĮĴðĴķÐ�
ķĊ�ĴīÝĮ�ÅďĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�Ìķ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁbuilding back 
betterɁȺ�ȧīÐÆďĊĮĴīķðīÐ�ÐĊ�ĉðÐķŘȨ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ķīÅðĊÐȘ�
qďķī�ř�ĨīŒÐĊðīș�ðă��ÆďĉÅăÑ�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ÐĮĨÆÐĮ�
verts et en activités culturelles et économiques. Une 
partie du budget provient de fonds du gouvernement 
central. Ceux-ci ont été utilisés pour reconstruire 
la ville et contribuer à sa revitalisation économique 
en créant un grand parc polyvalent dans le centre-
ville. Ce réaménagement fait partie d’un système 
interconnecté de parcs et de réserves naturels qui 
font partie du plan directeur Corredor del Rio. La 
conception du parc a intégré plusieurs solutions 

49 Helen Cole et alȘș�ȹɁ�Ċ�>ÐăĴìř��ðĴðÐĮ�ÅÐ�ĉÌÐ�īÐăăř�ìÐăĴìřȟɁȺș�The 
Lancet Public HealthɁǡș�ĊoɁǨș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǢǨǣȭǢǨǤȘ

Ǥǟ��ăÐīð��īīðĐĊ�ÐĴ�LķĊ��īăďĮ��īðÅÐș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�œðĴì�
UĴķīÐȜɁȺș�op. cit.

ǤǠ�:ķĮĴŒď�:ďĊš®ăÐšș�ȹɁqīĪķÐ�OĮ��ÐæĮɁȺș��īÆìðŒď���sș�ǡǟǠǧș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨìǧ}ǤL.
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d’adaptation basées sur les écosystèmes, notamment 
la récupération et la réaffectation des berges de la 
rivière pour créer des zones de loisirs inondables 
et la régénération d’un méandre abandonné en 
zone humide, avec un bassin de rétention des eaux 
pluviales où de nombreuses espèces de la faune 
indigène et tropicale se sont rapidement installées. 
Grâce à ce projet de réhabilitation, de nombreuses 
espèces d’insectes, d’amphibiens, de reptiles et 
d’oiseaux se sont installées dans la zone humide, 
qui dispose désormais d’un bassin de rétention qui 
absorbe les eaux de ruissellement des surfaces dures. 
En outre, des espaces publics sûrs et inclusifs ont 
été aménagés dans tout le parc, ce qui a permis de 
revitaliser les activités culturelles, récréatives et 
économiques. Le réaménagement du parc comprend 
également des pistes cyclables et des activités, telles 
que l’activité Ciclopaseo Familiar (cyclisme familial), 
des parcours familiaux qui traversent le parc et 
ĨĮĮÐĊĴ�Ĩī�ăÐĮ�ĨďĊĴĮ�ÌÐ�qďīĴď��ðÐþďȘ�#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�
le projet a permis de créer un espace vert public de 
haute qualité, accueillant et accessible, qui répond à 
divers besoins en matière de santé et d’environnement, 
tout en offrant de nouveaux espaces de rencontre et 
de culture aux habitants. 

Catalogne (Espagne)

 ° La loi sur le climat de 2017 de la Catalogne a fixé 
un objectif de neutralité carbone pour 2050, qui 
comprend des objectifs intermédiaires de réduction 
ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ�æš�¾�ÐååÐĴ�ÌÐ�ĮÐīīÐ�ÌÐ�ǣǟɁɦ�ÌȸðÆð�¾�
ǡǟǢǟ�ÐĴ�ÌÐ�ǥǤɁɦ�ÌȸðÆð�¾�ǡǟǣǟș�Ĩī�īĨĨďīĴ�¾�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�
référence de 2005. La loi a donné lieu à la création d’un 
æīďķĨÐ�ÌȸÐŘĨÐīĴĮ�Īķð��ÌÑťĊð�ÌÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�ÆīÅďĊÐ�Įķī�
ÆðĊĪɁĊĮ�ÐĴ��ÑĴÅăð�ķĊÐ�ĴŘÐ�Įķī�ăÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ��Z2 
des véhicules, qui alimente un fonds de protection 
du climat. Les taux d’imposition étaient initialement 
ťŘÑĮ�¾�ÐĊŒðīďĊ�ǠǟɁÐķīďĮ�Ĩī�ĴďĊĊÐ�ÌÐ��Z2 émis, ce 
taux devant augmenter automatiquement tous les 
ÌÐķŘɁĊĮș�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǢǟɁÐķīďĮ�Ĩī�ĴďĊĊÐ�ÐĊ�
2025. En outre, le gouvernement catalan a également 
ÑĴÅăð�ÌÐĮ�ȹɁšďĊÐĮ�¾�åðÅăÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮɁȺ�ÌÑÅķĴ�ǡǟǡǟș�
qui limitent la circulation des véhicules anciens 
et à fortes émissions dans la zone métropolitaine 
de Barcelone. Les mesures consistent à appliquer 
des amendes sur les véhicules qui pénètrent dans 
les zones réglementées, qui couvrent une partie 
des zones bâties de plusieurs villes catalanes. 
Ces zones comprennent des banlieues dont les 
habitants vivant avec de faibles revenus risquent 
d’être particulièrement touchés par cette mesure, 
en particulier ceux qui dépendent de véhicules 
motorisés privés ou commerciaux pour leur travail. 
En revanche, un quartier à hauts revenus de Barcelone, 
�ăăŒðÌīÐīș��ÑĴÑ�ÐŘÐĉĨĴÑ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĉÐĊÌÐĮș�ÆÐ�Īķð��
suscité des inquiétudes concernant la justice sociale 

et la manière dont ces mesures affectent de manière 
différenciée les automobilistes, les petites entreprises 
ÐĴ�ðĊÌķĮĴīðÐĮȘ��ķ�ĴďĴăș�ǤǟɁǟǟǟɁŒÑìðÆķăÐĮ�ĨďăăķĊĴĮ�
sont désormais interdits d’accès dans ces zones à 
faibles émissions52. Les recettes de la taxe sur le 
changement climatique sont ensuite affectées à un 
fonds pour la promotion du patrimoine naturel et à 
un autre fonds pour la protection de l’environnement. 
�ÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑÐĮɁȚ�Ĩďķī�ĉÐĴĴīÐ�
en œuvre les politiques d’atténuation du changement 
ÆăðĉĴðĪķÐ�ÐĴ�ÌȸÌĨĴĴðďĊ�¾�ĮÐĮ�ÐååÐĴĮɁț�Ĩďķī�ÆÆÑăÑīÐī�
ăÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌȸÑĊÐīæðÐ�īÐĊďķŒÐăÅăÐɁț�ÐĴ�Ĩďķī�ÐĊÆďķīæÐī�
l’autoconsommation d’électricité, les logements 
plus économes en énergie, la mobilité durable, les 
économies d’eau et l’amélioration des processus de 
production.

#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìķ�wķÌ�æăďÅă�ÐĴ�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮ�Ìķ�UďīÌ�
global, les aménagements environnementaux jouent 
ķĊ�īĒăÐ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌĊĮ�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�ÐĴ�
la souveraineté alimentaires des habitants structurel-
lement discriminés, grâce à des projets d’agriculture 
urbaineȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīș�ăďīĮĪķÐ�

Ǥǡ�:ÐĊÐīăðĴĴ�ÌÐ��ĴăķĊřș�ȹɁ�īÆÐăďĊ�Oďœ�'ĉðĮĮðďĊ�¢ďĊÐɁȺș�News, 2022, 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘU>Ǣī�.

wďķīÆÐɁȚ�wÐĴĴăÐ�qīāĮ�ĊÌ�tÐÆīÐĴðďĊș�
9ăðÆāīȘ�LīÌðĊ�ķīÅðĊș�wÐĴĴăÐș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ



4 reCherCher des transitions justes via La renaturation muLtiseCtorieLLe

rapport GoLd vi290

l’agriculture urbaine est interdite comme c’était le 
cas au Kenya avant la réforme constitutionnelle de 
2010, les lois restrictives ont tendance à contribuer à 
l’augmentation des coûts, à une dépendance excessive 
vis-à-vis du marché, au gaspillage et à la dégradation 
de l’environnement. Les restrictions légales entravent 
également le développement des économies circulaires, 
la biodiversité, l’utilisation optimale des ressources 
humaines et naturelles, les opportunités économiques 
ÐĴ�ăÐĮ�īÑæðĉÐĮ�ĊķĴīðĴðďĊĊÐăĮȘ��ķ�NÐĊřș�ÆÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ďĊĴ�
été partiellement comblés en 2015, lorsque le comté de 
la ville de Nairobi a adopté une loi soutenant l’agriculture 
urbaine. Cette collectivité territoriale a rejoint le Pacte de 
Milan sur la politique alimentaire urbaine l’année suivante. 
�ðĊĮðș�ă��}�ĮȸÐĮĴȭÐăăÐ�ÐĊææÑÐ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
alimentaires inclusifs et durables qui fournissent une 
alimentation saine et abordable pour tous.

Nairobi (Kenya)53

 ° Près de la moitié du commerce informel de la ville 
est lié à la fourniture de nourriture. Les agriculteurs, 
les transformateurs et les commerçants vendent 
des denrées alimentaires produites localement 
ou importées des zones périphériques. On estime 
ĪķÐ�ǡǤǟɁǟǟǟɁĉÑĊæÐĮ�ĨīďÌķðĮÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÐĊīÑÐĮ�
alimentaires dans les limites de la ville. Ce système 
de production, de distribution et de consommation 
quotidiennes joue un rôle essentiel dans la fourniture 
de fruits et légumes frais, de produits laitiers et de 
ÅÑĴðă�ĮðĊĮ�ķŘ�ǣșǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�UðīďÅðȘ�
La législation municipale adoptée en 2015, relative 
à la promotion de l’agriculture urbaine54, a fourni un 
cadre pour la participation du public à la gestion, la 
protection et la conservation de l’environnement via le 
recyclage des déchets organiques55. Le gouvernement 
du comté a également établi des partenariats pour 
mettre en place des installations pour générer de la 
ŒăÐķī�ŒÐÆ�ÌðŒÐīĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÌĊĮ�
ăÐĮ�šďĊÐĮ�ďľ�ŒðŒÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮȘ�#ĊĮ�
le domaine d’Umoja notamment, le comté a fourni des 
terres à la communauté locale pour qu’elle transforme 
les déchets organiques en énergie propre sous forme 
ÌÐ�ÅðďæšȘ�'ĊŒðīďĊ�ǤɁǟǟǟɁĉÑĊæÐĮ�ÐĴ�īÐĮĴķīĊĴĮ�
ăďÆķŘ�ÐĊ�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ56. Parallèlement, le conseil 
municipal de Nairobi a mené un examen collaboratif 
des chaînes d’approvisionnement en adoptant une 
perspective basée sur le genre. Il s’agissait notamment 
d’inciter les enfants et les jeunes de tous les genres à 

ǤǢ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹɁtÐŒðŒðĊæ��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐɁȺș�Recueil de 
ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

Ǥǣ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴřș�ȹɁ}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐ�
qīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�tÐæķăĴðďĊ��ÆĴɁȺș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOþ�åÌ�.

ǤǤ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴřș�ȹɁ}ìÐ�UðīďÅð��ðĴř��ďķĊĴř�wďăðÌ��ĮĴÐ�TĊæÐĉÐĊĴ�
�ÆĴɁȺș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÐtǟāœ.

Ǥǥ��ǣǟɁ�ðĴðÐĮș�ȹɁ�ĉďþ�'ĮĴĴÐȚ�UðīďÅð�}ķīĊĮ�ZīæĊðÆ��ĮĴÐ�AĊĴď��ăÐĊ�
'ĊÐīæř��ðďæĮɁȺș��ĮÐ�wĴķÌðÐĮș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāÆķřìĪ.

s’engager dans l’agriculture, et de former les femmes 
aux techniques de négociation.

Certaines initiatives municipales de revitalisation et 
de renaturation combinent écologisation, sécurité 
alimentaire et droit au logement par le biais d’organismes 
fonciers solidaires, une approche fondée sur les droits 
ÐŘĉðĊÑÐ�¾�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǤȘǡȘ

4.3 écologisation 
des bâtiments 

À l’échelle des bâtiments, les villes s’efforcent actuelle-
ĉÐĊĴ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÐĴ�ÌȸÆÆīďôĴīÐ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�
énergétique, tout en renforçant la résilience face aux 
impacts climatiques extrêmes tels que les inonda-
tions et les vagues de chaleur. Un grand nombre de 
villes leaders en la matière sont membres des réseaux 
�ǣǟɁ�ðĴðÐĮ�ÐĴ�A�O'Aș�ÐĴ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÅďīÌÐĊĴ�
ÆÐ�ÌÑť�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ÌȸÑæăðĴÑȘ

Boston (États-Unis)

 ° Les bâtiments de Boston sont responsables 
ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǦǟɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ�ÆīÅďĊÐ�ÌÐ� ă�
ŒðăăÐɁț� ðăĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�ÌďĊÆ�ķĊÐ�ÆðÅăÐ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�
des politiques visant à réduire les émissions. Les 
bâtiments appartenant à la ville représentent près 
ÌÐ�ǦǤɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ÌÐ�ÆīÅďĊÐ�ĨīďŒÐĊĊĴ�ÌÐĮ�
activités municipales locales. Par conséquent, 
ÐĊ�ǡǟǠǨș�ăÐ�#ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
quartiers a établi un ensemble de normes de 
ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�šÑīď�ÑĉðĮĮðďĊ�ÐĴ�ĮĨÑÆðťÑ�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�
ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�¾�ÐĊĴīÐĨīÐĊÌīÐɁȚ�īÐĉĨăÆÐĉÐĊĴ�
des fenêtres, installation de joints étanches à l’air, 
isolation des toits, modernisation des systèmes 
mécaniques et d’éclairage, et prise en compte des 
émissions de carbone résultant de la production de 
différents matériaux de construction. Après l’adoption 
du plan, le maire de Boston a également publié un 
décret exigeant que tout nouveau bâtiment public 
respecte les normes zéro émission de la ville. L’arrêté 
municipal a également été suivi de nouvelles règles 
de zonage destinées à promouvoir des stratégies 
complémentaires pour contribuer à la réduction des 
ÑĉðĮĮðďĊĮɁȚ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ÌȸÐŨÆÆðĴÑ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐș�
production d’énergie renouvelable sur site et achat 
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d’énergie propre57Ș�'Ċ�ĉīĮɁǡǟǡǠș�ă�ŒðăăÐ��ĊĊďĊÆÑ�
ĪķȸÐăăÐ�ååÐÆĴÐīðĴ�ǢǣɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ķ�
ĮďķĴðÐĊ�ÌÐ�ǠǣɁĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮș�ÌďĊĴ�
ǥǟǧɁĊďķŒÐăăÐĮ�ķĊðĴÑĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�¾�ă�ÆďĊĮÐīŒĴðďĊ�
ÌÐ�ǡǢǢɁķĊðĴÑĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�Ìķ�ĨīÆ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�
à loyer modéré. Combinant des programmes 
d’accession à la propriété et de location accessible, 
ces projets comportaient pour la première fois 
l’obligation de respecter des normes de construction 
zéro émission. Les projets prévoient également de 
réserver un certain nombre d’unités de logement aux 
personnes et aux familles sans abri, aux personnes 
âgées et aux personnes traitées pour toxicomanie. 
OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ÅďīÌÅăÐĮ�
proviendra de sources fédérales et municipales, ainsi 
que des ressources provenant des frais d’impact des 
aménagements de la ville. Ces derniers sont pris sur 
les fonds des nouveaux projets commerciaux et 
sur l’action de préservation communautaireɁȚ�ķĊÐ�
ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĴŘÐ�åďĊÆðÝīÐ�Īķð��ÑĴÑ�
approuvée par les électeurs en 2016.

Chefchaouen (Maroc)58

 ° Chefchaouen, et notamment sa vieille médina, 
présente une forte densité urbaine responsable d’un 
effet d’îlot de chaleur particulièrement marqué, ce qui 
rend les habitants plus vulnérables au stress thermique 
ÆķĮÑ�Ĩī�ăÐ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐȘ�#ÐĨķðĮɁǡǟǠǢș�
la municipalité de Chefchaouen s’est engagée à 
intégrer de manière systématique et transversale 
la gestion de l’énergie dans l’aménagement de son 
territoire et à chauffer les bâtiments municipaux à 
l’énergie solaire. Chefchaouen est également l’une 
des premières municipalités du pays à insister pour 
que ses nouvelles constructions soient conformes 
à la nouvelle Réglementation thermique de la 
construction au Maroc. La ville a appliqué les principes 
de l’architecture bioclimatique aux bâtiments faisant 
l’objet d’une rénovation (comme le Musée de la diète 
méditerranéenne) et a formé les architectes locaux 
¾�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮȘ�#ÐĨķðĮ�ǡǟǠǧș�ÌĊĮ�ĴďķĴ�
ăÐ�ĨřĮș�ǠɁǤǟǟɁīÆìðĴÐÆĴÐĮ�ďĊĴ�īÐÉķ�ķĊÐ�åďīĉĴðďĊ�
sur la conformité aux nouvelles réglementations et 
exigences thermiques. Les thèmes de cette formation 
ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴɁȚ�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐĮș�
la création d’un inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre, la mobilité électrique, l’efficacité 
énergétique des bâtiments, l’écoconduite, la 
gestion des déchets, les installations de production 
d’énergie solaire et la communication sur l’énergie. 
L’approche décentralisée et multipartite de la ville, 

ǤǦ�wīì�wìÐĉāķĮș�ȹɁ�ďĮĴďĊ�šďĊðĊæ�ÆìĊæÐ�œďķăÌ�īÐĪķðīÐ�ĊÐĴȭšÐīď�
ÐĉðĮĮðďĊĮ�åīďĉ�ĊÐœ�ÅķðăÌðĊæĮɁȺș�Energy News Network, 2021,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTķĨ�æǨ.

Ǥǧ�>þī�NìĉăðÆìð�ÐĴ�Nīðĉ�'ăæÐĊÌřș�ȹɁ'ĊÐīæř�}īĊĮðĴðďĊ�ďå��ìÐåÆìďķÐĊ�
ÆðĴřɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ainsi que son système unique de coopération entre 
les services publics, les agences de développement, 
les associations et le secteur privé, constituent 
également un levier politique important. Cela a permis 
à différents acteurs de contribuer à des programmes 
et projets existants. La politique énergétique de la 
ŒðăăÐ�ŒðĮÐ�¾�ĉÑăðďīÐī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐ�ÐĴ�ăȸÆÆÝĮ�
¾�ÌÐĮ�ÑĊÐīæðÐĮ�īÐĊďķŒÐăÅăÐĮ�ÅďīÌÅăÐĮɁț�ÐăăÐ�ÐĮĴ�
axée sur la création d’opportunités pour les jeunes, 
l’augmentation de leur employabilité et la promotion 
de l’installation d’infrastructures d’énergie solaire.

Malgré une meilleure compréhension des avantages 
que l’écologisation peut apporter au paysage urbain, il 
est également important de reconnaître que toutes les 
collectivités locales ne donnent pas, ou ne parviennent 
pas à donner, la priorité à l’égalité dans la renaturation 
urbaineȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ăȸÑÆďăďæðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
ne fait pas partie d’un projet de durabilité socialement 
ou politiquement équilibré. Elle est souvent ancrée dans 
des inégalités socio-spatiales, nouvelles ou historiques, 
qui sont sous-tendues ou créées par une croissance 
urbaine continue, la spéculation foncière et la ségré-
gation sociale.

}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨīĴÐĊĴ�ŒÐÆ�ķĊ�
déficit d’équité verte. Compte tenu des décisions 
ÌȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ĨĮĮÑÐĮș�ðă�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌÐ�
faire face à ces situations, qui renforcent souvent les 
inégalités, les engagements pris ne se traduisant pas 
nécessairement par une nouvelle renaturation centrée 

wďķīÆÐɁȚ�TďĴăÐř�ðÌĮȘ�
OȸæīðÆķăĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�ÐĊ�}ìõăĊÌÐɁȚ�ăÐ�ĨīďþÐĴ�ȹɁwĉăă�ðĮ��ÐķĴðåķăɁȺȘ
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sur l’égalité. Historiquement, les quartiers ouvriers et 
ðĊåďīĉÐăĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ĉďðĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�
zones privilégiées de l’accès aux espaces verts, à 
une alimentation saine et aux autres équipements 
naturels, et de nombreuses communautés margina-
ăðĮÑÐĮ�ĮďķååīÐĊĴ�ÌȸķĊ�ÌÑťÆðĴ�ÑÆďăďæðĪķÐ�ìðĮĴďīðĪķÐ�
et durableȘ�#ĊĮ�ĨăķĮðÐķīĮ�ŒðăăÐĮ�ÌÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮș�ÌÐ�
9īĊÆÐș�Ìȸ�ăăÐĉæĊÐ�ÐĴ�Ìȸ�ķĮĴīăðÐș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�
ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ðĊĴÐīÆīďðĮÑÐĮ�ìðĮĴďīðĪķÐĮș�
fondées sur la race, la classe sociale et le genre, ainsi que 
ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ĮķĨÐīťÆðÐȥĮķīåÆÐș�ă�ĪķăðĴÑș�ăȸÐĊĴīÐĴðÐĊ�ÐĴ�
la sécurité des parcs formels59. Il a été démontré que la 
race, l’origine ethnique et la pauvreté sont des corrélats 
importants d’un accès spatial limité aux parcs et autres 
espaces verts60. Par exemple, à Baltimore (États-Unis), 
les quartiers historiquement noirs et situés au centre de 
la ville sont ceux qui présentent la plus forte prévalence 
ÌÐ�ĨīÆĮ�ĨÐĴðĴĮș�ĴīďĨ�åīÑĪķÐĊĴÑĮș�ĉă�ťĊĊÆÑĮ�ÐĴ�ĉă�
entretenus61. En revanche, dans les quartiers blancs, les 
ĨīďĨīðÑĴðīÐĮ�ďĊĴ�Ĩķ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ĨīÆĮ�ĨăķĮ�ĊďĉÅīÐķŘ�
et plus grands, et d’une plantation d’arbres plus impor-
tante62. Ces inégalités vertes découlent d’un héritage 
fortement ancré de racisme environnemental et de 
ségrégation raciale, associé à une négligence environ-
nementale historique dans les quartiers minoritaires, 
īÐĊåďīÆÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮș�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�
et une attention générale tournés majoritairement vers 
les zones à prédominance blanche63. 

Ensuite, alors que certains quartiers, y compris les 
quartiers ouvriers, sont récemment devenus plus verts, 
d’autres sont de plus en plus exclus par des processus 
ÌÐ�ȹɁæÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÑÆďăďæðĪķÐɁȺ�ďķ�ȹɁæÐĊĴīðťÆĴðďĊ�

59 Christopher G. Boone et alȘș�ȹɁqīāĮ�ĊÌ�qÐďĨăÐȚ��Ċ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
LķĮĴðÆÐ�AĊĪķðīř�ðĊ��ăĴðĉďīÐș�TīřăĊÌɁȺș�Annals of the Association of 
American GeographersɁǨǨș�ĊoɁǣș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǦǥǦȭǦǧǦȘ

60 Christopher G. Boone et alȘș�ȹɁOĊÌĮÆĨÐș�ŒÐæÐĴĴðďĊ�ÆìīÆĴÐīðĮĴðÆĮș�
ĊÌ�æīďķĨ�ðÌÐĊĴðĴř�ðĊ�Ċ�ķīÅĊ�ĊÌ�ĮķÅķīÅĊ�œĴÐīĮìÐÌȚ�œìř�ĴìÐ�ǥǟĮ�
ĉĴĴÐīɁȺș�Urban EcosystemsɁǠǢș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǡǤǤȭǡǦǠɁț��ăÐĮĮĊÌīď�tðæďăďĊș�
TĴĴìÐœ��īďœĊðĊæ�ÐĴ��ðĊðÐÆÐ�LÐĊĊðĊæĮș�ȹɁAĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĪķăðĴř�ďå�
ķīÅĊ�Ĩīā�ĮřĮĴÐĉĮȚ��Ċ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ�ðĊŒÐĮĴðæĴðďĊ�ďå�ÆðĴðÐĮ�ðĊ�
ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮɁȺș�Landscape and Urban PlanningɁǠǦǧș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǠǤǥȭǠǥǨɁț�
AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴ�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ȹɁ}ìīÐÐ�>ðĮĴďīðÐĮ�ďå�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ�
�ìðĴÐĊÐĮĮ�ðĊ��ĉÐīðÆĊ��ðĴðÐĮɁȺș�Frontiers in Ecology and EvolutionɁǨș�ǡǟǡǠɁț�
Amalia Calderón-Argelich et alȘș�ȹɁ}īÆðĊæ�ĊÌ�ÅķðăÌðĊæ�ķĨ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
þķĮĴðÆÐ�ÆďĊĮðÌÐīĴðďĊĮ�ðĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĮřĮĴÐĉ�ĮÐīŒðÆÐ�ăðĴÐīĴķīÐȚ���
ĮřĮĴÐĉĴðÆ�īÐŒðÐœɁȺș�Landscape and Urban PlanningɁǡǠǣș�ǡǟǡǠɁț�9īĊÆÐĮÆ�
Baró et alȘș�ȹɁ�ĊÌÐī�ďĊÐ�ÆĊďĨřȟ��ĮĮÐĮĮðĊæ�ĴìÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊă�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
þķĮĴðÆÐ�ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�ĮĴīÐÐĴ�ĴīÐÐ�ÅÐĊÐťĴĮ�ðĊ��īÆÐăďĊɁȺș�Environmental 
Science & PolicyɁǠǟǡș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǤǣȭǥǣɁț�NðīĮĴÐĊ�wÆìœīš�et alȘș�ȹɁ}īÐÐĮ�:īďœ�
ďĊ�TďĊÐřȚ��īÅĊ�}īÐÐ��ĊďĨř��ďŒÐī�ĊÌ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐɁȺș�PLoS 
ONEɁǠǟș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǤȘ

61 Christopher G. Boone et alȘș�ȹɁqīāĮ�ĊÌ�qÐďĨăÐȚ��Ċ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
LķĮĴðÆÐ�AĊĪķðīř�ðĊ��ăĴðĉďīÐș�TīřăĊÌɁȺș�op. cit.

62 Christopher G. Boone et alȘș�ȹɁOĊÌĮÆĨÐș�ŒÐæÐĴĴðďĊ�ÆìīÆĴÐīðĮĴðÆĮș�ĊÌ�
æīďķĨ�ðÌÐĊĴðĴř�ðĊ�Ċ�ķīÅĊ�ĊÌ�ĮķÅķīÅĊ�œĴÐīĮìÐÌȚ�œìř�ĴìÐ�ǥǟĮ�ĉĴĴÐīɁȺș�
op. cit.

63 Isabelle Anguelovski et alȘș�ȹɁUÐœ�ĮÆìďăīăř�ĨĴìœřĮ�ďĊ�æīÐÐĊ�
æÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��ìĴ�ÌďÐĮ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ȷæīÐÐĊ�ĴķīĊȸ�ĉÐĊ�ĊÌ�œìÐīÐ�ðĮ�ðĴ�
æďðĊæȟɁȺș�Progress in Human GeographyɁǣǢș�ĊoɁǥș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠɁǟǥǣȭǠɁǟǧǥȘ

verte64Ɂ» et leurs habitants sont déplacés et/ou doivent 
vivre dans des quartiers beaucoup moins écologiques 
ou exposés à des risques climatiques. La renaturation 
peut entraîner un déplacement de la classe ouvrière et 
des habitants racialisés en raison de l’augmentation des 
loyers et des taxes foncières, ainsi que de la perte des 
pratiques socioculturelles traditionnelles65. Ces dépla-
cements se produisent parfois en dépit des meilleures 
ðĊĴÐĊĴðďĊĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐ�
et, dans de nombreux cas, dans le cadre de processus 
de rénovation et de revitalisation verte des quartiers 
pleinement conscients des risques de déplacements. 
�ĊÐ�ŒĮĴÐ�ÑĴķÌÐ�ĉÐĊÑÐ�ÌĊĮ�ǡǧɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ĴðăăÐ�ĉďřÐĊĊÐ�
ȧÆďĉĨĴĊĴ�ÐĊĴīÐ�ǤǟǟɁǟǟǟ�ÐĴ�ǠșǤɁĉðăăðďĊ�ÌȸìÅðĴĊĴĮȨ�ÌÐ�
l’UE, du Canada et des États-Unis a révélé que, dans 
17 d’entre elles, les projets d’espaces verts antérieurs 
ďĊĴ�þďķÑ�ķĊ�īĒăÐ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌĊĮ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
ĊĊÑÐĮɁǡǟǟǟ�ÐĴ�ǡǟǠǟ66. 

Les déplacements sont particulièrement fréquents 
dans les projets d’écologisation et de développement 
entrepris sans donner la priorité aux communautés 
locales existantes ou sans leur permettre d’y participer 
durablement. #ĊĮ�ÆÐĮ�ÆĮȭă¾ș�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�
ÔĴīÐ�ȹɁÑÆďăďæðĮÑÐĮɁȺ�ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÐĮĴìÑĴðĪķÐĮ�
ou pour le développement économique de l’élite, au lieu 
de chercher à résoudre directement les graves problèmes 
de ces quartiers. En outre, les habitants des quartiers qui 
ont fait l’objet d’une écologisation ont parfois du mal à 
reconnaître leur quartier ou ne s’y sentent plus chez eux. 
En conséquence, ils peuvent être socialement séparés 
de leur communauté ou rester dans leur quartier et 
souffrir d’un manque de sentiment d’appartenance67. 
#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�ăȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ŒÐīĴÐ�ďĊĴ�
donc été critiquées, car elles peuvent produire des zones 
écologiques inégales et des paysages verts divisés, au 
détriment d’autres formes d’écologisation urbaine14. 
Certaines de ces infrastructures vertes sont même 
ĪķăðťÑÐĮ�ÌÐ�ȹɁGreenLULUɁȺș�ďķ�:reen Locally Unwanted 
Land Use (Utilisation du foncier local écologique non 
ÌÑĮðīÑÐȨ�ÌĊĮ�ă�ăðĴĴÑīĴķīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ68. À Copen-
hague�ȧ#ĊÐĉīāȨș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÐĮĨÆÐĮ�

ǥǣ�wīì�#ďďăðĊæș�ȹɁ'ÆďăďæðÆă�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ���tÐĮÐīÆì��æÐĊÌ�'ŘĨăďīðĊæ�
LķĮĴðÆÐ�ðĊ�ĴìÐ��ðĴřɁȺș�International Journal of Urban and Regional ResearchɁǢǢș�
noɁǢș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǥǡǠȭǥǢǨɁț�NÐĊĊÐĴì��Ș�:ďķăÌ�ÐĴ�}ĉĉř�OȘ�OÐœðĮș�Green 
:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ��īÅĊ�ĮķĮĴðĊÅðăðĴř�ĊÌ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�þķĮĴðÆÐ, 
OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦȘ

65 Isabelle Anguelovski et alȘș�ȹɁUÐœ�ĮÆìďăīăř�ĨĴìœřĮ�ďĊ�æīÐÐĊ�
æÐĊĴīðťÆĴðďĊȜɁȺș�op. cit.

ǥǥ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�ȹɁ�īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�ĊÌ�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊȚ�sķĊĴðĴĴðŒÐ�
'ŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�ǡǧ�:ăďÅă�UďīĴì��ðĴðÐĮɁȺș�ĮȘɁÌȘ

67 Isabelle Anguelovski et alȘș�ȹɁ'ŘĨĊÌðĊæ�ĴìÐ��ďķĊÌīðÐĮ�ďå�LķĮĴðÆÐ�ðĊ�
�īÅĊ�:īÐÐĊðĊæ�wÆìďăīĮìðĨȚ�}ďœīÌ�Ċ�'ĉĊÆðĨĴďīřș��ĊĴðĮķÅďīÌðĊĴðďĊș�
AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăș�ĊÌ�tÐăĴðďĊă��ĨĨīďÆìɁȺș�Annals of the American 
Association of GeographersɁǠǠǟș�ĊoɁǥș�ǡǟǡǟȘ

ǥǧ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�ȹɁ9īďĉ�}ďŘðÆ�wðĴÐĮ�Ĵď�qīāĮ�Į�ȧ:īÐÐĊȨ�O�O�Įȟ�UÐœ�
�ìăăÐĊæÐĮ�ďå�AĊÐĪķðĴřș�qīðŒðăÐæÐș�:ÐĊĴīðťÆĴðďĊș�ĊÌ�'ŘÆăķĮðďĊ�åďī��īÅĊ�
'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐɁȺș�Journal of Planning LiteratureɁǢǠș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǡǢȭǢǥȘ
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verts créés dans les années 1990 et 2000 ont entraîné 
ķĊÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐ�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǠǟȘ��ÐĮ�
tendances peuvent s’expliquer par diverses initiatives 
en matière d’infrastructures vertes et de qualité de vie 
urbaine, axées sur les investissements, qui attirent des 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ȹɁĴăÐĊĴķÐķĮÐĮɁȺș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
zones récemment réaménagées comme le district de 
Norrebro. Parallèlement, dans toute la ville, les politiques 
de protection sociale et d’accessibilité au logement 
(qui constituent de bons outils de protection contre la 
æÐĊĴīðťÆĴðďĊȨ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÌÑĉĊĴÐăÑÐĮȘ�'Ċ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐș�
Copenhague, autrefois ville la plus verte et réputée la 
plus agréable à vivre au monde69 – et, historiquement, 
ville socialement inclusive et offrant des logements 
abordables –, est devenue une ville verte destinée aux 
élites et aux touristes70. Certains groupes civiques 
organisent désormais des mouvements de résistance 
face aux déplacements. C’est le cas notamment d’Almen 
TďÌĮĴĊÌ�ȧtÑĮðĮĴĊÆÐ�ÆďĉĉķĊÐȨș�ķĊÐ�ÆďăðĴðďĊ�Ìȸì-
bitants mobilisés pour lutter contre la spéculation et 
favoriser la vente de logements à but non lucratif.

Ces tendances ne se limitent pas aux pays du Nord 
global À Rio de Janeiro (Brésil), la modernisation des 
favelas a également été associée à une discrimination 
racialisée. Cela a entraîné le déplacement des personnes 
qui utilisaient des espaces publics caractérisés par 
des pratiques culturelles et sociales afro-brésiliennes 
typiques devenus de nouveaux espaces publics verts, 
comme dans le cas de la favela Babylonia, qui a été 
étroitement surveillée, contrôlée et même criminalisée. 
Pour les habitants des favelas, l’amélioration a été vécue 
comme un processus de sécurisation et de restriction, 
qui a impliqué un nettoyage de l’environnement local, et 
s’est accompagnée d’une saisie des biens, de violences 
policières et de nouvelles formes d’investissement 
excluantes71.

Certaines villes telles que Medellín (Colombie) ont 
également constaté que les projets d’espaces verts 
contribuaient à créer de nouveaux processus d’exclusion 
ÐĴ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ72.

ǥǨ�LďìĊ��ðăĉďĴĴș�ȹɁ>ŒÐ�řďķ�ÅÐÐĊ�Ĵď�ĴìÐ�œďīăÌȸĮ�æīÐÐĊÐĮĴ�ÆðĴřȟɁȺș The 
Telegraph, 2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīq�Ī'�.

Ǧǟ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴ�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�The Green City and Social 
Injustice: 21 Tales from North America and Europeș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǡȘ

ǦǠ�}ìðĮ��ďĉÐăăðș�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴ�'īðÆ��ìķș�ȹɁwďÆðďȭĮĨĴðă�ăÐæðÅðăðĴřș�
ÌðĮÆðĨăðĊÐș�ĊÌ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�Ĵìīďķæì�åŒÐă�ķĨæīÌðĊæ�ðĊ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīďɁȺș�
CityɁǡǡș�ĊoɁǤȭǥș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǥǢǢȭǥǤǥȘ

Ǧǡ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș��ăī�Aīš®Åăȭ¢ķīðĴ�ÐĴ�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�ȹɁ:īÅÅÐÌ�
�īÅĊ�OĊÌĮÆĨÐĮȜɁȺș�op. cit.

La métropole de Medellín (Colombie)

��TÐÌÐăăòĊș�þķĮĪķȸ¾�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ŒðŒÐĊĴ�
ÌĊĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�ȹɁ¾�ìķĴ�īðĮĪķÐɁȺș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
communautés de Comuna autoconstruites dans les 
collines autour de la ville. Elles regroupent principale-
ment des personnes pauvres, des migrants venus des 
campagnes vers les villes, des groupes autochtones 
déplacés à l’intérieur du pays et d’autres personnes qui 
ďĊĴ�åķð�ÌÐĮ�ÌÑÆÐĊĊðÐĮ�ÌÐ�ÆďĊŦðĴĮ�īĉÑĮȘ�#ÐĨķðĮ�ǡǟǠǡș�
TÐÌÐăăòĊ�ÆďĊĮĴīķðĴ�ÆÐ�Īķð�ÌÐŒīðĴ�ÌÐŒÐĊðīș�¾�ĴÐīĉÐș�ķĊ�
ÆÐĊĴīÐ�ÌÐ�ǦǡɁǟǟǟɁĉ2, le �ðĊĴķīĐĊ��ÐīÌÐ�(la Ceinture verte) 
qui vise à contrôler la croissance de la métropole et à 
améliorer la résilience climatique de toute la zone. L’ini-
tiative a également porté sur une plus grande intégration 
urbaine et rurale, la conservation de l’écologie locale 
et l’aménagement global du territoire. Cependant, des 
recherches récentes ont révélé que le projet embellit 
largement les quartiers ouvriers tout en transformant 
ăÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ÐĊ�ĨřĮæÐĮ�ŒÐīĴĮ�æīÑÅăÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
ÌÐ�ÆÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮș�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ăďÆă�īÐÆďĊťæķīÐ�ăÐĮ�
terrains communautaires, les transforme en de nouvelles 
åďīĉÐĮ�ÌÐ�ĊĴķīÐ�ÐĮĴìÑĴðĪķÐĉÐĊĴ�ȹɁÆďĊĴīĒăÑÐĮɁȺș�ÐĴ�
ĨīďþÐĴĴÐ�ăȸðĉæÐ�ÌȸķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�TÐÌÐăăòĊ�ŒÐīĴÐ�ÐĴ�ÌřĊ-
mique, mais essentiellement destinée aux visiteurs et 
aux touristes des classes moyennes et supérieures.

�Ð�ĨīďþÐĴ�ÌďðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�īÐăÐŒÐī�ķĊ�ÌÑť�ÌðŨÆðăÐɁȚ�æÑīÐī�
à la fois la transition entre les zones urbaines et rurales 
et l’établissement de connexions avec d’autres parties du 
pays. Les frontières physiques claires, telles que celles 
créées par le �ðĊĴķīĐĊ��ÐīÌÐ, ne permettent pas de relever 
ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ÆÐ�ÌÑťȘ�O�åīďĊĴðÝīÐ�ÐĊĴīÐ�ă�ÆĉĨæĊÐ�ÐĴ�
la ville n’est pas homogène, et différentes conditions 
doivent être prises en compte et intégrées dans un plan 
de gestion global pour l’ensemble du territoire. Cela doit 
couvrir les moyens de subsistance et les plans de connec-
tivité qui incluent les quartiers ruraux situés en dehors de 
ses limites municipales. En outre, il existe de nombreux 
jardins communautaires cultivés par les habitants de la 
ŒðăăÐȘ�AăĮ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ăÐĮ�ĴīÌðĴðďĊĮ�īķīăÐĮ�ÐĴ�ăÐ�åðĴ�ĪķÐ�ÌÐ�
nombreuses personnes dépendent encore de la terre 
pour leur subsistance, mais un grand nombre d’entre 
ÐķŘ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÑīÌðĪķÑĮ�ķ�ĨīďťĴ�ÌÐ�ĨīďþÐĴĮ�ÌȸæīðÆķăĴķīÐ�
urbaine plus formels. Parfois, la ceinture verte de la ville 
empiète également sur les utilisations traditionnelles 
des terres, comme le pâturage du bétail, ce qui porte 
atteinte à l’identité de nombreuses personnes et à leur 
īÐăĴðďĊ�ŒÐÆ�ăÐķī�ĴÐīīðĴďðīÐȘ�'ĊťĊș�ÅðÐĊ�ĪķȸķĊÐ�æīĊÌÐ�
partie de la ceinture verte soit zonée et classée comme 
non constructible, des complexes de logements haut de 
gamme sont actuellement construits dans cette zone. 
Cela révèle l’application inéquitable des réglementations 
en matière d’aménagement du territoire, qui favorise 
presque inévitablement les intérêts des promoteurs de 
luxe et des habitants à hauts revenus.
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�ĊÐ�ŒðăăÐ�ȹɁþķĮĴÐɁȺ�Įķī�ăÐ�ĨăĊ�ĮďÆðă�ÐĴ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴă�
ĨÐķĴ�ĮÐ�ÌÑťĊðī�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ŒðăăÐ�ÌĊĮ�ăĪķÐăăÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�
habitants humains et les espèces non humaines ont une 
chance égale de s’épanouir. Cela implique de partager 
ÑĪķðĴÅăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ÐĴ�
d’environnement, indépendamment de la classe, du 
genre, de la race, de l’origine ethnique, de l’âge, de 
l’orientation sexuelle, de la religion et des capacités 
physiques et mentales des personnes, tout en tenant 
compte des intersections entre les différentes discri-
minations fondées sur ces identités et expériences. 
Cependant, bien que la nécessité d’intégrer la notion de 
justice dans la poursuite d’une plus grande durabilité et 
d’une résilience renforcée de l’environnement urbain soit 
depuis longtemps reconnue73, les considérations liées à 
l’égalité entre tous les occupants et les occupantes des 
villes, humains ou non, sont souvent négligées dans les 
projets de développement urbain et territorial durables74. 

ǦǢ��ďðī�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐ�Ț�#ŒðÌ�wÆìăďĮÅÐīæș�ȹɁtÐÆďĊÆÐðŒðĊæ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�
LķĮĴðÆÐȚ�:ăďÅă�TďŒÐĉÐĊĴĮ��ĊÌ�qďăðĴðÆă�}ìÐďīðÐĮɁȺș�Environmental 
PoliticsɁǠǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁǤǠǦȭǤǣǟɁț�LķăðĊ��æřÐĉĊș�Sustainable 
Communities and the Challenge of Environmental Justiceș�UÐœ��ďīāș�UÐœ�
�ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǟǤɁț�wķĮĊɁwȘ�9ðĊĮĴÐðĊș�The Just City, Ithaca, 
�ďīĊÐăă��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟɁț�Uðā�>ÐřĊÐĊș�ȹɁ�īÅĊ�ĨďăðĴðÆă�ÐÆďăďæř�AȚ�}ìÐ�
ķīÅĊ�ÆÐĊĴķīřɁȺș�Progress in Human GeographyɁǢǣș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǤǨǧȭǥǟǣȘ

74 Par exemple, lorsqu’elles sont confrontées à des priorités et à des 
intérêts qui se font concurrence, les autorités locales ont souvent des 
ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�åðīÐ�ÆďõĊÆðÌÐī�ăÐĮ�ĉÅðĴðďĊĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�åðÅăÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�
carbone, l’objectif de logement équitable et la garantie d’un accès équitable 
aux services bas-carbone grâce à des mécanismes de production et de 
ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮȘ�tăĨì�>ďīĊÐș�Housing Sustainability in Low 
Carbon Citiesș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǧɁț�>īīðÐĴ��ķăāÐăÐřș�:īÐĴì��ȘwȘ�
'ÌœīÌĮ�ÐĴ�wī�9ķăăÐīș�ȹɁ�ďĊĴÐĮĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�þķĮĴðÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�ÆðĴřȚ�'ŘĉðĊðĊæ�
ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ÐŘĨÐīðĉÐĊĴĮɁȺș�Global 
Environmental ChangeɁǡǤș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǢǠȭǣǟȘ

Pour atteindre cet objectif, il faut se confronter aux voies 
historiques qui ont produit et continuent de produire 
ÌÐĮ�ðĊþķĮĴðÆÐĮȘ�'ăăÐĮ�ðĊÆăķÐĊĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ķĊ�ĉÑĨīðĮ�
historique de la nature dans l’aménagement urbain et 
īķīăɁț�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÆīďðĮĮĊĴÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�ÌÐĮ�
ăďæÐĉÐĊĴĮ�ķīÅðĊĮɁț�ă�ĉīÆìĊÌðĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�ŒðÐ�ķīÅðĊÐɁț�
ÐĴ�ķĊÐ�ĉÑÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ȹɁðĊåďīĉÐăăÐɁȺș�ÌÐĮ�
pratiques quotidiennes des personnes ordinaires qui 
participent à la construction de la ville75. Il s’agit ici de 
reconnaître l’importance de l’aménagement du territoire 
aux niveaux métropolitain et régional dans la protection 
et la restauration équitables de la biodiversité, notam-
ment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, 
les zones protégées et les services écosystémiques, 
ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ðă�ÐĮĴ�ĨīðĉďīÌðă�ÌȸÑĴÅăðī�ÌÐĮ�
liens réciproquement justes entre les zones urbaines, 
ĨÑīðķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮ�ťĊ�ÌÐ�īÐĊĴķīÐī�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊ�
ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǦȘǡȨȘ��ÐīĴðĊÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�īÑæðďĊăÐĮ�ÐĴ�
provinciales comme la Catalogne (Espagne), Québec 
(Canada), Gangwon (Chine) et Sao Paulo (Brésil)76 sont 
déjà à l’avant-garde de la promotion et de la protection 
de la biodiversité.

ǦǤ��ÌīðĊ��ăăÐĊș�ȹɁUŒðæĴðĊæ�ĮĴðæĉ�Ĵìīďķæì�ÐŒÐīřÌř�ÆðĴřȭĉāðĊæȚ�
:ÐĊÌÐīÐÌ�ĴīþÐÆĴďīðÐĮș�ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�ďķĴÆďĉÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ĨÐīðĨìÐīř�ďå�OðĉɁȺș�
Urban StudiesɁǤǨș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǡș�ĨĨȘɁǣǨǟȭǤǟǧȘ

76 Aichi et alȘș�ȹɁ:īďķĨ�ďå�OÐÌðĊæ�wķÅĊĴðďĊă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ĴďœīÌ��ðÆìð�
�ðďÌðŒÐīĮðĴř�}īæÐĴĮɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZOǧì9N.
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Encadré 7.2 
tÑĴÅăðī�ăÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĊĴķīÐăăÐĮ�æī¶ÆÐ�¾�ÌÐĮ�ăðÐĊĮ�ķīÅðĊĮȭīķīķŘɁȚ�
l’exemple des systèmes alimentaires locaux intégrés

La renaturation de l’urbanisation englobe un large éventail de relations complexes, sur l’ensemble du territoire, qui 
dépassent souvent les limites administratives de la ville. La restauration des relations ville-nature et de la vitalité des 
deux systèmes implique d’intégrer les zones urbaines, périurbaines et rurales dans un continuum unique, avec deux 
objectifs complémentaires. Le premier est de fournir un lien fort permettant de reconnecter durablement les villes 
avec les paysages et les systèmes écologiques qui couvrent le territoire, qui sont généralement exploités pour leurs 
riches ressources. Le second est de s’attaquer au problème de l’exclusion spatiale sur ces territoires, des disparités et 
du manque d’accès aux opportunités dont souffrent les populations rurales. Ces populations tendent à concentrer un 
æīĊÌ�ĊďĉÅīÐ�ÌÐ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮș�ÌȸðĉĨďīĴĊĴÐĮ�ĨďÆìÐĮ�ÌÐ�ĨķŒīÐĴÑ�ÐĴ�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮș�Īķð�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�
généralement pas d’un accès correct à l’eau, à l’assainissement, aux services numériques ou au droit à la ville et à d’autres 
droits humains fondamentaux.

Les liens entre les zones rurales et urbaines sont, entre autres, les garants d’une production et d’une consommation 
durables. Concernant l’alimentation, il convient de souligner que les systèmes alimentaires conventionnels mondialisés 
sont depuis longtemps à l’origine de la dégradation de l’environnement, de la santé des populations et de l’insécurité 
alimentaire, et que ces phénomènes se produisent aujourd’hui avec une intensité accrue, en particulier dans les zones 
īķīăÐĮȘ�OÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�æīďăðĉÐĊĴðīÐ�ÐĮĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌȸÐĊŒðīďĊ�ǢǟɁɦ�ÌÐĮ�ÑĉðĮĮðďĊĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�ÌÐ�æš�¾�ÐååÐĴ�ÌÐ�ĮÐīīÐ�ÐĴ�
constitue également un facteur important de dégradation des sols, de perte de biodiversité et de pollution de l’eau, de 
l’air et du sol77Ș�O�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ÐĊÆďīÐ�ÐŘÆÐīÅÑ�ăÐĮ�ĨīďåďĊÌÐĮ�ŒķăĊÑīÅðăðĴÑĮ�ÐĴ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÑþ¾�ĨīÑĮÐĊĴÐĮ�
dans nos systèmes locaux et mondiaux78, mettant en lumière les dynamiques territoriales qui les soutiennent79.

Pour parvenir à un véritable changement du système et des trajectoires de transformation vers une plus grande égalité, 
ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ðĊĊďŒĊĴÐ�ÌÐ�ȹɁăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ȹɁăȸķīÅðĊɁȺ�ÌďðĴ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊ�ăȸðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊÆÐ�ÌÐĮ�
zones urbaines, périurbaines et rurales. Ces interconnexions constituent l’échelle la plus appropriée pour l’analyse spatiale 
et socio-économique et pour aborder ces relations territoriales complexes. Les collectivités locales et surtout régionales 
doivent appliquer des approches territoriales80 qui permettent de construire des systèmes intégrés et résilients dans 
un contexte de changement climatique accéléré et de catastrophes de plus en plus fréquentes. Ces approches doivent 
reconnaître les relations fondamentales entre les zones urbaines et rurales et leurs communautés, travailleurs et ressources 
respectifs81ș�ÐĴ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐĮ�ðĊĴÐīÆĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�ĉķĴķÐă�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆĴÐķīĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�īķīķŘȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆĮ�
ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ăðĉÐĊĴðīÐĮș�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐɁȚ�ȨɁĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ÆìôĊÐĮ�ÌȸĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ăðĉÐĊĴðīÐ�ÐĴ�æīðÆďăÐ�
ăďÆăÐĮ�ĨăķĮ�ÆďķīĴÐĮɁț�ÅȨɁĮďķĴÐĊðī�ăȸÐĊĴīÐĨīÐĊÐķīðĴ�īķīă�¾�ĨÐĴðĴÐ�ÑÆìÐăăÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�åĉðăðăÐĮ�ÐĴ�æīďÑÆďăďæðĪķÐĮɁț�
ÆȨɁďĨĴÐī�Ĩďķī�ÐĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ă�ĊĴķīÐș�ă�ÆķăĴķīÐș�ăÐĮ�ĴīÌðĴðďĊĮș�ăÐĮ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
ĨīĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮɁț�ÌȨɁÌðŒÐīĮðťÐī�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ82Ɂț�ÐȨɁĉÑăðďīÐī�ă�ăďæðĮĴðĪķÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮɁț�åȨɁæīĊĴðī�
un accès plus équitable aux services publics pour les populations rurales concernant la santé, l’éducation, l’accès à 
ăȸÑĊÐīæðÐș�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸÐķș�ÐĴÆȘ��ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�īķīăȭķīÅðĊ�ðĊĴÑæīÑ�ÐĴ�ÌÐ�īÑĴÅăðī�
les relations entre les environnements construits par l’homme et la nature, l’aménagement du territoire doit respecter 
ĨăķĮðÐķīĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮɁȚ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ÆÆďīÌĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĨăķĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮ�ÐĴ�ðĊÆăķĮðåĮɁț�ĮďķĴÐĊðī�ÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�
ĊÆīÑÐĮ�ăďÆăÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÑĪķðăðÅīÑĮɁț�ÐĊťĊș�īÐĊåďīÆÐī�ăÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÌȸÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�īķīăÐĮȘ

77 Monica Crippa et alȘș�ȹɁ9ďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�īÐ�īÐĮĨďĊĮðÅăÐ�åďī��ĴìðīÌ�ďå�æăďÅă�ĊĴìīďĨďæÐĊðÆ�:>:�ÐĉðĮĮðďĊĮɁȺș�UĴķīÐ�9ďďÌɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠǨǧȭǡǟǨȘ

Ǧǧ��ÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ĉďĊÌðķŘ�ĮďĊĴ�ă�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐ�ÌÐ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌȾĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�Īķð�ÌďĊĊÐĊĴ�ă�ĨīðďīðĴÑ�¾�ăȾÆÆķĉķăĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďťĴĮ�ĨăķĴĒĴ�ĪķȾ¾�ķĊÐ�īÑĨīĴðĴðďĊ�
ÑæăÐ�ÌÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ÌĊĮ�ă�ĮďÆðÑĴÑȘ��Ðăă�}ìďĉĨĮďĊș�ȹɁ�ìř�ăďÆă�åďďÌ�ÆĊ�īÐĮĴďīÐ�ďķī�åðăðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉɁȺș�wķĮĴðĊÅăÐ�9ďďÌ�}īķĮĴș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥOǣǧǢæɁț�
T�9qq�wÐÆīÐĴīðĴș�ȹɁTðăĊ��īÅĊ�9ďďÌ�qďăðÆř�qÆĴɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'TĉUÅĮ.

ǦǨ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨīÐĉðÐīĮ�ĉďðĮ�Īķð�ďĊĴ�ĮķðŒð�ăȸĨĨīðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐș�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�Ĩďķī�ÆďĊĴīĒăÐī�ă�ĨīďĨæĴðďĊ�Ìķ�ŒðīķĮ�ďĊĴ�ăðĉðĴÑ�ăÐĮ�ĉďÅðăðĴÑĮ�
internationale et nationale, ce qui a eu un impact négatif sur l’approvisionnement et la distribution alimentaires.

ǧǟ��:O��9ďīķĉ�ÌÐĮ�tÑæðďĊĮș�ȹɁwĉīĴ�}ÐīīðĴďīðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ��īÅĊ�'īɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZŘŒ�:¢.

81 Les villes intermédiaires, en tant que pôles d’intermédiation, ont un rôle particulièrement unique à jouer au sein de leurs territoires. Leur rôle est essentiel 
Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐ�ÐĴ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�æăďÅăÐ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ăðĉÐĊĴðīÐĮș�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÑÆďĮřĮĴÑĉðĪķÐĮș�Ìķ�ĴďķīðĮĉÐș�ÌÐĮ�ĉðæīĴðďĊĮ�ÐĴȥďķ�
Ìķ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐȘ��ÐĴĴÐ�ðÌÑÐ��īÑÆÐĉĉÐĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ŒĊĴ�ăďīĮ�Ìķ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�ÌÐ��:O��Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮș�Īķð��ĨÐīĉðĮ�ăȾÌďĨĴðďĊ�ÌÐ�ă�
#ÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ�NļĴìřș�ÐĊ�ďÆĴďÅīÐ�ǡǟǡǠȘ

ǧǡ�A9�#ș�ȹɁ}īĊĮåďīĉðĊæ�åďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�åďī�īķīă�ĨīďĮĨÐīðĴřɁȺș�tďĉÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ'Īǡ�ì.
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Les efforts déployés pour intégrer la justice dans 
les différentes approches ont montré que, si l’accès 
équitable aux ressources est un élément clé du chan-
gement, se concentrer sur l’accès et la distribution n’est 
ĨĮ�ĮķŨĮĊĴȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ĴďķĴÐ�ĴÐĊĴĴðŒÐ�ÌȸÅďīÌÐī�
l’accès équitable et durable à l’alimentation dans les 
villes américaines nécessite de s’attaquer d’abord aux 
impacts différenciés des politiques dans les commu-
nautés noires marginalisées, ainsi qu’à l’exclusion des 
pratiques agroécologiques et à la perte de biodiver-
sité83. Cependant, alors que les régimes alimentaires 
médiocres et les comportements individuels délétères 
de nombreux Afro-Américains sont devenus le point de 
mire de nombreuses politiques urbaines américaines, on 
ne s’est pratiquement pas intéressé à la lutte contre le 
déclin constant de la maîtrise d’une production alimen-
taire saine et durable. Relier la justice à la renaturation 
urbaine nécessite donc de s’attaquer aux processus 
médiocres de distribution et au manque de reconnais-
sance dans les villes, tout en cherchant à favoriser 
l’inclusion et la participation politique paritaire dans 
la prise de décision. En bref, il s’agit de créer des passe-

ǧǢ�wĉðĊ�tþș�NÐŒðĊ�TďīæĊ�ÐĴ�'Ċþďăð�>ăăș�ȹɁqăĊĊðĊæ�åďī�'ĪķðĴÅăÐ��īÅĊ�
ĊÌ�tÐæðďĊă�9ďďÌ�wřĮĴÐĉĮɁȺș�Built EnvironmentɁǣǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǢǟǨȭǢǠǣȘ

īÐăăÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�Īķð�åŒďīðĮÐĊĴ�ă�
justice, la durabilité environnementale et la résilience, 
ÐĴ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĪķďĴðÌðÐĊĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�
politique. Parallèlement, cela exige de jeter un regard 
critique sur les voies et politiques urbaines historiques 
et d’anticiper toute conséquence potentiellement invo-
ăďĊĴðīÐ�ÐĴȥďķ�ðĊÌÑĮðīÅăÐ�ÐĊ�ÐŘĉðĊĊĴ�ăÐĮ�åÆĴÐķīĮ�Īķð�
tendent à rendre ces processus injustes84.

Sur la base des considérations ci-dessus, cette section 
ÐŘĨăďīÐ�ĴīďðĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÌðĮĴðĊÆĴÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�
travailler en étroite collaboration avec les mouvements 
sociaux et la société civile organisée et de mettre en 
œuvre des pratiques de justice environnementale 
urbaine. Les études de cas présentées dans cette 
section montrent comment différentes initiatives et 
ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮș�ĪķÐ�ăȸďĊ��ăðĮĮÑĮ�ĉĻīðī�ķ�ťă�Ìķ�
ĴÐĉĨĮș�ďĊĴ�ăðĮĮÑ�ĨăÆÐ�¾�ķĊ�ĨĨīÐĊĴðĮĮæÐ�īÑŦÐŘðåș�Īķðș�
à son tour, a contribué à élargir le champ du changement.

ǧǣ��ÌīðĊ��ăăÐĊ�ÐĴ�LÐÅ��īķæĉĊĊș�ȹɁ�ÆìðÐŒðĊæ��īÅĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊȚ�9īďĉ�
�ðĮðďĊĮ�Ĵď�qĴìœřĮɁȺș�ðĊ�:'Z�åďī��ðĴðÐĮ�ȯ�}ďœīÌĮ�:īÐÐĊ�ĊÌ�LķĮĴ��ðĴðÐĮ, éd. 
Ĩī�qU�'�ÐĴ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǨǤȭǠǡǣș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢN}ǡwU.

wďķīÆÐɁȚ�wĊÌī��ďìÐĊȭtďĮÐ�ÐĴ��ďăðĊ�tďĮÐș�9ăðÆāīȘ
LīÌðĊ�ķīÅðĊ�¾�TďĊĴīÑăș�sķÑÅÐÆș��ĊÌȘ
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5.1 prévenir la 
gentrification 
verte et les 
déplacements

Comme nous l’avons vu dans la sous-section précédente, 
un facteur critique dans la plupart des expériences de 
renaturation des villes a été d’anticiper les effets poten-
ĴðÐăĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊș�ŒĊĴ�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮȘ�Pour 
prévenir les injustices sociales potentielles liées à 
la mise en œuvre d’une infrastructure verte, les CT 
doivent mettre en place des politiques de lutte contre 
ăÐ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴș�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�
développement écologique, tout en s’attaquant aux 
problèmes potentiels de pollution à long terme85. Elles 
ont donc une forte responsabilité vis-à-vis des pollueurs 
et des développeurs. Car elles  doivent s’attaquer à la 
fois aux menaces de pollution à long terme liées à l’in-
ÌķĮĴīðÐ�ÐĴ�ķ�īðĮĪķÐ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
ĉīæðĊăðĮÑÐĮș�ĉÔĉÐ�ÐĊ�ŒďðÐ�ÌȸÑÆďăďæðĮĴðďĊȘ�#ĊĮ�ăÐ�
īĨĨďīĴɁǡǟǡǠ�ðĊĴðĴķăÑ�Policy and Planning Tools for Urban 
Green Justice86, des chercheurs du Barcelona Laboratory 
åďī��īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�LķĮĴðÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�ăȸA�O'A�ďĊĴ�ĊăřĮÑ�
ǤǟɁďķĴðăĮ�ÐĴ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�¾�ă�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮș�
Īķð�ðĊÆăķÐĊĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ăÐ�ÆďĊĴīĒăÐ�ÐĴ�ăÐ�æÐă�ÌÐĮ�ăďřÐīĮș�
des niveaux obligatoires et ambitieux de zonage inclusif, 
des primes de densité pour les promoteurs, des taxes 
de développement, le gel ou des réductions des impôts 
åďĊÆðÐīĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ÐĊ�ŒďðÐ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊș�ÌÐĮ�
bons de logement et des organismes fonciers solidaires, 
entre autres. Les récits ci-dessous examinent certains 
de ces outils.

Johannesbourg (Afrique du Sud)

 ° En 2019, afin de remédier à certains problèmes 
d’aménagement du territoire hérités de l’apartheid, 
ainsi qu’à de graves inégalités sociales et raciales, 
LďìĊĊÐĮÅďķīæ��ÌďĨĴÑ�ķĊÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌÐ�šďĊæÐ�
inclusif. Cette politique impose de fournir des 
logements abordables dans des ensembles 
ĉķăĴðåĉðăðķŘ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǟɁķĊðĴÑĮș�ĴďķĴ�ÐĊ�ÆÆďīÌĊĴ�
des droits de densité supplémentaires. Ce faisant, 

ǧǤ�>ÐăÐĊɁ�ȘwȘ��ďăÐ�ÐĴ�ăȘș�ȹɁ�ÌĨĴðĊæ�ĴìÐ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮā�ĴīĊĮðĴðďĊ�ĴìÐďīř�
åďī�ķīÅĊ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķðĴðÐĮȚ��Ċ�ďÅĮÐīŒĴðďĊă�ĮĴķÌř�ÐŘĉðĊðĊæ�ÆďĉĨăÐŘ�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴă�īðĮāĮÆĨÐĮ�ðĊ�ĮÐŒÐĊ�ĊÐðæìÅďīìďďÌĮ�ðĊ�:ăďÅă�UďīĴì�ÆðĴðÐĮɁȺș�
Social Science & MedicineɁǡǦǦș�ǡǟǡǠȘ

ǧǥ�'ĉðăð�ZĮÆðăďœðÆšș�ȹɁqďăðÆř�ĊÌ�qăĊĊðĊæ�}ďďăāðĴ�åďī��īÅĊ�:īÐÐĊ�LķĮĴðÆÐɁȺș�
Green Inequalities, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÐĮǡ9.

la ville a reconnu que les habitants urbains pauvres 
vivent dans des zones essentiellement résidentielles 
¾�ă�ĨÑīðĨìÑīðÐ�ÌÐ�LďìĊĊÐĮÅďķīæ�ÐĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�
de différentes classes sociales se mélangent très peu 
au sein de la ville. Il existe également un important 
retard en matière de logement pour les ménages 
¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮș�ĪķÐ�ă��}�ĴÐĊĴÐ�ÌÐ�ÆďĉÅăÐī�Œð�
ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐĮ�ĨķŒīÐĮȘ�#Ð�ĊďķŒÐķŘ�
règlements municipaux ont établi que tout nouvel 
ðĉĉÐķÅăÐ�ÌďðĴ�ðĊÆăķīÐ�ķĊ�ĉðĊðĉķĉ�ÌÐ�ǡǟɁɦ�ÌȸķĊðĴÑĮ�
ÌÐ� ăďæÐĉÐĊĴ� īÑĮÐīŒÑÐĮ�ķ�ȹɁšďĊæÐ� ðĊÆăķĮðåɁȺș�
ÌÐĮĴðĊÑĮ�ķŘ�ȹɁĉÑĊæÐĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�ÐĴ�¾�īÐŒÐĊķ�
moyens-faibles ou aux ménages qui pourraient, 
autrement, ne pas avoir les moyens de vivre dans 
ces immeubles87ɁȺȘ�O�ŒðăăÐ�ÐĮĨÝīÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķÐ�
ce cadre facilitera la récupération des plus-values 
foncières en faveur de la municipalité et de ses 
ìÅðĴĊĴĮ�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ÌÐĮ�ĨīďĉďĴÐķīĮ�ĨīðŒÑĮȘ�'ĊťĊș�
ăÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�īÝæăÐĮ�ŒðĮÐĊĴ�¾�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�ÌÐ�
tirer le meilleur parti des investissements dans les 
infrastructures publiques et à faire en sorte que 
ÆÐķŘȭÆð�ĨīďťĴÐĊĴ�¾�ķĊÐ�æīĊÌÐ�ĨīĴðÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊș�
pas seulement aux élites. 

Portland (États-Unis)

 ° Portland est supposée être l’une des villes les 
ĨăķĮ�ÌķīÅăÐĮ�ÌÐĮ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮș�ÐĴ�Į�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
a constitué un problème omniprésent au cours 
des deux dernières décennies, qui a exacerbé les 
problèmes historiques liés aux anciennes politiques 
de ségrégation raciale. Un exemple de cette situation 
peut être observé dans le quartier d’Albina, au 
nord-est de la ville, où les Afro-Américains ont été 
ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴ�ÆďĊťĊÑĮ�ÌĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�šďĊÐĮ�ÐĊ�
raison de pratiques de redlining et d’autres politiques 
de logement discriminatoires. En conséquence de 
ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮș�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǥǟș�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ă�
communauté noire de la ville habitaient dans ce 
ĪķīĴðÐīȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�ķ�ťă�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ķĊÐ�ĮķÆÆÐĮĮðďĊ�
de projets de rénovation urbaine, dont un programme 
d’extension des autoroutes et des hôpitaux, a rasé les 
ĉðĮďĊĮ�ÌÐ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǡǟǟɁåĉðăăÐĮș�ĉþďīðĴðīÐĉÐĊĴ�
noires. En réponse à la crise provoquée par le 
déplacement des habitants noirs et sud-américains, la 
ville a mis en œuvre, depuis 2019 environ, une politique 
ÌÐ�ȹɁÌīďðĴ�ķ�īÐĴďķīɁȺȘ��ÐĴĴÐ�ĨďăðĴðĪķÐ��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�
soutenir les locataires et leurs familles déplacés 
ÐĊ�īðĮďĊ�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�Ìķ�ĪķīĴðÐī�ȯ�ÌďĊĴ�ă�
plupart appartiennent à des minorités racialisées –, 
et les a aidés à revenir dans leur ancien quartier. 
O�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑ��ååÐÆĴÑ�ǡǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�
à la construction de logements abordables et a 
prévu des mesures visant à remédier à l’impact de 

ǧǦ��ðĴř�ďå�LďìĊĊÐĮÅķīæș�ȹɁAĊÆăķĮðďĊīř�>ďķĮðĊæ�AĊÆÐĊĴðŒÐĮș�tÐæķăĴðďĊĮ�
ĊÌ�TÐÆìĊðĮĉĮɁȺș�LďìĊĊÐĮÅďķīæș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāðwǥtO.
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ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊȘ�'ăăÐ�åďķīĊðĴ�ķĊÐ�ðÌÐ�¾�ă�ĉðĮÐ�ÌÐ�
fonds aux primo-acquérants qui ont été déplacés ou 
risquent de l’être en raison des rénovations urbaines, 
en particulier dans les quartiers nord et nord-est 
de la ville. La priorité est également accordée aux 
habitants qui ont été expropriés ou dont la propriété 
�ÑĴÑ�ÆďĊťĮĪķÑÐ�Ĩī�ă�ŒðăăÐ�ĮķðĴÐ�¾�ķĊ�ďīÌīÐ�ÌȸÆìĴ�
ďÅăðæĴďðīÐȘ�#ķ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÌÐ�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÑĪķðĴÅăÐș�
ces mécanismes s’accompagnent également de 
mesures visant à favoriser un accès facile et abordable 
aux infrastructures de mobilité durable. Cependant, 
la politique actuelle ne reconnaît pas le caractère 
īÆðăÐĉÐĊĴ�ÌðĮÆīðĉðĊĴďðīÐ�ÌÐ�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�
des déplacements, ce qui limite sa capacité à servir 
de mécanisme d’atténuation basé sur la race.

Vienne (Autriche)

 ° Historiquement, la ville dispose de nombreux 
espaces verts, qui font, dans une large mesure, partie 
du patrimoine du passé impérial et monarchique de la 
ŒðăăÐȘ�'Ċ�ĨăķĮ�ÌÐ�ÆÐăș�ÌÐĨķðĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǥǟș��ðÐĊĊÐ�
s’efforce de rendre la ville plus verte. Elle a d’abord mis 
en œuvre un plan de développement de mégaprojets 
Įķī�ĪķĴīÐɁÌÑÆÐĊĊðÐĮș�ÆďĉĨīÐĊĊĴ�ă�ÆďĊŒÐīĮðďĊ�ÌÐ�
friches industrielles en parcs, le réaménagement 
d’espaces vides pour en faire de petits espaces verts 
et la restauration de plus d’une douzaine de parcs. 
Certains de ces projets impliquent une participation 
du public et d’autres sont des espaces coconçus 
destinés à des groupes démographiques particuliers, 
tels que les enfants, les jeunes ou les personnes âgées. 
�ķþďķīÌȸìķðș��ðÐĊĊÐ�ÐĮĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐ�ÆďĉĉÐ�ă�ŒðăăÐ�ă�
plus agréable à vivre d’Europe, le droit au logement 
jouant un rôle central dans sa politique urbaine. Les 
OðĉðĴÐÌȭqīďťĴ��ĮĮďÆðĴðďĊĮ�ȧĮĮďÆðĴðďĊĮ�¾�ÅÑĊÑťÆÐĮ�
limités) reçoivent des fonds publics pour plafonner les 
ăďřÐīĮ�ÐĴ�ĮďĊĴ�ĴÐĊķÐĮ�ÌȸðĊŒÐĮĴðī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĪķȸÐăăÐĮ�
réalisent dans de nouveaux projets de logement. En 
outre, pour garantir la construction de logements 
abordables et de haute qualité, la ville autorise 
également les promoteurs privés à soumettre des 
propositions pour aménager des terrains appartenant 
à la ville. Les propositions sont évaluées en fonction 
de leur qualité architecturale, de leur performance 
environnementale, de leur durabilité sociale et d’une 
série de paramètres économiques. En combinant des 
stratégies d’écologisation équitables et participatives, 
�ðÐĊĊÐ��Ĩķ�ÑŒðĴÐī�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�¾�æīĊÌÐ�ÑÆìÐăăÐ�
tout en garantissant la qualité de l’environnement88.

�ÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ďĊĴ�ĴďķĴÐĮ�ķĊ�ĨďðĊĴ�ÆďĉĉķĊɁȚ�ÐăăÐĮ�
veillent à ce que les améliorations environnementales 

ǧǧ��īĉÐĊ�qÑīÐšȭÌÐăȭqķăæīș�ȹɁqīðďīðĴðšðĊæ�:īÐÐĊ�ĊÌ�wďÆðă�:ďăĮȚ�}ìÐ�
qīďæīÐĮĮðŒÐ��ðÐĊĊ�TďÌÐă�ðĊ�LÐďĨīÌřɁȺș�ðĊ�The Green City and Social 
AĊþķĮĴðÆÐȚ�ǡǠɁ}ăÐĮ�åīďĉ�UďīĴì��ĉÐīðÆ�ĊÌ�'ķīďĨÐ, éd. par Isabelle 
�ĊæķÐăďŒĮāð�ÐĴ�LĉÐĮ��ďĊĊďăăřș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǠȘ

ne se fassent pas au détriment de l’équité et à faire 
du droit à un logement sûr et abordable une priorité. 
Cela nécessite de prendre en compte de manière appro-
fondie la diversité naturelle et sociale, et de prévenir les 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐ89.

5.2 restaurer la 
fonction sociale 
de la renaturation

La section précédente a montré que l’un des facteurs 
clés de la formulation des objectifs de justice environ-
nementale et sociale est la récupération de la fonction 
sociale des villes, pas uniquement en ce qui concerne 
les logements, mais également en termes d’utilisation 
du foncier et de la nature en milieu urbain. Outre les 
ŒĊĴæÐĮ�ÑŒďĪķÑĮ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ăÐĮ�organismes 
åďĊÆðÐīĮ�ĮďăðÌðīÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�þďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�
clé dans les initiatives multisectorielles, tout en 
garantissant la fonction sociale et écologique du 
foncier. Les organismes fonciers solidaires permettent 
aux municipalités de soustraire définitivement des 
biens fonciers au marché spéculatif, tout en créant de 
nouvelles zones vertes et protégées sur le plan environ-
ĊÐĉÐĊĴăȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ĊďĊ�ĮĨÑÆķăĴðŒÐ�
du foncier permet à ces organismes de développer des 
installations d’agriculture urbaine pour de petits jardins 
communautaires, ou même des fermes plus importantes 
et des espaces ouverts, des serres ou des élevages 
d’animaux, tout en rachetant des terrains pour offrir 
ÌÐĮ�ďĨĴðďĊĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÅďīÌÅăÐȘ�#ĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆĮș�
les organismes fonciers solidaires améliorent la gestion 
des risques d’inondation grâce à des solutions de rena-
turation, renforçant ainsi la résilience en restaurant les 
écosystèmes et en créant des logements plus protégés.

OÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ȹɁÆðĴÑȭþīÌðĊɁȺ�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�Ĩī�'ÅÐĊÐšÐī�
Howard en 1898 offre toujours une solution alternative 
très inspirante au modèle de développement urbain 
expansif qui transforme les espaces verts en surfaces 
imperméables. Letchworth et Welwyn Garden City, au 
nord de Londres ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�ďĊĴ�ĨĨăðĪķÑ�ăÐĮ�ðÌÑÐĮ�
ÌÐ�>ďœīÌ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ÌȸīÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÐĴ�
de production alimentaire locale à la propriété commu-
nautaire de tous les terrains, par le biais d’un organisme 

ǧǨ�AĮÅÐăăÐ��ĊæķÐăďŒĮāðș�LĉÐĮ��ďĊĊďăăř�ÐĴ��ĊĊ�OðŒð��īĊÌș�ȹɁ9īďĉ�
ăĊÌĮÆĨÐĮ�ďå�ķĴďĨð�Ĵď�ĴìÐ�ĉīæðĊĮ�ďå�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ķīÅĊ�ăðåÐɁȺș�op. cit.
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solidaire, dans le but d’empêcher la spéculation et de 
garantir une société harmonieuse et durable pour leurs 
habitants90. Malheureusement, cette propriété foncière 
collective n’a pas été reproduite à grande échelle ailleurs. 
La plupart des cités-jardins ont été développés dans 
d’autres régions d’Europe et en Amérique du Nord et 
du Sud sans tenir compte de la nécessaire propriété 
ĮďÆðăÐȘ�#ĊĮ�ÆÐĮ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĪķīĴðÐīĮ�ÐĴ�ÆðĴÑĮȭþīÌðĊĮș�
l’augmentation de la valeur du foncier a généralement 
ĨīďťĴÑ�ķŘ�ĨīďĨīðÑĴðīÐĮ�ðĊÌðŒðÌķÐăĮ�ÐĴ��ÌďĊÆ�æÑĊÑīÑ�
des inégalités classiques en termes d’accès au foncier 
et au logement, que l’on retrouve dans d’autres villes.

#ÐĨķðĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǦǟș�ăÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�Įďăð-
daires vont au-delà de l’idée originale de Howard en sous-
trayant des terrains au marché spéculatif, conformément 
à la trajectoire Consolider les communs abordée au 
ÆìĨðĴīÐɁǣȘ�OȸķĴðăðĮĴðďĊ�ĊďĊ�ĮĨÑÆķăĴðŒÐ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ĨÐīĉÐĴ�
à ces organismes de développer des installations d’agri-
culture urbaine pour de petits jardins communautaires, 
ou même des fermes plus importantes et des espaces 
ouverts destinés à l’installation de serres ou d’élevages 
d’animaux91. Les administrateurs des organismes 
fonciers solidaires, qui comprennent généralement 
des habitants, des membres de la communauté et des 
åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�ăďÆķŘș�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīÑŒÐĊðī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
ăÐĮ�ĉÑĊæÐĉÐĊĴĮ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ĨķīÐĉÐĊĴ�ðĉĉďÅðăðÝīÐĮ�
des terrains écologiques et agricoles. A contrario, ils 
peuvent affecter ces terrains à la production d’aliments 
sains cultivés localement, ce qui génère des opportu-
nités d’emploi au sein de la communauté. Il convient 
également de souligner que cette agriculture urbaine 
ĊȸÐĊĴīÐ�ĨĮ�ÐĊ�ÆďĊŦðĴ�ŒÐÆ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ÌÐ�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊȘ�
À l’inverse, elle réserve le foncier urbain à des usages 
passifs, essentiels pour restaurer les fonctions sociales 
et environnementales des villes, et aide à contrer les 
aménagements fonciers spéculatifs.

Toronto (Canada), Boston (États-
Unis) et San Juan (Porto Rico)

 ° Parmi les exemples de fermes urbaines installées 
sur des terrains appartenant à des organismes 
fonciers solidaires, citons notamment la parcelle 
ÌÐ�ǥǤǟɁĉȈ�Ìķ�Tðăāř��ř�:īÌÐĊ�æÑīÑÐ�Ĩī�ăÐ�qīāÌăÐ�
UÐðæìÅďķīìďďÌ�OĊÌ�}īķĮĴș�¾�}ďīďĊĴďȘ�'Ċ�ǡǟǡǠș�
ăȸďīæĊðĮĉÐ�ĮďăðÌðīÐ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ďÅĴÐĊķ�ǢǥɁķĊðĴÑĮ�
de logements abordables grâce à une acquisition 
ÌÐ�ǧșǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�wș�īÑăðĮÑÐ�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�
ŒÐÆ�ă��ĊÆðĴř��ďĉĉķĊðĴř�AĊŒÐĮĴĉÐĊĴ��ĊāȘ��Ðă�
lui a permis d’acquérir un immeuble résidentiel à 
faible loyer présentant des risques locatifs, afin 

Ǩǟ�ZăðŒÐī��ðĊœīðæìĴș�ȹɁ�}ìÐ�æīÌÐĊ�ÆðĴř�ĉďŒÐĉÐĊĴȚ�åīďĉ�'ÅÐĊÐšÐī�Ĵď�
'ÅÅĮŦÐÐĴɁȺș�op. cit.

ǨǠ�:īÐæ�tďĮÐĊÅÐīæ�ÐĴ�LÐååīÐř��ķÐĊș�ȹɁ�ÐřďĊÌ�>ďķĮðĊæȚ��īÅĊ��æīðÆķăĴķīÐ�
ĊÌ��ďĉĉÐīÆðă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�Åř��ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴĮɁȺș�OðĊÆďăĊ�
Institute of Land Policy Working Paper, 2012, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāNĴŘǠ.

de protéger le parc locatif abordable de Parkdale. 
Grâce à cette acquisition, l’organisme solidaire a 
étendu sa propriété communautaire dans la région 
ÌÐ�ǠǤ�¾�ǤǠɁķĊðĴÑĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ăďÆĴðåĮ�ÅďīÌÅăÐĮș�
ÆÐ�Īķð�ÑĪķðŒķĴ�¾�ķĊÐ�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ǡǣǟɁɦȘ�'Ċ�
ǠǨǧǧș�ăȸďīæĊðĮĉÐ�åďĊÆðÐī�ĮďăðÌðīÐ�#ķÌăÐř�UÐðæìÅďīĮ�
AĊÆďīĨďīĴÐÌ�ÌÐ�tďŘÅķīřș�¾��ďĮĴďĊș��īÐÉķ�ÌÐ�ă�
ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ǠǡɁǠǣǟɁìÐÆĴīÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĊĮ�ĨķÅăðÆĮ�
ŒÆĊĴĮș�ÐĊ�ťÌķÆðÐ92. Ils ont été utilisés pour fournir 
des logements abordables et des opportunités de 
développement commercial pour les membres 
ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�Ìķ�ÌðĮĴīðÆĴ�ķīÅðĊȘ�#ÝĮ�ăÐ�
départ, cet organisme foncier solidaire a attribué 
des parcelles pour y aménager des fermes urbaines, 
ÌÐĮ�ĮÐīīÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�þīÌðĊĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮș�ťĊ�ÌÐ�
revitaliser le quartier et de favoriser l’accès à des 
aliments produits localement. Le terrain accueillant 
ăÐĮ� ĮÐīīÐĮ��ÑĴÑ� ăďķÑ�¾�}ìÐ�9ďďÌ�qīďþÐÆĴș� ķĊÐ�
organisation locale à but non lucratif qui forme des 
jeunes à l’exploitation agricole93. Cette initiative de 
production alimentaire a permis d’atténuer l’impact 
ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�æī¶ÆÐ�¾�ÌÐĮ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊĮ�
gratuites de nourriture aux personnes qui ont perdu 
ăÐķīĮ�īÐŒÐĊķĮ�¾�ă�ĮķðĴÐ�ÌÐĮ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�
économique94. Un autre exemple particulièrement 
ðĊĴÑīÐĮĮĊĴ��ÑĴÑ�ÅďīÌÑ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣȘ�Aă�ĮȸæðĴ�Ìķ�
modèle d’organisme foncier solidaire adopté à San 
LķĊȘ��Ðă��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�īÐĉÑÌðÐī�¾�ăȸðĉĨÆĴ�ĨīďÌķðĴ�
Ĩī�ķĊ�ÆĊă�ÌÑæīÌÑ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�ÌÐ�ĨīďĨīðÑĴÑ�
åďĊÆðÝīÐɁț�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ŒðŒĊĴ�ăÐ�ăďĊæ�Ìķ�ÆĊă�ÐĴ�
dans les zones environnantes ont pu mettre en œuvre 
un processus de réhabilitation environnementale95. 

Aă�ÐŘðĮĴÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�īÑŨīĉÐī�ă�åďĊÆ-
tion sociale et écologique de l’immobilier, du foncier et 
de la nature, notamment l’expérimentation de modes 
ăĴÐīĊĴðåĮ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ÌȸķĴďĮķŨĮĊÆÐș�ðĊĮð�ĪķÐ�
de multiples interventions visant à renforcer la circularité 
ÌÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ĉĴÑīðķŘ�ĨìřĮðĪķÐĮ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮȘ�OÐĮ�
expériences de Rennes et de Karise fournissent de bons 
exemples pratiques en permettant simultanément un 
meilleur accès à la nourriture, à l’énergie, à un logement 
adéquat et à la mobilité, tout en prolongeant les cycles 
de vie des ressources, et en promouvant la biodiversité 
et les infrastructures vertes et bleues.

Ǩǡ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9ðæìĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ðĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�Recueil de cas 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǨǢ�>īīř�wĉðĴì�ÐĴ�}ďĊř�>ÐīĊ®ĊÌÐšș�ȹɁ}āÐ��wĴĊÌș�ZœĊ�ĴìÐ�OĊÌ�#ķÌăÐř�
UÐðæìÅďīĮ�AĊÆȘș���ďĉĉķĊðĴř�OĊÌ�}īķĮĴ�ðĊ��ďĮĴďĊș�TĮĮÆìķĮÐĴĴĮɁȺș�ðĊ�On 
Common Ground: International Perspectives on the Community Land Trust, 
ÑÌȘ�Ĩī�LďìĊ�'ĉĉÐķĮ�#ŒðĮș�OðĊÐ��ăæďÐÌ�ÐĴ�Tīò�'Ș�>ÐīĊ®ĊÌÐšȭ}ďīīăÐĮș�
TÌðĮďĊș�}Ðīī�UďĮĴī�qīÐĮĮș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǡǧǢȭǡǨǣȘ

Ǩǣ�qðÐīīÐ��īĊďăÌ�ÐĴ�UðĊ�sķðĊĴĮș�ȹɁ:ăďÅă�ĮĴķÌřȚ�ÆďĉĉķĊðĴřȭăÐÌ�ìďķĮðĊæ�ðĊ�
ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦÅ�ǣ't.

ǨǤ��ăÐīð��īīðĐĊ�ÐĴ�LķĊ��īăďĮ��īðÅÐș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�œðĴì�
UĴķīÐȜɁȺș�op. cit.

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aa0p3iDKx0PL0mwb0DHcWBoupLkNvlNNkostnlMKIwufEUGZwAz095ke-yO9IG1QojjcOXFlMqlKTx0CQlPXbrmTzULJOMXnpwwO4iMkvfBIVTcWvPUmzKK1OFEZ0e_v_5lIzMxwpwIHAULQgtfrmw==
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Rennes (France)96

 ° Lorsque la volonté publique est là, le foncier urbain 
peut remplir sa fonction sociale et écologique, même 
¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐȘ��ȸÐĮĴ�ăÐ�ÆĮ�¾�tÐĊĊÐĮș�ÐĊ�
�īÐĴæĊÐș�ÌĊĮ�ăÐ�ĊďīÌȭďķÐĮĴ�ÌÐ�ă�9īĊÆÐȘ�'Ċ�ǡǟǡǟș�
la moitié de la population métropolitaine vivait dans 
ÆÐ�ĪķÐ�ăȸďĊ�ĨĨÐăăÐ�ÌÐĨķðĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ĴīÐĊĴÐɁĊĮ�ă�ȹɁ�ðăăÐ�
īÆìðĨÐăɁȺș�ķ�ĉðăðÐķ�ÌȸķĊÐ�ĉÐī�ÌȸÐĮĨÆÐĮ�ŒÐīĴĮ�ÐĴ�
naturels, protégée de l’urbanisation par divers plans 
d’aménagement du territoire97. Au lieu de s’étendre 
comme une tache d’huile, la croissance de la 
ĉÑĴīďĨďăÐ��ÑĴÑ�ĉôĴīðĮÑÐ�ÐĊ�ÌÐĊĮðťĊĴ�ăÐ�Æħķī�ÌÐ�
tÐĊĊÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨÐĴðĴÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĊŒðīďĊĊĊĴÐĮȘ��ÐĮ�ĨÐĴðĴÐĮ�
villes sont reliées aux zones d’emploi et d’activité par 
ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�ĴīĊĮĨďīĴ�ĨķÅăðÆ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊ�ÐŨÆÆÐ�
et abordable (composé de trains, de bus, de métros 
et de pistes cyclables). En 2016, la municipalité a 
Ðķ�ăȸðÌÑÐ�ÌÐ�ÌÐŒÐĊðī�ķĊÐ�ȹɁ�ðăăÐ�ĊďķīīðÆðÝīÐɁȺȘ��Ðă�
consistait à encourager les initiatives d’agriculture 
urbaine à grande et petite échelle fondées sur la 
production d’aliments durables et la promotion 
de la biodiversité, et à y investir. En plus de ses 
forêts et parcs urbains, la ville dispose maintenant 
ÌÐ�ǡǡǤɁìÐÆĴīÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīÐĮ�æīðÆďăÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�Īķð�
ðĊÆăķÐĊĴɁȚ�ǡǦɁæīĊÌÐĮ�ÐŘĨăďðĴĴðďĊĮ�æīðÆďăÐĮɁț��ǥɁĮðĴÐĮ�
accueillant des instituts agricoles ou des fermes de 
åďīĉĴðďĊ�Ĩďķī�ăÐĮ�þÐķĊÐĮɁț�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǟǟǟɁĨďĴæÐīĮ�
åĉðăðķŘɁț�ÐĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǦǟɁþīÌðĊĮ�ÆďĉĉķĊķŘș�ĴďķĮ�
installés dans le tissu urbain98. Le réseau de zones 
agricoles urbaines qui en résulte, associé à des parcs, 
des rivières et des canaux, contribue à former des 
ÆďīīðÌďīĮ�ȹɁŒÐīĴĮ�ÐĴ�ÅăÐķĮɁȺ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊĮ�ĨăķĮ�ăīæÐĮș�
qui relient les forêts et les champs de la campagne 
environnante aux rues et aux arrières de la ville. Ce 
réseau joue un rôle essentiel dans la protection et 
ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�åķĊÐ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ŦďīÐ�ăďÆăÐĮ99.

Le partenariat avec des organisations à but non lucratif 
et la société civile a favorisé la diffusion de pratiques 
agricoles durables telles que la permaculture, le compos-
tage et la culture de légumes sur les terrains vagues et les 
toits de la ville. La collectivité a encouragé ces initiatives 
par le biais de son processus annuel de budgétisation 
ĨīĴðÆðĨĴðŒÐș�ÌȸăăďÆĴðďĊĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÌÐ�
la livraison gratuite de composteurs et de divers 
programmes de renforcement des capacités. Grâce à 
une cartographie collective impliquant la municipalité et 
ăȸĮĮďÆðĴðďĊ�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðå��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊș�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�

Ǩǥ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9ðæìĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ðĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�op. cit.

ǨǦ�LÐĊȭ�ŒÐĮ��ìĨķðĮș�tÐĊĊÐĮș�O��ðăăÐ��īÆìðĨÐăȘ�'ĊĴīÐĴðÐĊĮ��ŒÐÆ�LÐĊ��ðīÌ, 
tÐĊĊÐĮș�OðÅīðīðÐ�#ķīĊÆÐș�ǡǟǠǢșȘ

Ǩǧ�tÐĊĊÐĮ��ðăăÐ�ÐĴ�TÑĴīďĨďăÐș�ȹɁtÐĊĊÐĮș�ŒðăăÐ�ĊďķīīðÆðÝīÐɁȺș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTķǥ�řķ.

ǨǨ���#A�t�tÐĊĊÐĮș�ȹɁw�ď}�Ìķ�qřĮ�ÌÐ�tÐĊĊÐĮ�ȯ�}ÅăÐķ�ÌÐ�ÅďīÌɁȺș�tÐĊĊÐĮș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'T#ř#ķɁț���#A�t�tÐĊĊÐĮș�ȹɁTďÌÑăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīĉÐĮ�
ŒÐīĴÐĮ�ÐĴ�ÅăÐķÐĮɁȺș�tÐĊĊÐĮș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNìLšĴǨ.

peuvent facilement trouver le jardin partagé ou les sites 
de compostage collectif les plus proches, participer à la 
renaturation de la ville et à la création de communautés 
plus soudées100. Les collaborations entre les différentes 
ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮș�ăȸÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐ�ȧtÐĊĊÐĮ�
Métropole) et les citoyens locaux, ont été essentielles 
pour conduire un processus de renaturation qui s’est 
étendu à différentes échelles.

Karise (Danemark)101

 ° Permatopia fournit un exemple innovant de la 
manière dont le logement communautaire peut 
intégrer des pratiques durables, en développant une 
coopérative de cohabitation et d’agriculture fondée 
sur la permaculture et la durabilité. Géré et dirigé de 
ĉĊðÝīÐ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�Ĩī�ǨǟɁåĉðăăÐĮ�Įķī�ķĊ�ĴÐīīðĊ�
ÌÐ�ǡǨɁìÐÆĴīÐĮ�ĮðĴķÑ�¾�NīðĮÐș�¾�ÐĊŒðīďĊ�ǥǟɁāĉ�ķ�ĮķÌ�
de Copenhague, le projet est ancré dans les principes 
de la permaculture, de l’économie circulaire et de la 
souveraineté alimentaire. La coopérative d’habitation 
et d’agriculture de Permatopia est un système durable 
et alternatif102.

 Les logements locaux ont été construits à l’aide de 
matériaux non toxiques et durables, avec une faible 
empreinte écologique, et conçus pour être agrandis 
en autoconstruction, si nécessaire. Les bâtiments 
ķĴðăðĮÐĊĴ�ķĊ�īÑĮÐķ�ÑĊÐīæÑĴðĪķÐ�ÐŨÆÆÐ�ÅĮÑ�Įķī�ķĊ�
système de chauffage sans émission, alimenté par 
une éolienne et avec un stockage de chaleur103. Les 
eaux usées sont traitées sur place, dans le cadre d’un 
cycle fermé et durable qui récupère les nutriments 
qui seront ensuite utilisés dans l’agriculture sur 
place. Cela permet aux habitants d’être globalement 
autosuffisants en alimentation biologique104. La 
ÆďĉĉķĊķĴÑ��ĊÑæďÆðÑ�ķĊÐ�ĉďÌðťÆĴðďĊ�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐ�
de zonage local avec la municipalité de Karise et a 
ÆďĊĮÆīÑ�ǡɁìÐÆĴīÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĊĮ�īķīķŘ�¾�ăȸìÅðĴĴș�
pour étendre le village de Karise. Cela a permis de 
construire des systèmes d’égouts et de chauffage105.

 Permatopia combine des logements durables avec 
des solutions abordables grâce à des loyers sociaux 
(inférieurs aux prix du marché local), ce qui permet 
de démocratiser l’accès à ce projet innovant et 
ķĴďĮķŨĮĊĴȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÌðŒÐīĮðĴÑ�

Ǡǟǟ��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊș�ȹɁ�ȸÐĮĴ�Īķďð��ÐīĴ�ăÐ�LīÌðĊ�ȟɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒÐt#:�.

ǠǟǠ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9ðæìĴðĊæ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ðĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�op. cit.

Ǡǟǡ�'ķīďìÐĴ�ɪ�qďœÐīș�ȹɁ'ÆďȭŒðăăæÐ�ȵqÐīĉĴďĨðȶ�īďăăðĊæ�ďķĴ��ĮķĮĴðĊÅăÐ�
åķĴķīÐɁȺș��ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢī}Æ�šī.

ǠǟǢ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁNīðĮÐ�qÐīĉĴďĨðɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘ���ĉì.

104 Monica Crippa et alȘș�ȹɁ9ďďÌ�ĮřĮĴÐĉĮ�īÐ�īÐĮĨďĊĮðÅăÐ�åďī��ĴìðīÌ�ďå�æăďÅă�
ĊĴìīďĨďæÐĊðÆ�:>:�ÐĉðĮĮðďĊĮɁȺș�op. cit.

105 Ibid.
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au sein de la communauté, différents quotas de 
logements ont été réservés aux familles avec enfants, 
aux personnes d’âge moyen, aux jeunes couples 
sans enfants et aux personnes âgées106. Le projet 
comprend la fourniture de logements locatifs publics 
(détenus par un organisme de logement public), de 
logements coopératifs et de logements privés107.

qďķī�īÑĨďĊÌīÐ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ķŘ�ÌÑťĮ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĮ�
auxquels la société est actuellement confrontée, il est 
nécessaire d’opérer un changement systémique qui va 
ķȭÌÐă¾�ÌÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌķīÅăÐĮ�ðĊÌðŒðÌķÐăăÐĮȘ�OÐĮ��}�
ont un rôle important à jouer dans la réalisation de cet 
objectif, notamment dans l’attribution d’usages fonciers 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÆĨÅăÐĮ�ÌÐ�æīĊĴðī�ă�ÆďĊĮÐīŒĴðďĊ�ÌÐ�
l’usage agricole des terres malgré la pression exercée 
sur le foncier par la croissance démographique dans les 
ŒðăăÐĮȘ�O�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ĮĮďÆðÑÐ�¾�ăȸðĊĴÐīÆďĊĊÐŘðďĊ�ÌÐĮ�
zones centrales existantes pour conserver des espaces 
verts à l’intérieur et autour des villes est un enseignement 
ÆăÑ�ÌÐ�ăȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ÌÐ�ă�ȹɁ�ðăăÐ�īÆìðĨÐăɁȺ�ÌÐ�tÐĊĊÐĮȘ�
OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ŒÐĊÌīÐ�ďķ�ăďķÐī�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�
ĨķÅăðÆĮ�¾�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĮďăðÌðīÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ăÐĮ�
soustraire au marché spéculatif et de garantir un usage 
Ìķ�åďĊÆðÐī�Īķð�ĨīďťĴÐī�ķŘ�ĪķīĴðÐīĮ�ăďÆķŘș�ÆďĉĉÐ�
dans les exemples d’agriculture urbaine et de jardins 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�¾��ďĮĴďĊ�ÐĴ�¾�}ďīďĊĴďȘ�
En s’engageant dans la gouvernance des organismes 
ĮďăðÌðīÐĮș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ďīðÐĊĴÐī�ă�æÐĮĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆìĴĮ�
des terrains, en collaboration avec les habitants et les 
organisations communautaires. Ce modèle de gestion 

Ǡǟǥ�'ŘĨĴ�ðĊ�#ÐĊĉīāș�ȹɁAĊĴÐīŒðÐœ�œðĴì�NÐĊĊÐĴ�åīďĉ�NīðĮÐ�qÐīĉĴďĨðɁȺș�
2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNÐŘœå�.

ǠǟǦ�NīðĮÐ�qÐīĉĴďĨðș�ȹɁZĨăÐŒ�qÐīĉĴďĨðɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥOāw>:.

foncière collaborative offre un potentiel important qui 
Ċȸ�ĨĮ�ÐĊÆďīÐ�ÑĴÑ�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ÐŘĨăďīÑ�Ĩī�ăÐĮ��}Ș�'ĊťĊș�
suite à la prise de conscience des possibilités offertes par 
une renaturation urbaine juste, des initiatives menées 
par les communautés, comme celle de Permatopia à 
Karise, émergent aujourd’hui un peu partout. Les CT ont 
ķĊ�īĒăÐ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�¾�þďķÐī�Ĩďķī�ÐĊÆďķīæÐī�ÐĴ�ĮďķĴÐĊðī�
des initiatives innovantes similaires menées par les 
citoyens d’autres villes, notamment en adaptant les 
cadres réglementaires existants et en fournissant des 
ĴÐīīðĊĮș�ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�Ĩďķī�
faciliter la transition vers des modes de vie et des 
établissements humains plus durables.

Ces expériences montrent que pour que la renaturation 
contribue à promouvoir l’égalité urbaine et territoriale, 
il est essentiel de parvenir à un meilleur équilibre et à 
une plus grande égalité, non seulement entre la société 
et l’environnement, mais aussi au sein de l’habitat 
humain dans son ensemble. Le double problème de 
la pandémie et du changement climatique a souligné 
l’urgence de réinsérer les systèmes urbains dans les 
systèmes naturels, devenue une question de survie tant 
à l’échelle locale que planétaire. La renaturation fournit 
des trajectoires pour restaurer la vitalité des villes et de 
l’environnement naturel, tout en répondant aux besoins 
et aux identités des groupes historiquement margina-
lisés. La protection des services écosystémiques, la 
promotion d’une utilisation durable (et plus circulaire) des 
ressources et la résistance au changement climatique 
exigent un effort conjoint plus important pour raviver 
notre relation commune et organique avec la terre et la 
nature, notamment dans l’environnement urbain.

wďķīÆÐɁȚ�qðÐīīÐ��īĊďăÌȘ
#ÐĮ�ĉðĮďĊĮ�ÐĴ�ĪķīĴðÐīĮ�¾�ă�åďðĮ�ŒÐīĴĮ�ÐĴ�ÅďīÌÅăÐĮ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐ�ÌĊĮ�
ăÐĮ�ŒðăăÐĮȘ�¢ďĊÐ�ÌȸæīðÆķăĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ĨīÆ�Ìķ�OĊÌīř�¾�tÐĊĊÐĮș�9īĊÆÐȘ
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5.3 élaborer une 
approche de la 
renaturation 
fondée sur 
les droits

L’approche des défis sociaux et environnementaux 
fondée sur les droits a dominé une grande partie du débat 
Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ŒðĊæĴɁĨīÐĉðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮ�Ìķ�
��AeɁĮðÝÆăÐș�ĴĊĴ�ÐĊ�ÆÐ�Īķð�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐ�ÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ĪķÐ�
ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐȘ�OȸĨĨÐă�¾�ăȸÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�
des Nations unies pour le développement durable et 
ZU�ȭ>ÅðĴĴɁAAA�īÐŦÝĴÐ�ÅðÐĊ�ÆÐĴĴÐ�ŒďăďĊĴÑ�ÌȸðĊÆăķĮðŒðĴÑ108. 
Ces dernières années, les mouvements sociaux, les 
penseurs et les autorités locales progressistes ont tous 
ĨĨÐăÑ�¾�ÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÑĴìðĪķÐ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆ-
ĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐș�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮș�ťĊ�
d’initier un changement transformateur par le biais de 
contrats sociaux renouvelés fondés essentiellement 
sur la justice socio-environnementale (comme indiqué 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢȨ109.

Plusieurs villes à travers le monde ont adopté une 
approche basée sur les droits pour gérer la durabilité 
environnementale et l’équité sociale via l’allocation de 
leurs ressources, leurs politiques, leurs programmes 
et leurs projets. Cette approche doit être soutenue par 
des initiatives participatives à grande échelle et par l’en-
ææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�OÐ�ÆĮ�ÌÐ�tďĮīðď�ȧ�īæÐĊĴðĊÐȨ�
illustre comment l’approche d’une ville fondée sur les 
ÌīďðĴĮ�ĨÐķĴ�ĉĻīðī�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�Ĩďķī�ÌďĊĊÐī�ķĊÐ�ŒďðŘ�
aux personnes généralement marginalisées, et protéger 
les valeurs communes dans les différentes sphères de 
ă�ŒðÐ�ķīÅðĊÐȘ�tďĮīðď��ÌÑŒÐăďĨĨÑ�ķĊÐ�ŒðĮðďĊ�ÑăīæðÐ�
de la promotion de l’équité et de la durabilité, et a mis 
en œuvre un processus démocratique qui guide la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�Ĩďķī�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�
ă�šďĊÐ�ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐȘ�qÐĊÌĊĴ�ŒðĊæĴɁĊĮș�ÆÐĴĴÐ�ŒðĮðďĊ�
a été soutenue par un engagement continu en faveur de 

Ǡǟǧ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtÑĮďăķĴðďĊ��ȥt'wȥǦǟȥǠȘ�
}īĊĮåďīĉÐī�ĊďĴīÐ�ĉďĊÌÐɁȚ�ăÐ�qīďæīĉĉÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�¾�
ăȸìďīðšďĊɁǡǟǢǟɁȺș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢāwǣŘ#.

ǠǟǨ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮș�ŒďðīɁȚ�'Œ�:īÆðȭ�ìķÐÆ�ÐĴ�OďīÐĊšď��ðÌăș�
Advancing Urban Rights: Equality and Diversity in the City, Montréal, Black 
tďĮÐ��ďďāĮș�ǡǟǡǡɁț�'Œ�:īÆò��ìķÐÆș�ȹɁ#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐɁȺș�#ďÆķĉÐĊĴ�
ÌȸďīðÐĊĴĴðďĊ�Įķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�Ĩďķī�ăÐ��ďĊæīÐĮ�ÌÐ��:O�ș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ}ǟǧÌĊ�.

la décentralisation, de la transparence, de la reddition 
des comptes et la participation des citoyens.

Rosario (Argentine)

 ° #ÐĨķðĮ� ǠǨǧǨș� ăÐĮ�ĉðīÐĮ� ĮķÆÆÐĮĮðåĮ� ÌÐ� ă� ŒðăăÐ�
ont soutenu une approche fondée sur les 
droits, construisant ainsi un exemple unique de 
ĉķĊðÆðĨăðĮĉÐ�ĨīďæīÐĮĮðĮĴÐȘ��ķ�ťă�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮș�ă�
démocratisation de la gouvernance municipale 
a entraîné une décentralisation des ressources et 
des capacités de prise de décision au niveau des 
districts. Avec plus d’un million d’habitants répartis 
ÌĊĮ�ĮðŘɁÌðĮĴīðÆĴĮș�ÆìĪķÐ�ÌðĮĴīðÆĴ�ĉķĊðÆðĨă��
entrepris un processus participatif solide et bien 
fondé, non seulement pour définir les projets 
urbains et allouer les ressources municipales, 
mais également pour élaborer et actualiser le plan 
ĮĴīĴÑæðĪķÐ�Ĩďķī� ăȸÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�tďĮīðď110. Les 
résultats de cette approche comprennent un plan 
global de lutte contre le changement climatique 
qui vise à intégrer l’agriculture urbaine, la sécurité 
alimentaire, l’écologisation, l’atténuation de la hausse 
des températures et les stratégies de gestion des 
eaux de pluie, tout en favorisant des solutions 
rentables pour améliorer l’isolation des bâtiments et 
les infrastructures de drainage.

 Le Programme intégré de réhabilitation des quartiers 
informels créé en 2001 constitue un des éléments 
ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�ÌÐ�ăȸĨĨīďÆìÐ�¾�ăďĊæ�ĴÐīĉÐ�ÌÐ�tďĮīðď�
en matière de développement urbain équitable et 
durable111, avec le Programme d’agriculture urbaine qui 
en forme le deuxième élément clé. Lancé en 2002, ce 
ĨīďæīĉĉÐ��Ñăīæð�ĮďĊ�ÆìĉĨ�ÌȸÆĴðďĊ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�
pour intégrer l’agriculture urbaine dans l’aménagement 
du territoire. Il s’appuie sur des mécanismes tels que 
ăȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�ĮřĮĴÑĉĴðĪķÐ�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ŒÆĊĴĮ�ÐĴ�
ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ďŨÆðÐăăÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�¾�ĨīĴðĪķÐī�
ăȸæīðÆķăĴķīÐ�Œð�ăȸķĮķīĨĴðďĊ�ĨÆðťĪķÐ�ÌÐĮ�ĨīÆÐăăÐĮ�
vacantes. Le Programme d’agriculture urbaine 
ÐĮĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ŘÑ�Įķī�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�æÐĊīÐĮɁȚ�ðă�
ĨīďťĴÐ�ÐĊ�ÐååÐĴ�ķŘ�åÐĉĉÐĮ�ÌÑåŒďīðĮÑÐĮ�ÐĊ�ÆīÑĊĴ�
de nouveaux moyens de subsistance à différents 
niveaux de la chaîne de production alimentaire112Ș�#ȸðÆð�
¾�ǡǟǡǟș�ăÐ�ĨīďæīĉĉÐ�ķī�ĨÐīĉðĮ�¾�tďĮīðď�ÌȸăăďķÐī�
ǦǤɁìÐÆĴīÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīÐĮ�¾�ă�ĨīďÌķÆĴðďĊ�æīďÑÆďăďæðĪķÐ�
et aux jardins urbains, ainsi que de conserver plus de 
ǦǟǟɁìÐÆĴīÐĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�Ĩďķī�ă�ĨīďÌķÆĴðďĊ�

ǠǠǟ�9ăďīðĊ�wĴÐðĊÅÐīæș�ȹɁwĴīĴÐæðÆ�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆȚ�
ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ďå�ÅķðăÌðĊæ�ĊÌ�ĉĊæðĊæ�ĴìÐ�åķĴķīÐɁȺș�Habitat InternationalɁǡǨș�
noɁǠș�ǡǟǟǤș�ĨĨȘɁǥǨȭǨǢȘ

ǠǠǠ�9ăďīÐĊÆð��ăĉĊĮðș�ȹɁtÐæķăīðšðĊæ�ăĊÌ�ĴÐĊķīÐ�œðĴìðĊ�ķĨæīÌðĊæ�
ĨīďæīĉĉÐĮ�ðĊ��īæÐĊĴðĊț�ĴìÐ�ÆĮÐĮ�ďå�qīďĉÐÅ�ĊÌ�tďĮīðď�>®ÅðĴĴɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǡǠș�ĊoɁǡș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǢǧǨȭǣǠǢȘ

ǠǠǡ�OďķðĮÐ�:ķÑĊÐĴĴÐș�ȹɁtďĮīðďș��īæÐĊĴðĊ�ȯ���ÆðĴř�ìďďāÐÌ�ďĊ�ķīÅĊ�
åīĉðĊæɁȺș�A#t���ĮÐ�wĴķÌřș�ǡǟǠǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOæǥAæA.
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alimentaire dans les zones périurbaines. Plus de 
ǡɁǤǟǟɁĴďĊĊÐĮ�ÌÐ�åīķðĴĮ�ÐĴ�ăÑæķĉÐĮ�ĮďĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�
produits chaque année et bénéficient à plus de 
ǡɁǣǟǟɁåĉðăăÐĮȘ�

� OÐ�ĴīďðĮðÝĉÐ�ÑăÑĉÐĊĴ�ÆăÑ�ÌÐ�ă�ĮĴīĴÑæðÐ�ÌÐ�tďĮīðď�
est la budgétisation participative. Introduit pour la 
première fois en 2003, ce processus est devenu 
tout à la fois un mécanisme de redistribution 
essentiel, un instrument de gouvernance fondé sur 
les droits, un outil de communication et un moyen 
de promouvoir l’égalité des genres et les capacités 
de citoyenneté113. Entre 2003 et 2011, le budget 
ĊĊķÐă�ĨīĴðÆðĨĴðå�ĮȸÐĮĴ�ÑăÐŒÑ�¾�ÐĊŒðīďĊ�ǨɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
ÌďăăīĮɁ�wș�ÆÐ�Īķð�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�ÐĊŒðīďĊ�ǡǡɁɦ�Ìķ�ÅķÌæÐĴ�
d’investissement municipal114. Après avoir adopté une 
ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮș�tďĮīðď��ĨīďÆÑÌÑ�
à une révision complète de ses mécanismes de 
ĨăĊðťÆĴðďĊș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÐĊ�ÌďĨĴĊĴ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�
clair de règles et de processus. L’objectif est de guider 
le développement urbain public et privé sur des 
ĴÐīīðĊĮ�īÑĮÐīŒÑĮ�ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐĴ�
communautaires. Cela s’accompagne de mécanismes 
de conservation du patrimoine historique et naturel de 
la ville, d’application des contrôles de densité et d’une 
politique de récupération des plus-values foncières. 
Ces mécanismes de redistribution ne vont pas sans 
ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮș�ĉðĮ�ăÐ�åðĴ�ĪķȸðăĮ�ĮďðÐĊĴ�ĴďķþďķīĮ�
opérationnels, dans toute la ville, après plusieurs 
ĊĊÑÐĮș�ÐĮĴ�ÆÐīĴðĊÐĉÐĊĴ�ĮðæĊðťÆĴðåȘ

OȸķĊÐ�ÌÐĮ�īÑăðĮĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�ÌÐ�tďĮīðďș�
et d’autres villes engagées pour rendre leurs processus 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨăķĮ�þķĮĴÐĮș��ÑĴÑ�Ìe réussir à inverser 
les priorités municipales précédemment établies et les 
tendances à long terme de désinvestissement, et à les 
remplacer par des solutions plus justes et renaturantes. 
�ÐĮ�ȹɁðĊŒÐīĮðďĊĮɁȺ�ðĉĨăðĪķÐĊĴ�ķĊ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
priorités politiques et la gouvernance (pour permettre 
aux femmes pauvres et défavorisées, et à d’autres 
groupes structurellement discriminés ou marginalisés, 
de prendre des décisions), ainsi qu’une réorientation des 
investissements historiques vers les quartiers pauvres 
et les zones périurbaines adjacentes115.

}ďķĴÐåďðĮș�ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
ne devrait pas se limiter aux villes, mais s’étendre à la 
protection des droits des populations autochtones qui 

ǠǠǢ�LďĮì�OÐīĊÐī�ÐĴ�#ĊðÐă�wÆìķæķīÐĊĮāřș�ȹɁ�ìď�ăÐīĊĮ�œìĴ�ðĊ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�
ÌÐĉďÆīÆřȟɁȺș�ðĊ�Democratic Practices as Learning Opportunities, Leiden, 
�īðăăș�ǡǟǟǦș�ĨĨȘɁǧǤȭǠǟǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīs�æǟN.

ǠǠǣ��ŒÐĮ��ÅĊĊÐĮ�ÐĴ��īÅī�OðĨðÐĴšș�ȹɁ}ìÐ�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�
ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæɁȺș�OďĊÌīÐĮș�Ow'�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐī�wÐīðÐĮș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ:ĉīīT.

ǠǠǤ��ŒÐĮ��ÅĊĊÐĮș�ȹɁ�ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�qīĴðÆðĨĴďīř��ķÌæÐĴðĊæ�Ĵď�ĨīďŒðĮðďĊ�
ĊÌ�ĉĊæÐĉÐĊĴ�ďå�ÅĮðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮȚ�TķĊðÆðĨă�ĨīÆĴðÆÐĮ�ĊÌ�ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�
ĴìÐ�ťÐăÌɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTœTī'ǣ.

ont traditionnellement géré leurs territoires de manière 
durable, mais dont les moyens de subsistance sont de 
plus en plus menacés par l’extractivisme économique. 
Les peuples indigènes sont réputés pour la richesse 
de leurs cultures, leurs systèmes de connaissances 
ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ĉďÌÐĮ�ÌÐ�ŒðÐ�ķĊðĪķÐĮȘ�#ĊĮ�
de nombreux pays, cependant, l’héritage de siècles 
de colonialisme est encore tangible. Les populations 
autochtones ont été dépossédées de leurs terres et 
territoires ancestraux, privées des ressources naturelles 
dont dépendait leur survie. Bien que leurs droits aient 
été historiquement négligés et amoindris, l’adoption 
de la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones116 en septembre 2007, a traduit 
ăȸÅďķĴðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ÌÐķŘɁÌÑÆÐĊĊðÐĮ�ÌȸÐååďīĴĮ�ÐĴ�ÌÐ�
négociations. Elle a été rendue possible par la solidarité 
et les partenariats étroits des peuples autochtones avec 
les gouvernements, les organisations non gouverne-
mentales, les universitaires et les parlementaires, entre 
ķĴīÐĮȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ăȸďÅăðæĴðďĊ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�
populations autochtones et disposent des mécanismes 
pour ce faire. Malgré cela, et comme le montre le cas 
du complexe de Serra do Mar dans le Parana (Brésil), la 
mise en œuvre et l’application effectives de ces méca-
nismes restent en deçà des attentes dans la plupart des 
contextes.

Parana, Complexe de Serra 
do Mar (Brésil)117 

 ° Le territoire de la forêt atlantique, situé entre les États 
du Parana et de Sao Paulo, fait partie du complexe de 
Serra do Mar. Il s’étend sur la plaine côtière adjacente 
et comprend également le complexe estuarien 
d’Iguape-Cananeia-Parana. En 1999, ce territoire et 
ses habitants ont été reconnus par l’Unesco comme 
faisant partie du patrimoine naturel de l’humanité. 
Cela a permis de reconnaître que cette région est l’un 
des biomes les plus riches de la planète en termes 
de biodiversité, et que ces terres sont la patrie 
des Quilombolas, des Caiçaras et d’autres peuples 
autochtones, tels que les Guarani M’bya, qui sont 
responsables de la conservation, de la vitalité et 
de la continuité des rivières, des baies, des criques, 
des mangroves, des montagnes et des chutes d’eau 
ÌÐ�ă�åďīÔĴ�ĴăĊĴðĪķÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǧǟș�ďĊ��
également commencé à inclure ces territoires dans 
les zones protégées établies par le gouvernement 
brésilien pour la conservation des zones restantes 
ÌÐ�ă�åďīÔĴ�ĴăĊĴðĪķÐȘ�#ĊĮ�ăȸ(ĴĴ�Ìķ�qīĊș�ăÐĮ�šďĊÐĮ�
protégées se trouvent dans les parties reculées de la 
baie de Paranagua, où se trouve également le port de 

ǠǠǥ�ZU�ȭ#�'wș�ȹɁwĴĴÐ�ďå�ĴìÐ��ďīăÌȸĮ�AĊÌðæÐĊďķĮ�qÐďĨăÐĮɁȺș�ǡǟǟǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'NwÐ#ǡ.

ǠǠǦ�NīðĊ��ďÐăìďș�ȹɁ�ðÉīĮș��īĴðĮĊă�9ðĮìÐīĉÐĊș�ĊÌ�:ķīĊð�TȸÅř®ȸĮ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮ�ÅÐĴœÐÐĊ�qīďĴÐÆĴÐÌ��īÐĮ�ĊÌ�qīĊæķȸĮ�qďīĴɁȺș�Recueil de cas 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.



5 intéGrer La justiCe à La renaturation urBaine

rapport GoLd vi304

Paranagua, plus grand port brésilien d’exportation de 
céréales et plus grand terminal céréalier d’Amérique 
latine. Au cours des dernières décennies, l’expansion 
du complexe portuaire a endommagé non seulement 
l’environnement local, notamment la mer, les baies et 
les terres et leur biodiversité, mais aussi les moyens 
de subsistance traditionnels des populations locales 
et le patrimoine culturel immatériel que constituait 
leur mode de vie.

 Les règles régissant les zones protégées ont restreint 
la plupart des utilisations traditionnelles que les 
populations autochtones font de leurs territoires 
et ces territoires ont été exploités sans restrictions 
Ĩďķī�ăÐķīĮ�ðĊĴÑīÔĴĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮȘ�#ÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�
juridiques existent déjà au niveau national pour 
æīĊĴðī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ķĴďÆìĴďĊÐĮɁț�ðăĮ�
comprennent des protocoles de consultation et des 
mécanismes de compensation et d’atténuation. Les 
ONG locales et nationales font actuellement pression 
sur le gouvernement brésilien pour qu’il respecte la 
�ďĊŒÐĊĴðďĊɁǠǥǨ�ÌÐ�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�
}īŒðă�īÐăĴðŒÐ�ķŘ�ĨÐķĨăÐĮ�ðĊÌðæÝĊÐĮ�ÐĴ�ĴīðÅķŘȘ�OÐĮ�
processus d’octroi des licences environnementales 
ainsi que les stratégies de compensation et 
ÌȸĴĴÑĊķĴðďĊ�æīĊĴðĮĮÐĊĴ�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
des peuples autochtones à être informés et consultés 
avant toute nouvelle entreprise susceptible d’avoir 
un impact sur leurs terres, leur culture et leur 
environnement.

'ĊťĊș�ķĊÐ�renaturation juste appelle à reconnaître 
les contributions et à faire progresser les droits des 
acteurs quotidiens de la ville dont les pratiques sont 
ĮďķŒÐĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ȹɁðĊåďīĉÐăăÐĮɁȺ. Qu’il 
s’agisse de soutenir la production sociale de logements 
et d’infrastructures ou de protéger les pratiques de 
subsistance qui contribuent à renaturer les villes sur le 
terrain, ces expériences font progresser une perspective 
féministe qui accorde une plus grande importance aux 
pratiques quotidiennes de création de villes des femmes 
et des hommes pauvres et défavorisés.

Cape Town (Afrique du Sud)118. 

 ° Entre 2013 et 2019, l’Alliance sud-africaine Slum 
#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�ȧw#AȨ��ĴīŒðăăÑ�ŒÐÆ�ÌȸķĴīÐĮ�
partenaires de la société civile au Cap, sur un projet 
commun visant à améliorer les quartiers informels. 
Ce projet faisait partie du Programme Comic Relief 
Four CitiesȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�Į�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ķ�
ĨīďþÐĴș�ăȸ�ăăðĊÆÐ�w#A�ĮķÌȭåīðÆðĊÐ��ðÌÐĊĴðťÑ�Īķȸðă�
était nécessaire d’établir un fonds métropolitain 
pour l’amélioration des quartiers informels. Cette 

ǠǠǧ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁqīĴĊÐīĮìðĨ�åďī�tÐĮðăðÐĊĴ��ðĴřœðÌÐ�
wăķĉ��ĨæīÌðĊæș��ĨÐ�}ďœĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

priorité essentielle a permis de contribuer à l’examen 
de la politique et des pratiques d’amélioration 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�Ĩī�ăÐ�#ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
établissements humains. Cela a ouvert la voie à un 
engagement avec la province du Cap-Occidental 
pour le développement d’une approche provinciale 
de l’amélioration des quartiers informels. Comme 
ĉÐĊĴðďĊĊÑ� ĨīÑÆÑÌÐĉĉÐĊĴ� ķ� ÆìĨðĴīÐɁ ǣș� w#A�
utilise des pratiques et des protocoles de collecte 
de données gérés par la communauté pour réaliser 
une évaluation rapide de tous les quartiers informels 
du Cap-Occidental. En 2016, cette évaluation a été 
utilisée pour élaborer le Cadre et Programme de 
ĮďķĴðÐĊ�ķŘ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�Ìķ��ĨȭZÆÆðÌÐĊĴă. 
Cette utilisation des données sur les quartiers 
informels par les communautés souligne leur valeur 
pour les politiques et les plans de développement des 
ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮɁț�ÐăăÐ�ÐĮĴ�ăðæĊÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮș�
les priorités et les réalités des communautés des 
quartiers informels sur le terrain.

 En 2017, le gouvernement national sud-africain a 
commencé à travailler sur un processus de révision 
du Livre blanc sur les établissements humains. 
S’appuyant sur les travaux antérieurs réalisés en 
2018-2019, une relation beaucoup plus profonde 
ÐĴ�ĮðæĊðåðÆĴðŒÐ��ÑĴÑ�ÑĴÅăðÐ�ÐĊĴīÐ�ăȸ�ăăðĊÆÐ�w#A�
sud-africaine et la ville du Cap, fondée sur leur 
intérêt commun à examiner les implications de la 
ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�Ìķ��Ĩ�ÐĊ�ķĊÐ�ŒðăăÐ�ȹɁīÑĮðăðÐĊĴÐɁȺȘ��ÐĴ�
aspect revêtait une importance particulière pour 
ăȸ�ăăðĊÆÐ�w#A�ĮķÌȭåīðÆðĊÐș�Æī�ķÆķĊÐ�ĮĴīĴÑæðÐ�
ne peut être considérée comme véritablement 
īÑĮðăðÐĊĴÐ�Įð�ÐăăÐ�ĊÐ�ĴðÐĊĴ�ĨĮ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐĮ�ÌÑťĮș�ÌÐĮ�
enseignements et des situations uniques auxquels 
sont confrontés les habitants des quartiers informels. 
OȸăăðĊÆÐ��ðĊŦķÐĊÆÑ�ă�ĮĴīĴÑæðÐ�ÌÐ�īÑĮðăðÐĊÆÐ�ÌÐ�ă�
ville du Cap et a fait en sorte que la voix des habitants 
des quartiers informels soit entendue, comprise 
ÐĴ�īÐŦÑĴÑÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮȘ��Ð�ĨīďÆÐĮĮķĮ��ÑĴÑ�
rendu possible grâce à la présentation de données 
sur les actions d’amélioration, collectées par la 
ÆďĉĉķĊķĴÑ�ÌĊĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǦǟɁĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮȘ�
OÐĮ�ÌÑťĮ�ðÌÐĊĴðťÑĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆĴÑæďīðĮÑĮ�ÆďĉĉÐ�ĮķðĴɁȚ�
ȨɁĪķīĴðÐīĮ�ĮĊĮ�ÆÆÝĮ�¾�ăȸÐķș�¾�ăȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ÐĴ�
¾�ăȸÑăÐÆĴīðÆðĴÑɁț�ÅȨɁĪķīĴðÐīĮ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�
ðĊĮķŨĮĊĴĮɁț�ÆȨɁĪķīĴðÐīĮ�ĮðĴķÑĮ�Įķī�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ĨīðŒÑĮș�
ďľ�ðă�ĮÐīðĴ�ĴīÝĮ�ÌðŨÆðăÐ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊðīȘ��Ð�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
a permis d’identifier les priorités en matière de 
åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮș�ÌĊĮ�ǦǣɁĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮș�
et a ouvert la voie à diverses collaborations sur des 
projets impliquant d’autres partenaires, comme 
ăÐ�#ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ìķĉðĊĮ�Ìķ�
Cap-Occidental, par le biais de son Programme de 
ĮďķĴðÐĊ�ķŘ�ÑĴÅăðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ðĊåďīĉÐăĮ.
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En plus des expériences similaires à celle décrite 
ÆðȭÌÐĮĮķĮș�ÌĊĮ�ăĪķÐăăÐ�ăÐĮ��}�ĮȸÐĊææÐĊĴ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�
proactive dans des processus de mise à niveau dirigés 
par la communauté, le développement de systèmes 
de recyclage inclusifs offre également des exemples 
intéressants. Ces expériences montrent comment 
les approches tournées vers les populations pauvres 
peuvent être utilisées, dans un même processus, pour 
faire progresser la renaturation juste et protéger les 
moyens de subsistance et les droits des travailleurs119.

Belo Horizonte (Brésil)120

 ° Le modèle de gestion intégrée et durable des 
déchets solides de Belo Horizonte reflète deux 
caractéristiques essentielles pour progresser vers des 
systèmes de recyclage plus inclusifs. Premièrement, 
les coopératives de travailleurs sont engagées pour 
fournir des services de collecte et de tri des produits 
īÐÆřÆăÅăÐĮȘ�#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș� ăÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�
multipartites jouent un rôle clé dans la promotion 
des principes de circularité et d’inclusion, à travers la 
ĨăĊðťÆĴðďĊș�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĴ�ăÐ�ĮķðŒð�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐ�
de recyclage. 

ǠǠǨ�TÐăĊðÐ�wĉĮďĊș�ȹɁ}ìÐ�qďăðĴðÆă��ďīā�ďå��ĮĴÐ�qðÆāÐī�AĊĴÐæīĴðďĊɁȺș�ðĊ�
}ìÐ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉř�tÐŒðĮðĴÐÌȚ�'ŘĉðĊðĊæ�ĴìÐ�qĮĴș�'ĊŒðĮðďĊðĊæ�ĴìÐ�9ķĴķīÐ, 
ÑÌȘ�Ĩī�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊ�ÐĴ�9īĊÉďðĮÐ��īīÑș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǟș�
ĨĨȘɁǠǨǤȭǡǟǟɁț�wďĊð�#ðĮș�ȹɁ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ĊÌ�ÆðĴðÐĮɁȺș�Environment and 
UrbanizationɁǡǧș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǢǦǤȭǢǨǟɁț��ĊĊÐ�wÆìÐðĊÅÐīæș�#ŒðÌ��ðăĮďĊ�ÐĴ�
OþðăþĊ�tďÌðÆȭ�ðÐīĮĉș�Solid Waste Management in the World’s Cities : Water 
ĊÌ�wĊðĴĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌȸĮ��ðĴðÐĮɁǡǟǠǟ, Nairobi, ONU-Habitat, 2010.

Ǡǡǟ��A':Zș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�tÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�}ðĉÐĮ�ďå��īðĮðĮȚ�}ìÐ��ĮĴÐ�ɪ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�
9ďīķĉ�ðĊ��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īšðăɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

� OÐ�UĴðďĊă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉș�ķĊÐ�ĨăĴÐȭ
forme multipartite impliquant des représentants du 
public, du privé et de la société civile, a été créé en 
1998 sous la direction de l’Unicef Brésil. Sa mission 
ÑĴðĴ�ÌȸŒĊÆÐī�ŒÐīĮɁȚ�ȨɁăȸÑīÌðÆĴðďĊ�Ìķ�ĴīŒðă�ÌÐĮ�
ÐĊåĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌÑÆìīæÐĮ�¾�ÆðÐă�ďķŒÐīĴɁț�ÅȨɁă�ĉðĮÐ�ÐĊ�
ĨăÆÐ�ÌȸķĊÐ�ÌÑÆìīæÐ�ĮĊðĴðīÐɁț�ÆȨɁăȸðĊĴÑæīĴðďĊ�ÌÐĮ�
collecteurs de déchets à la communauté en tant que 
ĨīÐĮĴĴðīÐĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮɁț�ÌȨɁă�ÆďĊĮďăðÌĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�
approche participative de la gestion des déchets 
urbains. Suivant ce précédent, et compte tenu de 
sa longue tradition de politique locale progressiste, 
la ville de Belo Horizonte et ses organisations de 
la société civile ont créé le Municipal Waste and 
�ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉ�ÐĊ�ǡǟǟǢȭǡǟǟǣȘ��Ð�åďīķĉ��ðĊĮð�
Ĩķ�ħķŒīÐī�ĨďķīɁȚ�ȨɁăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌȸķĊ�Ĩīďåðă�ĮďÆðďȭ
économique des coopératives de collecteurs de 
ÌÑÆìÐĴĮ� ȧÑĴÅăð�ÌÝĮ� ă�ÆīÑĴðďĊ�Ìķ�åďīķĉȨɁț�ÅȨɁ ă�
reconnaissance de nouvelles coopératives formées 
ĨÐĊÌĊĴ�ă�īÑÆÐĮĮðďĊ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÌÐ�ǡǟǟǟɁț�ÆȨɁăÐ�
codéveloppement de lignes directrices pour fournir 
ķĊ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĉķĊðÆðĨă�¾�ÌȸķĴīÐĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮɁț�
ÌȨɁÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�Ĩďķī�ðÌÐī�¾�īÐĊåďīÆÐī�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐ�
æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮɁț�ÐȨɁă�ĴīĊĮðĴðďĊ�
des accords sociaux vers des contrats commerciaux 
appropriés pour réglementer la fourniture de services. 

 Le forum a joué un rôle important dans la refonte 
de la collecte sélective des déchets municipaux, 
l’extension de la collecte en porte-à-porte des 
produits recyclables et des accords contractuels à 
davantage de coopératives opérant dans la ville. Les 
acteurs de la société civile qui participent au forum 
ĴīŒðăăÐĊĴ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐĨķðĮ�ĪķĴīÐɁĊĮ�Įķī�ăÐ�Zero 
Waste Project�ÌĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌÐ�wĊĴ�}ÐīÐš�¾��Ðăď�
Horizonte. Cette initiative communautaire comprend 
la fourniture et la promotion de divers services 
associés au compostage des aliments, à un système 
de coopérative alimentaire, à un jardin potager, à un 
site de dépôt pour les produits recyclables et à des 
campagnes de sensibilisation à l’environnement. Lors 
ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ăÐ�åďīķĉ��ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊ�
observatoire du recyclage inclusif, qui a participé à la 
coproduction de mesures d’urgence et de protocoles 
de sécurité pour les centres de tri coopératifs. Ces 
initiatives ont permis d’inclure des membres de la 
coopérative ainsi que les collecteurs de déchets 
non organisés sur la liste du secrétariat municipal 
à l’Aide sociale, afin qu’ils puissent bénéficier de 
paniers alimentaires. Les collecteurs de déchets 
ont également reçu un manuel opérationnel détaillé 
contenant des protocoles de sécurité121.

ǠǡǠ�wďĊð�Tīð�#ðĮș�ȹɁ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���
qăĴåďīĉ�åďī�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș��A':Z�qďăðÆř��īðÐåș�ǡǟǠǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīZǥǣsǣ.

wďķīÆÐɁȚ�LķăðĊ�:ďĊÉăŒÐĮȘ� 
�ďďĨÑīĴðŒÐ�ÌÐ�īĉĮĮÐķīĮ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�¾��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īÑĮðăȘ
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 ° L’intégration des collecteurs de déchets dans le 
système de gestion des déchets solides de Belo 
Horizonte souligne bien la valeur que peut apporter 
un système qui reconnaît et soutient les droits des 
ĴīŒðăăÐķīĮȘ�OÐ�ÌÑť�ÆĴķÐă�ÆďĊĮðĮĴÐ�¾�ăðæĊÐī�ķĊÐ�
approche de l’économie verte inclusive et favorable 
aux populations pauvres, qui puisse prendre en 
compte les demandes des collecteurs de déchets 
organisés et non organisés, tout en menant des 
projets pour l’ensemble de la ville. À cet égard, le 
TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉ��ÌÑĉďĊĴīÑ�
que des structures de gouvernance délibératives 
plus larges sont essentielles pour faire progresser 
la renaturation équitable. Elles peuvent en effet 
contribuer à promouvoir des conditions de travail 
décentes et à développer une gestion des déchets 
inclusive et durable au sein des villes, même lorsque 
celles-ci sont confrontées aux mesures d’austérité, à 
la fragmentation politique, aux intérêts concurrents 
des gouvernements nationaux et des collectivités 
locales, qui limitent les investissements dans les 
infrastructures. 

Kampala (Ouganda)122

 ° Les organisations communautaires de Kampala 
soutiennent activement la production d’énergie à partir 
ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮȘ�O�ŒðăăÐ�ĨīďÌķðĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǤǟǟɁĴďĊĊÐĮ�ÌÐ�
ÌÑÆìÐĴĮ�Ĩī�þďķī�ȧÌďĊĴ�ǧǟɁɦ�ÌÐ�ĉĴðÝīÐĮ�ďīæĊðĪķÐĮȨș�
ĉðĮ�ĮÐķăĮ�ǣǟ�¾�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĮďĊĴ�ÆďăăÐÆĴÑĮ�
ÐĴ�ÑăðĉðĊÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ÆĊķŘ�ďŨÆðÐăĮȘ�OÐĮ�ÅīðĪķÐĴĴÐĮ�
énergétiques fabriquées à partir de déchets 
organiques constituent une alternative viable au bois 
de chauffage et au charbon de bois. Malgré le potentiel 
évident de demande pour des briquettes énergétiques 

Ǡǡǡ�}ÐÌÌř�NðĮÐĉÅďș�LķÌðĴì�TÅÅšð�ÐĴ�qķăɁAȘ�Tķāœřș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴř�ÅĮÐÌ�
qīďÌķÆĴðďĊ�ďå��ĮĴÐȭ�ĮÐÌ�'ĊÐīæřș�NĉĨăș��æĊÌɁȺș�Recueil de cas de 
:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

dans la ville, la production s’effectue via des processus 
informels, et reste extrêmement limitée. Il est donc 
impossible de répondre à la demande croissante 
d’énergies alternatives et plus vertes. L’Université 
ÌÐ�TāÑīÑīÑș�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ���}ďæÐĴìÐī��æĊÌ�
et la Lubaga Charcoal Briquette Cooperative Society, 
ĴīŒðăăÐ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ĮÐĨĴɁĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�
de la ville, dans le but de promouvoir le changement 
et la transformation de la société par l’échange de 
connaissances. Cette initiative a permis de renforcer 
les capacités en matière de développement de 
ĨīďÌķðĴĮș�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÆďĉĉÐīÆðăÐș�ÌÐ�ĴÐĊķÐ�
ÌÐ�īÐæðĮĴīÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮș�ÌȸðĉæÐ�ÌÐ�ĉīĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�
marketing collectif. Elle a également permis de fournir 
des machines à fabriquer des briquettes (un ensemble 
ÌÐ�ĪķĴīÐɁĉÆìðĊÐĮ�ÆďĉĨīÐĊĊĴ�ķĊ�ÆīÅďĊðĮĴÐķīș�ķĊ�
mélangeur, un broyeur et une presse) à chacun des 
ĮÐĨĴɁæīďķĨÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴ�ķ�ĨīďþÐĴȘɁ

 ° Le projet part du principe que la coproduction de 
connaissances et l’engagement dans des pratiques 
qui impliquent les communautés contribuent à 
développer et à étendre l’action des start-ups 
commerciales. Ces processus renforcent l’intégration 
des populations pauvres dans l’économie urbaine. 
#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�
ont formé des groupes d’épargne et d’entraide peu 
organisés. La coproduction de connaissances et le 
renforcement des capacités se sont appuyés sur 
ces systèmes, ainsi que sur les systèmes villageois 
d’épargne et de crédit existants, mis en place par la 
UĴðďĊă�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊȘ�OȸÆÆÐĊĴ��ÑĴÑ�ĉðĮ�
sur les initiatives communautaires basées sur une 
ĨĨīďÆìÐ�ÌÐ�ȹɁÆīÑĴðďĊ�ÌȸďĨĨďīĴķĊðĴÑĮɁȺ�Ĩďķī�ÐŘĨăďīÐī�
et prouver la viabilité de stratégies qui peuvent ensuite 
être étendues et contribuer à la transformation de la 
gestion des déchets dans toute la ville.

wďķīÆÐɁȚ��īķĊď�:īÐÆďȘ� 
�ďďĨÑīĴðŒÐ�ÌÐ�īĉĮĮÐķīĮ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�¾��Ðăď�>ďīðšďĊĴÐș��īÑĮðăȘ
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Pour conclure ce chapitre, nous en résumerons l’argu-
ment central et émettrons quelques recommandations 
pour que les collectivités territoriales et les gouver-
nements nationaux travaillent plus étroitement avec 
ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ťĊ�ÌȸÑĴÅăðī�ķĊÐ�
transition urbaine juste en renaturant leurs villes et leurs 
territoires. 

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�ĨīĴ�Ìķ�ĨďĮĴķăĴ�ĪķÐ�ă�ȹɁīÐĊĴķīĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸķīÅĊðĮĴðďĊɁȺ�īÑĨďĊÌ�¾�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ÆďĊĮðÌÑīÐī�ăÐĮ�
processus et les dynamiques d’urbanisation comme étant 
intégrés dans des systèmes écologiques plus vastes, 
et non déconnectés de ceux-ci, et qu’ils font partie de 
toutes les manifestations de la vie. Cette notion va à 
l’encontre d’une longue tradition qui consiste à considérer 
l’urbanisation comme un processus socio-technique 
de développement dépendant de l’extraction des 
ressources naturelles des communs mondiaux et du 
rejet des déchets dans ces mêmes communs. Cette 
tradition suppose que ces sources et ces cloaques 
n’ont pas de limites. Il en résulte une série de crises 
mondiales polyformes qui ont fait émerger de nouvelles 
ÆďĊťæķīĴðďĊĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉďĊÌðăÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�
en rapport avec la crise climatique. Cependant, l’ur-
banisation a permis un accaparement des communs, 
elle a également concentré la richesse entre les mains 
ÌÐĮ�ĨīďĨīðÑĴðīÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ťĊĊÆðÐīĮȘ��ȸÐĮĴ�
la raison pour laquelle il a été avancé qu’une transition 
urbaine juste vers un monde plus équitable et durable 
pourrait permettre de rétablir l’équilibre perdu entre la 
société et la nature, lorsque l’urbanisation est devenue un 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĮďÆðďȭÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĨīďťĴĊĴ�¾�ĪķÐăĪķÐĮȭķĊĮș�
qui a détruit l’intégrité des communs mondiaux.

Les collectivités territoriales du monde entier recon-
ĊðĮĮÐĊĴ�ăÐķī�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑ�åÆÐ�¾�ÆÐ�ÌÑť�ĪķÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐ�
la renaturation de l’urbanisation. Ce chapitre réunit 
plusieurs récits sur ce sujet, certains témoignant de 
īÑķĮĮðĴÐĮ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ĊďĊȘ�#ĊĮ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆĮș�ÆÐĮ�īÑÆðĴĮ�
pourront en inspirer beaucoup d’autres. Ils illustrent le fait 
ĪķÐ�ăÐ�ÌÑť�ÌÐ�ă�īÐĊĴķīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĮĴ�
abordé de différentes manières, dans un large éventail de 
ÆďĊĴÐŘĴÐĮȘ�OÐĮ��}�ĊÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨĮ�ðĊŦķÐĊÆÐī�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�
l’orientation des réponses de la gouvernance mondiale 
aux crises mondiales et polyformes, mais elles peuvent 
åŒďīðĮÐī�ÌÐĮ�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�ķīÅðĊÐĮ�ĨăķĮ�þķĮĴÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
sans surprise, leurs différents points de départ sont très 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ķ�ÆďĊĴÐŘĴÐȘ�qďķī�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮș�ă�
renaturation passe par l’écologisation, l’amélioration de 
ă�ĮĊĴÑș�ă�īÑĮðĮĴĊÆÐ�åÆÐ�¾�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐ�ďķ�
l’inclusion des quartiers informels dans le développement 
ķīÅðĊɁț�Ĩďķī�ÌȸķĴīÐĮș�ðă�ĨÐķĴ�Įȸæðī�ÌȸķĊÐ�īÐÆďĊťæķīĴðďĊ�
des infrastructures pour accéder aux énergies renouve-
lables, d’une réduction des émissions de carbone liées 
à la mobilité, de la préservation des ressources en eau, 
de la promotion des bâtiments verts ou du traitement 
des eaux usées de manière écologique. Nous voyons 
émerger une vaste multiplicité d’expériences qui peuvent 
sembler déconnectées, mais qui contribuent, via des 
réseaux d’apprentissage internationaux, à former un 
grand référentiel de mémoire et de connaissances qui 
pourra être utilisé à l’avenir. Si la civilisation humaine veut 
survivre, il faudra bien plus que les accords mondiaux sur 
ă�åÉďĊ�ÌÐ�ȹɁĴīĊĮåďīĉÐī�ăÐ�ĉďĊÌÐɁȺ�Īķð�ťæķīÐĊĴ�ÌĊĮ�
les préambules de nombreux traités internationaux et 
constitutions nationales. Il faudra, en revanche, recourir 
à des méthodes progressives et radicales, motivées par 
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les types d’expériences évoquées dans ce chapitre.��ťĊ�
de donner un sens à ces dynamiques expérimentales et 
d’explorer leurs implications plus larges, quatre thèmes 
ÆăÑĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÅďīÌÑĮɁȚ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ķīÅðĊÐ�ȹɁÆďăăðÅī-
ĴďðīÐɁȺș�ăÐĮ�ŦķŘ�ķīÅðĊĮ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĉĴÑīðÐăăÐĮș�ăȸÑÆď-
logisation multisectorielle et les approches fondées 
sur les droits pour renaturer l’urbanisation. Au lieu de 
résumer chacun de ces thèmes, l’énoncé suivant souligne 
ăÐĮ�ĨďðĊĴĮ�ĨÐīĴðĊÐĊĴĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}�ĉĊÌĴÑÐĮ�Ĩďķī�æðī�
dans le meilleur intérêt de leurs populations respectives. 

Pour concilier les niveaux croissants de complexité et 
le besoin de plus en plus urgent d’orientation, divers 
modes de æďķŒÐīĊĊÆÐ�ȹɁÆďăăðÅīĴďðīÐɁȺ ont vu le jour 
dans de nombreuses régions du monde. Bien qu’elle ne 
ĮďðĴ�ĨĮ�īÐÆďĊĊķÐ�ÆďĉĉÐ�ĴÐăăÐș�ă�ȹɁæďķŒÐīĊĊÆÐ�ÌÐ�ă�
æďķŒÐīĊĊÆÐɁȺ�åðĴ�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ăȸÑĉÐīæÐĊÆÐ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�
capacités pour faciliter le changement, les partenariats 
et l’orientation des transformations.

La population urbaine devrait presque doubler d’ici à 
2050. En conséquence, pour réduire les besoins en 
ressources (y compris en terrains) des villes du monde, 
ðă�ĮÐī�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌȸÐĊĴīÐĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�īÐÆďĊťæķīĴðďĊĮ�
majeures des infrastructures et de mettre en œuvre 
ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊȘ�O�īÐÆďĊťæķīĴðďĊ�ÌÐĮ�
infrastructures permettra de parvenir à une substitution 
ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮș�ÌȸĉÑăðďīÐī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ăÐķī�ķĴðăðĮĴðďĊ�
ÐĴ�ÌÐ�æīĊĴðī�ķĊ�ĨĨīďŒðĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ĮķŨĮĊĴș�ĴĊÌðĮ�
ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�ÌÐĊĮðťÆĴðďĊ�ĨÐīĉÐĴĴīďĊĴ�ÌÐ�ÆīÑÐī�
des quartiers urbains plus intégrés socialement, plus 
équitables et moins axés sur la voiture. 

Pour transformer les paysages urbains, l’écologisation 
multisectorielle devra favoriser une plus grande inté-
gration sociale des communautés pauvres. Cet objectif 
ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ĴĴÐðĊĴ�Ĩī�ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�ȨɁÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�
ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌȸĉÑăðďīÐī�ăÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ķīÅðĊɁț�ÅȨɁÌÐĮ�ðĊĊď-
ŒĴðďĊĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�Ĩďķī�īÑðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�
ĪķīĴðÐīĮ�ÌĊĮ�ăÐķīĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴĮ�ŒÐīĴĮ�ÐĴ�ÅăÐķĮɁț�
ÆȨɁÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�Īķð�īÐĊÌÐĊĴ�ăȸÐĊŒð-
ronnement bâti plus écologique de manière à accroître, 
plutôt qu’à réduire, leur accessibilité. 

Pour que la renaturation de l’urbanisation débouche 
sur une transition juste, il sera nécessaire d’inclure une 
approche fondée sur les droits, visant à sauvegarder les 
droits et les moyens de subsistance des citoyens urbains 
les plus marginalisés. Cela nécessitera d’entreprendre 
ķĊÐ�ÆĴðďĊ�ÆďĊÆÐīĴÑÐ�Ĩďķī�ÐĉĨÔÆìÐī�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
ŒÐīĴÐș�īÑÆķĨÑīÐī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�ĮĊðĴðīÐĮ�ÌÐ�ă�
renaturation et démarchandiser les actifs urbains pour 
en faire des communs urbains. 

Les approches et les expériences examinées tout au 
long de ce chapitre sont nécessairement complexes. 
Cela est nécessaire pour déterminer comment relever 

ăÐ�ÌÑť�ÌȸķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÑĪķðĴÑ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÌķīÅðăðĴÑ�
écologique. Pour éviter d’enfermer le développement 
urbain dans des trajectoires socio-environnementales 
négatives, les villes et les collectivités locales doivent 
ăķĴĴÐī�ÌŒĊĴæÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīÐ�ĴďķĴÐĮ�
sortes d’inégalités. Elles doivent donc devenir plus auto-
ĮķŨĮĊĴÐĮ�ÐĊ�ĊďķīīðĴķīÐș�ÐĊ�ÑĊÐīæðÐ�ÐĴ�ÐĊ�Ðķș�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�
options multiples de recyclage, de réutilisation et de 
refabrication des matériaux, et promouvoir la mobilité 
sans voiture. Ces changements importants ne sont pas 
faciles à mettre en œuvre, en particulier à grande échelle 
et dans le délai imposé, une action urgente étant néces-
ĮðīÐ�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ťŘÑĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ĉďĊÌðăȘ�

UďķĮ�ĨďķŒďĊĮ�ÌÑþ¾�ĴðīÐī�ķĊ�ÐĊĮÐðæĊÐĉÐĊĴ�ĨīðĉďīÌðăɁȚ�ðă�
est irréaliste d’attendre d’un seul acteur qu’il joue un rôle 
ĴīĊĮåďīĉĴðďĊĊÐă�ÐĊ�ĴīŒðăăĊĴ�ĮÐķăȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
�}�ĊÐ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐĮ�åďĊÌĮș�ÌÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÐĴ�Ìķ�
pouvoir d’action nécessaires pour prendre les mesures 
qui s’imposent, et, le plus souvent, les gouvernements 
nationaux ne parviennent pas à comprendre pleinement 
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐŘðĮĴĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
territoires, ni à y répondre. Les politiques nationales 
uniques, les mesures d’incitation ne visant qu’un nombre 
limité d’acteurs (telles que les mesures destinées à modi-
ťÐī�ăÐĮ�ÆďĉĨďīĴÐĉÐĊĴĮ�ÐŘðĮĴĊĴĮȨ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉÑăðďīĴðďĊĮ�
technologiques ont peu de chances de générer plus 
que des changements isolés. En outre, de nombreux 
programmes et politiques existants sont axés sur des 
transitions technocratiques qui ne reconnaissent pas le 
rôle essentiel que les citoyens doivent jouer pour faire 
avancer la transformation urbaine. 

Un argument a été avancé au début du chapitre en 
faveur de nouvelles formes de collibration urbaine 
et territoriale. Il est clair que la négociation de toute 
nouvelle forme de gouvernance nécessite une orientation 
morale et politique qui place la protection des droits 
des espèces humaines et non humaines au centre des 
préoccupations, tout en s’efforçant de faire progresser 
les fonctions sociales et écologiques collectives des 
villes et territoires dans lesquels elles vivent. Il faudra 
pour cela renforcer les capacités, les compétences et 
les ressources collectives des citadins vis-à-vis des 
ķĴďīðĴÑĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�ťĊ�ÌÐ�þÐĴÐī�ăÐĮ�ÅĮÐĮ�ÌÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
et de résultats plus équitables.

Cette analyse de la renaturation de l’urbanisation montre 
ĪķÐ�ăÐĮ��}ș�ăÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ăăðÑĮ�
ÌÐŒīðÐĊĴ�ÐĊŒðĮæÐī�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ

 ° Encourager et soutenir les capacités de mise en œuvre 
de modes de gouvernance�ĨăķĮ�ȹɁcollibratoiresɁȺȘ�
Cette capacité existe généralement déjà sous une 
åďīĉÐ�ďķ�ķĊÐ�ķĴīÐȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐăăÐ�ÐĮĴ�ÅðÐĊ�
développée, et reste embryonnaire dans d’autres. Il 
est nécessaire de l’étendre et la développer parmi les 
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élus locaux, les universités, les ONG, les associations 
d’entreprises et même au sein des administrations 
ÌÐĮ��}Ș��ÐĮ�åďīĉÐĮș�ÑĴÅăðÐĮ�ďķ�ÐĉÅīřďĊĊðīÐĮș�
sont apparues en réponse à la nécessité de concilier 
complexité et orientation, mais leur rôle n’est souvent 
pas reconnu, que ce soit de manière formelle ou 
ðĊåďīĉÐăăÐș�Ĩī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÆĴÐķīĮȘ��Ðă�ĮðæĊðťÐ�
que leur contribution est sous-appréciée, d’où, 
souvent, un manque de ressources pour les soutenir. 

 ° tÐþďðĊÌīÐ�ăÐĮ�īÑĮÐķŘ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ĨīĴæÐ�ÌÐ�
données et renforcer les capacités des collectivités 
à comprendre les ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�
les solutions concernant les infrastructures et la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ. Ces initiatives pourraient entraîner 
une réduction de l’utilisation totale des ressources 
au niveau de la ville et une plus grande égalité dans 
la répartition des ressources au sein de la ville. Les 
principes de l’économie circulaire et l’importance 
croissante du lien entre l’eau, l’alimentation et l’énergie 
suggèrent que ces trois secteurs pourraient bientôt 
devenir l’axe principal des interventions à l’échelle 
des villes et des quartiers pour réduire l’empreinte 
matière des villes. 

 ° L’examen approfondi des instruments de 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ĉķăĴðĮÐÆĴďīðÐăĮ�
visant à encourager l’écologisation démontre qu’il 
est essentiel de créer une perspective intégrée qui 
garantit que l’expansion de l’écologisation sera réalisée 
en se concentrant principalement sur l’inclusion 
sociale et la reconnexion de chacun aux systèmes 
naturels. Cette perspective devrait viser à harmoniser 

les diverses interventions qui cherchent à connecter 
les systèmes naturels pour des raisons esthétiques, 
culturelles, sanitaires et de subsistance. 

 ° L’intégration de la justice sociale dans la renaturation 
de l’urbanisation nécessitera des actions combinées 
ÌÐĮ��}�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐȘ�Aă�ĮÐī�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�
ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ăÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
et les arrangements institutionnels nécessaires 
pour promouvoir et soutenir les approches fondées 
Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮȘ�OÐ�ÌÑÅĴ�Įķī�ăÐ�īĒăÐ�ÌÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�
démarchandisation des actifs urbains et diverses 
autres stratégies visant à encourager et à promouvoir 
les biens communs urbains, constitue un bon exemple. 
OÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ăðĉðĴÐī�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
ĮďĊĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ðĉĨďīĴĊĴÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�ĨăķĮ�
ðĉĨďīĴĊĴ�īÐĮĴÐș�ÐĊ�ÌÑťĊðĴðŒÐș�ăÐ�īÐĴīðĴ�Ìķ�ĉīÆìÑ�
immobilier des propriétés urbaines clés. Cela 
permettra d’éviter que les investissements sociaux 
partant de la communauté et les investissements 
publics ou à impact social, décidés par les autorités, 
ne débouchent sur des améliorations de quartier qui 
ĊÐ�ĨīďťĴÐĊĴ�ťĊăÐĉÐĊĴ�ĪķȸķŘ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐķīĮ�ĨīðŒÑĮȘ�
Le principe ici est que, si le risque et l’investissement 
proviennent principalement des communs, ce sont 
ÐķŘ�Īķð�ÌďðŒÐĊĴ�ÐĊ�ĴðīÐī�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮȘ

La renaturation, en tant que moyen de parvenir à une 
plus grande égalité urbaine et territoriale, repose sur une 
action concertée et politiquement radicale à différentes 
échelles et sur la mise en place d’un avenir social et 
environnemental juste pour tous.

wďķīÆÐɁȚ�#ðďæď�TďĊĴÐðīďș�L��OðĴďīăȘ
Pêcheurs protestant contre l’expansion du complexe portuaire de Paranagua, Brésil, juin 2021.
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ment économique local. Il est nécessaire de mettre en 
avant les principes de l’économie sociale et solidaire et 
de l’économie circulaire, et de fournir une valeur ajoutée, 
corroborant l’argument selon lequel les différentes stra-
tégies pour façonner la trajectoire Prospérer ne sont 
pas mutuellement exclusives et que ces questions ne 
devraient pas être traitées via des solutions toutes faites.

L’égalité interterritoriale peut être plus difficile à 
ĴĴÐðĊÌīÐȘ��ĊÐ��}�ĨÐķĴ�Œďðī�ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�
la redistribution au sein de sa municipalité ou de sa 
région sous son administration, mais à plusieurs, les 
ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ďķ�īÑæðďĊĮ�ĮďĊĴș�Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�ĮďķĮ�ăȸÌĉð-
ĊðĮĴīĴðďĊ�ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ��}ș�ÆÐ�Īķð�īÐĊÌ�ă�īÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�
plus complexe. Néanmoins, il est possible de créer et 
façonner une trajectoire Prospérer en encourageant une 
coopération horizontale plus forte entre les régions et 
les municipalités, ainsi qu’une coopération intermunici-
pale. Cela nécessite de s’éloigner des politiques et des 
pratiques axées sur la compétitivité et de promouvoir 
davantage de collaboration et de solidarité entre les 
territoires.

Comme indiqué ci-dessus, étant donné les contextes 
ĴīÝĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮĪķÐăĮ�ăÐĮ��}�åďĊÆĴðďĊĊÐĊĴș�ðă�
ĊȸÐŘðĮĴÐ�ĨĮ�ÌÐ�īÐÆÐĴĴÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�Ĩďķī�ÆīÑÐī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Prospérer. S’appuyant sur les réalités de leurs propres 
ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÌÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ĴÐĊðī�ÆďĉĨĴÐ�
de leurs histoires, de leurs contextes nationaux, de leurs 
structures économiques locales et de la répartition des 
compétences et des revenus sur leur territoire. Paral-
lèlement, les expériences concrètes partagées dans 
ce chapitre peuvent être source d’inspiration et être 
reproduites, avec les adaptations locales nécessaires.

Ce chapitre se concentre sur la trajectoire Prospérer vers 
l’égalité urbaine et territoriale. Il examine les différentes 
åÉďĊĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ĨÐķŒÐĊĴ�
s’attaquer aux inégalités, dans ce domaine en particulier, 
via des stratégies locales de transformation. Prospérer 
est souvent assimilé à la croissance économique, mais 
ce chapitre remet en question cette idée. Nombre de 
preuves montrent que la croissance économique ne 
conduit pas automatiquement à l’égalité, caractéristique 
ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĴÐăăÐ�ĪķȸÐăăÐ�ÐĮĴ�ÌÑťĊðÐ�ðÆðȘ�

Promouvoir la trajectoire Prospérer implique d’adopter 
une approche multidimensionnelle et inclusive, allant 
ķȭÌÐă¾�ÌÐ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ĴīďĨ�īÐĮĴīÐðĊĴÐ�ÌÐ�ă�īðÆìÐĮĮÐ�
matérielle, mesurée en termes de croissance écono-
mique et d’augmentation du produit intérieur brut (PIB). 
La trajectoire Prospérer doit porter davantage sur ce 
dont les personnes ont besoin et ce qui leur importe, en 
se concentrant sur les concepts plus larges de bonheur 
ÐĴ�ÌÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÆďĉĨīÑìÐĊĮðďĊ�
élargie de la prospérité, ce chapitre fournit une contri-
ÅķĴðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�¾�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Prospérer équitable, en portant une attention particulière 
à la promotion et à la (re)distribution de revenus stables 
et d’opportunités de travail décent. Ce chapitre analyse 
aussi les obstacles qui empêchent actuellement d’at-
teindre ces objectifs. Il traite, en particulier, des impacts 
de la mondialisation et de l’économie de marché sur 
les inégalités croissantes, tant au sein du marché du 
travail qu’entre les zones urbaines et territoriales. Cela 
comprend la précarité croissante, la baisse des revenus, 
ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ĮďÆðķŘ�ăðĉðĴÑĮ�ďķ�ðĊÐŘðĮĴĊĴĮ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�
auxquels sont confrontés les travailleurs. Les impacts 
sur les différents types de travailleurs sont analysés, et 
une attention particulière est portée au travail informel 
en tant qu’aspect transversal du monde du travail.

Le chapitre présente des stratégies axées sur l’action 
Ĩďķī�ÅďīÌÐī�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĉÐĊĴðďĊĊÑĮ�
précédemment. Les stratégies proposées comprennent 
à la fois des approches intra et interterritoriales pour 
promouvoir l’égalité urbaine. Les stratégies visant à 
améliorer l’égalité intraterritoriale doivent se concen-
trer sur la création d’emplois et la qualité du travail, en 
promouvant une croissance endogène et le développe-
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Des marchés du travail
de plus en plus précaires La prévalence et l’importance de l’économie informelle Les inégalités de genre sur le marché du travail

La prévalence du travail des enfants L’économie des petits boulots
(gig economy) en plein essor

Le potentiel lié à la promotion
de l’économie sociale et solidaire

Plus de 630 millions  
de travailleurs

1 enfant sur 10
est victime du travail infantilej.

60,2 % des emplois mondiaux sont
informels ; cela correspond à plus
de 2 milliards de personnesd.

En 2017, 9,46 % de la
population mondiale
active 

travaillaient dans
des coopérativesl.

Pourcentage d’hommes et de femmes 
employés dans l’économie informelle 
au niveau mondialf.

contre

63 % 58 %

220 millions de personnes

Proportion d’emplois perdus

dans le monde vivent dans des conditions 
de pauvreté extrême ou modéréea.

sont au chômage dans le monde. En 2021, 
le taux de chômage mondial était estimé à 
6,2 %, ce qui est supérieur au taux de 5,4 % 
avant la pandémie de COVID-19b.

Pour la première fois depuis 
deux décennies, le nombre de 
victimes du travail infantile a 
franchi la barre des

La même année, 23,3 % des jeunes dans le monde n’étaient ni en
études, ni en emploi, ni en formation, un chiffre qui n’a pas baissé 
depuis plus d’une décenniej.

En comptant l’agriculture, la part de l’emploi 
informel par région du monde est dee : 

Les femmes sont plus exposées à l’emploi informel dans

âgées de  
25 à 54 ans

avec de 
jeunes enfants

étaient 
exclues du 

marché 
du travail 

dans le monde 
en 2020h.

Ce chiffre inclut plus de 2 millions de femmes ayant 
quitté le marché du travail en raison des pressions 
croissantes du travail de soin non rémunéréh. en raison de la pandémie de COVID-19c :

Afrique

Jeunes Adultes Femmes Hommes

85,8 %
États arabes

68,6 %
�ĮðÐȭqÆðťĪķÐ�

68,2 %
Amériques

40 %
Europe et Asie centrale 

25,1 %

90 % 89 % 75 %

des pays d’Afrique
subsahariennef.

des pays
d’Asie du Sudf.

des pays 
d’Amérique latinef.

Il y 20 % d’écart 
entre la participation au 
marché du travail des 
hommes et des femmes
au niveau mondialg.

Plus de 100 millions de femmes

160 millions  
en 2020j.

160 
millions

2010 2020

$

États-Unis et 
Union européenne (UE)

Asie du Sud-Est Chine

travaillent via des 
plateformes en lignek.

Il y a 162 millions de 
travailleurs indépendants aux

 États-Unis et dans l’UE.

L’économie des petits boulots s’est 
accrue de 30 % par an depuis 2010k.

La Chine s’attend à une 
croissance annuelle de son économie 

collaborative de 40 %k.

Près de 
1 personne sur 10

15 % 
par 
an

par an
40 %

Au niveau mondial, les femmes 
continuent de gagner 19 % de 
moins que les hommesi.

19 %

En 2022, 
2,8 millions 

13,6 millions 
d’emplois

8 % 

d’organisations et 
d’entreprises de 
l’économie sociale et 
solidaire existaient au sein 
de l’Union européennel. du PIB de l’UE

30 %

Pourquoi prospérer ?

$

0 %

8,7 % 
en Amérique du Nord

31,2 % 
en Asie

Moyenne20 %

40 %

8,7 %
5,0 %3,7 % 3,9 %



Mettre en place des mécanismes institu-
tionnels de collaboration pour reconnaître, 
réglementer et intégrer les pratiques du 
secteur informel. #ÑÆīðĉðĊăðĮÐī�ăÐĮ�ÆĴð-
vités informelles est une première étape 
essentielle pour faciliter la contribution 
des travailleurs de ce secteur à l’économie 
locale et garantir leur accès aux aides et 
services publics.

Promouvoir le développement écono-
ĉðĪķÐ�ăďÆă�ťĊ�ÌÐ�ĮĴðĉķăÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨ-
pement endogène, la coopération et la so-
lidarité, tant au sein même des territoires 
qu’entre eux, en impliquant les collectivités 
territoriales et de multiples acteurs pour 
catalyser les potentialités locales.

Soutenir la création d’emplois décents 
et de moyens de subsistance durables et 
inclusifs adaptés aux différents besoins et 
aspirations des individus, quels que soient 
leur genre, leur race, leur classe, leurs 
capacités et les réalités territoriales dans 
lesquelles ils vivent.

Étendre le dialogue social, la couverture 
de la sécurité sociale et des assurances 
pour assurer la protection sociale 
de tous les travailleurs. Cela inclut les 
personnes dont les conditions de travail 
sont contrôlées, directement ou indirec-
tement, par les collectivités locales.

Renforcer la coopération horizontale 
entre les municipalités et les régions, 
s’éloigner des politiques et des pra-
tiques axées sur la concurrence et 
promouvoir davantage de collaboration 
et de solidarité entre les territoires, y 
compris entre les zones métropolitaines 
et les villes intermédiaires, et des parte-
nariats urbains-ruraux, pour favoriser un 
développement territorial plus équilibré.

Trajectoire 
Prospérer
�Ċ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐĮ�
ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ĮĻīĮ

Créer un environnement propice au dé-
veloppement économique local grâce à 
ÌÐĮ�ÆÌīÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�
ĴīĊĮĨīÐĊĴĮș�ķŘ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�
locaux, à la passation de marchés lo-
caux, et aux politiques foncières et de 
gouvernance locales, en renforçant le 
dialogue social avec les travailleurs des 
secteurs formel et informel.

9ðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī� ăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊ-
ciers qui favorisent la coopération et la 
solidaritéș�ÐĴ�ĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�
soutien qui génèrent des impacts sociaux 
et environnementaux positifs. Ces méca-
nismes peuvent inclure des obligations à im-
pact social, des monnaies locales, des dons 
en faveur de l’économie sociale et solidaire 
ťĊĊÆÑĮ�Ĩī�ķĊÐ�ĨīĴ�ÌȸðĉĨĒĴĮș�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐ-
ments participatifs et des investissements à 
impact, entre autres.

Comment exploiter les ressources locales pour renforcer le 
tissu social et promouvoir le travail décent, fournir des moyens 
de subsistance sûrs, garantir la qualité des services publics 
et offrir un environnement sain où diverses populations 
ĨÐķŒÐĊĴ�ĴīŒðăăÐī�ÐĴ�ŒðŒīÐ�ķĊÐ�ŒðÐ�ÑĨĊďķðĮĮĊĴÐɁȟ

Comment promouvoir une plus grande égalité urbaine et 
interterritoriale tout en reconnaissant et en répondant aux 
différentes structures économiques locales et aux héritages 
historiques, à la répartition inégale des ressources et 
ķŘ�ăðÐĊĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�ĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�ĉďĊÌðăÐĮɁȟ

• des territoires prospères 
avec des politiques 
garantissant un travail 
décent et des moyens de 
subsistance sûrs pour tous

• un environnement propice 
au développement 
économique local, dans 
lequel les politiques, les 
réglementations et les 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�
locaux répondent aux 
besoins de populations 
diverses

• des petites et moyennes 
entreprises (pme) et 
des organisations de 
l’économie sociale et 
solidaire, et de l’économie 
circulaire, renforcées

• un secteur informel 
intégré, reconnu et 
soutenu

• un dialogue social régulier 
entre les travailleurs 
locaux, le secteur privé et 
les institutions publiques

• une égalité territoriale 
renforcée grâce à une 
coopération accrue entre 
les municipalités et les 
régions, ainsi qu’entre les 
zones urbaines et rurales

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale
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OȸķĊ�ÌÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�
ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ÐĮĴ�ÌÐ�ĮŒďðī�ÆďĉĉÐĊĴ�
faire prospérer les villes et les territoires de manière 
à garantir des moyens de subsistance sûrs, inclusifs, 
durables et participatifs. Ce chapitre soutient qu’il faut 
pour cela abandonner les approches traditionnelles 
centrées sur la croissance économique et appré-
hender de façon multidimensionnelle les conditions 
permettant aux CT de tirer parti des partenariats et 
ÌÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�
trajectoire de prospérité soutenant l’égalité urbaine 
et territoriale. Ce chapitre explore cette notion plus 
large de prospérité et les obstacles à surmonter pour 
façonner la trajectoire Prospérer vers l’égalité. En se 
basant sur des expériences et des pratiques concrètes, il 
présente des approches pour façonner cette trajectoire 
de prospérité au sein et entre les territoires. 

La relation entre prospérité et croissance économique 
au sein des villes et entre les villes et leurs territoires 
ÐĮĴ�ÆďĉĨăÐŘÐȘ�OÐ�tĨĨďīĴɁǡǟǡǟ�Įķī�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�
monde d’ONU-Habitat souligne que les biens et services 
produits dans les villes et les zones métropolitaines, et 
échangés entre elles, représentent une part de plus 
en plus importante de l’économie mondiale1. En consé-
quence, les processus d’agglomération et de croissance 
économique qui en résultent entraînent des avantages 
ÐĴ�ÌÐĮ�ÌÑĮŒĊĴæÐĮȘ�qīĉð�ÆÐĮ�ÌÐīĊðÐīĮɁȚ�ÌÐĮ�ÆďĻĴĮ�
ÑăÐŒÑĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴ�ȧŒďðī�ăÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮɁǡ�ÐĴɁǣ�Ĩďķī�ĨăķĮ�
ÌÐ�ÌÑĴðăĮȨș�ÌÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÌÐ�ÆďĊæÐĮĴðďĊ�ȧÆìĨðĴīÐɁǥȨș�ÌÐ�
ÌÑæīÌĴðďĊ�ÌÐ�ăȾÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ȧÆìĨðĴīÐɁǦȨ�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌÐĮ�
ÌÑťĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĮĮďÆðÑĮ�ķŘ�ĴÐĊĮðďĊĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴ�
mondiales croissantes et aux incertitudes concernant 
ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧÆìĨðĴīÐĮɁǢ�ÐĴɁǨȨȘ�

Ǡ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďīăÌ��ðĴðÐĮ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȘ�}ìÐ��ăķÐ�ďå�wķĮĴðĊÅăÐ�
�īÅĊðšĴðďĊɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǡǟȘ

Ces processus d’agglomération et de croissance se sont 
déroulés de manière inégale sur différents territoires, 
leurs avantages et désavantages n’ont pas été répartis 
équitablement. Les inégalités socio-économiques entre 
les habitants, les inégalités spatiales entre les quartiers 
et les inégalités dans leur gestion  se sont creusées. 
#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆÆīķÐĮ�
entre les territoires, y compris au sein des pays et entre 
régions.

Il existe actuellement un important débat sur les 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�Īķð�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ķŘ��}�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�
prospérité qui tienne compte des objectifs de dévelop-
pement depuis une perspective multidimensionnelle. Ce 
chapitre examine la trajectoire Prospérer en tant que 
moyen de lutte contre les inégalités urbaines et territo-
riales. L’adoption d’une approche plus large de la pros-
périté a un impact sur les divers facteurs abordés dans 
les chapitres de ce rapport. Ce chapitre se concentre 
sur la trajectoire Prospérerș�ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ăȾÆÆÝĮ�¾�
des revenus stables et à un travail décent, qui puisse 
fournir des moyens de subsistance sûrs, de manière 
inclusive, durable et participativeȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǡ�ÐŘĉðĊÐ�
le débat actuel sur la notion de prospérité, en le reliant 
¾�ăȸďÅþÐÆĴðå�ĨīðĊÆðĨă�Ìķ�ÆìĨðĴīÐȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�ÐŘĉðĊÐ�
les obstacles qui empêchent d’adopter une approche 
ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�Īķð�ĨīďťĴÐ�¾�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ��ÐĴĴÐ�
section explique les liens des inégalités, avec les prin-
cipaux moteurs de l’économie de marché dans et entre 
ĴÐīīðĴďðīÐĮɁț�ÐăăÐ�ÌÑÆīðĴ�ăÐķī�ðĉĨÆĴ�Įķī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
de travail et l’accès aux moyens de subsistance. Ces 
impacts sous-tendent à leur tour diverses situations 
ķŘĪķÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ÌÐĮ�ÆĴÑæďīðÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
ÌÐ�ĴīŒðăăÐķīĮȘ�OÐĮ�ĮÐÆĴðďĊĮɁǣ�ÐĴ�Ǥ�īÐÆďĊĊðĮĮÐĊĴ�ĪķÐ�
la façon dont sont définis les obstacles impacte la 
manière dont sont formulées les solutions, et explorent 
les actions collectives qui doivent être mises en œuvre 
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soit importante pour lutter contre les inégalités liées à 
la prospérité, c’est au niveau local que les plans et les 
différentes politiques peuvent être mieux intégrées, là 
que  l’on peut établir des synergies entre les acteurs du 
secteur public, du secteur privé et de la société civile. 
C’est également au niveau local que la prospérité, qui 
constitue l’une des cinq dimensions essentielles de 
ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ2, se heurte 
ķŘ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�¾�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##Ș

La dernière section de ce chapitre résume les prin-
ÆðĨăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮ�ÌÐĮ��}�ÐĴ�ă�ĉĊðÝīÐ�
dont elles œuvrent pour promouvoir la trajectoire 
Prospérer pour plus d’égalité dans les zones urbaines 
et les territoires. Il décrit également la façon dont les 
collectivités territoriales s’appuient sur leurs capacités 
institutionnelles et les partenariats stratégiques établis 
avec la société civile organisée et le secteur privé.

ǡ��U�wřĮĴÐĉ�wĴåå��ďăăÐæÐș�ȹɁ}ìÐ�ǡǟǢǟɁ�æÐĊÌ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĉÅā�Å:.

pour façonner la trajectoire ProspérerȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�ĨďīĴÐ�
sur la création d’une trajectoire de prospérité qui fait 
progresser l’égalité au sein des zones urbaines, et la 
ĮÐÆĴðďĊɁǤ�ÅďīÌÐ�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ĉÔĉÐ�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
de prospérité dans l’objectif de faire progresser l’égalité 
entre les régions et les zones urbaines.

Ce chapitre soutient que, bien que les collectivités 
territoriales aient un rôle important à jouer, il n’existe 
ĨĮ�ÌÐ�īÐÆÐĴĴÐ�ĮðĉĨăÐ�ďķ�ĮĴĊÌīÌ�ȹɁķĊðŒÐīĮÐăăÐɁȺ�Īķð�
leur permettrait de progresser vers une plus grande 
égalité urbaine et territoriale en adoptant la trajectoire 
Prospérer. Les approches adoptées par les collectivités 
territoriales doivent être adaptées au contexte, tenir 
compte des structures économiques locales et de la 
répartition des savoir-faire et des revenus entre les 
citoyens locaux. Ces approches devraient prendre 
en considération les différentes histoires locales, la 
mobilisation de la société civile concernant la produc-
tion locale, la relation entre les gouvernances locale 
et centralisée. Bien que la gouvernance multiniveau 

wďķīÆÐɁȚ�ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮȘ�9ăðÆāīȘ
Le quotidien des vendeurs de marché aux Seychelles.
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La définition de la prospérité limitée à la notion de 
richesse matérielle mesurée en termes de croissance 
économique et d’augmentation du produit intérieur 
brut (PIB) a dominé la pensée et l’action politiques au 
ÆďķīĮ�Ìķ�ĮðÝÆăÐ�ÌÐīĊðÐīȘ�#ðŒÐīĮ�ÆÌīÐĮ�ÐĴ�ĨĨīďÆìÐĮș�
ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ìķĉðĊ�ȧA#>Ȩ�ÐĴ�ăÐĮ�
ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ȧZ##Ȩ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�
unies, remettent aujourd’hui en question cette vision et 
ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�īÐÌÑťĊðī�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ÆďĊÆÐĨĴ�
garantissant que tous les êtres humains peuvent mener 
une vie épanouie, et que le progrès économique, social 
et technologique se fait en harmonie avec la nature. 
Comme indiqué ci-dessus, la prospérité est l’une des 
ÆðĊĪ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐĮ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�
développement durable. Cette vision représente un 
changement majeur dans le discours mondial et indique 
l’émergence d’une conceptualisation nouvelle et plus 
large de la prospérité, dans laquelle l’accent est mis sur 
l’ensemble des conditions, des droits et des libertés, ainsi 
que des capacités nécessaires pour que les personnes, 
où qu’elles vivent, puissent mener une vie épanouissante. 
#ĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�ďľ�ÐăăÐ�īÐŒÔĴ�ķĊÐ�ĮðæĊðťÆĴðďĊ�ÌðååÑīÐĊĴÐ�
selon les personnes et les lieux, la prospérité est une 
notion dynamique. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ìķ�qA��ÆďĉĉÐ�ðĊÌðÆĴÐķī�ťŘÐ�ÌÐ�ă�
ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÑÆìďķÐ�ĮďķŒÐĊĴɁȚ�ÆÐĴ�ðĊÌðÆĴÐķī�ĊÐ�ĴðÐĊĴ�ĨĮ�
compte des subtilités du lieu, de l’environnement, de la 
diversité des personnes et de leurs qualités de vie. En 
réalité, la prospérité est un processus qui évolue dans 
le temps et en fonction du contexte.

O�īÐÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĮȸðĊĮÆīðĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
de la critique émergente de l’approche principale-
ment économique du progrès. Elle vise en particulier 
à répondre à l’échec des politiques économiques 
traditionnelles, fondées sur l’hypothèse selon laquelle 
la croissance économique est censée se répercuter 
sous forme d’opportunités d’emploi, d’augmentations 
de salaire, d’amélioration des services publics et de 

hausse du niveau de vie pour tous. Comme mentionné 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǡș�ă�ĴìÑďīðÐ�Ìķ�īķðĮĮÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĮĴ�ÆīðĴðĪķÑÐȘ�
En effet, des taux élevés de croissance économique 
ne s’accompagnent pas nécessairement de réduc-
tions constantes de la pauvreté et des inégalités. Les 
chercheurs en ont conclu que, dans de nombreuses 
économies développées, un plafond avait été atteint 
en ce qui concerne les effets de l’augmentation de la 
richesse matérielle sur le niveau de vie, la santé et le bien-
être. Il est désormais reconnu que la poursuite exclusive 
de la croissance économique n’est pas durable, que ce 
ĮďðĴ�Ĩďķī�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķīæÐĊĴĮ�ÌÐ�ăȸðĊÑæăðĴÑ�ďķ�ÆÐăķð�
des ressources planétaires limitées, de la dégradation 
de l’environnement et du changement climatique. Les 
inégalités croissantes en matière d’opportunités et de 
qualité de vie ont conduit à chercher des manières de 
mesurer le progrès, au-delà de la croissance économique 
et du PIB. 

qăķĮðÐķīĮ�ÆìÐīÆìÐķīĮ�ďĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ÌÐĮ�ÌÑťĊð-
ĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ăăĊĴ�ȹɁķȭÌÐă¾�Ìķ�qA�3ɁȺȘ�Aă�ĮȾæðĴ�
notamment des théories très médiatisées du bonheur 
et du bien-être4,  des mesures de la pauvreté multidi-
mensionnelle5, et de la reconnaissance croissante de 
ăȾA#>�ÆďĉĉÐ�ĨĨīďÆìÐ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÐĴ�Ìķ�

Ǣ�wååīďĊ��ďďÌÆīåĴ�ÐĴ�>ÐĊīðÐĴĴ�TďďīÐș�ȹɁ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�
ĨīďĮĨÐīðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

ǣ�tðÆìīÌ�OřīÌș�Happiness: Lessons from a New Science, Londres, Penguin 
�ďďāĮș�ǡǟǟǥɁț�qķă�#ďăĊș�Happiness by Design: Finding Pleasure and Purpose 
in Everyday Lifeș�OďĊÌīÐĮș�qÐĊæķðĊ��ďďāĮș�ǡǟǠǣɁț�9ÐăðÆð��Ș�>ķĨĨÐīĴ�et al., 
ȹɁTÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæ��ÆīďĮĮ�'ķīďĨÐȚ�#ÐĮÆīðĨĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�'ww��ÐăăȭÅÐðĊæ�
TďÌķăÐ�ĊÌ�qīÐăðĉðĊīř�9ðĊÌðĊæĮɁȺș�Social Indicators ResearchɁǨǠș�ǡǟǟǨș�
ĨĨȘɁǢǟǠȭǢǠǤɁț�qķă�#ăšðÐăș��īďăðĊÐ�wķĊÌÐīĮ�ÐĴ�LďÐ�wķĊÌÐīĮș�Wellbeing 
Economics: The Capabilities Approach to Prosperityș�UÐœ��ďīāș�qăæīŒÐ�
TÆĉðăăĊș�ǡǟǠǧɁț�'Ì�#ðÐĊÐī�ÐĴ�TīĴðĊ�'ȘqȘ�wÐăðæĉĊș�ȹɁ�ÐřďĊÌ�TďĊÐřȚ�
}ďœīÌ�Ċ�'ÆďĊďĉř�ďå��Ðăăȭ�ÐðĊæɁȺș�Psychological Science in the Public 
InterestɁǤș�ĊoɁǠș�ǡǟǟǣș�ĨĨȘɁǠȭǢǠȘ

Ǥ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�ă�ĉÑĴìďÌÐ��ăāðīÐȭ9ďĮĴÐī�ÌÐ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�ă�
ĨķŒīÐĴÑ�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊĊÐăăÐș�ŒďðīɁȚ�ZŘåďīÌ�qďŒÐīĴř�ɪ�>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
AĊðĴðĴðŒÐș�ȹɁ�ăāðīÐȭ9ďĮĴÐī�TÐĴìďÌɁȺș�Multidimensional Poverty, 2022,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:>ǦďNA.
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Encadré 8.1 
Coconception d’un modèle de prospérité 
pour Hamra (Beyrouth)

L’Institute of Global Prosperity (IGP) de l’University 
College London a travaillé sur plusieurs modèles 
de prospérité, conçus en collaboration avec des 
citoyens locaux dans différents contextes urbains, 
dont East London ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�Dar es Salaam 
ȧ}ĊšĊðÐȨ� ÐĴ�Beyrouth (Liban). Grâce à des 
méthodologies de coproduction et des ateliers 
ĨīĴðÆðĨĴðåĮș�ăȸA:q��ðÌÐĊĴðťÑ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌȸÑăÑ-
ments distinctifs qui composent les modèles de 
ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ăďÆăÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�ăÐĮ�åďĊÌÐĉÐĊĴĮ�
ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑɁț�ăÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ÐĴ�ĮĨðīĴðďĊĮɁț�
ăÐ�ĨďķŒďðīș�åðīÐ�ÐĊĴÐĊÌīÐ�Į�ŒďðŘ�ÐĴ�ăȸðĊŦķÐĊÆÐɁț�ă�
ĮĊĴÑ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴĮ�ĮðĊĮɁț�ă�īÐÆďĊĊðĮ-
sance de l’appartenance, l’identité et la culture12. 
Bien que ces éléments changent d’un contexte 
urbain à l’autre, la sécurité des moyens de subsis-
ĴĊÆÐ��ÑĴÑ�ðÌÐĊĴðťÑÐ�ÆďĉĉÐ�ÑĴĊĴ�åďĊÌĉÐĊĴăÐ�
pour la prospérité dans les trois cas. Le diagramme 
ci-dessous montre les différents éléments d’un 
modèle de prospérité pour Hamra (Beyrouth).

Ǡǡ��ďďÌÆīåĴ�ÐĴ�TďďīÐș�ȹɁ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�ĨīďĮĨÐīðĴřɁȺȘ

développement, régulièrement utilisée par le Programme 
des Nations unies pour le développement depuis 19906. 
#ÐĮ�ĴīŒķŘ�Įķī�ăÐ�ĨīďæīÝĮ�ĮďÆðă�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨÐīĉðĮ�
de développer une série de mesures pour évaluer le 
développement social et non économique, au-delà du 
PIB7ɁȚ

 ° ăÐ�ÆďăăÐÆĴðå�9ďķĊÌĴðďĊă�'ÆďĊďĉřș�Īķð��ĉðĮ�ăȸÆÆÐĊĴ�
sur l’infrastructure sociale et matérielle, dont nous 
dépendons tous8Ɂț�

 ° l’indice annuel de prospérité du Legatum Institute, 
qui classe les pays en fonction de leur trajectoire de 
la pauvreté à la prospérité9Ɂț�

 ° La Better Life Initiative de l’Organisation de coopéra-
ĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ȧZ�#'Ȩș�Īķð�
ðĊÌðĪķÐ�Įð�ă�ŒðÐ�ĮȸĉÑăðďīÐ�ďķ�ĊďĊ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ăȸZ�#'�
et de ses pays partenaires10Ɂț

 ° l’indice de développement durable, qui utilise des 
ÌďĊĊÑÐĮ�æăďÅăÐĮ�Ĩďķī�ÑŒăķÐī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÑÆďăďæðĪķÐ�
des pays en matière de développement humain11.

�ďĉĉÐ�ăÐ�ĮďķăðæĊÐ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǠș�ăȸAĊĮĴðĴķĴÐ�ďå�:ăďÅă�
Prosperity procède à un examen détaillé de la prospérité 
au moyen de critères multiples, allant bien au-delà de la 
ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐȘ�O�īÐÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�
est une caractéristique émergente d’une approche plus 
globale et écologique de cette question. L’accent est 
mis désormais sur la valeur créée par la richesse que 
nous possédons, dont une grande partie réside dans 
ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ăðÐķŘȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĴĴÐ�ŒăÐķī�
ÌďðĴ�ÔĴīÐ�īÑååÐÆĴÑÐ�ťĊ�ÌÐ�īÐăÐŒÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ÌÑťĮ�
et d’améliorer la qualité de vie dans ces lieux.

ǥ��ďðīɁȚ�qU�#ș�ȹɁ>ķĉĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊÌÐŘ�ȧ>#AȨɁȺș�Human Development 
Reports, 2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUðǢU9w.

Ǧ�wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĉĨÐīĴðŒÐș�ȹɁǡǟǡǟ�wďÆðă�qīďæīÐĮĮ�AĊÌÐŘɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsǠ9Ðì�Ɂț�LďĮÐĨì�wĴðæăðĴšș��ĉīĴř�wÐĊ�ÐĴ�LÐĊȭqķă�9ðĴďķĮĮðș�
Mismeasuring Our Livesș�UÐœ��ďīāș�}ìÐ�UÐœ�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟȘ

8 Luca Calafati et alȘș�ȹɁ>ďœ�Ċ�ďīÌðĊīř�ĨăÆÐ�œďīāĮȚ�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
TďīīðĮĴďĊɁȺș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘǢĨǣåǧɁț�LķăðÐ�9īďķÌ�et alȘș�ȹɁ9ďķĊÌĴðďĊă�
OðŒÐÅðăðĴřȚ�īÐĴìðĊāðĊæ�ĴÐīīðĴďīðă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�9ķĊÌĴðďĊă�'ÆďĊďĉř�
Collective Working Paper, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUÆ:ÅǤǨ.

Ǩ�OÐæĴķĉ�AĊĮĴðĴķĴÐș�ȹɁ}ìÐ�OÐæĴķĉ�qīďĮĨÐīðĴř�AĊÌÐŘ�ǡǟǡǠɁȺș�ǡǟǡǠș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÐqĪŘþ.

Ǡǟ�Z�#'ș�ȹɁ>ďœȸĮ�OðåÐȟ�ǡǟǡǟȚ�TÐĮķīðĊæ��ÐăăȭÅÐðĊæɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴǨăš}ĉ.

ǠǠ�>ÐĊīðÐĴĴ�OȘ�TďďīÐ�ÐĴ�Uðāďăř�TðĊĴÆìÐŒș�ȹɁ�ìĴ�ðĮ�ĨīďĮĨÐīðĴřȟɁȺș���O�
AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�:ăďÅă�qīďĮĨÐīðĴř��ďīāðĊæ�qĨÐīș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǠɁț�LĮďĊ�>ðÆāÐăș�
Less is More: How Degrowth will Save the Worldș�OďĊÌīÐĮș�qÐĊæķðĊ�tĊÌďĉ�
House, 2021.

wďķīÆÐɁȚ��ìĉÐÌ��ă��ĪĉðȘ�9ăðÆāīȘ
tķÐ�>ĉīș��ÐřīďķĴìș�OðÅĊȘ

https://bit.ly/3Q1FehU
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#Ð�ĉĊðÝīÐ�æÑĊÑīăÐș�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÌÑĮðæĊÐ�ă�relation 
entre les vies individuelles et les collectifs – leur qualité, 
leurs aspirations et leurs objectifs – et les systèmes 
plus larges d’opportunités et de contraintes dans 
lesquels elles s’inscrivent. La prospérité repensée doit 
tenir compte des expériences vécues, des valeurs et des 
contraintes structurelles. Cela implique d’abandonner les 
hypothèses selon lesquelles la croissance économique 
ĨīďťĴÐ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĉÐĊĴ�¾�ĴďķĮș�ÐĴ�ÌÐ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ĪķÐ�ăÐ�
bien-être individuel et collectif peut être un indicateur 
ĨĨīďĨīðÑ�ÌÐ�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĨīĴæÑÐȘ��Ðă�ĮðæĊðťÐ�ÑæăÐ-
ment que la prospérité peut être mesurée avec des 
ÌďĊĊÑÐĮ�ĮĮďÆðÑÐĮ�ķŘ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�ȨɁă�ĮÑÆķīðĴÑ�
ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐɁț�ÅȨɁăȸÆÆÝĮ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮș�ķŘ�
ressources et aux opportunités en général, ainsi que 

ăÐķī�ĪķăðĴÑɁț�ÆȨɁăÐ�ĮÐĊĴðĉÐĊĴ�ÌÐ�īÑķĮĮðĴÐ�ďķ�ă�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�
vie des personnes.

Une attention particulière doit être apportée aux 
discours politiques mondiaux qui soulignent le rôle des 
ăðÐķŘș�ÐĴ�ÌďĊÆ�ÌÐĮ��}ș�ÌĊĮ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑȘ�
#ĊĮ�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�
Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban AgendaȨș�ăÐ�ÆÌīÐ�ȹɁķīÅðĊɁȺ�
ÐĮĴ�ÆďĊĮðÌÑīÑ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ȹɁăðÐķ�ĨīðŒðăÑæðÑ�ÌÐ�ĨīďĮĨÑīðĴÑɁȺȘ�
#ðŒÐīĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸðĊÌðÆÐ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÌÐĮ�
villes proposé par ONU-Habitat, font partie du cadre 
ĉďĊÌðă�ÌÐ�ĮķðŒð�ÌÐ�ăȸZ##ɁǠǠ�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�
Ĩďķī� ăÐĮ��ðăăÐĮ13. Parallèlement à cette approche 

ǠǢ��ďðīɁȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ðĴř�qīďĮĨÐīðĴř�AĊðĴðĴðŒÐɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢULÐř�Ī.

Figure 8.1 
Co-conception d’un modèle de prospérité pour Hamra (Beyrouth)

wďķīÆÐ�Ț�wååīďĊ��ďďÌÆīåĴ�ÐĴ�>ÐĊīðÐĴĴ�TďďīÐș�ȹ��ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�ĨīďĮĨÐīðĴř�Ⱥș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�Aș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ
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multidimensionnelle de la prospérité, des efforts ont 
également été déployés pour conceptualiser et traiter 
les villes en tant que moteurs du développement humain 
plutôt que de la seule croissance économique14. Les 
villes sont considérées comme des lieux essentiels 
pour mener des actions concrètes, transformatrices et 
durables, visant à renforcer la prospérité, en se fondant 
sur l’hypothèse selon laquelle elles sont un moteur d’in-
novation et d’inclusion, peuvent contribuer à générer et 
distribuer la prospérité, à développer des collaborations 
créatives avec les acteurs locaux et à mettre en œuvre 
de nouvelles idées pour un changement social positif. 
}ďķĴÐåďðĮș�la mondialisation des inégalités urbaines 
qui a accompagné l’urbanisation généralisée montre 
que les villes riches ne sont pas, en elles-mêmes, 
une garantie d’égalité et de prospérité pour tous les 
citoyensȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ăÐĮ�ŒķăĊÑīÅðăðĴÑĮ�
ÐĴ�ăÐĮ�īðĮĪķÐĮ�ĮďĊĴ�ĮĨĴðăðĮÑĮ�ÐĴ�ðĊĴÐĊĮðťÑĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�
très complexe. Chercher à conceptualiser et prendre 
ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ȹɁĨīďĮĨÑīðĴÑ�ķīÅðĊÐɁȺ�
comme trajectoire vers l’égalité devrait être au premier 
plan dans l’élaboration des politiques urbaines.

O�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ĨīĴæÑÐș�īÐĨÐĊĮÑÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�Z##�ÆďĉĉÐ�
l’assurance d’une vie épanouissante et prospère pour 
tous, partout dans le monde et dans le respect des 
contraintes de la planète, nécessite de nouvelles 
formes de connaissances, de nouveaux modes de 
pensée prenant en compte diverses questions telles 
que l’interdépendance, ainsi que de nouvelles institutions 
et formes d’organisations sociales. Les CT sont idéale-
ment positionnées pour mener à bien des innovations 
sociales axées sur des modèles de prospérité basés 
Įķī�ăÐ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ÆĨÅăÐĮ�ÌÐ�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ÆÐĮ�ÌÑťĮ.

OÐ�īðĮďĊĊÐĉÐĊĴ�ÆðȭÌÐĮĮķĮ�ðĊŒðĴÐ�ăÐĮ��}�¾�ÌďĨĴÐī�ķĊÐ�
perspective plus large, centrée sur les intersections 
ÐĊĴīÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ŒÑÆķÐ�ÐĴ�åďīÆÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮș�ťĊ�ÌÐ�
développer une prospérité repensée, moins axée sur 
la richesse et la croissance économiques globales. La 
trajectoire Prospérer devrait être plus attentive aux 
préoccupations, aux besoins et à la nature diverse 
ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮɁȚ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ĮĻīĮș�ĮÐīŒðÆÐĮ�
publics de qualité, environnement propre et sain, planète 
et écosystème préservés, système politique permettant 
à chacun de se faire entendre et de disposer des capa-
cités à jouir d’une vie sociale et culturelle riche. En ce 
ĮÐĊĮș�īÐÌÑťĊðī�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐ�īÐĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
question à la fois les caractéristiques structurelles de 
nos économies et les promesses de valeur sur lesquelles 
elles reposent. En résumé, la prospérité est liée à un 
large éventail de questions, associée à des concepts 
plus larges de développement humain et de bien-être15. 

Ǡǣ��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðș�Cities for Human Development: A Capability 
Approach to City-Makingș�tķæÅřș�qīÆĴðÆă��ÆĴðďĊ�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǡǠȘ

ǠǤ��ďďÌÆīåĴ�ÐĴ�TďďīÐș�ȹɁ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�ĊÌ�ĉÐĮķīðĊæ�ĨīďĮĨÐīðĴřɁȺȘ

tÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ÆÐĴĴÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ĨăķĮ�ăīæÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ĮðæĊð-
ťÆĴðŒÐș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ÐĊĴÐĊÌ�ÆďĊĴīðÅķÐī�ķ�ÌÑÅĴ�Įķī�ă�
prospérité urbaine et sur son rôle dans la promotion 
de l’égalité. Pour ce faire, il aborde des questions telles 
que l’égalité d’accès à des revenus stables et à un travail 
décent, en prenant en compte les interrelations entre les 
identités sociales et le contexte socioculturel, tout en 
minimisant l’empreinte écologique urbaine et en promou-
vant le droit à participer à la gouvernance locale via un 
engagement inclusif dans les décisions politiques et de 
ĨăĊðťÆĴðďĊȘ�O�ĮÐÆĴðďĊ�ĮķðŒĊĴÐ�ĨďīĴÐ�Įķī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�
obstacles à l’atteinte de cette prospérité repensée.

wďķīÆÐɁȚ��ăÐŘĊÌÐī�ŒďĊ�>ăÐĉȘ�9ăðÆāīȘ
LīÌðĊæÐș��ăăÐĉæĊÐȘ
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3 Les obstacles à la 
trajectoire Prospérer 
vers l’égalité

Au cours des dernières décennies, l’augmentation 
des inégalités, tant entre les territoires qu’en leur sein, 
était favorisée par l’évolution de l’économie globale 
et la tendance à un accroissement de l’accumulation, 
avec un affaiblissement de la protection sociale ou 
des politiques de redistribution. Ces dynamiques sont 
liées à des structures de gouvernance telles que celles 
ÑŒďĪķÑÐĮ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�ÐĴ�ĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ÌÑťĮ�
ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��}Ș��ÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�ÅďīÌÐ�ÆÐĮ�
moteurs et examine leur impact sur le travail et les 
moyens de subsistance.

3.1 Les moteurs 
de l’économie 
de marché 

�ďĉĉÐ�ĮďķăðæĊÑ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡș�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�
īÐŒÐĊķĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆÆīķÐĮ�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐĮ�ĪķīĊĴÐɁÌÐīĊðÝīÐĮ�
années, au sein des municipalités et des régions, et entre 
les pays. La concurrence et l’accumulation ont été soute-
ĊķÐĮ�Ĩī�ÌÐķŘ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�ĉďĊÌðăÐĮɁȚ�ă�ăðÅÑīăðĮĴðďĊ�
de l’économie sous l’impulsion des politiques, avec la 
déréglementation des marchés des biens, des services 
ÐĴ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮș�ÐĴ�ăȸÑŒďăķĴðďĊ�ĴÐÆìĊďăďæðĪķÐș�Īķð�ĴďķÆìÐ�
en particulier les technologies de l’information et de la 
communication et le transport des biens et des personnes, 
et qui a entraîné une réduction massive des coûts. Les 
tendances susmentionnées ont été soutenues par la 
ĉďĊÌðăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ķĊÐ�ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ĉĮĮðŒÐ�ÌÐĮ�ŦķŘ�
transfrontaliers de biens, de services et de capitaux, en 
particulier depuis 1990. Bien que la mondialisation ait été 
présentée à l’origine comme un processus de nivellement 
et d’égalisation, ses effets se sont avérés contraires à 
ceux attendus, et elle a exacerbé les inégalités de revenus 
et de richesses. L’une des principales caractéristiques de 
ă�ĉďĊÌðăðĮĴðďĊ�ÐĮĴ�ă�ȹɁťĊĊÆðīðĮĴðďĊɁȺș�ÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�ă�

wďķīÆÐɁȚ�qķă�9ÐĊœðÆāȘ�9ăðÆāīȘ
�ðīÐ�ÌÐ�īÐĮĴķīĴðďĊ�¾�#ķÅõș�(ĉðīĴĮ�īÅÐĮ�ķĊðĮȘ
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ÌďĉðĊĴðďĊ�ÆīďðĮĮĊĴÐ�ÌÐ�ăȸÆĴðŒðĴÑ�ťĊĊÆðÝīÐ�Įķī�ăȸÆĴðŒðĴÑ�
économique productive. Ces facteurs ont eu un impact 
important sur la nature et la localisation des entreprises 
et du travail, ainsi que sur la (mauvaise) distribution des 
revenus et des richesses. 

O�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ��Ðķ�ķĊ�ðĉĨÆĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�
négatif sur les inégalités. Cela s’est traduit par une 
ķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮăðīÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ťĊĊÆðÐī�
par rapport à d’autres secteurs, par le développement 
d’équipements liés à la consommation dans les quartiers 
des affaires, au détriment d’autres zones des villes, et par 
une augmentation de la richesse des villes possédant 
ăÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�åðĊĊÆðÐīĮȘ�#ÐķŘ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
plus larges méritent également d’être mentionnés. Le 
premier est l’augmentation importante du volume et 
ÌÐ�ă�åīÑĪķÐĊÆÐ�ÌÐĮ�ŦķŘ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�
et entre les pays, qui a accru l’instabilité macroécono-
ĉðĪķÐȘ�OÐ�ĮÐÆďĊÌ�ÐĮĴ�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐș�
qui a favorisé l’urbanisme spéculatif. L’accès au crédit 
a été favorisé, augmentant dans un premier temps 
la richesse des ménages à revenus élevés et moyens, 
mais contribuant également à faire grimper la valeur 
des terrains avec un impact sur le coût des logements 
ainsi qu’à la capacité de nombreuses petites entreprises 
à trouver de bons emplacements pour leurs activités. 
#ĊĮ�ķĊ�ÌÐķŘðÝĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ĨīÝĮ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÐ�
2008, le déclin de la croissance de l’économie réelle et 
la stagnation des salaires ont réduit l’accès au crédit 
pour les petites entreprises ainsi que pour les ménages 
pauvres, voire de la classe moyenne.

�ÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ææīŒÑĮ�Ĩī�ăȸÐååÐĴ�ÌÐĮ�ȹɁÑÆďĊď-
ĉðÐĮ�ÌȸææăďĉÑīĴðďĊɁȺȘ�'Ċ�ÐååÐĴș�ăÐĮ�ÑÆďĊďĉðÐĮ�Ìȸæ-
glomération sont un attribut central des villes. Mais 
leur impact peut aggraver les inégalités en raison du 
processus de causalité cumulative. Cela renforce les 

arguments en faveur de l’adoption d’une approche 
distributive, du type de celle mise en évidence dans la 
ĮÐÆĴðďĊɁǣ�Ìķ�ĨīÑĮÐĊĴ�ÆìĨðĴīÐȘ�O�ÆķĮăðĴÑ�ÆķĉķăĴðŒÐ�
implique que ceux qui bénéficient le plus de l’effet 
d’économie d’agglomération sont ceux qui continue-
īďĊĴ�¾�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌŒĊĴæÐ�ÌÐ�ă�īÐĊĴÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
qui en résulte. Cela exacerbe le fossé qui les sépare de 
ÆÐķŘ�Īķð�ĊȸÐĊ�ĴðīÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆÐĮȘ��Ðă�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�
dans les inégalités de classes et dans les intersections 
entre classe, genre, race, ethnicité, âge et handicap. 
'Ċ�ťĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐș�ăÐĮ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐĮ�Īķð�ÐĊ�ÌÑÆďķăÐĊĴ�
dépendent des expériences et identités interconnectées 
en présence et de la façon dont elles interagissent dans 
chaque contexte particulier.

Les communes ou les régions qui comptent les plus 
grandes agglomérations d’industries ou de groupes d’ac-
tivités spécialisées ont besoin d’un plus grand nombre de 
ĴīŒðăăÐķīĮ�ĨăķĮ�ĪķăðťÑĮ�ďķ�ĨďĮĮÑÌĊĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�
rares sur le marché du travail, qui recevront des salaires 
plus élevés. Le niveau de salaires de ces travailleurs 
par rapport à d’autres personnes travaillant dans la 
même région alimente encore davantage les inégalités. 
Cela contribue également à l’augmentation du coût du 
ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ðĊŦķÐĊÆÐ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ÌÐ�ă�īðÆìÐĮĮÐ�ÌÐĮ�
ménages ainsi que le coût des terrains. L’engrenage de 
la pauvreté spatiale n’est qu’une des expressions de la 
manière dont les économies d’agglomération peuvent 
se développer de façon inégale sur un territoire donné. 
#ĊĮ�ÆÐĮ�ĪķīĴðÐīĮș�ă�ĨķŒīÐĴÑ�ĮȸðĊĮÆīðĴ�ÌĊĮ�ķĊ�ÆÐīÆăÐ�
vicieux du fait de l’interaction entre faibles revenus, 
ĮÆďăīðĴÑ�ÌÐ�ĉķŒðĮÐ�ĪķăðĴÑș�ďååīÐ�ðĊĮķŨĮĊĴÐ�ÌÐ�ĮďðĊĮ�
de santé et d’équipements locaux, et accès limité aux 
transports. Cela restreint l’accès à des emplois mieux 
rémunérés et à d’autres opportunités, perpétuant ainsi 
la pauvreté et ses liens avec des phénomènes complexes 
tels que la vulnérabilité, les risques et la violence urbaine. 

wďķīÆÐɁȚ��OœðĊ#ðæðĴăȲOÅďķīȘ�9ăðÆāīȘ
Birmanie.
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importantes sur leurs conditions de vie et de travail et 
sur leur productivité. Les situations varient considé-
rablement, en fonction du degré d’application du droit 
Ìķ�ĴīŒðă�ķŘ�ĊðŒÐķŘ�ĊĴðďĊăș�īÑæðďĊă�ÐĴ�ăďÆăȘ�#ĊĮ�
les endroits où l’application de la loi est défaillante, les 
travailleurs les plus spécialisés sont le moins vulnérables, 
et ceux qui se trouvent au bas de l’échelle supportent le 
ĨďðÌĮ�Ìķ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ăÐ�ĉīÆìÑ�Ìķ�
travail exerce souvent une pression sur les travailleurs 
pour qu’ils acceptent des conditions de travail dégradées. 
L’ampleur de cette pression dépend du taux d’emploi ou 
de chômage. 

La délocalisation des sites de production des pays plus 
développés vers les pays moins développés a entraîné des 
taux de chômage plus élevés dans ces premiers pays. Les 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮĊĮ�ÐĉĨăďð�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ă�ĉÔĉÐ�
protection sociale et du même niveau de vie que les 
personnes qui ont un emploi. En conséquence, un large 
éventail de formes de travail non standard est apparu 
dans les pays industrialisés (notamment le travail à temps 
ĨīĴðÐăș�ăÐ�ĴīŒðă�ďÆÆĮðďĊĊÐăș�ăÐĮ�ĉðĊðȭþďÅĮș�ăÐĮ�ȹɁÆďĊĴīĴĮ�
šÑīď�ìÐķīÐɁȺș�ăÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ÌȸÐĉĨăďð�ĴīðĊæķăðīÐĮ�Œð�ÌÐĮ�
æÐĊÆÐĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�ĴÐĉĨďīðīÐ�ÐĴȥďķ�ÌȸÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÌÐ�
sous-traitance, et le travail indépendant), sans parler du 
vaste éventail de formes de travail non standard présentes 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴȘ�#ĊĮ�ÆìĪķÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�
local, la composition démographique de ces formes de 
ĴīŒðă�ĴřĨðĪķÐĮ�īÐŦÝĴÐ�ăÐĮ�ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊĮ�ÐĊĴīÐ�ÆăĮĮÐș�
æÐĊīÐș�īÆÐș�¶æÐ�ÐĴȥďķ�ÆĨÆðĴÑș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮ�
liés aux expériences et identités sociales16.

Ces changements ont naturellement été bien accueillis 
ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Īķð�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ďĨĨďī-
tunités, où ils ont généré des emplois indispensables, 
bien que dans des conditions souvent inadéquates. 
La production structurée selon les chaînes de valeur 
comporte plusieurs niveaux de sous-traitance. Les 
bas salaires des pays en développement incitent les 
entreprises à y sous-traiter des services et des biens. Plus 
les entreprises sont loin dans la chaîne de sous-traitance, 
ĉďðĊĮ�ăÐķīĮ�ÐĉĨăďřÑĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�Ìķ�ÌīďðĴ�Ìķ�ĴīŒðă�ÐĴ�
moins leur sécurité d’emploi est claire. En outre, de 
nombreuses entreprises ont utilisé la sous-traitance 
comme un tampon contre les baisses périodiques de la 
demande. Cela entraîne une plus grande insécurité pour 
les travailleurs, en particulier ceux qui sont victimes de 
situations d'oppression multiples et interconnectées 

– liées à la classe, au genre, à la race et à l’âge, entre 
autres. En outre, un grand nombre d’entreprises et de 
ĴīŒðăăÐķīĮ�ĮďķĮȭĴīðĴĊĴĮ�ĮďĊĴ�ȹɁķĴďĊďĉÐĮɁȺ�ȧfreelance) 
ÐĴ�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķÆķĊ�ŒĊĴæÐ�ďķ�æīĊĴðÐ�ĮďÆðăÐȘ�

Ǡǥ�ZA}ș�ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ���ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐȘ�
}ìðīÌ�ÐÌðĴðďĊɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǧȘ

La situation est exacerbée par le fait que bon nombre des 
avantages de l’agglomération dépendent de la manière 
dont les informations sont distribuées, par le biais de 
réseaux interpersonnels ou interentreprises qui ne 
sont généralement accessibles qu’à un petit nombre de 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�řĊĴ�ÌÐĮ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ

OÐĮ�īÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ȧÌÑťĊðÐĮ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ĮķīĨăķĮ�ÌÐ�
īÐĊĴÅðăðĴÑ�ďķ�ÌÐ�ĨīďťĴ�Ĩī�īĨĨďīĴ�¾�ă�ÆďĊÆķīīÐĊÆÐȨș�ÌÑīð-
ŒÑÐĮ�ÌȸķĊÐ�ÆÆķĉķăĴðďĊ�ÌÐ�ĨīďťĴĮ�ðĊÆÐĮĮĊĴÐș�ďĊĴ�ÌÐĮ�
ðĉĨăðÆĴðďĊĮ�ĮĨĴðăÐĮ�ÌðĮĴðĊÆĴÐĮɁȚ�ăÐĮ�ȹɁææĊĊĴĮɁȺ�ÐĴ�ăÐĮ�
ȹɁĨÐīÌĊĴĮɁȺ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐ�ĉīÆìÑ�ĮďĊĴ�ðĊÑæăÐĉÐĊĴ�
répartis sur un territoire donné. La division spatiale de la 
génération et de l’appropriation de la rente est également 
une conséquence de la désintégration verticale de l’in-
dustrie manufacturière, un phénomène qui s’est accentué 
ÌÐĨķðĮ�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǠǨǧǟȘ�O�īÐĊĴÐ�ÐĮĴ�æÑĊÑīÑÐ�ĴďķĴ�ķ�ăďĊæ�
de la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble, 
mais la répartition du pouvoir entre les entreprises est 
spatialement inégale, ce qui entraîne des inégalités entre 
les municipalités. Il est important de souligner qu’il existe 
également une corrélation entre la localisation de l’emploi 
dans la chaîne d’approvisionnement et la qualité de cet 
emploi. Ce point sera approfondi dans la sous-section 
ci-dessous.

3.2 travail et 
moyens de 
subsistance

Des conditions de travail inadéquates enferment de 
nombreux travailleurs dans un cycle de pauvreté et 
perpétuent les inégalités. Cela est lié à la manière dont 
la production économique est structurée et encadrée 
par le contexte décrit précédemment. La précarité et 
la segmentation des marchés du travail ont augmenté, 
ce qui a touché une grande partie des travailleurs dans 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�īÑæðďĊĮȘ�OÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĴřĨÐĮ�ÌÐ�ÌÑťÆðĴĮ�ÌÐ�
travail décent, ainsi que quelques exemples des groupes 
de travailleurs affectés, seront présentés tout au long de 
cette sous-section.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les tendances 
économiques ont créé des inégalités dans la main-d’œuvre, 
entre les territoires et en leur sein. La déréglementation 
des marchés a également entraîné la déréglementation 
Ìķ�ĴīŒðă�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÐĊÌīďðĴĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�
travailleurs urbains sont aujourd’hui confrontés à des 
problèmes liés à leurs droits, qui ont des répercussions 
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Le travail occasionnel est associé à des postes 
ĴÐĉĨďīðīÐĮ�ÐĴ�ŦÐŘðÅăÐĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÐĴ�ĊÐ�
s’accompagne d’aucune condition précise au-delà de la 
ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸÆÆďĉĨăðī�ÌÐĮ�Ĵ¶ÆìÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�#ĊĮ�ÆÐĮ�
circonstances, les droits des travailleurs sont souvent 
ĨÐķ�ÆăðīĮ�ÐĴ�ðăĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ĉďðĊÌīÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�
juridique que les personnes directement employées. Les 
ĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ĮďĊĴș�Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�ìďīĮ�Ìķ�ÆìĉĨ�
d’application de la loi17.

La ŦÐŘðÅðăðĴÑ�en matière d’embauche (et de licenciement) 
s’est généralisée, tout comme les contrats occasionnels. 
Les employeurs ont également fait pression pour avoir 
ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�īÐÆďķīðī�¾�ÌÐĮ�ȹɁÆďĊĴīĴĮ�šÑīď�ìÐķīÐɁȺș�Īķð�ĊÐ�
sont assortis d’aucune obligation de fournir un nombre 
minimum d’heures de travail. Ces travailleurs sont donc 
constamment à la recherche de nouvelles missions, 
souvent dans des entreprises différentes. Comme 
indiqué précédemment, la tendance à la flexibilité a 
également entraîné une augmentation de l’embauche 
ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐă�ȹɁðĊÌÑĨÐĊÌĊĴɁȺ�ÐĴ�ĴīŒðăăĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
ȹɁĮďÆðÑĴÑĮ�ķĊðĨÐīĮďĊĊÐăăÐĮɁȺȘ�#ĊĮ�ÌÐĮ�ÆĮ�ÐŘĴīÔĉÐĮș�
une chaîne de production entière peut être constituée 
uniquement de ce type de travailleurs. Elle permet aux 
entreprises de se soustraire aux obligations en matière 
d’emploi, notamment au paiement des cotisations de 
sécurité sociale18. 

L’avènement de l’économie du partage a donné naissance 
à un nouveau type, en plein essor, de travail occasionnel. 
Cette économie repose sur le partage, l’acquisition et la 
fourniture de biens et de services par l’intermédiaire d’une 
ĨăĴÐȭåďīĉÐ�ÐĊ�ăðæĊÐș�ÅðÐĊ�ĪķÐ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊĮ�
aspects fasse l’objet d’un débat théorique. Selon les 
époques, le partage a été considéré comme englobant 
ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĴřĨÐĮ�ÌȸÑÆďĊďĉðÐĮ�ĨīÐĊĊĴ�ÌÐĮ�ĊďĉĮ�ÌðŒÐīĮɁȚ�
économie de plates-formes, à la demande, de pair-à-
pair, participative, de collaboration ou de consommation 
collaborative19. Le partage peut, par exemple, faciliter 
les échanges et les services au niveau du quartier ou 
de la ville et soutenir des formes d’économie sociale et 
solidaire. Quelques exemples sont présentés ci-dessous, 
ÌĊĮ�ă�ĮďķĮȭĮÐÆĴðďĊɁǣȘǠȘ

ǠǦ�ZA}ș�ȹɁ}ìÐ��ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�AĊÌķĮĴīř�ðĊ�ĴìÐ�}œÐĊĴřȭ9ðīĮĴ��ÐĊĴķīřȚ�AĴĮ�AĉæÐș�
'ĉĨăďřĉÐĊĴ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ĊÌ�wāðăă�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǟǠș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq¢ǣĨ�šɁț�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊș�ȹɁOÅďķī�ðĊ��īÅĊ��īÐĮ�ȧĊķĉÑīď�
ĮĨÑÆðăȨɁȺș�Habitat InternationalɁǢǡș�ĊoɁǡș�ǡǟǟǧș�ĨĨȘɁǠǢǦȭǡǧǡɁț�'ÌĉķĊÌď�
�ÐīĊ�ÐĴ�LÐīďÐĊ�NăðĊāș�ȹɁ}ìÐ��ķðăÌÐīĮ�ďå��ðĴðÐĮȚ�qīďĮĨÐÆĴĮ�åďī�ĮřĊÐīæř�
ÅÐĴœÐÐĊ�ăÅďķī�ĊÌ�ĴìÐ�ÅķðăĴ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴɁȺș�ðĊ�Research Companion to 
Construction Economics, éd. par George Ofori, Cheltenham, Edward Elgar, 
ǡǟǡǡș�ĨĨȘɁǢǡǧȭǢǤǟȘ

Ǡǧ�ZA}ș�ȹɁ}ìÐ��ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�AĊÌķĮĴīř�ðĊ�ĴìÐ�}œÐĊĴřȭ9ðīĮĴ��ÐĊĴķīřȚ�AĴĮ�AĉæÐș�
'ĉĨăďřĉÐĊĴ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ĊÌ�wāðăă�tÐĪķðīÐĉÐĊĴĮɁȺɁț��ÐīĊș�ȹɁOÅďķī�ðĊ�
�īÅĊ��īÐĮ�ȧĊķĉÑīď�ĮĨÑÆðăȨɁȺɁț��ÐīĊ�ÐĴ�NăðĊāș�ȹɁ}ìÐ��ķðăÌÐīĮ�ďå��ðĴðÐĮȚ�
qīďĮĨÐÆĴĮ�åďī�ĮřĊÐīæř�ÅÐĴœÐÐĊ�ăÅďķī�ĊÌ�ĴìÐ�ÅķðăĴ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴɁȺȘ

ǠǨ��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉș�ȹɁ�ďăăÅďīĴðďĊ�ðĊ��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�wìīðĊæ�Ĵď�
ȵwìīðĊæ�'ÆďĊďĉřȶɁȺș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÌTǧN}.

}ďķĴÐåďðĮș�ĉÔĉÐ�Įð�ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ÆĮ�ĨīďĉÐĴĴÐķīĮ�ÐŘðĮĴÐș�ăÐ�
concept d’économie du partage est aujourd’hui beaucoup 
ĨăķĮ�ÑĴīďðĴÐĉÐĊĴ�ĮĮďÆðÑ�ķŘ�ÌÑťÆðĴĮ�ăðÑĮ�ķ�ĴīŒðăș�ðă�ÐĮĴ�
représenté majoritairement par l’économie des plates-
formes�ÐĴ�ȹɁl’ubérisationɁȺ�Ìķ�ĴīŒðăȘ�OȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐĮ�
plates-formes se caractérise par des travailleurs sur des 
plates-formes en ligne, des travailleurs à la demande, des 
ÐĉĨăďðĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�ÐĴ�ĴÐĉĨďīðīÐĮ�ðĉĨăðĪķĊĴ�freelances 
et entrepreneurs indépendants, et des entreprises qui 
évitent les réglementations du travail. Elle facilite égale-
ĉÐĊĴ�ăȸÑŒĮðďĊ�ťĮÆăÐ�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�
nombreux pays20. Les initiatives de l’économie du partage 
sont très présentes dans les villes du monde entier et 
forment une tendance qui se développe rapidement. Une 
étude mondiale de 2016 a montré que les entreprises de 
plates-formes avaient une valeur marchande totale de 
ǣșǢɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ÐĴ�ÐĉĨăďřðÐĊĴ�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�
des millions de personnes21. Une autre étude a estimé 
ĪķÐ�ǠǤɁɦ�ÌÐĮ�ǠǥǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ȹɁĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴĮɁȺ�
ķŘ�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăȸ'ķīďĨÐ�ÌÐĮɁsķðĊšÐ�ĴīŒðăăðÐĊĴ�
Œð�ÌÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�ÐĊ�ăðæĊÐș�ĮďðĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǣɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
personnes. En Asie du Sud-Est, l’économie des plates-
formes a connu une croissance rapide depuis 2010. 
Selon les estimations de la Banque mondiale, en 2019, 
le nombre de travailleurs des plates-formes augmentait à 
ķĊ�īřĴìĉÐ�ÆďĊĮĴĊĴ�ÌÐ�ǢǟɁɦ�Ĩī�Ċ22Ș��ķ�LĨďĊș�ďĊ�ÐĮĴðĉÐ�
que l’importance des plates-formes de partage a doublé 
ÐĊĴīÐ�ǡǟǠǥ�ÐĴ�ǡǟǡǟ�ȧăÐķī�ŒăÐķī�ĨĮĮĊĴ�ÌÐ�ǡǥǟɁĉðăăðďĊĮ�¾�

ǡǟ��īðĮĴðĊ��ĊāĮș�ȹɁ>ÐăĴìș�wåÐĴřș��Ðăăȭ�ÐðĊæ�ĊÌ�'ÆďĊďĉðÆ�wÐÆķīðĴř�
AĉĨăðÆĴðďĊĮ�ďå�:ðæ��ďīāȚ�Ċ�AĊĴÐīÌðĮÆðĨăðĊīř�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐɁȺș�ZīæĊðĮĴðďĊ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðăș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǤǢœ:¢.

ǡǠ�TÆNðĊĮÐř�:ăďÅă�AĊĮĴðĴķĴÐș�ȹɁAĊÌÐĨÐĊÌÐĊĴ��ďīāȚ��ìďðÆÐș�UÐÆÐĮĮðĴřș�ĊÌ�
ĴìÐ�:ðæ�'ÆďĊďĉřɁȺș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥĉÆāȘÆďȥǢTæķǨĨwȘ��ďðī�ķĮĮð�ȹɁqÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�
ďĊ�}ìÐ�:ðæ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ��ăĴÐīĊĴðŒÐ��ďīā��īīĊæÐĉÐĊĴĮɁȺș�ǡǟǠǧș�ÌÐ�:ăăķĨɁț�
:ăăķĨș�ȹɁ}ìÐ�:ðæ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ��ăĴÐīĊĴðŒÐ��ďīā��īīĊæÐĉÐĊĴĮɁȺș�ǡǟǠǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�¢¢ÐÐș�Īķð��ÐĮĴðĉÑ�ĪķÐ�ǢǥɁɦ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ĉÑīðÆðĊĮ�
participent dans une certaine mesure à la gig economy, y compris les 
travailleurs à temps partiel et ceux qui ont plusieurs emplois. Le rapport de 
ă�tÑĮÐīŒÐ�åÑÌÑīăÐ�Įķī�ăÐ�ÅðÐĊȭÔĴīÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ĉÑīðÆðĊĮ�
ÐĊ�ǡǟǠǦ��īÑŒÑăÑ�ĪķÐ�ǢǠɁɦ�ÌÐĮ�ÌķăĴÐĮ�ĴīŒðăăðÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�gig economy.

ǡǡ�#ðæðÆďĊ�Įð�'ÌðĴďīĮș�ȹɁ:ðæ�'ÆďĊďĉř�ðĊ�w'��Įð�ðĮ�āÐÐĨðĊæ�ĴìÐ�ăðæìĴĮ�ďĊȚ�
œìď�ðĮ�ìÐăĨðĊæ�ĴìÐĉȟɁȺș DigiconAsia, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴÐÅĊÆǟ.

wďķīÆÐɁȚ�#ŒðÌ��ăÅÐīĊðȘ�9ăðÆāīȘ
Se battre pour les droits au sein de la gig economy. Italie.

https://bit.ly/3PZ4pBz
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public�ÌĊĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĨřĮș�Īķð�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�
conditions d’emploi appropriées, souvent en raison du 
manque de ressources des agences qui les emploient et 
d’une législation qui ne leur offre que peu de protection.

Le travail des enfants mérite une attention particulière en 
raison de ses implications morales et des conséquences 
qu’il entraîne sur l’éducation des enfants et leurs futures 
chances de trouver un travail décent. Cette tendance 
rend également les jeunes de plus en plus vulnérables 
à l’exploitation, aux activités illégales, clandestines et 
dangereuses26Ș�#ĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮ�
du Sud global, les secteurs du commerce, des services 
domestiques, de la collecte et du recyclage des déchets, 
ainsi que les activités périurbaines liées à la production 
de matériaux de construction, à la construction de 
logements sociaux, à la collecte de l’eau et au soutien de 
différents types d’entreprises à domicile sont particuliè-
rement concernés. En outre, le travail des enfants réduit 
les possibilités qu’ont les travailleurs adultes de trouver 
un emploi. Il est important de noter que les inégalités 
æÑĊÑīÑÐĮ�Ĩī�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�ďĊĴ�Ðķ�ķĊ�ðĉĨÆĴ�ĉþÐķī�
sur les entreprises à domicile et en particulier sur les 
femmes et la population urbaine pauvre27. Ces facteurs 
ÆďĉĨăÐŘðťÐĊĴ�ÐĊÆďīÐ�ă�ĪķÐĮĴðďĊ�ÐĴ�ĮÐĮ�ăðÐĊĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�
possibilités d’emploi de la population adulte. Les jeunes 
ȧǠǤȭǡǨɁĊĮȨ�ĮďĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�¾�ķĊ�ŒÐĊðī�
incertain sur le marché du travail urbain, tant dans les 
pays en développement que dans les pays développés. En 
raison de leur expérience professionnelle limitée, ils sont 
facilement vulnérables et sont environ deux à trois fois 
plus susceptibles d’être au chômage que les adultes. Ceux 
qui ont un emploi se retrouvent souvent employés dans 
des activités à risque, travaillant de longues heures pour 
un faible salaire, dans des emplois informels, avec peu de 
ÌīďðĴĮȘ��ķ�ĊðŒÐķ�ĉďĊÌðăș�ďĊ�ÐĮĴðĉÐ�ĪķÐ�ǤǨɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�
þÐķĊÐĮ�¶æÑĮ�ÌÐ�ǠǤ�¾�ǠǦɁĊĮ�ĮďĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĉĨăďřÑĮ�
dans des formes de travail dangereuses28. 

La servitude pour dettes sévit également dans de 
nombreuses villes et leur arrière-pays rural, en particulier 
dans les pays en développement. Cette pratique a, par 
exemple, été signalée dans le secteur de la production 
de vêtements, et même dans les quartiers centraux de 
æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆďĉĉÐ�wď�qķăď�ȧ�īÑĮðăȨȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
villes du Moyen-Orient et d’Asie occidentale appliquent 
encore le système de la kafala, qui exige que les travail-
leurs migrants aient un parrain dans le pays, généralement 
leur employeur, qui est responsable de leur visa et de 
leur statut juridique. Cette pratique a été critiquée par 
les organisations de défense des droits humains, car 

ǡǥ�ZA}ș�ȹɁ�ÆĴðďĊ�æðĊĮĴ�ÆìðăÌ�ăÅďķī�ǡǟǟǧȭǡǟǟǨȚ�Aq'��qīďæīÐĮĮ�ĊÌ�9ķĴķīÐ�
qīðďīðĴðÐĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧOLAī�.

ǡǦ�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊș�ȹɁ>ďĉÐĮ�#ďķÅăÐ�Į��ďīāĨăÆÐĮ�åďī�TĊř��īÅĊ�qďďīș�
'ĮĨÐÆðăăř��ďĉÐĊɁȺș��A':Zș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsǡāďqĉ.

ǡǧ�ZA}ș�ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ��ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐɁȺș�
Genève, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǡqǤæǣřǣ.

ǤǣǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�wȨȘ�'Ċ��ìðĊÐș�ăÐ�wìīðĊæ�'ÆďĊďĉř�
tÐĮÐīÆì�AĊĮĴðĴķĴÐ��ðĊÌðĪķÑ�ĪķÐ�ă�ŒăÐķī�ĉīÆìĊÌÐ�
de l’économie de partage du pays devrait augmenter à 
ķĊ�īřĴìĉÐ�ÌÐ�ǣǟɁɦ�Ĩī�Ċ�ÐĴ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐī�ǠǟɁɦ�Ìķ�qA��
d’ici à 202023. 

Les recherches existantes ont mis en évidence des 
relations d’emploi nouvelles, et encore peu claires, entre 
les plates-formes et les prestataires de services. Il existe 
également une concurrence déloyale entre les entreprises 
de l’économie du partage et les secteurs traditionnels 
(tels que les commerces de proximité, le tourisme et 
la mobilité) en raison de la présence de diverses failles 
dans le cadre juridique dans lequel les nouveaux modèles 
économiques doivent fonctionner, en plus des questions 
ăðÑÐĮ�¾�ă�ťĮÆăðĴÑș�ķ�ÌīďðĴ�ÌÐĮ�ÆďĊĮďĉĉĴÐķīĮ�ÐĴ�¾�ă�
protection contre la discrimination. Par exemple, les 
ȹɁĴīŒðăăÐķīĮ�ÌÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮɁȺ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ÆďĊĮðÌÑīÑĮ�
comme des employés, bien qu’ils le soient de facto. Par 
ÆďĊĮÑĪķÐĊĴș�ðăĮ�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐĮ�ĉÔĉÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÐĴ�
avantages juridiques que les autres employés24.

Les exemples de travail précaire ne se limitent toute-
åďðĮ�ĨĮ�¾�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮȘ�#ȸķĊÐ�ĉĊðÝīÐ�
générale, lorsque les relations entre les travailleurs, les 
employeurs et les pouvoirs publics ne sont pas réglemen-
ĴÑÐĮș�ðă�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊÌðĪķÐī�
ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐķīĮ�ÌīďðĴĮȘ�OÐĮ�travailleurs migrants 
qui abondent dans de nombreuses zones urbaines sont 
particulièrement exposés aux risques d’exploitation, car 
ils doivent souvent accepter des conditions de travail 
précaires pour survivre dans leur ville d’accueil. C’est 
notamment le cas dans des secteurs tels que la construc-
tion (essentiellement masculin), les services domestiques 
(essentiellement féminin) et le commerce. Le secteur de 
la construction dans les villes du golfe Persique, comme 
¾�#ďì�ȧsĴīȨș�ÐĊ�ÐĮĴ�ķĊÐ�ÅďĊĊÐ�ðăăķĮĴīĴðďĊȘ�#ÐĨķðĮ�ǡǟǠǣș�
de nombreuses plaintes ont été soumises au Conseil 
ÌȸÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸZīæĊðĮĴðďĊ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðă�
ȧZA}Ȩ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌÑÅĴĮ�īÑÆķīīÐĊĴĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ăȸďīæĊðĮĴðďĊ�
ont lieu sur les conditions de travail dans le secteur de 
la construction sur les sites de la Coupe du monde de 
åďďĴÅăăɁǡǟǡǡ�ķ�sĴī25Ș�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
été enregistrés concernant les travailleurs du secteur 

ǡǢ��ďīăÌ�'ÆďĊďĉðÆ�9ďīķĉș�ȹɁ�ďăăÅďīĴðďĊ�ðĊ��ðĴðÐĮȚ�9īďĉ�wìīðĊæ�Ĵď�
ȵwìīðĊæ�'ÆďĊďĉřȶɁȺȘ

ǡǣ��:O���ðăăÐĮ�ÌðæðĴăÐĮș�ȹɁAĊĊďŒĴðďĊ�Ĵď�qīďĉďĴÐ�#ÐÆÐĊĴ��ďīā�ðĊ�ĴìÐ�
�ďĊĴÐŘĴ�ďå�Ċ�'ŘĨĊÌðĊæ�:ðæ�'ÆďĊďĉřɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

ǡǤ�ZA}ș�ȹɁ�ďĉĨăðĊĴ��ďĊÆÐīĊðĊæ�ĊďĊȭďÅĮÐīŒĊÆÐ�Åř�sĴī�ďå�ĴìÐ�9ďīÆÐÌ�
Labour Convention, 1930 (noɁǡǨȨș�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�AĊĮĨÐÆĴðďĊ��ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǣǦ�
(noɁǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�wÐĮĮðďĊ�ȧǡǟǠǣȨ�ďå�ĴìÐ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
OÅďķī��ďĊåÐīÐĊÆÐ�ķĊÌÐī�īĴðÆăÐ�ǡǥɁȺș�ðĊ�Ǣ25th Session of the Governing Body, 
Genève, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:NœqÐĨɁț�ZA}ș�ȹɁ�ďĉĨăðĊĴ��ďĊÆÐīĊðĊæ�ĊďĊȭ
ďÅĮÐīŒĊÆÐ�Åř�sĴī�ďå�ĴìÐ�9ďīÆÐÌ�OÅďķī��ďĊŒÐĊĴðďĊș�ǠǨǢǟ�ȧĊoɁǡǨȨș�ĊÌ�ĴìÐ�
Labour Inspection Convention, 1947 (noɁǧǠȨș�ĉÌÐ�Åř�ÌÐăÐæĴÐĮ�Ĵď�ĴìÐ�ǠǟǢīÌ�
Session (2014) of the International Labour Conference under article 26», in 
331st Session of the Governing Body, Genève, 2017, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}wæTÐ.

https://bit.ly/2P5g4y4
https://bit.ly/3GKwPep
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ÐăăÐ�ÆīÑÐ�ÌÐĮ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�ÌȸÐŘĨăďðĴĴðďĊ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮɁț�
ÆÐīĴðĊĮ�ÐĉĨăďřÐķīĮ�ÆďĊťĮĪķÐĊĴ�ăÐĮ�ĨĮĮÐĨďīĴĮ�ÌÐ�ăÐķīĮ�
employés et les maltraitent, et ceux-ci n’ont que très peu 
de chances de pouvoir se défendre juridiquement.

Bien que les formes puissent varier d’un contexte à l’autre, 
les différentes formes d’emploi et de travail sont géné-
ralement divisées et accompagnées de discriminations 
fondées sur le genre. Les femmes sont exposées à des 
ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌȸÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐăăÐĮ�ÌĊĮ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǨǟɁɦ�ÌÐĮ�
ĨřĮ�Ìȸ�åīðĪķÐ�ĮķÅĮìīðÐĊĊÐș�ǧǨɁɦ�ÌÐĮ�ĨřĮ�Ìȸ�ĮðÐ�Ìķ�
wķÌ�ÐĴ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǦǤɁɦ�ÌÐĮ�ĨřĮ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐ29Ș�#ĊĮ�

ǡǨ�AOZș�ȹɁ�ďĉÐĊ�ĊÌ�ĉÐĊ�ðĊ�ĴìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřȚ��ĮĴĴðĮĴðÆă�ĨðÆĴķīÐɁȺș�
Genève, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǡqǤæǣřǣ

Encadré 8.2 
Le cas des travailleuses du secteur de la construction en Inde

Le secteur de la construction en Inde a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. Selon la Periodic 
Labour Force Survey 2018-19ș�ÐĊŒðīďĊ�ǠǡɁɦ�ÌÐ�ă�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�Ìķ�ĨřĮ�ĴīŒðăăÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ÌÐ�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊș�ÆÐ�
Īķð�ÐĊ�åðĴ�ķĊ�ÌÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌĮ�ÐĉĨăďřÐķīĮ�ÌÐ�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ĊďĊ�æīðÆďăÐȘ�#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�ÆÐă�īÐĨīÑĮÐĊĴðĴ�ǤșǤɁɦ�ÌÐ�ă�
ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�åÑĉðĊðĊÐ�ĴďĴăÐ�ÐĴ�ǠǣșǡɁɦ�ÌÐ�ă�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ĉĮÆķăðĊÐȘ�OȸðĊÌķĮĴīðÐ�ĮÐ�ÆīÆĴÑīðĮÐ�Ĩī�ķĊÐ�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�
saisonnière ou temporaire, qui emploie souvent des migrants et des membres de groupes socialement défavorisés. 
Contrairement aux migrantes célibataires, qui ont tendance à occuper un travail domestique, les femmes (et surtout 
ăÐĮ�þÐķĊÐĮ�ťăăÐĮȨ�ÐĉĨăďřÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�ÌÐ�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĉðæīÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐķī�åĉðăăÐ�ÑăīæðÐ�ďķ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
de réseaux de parenté plus larges, pour des raisons de sécurité. 

Le Contract Labour Act de 1970 et l’Inter-State Migrant Workers Act de 1979 établissent des normes régissant le paiement 
des salaires en temps voulu et la fourniture d’eau, de toilettes et d’installations de lavage pour les travailleurs dans divers 
secteurs, y compris celui de la construction. Cependant, les sites de construction opèrent régulièrement en violation de 
ces normes, qui sont essentielles pour garantir la sécurité au travail et des conditions de travail saines et décentes. Le 
programme de prestations de maternité vise à fournir une compensation partielle, par le biais de transferts monétaires 
ÌðīÐÆĴĮș�ķŘ�åÐĉĉÐĮ�Īķð�ĮķÅðĮĮÐĊĴ�ķĊÐ�ĨÐīĴÐ�ÌÐ�ĮăðīÐ�ĮķðĴÐ�¾�ăÐķī�æīďĮĮÐĮĮÐ�ÐĴ�¾�ăÐķī�ÆÆďķÆìÐĉÐĊĴȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐ�
programme reste largement inaccessible à la plupart des femmes en raison de l’imposition de conditions restrictives 
et de faibles compensations. Le Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act de 1996 impose la mise à 
disposition de crèches sur les sites de construction, ainsi que d’autres installations telles que des cantines pour les 
travailleurs. Cependant, sur la majorité des sites, ces conditions ne sont pas remplies. 

OÐĮ�ÆīÝÆìÐĮ�ÌÐĮ�ĮðĴÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�æÑīÑÐĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðåș�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�TďÅðăÐ��īÐÆìÐĮ�¾�#Ðăìð�
et Aajeevika Bureau à Ahmedabad, visent à répondre à la question de la garde des enfants, à contribuer à la prévention 
des accidents et des blessures chez les enfants et à créer des espaces permettant de répondre aux besoins des femmes 
en matière de santé. Ce modèle fonctionne actuellement sur la base d’un partage des coûts, les responsabilités étant 
īÑĨīĴðÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðå�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÐĉĨăďřÐķīĮ�ăďÆķŘȘ�#ÐĮ�ÐååďīĴĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÑĴÑ�
ÌÑĨăďřÑĮ�Ĩďķī�īÐăðÐī�ÆÐĮ�ÆīÝÆìÐĮ�ķŘ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăȸAĊĴÐæīĴÐÌ��ìðăÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�wÐīŒðÆÐĮș�
le plus ancien et le plus important programme indien pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Le programme 
peut fournir un soutien nutritionnel aux enfants et un suivi sanitaire aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Il 
est nécessaire d’adopter rapidement et de développer ces deux modèles, dont la responsabilité incombe à l’employeur 
et à l’État, et de soutenir les prestations offertes par les organisations de la société civile. 

wďķīÆÐɁȚ�tķÆìðā�Oăă�ÐĴ�#ðŒř�tŒðĊÌīĊĴìĊș�ȹɁ}ìÐ�ÆĮÐ�ďå�åÐĉăÐ�œďīāÐīĮ�ðĊ�AĊÌðȸĮ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĮÐÆĴďīɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

le secteur de la construction, par exemple, il existe 
ÌÐĮ�ĨīÐķŒÐĮ�ÑŒðÌÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�
des travailleuses dans les zones urbaines. Il en résulte 
souvent une inégalité de traitement et des cas de harcè-
lement. Lorsque les femmes travaillent sur des chantiers 
de construction, elles ont également tendance à occuper 
les emplois les moins bien rémunérés30, ce qui perpétue 
ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�æÐĊīÐĮȘ�OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǡ�
ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÆÐīĴðĊĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�īÐĊÆďĊĴīÑÐĮ�
par les travailleuses du bâtiment en Inde. 

Ǣǟ�wķĊðă�Nķĉī�ÐĴ�TÐăðĮĮ�9ÐīĊĊÌÐšș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊðĮĴðďĊ��ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�
TðæīĴðďĊ�UÐŘķĮ�ðĊ�ǤɁ�ðĴðÐĮ�ðĊ�wďķĴì��ĮðɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǠǥș 
 ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUþ¢NAřɁț�tďÌÐīðÆā�OœīÐĊÆÐ�ÐĴ�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊș�Labour 
Conditions for Construction: Building Cities, Decent Work and the Role of Local 
Authorities, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009.

https://bit.ly/2P5g4y4
https://bit.ly/3NjZKIy


3 Les oBstaCLes à La trajeCtoire prospérer vers L’éGaLité

rapport GoLd vi330

maladie, d’invalidité, d’accidents, de décès prématuré, de 
perte de biens, de manque d’eau potable et d’installations 
sanitaires adéquates, d’exposition aux incendies et aux 
inondations, d’utilisation de substances toxiques au 
travail et de logements surpeuplés. Les crises sont 
monnaie courante dans la vie des pauvres en milieu 
urbain. L’exposition à ces risques multiples est élevée 
et les habitants des quartiers à faibles revenus sont géné-
īăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ĉďðĊĮ�ĨīďĴÑæÑĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
urbains et petits entrepreneurs n’ont pas accès à des 
ĮďðĊĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑ�ÌÑĪķĴĮș�ðăĮ�ĊÐ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ÆďĊæÑĮ�
payés, d’une protection contre la perte de salaire en cas 
ÌÐ�ăðÆÐĊÆðÐĉÐĊĴ�ďķ�ÌȸķĊÐ�ðĊÌÐĉĊðĮĴðďĊȥÆďķŒÐīĴķīÐ�ÐĊ�
cas de maladie, d’accident ou de vieillesse. Sans une 
protection sociale adéquate, même la plus petite des 
crises peut les priver de tout moyen de subsistance. Si 
un soutien économique du ménage se blesse ou tombe 
malade, toute la famille risque de sombrer dans le déses-
poir, la pauvreté, l’endettement ou de devoir recourir au 
travail des enfants32. Cette situation peut également 
compromettre sérieusement l’expansion potentielle de 
l’économie urbaine.

'Ċ�ÅīÐåș�ăÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
compromettent leurs conditions de vie et de travail ainsi 
que leur productivité, et donc leur capacité à s’engager 
pleinement dans l’économie locale. À contrario, l’amélio-
ration des droits des travailleurs, de manière inclusive, 
durable et participative, entraîne une amélioration 
de la productivité et de l’état de préparation face aux 
crises, elle aide la main-d’œuvre urbaine à participer 
ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�¾�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ăďÆăÐ. Compte tenu 
de l’importance du travail informel dans de nombreuses 
ÑÆďĊďĉðÐĮ�ăďÆăÐĮș�ÆÐĴĴÐ�ĮðĴķĴðďĊ�ÐĮĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�
ÌÑĴðăăÑÐ�ÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǢȘ

Ǣǡ�ZA}ș�ȹɁ}ìÐ�ðĊåďīĉă�ÐÆďĊďĉřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǟǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮĊĊs�Ɂț�
ZA}ș�ȹɁ�ďīăÌ�wďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟȭǡǡɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧsqĉÆĴ.

En résumé, les paragraphes précédents indiquent que de 
nombreux groupes de travailleurs sont privés de droits 
et se retrouvent souvent piégés dans des situations de 
vulnérabilité qui ne présentent que des chances limitées 
de réduire les inégalités. 

La surcharge de travail ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊÐ�ÆķĮÐ�ÌÐ�ÌÑťÆðĴ�
en matière de sécurité et de santé au travail. Là encore, 
cela est lié à la manière dont la production économique 
ÐĮĴ�ďīæĊðĮÑÐȘ�O�ĮďķĮȭĴīðĴĊÆÐ�¾�ă�ĨðÝÆÐ�ðĊĴÐĊĮðťÐ�ă�
pression exercée sur les travailleurs tout en augmentant 
ăÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�ÆďďīÌďĊĊÐī�ăÐķī�ĴīŒðă�ÐĴ�¾�ĮĮķīÐī�ăÐķī�
ĮÑÆķīðĴÑȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ďĊĴ�ÌÐĮ�ÆďĊĴīĴĮ�
temporaires, ce qui, dans un contexte de demande 
fluctuante, les incite à faire de longues heures pour 
tirer le meilleur parti de leurs possibilités de travail. 
Ils sont également moins susceptibles de recevoir la 
formation nécessaire pour travailler en toute sécurité 
que les travailleurs employés sous contrat permanent et 
sont dans une position plus faible pour refuser un travail 
dangereux. Les travailleurs informels se trouvent donc 
particulièrement vulnérables31. 

OȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐ�ĉīÆìÑ�ÐĮĴ�ŦķÆĴķĊĴÐș�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�
de demande plus ou moins importante. En période de 
récession, les travailleurs peuvent être amenés à recourir 
à l’assurance chômage, quand elle existe. Sinon, ils 
doivent chercher du travail ailleurs et soit accepter un 
emploi moins bien rémunéré, dans le même secteur ou 
dans un autre, soit compter sur le soutien de leur famille. 
L’absence de protection sociale est une cause majeure 
de pauvreté, en particulier (mais pas exclusivement) 
pour les travailleurs informels et occasionnels et les 
petits entrepreneurs travaillant dans les zones urbaines. 
Leurs conditions de vie et de travail les exposent quoti-
diennement à toute une série de risques, notamment de 

31 Lawrence et Werna, Labour Conditions for Construction: Building Cities, 
Decent Work and the Role of Local AuthoritiesɁț��ĊÌīÑĮ�TÐăă�ÐĴ�TĴĴìÐœ�
wŒæÐș�ȹɁ�ďĊĮĴīķÆĴðďĊ�wÐÆĴďī�'ĉĨăďřĉÐĊĴ�ðĊ�Oďœ�AĊÆďĉÐ��ďķĊĴīðÐĮɁȺș�
2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧT'>sǢ.

wďķīÆÐɁȚ��īďă�TðĴÆìÐăăȘ�9ăðÆāīȘ
#ÐĮ�åÐĉĉÐĮ�Īķð�ĴīŒðăăÐĊĴȘ�#Ðăìðș�AĊÌÐȘ

https://bit.ly/3asnnQA
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Encadré 8.3 
OÐĮ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ðĊåďīĉÐăăÐ�ķīÅðĊÐ

��ăȸÑÆìÐăăÐ�ĉďĊÌðăÐș�ǥǠɁɦ�ÌÐ�ă�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ĮďĊĴ�ÐĉĨăďřÑĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ðĊåďīĉÐăăÐș�ĮďðĴ�ķĊ�ĴďĴă�ÌÐ�ǡɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�
travailleurs. La plupart des emplois urbains dans les économies en développement et émergentes sont informels. Les 
estimations mondiales montrent également une corrélation importante entre travail informel et pauvreté. Les discussions 
ÌÐ�ă��ďĊåÑīÐĊÆÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�Ìķ�}īŒðă�Įķī�ăȸÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐă�ďĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ĮÐĊĮðÅðăðĮÐī�¾�ÆÐ�ĨīďÅăÝĉÐȘ�#ÝĮ�ǡǟǟǡș�ă�
�ďĊåÑīÐĊÆÐ��īÐÆďĊĊķ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�¾�ÌÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
åďīĉÐăĮ�ÐĊ�ÆÐ�Īķð�ÆďĊÆÐīĊÐ�ăÐĮ�ĪķĴīÐ�ĨðăðÐīĮ�Ìķ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴɁȚ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮș�ÌīďðĴĮș�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�
possibilité de faire entendre sa voix. Pour aggraver encore les choses, les travailleurs pauvres de l’économie informelle, 
en particulier les indépendants, sont plus exposés aux risques et aux crises que les travailleurs formels. Cela inclut 
ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ÐŘĨďĮðĴðďĊ�¾ɁȚ�ȨɁăȸðĊÆÐīĴðĴķÌÐ�ÐĴ�ăȸìďĮĴðăðĴÑ�¾�ăȸÑæīÌ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ȧăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ăďðĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�
řĊĴ�ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ăÐĮ�ÌÑåŒďīðĮÐīȨɁț�ÅȨɁăÐĮ�ÆīðĮÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īðĮĪķÐĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ȧÑŒďăķĴðďĊ�ÌÐ�ă�ÌÐĉĊÌÐș�ÌÐĮ�ĨīðŘ�ÐĴ�ÌÐ�ă�
ÆďĊÆķīīÐĊÆÐȨɁț�ÆȨɁăÐĮ�īðĮĪķÐĮ�Ĩďķī�ă�ĮĊĴÑ�ÐĴ�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�ķ�ĴīŒðă�ȧăðÑĮ�¾�ă�åďðĮ�¾�ăÐķī�ĴīŒðă�ÐĴ�¾�ăÐķī�ăðÐķ�ÌÐ�ĴīŒðăȨȘ

Les premières analyses sur l’informalité indiquaient que la production informelle et la production formelle étaient distinctes 
ăȸķĊÐ�ÌÐ�ăȸķĴīÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑťĊðĮĮðÐĊĴ�ÆďĉĉÐ�ȹɁăÐĮ�ÌÐķŘ�ÆðīÆķðĴĮ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ķīÅðĊÐ33ɁȺȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÌÐĮ�ĊăřĮÐĮ�ķăĴÑīðÐķīÐĮ�
ont montré qu’il existe des liens étroits entre ces deux formes de travail. Il n’y a qu’une seule économie, avec des liens 
ÆďĉĨăÐŘÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÐĉĨăďřÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ăÐ�ĴīŒðă�ðĊåďīĉÐă�ĮďķĴðÐĊĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
d’entreprises formelles. Par exemple, et comme déjà expliqué dans la présente section, les couches inférieures de 
sous-traitance de la production structurée en chaînes d’approvisionnement, désormais prépondérantes, se trouvent 
souvent dans les pays en développement en raison de leurs bas salaires. Le travail informel est une caractéristique 
ÆďĉĉķĊÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÆďķÆìÐĮȘ�Aă�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�ĴðīÐī�ķĊ�ĉŘðĉķĉ�ÌÐ�ĨīďťĴĮș�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ĊȸřĊĴ�ĨĮ�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�
clairs (et souvent pas de droits du tout), notamment concernant le salaire minimum ou la sécurité sociale. En outre, en 
période de baisse de la demande, ces travailleurs peuvent être facilement renvoyés sans indemnités. 

ZķĴīÐ�ÌÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴș�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ĨķŒīÐĮ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ðĊåďīĉÐăăÐ�ĮďĊĴ�
ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�¾�ÌÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌÑÆÐĊĴÐɁȚ�ðăĮ�ďĊĴ�ĉďðĊĮ�ÆÆÝĮ�ķŘ�ĮďðĊĮ�ÌÐ�ĮĊĴÑș�
à l’éducation, au logement et à des services d’infrastructure de base adéquats et abordables. La plupart d’entre eux vivent, 
et certains travaillent, dans des quartiers informels et mal desservis. En raison des conditions de vie dans ces quartiers, 
les travailleurs informels sont également plus vulnérables aux crises non économiques que les travailleurs formels, 
ĊďĴĉĉÐĊĴ�ķŘ�īðĮĪķÐĮ�ĮĊðĴðīÐĮș�ķŘ�ÆĴĮĴīďĨìÐĮ�ĊĴķīÐăăÐĮș�ķ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐ�ÐĴ�ķŘ�ÆďĊŦðĴĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮȘ�
Malgré cette plus grande exposition aux risques et aux crises de toutes sortes, les travailleurs pauvres employés dans 
l’économie informelle n’ont qu’un accès limité (voire nul) à la protection juridique et sociale.

�ďĉÐĊ�ðĊ�AĊåďīĉă�'ĉĨăďřĉÐĊĴȚ�:ăďÅăðšðĊæ�ĊÌ�ZīæĊðšðĊæ�ȧ�A':ZȨ��īÑăðĮÑ�ÌÐĮ�ÑĴķÌÐĮ�ĨĨīďåďĊÌðÐĮ�Įķī�ĴīďðĮ�æīďķĨÐĮ�
ÌÐ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮɁȚ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�¾�ÌďĉðÆðăÐș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴÐķīĮ�ÐĴ�īÐÆřÆăÐķīĮ�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮș�ăÐĮ�ŒÐĊÌÐķīĮ�ÌÐ�īķÐȘ��ÐĮ�
ĴīďðĮ�æīďķĨÐĮ�åďĊĴ�ăȸďÅþÐĴ�ÌÐ�ĮĴðæĉĴðĮĴðďĊĮș�ÌȸÐŘÆăķĮðďĊ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ĨÑĊăðĮĴðďĊș�ĮĊĮ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�þķīðÌðĪķÐ�ďķ�ĮďÆðăÐȘ�OÐĮ�
travailleurs à domicile sont souvent exposés à l’insécurité d’occupation des logements et au manque d’infrastructures 
de base sur leurs lieux de travail, ils sont également confrontés à l’exploitation des propriétaires. Les récupérateurs et 
recycleurs de déchets sont souvent confrontés à l’insécurité liée à l’accès aux matières premières, au manque d’espace 
Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīðÐī�ÐĴȥďķ�¾�ăȸÅĮÐĊÆÐ�ÌÐ�ÆďĊĴīĴĮ�ÌÐ�ŒÐĊĴÐ�Ìķ�åīķðĴ�ÌÐ�ăÐķī�ĴīŒðăȘ�OÐĮ�ŒÐĊÌÐķīĮ�ÌÐ�īķÐ�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ŒðÆĴðĉÐĮ�
ÌÐ�ìīÆÝăÐĉÐĊĴș�ÌȸÐŘĨķăĮðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĊťĮÆĴðďĊ�ÌÐ�ăÐķī�ĮĴďÆā�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķī�ĉĴÑīðÐăȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮ�ÑĴķÌðÑĮ�Ĩī�
WIEGO, le travail informel abonde, et c’est également le cas dans de nombreux autres secteurs de l’économie locale, tels 
que le transport, la construction, les services domestiques, la production textile, la réparation d’équipements, et même 
les services de santé (guérisseurs), entre autres. Il existe un grand nombre de documents sur le secteur informel en 
æÑĊÑīă�ÐĴ�Įķī�Į�ĨīÑĮÐĊÆÐ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ�#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�Ĩī��A':Z�
dans les secteurs analysés sont reproduits dans tous ces secteurs34.

ǢǢ�TðăĴďĊ�wĊĴďĮș�ȹɁwĨĴðă�#ðăÐÆĴðÆĮȚ�}ìÐ�}œď��ðīÆķðĴĮ�ďå��īÅĊ�'ÆďĊďĉř�ðĊ��ĊÌÐīŒÐăďĨÐÌ��ďķĊĴīðÐĮɁȺș�AntipodeɁǨș�ĊoɁǢș�ǠǨǦǦș�ĨĨȘɁǣǨȭǥǟȘ

Ǣǣ��ďðī�ăÐ�ÌďÆķĉÐĊĴ�ÌÐ�ĴīŒðă�Įķī�ÆÐ�ĮķþÐĴș�ĨīÑĨīÑ�Ĩďķī�ăÐ�wķĉĉðĴ�ďĊ�>ďķĮðĊæ�ĊÌ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�>ÅðĴĴɁAAAɁȚ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ�ZA}ș�ȹɁ}ìÐ�
AĊåďīĉă�wÐÆĴďīɁȺș�>ÅðĴĴɁAAA�AĮĮķÐ�qĨÐīĮș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǤș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĴìNř#U.



3 Les oBstaCLes à La trajeCtoire prospérer vers L’éGaLité

rapport GoLd vi332

3.3 inégalités 
et divergences 
entre les zones 
urbaines et leurs 
territoires 

La théorie selon laquelle la croissance économique locale 
entraînerait la convergence des revenus entre les villes au 
sein d’une économie nationale pose problème pour deux 
raisons36. Premièrement, ce point de vue s’appuie sur les 
expériences historiques de certains pays à hauts revenus 
et d’un nombre limité de lieux, mais ne peut être généra-
lisé. Une expérience limitée suggère que la croissance 
économique locale attire les travailleurs à la recherche 
d’emplois ainsi que les entreprises à la recherche de 
marchés et de main-d’œuvre, dans des contextes de 
croissance économique37Ș�Aă��ĮďķŒÐĊĴ�ÑĴÑ�ŨīĉÑ�ĪķÐ�ÆÐĴ�
ũķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨīďÌķÆĴðŒÐĮ�ÆďĊÌķðīðĴ�¾�ă�ÆďĊŒÐī-
gence des revenus moyens entre les villes et les territoires 
au sein d’une économie nationale donnée. Cette théorie 
suggère que l’industrialisation initiale d’un pays entraînera 
une migration rurale-urbaine qui se concentrera dans 
quelques villes ou régions, lesquelles augmenteront en 
taille et en revenus. À mesure que les salaires augmentent 
et que le secteur des services se développe dans les 
localités qui se sont d’abord industrialisées, une deuxième 
phase de développement économique commence, impli-
quant la dispersion spatiale de l’industrie, les usines se 

Ǣǥ�LȘ��ÐīĊďĊ�>ÐĊÌÐīĮďĊ�ÐĴ�wÐÅĮĴðĊ�NīðĴðÆďĮș�ȹɁ}ìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�
ĴìÐ��åīðÆĊ�wřĮĴÐĉ�ďå��ðĴðÐĮɁȺș�Annual Review of EconomicsɁǠǟș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǧș�
ĨĨȘɁǡǧǦȭǢǠǣȘ

ǢǦ�wĊÌīðĊÐ��šÐĮ�ÐĴ�wìÐī��ÐīðÆāș�Perspectives on Labour Economics for 
Developmentș�:ÐĊÝŒÐș�ZA}ș�ǡǟǠǢȘ

Le dialogue social constitue un outil important pour 
les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics, 
pour aider à discuter conjointement des solutions aux 
problèmes mentionnés précédemment. C’est également 
l’un des droits fondamentaux du travail35. La mise en 
place de structures et de processus de dialogue social 
ÐŨÆÆÐĮ�ĨÐķĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ÌÐ�īÑĮďķÌīÐ�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�
sociaux et économiques, de promouvoir la bonne gouver-
nance, de faire progresser la paix sociale et industrielle, 
et de favoriser le progrès économique. Cependant, la 
forte proportion actuelle de travailleurs temporaires, 
ďÆÆĮðďĊĊÐăĮș�ðĊåďīĉÐăĮ�ÐĴ�ĮĊĮ�ÐĉĨăďðș�īÐĊÌ�ÌðŨÆðăÐĮ�
l’organisation et l’engagement d’un dialogue englobant 
ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮȘ�OÐĮ�ȹɁÆďĊĴīĴĮ�šÑīď�
ìÐķīÐɁȺ�ÐĴ�ăÐ�ĨĮĮæÐ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�Ìķ�ĮĴĴķĴ�ÌÐ�ĮăīðÑ�
à celui d’entreprise unipersonnelle ne font qu’ajouter des 
ÌÑťĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮȘ

ǢǤ�wīďĮì�NķīķŒðăăș�ȹɁwďÆðă�#ðăďæķÐ�åďī�Decent WorkɁȺș�ðĊ�Decent Work: 
Objectives and Strategiesș�ÑÌȘ�Ĩī�#ìīĉ�:ìðș�:ÐĊÝŒÐș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
AĊĮĴðĴķĴÐ�åďī�OÅďī�wĴķÌðÐĮș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�OÅďī�ZŨÆÐș�ǡǟǟǥș�ĨĨȘɁǠǦǤȭǡǠǤɁț�
�īăðÐĊ��Ċ�'ĉĨÐă�ÐĴ�'ÌĉķĊÌď��ÐīĊș�ȹɁOÅďķī�ZīðÐĊĴÐÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�
TķĊðÆðĨăðĴðÐĮȚ�>ďœ�ÌÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�ĮďÆðă�ÌðăďæķÐ�ÆĊ�ÅÐĊÐťĴ�ĴìÐ�ķīÅĊ�
ÐÆďĊďĉř�ĊÌ�ðĴĮ�ĮÐÆĴďīĮɁȺș�AOZ�wÐÆĴďīă��ÆĴðŒðĴðÐĮ�qīďæīĉĉÐ�ȯ��ďīāðĊæ�
Paper, Genève, 2010, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧqAĴ�N.

#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�åďīĉăðĮÐī�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ðĊåďīĉÐăăÐ�ÐĮĴ�ķĊ�ĴìÝĉÐ�ÆďĊĮĴĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÌÑÅĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīÐĮ-
criptions politiques, toutefois, les débats sur la formalisation se sont souvent concentrés de manière trop étroite sur 
la réglementation et la taxation des entreprises informelles, tout en négligeant la question de l’augmentation de leur 
productivité et de leurs revenus. Les débats ont également eu tendance à appeler à la déréglementation des marchés du 
travail tout en négligeant la manière d’augmenter les prestations d’emploi et les revenus des travailleurs salariés informels.

wďķīÆÐɁȚ�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊ�ÐĴ��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȘ��ÆìðÐŒðĊæ�qīďĮĨÐīðĊæ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðă�'ĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, 
�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǠȘ

wďķīÆÐɁȚ�Tďăăř��ÌĉĮȘ�9ăðÆāīȘ
1erɁTð�ȯ�:īÝŒÐ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÐĊ�ǡǟǠǦȘ�OďĮ��ĊæÐăÐĮș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ
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déplaçant vers d’autres villes où les salaires sont moins 
ÑăÐŒÑĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĴĴÐ�ĮÑĪķÐĊÆÐ�ÌȸÑŒÑĊÐĉÐĊĴĮș�åďĊÌÑÐ�
sur l’expérience de certains pays industrialisés, ne permet 
pas de décrire correctement la manière dont les choses 
se sont déroulées au cours des dernières décennies dans 
de nombreux autres pays. 

#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮș�ÐĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÐĊ��åīðĪķÐș�
de nombreuses villes ont connu une croissance rapide 
sans grande industrialisation. La proximité et la densité 
ont permis à ces villes d’avoir une productivité plus élevée 
que celle des zones rurales voisines, ainsi que d’offrir des 
revenus et des niveaux de qualité de vie plus élevés38. 
Cependant, ces villes ont souvent été classées comme 
ÌÐĮ�ȹɁŒðăăÐĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ39ɁȺș�ÆīÆĴÑīðĮÑÐĮ�Ĩī�ă�
åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ķīÅðĊĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ĨÐķ�ĪķăðťÑĮ�ÐĴ�
ăðĉðĴÑĮ�¾�ăȸÆĴðŒðĴÑ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ĮÐÆďĊÌðīÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�
à revenus moyens et faibles, toutes régions confondues, 
ǤǡșǥɁɦ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ķīÅðĊĮ�ďÆÆķĨÐĊĴ�ķĊ�ÐĉĨăďð�
ðĊåďīĉÐăș�ÐĴ�ÆÐĴĴÐ�ĨīďĨďīĴðďĊ�ĴĴÐðĊĴ�ǧǟșǧɁɦ�ÐĊ��åīðĪķÐ�
subsaharienne. En grande majorité, ces travailleurs 
ðĊåďīĉÐăĮ�ȯ�Īķð�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǦǤɁɦ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
dans les pays à faible revenu – travaillent seuls, ou avec 
un très petit nombre de membres de leur famille, dans 
des microentreprises familiales générant généralement 
peu de revenus40. 

'Ċ�ďķĴīÐș�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ăȸZ�#'ș�ăÐĮ�ĨăķĮ�æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ȧĴīÝĮ�
peu nombreuses) sont celles qui se développent le plus 
rapidement et assurent près d’un quart de la croissance 
économique totale, tandis que plus d’un tiers des villes 
connaissent une croissance lente et ne contribuent qu’à 
ǠǤ�¾�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ĴďĴăÐ41. Il existe également des 
exemples de croissance et de changement économiques 
qui entraînent un déclin des villes dans différentes régions, 
par exemple en Europe de l’Est post-soviétique et dans 
certaines régions d’Europe et des États-Unis. C’est un des 
résultats de la mondialisation, qui a entraîné la délocalisa-
tion des emplois industriels vers les pays à revenus faibles 

Ǣǧ�>ÐĊÌÐīĮďĊ�ÐĴ�NīðĴðÆďĮș�ȹɁ}ìÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå�ĴìÐ��åīðÆĊ�wřĮĴÐĉ�ďå�
�ðĴðÐĮɁȺȘ

ǢǨ�#ďķæăĮ�:ďăăðĊș�tÐĉð�LÐÌœÅ�ÐĴ�#ðÐĴīðÆì��ďăăīĴìș�ȹɁ�īÅĊðšĴðďĊ�œðĴì�
ĊÌ�œðĴìďķĴ�ðĊÌķĮĴīðăðšĴðďĊɁȺș�Journal of Economic GrowthɁǡǠș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǥș�
ĨĨȘɁǢǤȭǦǟȘ

ǣǟ��A':Zș�ķĴðăðĮĊĴ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ăȾZA}�ÌĴĊĴ�ÌÐ�ǡǟǠǧȘ��ĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ĨăķĮ�
ĮĨÑÆðťĪķÐ�ÌÐ�ăȾÐĉĨăďð�ðĊåďīĉÐă�ÐĮĴ�åďķīĊðÐ�ÆðȭÌÐĮĮďķĮȘ�OÐĮ�ĨīĴĮ�ĉďĊÌðăÐĮ�
ou régionales des travailleurs informels urbains dans les microentreprises 
åĉðăðăÐĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�åďķīĊðÐĮ�Ĩī�ăȾZA}ș�ĉðĮ�ăȾĊăřĮÐ�ÌÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�
menées séparément dans de nombreuses villes suggère qu'elle est du 
même ordre que celle mise en évidence par les données nationales.

ǣǠ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ÐĴ�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�ȹɁ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�
tÐæðďĊĮ�Ĵď��ææīÐæĴÐ�:īďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�Z'�#ɁȺș�Economic GeographyɁǨǠș�ĊoɁǡș�
ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǡǟǤȭǡǡǠɁț�Œďðī�ķĮĮðɁȚ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšď�ÐĴ�LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮș�
ȹɁ}ìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�tÐæðďĊĮ�Ĵď��ææīÐæĴÐ�:īďœĴì�ðĊ�ĴìÐ�Z'�#ɁȺș�Z'�#�
tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ďīāðĊæ�qĨÐīĮș�qīðĮș�ǡǟǠǢɁț�LďĮÐ�'ĊīðĪķÐ�:īÆðăšďș�
LďĪķðĉ�ZăðŒÐðī�TīĴðĊĮ�ÐĴ��ðăăðĉ�}ďĉĨĮďĊș�ȹɁ�ìř�ĨďăðÆðÐĮ�ĉř�ĊÐÐÌ�Ĵď�
ÅÐ�ĨăÆÐȭÅĮÐÌ�ðĊ�ďīÌÐī�Ĵď�ÅÐ�ĨÐďĨăÐȭÆÐĊĴīÐÌɁȺș��ďŘ'�ș�ǡǟǠǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘ
ăřȥǢǨǨ�ī}ǣ.

ou intermédiaires42, et de l’impact ultérieur de la crise 
ťĊĊÆðÝīÐ�ĉďĊÌðăÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧș�Īķð��ÐĊĴīôĊÑ�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�
de la taille d’un certain nombre de villes en raison de la 
diminution de la diversité de leurs économies et de l’exode 
de leurs habitants. Cette tendance a été particulièrement 
ĉīĪķÑÐ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĪķăðťÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
jeunes de la population43Ș��ÐĮ�ȹɁăðÐķŘ�ăðĮĮÑĮ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȺ�ĮďĊĴ�
souvent dominés par des emplois dans le secteur des 
services, qui proposent de faibles salaires (du moins selon 
les normes nationales) et se caractérisent souvent par des 
taux de chômage supérieurs aux moyennes nationales. 
Les divergences accrues entre les villes sont illustrées 
par leurs contributions très différentes au taux global de 
croissance économique. 

Les interactions complexes entre les villes, les terri-
ĴďðīÐĮ�ÐĴ�ăȸÑÆďĊďĉðÐș�ĮďķăðæĊÐĊĴ�ă�ÌďķÅăÐ�ĊĴķīÐ�Ìķ�ÌÑť�
ķĪķÐă�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ��}Ș�#ȸķĊÐ�ĨīĴș�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�
encourager la croissance et le changement économiques 
ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ĪķÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÆÐīĴðĊĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�
ne prennent du retard, ce qui a pour effet d’accroître 
ă�ÆďĊÆķīīÐĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȘ�#ȸķĴīÐ�ĨīĴș�ÐăăÐĮ�
doivent s’attaquer aux inégalités croissantes tant au 
sein des villes qu’entre elles, résultant précisément de la 
concurrence accrue entre les villes. Ces dynamiques ont 
transformé les marchés du travail dans toutes les régions 
et ont eu des impacts critiques sur l’accès au travail et 
les conditions de travail pour la majorité des travailleurs.

En résumé, cette section a mis en évidence les princi-
paux facteurs d’inégalité, dans et entre les villes et les 
territoires, associés à une économie de marché dont les 
voies de développement sont de plus en plus détachées 
des politiques de protection sociale et de redistribution. 
Les sections suivantes présentent les stratégies et les 
ÆĴðďĊĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĉÐĊÐī�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ÆÐĮ�
tendances pernicieuses.

ǣǡ�#ŒðÌ�>Ș��ķĴďīș�#ŒðÌ�#ďīĊ�ÐĴ�:ďīÌďĊ�>Ș�>ĊĮďĊș�ȹɁ}ìÐ��ìðĊ�wřĊÌīďĉÐȚ�
OďÆă�OÅďī�TīāÐĴ�'ååÐÆĴĮ�ďå�AĉĨďīĴ��ďĉĨÐĴðĴðďĊ�ðĊ�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�wĴĴÐĮɁȺș�
The American Economic ReviewɁǠǟǢș�ĊoɁǥș�ǡǟǠǢȘ

ǣǢ�UūĉĊ�ÐĴ��Ðð�ǡǟǠǦ�ĮķææÝīÐĊĴ�ĪķȸķĊÐ�ŒðăăÐ�ĉÑīðÆðĊÐ�Įķī�ÌðŘ�ĮÐ�īÑĴīÑÆðĴș�ÐĴ�
une ville sur trois en Allemagne, ainsi que dans d’autres pays européens et 
ĮðĴðĪķÐĮ�ķŘ�īÐŒÐĊķĮ�ÑăÐŒÑĮȘ��ďðīɁȚ�LĊ�UūĉĊ�ÐĴ��Ðìķ�#ÐĊĊðĮ��Ððș�ȹɁ�īÅĊ�
ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ǡǠĮĴ�ÆÐĊĴķīř�ÐÆďĊďĉřɁȺș�Applied GeographyɁǠǠǦș�ǡǟǡǟȘ

wďķīÆÐɁȚ�ZA}��ĮðÐȭqÆðťĪķÐȘ
}īŒðăăÐķīĮ�¾�ÌďĉðÆðăÐ�ÐĴ�ăÐķīĮ�åĉðăăÐĮȘ�AĊÌďĊÑĮðÐȘ
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Cette section présente quelques expériences pratiques, 
orientées vers l’action, menées par les collectivités 
territoriales pour façonner des trajectoires liées à la 
prospérité vers l’égalité urbaine et territoriale, en réponse 
ķŘ�ÌÑťĮ�ðÌÐĊĴðťÑĮ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴÐȘ��ÐĮ�
trajectoires se croisent et se renforcent mutuellement.

4.1 promouvoir 
une croissance 
endogène et le 
développement 
économique local

Pour favoriser la transformation des économies locales et 
īÑæðďĊăÐĮș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
endogène. Elles doivent pour cela mettre l’accent sur 
l’amélioration des facteurs internes à chaque territoire, 

évaluer soigneusement leurs attributs et investir pour 
ĴðīÐī�ĨīĴð�ÌÐ�ăÐķīĮ�ĮĨÑÆðťÆðĴÑĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮȘ�
Cette approche reconnaît et s’appuie sur l’identité 
socioculturelle du lieu telle qu’elle s’exprime dans les 
systèmes de production locaux. Les caractéristiques 
de chaque secteur de l’économie locale doivent être 
ÑŒăķÑÐĮ�ŒÐÆ�ĮďðĊȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĮďĊĴ�īðÆìÐĮ�
en ressources naturelles (comme les minéraux et les 
forêts), qui sont souvent vendues non transformées, 
notamment dans le Sud global. Les produits agricoles 
sont eux aussi généralement vendus sans transformation. 
#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ�ÐĴ�īÑæðďĊĮ�Īķð�ŒÐĊÌÐĊĴ�ăÐķīĮ�
produits à l’état brut les rachètent ensuite sous forme 
de produits manufacturés, pour un prix beaucoup plus 
ÑăÐŒÑȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ăďÆăðĴÑĮ�ĨďķīīðÐĊĴ�ĴðīÐī�ĨīĴð�ÌÐĮ�
économies d’agglomération, investir dans la fabrication 
de leurs produits pour les vendre ensuite en tant que 
produits finis avec plus de valeur ajoutée, générant 
ainsi davantage de revenus au niveau local et créant 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�ÌȸÐĉĨăďðĮȘ�#ȸķĴīÐĮ�ăðÐķŘ�ĨÐķŒÐĊĴ�Œďðī�
ÌȸķĴīÐĮ�ĴĴīðÅķĴĮș�åðĮĊĴ�ďŨÆÐ�ÌÐ�ÆÐĊĴīÐĮ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ďķ�ÌÐ�ÆÐĊĴīÐĮ�ÆķăĴķīÐăĮȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ăÐĮ��}�
ont exploité les avantages comparatifs de leurs écono-
mies respectives. Les approches sectorielles varient en 
fonction des caractéristiques de chaque ville ou région. 
OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǣ�åďķīĊðĴ�ĪķÐăĪķÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ăðÑĮ�
au tourisme sous la houlette des collectivités territoriales.

4 trajectoire 
Prospérer vers 
l’égalité au sein 
des villes
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'ĊÆÌīÑɁǧȘǣ
La croissance endogène, coup de projecteur sur le tourisme et les secteurs connexes

Lisbonne (Portugal) 
 ° allie tourisme et culture. L’une des mesures locales, la Lojas com História (Boutiques historiques) reconnaît 
ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊðī�Įķī�ăÐ�ĉīÆìÑ�ðĉĉďÅðăðÐī�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ìðĮĴďīðĪķÐĮ�ÐĴ�ÆķăĴķīÐăĮ�ÌÐĮ�
pressions exercées par la mondialisation et la spéculation, elle accorde une protection des loyers pour 
ÌÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÐ�ÆðĊĪ�¾�ÌðŘɁĊĮȘ��ķþďķīÌȸìķðș�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǤǟɁÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÐ�ÆÐ�ĮĴĴķĴȘ�Lojas com 
História constitue un bon exemple d’intervention contribuant à la conservation d’espaces à la fois essentiels 
pour la vie culturelle locale, l’identité, la cohésion sociale et le développement économique, et présentant 
également un intérêt pour les visiteurs. 

Da Nang (Vietnam) 
 ° est la plus grande ville du centre du pays et celle qui connaît la croissance la plus rapide. Elle constitue 
ķĊÐ�ĨķðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ðĉĨďīĴĊĴÐȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�ĴďķĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ĨīďťĴÑ�ÌÐ�Į�
croissance. Avec l’augmentation de la pression sur le foncier côtier, les communautés traditionnelles de 
pêcheurs de la ville ont dû faire face à une situation de vulnérabilité de plus en plus importante. La collectivité 
locale a joué un rôle clé en reconnaissant l’impact social négatif des politiques précédentes et la nécessité 
d’intégrer ces communautés. En soutenant le tourisme communautaire et en exploitant leurs connaissances 
traditionnelles, les autorités de la ville ont pu nourrir et renforcer ces communautés et leurs liens sociaux44.

San Antonio (Chili) 
 ° est une province située dans la zone centrale du Chili, dotée d’un long littoral et d’un grand port. Un plan 
ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ��ÑĴÑ�ÆďĊÉķ�Ĩďķī�ĉÑăðďīÐī�ă�ÆďĉĨÑĴðĴðŒðĴÑ�ÌÐ�ĮÐĮ�ĉðÆīď�ÐĴ�ĨÐĴðĴÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ťĊ�
d’augmenter leurs revenus et la qualité de l’emploi local et de mettre en œuvre une stratégie de développement 
ÌðīðæÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘȘ�OÐ�ĨĴīðĉďðĊÐ�ÆķăĴķīÐă�ÌÐ�wĊ��ĊĴďĊðď��ÑĴÑ�ðÌÐĊĴðťÑ�ÆďĉĉÐ�ăȸķĊÐ�ÌÐĮ�
caractéristiques régionales les plus susceptibles d’être exploitées pour stimuler l’économie locale. Plusieurs 
poètes de renom sont nés et ont vécu dans ce quartier qui abrite également la maison-musée du poète et 
Prix Nobel Pablo Neruda. Le plan touristique de San Antonio se concentre sur l’amélioration de la qualité 
des services touristiques existants et la promotion de l’innovation par le biais de partenariats public-privé. 
Il cherche également à articuler et interconnecter le tourisme avec les autres activités économiques 
ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐĮ�ĨīÑĮÐĊĴÐĮ�Įķī�ăÐ�ĴÐīīðĴďðīÐș�ÆďĉĉÐ�ă�ĨÔÆìÐ�īĴðĮĊăÐ�ÐĴ�ăȸæīðÆķăĴķīÐș�ťĊ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ă�
ÌðŒÐīĮðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ĮďĊ�ďååīÐȘ

wďķīÆÐɁȚ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÌÐ�ă�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ��:O�ș�ȹɁ}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐĴðŒÐ�ĊÌ�ĴďķīðĮĉ�ÐÆďĊďĉðÐĮ�ðĊ�ĴÆāăðĊæȥīÐĨīďÌķÆðĊæ�ķīÅĊ�ĊÌ�īÐæðďĊă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐ�ǡǟǡǡȘ

ǣǣ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮ�ÐĴ�#�UĊæ��ĊðŒÐīĮðĴřș�ȹɁOðĊāðĊæ�ĴďķīðĮĉș�ăðŒÐăðìďďÌ�ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴș�ìÐīðĴæÐ�ĊÌ�ÆďĊĮÐīŒĴðďĊ�Ĵìīďķæì�ÆďĉĉķĊðĴřȭ
ÅĮÐÌ�ĴďķīðĮĉ�ðĊ�#�UĊæș��ðÐĴĊĉɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.
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L’adoption d’une approche de développement écono-
mique local est cruciale pour ouvrir la voie à une 
croissance endogène. La principale raison d’approuver 
les stratégies de développement économique local est 
qu’elles mobilisent le potentiel local et capitalisent 
dessus. Bien qu’il n’existe pas de consensus universel 
ĪķĊĴ�¾�Į�ÌÑťĊðĴðďĊș�ăÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ÆďĊÆÐĨĴķăðĮĴðďĊĮ�
populaires tendent à partager certaines similitudes, 
notamment l’accent mis sur l’engagement et la partici-
ĨĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮɁț�ăÐ�ăÐÌÐīĮìðĨ�ÐĴ�
ăȸĨĨīďĨīðĴðďĊ�ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆăɁț�ă�ĉďÅðăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÐŘĨăďð-
ĴĴðďĊ�ÌķīÅăÐ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ăďÆăÐĮɁț�ķĊÐ�ďīðÐĊĴĴðďĊ�
territoriale marquée dans le diagnostic des problèmes 
et le développement des stratégies. 

Ces caractéristiques déterminantes confèrent au 
développement économique local un caractère nette-
ment différent des approches centralisées et des 
politiques spatialement aveugles utilisées par le passé. 
Elles rendent ainsi les approches du développement 
économique local plus aptes à assurer une croissance 
économique équitable. En fait, de nombreuses preuves 
ÆďĊťīĉÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊď-
mique local peuvent favoriser à la fois la croissance 
économique et un développement socio-économique 
plus global, tant dans les villes que dans leurs territoires 
associés. On peut donc en déduire que le développement 
local offre une option particulièrement viable pour la 
poursuite d’une croissance économique plus équitable 
dans une série de contextes différents45.

Avec les processus de décentralisation mis en œuvre 
ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨřĮ�¾�ĨīĴðī�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǠǨǧǟș�ăÐĮ�
collectivités territoriales ont progressivement acquis 
davantage de responsabilités en matière de développe-
ment économique local, elles se sont mises à participer 
de manière plus proactive aux processus associés. En 
tant qu’échelon des pouvoirs publics le plus proche des 
ÆďĉĉķĊķĴÑĮș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĨĨīďåďĊÌðÐ�
de leurs besoins et priorités. Elles sont également plus 
proches sur le plan spatial, organisationnel et social, ce 
Īķð�ăÐķī�ĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�ĉðÐķŘ�īÑĨďĊÌīÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ÌÐ�
promouvoir une plus grande participation et inclusion 
sociale. �Ċ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĨăĊðťÑ�ÐĴ�æÑīÑ�
localement est également plus susceptible de s’ap-
ĨķřÐī�Įķī�ăÐĮ�åďīÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌȸķĊÐ�
communauté et d’un territoire donnés, de protéger et 
d’améliorer son patrimoine environnemental et culturel.

 ° Le développement économique local est à l’ordre du 
jour de nombreuses collectivités territoriales et de 
leurs associations depuis un certain temps. Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) dispose 

ǣǤ��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐ�ÐĴ��ăăķĉ��ðăāðÐș�ȹɁ�ďĊÆÐĨĴķăðĮðĊæ�'ĪķðĴÅăÐ�
'ÆďĊďĉðÆ�:īďœĴì�ðĊ��ðĴðÐĮɁȺș��ðĴðÐĮ��ăăðĊÆÐ�#ðĮÆķĮĮðďĊ�qĨÐīș�ĊoɁǡș�
Barcelone, 2015, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨǦǥǦþř.

ÌȸķĊÐ�ÆďĉĉðĮĮðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�Įķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
économique et social local, qui se concentre sur le 
développement économique local en tant que poli-
tique publique46. Le développement économique 
local est un des piliers fondamentaux pour aborder les 
processus de décentralisation et de régionalisation. 
�ðÐĊ�ĪķÐș�ÆďĉĉÐ�ðĊÌðĪķÑ�ÆðȭÌÐĮĮķĮș�ăÐĮ�ÌÑťĊðĴðďĊĮ�Ìķ�
développement économique local varient, pour CGLU, 
Īķð�ĨďīĴÐ�ķĊÐ�ĴĴÐĊĴðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ķŘ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�
territoriales, il devrait répondre aux caractéristiques 
suivantes47ɁȚ

 ° Le développement économique local doit être un 
processus participatif. Il doit se baser sur des parte-
nariats entre les autorités locales, d’autres agents du 
secteur public, le secteur privé et la société civile, et 
encourager l’activité commerciale locale. Cela peut 
prendre de nombreuses formes, comme les entre-
prises de l’économie sociale qui répondent aux besoins 
des groupes marginalisés, ainsi que les micro, petites 
et moyennes entreprises. Les initiatives en matière 
de développement économique local doivent être 
dirigées par la communauté et détenues localement.

 ° Les collectivités locales assurent le leadership et la 
ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�
des initiatives de développement économique local. 
Pour ce faire, elles agissent soit directement, soit par 
délégation à des organismes communautaires. Les 
collectivités territoriales du capital social relient les 
collectivités locales à leurs communautés de multiples 
façons et génèrent des solutions innovantes pour 
répondre aux besoins locaux.

 ° Les plans de développement économique local 
intègrent des actions de tous les secteurs, dévelop-
pant à la fois l’économie formelle et informelle. Le 
but est d’atteindre des objectifs communautaires, 
tels que la création d’emplois de meilleure qualité, la 
réduction de la pauvreté, la promotion de la durabilité 
environnementale et l’inclusion des groupes margina-
lisés, plus particulièrement des femmes, des jeunes, 
des personnes handicapées et des populations 
autochtones. 

 ° Les initiatives en matière de développement écono-
mique local varient généralement considérablement, 
en fonction des besoins et des conditions locales. 
Il peut s’agir de développer des infrastructures, de 
favoriser des projets de recherche et d’innovation ou 
de formation, d’attirer de nouveaux investissements, 
de fournir des services techniques et financiers 
aux entreprises nouvelles et existantes, de soutenir 

ǣǥ��:O�ș�ȹɁ}ìÐ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�ĊÌ�wďÆðă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU}�O��.

47 CGLU et alȘș�ȹɁ}ìÐ�tďăÐ�ďå�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ðĊ�}ÐīīðĴďīðă�'ÆďĊďĉðÆ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș���O:�qďăðÆř�qĨÐīș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘÅĊ9}t.
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ȹɁăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘ�ĨăĊðťÐĊĴ�ÐĴ�ÆĴðŒÐĊĴș�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�
partagée, des initiatives de développement économique 
ĴÐīīðĴďīðăɁț�ðÌÐĊĴðťÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨĨīďĨīðÑĮ�
pour leur réalisation et améliorent un système cohérent 
Ĩďķī�ăÐķī�ĮďķĴðÐĊ�ĴÐÆìĊðĪķÐ�ÐĴ�ťĊĊÆðÐī49ɁȺȘ��Ċ�ăīæÐ�
éventail de collectivités locales et régionales et de 
gouvernements nationaux travaillant dans de nombreux 
ĨřĮ�ÌÐ�ăȸZ�#'�ăÐĮ�ķĴðăðĮÐ�Ĩďķī�ĮďķĉÐĴĴīÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌÐ�
leurs activités de développement économique local au 
contrôle opérationnel de structures d’entreprises régle-
mentées et supervisées de manière appropriée (entre-
prises, agences ou sociétés), plutôt que de les gérer à 
partir d’une plate-forme municipale (comme les services 
du conseil municipal ou les directions de services). Cela 
īÐŦÝĴÐ�ķĊ�ÆďĊĮÐĊĮķĮ�ÑĴÅăð�ĮÐăďĊ�ăÐĪķÐă�ăÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ăðÑÐĮ�
au développement économique diffèrent des autres rôles 
et responsabilités des collectivités territoriales. Elles 
sont essentiellement tournées vers le marché (marchés 
du travail, de la propriété, de l’investissement, etc.), plutôt 
que vers les citoyens, et impliquent des transactions et 
des structures d’incitation basées sur le marché plutôt 
que sur la fourniture de services publics.

OÐĮ�ĨīÐĉðÝīÐĮ��#'Oș�ĨĨÐăÑÐĮ�ăďīĮ�ȹɁæÐĊÆÐĮ�ÌÐ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴɁȺ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆīÑÑÐĮ�ÐĊ�'ķīďĨÐ�ĨīÝĮ�ă�
Seconde Guerre mondiale, en réponse aux crises locales 
causées par les dommages de la guerre, le déclin et la 
désaffection industriels50. Plus tard, d’autres types 
d’agences et d’autres objectifs ont vu le jour. Il n’existait 
cependant aucune formule rigide et déterminante51. 
Plusieurs vagues de création ultérieures d’agences 
de développement se sont également déroulées dans 
d’autres parties du globe. En Amérique du Nord, dans 
les années 1960 et 1970, elles ont permis de faire face 
¾�ăȸðĉĨÆĴ�ÌÐ�ă�ÌÑĮðĊÌķĮĴīðăðĮĴðďĊ�ÌĊĮ�ă�tķĮĴ��ÐăĴȘ�
En Asie de l’Est, dans les années 1980 et 1990, elles 
ďĊĴ�ðÌÑ�¾�ĨăĊðťÐī�ÐĴ�æÑīÐī�ķĊÐ�ķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĴ�ķĊÐ�
industrialisation rapides. Aujourd’hui, elles sont utili-
sées en Amérique latine, en Asie du Sud, en Afrique et 
en Europe de l’Est pour promouvoir le développement 
économique dans les économies nouvellement intégrées. 
Un processus continu de réinvention et d’actualisation 
du rôle des agences de développement a également 
été mis en œuvre là où elles existaient déjà. Souvent, 
ÆÐă��ðĉĨăðĪķÑ�ķĊÐ�ĉďÌðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸďīðÐĊĴĴðďĊ�ÌÐĮ�
interventions, un changement d’outils, la dissolution 
de l’ancienne génération d’agences de développement 
et la création de nouvelles agences. Des processus à 
la fois ascendants et descendants sont intervenus 

ǣǨ��ĊÌīÐ�9ÐīīĊĊðĊð�ÐĴ�:ðĊÆīăď��ĊšĊÐăăðș�ȹɁ}ìÐ�īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�
#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊɁȺș�AOw�O'#��qĨÐī�ĊɰɁǡǟș�ǡǟǠǢș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:qæĉ9A.

Ǥǟ�:īÐæ��ăīāș�LďÐ�>ķŘăÐř�ÐĴ�#ÐÅī�TďķĊĴåďīÌș�ȹɁ}ìÐ�ìðĮĴďīř�ĊÌ�ÌðŒÐīĮðĴř�
ďå�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮɁȺș�ðĊ�Organising Local Economic Development:The 
Role of Development Agencies and Companiesș�ÑÌȘ�Ĩī�ăȸZ�#'ș�qīðĮș�Z'�#�
qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǢǨȭǧǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsǤĮ�ǢZ.

51 Clark, Huxley, et Mountford, op. cit.

les politiques d’approvisionnement ou de soutien 
marketing.

 ° Le développement économique local est un 
processus à long terme qui vise à développer des 
communautés plus inclusives et plus résilientes. 
Les experts du développement économique local 
reconnaissent qu’il faut du temps pour renforcer 
les capacités locales et inclure les groupes margi-
nalisés. C’est pourquoi ils utilisent également une 
large gamme d’indicateurs pour suivre et mesurer 
les succès.

#ðååÑīÐĊĴĮ�ķĴÐķīĮ�ďĊĴ�ÆĴÑæďīðĮÑ�ăÐĮ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�Ìķ�ÌÑŒÐ-
loppement économique local de différentes manières. 
Le texte suivant met en évidence et hiérarchise les 
modes d’organisation  et les politiques locales utilisés 
pour promouvoir le développement économique local. 

Les agences de développement économique local 
(ADEL) ont été largement utilisées pour promouvoir 
le développement économique local en général et 
ăȸÐĉĨăďð�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīɁț�ÐăăÐĮ�ĉÑīðĴÐĊĴ�ÌďĊÆ�ĪķȸďĊ�Įȸř�
intéresse48Ș�OÐĮ��#'O�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�ȹɁĮĴīķÆĴķīÐĮ�þķīðÌðĪķÐĮ�
sans but lucratif, généralement détenues par des entités 
ĨķÅăðĪķÐĮ�ÐĴ�ĨīðŒÑÐĮ�Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐɁȺș�Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�ÌÐĮĪķÐăăÐĮ�

ǣǧ�9īĊÆď�Lðĉĉř�}ďīīÐĮ�wķīÐš�et alȘș�ȹɁOďÆă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
æÐĊÆðÐĮ�åďī�æďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăðšĴðďĊ�ďå�ăďÆă�ÐÆďĊďĉðÐĮɁȺș�
AĊĊďŒĴðďĊ�åďī�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�wďķĴìȭwďķĴì��ďďĨÐīĴðďĊș�ǡǟǠǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU�ŒZă:Ɂț�#ÐÅī�TďķĊĴåďīÌ�ȧZ�#'Ȩș�ȹɁZīæĊðĮðĊæ�åďī�ăďÆă�
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�ĴìÐ�īďăÐ�ďå�ăďÆă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȘ�wķĉĉīř�tÐĨďīĴɁȺș�
Z'�#��9'ȥO''#��ďīāðĊæ�#ďÆķĉÐĊĴș�qīðĮș�ǡǟǟǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢššĴ�#9.

wďķīÆÐɁȚ��īĴìķī�9īĊāăðĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
�ďĉĉÐīÆÐ�ăďÆă�¾�wĴ�>ÐăÐĊĮș�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ

https://bit.ly/3NWvOlG


4 trajeCtoire prospérer vers L’éGaLité au sein des viLLes

rapport GoLd vi338

dans la création des ADEL. Les deux méthodes peuvent 
ĨĨďīĴÐī�ÌÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ķŘ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ăďÆķŘȘ�}ďķĴÐ-
fois, il convient d’accorder une importance particulière 
aux approches ascendantes, car elles permettent aux 
collectivités territoriales et aux citoyens locaux de piloter 
eux-mêmes le processus. Il existe un nombre croissant 
de cas documentés sur la manière dont les collectivités 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ďĊĴ�ķĴðăðĮÑ�ăÐĮ��#'O�ÌĊĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�īÑæðďĊĮ�
du monde52.

sķÐ�ăÐĮ��}�ÆìďðĮðĮĮÐĊĴ�ďķ�ĊďĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ĉďÌÐĮ�
ÌȸďīæĊðĮĴðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ăÐķīĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐ-
loppement économique local respectives, il existe une 
ĮÑīðÐ�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�
ce développement, dans lequel les revenus stables et 
ăÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴ�ĮďĊĴ�ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐĮ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊĮɁȚ

 a) Inscrire l’emploi au cœur des processus de déve-
loppement via diverses stratégies. Il faut pour ce 
åðīÐ�ĨăĊðťÐī�ÐĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�Īķð�
conduisent à des méthodes de production permet-
tant de créer de nombreux emplois. Il est également 
nécessaire de soutenir les entreprises et d’accroître 
l’employabilité via, notamment, la formation profes-
sionnelle et la promotion d’initiatives ciblant les 
groupes défavorisés. Cela implique de s’éloigner 
du postulat conservateur selon lequel la création 
d’emplois est une conséquence de la croissance 
économique par défaut. Comme nous l’avons montré 
tout au long de ce chapitre, la croissance économique 
a souvent conduit à, ou s’est fondée sur, la création 
de formes d’emploi inadaptées. 

 b) Créer un environnement favorisant la création 
d’emplois locaux et en exploiter les dividendes 
démographiques en investissant dans l’éducation 
et les compétences demandées sur le marché du 
travail. L’investissement dans la formation est égale-
ment crucial pour créer des emplois dans différents 
secteurs de l’économie locale. Ceux-ci peuvent égale-
ment nécessiter différents types d’interventions, en 
fonction de leurs caractéristiques sectorielles et 
locales. Il s’agit notamment de garantir l’accès au 
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ�þÐķĊÐĮ�ťĊ�
de permettre une participation pleine et effective à 
l’économie locale, ainsi qu’un environnement propice 
à la promotion de l’inclusion économique et de l’esprit 
d’entreprise.

 c) Investir dans les industries de croissance et à 
forte intensité de main-d’œuvre, notamment le 

Ǥǡ�TďķĊĴåďīÌ�ȧZ�#'Ȩș�ȹɁZīæĊðĮðĊæ�åďī�ăďÆă�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ�ĴìÐ�īďăÐ�ďå�ăďÆă�
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮȘ�wķĉĉīř�tÐĨďīĴɁȺɁț�9ÐīīĊĊðĊð�ÐĴ��ĊšĊÐăăðș�ȹɁ}ìÐ�
īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊɁȺɁț�}ďīīÐĮ�
Suarez et alȘș�ȹɁOďÆă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�æÐĊÆðÐĮ�åďī�æďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊăðšĴðďĊ�ďå�ăďÆă�ÐÆďĊďĉðÐĮɁȺɁț�LÐĊĮ�#řīðĊæ��ìīðĮĴÐĊĮÐĊ�et al., 
ȹɁtÐÌÐī�AĊĴÐīȭ�æÐĊÆř��ďĊåÐīÐĊÆÐ�ďĊ�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�ǡǟǟǧș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsÐǢřæř.

logement et les infrastructures, tout en assurant une 
īÐăĴðďĊ�ÌķīÅăÐ�ŒÐÆ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĊĴķīÐăăÐĮȘ�#Ð�
nombreuses stratégies peuvent être mises en œuvre 
Ĩī�ăÐĮ��}ș�ĮďðĴ�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴș�ĮďðĴ�ÐĊ�ĮďķĴÐĊĊĴ�ÌÐĮ�
initiatives privées, par exemple en investissant dans 
l’environnement bâti et en modernisant les infrastruc-
tures. Les établissements humains nécessitent que 
des améliorations substantielles soient apportées à 
leurs infrastructures. Celles-ci sont nécessaires pour 
promouvoir l’économie, et l’installation même de ces 
infrastructures peut générer des emplois fortement 
demandés. L’utilisation de techniques à forte inten-
sité de main-d’œuvre devrait être encouragée autant 
que possible, en adoptant une approche sensible au 
æÐĊīÐ�ÐĴ�¾�ă�ÌðŒÐīĮðĴÑȘ�#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆĮș�ÆÐĴĴÐ�
solution est préférable à l’utilisation de techniques 
à forte intensité de capital, tant en termes de coûts 
que de qualité, et permet en même temps de créer 
des emplois supplémentaires. L’embauche de main-
d’œuvre locale permet de réinjecter les salaires dans 
l’économie locale, les effets multiplicateurs qui en 
résultent contribuent au développement du territoire 
local. Ces investissements peuvent stimuler les 
économies locales, créer des gains d’emploi immé-
diats et avoir un impact à long terme sur les revenus 
ainsi que sur les conditions de vie et de travail des 
habitants.

 La création d’emplois doit viser à la fois le secteur 
privé et le secteur publicȘ�OÐĮ��}�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ÌÐĮ�
entités abstraites. Elles emploient des fonctionnaires 
qui fournissent les services publics locaux. Les 
collectivités doivent donc disposer de ressources 
humaines adéquates et leur offrir un travail décent.

� OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ķĮĮð�ÐĊÆďķīæÐī�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸÐĉĨăďðĮ�
et l’amélioration des conditions de travail dans des 
secteurs dans lesquels elles ne sont pas directement 
impliquées, en soutenant l’entrepreneuriat privé. Cela 
peut, par exemple, se faire par le biais de la passation 
de marchés�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǧȘǧȨȘ��ÐÆð�ÐĮĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐ-
ment important pour les micro et petites entreprises, 
responsables d’une part importante de l’emploi 
local. La création d’emplois devrait reposer sur des 
politiques fondées sur des données, soutenues par 
l’amélioration de la collecte d’indicateurs sociaux, 
ventilés en fonction de la localisation géographique, 
de l’âge, du genre, de la race et de l’origine ethnique, et 
d’autres facteurs jugés appropriés dans un contexte 
particulier.

 d) Promouvoir un environnement entrepreneurial 
favorable à l’investissement privé dans tous les 
secteurs prioritaires, tant formels qu’informels, en 
établissant des cadres réglementaires, des politiques 
åďĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�īÐĊåďīÆÑĮ�ÐĴ�
ĨăķĮ�ĴīĊĮĨīÐĊĴĮȘ��Ðă�ðĊÆăķĴɁȚ
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entre les générations. Ainsi, le foncier représente 
une part importante des ressources des popula-
tions pauvres. Garantir les droits de propriété à 
ces populations (souvent sur des biens qu’elles 
possèdent déjà), dans toute leur diversité, peut 
augmenter considérablement la richesse nette 
des personnes pauvres. Si les droits de propriété 
ĮďĊĴ�ĉă�ÌÑťĊðĮ�ďķ�ĊÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨĮ�ÔĴīÐ�ĮĮķīÑĮ�
à faible coût, les travailleurs et les entrepreneurs 
sont contraints de consacrer des ressources 
précieuses à la défense de leurs biens fonciers, 
détournant ainsi leur temps et leurs efforts d’acti-
vités plus productives. En résumé, il est important 
ÌÐ�ĨīÔĴÐī�ĴĴÐĊĴðďĊ�ķŘ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮ�ťĊ�
ÌÐ�ĨīŒÐĊðī�¾�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÐĊÌďæÝĊÐȘ�}ďķĮ�ăÐĮ�
travailleurs, indépendamment de leur genre ou 
de leurs capacités, ont besoin de lieux sûrs (qui 
constituent aussi des ressources) pour vivre, et les 
entreprises ont besoin de lieux sûrs pour produire. 

 La sécurité des lieux de vie et de production est 
particulièrement importante pour les personnes 
ĴīŒðăăĊĴ�¾�ÌďĉðÆðăÐȘ�'Ċ�īðĮďĊ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�
liées à la location d’un bureau, de plus en plus 
de travailleurs combinant travail domestique et 
ĴīŒðă�īÑĉķĊÑīÑș�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�
fonctionnant en ligne, ont recours à cette formule 
ťĊ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ĴīŒðăăÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴÐȘ�
Le travail à domicile ne concerne pas seulement 
le segment supérieur du marché (les personnes 
qui travaillent via Internet), mais aussi un grand 
nombre de travailleurs à revenus faibles et moyens 
qui fournissent des biens et des services, tels que 
des aliments précuits, des textiles, des vêtements, 
des services de réparation d’équipements, etc. 
Les politiques d’utilisation du foncier peuvent, 

 ° #ÐĮ�ÆÌīÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĨ-
rentsș�ŒÐÆ�ķĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ăďÆăÐ�ÐŨÆÆÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮș�ťÅăÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĨīÐĊĴÐĮȘ�
Capacités et expertise doivent être développées 
à tous les niveaux, y compris dans les fonctions 
ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÌÐĮ��}Ș�Aă�ÐĮĴ�
nécessaire de renforcer et d’améliorer les méca-
nismes de suivi et d’évaluation des programmes 
gouvernementaux et d’accroître la transparence. 
Il est important que le cadre réglementaire soit 
adapté aux besoins, qu’il soit inclusif et juste. Les 
réglementations territoriales et des activités 
ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐŒķÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ķĊ�
environnement favorable à l’établissement et à l’ex-
pansion des unités de production. Cela comprend, 
ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮɁȚ�ȨɁă�ĉðĮÐ�¾�þďķī�ÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�īÝæăÐ-
ments et arrêtés obsolètes susceptibles d’entraver 
le développement des entreprises, d’engendrer 
des coûts supplémentaires et de constituer un 
åīÐðĊ�¾�ă�åďīĉăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďÌķÆĴÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮɁț�
ÅȨɁăȸĮĮķīĊÆÐ�ÌȸķĊÐ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ÑĪķðăðÅīÑÐ�Ĩďķī�
l’utilisation des espaces publics (de nombreuses 
entreprises n’ont pas d’autre lieu d’activité et les 
ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ďīæĊðĮÑĮȨɁț�ÆȨɁă�
ĉďÌðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�īÝæăÐĉÐĊĴĮ�īÐăĴðåĮ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�
ťĊ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ă�ĴÐĊÌĊÆÐ�ÆīďðĮĮĊĴÐ�
des entreprises à domicile.

 ° qďăðĴðĪķÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮɁȚ�OÐ�åďĊÆðÐī�ÐĮĴș�Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�
une ressource locale, limitée et rare, stratégique 
pour le développement économique endogène. 
Pour la plupart des populations pauvres des pays 
en développement, il ne représente pas seulement 
le principal moyen de se loger, il permet égale-
ment de gagner sa vie, il s’agit du principal mode 
d’investissement et de transfert des ressources 

wďķīÆÐɁȚ�'ÌďķīÌ�TȘ��ĊĮĨăĮìȘ
�ďĉĉÐīÆÐĮ�ăďÆķŘ�¾�}ďāřďș�LĨďĊȘ
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et doivent, prendre en compte l’expansion des 
entreprises à domicile, car cela a des implications 
sur les réglementations de zonage.

 Si un pourcentage important de la population 
active a recours au travail à domicile, beaucoup 
ÌȸķĴīÐĮ�ĴīŒðăăÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮȘ�OÐĮ��}�
þďķÐĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÆīķÆðă�ÌĊĮ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊĮ�
aspects, tels que l’usage des marchés et la manière 
de protéger les activités économiques informelles 
qui s’y déroulent. Outre les très nombreux vendeurs 
de rue, de nombreuses personnes travaillent sur 
des terrains publics, comme celles qui pratiquent 
l’agriculture urbaine sur des terrains collectifs. 

 La ville de Shenzhen (Chine) fournit un exemple 
intéressant de politique foncière globale. Avant 
les années 1980, Shenzhen formait un ensemble 
de villages de pêcheurs et d’agriculteurs comptant 
ǢǟǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮȘ�'Ċ�ĪķÐăĪķÐĮ�ÌÑÆÐĊĊðÐĮ�ĮÐķăÐ-
ment, la ville est devenue l’une des puissances 
économiques de la Chine, avec une population 
ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡǟɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮȘ�TăæīÑ�ăÐĮ�
nombreux avantages qui accompagnent la crois-
sance économique et le développement urbain, les 
communautés existantes sont souvent laissées de 
côté ou déplacées. En permettant aux villageois 
de conserver leurs droits fonciers et de réaliser 
eux-mêmes des aménagements privés, le gouver-
nement national et la ville de Shenzhen ont doté 
chaque communauté villageoise d’actifs fonciers 
urbains extrêmement précieux et leur ont offert 
ă�ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ÌÐ�ĴðīÐī�ĨīďťĴ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
économique53.

 Les droits alloués au secteur privé pour utiliser 
ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÆĴðåĮ�åďĊÆðÐīĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
permettre aux collectivités d’imposer des respon-
sabilités aux propriétaires fonciers, dans l’intérêt 
public, par le biais, notamment du paiement de 
taxes et de l’adhésion à des plans d’aménagement 
du territoire. La politique foncière contribue à la 
ĮĊĴÑ�ťĮÆăÐ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÌÐ�ÌÐķŘ�
ĉĊðÝīÐĮ� ðĉĨďīĴĊĴÐĮɁȚ�Œð� ă�æÑĊÑīĴðďĊ�ÌÐ�
revenus fonciers durables et grâce à des politiques 
équitables et productives en matière d’utilisation 
du foncier. La politique foncière peut être un levier 
crucial pour faciliter l’accès aux opportunités et 
obtenir des meilleurs résultats, tant au niveau 
ðĊÌðŒðÌķÐă�ĪķÐ�ÆďăăÐÆĴðåȘ�OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�ÐŘĉðĊÐ�
la question de l’accès au foncier de manière plus 

ǤǢ�TðÆìÐă��ĮĴăÐȭTðăăÐīș�ȹɁ�ĊÐŘĨÐÆĴÐÌ�OÅďīĴďīðÐĮ�œðĴìðĊ�ĴìÐ�wĴĴÐȭ
wĊÆĴðďĊÐÌ�OÅďīĴďīřȚ�wìÐĊšìÐĊȸĮ��īÅĊ��ðăăæÐĮɁȺș��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǣș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĉæTOÐOɁț�LķĊ�#ķș�}ìÐ�wìÐĊšìÐĊ�'ŘĨÐīðĉÐĊĴ�}ìÐ�wĴďīř�ďå�
China’s Instant City, Cambridge, Harvard University Press, 2020,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘå�Ǡt'.

détaillée, dans le cadre de la consolidation des 
communs.

 ° wřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘɁȚ Les villes ont besoin 
ÌÐ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�ĨīÑŒðĮðÅăÐĮș�ĮĻīÐĮ�ÐĴ�ĮķŨ-
ĮĊĴÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ĮďķĴÐĊðī�ăÐķīĮ�ĮÐīŒðÆÐĮș�ăÐķīĮ�
infrastructures et leur développement économique. 
L’investissement initial pour créer des entreprises 
et des emplois est fondamental pour générer des 
bénéfices et tirer des recettes fiscales consé-
quentes de l’activité économique avec lesquelles 
financer les dépenses publiques. Cela peut 
contribuer à briser le cercle vicieux du manque 
ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨķÅăðÆ�Ĩďķī�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ȧÐĴ�
ÌȸķĴīÐĮ�ÅÐĮďðĊĮȨș�Īķð�ÐĊĴīôĊÐ�ķĊÐ�ðĊĮķŨĮĊÆÐ�ÌÐ�
ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÌÐ�ă�ĨīĴ�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�
et des travailleurs. 

 Pour garantir un accès inclusif aux biens publics de 
base, tels que l’eau potable et l’assainissement, les 
parcs, les écoles, les transports et le logement, les 
�}�ÌďðŒÐĊĴ�åďĊÆĴðďĊĊÐī�ÆďīīÐÆĴÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌðĮĨďĮÐī�
ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĮķŨĮĊĴÐĮȘ�OÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĮÆķŘ�
constituent des moteurs pour l’action publique. 
Ils fournissent les ressources nécessaires pour 
promouvoir et améliorer le bien-être des habi-
ĴĊĴĮș�ÐĴ�ăďīĮĪķȸðăĮ�ĮďĊĴ�ÐŨÆÆÐĮș�ðăĮ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�
d’augmenter les recettes en réduisant les impacts 
négatifs involontaires du développement. En 
ďķĴīÐș�ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ťĮÆă�ÑĪķðĴÅăÐ�ðĉĨďĮÐ�ķŘ�
contribuables des obligations proportionnelles 
à leurs ressources. En ce qui concerne le foncier, 
l’objectif est de faire progresser les méthodologies 
d’évaluation des prix des terrains, de mesurer les 
coûts et les avantages des politiques publiques et 
de renforcer les institutions chargées de gérer les 
impôts fonciers. Il est également important d’éva-
luer les effets des réglementations sur l’utilisation 
Ìķ�åďĊÆðÐīș�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ÅďĊĊÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮș�ÐĴ�
d’introduire des mécanismes de récupération de 
ă�īÐĊĴÐ�åďĊÆðÝīÐ�ťĊ�ÌȸķæĉÐĊĴÐī�ăȸďååīÐ�ÌÐ�ĴÐīīÐĮ�
viabilisées et de réduire les usages informels.

 e) Promouvoir une gouvernance transparente, 
responsable et représentative. La croissance et 
le développement locaux doivent s’inscrire dans 
un cadre réglementaire adéquat qui favorise les 
moyens de subsistance. Les collectivités terri-
toriales peuvent renforcer la voix des travailleurs 
et leur droit à s’organiser. Le dialogue social joue 
un rôle important dans la création et le maintien 
de l’emploi. Il peut, par exemple, être utilisé dans 
des situations de crise, pour aider à conclure des 
ÆÆďīÌĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ĊÐ�ĨĮ�ăðÆÐĊÆðÐī�
ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌÐ�ÆÐ�ĴřĨÐ�
ÐŘðĮĴÐĊĴș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�¾�ă�ĮķðĴÐ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�
mondiale de 2007-2008, puis à nouveau pendant 
ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨȘ���Hong Kong, par exemple, le 

https://bit.ly/3mgMLeL
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secteur de la construction a été durement touché par 
ă�ÆīðĮÐ�ťĊĊÆðÝīÐɁȚ�ăÐ�ÆìĒĉæÐ��ķæĉÐĊĴÑș�ďÅăðæÐĊĴ�
de nombreuses personnes ayant travaillé dans la 
ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ĨÐĊÌĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ŒðĊæĴɁĊĮ�¾�ÆìÐīÆìÐī�
un emploi dans d’autres secteurs. Pour tenter de 
īÑĮďķÌīÐ�ă�ÆīðĮÐș�ăÐ��ďĊÆīÐĴÐ�AĊÌķĮĴīř�}īÌÐ��ĊðďĊ�
ȧ�A}�Ȩ��ÐĊææÑ�ÌÐĮ�ĊÑæďÆðĴðďĊĮ�ŒÐÆ�ă�TĮĮ�}īĊĮðĴ�
tðăœř��ďīĨďīĴðďĊ�ȧT}t�Ȩș�ķĊÐ�ďīæĊðĮĴðďĊ�ÆīÑÑÐ�
en 1975 et dont l’unique actionnaire est le gouverne-
ment de Hong Kong. L’autre opérateur ferroviaire 
ĨķÅăðÆș�ă�NďœăďďĊ��ĊĴďĊ�tðăœř��ďīĨďīĴðďĊș�ŒðĴ�
åķĮðďĊĊÑ�ŒÐÆ�ăÐ�T}t��ÐĊ�ǡǟǟǦȘ�OÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�
ȧĨī�ăȸðĊĴÐīĉÑÌððīÐ�ÌÐ�ă��A}�Ȩ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐĉĨăďřÐķīĮ�
ȧTt}�Ȩ�ďĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ĨĨīďÆìÑ� ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
de Hong Kong pour discuter du début des travaux 
de construction des projets d’infrastructures qui 
avaient été proposés auparavant. Le dialogue a été 
fructueux et a conduit le gouvernement de Hong 

Encadré 8.5
Programme visant à stimuler les emplois locaux et les moyens de subsistance

Les agences de développement économique locales fournissent des exemples bien documentés de promotion des 
partenariats locaux. Elles ont été créées à l’initiative des collectivités locales et réunissent généralement les secteurs 
ĨķÅăðÆ�ÐĴ�ĨīðŒÑ�ťĊ�ÌÐ�ĮĴðĉķăÐī�ăÐĮ�īÑĮÐķŘ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ăďÆķŘș�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸÐĉĨăďðĮ�ÐĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
ÌÐĮ�ĨÐĴðĴÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮȘ�OÐĮ�ĴīďðĮ��#'O�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌĊĮ�ăÐ�KwaZulu-Natal (Afrique du Sud) favorisent le commerce 
et les investissements dans la région de Harry Gwala, en mettant l’accent sur les projets créateurs d’emplois.

OÐĮ��}�Īķð�ĮȸÐĊææÐĊĴ�¾�ÆÆķÐðăăðī�ÐĴ�¾�ðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑåķæðÑĮ�ĉÐĴĴÐĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�
visant à faciliter leur accès à un emploi de qualité. À Barcelone (Espagne), Barcelona Activa (Barcelone active), l’agence 
īÐĮĨďĊĮÅăÐ�ÌÐ�ăȸÆĴðŒðĴÑ�ÌȸðĊĮÐīĴðďĊ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐș�ÐĮĴ�ķĊÐ��#'O�Īķð��ăðæĊÑ�ĮÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�
des capacités des migrants sur les besoins du marché local et qui apporte un soutien aux entrepreneurs migrants. À 
�īÆÐăďĊÐ�ÑæăÐĉÐĊĴș�ăÐ�ĨīďæīĉĉÐ�ȹɁ'ĉĨăďð�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮɁȺ��ÑĴÑ�ĉðĮ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌĊĮ�ÌďķšÐ�ĪķīĴðÐīĮ�ÆìďðĮðĮ�
pour leur taux de chômage élevé. Il permet d’accéder à des emplois et favorise la revitalisation socio-économique de 
ces zones. La territorialisation des politiques qui favorisent l’accès à des moyens de subsistance décents a également 
ĨÐīĉðĮ�ķŘ��}�ÌÐ�ȧīÐȨăďÆăðĮÐī�ăȸÐĉĨăďðɁț�ÆÐ�åðĮĊĴș�ðă��ÑĴÑ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌÐ�ÆďĉĨÐĊĮÐī�ăÐĮ�ÌÑĮÑĪķðăðÅīÐĮ�ĮĨĴðķŘ�ÐĴ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�
les inégalités.

OÐĮ�ĉðĊďīðĴÑĮ�ÐĴìĊðĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�īÐăðæðÐķĮÐĮș�Īķð�īÐĊÆďĊĴīÐĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ďÅĮĴÆăÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ÆÆÑÌÐī�¾�
l’emploi, ou qui ont tendance à être fortement concentrées dans un nombre limité de secteurs, peuvent également 
ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌȸÐĉĨăďð�ÆðÅăÑÐĮȘ�#ÐĨķðĮ�ă�ťĊ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ǠǨǨǟș�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ķĴďÆìĴďĊÐĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
été des cibles prioritaires pour les politiques de développement de la ville de Mexico (Mexique). Un programme offre 
actuellement un soutien aux femmes autochtones et aux femmes qui vivent dans les zones plus rurales de la municipalité. 
Elle leur fournit également des équipements et une assistance technique pour soutenir leurs activités productives.  

#Ð�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌÐ��}�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ÌÑĮďīĉðĮ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ðĊåďīĉÐăȘ�O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌȸAhmedabad 
ȧAĊÌÐȨ��ĴīŒðăăÑ�ŒÐÆ�ķĊ�ÆďĉðĴÑ�ÌÐ�ŒÐĊÌÐķīĮ�Įķī�ă�ÆďĊÆÐĨĴðďĊ�Ìķ�ĊďķŒÐķ�ĉīÆìÑ�ÌÐ��ìÌī�9ďīĴ�ÐĴ�Įķī�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
ÌȸĴĴīðÅķĴðďĊ�ÌÐĮ�ÐĮĨÆÐĮȘ�'Ċ�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�ă�åďīĉăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ�ĉðÆīď�ÐĴ�ĨÐĴðĴÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮș�ăÐĮ��}�
peuvent également offrir aux travailleurs informels la possibilité d’améliorer leur statut et de favoriser leur transition 
vers un emploi formel.

wďķīÆÐɁȚ��ÑÆðăÐ�tďĴì�ȧ�:O��tÐÆìÐīÆìÐȨș�ȹɁ�æÐĊÌ�Ĵď�ÅďďĮĴ�ăďÆă�þďÅĮ�ĊÌ�ăðŒÐăðìďďÌ�ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ,  
�īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

NďĊæ�¾�ĨĨīďķŒÐī�ǠǡɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ÌďăăīĮ�>N�Ĩďķī�ă�
construction du projet de la West Island Line. Les 
ĴīŒķŘ�ÌÐ�ÆÐ�ĊďķŒÐķ�ĨīďþÐĴ�ďĊĴ�ÌÑÅķĴÑ�ÐĊ�ďĻĴɁǡǟǟǨ�
ÐĴ�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ǤɁǟǟǟɁÐĉĨăďðĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĮÐÆĴÐķī�
de la construction54. 

Il est également nécessaire d’aborder les initiatives mises 
en place pour surmonter les obstacles qui ont entravé 
le dialogue social à l’échelle locale. Il existe plusieurs 
exemples de bonnes pratiques impliquant un dialogue 
local dans différentes régions, comme à Marikina 
(Philippines), ou dans certaines communes du Brésil 
pour promouvoir des programmes de travail décent55. 

Ǥǣ��Ċ�'ĉĨÐă�ÐĴ��ÐīĊș�ȹɁOÅďķī�ďīðÐĊĴÐÌ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�ĉķĊðÆðĨăðĴðÐĮȚ�
>ďœ�ÌÐÆÐĊĴīăðšÐÌ�ĮďÆðă�ÌðăďæķÐ�ÆĊ�ÅÐĊÐťĴ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉř�ĊÌ�ðĴĮ�
ĮÐÆĴďīĮɁȺȘ

ǤǤ��Ċ�'ĉĨÐă�ÐĴ��ÐīĊș�op. cit.
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OÐĮ��#'O�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆďĊĮĴðĴķÐī�ķĊ�ŒÐÆĴÐķī�ÌÐ�
dialogue social qui, à son tour, offre une plate-forme 
puissante pour améliorer les conditions de travail.

OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǤ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌÐ�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐĮ�
emplois et des moyens de subsistance locaux, sur la base 
ÌȸķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ăďÆăȘ�#ÐķŘ�ÌÐ�ÆÐĮ�
ÐŘÐĉĨăÐĮ�ĮďĊĴ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ăðÑĮ�ķŘ��#'OȘ�

4.2 soutenir 
l’économie sociale 
et solidaire

�ďĉĉÐ�ÐŘĨăðĪķÑ�ķ�ÌÑÅķĴ�ÌÐ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣș�ăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�
présentées ici ne sont pas indépendantes les unes des 
autres, elles se croisent et se renforcent mutuellement. 
La sous-section précédente s’est concentrée sur la crois-
sance endogène en accordant une attention particulière 
au développement économique local. L’économie sociale 
ÐĴ�ĮďăðÌðīÐ�ȧ'wwȨ��ĮďķŒÐĊĴ�ÑĴÑ�ķĴðăðĮÑÐ�Ĩī�ăÐĮ��}�ÆďĉĉÐ�
une voie éthique pour guider le développement écono-
mique dans leurs territoires respectifs. L’ESS englobe 
les organisations et les entreprises ayant des objectifs 
sociaux, et souvent environnementaux, guidées par les 
principes et les pratiques de la coopération, de la solida-
rité et de l’autogestion démocratique, dans lesquelles le 
pouvoir de décision n’est pas lié au poids du capital local. 
C’est une stratégie importante qui permet aux collectivités 
territoriales de contrecarrer la pression exercée par les 
forces concurrentielles du marché qui, comme expliqué 
ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǢș�ĮÐ�ĮďķÆðÐĊĴ�īīÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�
ĮďÆðăÐĮ�ďķ�ÌÐ�ă�ĮďăðÌīðĴÑȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�īÑķĮĮð�
à mener leurs territoires vers la prospérité grâce à l’ESS. 
Plusieurs exemples sont fournis ci-dessous. 

Les organisations, relations et activités qui adhèrent aux 
principes de l’ESS sont nombreuses et variées. Les types 
les plus courants sont les suivants56ɁȚ

 ° ăÐĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮɁț

 ° ăÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðåɁț

 ° ăÐĮ�ĮĮďÆðĴðďĊĮ�ÐŘÐīÉĊĴ�ķĊÐ�ÆĴðŒðĴÑ�ÑÆďĊďĉðĪķÐɁț

 ° les fonds de solidarité ou les groupes d’épargne 
(souvent formés pour organiser des activités liées 
¾�ă�ťĊĊÆÐȨɁț

Ǥǥ��UtAw#ș�ȹɁ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�
wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsÐǢT��.

 ° ăÐĮ�åďĊÌĴðďĊĮɁț

 ° les entités qui donnent la priorité aux objectifs sociaux 
ÐĴ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴķŘ�ĨăķĴĒĴ�Īķȸķ�ĨīďťĴȘ

Ces exemples, bien qu’assez larges, peuvent encore être 
étendus. Il peut également s’agir, par exemple, de contrats 
communautaires57. Cela permet aux communautés à 
faibles revenus de conclure des accords avec les pouvoirs 
adjudicateurs pour réaliser des travaux d’infrastructure 
ÐĴș�¾�ĴďķĴÐĮ�ťĊĮ�ķĴðăÐĮș�ÌȸďĨÑīÐī�ÐååÐÆĴðŒÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ĴĊĴ�
qu’entrepreneur. Il s’agit d’utiliser les principes fondamen-
taux de l’organisation et de la négociation pour améliorer 
l’accès des communautés marginalisées aux ressources 
productives, aux services sociaux de base et aux emplois 
rémunérateurs. L’entrepreneur étant une organisation 
communautaire, il agit avec une éthique sociale et redis-
tributive. Cela permet aux collectivités territoriales de 
þďķÐī�ăÐ�īĒăÐ�ÌȸďīæĊðĮĉÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ďķ�ÌÐ�ÆăðÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�
s’engager directement auprès des communautés locales.

Il existe de nombreux exemples de mise en œuvre réussie 
de différentes modalités d’ESS dans le monde entier. La 
municipalité de Córdoba (Espagne) a adopté le Pacte 
pour une économie sociale et solidaire comme vecteur 
fondamental de la cohésion sociale, d’une distribution plus 
équitable des richesses et de la protection des valeurs 
de durabilité, d’égalité, d’équité et de participation58. 
#ÐĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮ�ÌĊĮ�
de nombreux secteurs de l’économie. La commune de 
Meyrin (Suisse) a accordé des droits de construction 
à sept coopératives de logement et à une fondation, 
ĴďķĴÐĮ�īÐÆďĊĊķÐĮ�ÆďĉĉÐ�ĉôĴīÐĮ�ÌȸďķŒīæÐ�ȹɁÌȸķĴðăðĴÑ�
ĨķÅăðĪķÐɁȺ�ÐĴ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌȸðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ĨķÅăðÆĮ�
qui facilitent leur accès aux crédits de construction. Grâce 
à ces mécanismes, qui comprennent notamment des 
garanties hypothécaires et des prêts à faible taux d’intérêt, 
les coopératives de logement ne doivent garantir qu’une 
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĉðĊðĉăÐ�ķ�ÆĨðĴă�ȧǠǟɁɦ�Ìķ�ÆďĻĴ�ĴďĴă�ÌȸķĊ�
ĨīďþÐĴȨȘ�#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĪķīĴðÐīș�ďĊ�ĴīďķŒÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊ�
ķĴīÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ÆďďĨÑīĴðŒÐɁȚ�ķĊ�ȹɁĮķĨÐīĉīÆìÑ�æīðÆďăÐ�
ĨīĴðÆðĨĴðåɁȺȘ��ŒÐÆ�ăȸĮĮðĮĴĊÆÐ�ĴÐÆìĊðĪķÐ�ÐĴ�ăÐ�ăÐÌÐīĮìðĨ�
d’un agriculteur local, une association de soutien a été 
créée en 2015, et a obtenu une subvention cantonale pour 
lancer son projet59.

À Montréal (Canada), la communauté de Milton Parc a 
affronté un géant de l’immobilier et a sauvé tout un 
quartier, le transformant ensuite en l’un des plus grands 
projets de coopératives de logement de l’histoire du 

ǤǦ�LĊÐ�}ďķīĊÑÐ�ÐĴ��ðăĉ��Ċ�'ĮÆìș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴř�ÆďĊĴīÆĴĮ�ðĊ�ķīÅĊ�
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�œďīāĮȚ�ĨīÆĴðÆă�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐɁȺș�wďÆðďȭ'ÆďĊďĉðÆ�
}ÐÆìĊðÆă�qĨÐīĮ�ȧw'}qȨș�ĊɰɁǠǢș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǟǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢq�æ¢wǨ.

Ǥǧ��ðăăÐ�ÌÐ��ĐīÌďÅș�ȹɁqăĊ�ĉķĊðÆðĨă�ÌÐ�qš�ř�wďăðÌīðÌÌ�ǡǟǠǧȭǡǡɁȺș�
Córdoba, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUĨœ�īĮ.

ǤǨ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁTďīÐ�ĴìĊ�ìďķĮðĊæȚ�ĉķăĴðĨăÐ�ķĮÐ�ÆďďĨÐīĴðŒÐĮ�åďī�
ĴìÐ�ĴīĊĮðĴðďĊ�ĴďœīÌĮ�ĮķĮĴðĊÅăÐ�ĊÐðæìÅďķīìďďÌĮ�ĊÌ�ÆðĴðÐĮɁȺș�Recueil de 
ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.
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�ĊÌȘ�OȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌȸķĊ�īÝæăÐĉÐĊĴș�ĨĨÐăÑ�ȹɁ#ÑÆăī-
ĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĨīďĨīðÑĴÑɁȺș��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĮÐī�ăÐĮ�ăďÆĴðďĊĮ�
pour les habitants et de garantir que chaque locataire se 
voit restituer son logement après sa rénovation. Cette 
déclaration était unique en son genre, dans la mesure où 
elle incluait des restrictions relatives à la responsabilité 
sociale et une interdiction de spéculation s’appliquant 
¾�ǥǠǥɁĨĨīĴÐĉÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ǠǤɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�
īÑĨīĴðĮ�ÌĊĮ�ǠǣǥɁÅ¶ĴðĉÐĊĴĮ�īÑĮðÌÐĊĴðÐăĮ�ÐĴ�ÌÐķŘ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮ�
commerciaux ayant une valeur historique et communau-
taire dans le quartier60. 

#ÐĨķðĮ�ǠǨǧǧș�ÐĴ�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌÐĨķðĮ�ă�ÆīÑĴðďĊ�Ìķ�9ďĊÌĮ�
municipal de développement et de solidarité, la ville de 
Dakar (Sénégal) s’est engagée dans des programmes 
d’économie sociale et solidaire dédiés aux jeunes et aux 
entrepreneurs. Abidjan (Côte d’Ivoire) a déjà mis en place 
un guichet unique pour l’économie sociale et l’économie 
ĨīĴæÑÐȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�Bamako (Mali) a 
inclus l’économie sociale et solidaire dans son programme 
de développement, qui vise à promouvoir et à soutenir 
les coopératives, les associations professionnelles et 
les groupements d’intérêts économiques61. Preston 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ��ÆìÐīÆìÑ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ÌÐ�
développement économique urbain équitable avec des 
liens forts avec les coopératives locales. S’appuyant sur 
l’expérience d’initiatives similaires, telles que les coopé-
īĴðŒÐĮ�ŦďīðĮĮĊĴÐĮ�ÌÐ�Cleveland (États-Unis) et du Pays 
basque (Espagne), le gouvernement local de Preston a 
soutenu les coopératives locales ainsi que les organismes 
fonciers solidaires communautaires, les fonds de pension 
municipalisés et les banques communautaires. La ville a 
également réorienté les fonds budgétaires vers des entre-
prises coopératives qui emploient une main-d’œuvre locale 
et apportent une contribution sociale à la communauté 
locale. La collectivité locale a créé une approche globale 
et démocratique du développement économique local par 
le biais d’un réseau fédéré de coopératives appartenant 
aux travailleurs, qui rendent des comptes devant des 
organismes solidaires appartenant à la communauté62. 

OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǥ�åďķīĊðĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮș�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�
régions du monde.

Comme indiqué précédemment lors de l’examen des 
obstacles à la prospérité, l’économie du partage implique 
de nouvelles relations d’emploi et de nouvelles règles de 
concurrence souvent peu claires, mais elle peut égale-
ment être vectrice de solidarité. Par exemple, elle peut 
inclure des échanges collaboratifs entre pairs à l’échelle 
des quartiers et des villes (plates-formes de partage 

ǥǟ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴȘ

ǥǠ��ÑÆðăÐ�tďĴì�ȧ�:O��tÐÆìÐīÆìÐȨș�ȹɁ�æÐĊÌ�Ĵď�ÅďďĮĴ�ăďÆă�þďÅĮ�ĊÌ�ăðŒÐăðìďďÌ�
ďĨĨďīĴķĊðĴðÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

ǥǡ�TĴĴìÐœ�}ìďĉĨĮďĊș�ȹɁ�ìĴȸĮ�Įď�ĊÐœ�ÅďķĴ�UÐœ�TķĊðÆðĨăðĮĉȟɁȺș�
Progress in Human GeographyɁǣǤș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǢǠǦȯǢǣǡȘ

Encadré 8.6 
Utiliser l’économie sociale et solidaire 
pour construire des voies économiques 
alternatives

La ville de Séoul ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ��ĉðĮ�ÐĊ�
place un partenariat public-privé d’élaboration de 
politiques pour l’économie sociale, un centre d’éco-
nomie sociale, un institut d’économie sociale et un 
fonds d’investissement social. L’institut a élaboré et 
ďīæĊðĮÑ�ǣǤɁÆďķīĮș�ÐĊ��ÌĉðĊðĮĴīÑ�ǠǢǠ�ÐĴ�ðÌÑ�ķ�ĴďĴă�
ǦɁǨǥǟɁĮĴæððīÐĮȘ�OÐ�åďĊÌĮ�ĮďķĴðÐĊĴ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�
ĮďÆðăÐĮ�ÐĴș�ÐĊ�ǡǟǠǨș�ðă��åďķīĊð�ǠǟɁĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�œďĊĮ�
ĮķÌȭÆďīÑÐĊĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴȘ

#ĊĮ�ă�région urbaine de Liverpool�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�
le panel de l’économie sociale a contribué à la mise 
en place d’une plate-forme permettant à chacun des 
secteurs de l’ESS de la région urbaine de travailler 
ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮřĮĴÑĉĴðĪķÐȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
initiatives similaires ont vu le jour, par exemple 
Kindred, une société d’intérêt communautaire indé-
ĨÐĊÌĊĴÐș�Īķð�ĨīďĨďĮÐ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÌĨĴÑĮ�
aux besoins de l’ESS.

L’une des priorités de la ville de Barcelone (Espagne) 
était de développer le Plan de dynamisation de 
l’économie sociale et solidaire (2016-2019). Elle a 
innové sur le plan institutionnel en créant un espace 
de participation citoyenne, un organe informel de 
consultation et de prise de décision conjointe qui se 
concentre sur la politique publique relative à l’ESS. 

La ville de Durban (Afrique du Sud) a mis en place 
un environnement ESS via son Plan de développe-
ĉÐĊĴ�ÆďďĨÑīĴðåȘ�#ðååÑīÐĊĴĮ�ÆĴÐķīĮ�ĮďĊĴ�ðĉĨăðĪķÑĮɁȚ�
départements et agences du gouvernement national, 
administration provinciale, municipalité, universités, 
banques, organisations et entreprises d’ESS, et 
entreprises à but lucratif. Le Plan de développement 
coopératif a fourni une assistance administrative 
et technique ainsi que des formations pour aider à 
améliorer les performances et la durabilité de l’ESS. 
Le régime d’incitation des coopératives fournit un 
capital de démarrage et des équipements d’une 
ŒăÐķī�ĉŘðĉăÐ�ÌÐ�ǢǤǟɁǟǟǟɁīĊÌĮ�ĮķÌȭåīðÆðĊĮ�
par coopérative, il donne également accès à des 
services d’incubation d’entreprises. 

wďķīÆÐɁȚ�TÐīÆÐÌÐĮ��æķðăīș�qķă��ÐþīĊď�ÐĴ�LķĊ��īăďĮ�#òšș�ȹɁwďÆðăș�
ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ
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de vélos, colocation et activités de réparation comme 
celles fournies par la plate-forme d’apprentissage en ligne 
wāðăăĮìīÐȨȘ�#Ð�åðĴș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�
déjà fortement engagées dans l’économie du partage. À 
Barcelone (Espagne), par exemple, le Programme sur le 
temps et l’économie du soin organise un projet de banque 
du temps en coopération avec le réseau communautaire 
ÌÐ�ĪķīĴðÐīĮ�ÐĴ�ăȸ�ĮĮďÆðÆðĐ�wăķĴ�ð�9ĉòăð�ȧ�ĮĮďÆðĴðďĊ�
wĊĴÑ�ÐĴ�9ĉðăăÐȨȘ�OÐ�ĴÐĉĨĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÐĮĴ�ÑÆìĊæÑ�ÐĊĴīÐ�
des personnes effectuant diverses tâches quotidiennes. Il 
peut s’agir, par exemple, de s’occuper d’un enfant malade, 
de lire des livres à des personnes âgées, de fournir une aide 
aux devoirs, de s’occuper d’animaux domestiques ou de 
plantes, de réparer des objets, ou simplement d’accompa-
gner des personnes en promenade. Les citoyens peuvent 
racheter le temps qu’ils investissent sous forme de crédits 
de temps de travail d’autres personnes qui leur rendront 
ensuite des services. La ville compte actuellement 
ǡǧɁÅĊĪķÐĮ�ÌÐ�ĴÐĉĨĮ�īÑĨÐīĴďīðÑÐĮ�Įķī�ĮďĊ�ĮðĴÐ��ÐÅȘ�OÐĮ�
réseaux de pair-à-pair sur Internet contribuent à soutenir 
ces banques de temps et à fournir des réseaux de partage 
des connaissances, des marchés d’échange et d’autres 
initiatives de collaboration qui permettent d’optimiser la 
gestion du temps et des ressources des personnes.

Les organisations et les entreprises de l’ESS offrent 
souvent des avantages comparatifs dans certaines 
activités à forte intensité de main-d’œuvre centrées sur 
l’emploi, notamment concernant la fourniture de biens et 
de services collectifs visant à répondre aux besoins de 
ÅĮÐɁț�ăȸÑăīæðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ăȸÆÆÝĮ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ķ�ťĊĊ-
ÆÐĉÐĊĴɁț�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊĮȥīÐĮĮďķīÆÐĮ�æīďķĨÑĮɁț�
ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÐĴ�ă�īÑæÑĊÑīĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴɁț�
et les systèmes économiques pérennes. Parfois, elles 
s’engagent également dans d’autres formes d’activité 
à plus forte intensité de capital, comme la fabrication 
et la transformation. Les modes de production et de 
consommation pratiqués par les organisations et les 
entreprises de l’ESS sont plus susceptibles d’être durables 
sur le plan environnemental, car ils sont généralement 
plus sensibles aux conditions environnementales locales 
que ceux des entreprises à but lucratif. En outre, l’ESS est 
souvent associée à des circuits de production et d’échange 
localisés – souvent plus propices à satisfaire les besoins 
fondamentaux –, ainsi qu’au développement économique 
local, via la génération de revenus et la stimulation de la 
ÌÐĉĊÌÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ȧďķ�ÐŘÆÑÌÐĊĴĮȨ�ăďÆķŘȘ��ÐĮ�
ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ÔĴīÐ�īÑðĊŒÐĮĴðĮ�ÌĊĮ�ă�ÆīÑĴðďĊ�
d’un plus grand nombre d’emplois décents, soit au sein des 
entreprises concernées, soit en soutenant des projets 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ăďÆķŘȘ�'ĊťĊș�ďķĴīÐ�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�ÆĴð-
vités économiques, les organisations et les entreprises 
de l’ESS sont souvent engagées dans des mouvements 
plus larges de la société civile, qui font pression sur les 
collectivités et leur adressent des pétitions pour obtenir 
une amélioration des infrastructures et des services, 

contribuant à une plus grande cohésion sociale par le 
biais de diverses fonctions sociales.

�ďĉĉÐ�ðĊÌðĪķÑ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ðă�ÐŘðĮĴÐ�ķĊ�ăðÐĊ�ÑĴīďðĴ�ÐĊĴīÐ�
l’économie solidaire et les communs économiques urbains. 
Cela suggère que les organisations et les entreprises 
de l’ESS peuvent également contribuer à promouvoir 
les pratiques de consolidation des communs. Parmi 
ăÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌÐ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĉÐĊĴðďĊĊÑĮ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ðă�
convient de citer les économies populaires de troc et 
d’échange sur le marché de La Salada, à Buenos Aires 
(Argentine), et les groupes d’entraide à Milan et Naples 
(Italie), ainsi qu’à Athènes (Grèce), qui ont réaffecté des 
ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌÐ�ĪķīĴðÐī�ťĊ�ÌÐ�ĨīďÌķðīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ÌðĮĴīð-
buer de la nourriture, des produits consommables et des 
services de santé de base.

L’intérêt pour l’ESS s’est fortement accru ces dernières 
années, notamment à la suite de la crise financière 
ĉďĊÌðăÐ�ÌÐ�ǡǟǟǧ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ăďīĮĪķÐ�
ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ÌȸķĊÐ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ķ�ȹɁbusiness as usualɁȺ�ĮȸÐĮĴ�
ðĊĴÐĊĮðťÑÐ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮȘ�'Ċ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐș�
l’ESS commence à être considérée comme un moyen 
ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ŒðÅăÐ�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ăÐĮ�Z##Ș��ÐĴĴÐ�
stratégie s’accompagne d’efforts concertés de la part de 
coalitions et d’alliances internationales clés telles que le 
Groupe de travail inter-agences des Nations unies sur 
ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ĮďăðÌðīÐș�ăÐ�tÑĮÐķ�ðĊĴÐīÆďĊĴðĊÐĊĴă�
pour la promotion de l’économie sociale et solidaire, le 
9ďīķĉ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÌÐ�ăȸ'ww�ȧĊÆðÐĊĊÐĉÐĊĴ�ÆďĊĊķ�ĮďķĮ�ăÐ�
Ċďĉ�ÌÐ�ȹɁtÐĊÆďĊĴīÐĮ�Ìķ�TďĊĴȭ�ăĊÆɁȺȨ�ÐĴ�ăÐ�9ďīķĉ�ĉďĊÌðă�
ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ĮďÆðăÐȘ�}ďķĮ�ďĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ÆÆīďôĴīÐ�ă�
visibilité et à approfondir la compréhension de l’ESS dans 
les cercles politiques internationaux, notamment en ce 
qui concerne son rôle essentiel dans la transformation 
des relations et des activités sociales et économiques. 
OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǦ�åďķīĊðĴ�ķĊ�ĨÐīÉķ�ÌÐ�ăȸĉĨăÐķī�ÌÐĮ�ďīæĊð-
sations et des entreprises de l’ESS.

wďķīÆÐɁȚ�LďÚă�TķĊðšȘ��ĊĮĨăĮìȘ
#ďĊĮ�ăðĉÐĊĴðīÐĮȘ
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#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ĊďķŒÐķŘ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�
être utilisés par les organisations et les entreprises de 
ăȸ'wwș�¾�ÆďĊÌðĴðďĊ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÐŘĉðĊÐĊĴ�ĮďðæĊÐķĮÐĉÐĊĴ�
leur faisabilité et leur caractère pratique pour chaque 
ÅÐĮďðĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ÐĴ�ÌĊĮ�ÆìĪķÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ăďÆăɁȚ�

 ° ZÅăðæĴðďĊĮ�¾�ðĉĨÆĴ�ĮďÆðăɁȚ une collectivité (souvent 
une municipalité) conclut un accord tripartite avec 
des investisseurs privés potentiels, des organisations 
et entreprises de l’ESS prêtes à co-investir et à fournir 
un service. En cas de succès, les organisations et les 
entreprises de l’ESS réinvestissent leur part de béné-
ťÆÐĮ�Ĩďķī�ÑĴÐĊÌīÐ�ďķ�ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐķīĮ�ďĨÑīĴðďĊĮȘ

 ° AĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌȸðĉĨÆĴ�ȧďķ�ÆĨðĴăȭīðĮĪķÐ�ĮďÆðăȨɁȚ�
investissements dirigés vers des entreprises, des 
organisations et des fonds dans l’intention de générer 
ķĊ�ðĉĨÆĴ�ĮďÆðă�ÐĴȥďķ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴă�ĉÐĮķīÅăÐ�
ĨīăăÝăÐĉÐĊĴ�¾�ķĊ�īÐĊÌÐĉÐĊĴ�ťĊĊÆðÐī�Ìķ�ÆĨðĴă�
investi. 

 ° Monnaies complémentaires (ou monnaies 
ĮďÆðăÐĮȨɁȚ�elles permettent de faire circuler la 
richesse produite à l’intérieur d’un territoire sans 
qu’elle soit siphonnée vers des territoires extérieurs. 
Elles peuvent être utilisées pour favoriser les achats 
et les échanges avec des objectifs sociaux et environ-
nementaux distincts, pour encourager la solidarité 
locale et aider les groupes privés de leurs droits. 
Par exemple, la ville de Barcelone (Espagne) a lancé 
un projet pilote pour une monnaie sociale appelée 

Encadré 8.7 
Organisations et entreprises de l’ESS

wÐăďĊ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ăȸ�ĊðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐ�ȧ�'Ȩ�Ĩďķī�ǡǟǡǡș�ĮÐĮ�(ĴĴĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÆďĉĨĴÐĊĴ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡșǧɁĉðăăðďĊĮ�
ÌȸďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÐĴ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÌÐ�ăȸ'wwș�Īķð�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ǠǢșǥɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸÐĉĨăďðĮ�ÐĴ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ǧɁɦ�Ìķ�qA��ÌÐ�ăȸ�'Ș���ăȸÑÆìÐăăÐ�
ĉďĊÌðăÐș�ÐĊ�ǡǟǠǦș�ķ�ĉďðĊĮ�ǡǦșǡɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĴīŒðăăðÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮș�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīș�ÌďĊĴ�
ÐĊŒðīďĊ�ǠǥɁĉðăăðďĊĮ�ÑĴðÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐĉĨăďřÑĮ�ÌÐ�ÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĴ�ǠǠșǠɁĉðăăðďĊĮ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ĮĮďÆðÑĮɁț�ÆÐă�ÆďĊĮĴðĴķðĴ�ķ�
ĉďðĊĮ�ǨșǣǥɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĮăīðÑÐ�ĉďĊÌðăÐȘ�ZĊ�ÐĮĴðĉÐ�Īķȸðă�ÐŘðĮĴÐ�ķ�ĉďðĊĮɁȚ

 ° ǢǦǤɁǢǦǤɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǨǢǨɁǧǢǥɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ��åīðĪķÐɁț

 ° ǡɁǠǤǥɁǡǠǨɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǦɁǣǡǥɁǦǥǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ��ĮðÐɁț

 ° ǡɁǢǨǠɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǦǤɁǣǢǧɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ�ZÆÑĊðÐɁț

 ° ǠǧǠɁǢǦǧɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǧǨǥɁǡǤǦɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�Įķī�ăÐ�ÆďĊĴðĊÐĊĴ�ĉÑīðÆðĊɁț

 ° ǠǣǢɁǡǡǥɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǣɁǡǟǦɁǦǣǣɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐķīďĨÑÐĊĮ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ�ăȸ�'Ɂț

 ° ǡǡǠɁǨǥǟɁÆďďĨÑīĴðŒÐĮ�ÐĉĨăďřĊĴ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǣɁǦǠǟɁǤǨǤɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�ÐķīďĨÑÐĊĮ�ĊďĊ�ĉÐĉÅīÐĮ�ÌÐ�ăȸ�'Ș

wďķīÆÐɁȚ��UtAw#ș�ȹɁ:ķðÌÐăðĊÐĮ�åďī�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�ďĊ�qďăðÆðÐĮ�åďī�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢsÐǢT��Ș

Recurs Econòmic Ciutadà�ȧtÐĮĮďķīÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
des citoyens), qui constitue un système d’échange 
numérique de valeur équivalente à l’euro, ouvert à 
tous les citoyens.

 ° #ďĊ�ÌÐ�ĨīĴĮ�ťĮÆăÐĮɁȚ permet aux contribuables 
d’affecter une partie de l’impôt qu’ils doivent payer au 
soutien à l’ESS. Ce système a déjà été mis en œuvre 
en Italie au niveau du gouvernement central63. Les 
�}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌĨĴÐī�ÆÐĴĴÐ�ĉÐĮķīÐ�Įķī�
leurs territoires respectifs via les taxes régionales 
et municipales. 

 ° 9ðĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨīĴðÆðĨĴðåɁȚ la technologie numérique 
fournit de nombreux nouveaux moyens de mettre en 
relation des projets et des organisations avec des 
bailleurs de fonds importants et institutionnels, ainsi 
qu’avec des investisseurs et des donateurs individuels 
¾�ĨÐĴðĴÐ�ÑÆìÐăăÐȘ�OÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨīĴðÆðĨĴðå�ÐĮĴ�
devenu une stratégie alternative importante pour 
ťĊĊÆÐī�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÌÐ�ăȸ'ww�
dans les premiers stades de leur développement.

L’Institut de recherche des Nations unies pour le déve-
loppement social fournit un ensemble de lignes direc-
trices pour orienter de façon détaillée les collectivités 
territoriales qui veulent s’engager dans la promotion 
et le soutien de l’ESS. Les informations fournies vont 

63 Samuel Barco Serrano et alȘș�ȹɁ9ðĊĊÆðă�TÐÆìĊðĮĉĮ�åďī�AĊĊďŒĴðŒÐ�
wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉř�'ÆďĮřĮĴÐĉĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœ'ď¢�.
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des conseils sur les politiques aux cadres juridiques, 
en passant par des plans de développement, le renfor-
cement des capacités et les stratégies financières. 
OȸZA}��ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨķÅăðÑ�ÌÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮ�ÐĴ�ħķŒīÐ�¾�
grande échelle pour promouvoir l’ESS, en accordant une 
attention particulière au travail64.

Comme indiqué précédemment, l’ESS englobe souvent 
des objectifs sociaux, mais aussi environnementaux. Ces 
derniers peuvent avoir un impact important et méritent 
qu’on y porte une attention particulière.

4.3 promouvoir 
la circularité 

En résumé, les stratégies présentées ici ne sont pas 
indépendantes les unes des autres, mais se soutiennent 
mutuellement. À l’instar de l’ESS, la circularité a été 
ķĴðăðĮÑÐ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ďīðÐĊĴÐī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
économique de leurs territoires. 

L’économie circulaire constitue un modèle de production 
et de consommation qui implique le partage, la location, 
la réutilisation, la réparation, le renouvellement et le 
recyclage des matériaux et produits existants, autant 
ÌÐ�åďðĮ�ĪķÐ�ĨďĮĮðÅăÐȘ�#Ð�ÆÐĴĴÐ�ĉĊðÝīÐș�ăÐĮ�ÆřÆăÐĮ�ÌÐ�ŒðÐ�
ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĨīďÌķðĴĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĨīďăďĊæÑĮȘ�tÑķĮĮðī�
le développement durable, en accord avec les objectifs 
ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮș�ÌÐ�
la planète et la prospérité, implique un changement 
important dans la conscience économique (concernant 
la compétitivité, la production et la consommation). En 
soi, cela implique également une transition des modèles 
ăðĊÑðīÐĮ�ŒÐīĮ�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ÆðīÆķăðīÐĮ�ȧăÐĮ�ȹɁÆřÆăÐĮ�
ĊĴķīÐăĮɁȺȨ�Īķð�ďååīÐĊĴ�ă�ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ÌÐ�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
environnementaux actuels et de générer croissance 
économique et nouvelles opportunités commerciales. 
Les pratiques qui favorisent le modèle d’économie circu-
ăðīÐ�ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�¾�īÐÌÑťĊðī�ăÐ�ÆďĊÆÐĨĴ�ÌÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÐĊ�
mettant l’accent sur les avantages qu’elle peut procurer 
à l’ensemble de la société. Ceux-ci reposent sur trois 
ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÆăÑĮ�ÌÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊɁȚ

ǥǣ��ďðīș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐɁȚ��ÑĊÑÌðÆĴÐ�9ďĊĴÐĊÐķ�ÐĴ�AæĊÆÐ�qďăăÐĴș�ȹɁ}ìÐ�
�ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�wďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�wďÆðă�9ðĊĊÆÐ�Ĵď�ĴìÐ�
9ķĴķīÐ�ďå��ďīāɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘǨǦÐīÆȘ�#ȸķĴīÐĮ�ĨķÅăðÆĴðďĊĮ�
ĮďĊĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�ðÆðɁȚ�ZA}ș�ȹɁwďÆðă�ĊÌ�wďăðÌīðĴř�'ÆďĊďĉřɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ:�Oř�Ǧ.

� ȨɁĨīÑĮÐīŒÐī�ÐĴ�ŒăďīðĮÐī�ăÐ�ÆĨðĴă�ĊĴķīÐăș�ÆďĊĴīĒăÐī�
ăÐĮ�ĮĴďÆāĮ�ťĊðĮ�ÐĴ�ÑĪķðăðÅīÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
īÐĊďķŒÐăÅăÐĮɁț

� ÅȨɁďĨĴðĉðĮÐī�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ă�īďĴ-
ĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮș�ÆďĉĨďĮĊĴĮ�ÐĴ�ĉĴÑīðķŘ�ťĊ�ÌÐ�
garantir leur utilité maximale à tout moment, tant du 
point de vue des cycles techniques que des cycles 
ÅðďăďæðĪķÐĮɁț

� ÆȨɁĨīďĉďķŒďðī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�Ìķ�ĮřĮĴÝĉÐș�ÐĴ�ðÌÐĊĴðťÐīș�
mettre en évidence et éliminer les externalités 
négatives65.

�ðÐĊ�ĪķÐ�ȹɁăÐ�ŒÐīÌðĮĮÐĉÐĊĴ��ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐɁȺ�ĊÐ�ĨÐīĉÐĴĴÐ�
pas, en soi, d’accroître l’égalité dans les territoires, elle 
peut constituer un moteur pour la réalisation de cet 
ďÅþÐÆĴðåȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�ÆÐĮ�ÐååďīĴĮ�Ĩďķī�ȹɁŒÐīÌðīɁȺ�ÌďðŒÐĊĴ�
s’inscrire dans une approche éthique alliant l’aspect 
environnemental à l’égalité socio-économique, sinon 
ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ĊÐ�ĮÐī�ĨīďĴÑæÑ�Īķȸķ�ĨīďťĴ�ÌÐ�ĪķÐăĪķÐĮ�
personnes seulement. Le verdissement de l’économie 
constitue également une stratégie pragmatique car, à 
court terme, elle est bien plus susceptible d’attirer davan-
tage de soutien et d’investissements dans une commune 
ou une région donnée que toute autre approche perçue 
comme non écologique. À long terme, la résilience et la 
durabilité reposeront nécessairement sur une économie 
verte, autrement le territoire et la planète s’effondreront. 

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦș�ÆďĊĮÆīÑ�¾�ă�renaturation, analyse en 
détail ces approches et la manière de les appliquer aux 
ÌÑťĮ�ÆĴķÐăĮ�ăðÑĮ�¾�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�¾�ăȸķīÅĊðĮĴðďĊȘ�
En raison d’une série de problèmes connexes, et compte 
tenu du statu quo dans le monde des affaires (le fameux 
ȹɁÅķĮðĊÐĮĮ�Į�ķĮķăɁ»), le monde fait face actuellement 
¾�ķĊ�ĨìÑĊďĉÝĊÐ�ĨĨÐăÑ�ȹɁÌÑĨĮĮÐĉÐĊĴ�ÑÆďăďæðĪķÐɁȺɁȚ�
les demandes de l’humanité dépassent ce que la 
ÅðďĮĨìÝīÐ�ÌÐ�ă�}ÐīīÐ�ĨÐķĴ�åďķīĊðī�ŒÐÆ�Į�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐ�
renouvellement. Le dépassement écologique n’a cessé 
ÌÐ�ĮȸÆÆīďôĴīÐ�ķ�ťă�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ÐĴ��ĴĴÐðĊĴ�ķĊ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�
ǤǟɁɦ�ÐĊ�ǡǟǟǧɁȚ�ÆÐă�ĮðæĊðťÐ�Īķȸðă�åķĴ�ǠșǤɁĊ�¾�ă�}ÐīīÐ�Ĩďķī�
régénérer les ressources renouvelables utilisées chaque 
année et pour absorber l’excès de COǵ produit durant 
la même période. Selon les projections modérées des 
Nations unies, si les tendances actuelles de production 
et de consommation mondiales se poursuivent, nous 
ķīďĊĮ�ÅÐĮďðĊș�ÌȸðÆð�ăÐĮ�ĊĊÑÐĮɁǡǟǢǟș�ÌÐ�ăȸÑĪķðŒăÐĊĴ�ÌÐ�
ÌÐķŘ�}ÐīīÐĮ�Ĩďķī�ĮķÅŒÐĊðī�¾�ĊďĮ�ÅÐĮďðĊĮȘ�qďķī�ĉÐĴĴīÐ�
en œuvre de façon pérenne les trajectoires de Renatu-
ration, il est nécessaire de changer les comportements 
et d’aller vers des territoires plus équitables. L’extrême 
concentration des ressources et les inégalités qui en 
résultent se sont accompagnées d’une augmentation 

ǥǤ�TÐīÆÐÌÐĮ��æķðăīș�qķă��ÐþīĊď�ÐĴ�LķĊ��īăďĮ�#òšș�ȹɁwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�
ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮɁȺș�Recueil de cas 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.



4 trajeCtoire prospérer vers L’éGaLité au sein des viLLes

34708 PROSPÉRER

améliorer l’environnement urbain nécessitent la parti-
ÆðĨĴðďĊ�ÆĴðŒÐ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮɁț�ðă�
est donc nécessaire d’accroître leurs compétences – via 
des formations aux technologies vertes –, mais aussi 
de garantir des conditions de travail décentes et de 
favoriser un développement plus vert des communes 
et des régions.

La ville d’Amsterdam (Pays-Bas) fournit un bon exemple 
de stratégie intégrée d’économie circulaire. Elle a 
pour objectif de réduire de moitié son utilisation de 
nouvelles matières premières d’ici 2030 et d’atteindre 
ķĊÐ�ÆðīÆķăīðĴÑ�ĴďĴăÐ�ÌȸðÆð�ǡǟǤǟȘ�qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ÐăăÐ��ÌÑťĊð�
ĴīďðĮ�ÆìôĊÐĮ�ÌÐ�ŒăÐķīɁȚ�ȨɁăÐĮ�ÅðÐĊĮ�ÌÐ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�
(principalement des produits électroniques, textiles et 
ÌÐ�ĉďÅðăðÐīȨɁț�ÅȨɁă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ȧř�ÆďĉĨīðĮ�ă�ÆďĊÆÐĨĴðďĊș�
la construction et la rénovation de maisons et autres 
bâtiments, ainsi que la conception des espaces publics, 
allant des routes et des ponts aux terrains de jeux et aux 
ĨīÆĮȨɁț�ÆȨɁăÐĮ�ŦķŘ�ăðĉÐĊĴðīÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ďīæĊðĪķÐĮȘ�
Il apparaît particulièrement important de promouvoir 
ă�ăďĊæÑŒðĴÑ�ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮȘ�#ÐĮ�ȹɁĨĮĮÐĨďīĴĮ�ÌÐ�ĉĴÑ-
īðķŘɁȺ�ďĊĴ�ÌďĊÆ�ÑĴÑ�ÆīÑÑĮș�Ĩďķī�īÐÆÐĊĮÐī�ăÐĮ�ĉĴÑīðķŘ�
réutilisables provenant des sites de démolition et 
encourager l’utilisation de matériaux plus durables dans 
ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�Å¶ĴðĉÐĊĴĮȘ�#ÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ĮðĉðăðīÐĮ�
ont été imposées aux restaurants et aux hôtels pour les 
inciter à donner des aliments qui auraient autrement été 
þÐĴÑĮȘ�OÐ��ðīÆķăī�>ďĴÐăĮ�9īďĊĴīķĊĊÐī�:īďķĨ�ďååīÐ�ķĊ�ÅďĊ�
exemple de collaboration dans le secteur de l’hôtellerie. 
Aă�ĮȸæðĴ�ÌȸķĊ�īÑĮÐķ�ÌÐ�ǡǡɁæīĊÌĮ�ìĒĴÐăĮ�Īķð�ĴīŒðăăÐĊĴ�
avec la ville et ses fournisseurs pour trouver des moyens 
de réduire les déchets alimentaires et le gaspillage de 
matériaux67. 

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦ�åďķīĊðĴ�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�ÌȸĮĮďÆðĴðďĊ�ÌÐ�
ĨīďæīĉĉÐĮ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ăÐ�ĴīŒðăɁȚ�
à Belo Horizonte (Brésil), l’inclusion des collecteurs 
de déchets dans le système de gestion des déchets 
solides associe protection de l’environnement et droits 
des travailleurs. L’expérience a consisté à aligner une 
approche d’économie verte à la fois inclusive et favorable 
aux pauvres, représentant les demandes des collecteurs 
de déchets organisés et non organisés, avec le travail 
¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�OÐ�9ďīķĉ�Įķī�ăÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĉķĊðÆð-
paux et la citoyenneté a démontré que des structures 
de gouvernance délibératives plus larges sont essen-
tielles pour réaliser des avancées dans le domaine de 
ă�īÐĊĴķīĴðďĊ�þķĮĴÐȘ�OÐ�9ďīķĉ�ÐĮĴ�ķĊÐ�ĨăĴÐȭåďīĉÐ�Īķð�
rassemble différents acteurs, dont les collecteurs de 
déchets et les collecteurs informels de débris, et les 
ðĉĨăðĪķÐ�ÌĊĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊș�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÐĴ�ăÐ�ĮķðŒð�
des programmes de recyclage68. Cette initiative favorise 

ǥǦ��æķðăīș��ÐþīĊď�ÐĴ�#òšș�ȹɁwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�
ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮɁȺȘ

ǥǧ�wďĊð�#ðĮș�ȹɁ}ìÐ�TķĊðÆðĨă��ĮĴÐ�ĊÌ��ðĴðšÐĊĮìðĨ�9ďīķĉȚ���qăĴåďīĉ�åďī�

des problèmes environnementaux. Une redistribution est 
donc nécessaire pour parvenir à un avenir plus durable.

Outre de nombreuses autres incidences négatives, les 
ÌÑťĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴķŘ�ĨÝĮÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�Įķī�ă�ŒðÐș�
le bien-être et la productivité des travailleurs urbains, 
limitant leur développement social et économique. Les 
travailleurs les plus pauvres sont souvent les plus touchés 
par les maladies transmises par les vecteurs environ-
nementaux. Ces problèmes sont généralement liés au 
manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, aux 
inondations, à la pollution sonore, à la surpopulation, à 
la croissance urbaine incontrôlée, aux accidents de la 
īďķĴÐș�¾�ă�ĨďăăķĴðďĊ�ÌÐ�ăȸðī�ÐŘĴÑīðÐķī�ÐĴ�ðĊĴÑīðÐķī�ÐĴȥďķ�¾�
l’utilisation de matériaux de construction inappropriés 
qui peuvent entraîner une exposition à des conditions 
thermiques extrêmes, entre autres problèmes66.

Les initiatives visant à améliorer l’environnement urbain 
permettront non seulement de contrecarrer ces effets, 
mais aussi de créer de nouvelles entreprises et de 
nouveaux emplois. Parallèlement, les actions visant à 

ǥǥ�ZTwș�ȹɁ>ÐăĴì�ðĊ�ĴìÐ�æīÐÐĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�ìÐăĴì�ÆďȭÅÐĊÐťĴĮ�ďå�ÆăðĉĴÐ�
ÆìĊæÐ�ĉðĴðæĴðďĊ�ȯ�ìďķĮðĊæ�ĮÐÆĴďīɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǠɁț�#ðīĉðÌ��ĉĨÅÐăăȭ
OÐĊÌīķĉ�ÐĴ��īăďĮ��ďīŒă®Ċș�ȹɁ�ăðĉĴÐ��ìĊæÐ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨðĊæȭ�ďķĊĴīř�
�ðĴðÐĮȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�9ďī�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă�>ÐăĴì�ĊÌ�'ĪķðĴřɁȺș�Journal of Urban 
HealthɁǧǣș�ĊoɁǢș�ǡǟǟǦș�ĨĨȘɁǠǟǨȭǠǠǦȘ

wďķīÆÐȚ�TðāÐ��ðĊæȘ�9ăðÆāīȘ
�tÑÆķĨÑīĴÐķī�ÌÐ�ÌÑÆìÐĴĮ�¾�}Ðăȭ�ŒðŒș�AĮīÚăȘ



4 trajeCtoire prospérer vers L’éGaLité au sein des viLLes

rapport GoLd vi348

des conditions de travail décentes et contribue à étendre 
la gestion inclusive et durable des déchets dans la ville, 
en dépit des mesures d’austérité prises par les autorités 
locales et nationales, de la fragmentation politique, des 
intérêts divergents et des contraintes pesant sur les 
investissements dans les infrastructures69. 

La ville de Pune (Inde) a intégré des collecteurs de 
déchets dans son programme de gestion sociale des 
déchets. En 2008, elle a lancé un partenariat avec Solid 
Waste Collection and Handling, la première coopérative 
de collecteurs de déchets entièrement autonome en 
AĊÌÐȘ�OÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÌÑÆìÐĴĮ�ĨăķĮ�ÅďīÌÅăÐĮ�ÐĴ�ĨăķĮ�ťÅăÐĮ�ȧÆÐ�Īķð�ÌÑĉďĊĴīÐ�
la réactivité des autorités aux demandes locales), tandis 
ĪķÐ�ăÐĮ�īÐÆřÆăÐķīĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌÐ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�
plus sûrs et d’une reconnaissance officielle de leur 
travail70Ș�}ďķþďķīĮ�ÐĊ�AĊÌÐș��ĊřĊ�UĴðďĊ�ÐĮĴ�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�
entreprise intégrée de recyclage des plastiques à avoir 
utilisé l’intelligence des données pour développer une 
chaîne d’approvisionnement largement informelle et 
incorporer une technologie propriétaire de nettoyage 
des plastiques. La plate-forme de gestion intelligente des 
déchets de Banyan, qui repose sur l’Internet des objets, 
ÌÑĴÐÆĴÐș�æīÝæÐ�ÐĴ�ĊăřĮÐ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ťĊ�ÌȸðÌÐī�ăÐĮ�
ŒðăăÐĮ�¾�īÐĊÌīÐ�ăÐķī�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�
et plus économique. Elle permet aux villes de limiter 
l’envoi des ressources potentiellement précieuses vers 
les décharges et contribue ainsi à remédier à la crise 
des déchets en Inde. À ce jour, cette entreprise a recyclé 
ĨăķĮ�ÌÐ�ǢɁǤǟǟɁĴďĊĊÐĮ�ÌÐ�ĨăĮĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ðĊĴÑæīÑ�ĨăķĮ�ÌÐ�
ǡɁǟǟǟɁĴīŒðăăÐķīĮ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ðĊåďīĉÐă�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮ�ÌĊĮ�
sa chaîne de valeur71. 

Les exemples fournis ci-dessus illustrent quelques-unes 
ÌÐĮ�åÉďĊĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆðīÆķăīðĴÑȘ�
#Ð�åðĴș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�
essentiel pour rendre leurs territoires plus durables, via 
le dialogue, l’investissement, la réglementation, et en 
offrant des incitations au secteur privé. Elles peuvent 
promouvoir le dialogue social local et faire participer des 
acteurs qui, en règle générale, ne prennent pas part à ce 
dialogue au niveau national, notamment les travailleurs 
et les entreprises non réglementés et les organisations 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�īÐĊÌīÐ�
l’économie plus verte tout en favorisant des conditions 
de travail décentes. Les emplois verts doivent également 
offrir de bonnes conditions de travail. 

wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș��A':Z�qďăðÆř��īðÐå�ȧ�īÅĊ�qďăðÆðÐĮȨș� 
no 5, 2011, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢU��'ǤǨ.

ǥǨ�wďĊð�#ðĮș�ȹɁ�ĮĴÐ�ĨðÆāÐīĮ�ĊÌ�ÆðĴðÐĮɁȺș�Environment and UrbanizationɁǡǧș�
noɁǡș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǢǦǤȭǢǨǟȘ

70 Lalitha Kamath et alȘș�ȹɁqķĊÐȚ��ðŒðă�wďÆðÐĴř��ďăðĴðďĊĮș�qďăðÆř�
�ďĊĴīÌðÆĴðďĊĮș�ĊÌ��ĊĮĴÐÌř�}īĊĮåďīĉĴðďĊɁȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
Case Study, 2018, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšþ�wO�.

ǦǠ��æķðăīș��ÐþīĊď�ÐĴ�#òšș�ȹɁwďÆðăș�ĮďăðÌīðĴřș�ĊÌ�ÆðīÆķăī�ÐÆďĊďĉř�Ĵď�
ÅķðăÌ�ăĴÐīĊĴðŒÐ�ÐÆďĊďĉðÆ�ĨĴìĮɁȺȘ

4.4 offrir et 
promouvoir des 
conditions de 
travail de qualité 

a. Conditions de travail

Pour créer des trajectoires de prospérité vers l’égalité, 
il est important de reconnaître et de soutenir les luttes 
des travailleurs pour obtenir de meilleures conditions 
ÌÐ�ĴīŒðă�ÐĴ�ÌŒĊĴæÐ�ÌÐ�ÌīďðĴĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
collectivités territoriales l’ont compris et ont pris des 
mesures pour atteindre ces objectifs. Elles peuvent 
promouvoir des conditions de travail décentes de 
différentes manières. Leurs efforts peuvent s’inscrire 
dans des stratégies globales visant à promouvoir le 
développement économique local, l’ESS et la circularité, 
ďķ�ĨĮĮÐī�Ĩī�ÌÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĉÐĊĴ�ÆðÅăÑÐĮȘ�OÐĮ�
ĉÐĮķīÐĮ�ĨďĮĮðÅăÐĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ��

 ° concevoir et mettre en œuvre des politiques pour 
ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�ÐĉĨăďřÑĮɁț

 ° fournir des réglementations en matière de marchés 
ĨķÅăðÆĮ�ťĊ�ÌÐ�æīĊĴðī�ĪķÐ�ĴďķĴÐ�ÆĴðŒðĴÑ�ÐŘĴÐīĊăðĮÑÐ�
ďååīÐ�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮ�ÌÑÆÐĊĴĮɁț

 ° lier le soutien aux nouvelles entreprises à la promo-
ĴðďĊ�Ìķ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴɁț

 ° fournir de nouvelles voies par lesquelles les travail-
ăÐķīĮ�ķīÅðĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�īÐŒÐĊÌðĪķÐī�ăÐķīĮ�ÌīďðĴĮɁț

 ° créer des environnements propices à différentes 
formes de dialogue social et encourager l’organisation 
ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮɁț

 ° promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes via leur intégration effective dans les 
politiques et l’accès au développement des compé-
ĴÐĊÆÐĮ�ÐĴ�¾�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮɁț

 ° faire respecter, voire développer, les réglementations 
internationales et nationales existantes en matière 
de droits du travail.

OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǧ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌȸÐĊææÐ-
ĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�ĴÐĊĊĴ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐ�ăȸĉĨăÐķī�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨďīĴÑÐ�
des marchés publics dans les territoires locaux.  
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Encadré 8.8  
Expériences en matière de marchés publics locaux inclusifs

#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮș�ÌĊĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�īÑæðďĊĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐș�ďĊĴ�ĨīðĮ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�Ĩďķī�ðĊÆăķīÐ�ÌĊĮ�ăÐķī�
législation et leurs politiques locales des clauses de passation de marchés qui renforcent la résilience des travailleurs 
et des entreprises, favorisent des conditions de travail sûres et saines, facilitent la participation des micro et petites 
entreprises à la gouvernance locale et garantissent l’inclusion des groupes vulnérables. Ces actions visent à offrir des 
alternatives concrètes aux modèles actuels de développement économique et urbain, qui ne font que renforcer l’exclusion 
ÐĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�'ăăÐĮ�ĮȸðĊĮÆīðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�ÌīďðĴÐ�ăðæĊÐ�ÌÐ�ăȸĨĨÐă�ăĊÆÑ�īÑÆÐĉĉÐĊĴ�Ĩī�ÆÐīĴðĊÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīș�
pour que les États et les organisations régionales soutiennent le traité contraignant des Nations unies sur les sociétés 
transnationales et les droits de l’homme. Il ne s’agit donc pas d’un ensemble de pratiques isolées développées par quelques 
collectivités territoriales dispersées, mais plutôt d’un engagement commun pour améliorer la passation de marchés 
locaux et mettre en œuvre des solutions de l’intérieur, souvent avec le soutien d’associations de collectivités locales. Il 
peut s’agir d’initiatives territoriales, comme dans le cas de la Catalogne (Espagne), ou nationales, comme dans le cas 
ÌÐ�ă�UďīŒÝæÐș�Ìķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�ÌÐĮ�qřĮȭ�Įș�ÌÐ�ăȸ�ķĮĴīăðÐ�ÐĴ�ÌÐ�ă�UďķŒÐăăÐȭ¢ÑăĊÌÐȘ�#ÐĮ�īÑĮÐķŘ�ĉďĊÌðķŘ�ĮÐ�ĮďĊĴ�
également engagés à progresser vers la mise en place d’accords de passation de marchés plus inclusifs et durables. 
qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÆďĉĉÐ�ăȸA�O'A�ĴīŒðăăÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐ�qīďÆķīɎ�'ķīďĨÐĊ�wķĮĴðĊÅăÐ�qīďÆķīÐĉÐĊĴ�UÐĴœďīā�
et le Global Lead City Network on Sustainable Procurement. Ce dernier comprend des villes du Sud global, dont Quezon 
City (Philippines), Tshwane et Le Cap (Afrique du Sud). 

Au-delà de l’ouverture des marchés publics locaux aux petites entreprises et aux professionnels, les collectivités 
locales ont également favorisé des conditions décentes de travail au sein des organisations de leurs contractants. À 
Cali ȧ�ďăďĉÅðÐȨș�ďľ�ăÐ�ÆìĒĉæÐ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÑĴðĴ�ÌÐ�ǠǣșǠɁɦ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�ÆďĊĴīÐ�ǧșǡɁɦ�ÆìÐš�ăÐĮ�ìďĉĉÐĮș�ăÐ�ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨă�
�ÐĊĴīÐĨīðĮ�ķĊÐ�ÆĴðďĊ�ĨďĮðĴðŒÐ�Ĩďķī�ķĴďĊďĉðĮÐī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ÆìÐåĮ�ÌÐ�åĉðăăÐ�Œð�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�ĨķÅăðÆĮȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�
d’un projet pilote, les entrepreneurs chargés des services de surveillance des installations publiques étaient tenus 
ÌȸÐĉĨăďřÐī�ǠǟǢɁåÐĉĉÐĮ�ÆìÐåĮ�ÌÐ�åĉðăăÐ�ȧǠǟɁɦ�Ìķ�ĨÐīĮďĊĊÐăȨȘ�wķī�ă�ÅĮÐ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐș�ÐĊ�ǡǟǠǨș�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌÐ�
lignes directrices contraignantes a été adopté par la municipalité, rendant obligatoire l’inclusion de clauses similaires 
pour ceux qui fournissent régulièrement des biens et des services à la commune. 

Rzgow (Pologne) a lancé un appel d’offres pour la collecte des déchets municipaux dans le cadre duquel le contractant, 
ă�ÆďďĨÑīĴðŒÐ�ĮďÆðăÐ�ăďÆăÐ�NďĉķĊăā�tšæĐœș�ÑĴðĴ�ĴÐĊķ�ÌÐ�ĨīÑĮÐĊĴÐī�ķĊ�ÌďÆķĉÐĊĴ�ÆďĊťīĉĊĴ�ĮďĊ�ĮĴĴķĴ�ÌÐ�ăðÐķ�ÌÐ�
ĴīŒðă�ĨīďĴÑæÑȘ�Aă�ÌÐŒðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�åðīÐ�ķĊÐ�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÆďĊťīĉĊĴ�ĪķÐ�ĮďĊ�ÆĴðŒðĴÑ�ðĊÆăķðĴ�ăȸðĊĴÑæīĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�
ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĨĨīĴÐĊĊĴ�¾�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĮďÆðăÐĉÐĊĴ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ÐĴ�Īķȸķ�ĉďðĊĮ�ǤǟɁɦ�ÌÐ�ĮÐĮ�ÐĉĨăďřÑĮ�
travaillant sur le projet sous contrat appartenaient à des groupes socialement marginalisés.

Il est essentiel de favoriser un environnement politique et juridique favorable et de fournir des instruments de passation 
de marchés qui mettent de côté les approches traditionnelles centrées sur le prix et se concentrent sur la promotion 
de l’égalité en tant que résultat valable. Il existe plusieurs exemples de telles approches, incluant celle de l’UE, la loi 
organique sur l’économie populaire et solidaire et le système national de passation de marchés en Équateur, ainsi que 
l’ordonnance locale de Cali ȧ�ďăďĉÅðȨȘ�OȸðĊĮĴķīĴðďĊ�ÌȸķĊ�ÆăðĉĴ�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴ�ÌȸăăðĊÆÐĮ�
avec les institutions locales pertinentes (telles que les chambres de commerce) ainsi que l’offre de sessions de formation 
et d’espaces d’échange pour ceux qui présentent des appels d’offres ont permis aux différents acteurs d’agir et de changer 
les mentalités. On trouve des exemples similaires à Milwaukee (États-Unis) et à Quito (Équateur). 

wďķīÆÐɁȚ��ĊĊ��ăŒÐĴÐ�TďīÐĊďș�ȹɁAĊÆăķĮðŒÐ�ăďÆă�ĨķÅăðÆ�ĨīďÆķīÐĉÐĊĴɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ
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Le dialogue social est souvent utilisé pour créer ou 
ĉðĊĴÐĊðī�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮɁț�ðă��ÑæăÐĉÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ĮÐīŒð�¾�
améliorer les conditions de travail. Le projet de soutien 
aux travailleurs du bâtiment de Dar es Salaam�ȧ}ĊšĊðÐȨ�
offre un bon exemple de dialogue sectoriel. La ville a créé 
une plate-forme de négociation avec les acteurs privés et 
le secteur public, qui a conduit à la reconnaissance des 
travailleurs informels par le National Construction Council 
du pays72. Les collectivités territoriales devraient fournir 
aux travailleurs formels et informels des moyens de déve-
lopper leurs entreprises et d’améliorer leur productivité, 
tout en améliorant leurs conditions de travail.

La ville de Vienne (Autriche) a encouragé le dialogue 
ĮďÆðă�ťĊ�ÌȸÅďīÌÐī�ăÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ăðÑÐĮ�¾�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�Ìķ�
ĨīĴæÐȘ�#ĊĮ�ÆÐīĴðĊĮ�ÆĮș�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�
ont effectivement été fondées sur la solidarité, mais elles 
ont, dans d’autres cas, posé quelques problèmes. Comme 
indiqué précédemment, des relations de travail nouvelles 
et potentiellement peu claires peuvent entraîner une 
perte des droits relatifs au travail et provoquer une 
concurrence inégale en raison des lacunes du cadre 
þķīðÌðĪķÐȘ�O�ŒðăăÐ�ÌÐ��ðÐĊĊÐ��ÆīÑÑ�ķĊ�ÆďĉðĴÑ�ÌðīÐÆĴÐķī�
et plusieurs groupes de travail, auxquels participent 
des services municipaux et des représentants de 
différentes institutions. L’économie des plates-formes 
génère souvent des problèmes que le scénario tradi-
ĴðďĊĊÐă�ȹɁĮřĊÌðÆĴ�ÆďĊĴīÐ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐɁȺ�ĊÐ�ĨÐīĉÐĴ�ĨĮ�
de résoudre. Il est notamment fondamental d’impliquer 
ĨăķĮðÐķīĮ�ÆĴÐķīĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌÑÅĴ�ĮďÆðăș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�
les travailleurs tout en évitant de rendre les plates-
formes numériques inutilisables73.

Au-delà du cas spécifique de dialogue social décrit 
ci-dessus, le droit à la ville constitue un mouvement 
ascendant en plein essor. Il permet de remettre l’amé-
lioration des conditions de travail au cœur du dévelop-
pement urbain. Il est important de tenir compte du fait 
que le droit à la ville est un effort collectif qui vise à 
remodeler le processus d’urbanisation, ce qui implique 
des revendications, des pressions et des luttes. Les 
groupes de travailleurs constituent traditionnellement 
de puissants leviers pour obtenir des droits dans les 
villes où ils vivent et travaillent. Le lieu de travail, quant 
à lui, est un lieu important de rassemblement collectif 
et de lutte pour le droit à la ville. 

À l’époque de l’apparition de la production de masse et 
des usines à la chaîne, les revendications des travail-
leurs concernant leurs droits étaient soutenues par 
des syndicats puissants disposant d’un réel pouvoir 

Ǧǡ��īĴìķī�LĮďĊș�ȹɁZīæĊðšðĊæ�ðĊåďīĉă�œďīāÐīĮ�ðĊ�ĴìÐ�ķīÅĊ�ÐÆďĊďĉřȚ�}ìÐ�
ÆĮÐ�ďå�ĴìÐ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ðĊÌķĮĴīř�ðĊ�#ī�ÐĮ�wăĉș�}ĊšĊðɁȺș�Habitat 
InternationalɁǢǡș�ĊoɁǡș�ǡǟǟǧș�ĨĨȘɁǠǨǡȭǡǟǡȘ

ǦǢ��:O���ðăăÐĮ�ÌðæðĴăÐĮș�ȹɁ}ìÐ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ďå��ðÐĊĊȸĮ�ĨĨīďÆì�ĴďœīÌĮ��
åðī�ĮìīðĊæ�ÐÆďĊďĉřɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, 
Barcelone, 2022.

de négociation, qui s’est mêlé à la lutte pour l’accès au 
ÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�ÆĴķÐăĮș�
avec l’augmentation du travail informel, du travail sous 
contrat, des travailleurs indépendants, des entreprises 
unipersonnelles et d’autres types de travail précaire, il 
est important de comprendre comment continuer à 
organiser la défense des droits des travailleurs. La légis-
lation est fondamentale pour fournir un cadre juridique 
au droit à la ville (ainsi qu’au régime foncier, aux codes 
de la construction, etc.) 

Les membres et partenaires de la Plateforme globale 
Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ħķŒīÐĊĴ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ăȸÑæăðĴÑ�
ÌÐĮ�ÆìĊÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴÐĮȘ�#ÐĮ�
groupes tels que le Solidarity Center travaillent au niveau 
ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ÐĴ�ĮďķĴðÐĊĊÐĊĴ�ÐĊŒðīďĊ�ǤǟǟɁĮřĊÌðÆĴĮ�ÐĴ�
associations de travailleurs. Ils accordent une attention 
particulière aux groupes structurellement discriminés, 
ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮș�ăÐĮ�O:�}sA�Ɏ�ÐĴ�
les Afro-descendants. En Inde, Action Aid s’efforce 
actuellement de fournir une formation aux travailleurs 
ÌďĉÐĮĴðĪķÐĮș�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ťĊ�ĪķȸÐăăÐĮ�
puissent être reconnues et revendiquer leurs droits. Ce 
projet, soutenu par la Commission européenne, a permis 
la création et le renforcement de syndicats représentant 
les travailleurs domestiques dans sept des États du pays. 
Aă��ĉďÅðăðĮÑ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǧɁǟǟǟɁĉÐĉÅīÐĮ74. 

OÐĮ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÐ�ăȸZA}�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌȸďķĴðăĮ�
internationaux pour soutenir le droit à la ville et améliorer 
les conditions d’emploi. Ces traités internationaux ont 
ÑĴÑ�īĴðťÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĨřĮ�Įķī�ă�ÅĮÐ�Ìķ�ŒďăďĊĴīðĴȘ��ĊÐ�
åďðĮ�īĴðťÑĮș�ðăĮ�ĮďĊĴ�þķīðÌðĪķÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīðæĊĊĴĮȘ��ðÐĊ�
ĪķȸķÆķĊÐ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊ�ĊÐ�ĨķðĮĮÐ�ÔĴīÐ�ĪķăðťÑÐ�ÌȸÐŘĨăðÆð-
ĴÐĉÐĊĴ�ȹɁķīÅðĊÐɁȺș�ĊďĉÅīÐ�ÌȸÐĊĴīÐ�ÐăăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�
utilisées dans le contexte urbain. Il s’agit par exemple de 
ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�ăðÑÐĮɁȚ�ȨɁķŘ�ĴīŒķŘ�ĨķÅăðÆĮɁț�ÅȨɁ¾�ă�ĮĊĴÑ�
ķ�ĴīŒðă�ȧÑæăÐĉÐĊĴ�ăðÑÐ�¾�ă�ĮĊĴÑ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐȨɁț�
ÆȨɁķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮɁț�ÌȨɁķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĉðæīĊĴĮɁț�
ÐȨɁķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮɁț�ÐĴÆȘ�OÐĮ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�ðĊĴÐī-
nationales du travail peuvent donc être utilisées, dans 
ăÐĮ�ĨřĮ�Īķð�ăÐĮ�ďĊĴ�īĴðťÑÐĮș�ÆďĉĉÐ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�
pression pour mettre en œuvre le droit à la ville.

OÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�ÌÐ�ăȸZA}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĮÐīŒðī�
d’instruments de formulation des politiques. Ces direc-
tives techniques ne sont pas contraignantes. La récente 
tÐÆďĉĉĊÌĴðďĊ�ÆďĊÆÐīĊĊĴ�ă�ĴīĊĮðĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�
informelle vers l’économie formelle adoptée en 2015 
ȧĊɰɁǡǟǣȨ��ÑĴÑ�ăīæÐĉÐĊĴ�ķĴðăðĮÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�
telles que WIEGO et StreetNet pour soutenir la transition 
des travailleurs et des unités économiques de l’économie 
ðĊåďīĉÐăăÐ�ŒÐīĮ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�åďīĉÐăăÐȘ�O�tÐÆďĉĉĊÌĴðďĊ�
ȧĊɰɁǠǠǤȨ�Įķī�ăÐ�ÌīďðĴ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮș�ÌďĨĴÑÐ�

Ǧǣ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁAĊÆăķĮðŒÐ�'ÆďĊďĉř�ĊÌ�9ďďÌ�
wÐÆķīðĴřɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.
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externalisée (et souvent à domicile) est prévalente. Il 
est également possible d’étendre les régimes d’assu-
rance professionnelle des entreprises pour couvrir les 
personnes travaillant à domicile ou dans d’autres lieux. 
#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ÅĊĪķÐĮ�ĨďķīīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÐĊÆďķīæÑÐĮ�
à proposer des comptes d’épargne abordables aux 
travailleurs informels. 

L’un des facteurs essentiels à l’extension de la couver-
ture de la sécurité sociale dans de nombreuses villes 
est la reconnaissance par les CT des organisations 
de la société civile, car le secteur public ne peut pas 
tout faire seul. wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊă�
ȧw#AȨ�ÐĮĴ�ķĊ�ÐŘÐĉĨăÐ�ÌȸďīæĊðĮĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÐ�ÆðŒðăÐ�
Īķðș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮș�ĨīďĉÐķĴ�ăȸÑĨīæĊÐ�ťĊ�ÌȸĮĮķīÐī�ķĊÐ�
meilleure couverture sociale. Comme son nom l’indique, 
w#A�ĮďķĴðÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�Īķð�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
quartiers informels. Les réseaux d’épargne sont actifs 
ÌĊĮ�ǤǡǦɁŒðăăÐĮ�Ìȸ�ĮðÐș�Ìȸ�åīðĪķÐ�ÐĴ�Ìȸ�ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐȘ�'ăăÐĮ�
ďĨÝīÐĊĴ�ÌĊĮ�ǣɁǧǠǧɁăďÆăðĴÑĮ�ÐĴ�īÐĨīÑĮÐĊĴÐĊĴ�ǧɁǧǦǠɁæīďķĨÐĮ�
ÌȸÑĨīæĊÐ�ÌÐ�åÐĉĉÐĮș�ŒÐÆ�ǢǧǦɁǧǧǤɁĉÐĉÅīÐĮȘ��ÐĮ�
groupes soutiennent le développement de la cohésion 
ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĮș�ðăĮ�ďååīÐĊĴ�ķĊ�ťăÐĴ�
ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ťĊĊÆðÝīÐ�¾�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ĉÐĉÅīÐĮ�Ĩīĉð�
les plus pauvres de la société, qui utilisent ensuite leurs 
économies, ou contractent de petits prêts auprès de 
leurs pairs, pour que leurs enfants puissent continuer 
d’aller à l’école, pour couvrir les frais médicaux ou pour 
faire face à des situations inattendues76. Lorsque les 
groupes se fédèrent, l’épargne peut contribuer à faire 
avancer les choses pour instaurer de réels changements 
dans les quartiers, allant au-delà de la simple promotion 
des moyens de subsistance. Les fédérations peuvent 
utiliser leurs systèmes d’apprentissage, de suivi et 
d’évaluation pour suivre la croissance des différents 
groupes et surveiller leur santé. La collecte de données 
sur l’épargne est une pratique établie de longue date 
ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ�ĴīŒðă�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÌÐ�ă�w#A�ĨďīĴĊĴ�
sur les données relatives aux bidonvilles ou logements 
précaires, et qui a gagné en importance dans ce domaine. 
Grâce à ces pratiques, la contribution de l’épargne à 
l’amélioration des moyens de subsistance est devenue 
ŒðĮðÅăÐ�Ĩďķī�ÆìÆķĊ�ÌÐĮ�ŨăðÑĮ�ÌÐ�ă�w#Aș�ÐĴ�ăȸďĊ�ÆďĊĮĴĴÐ�
de plus en plus un mouvement vers la numérisation des 
données d’épargne.

La Self-Employed Women’s Association, un syndicat 
indien, offre un autre exemple de ce type d’organisation. 
Elle fournit un régime complet d’assurance sociale qui 
couvre à la fois les travailleurs indépendants et les sala-
īðÑĮ�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮȘ�OȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǡ�
présente un exemple de protection sociale pour les 
femmes indiennes dans le secteur de la construction, 
un des secteurs clés de l’économie urbaine indienne, 

Ǧǥ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁZķī�ĮŒðĊæĮș�ďķī�ĮĴīÐĊæĴìɁȺș�Recueil de cas 
ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

en 1961, s’est également avérée être un outil puissant. 
Une fois appliquées, ces recommandations peuvent 
contribuer à fournir un logement décent aux travailleurs 
et à leurs familles. Cela implique essentiellement de 
garantir ces droits à l’ensemble de la population d’un 
territoire donné.

Il est important de noter que les gouvernements natio-
ĊķŘ�ĊÐ�ÌďðŒÐĊĴ�ĨĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ĮðæĊÐī�ÐĴ�īĴðťÐī�ăÐĮ�ĴīðĴÑĮ�
garantissant ces droits, ils doivent également imposer 
leur application. Les gouvernements centraux peuvent 
aller au-delà des conventions internationales et appliquer 
ÌÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�ĨăķĮ�ĨďķĮĮÑÐĮȘ�}ďķĴ�ÐĊ�īÐĮĨÐÆĴĊĴ�
les lois nationales, les collectivités territoriales peuvent 
aller encore plus loin, appliquer les réglementations et 
ÅďīÌÐī�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐĮ�Ĩďķī�
une ou plusieurs municipalités données, qui peuvent ne 
pas être couvertes par les réglementations nationales. 

b. Protection sociale 

Moins de la moitié de la population mondiale a accès 
à une forme ou une autre de couverture sociale. Il 
est donc important que les collectivités territoriales 
encouragent les politiques contribuant à étendre le 
niveau de protection sociale de tous les membres de 
la société. OÐĮ�ÌÑťÆðĴĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐ�
sont particulièrement critiques pour les travailleurs du 
secteur informel en raison de leur plus grande insécurité 
d’emploi et de leur plus grande probabilité d’être exposés 
à des conditions de travail dangereuses.

L’extension municipale de la couverture de l’assurance 
du personnel pour couvrir les personnes qui ne sont 
pas nécessairement employées directement par la 
collectivité locale, mais dont les conditions de travail 
sont, à bien des égards, contrôlées par la municipalité, 
peut permettre d’améliorer la protection sociale locale75. 
Les vendeurs de rue sont particulièrement concernés. 
Ils attendent notamment de la municipalité qu’elle leur 
fournisse l’infrastructure dont ils ont besoin, qu’elle 
délivre des permis de vente et qu’elle les autorise à vendre 
ăÐķīĮ�ĨīďÌķðĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮȘ�}ĊĴ�ăÐ�ĴīŒðăăÐķī�
informel que la municipalité pourraient contribuer à 
l’assurance (en échange, par exemple, de l’obtention par 
le travailleur d’une licence de vente), ce qui permettrait 
d’étendre la couverture de la sécurité sociale. 

La protection sociale pourrait également être améliorée 
Įð�ăÐĮ��}�ÐĊÆďķīæÐðÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĨæĊðÐĮ�ÌȸĮĮķīĊÆÐ�
åďīĉÐăăÐĮ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�
travailleurs les plus pauvres et à étendre leur application. 
Il pourrait être nécessaire de remodeler le système 
d’assurance formel dans les zones où la production 

ǦǤ�9īĊÆðÐ�OķĊÌș�ȹɁwďÆðă�qīďĴÐÆĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�OÅďķī�TīāÐĴȚ�}ďœīÌĮ��
tÐĮÐīÆì��æÐĊÌɁȺș�IDS Bulletin 39, n° 2, 2008, pp. 87-92.
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dans lequel les femmes sont habituellement victimes de 
discriminations. Les collectivités territoriales pourraient 
envisager de promouvoir des expériences similaires par 
le biais de partenariats avec des ONG.

Les instruments de l’Organisation internationale du 
}īŒðă�ȧZA}Ȩ�ĉÐĊĴðďĊĊÑĮ�ĨīÑÆÑÌÐĉĉÐĊĴș�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�
conventions et recommandations internationales, sont 
des outils appropriés pour aider à établir et à soutenir les 
cadres réglementaires de la protection sociale et peuvent 
également servir de base à la mise en place d’une telle 
ÆĴðďĊȘ��ķ�ĊðŒÐķ�ĊĴðďĊăș�ăȸZA}�ĨăðÌÐ�ÆĴķÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�
faveur de l’extension de la couverture de sécurité sociale 
pour tous. Au niveau local, des efforts substantiels sont 
déployés pour renforcer les organisations communau-
ĴðīÐĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ĮďÆðăÐȘ�OÐĮ��}�ĨďķīīðÐĊĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
œuvre des politiques et des programmes appropriés 
pour soutenir ces développements et les promouvoir 
activement. Ce soutien devrait également s’étendre 
aux efforts entrepris individuellement et par de petits 
groupes d’habitants. Il existe d’ailleurs quelques exemples 
de réussite dans la promotion de la protection sanitaire 
et de la surveillance communautaire au niveau individuel.

4.5 reconnaître 
l’informalité

Bien que les sous-sections précédentes concernent 
également le secteur informel, en raison de son impor-
tance dans l’économie urbaine, la présente section traite 
exclusivement de cet aspect. Ce secteur est important 

en soi et en raison de ses liens essentiels avec les 
entreprises qui opèrent dans le secteur formel et avec 
les consommateurs urbains. Les travailleurs informels 
sont toujours majoritaires dans les pays du Sud global, 
et leur nombre augmente également dans le Nord global. 
Ce sont eux qui sont les plus touchés par le problème du 
ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴ�ÅďīÌÑ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǢȘ�OÐĮ�
ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÌÑĴðăăÑĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǧȘǢȘ�
Les travailleurs informels partagent tous un ensemble 
de demandes communes – protection contre le harcè-
lement et la peur, droit de s’organiser, droit à un statut 
þķīðÌðĪķÐ�īÐÆďĊĊķ�ÐĴ�ķĊÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
les travailleurs informels opérant dans les zones urbaines 
demandent également que leurs contributions écono-
miques soient reconnues par les collectivités territoriales 
et intégrées dans les politiques et plans locaux, avec des 
conditions équitables77. 

OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�åďķīĊðī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�¾�ă�
prospérité, mais elles doivent aussi promouvoir et fournir 
un environnement favorable capable de soutenir les 
nombreuses actions qui doivent être mises en œuvre par 
d’autres acteurs. Certaines d’entre elles sont illustrées par 
les cas présentés tout au long de ce chapitre. En outre, 
ťĊ�ÌÐ�åďķīĊðī�ÆÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮĴðĮåðĮĊĴÐș�
ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÌÑĪķĴÐĮȘ��Ðă�
nécessite de mettre en place des mécanismes appro-
priés de dotations pour les collectivités territoriales et 
de paiement des taxes locales par les citoyens et les 
entreprises privées. La création d’entreprises publiques 
ĨÐķĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐī�ăÐĮ��}Ș�TăæīÑ�
cela, les habitants doivent également payer leur juste 
ĨīĴ�ťĊ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÑĪķĴĮȘ�wð�ÆÐă�
peut sembler évident, ce n’est pas toujours la norme. 
OÐĮ�ÆĮ�ÌÐ��}�ÌðĮĨďĮĊĴ�ÌÐ�ĨÐķ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÅďĊÌÐĊĴș�

ǦǦ�ZU�ȭ>ÅðĴĴ�ÐĴ�ZA}ș�ȹɁ}ìÐ�AĊåďīĉă�wÐÆĴďīɁȺȘ

wďķīÆÐɁȚ�OÐ�ĨīďþÐĴ�ÌÐ�ĨăðÌďřÐīȘ�9ăðÆāīȘ
Marché informel à Harare, Zimbabwe.
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īĒăÐĮ�ĪķÐ�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ăÐĮ��}�ÌĊĮ�ă�īÑĨĨīďĨīðĴðďĊ�Ìķ�
foncier et des communs économiques urbains)78.

Certaines municipalités ont également offert des possi-
bilités de marchés publics. En Inde, elles ont commencé 
à travailler avec la Self-Employed Women’s Association 
ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǣȘǣȨ�Ĩďķī�ÌďĊĊÐī�ķŘ�åÐĉĉÐĮ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴÐĮ�
des emplois qui fournissent des services d’infrastructure 
publique de base. Ce partenariat organise désormais 
les travailleurs et les met en relation avec des services 
ĉķĊðÆðĨķŘ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăȸĮĮðĊðĮĮÐ-
ment, de l’eau, de l’électricité et du logement. Ces villes ne 
disposent pas des budgets et des capitaux d’investisse-
ĉÐĊĴ�ĮķŨĮĊĴĮ�Ĩďķī�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮȘ�
L’emploi de ces travailleurs informels répond donc à 
des besoins non satisfaits, crée des emplois, favorise 
l’inclusivité dans les villes et permet d’économiser de 
l’argent qui devrait sinon être dépensé pour embaucher 
Ìķ�ĨÐīĮďĊĊÐă�ĉķĊðÆðĨă�ťĊ�ÌÐ�æÑīÐī�ă�ĨīÐĮĴĴðďĊ�ÌÐ�
services. Les allocations de chômage ont également 
été étendues aux travailleurs du secteur informel. La 
ville de Marica (Brésil) fournit ici un exemple intéressant. 

WIEGO a réalisé une étude dans onze villes, qui met 
en évidence le type de mesures dont les travailleurs 
informels ont besoin pour relancer leurs activités écono-
miques. Les organisations de travailleurs informels qui 
ont collaboré à cette étude ont exprimé des demandes 
communes de mesures de relance et de réformes futures. 
�ÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÆĴÑæďīðĮÑÐĮ�ÆďĉĉÐ�ĮķðĴɁȚ

 ° ðÌÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�Ĩďķī�īÐĉÅďķīĮÐī�ăÐĮ�ÌÐĴĴÐĮ�ÐĴ�īÐÆďĊĮ-
ĴðĴķÐī�ăȸÑĨīæĊÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆĴðåĮɁț

 ° subventions en espèces et mesures de relance, y 
ÆďĉĨīðĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�ĨķÅăðÆĮș�ťĊ�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ă�
reprise des moyens de subsistance et des entreprises 
ðĊåďīĉÐăăÐĮɁț

 ° réformes politiques et juridiques, tant au niveau 
national que local, pour créer un environnement 
åŒďīÅăÐ�¾�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ðĊåďīĉÐăăÐɁț

 ° protection sociale universelle et complète offrant à 
la fois une assurance et une assistance sociales aux 
travailleurs informels. 

Au niveau local, les différents types d’environnements 
favorables attendus par ces organisations de travail-
leurs informels sont énumérés (avec des exemples de 
ÌÐĉĊÌÐĮ�ÆðÅăÑÐĮ�ÌÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮȨ�ÌĊĮ�ăÐ�ĴÅăÐķɁǧȘǠȘ

78 Anjali Mahendra et alȘș�ȹɁwÐŒÐĊ�}īĊĮåďīĉĴðďĊĮ�åďī�TďīÐ�'ĪķðĴÅăÐ�ĊÌ�
wķĮĴðĊÅăÐ��ðĴðÐĮɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥšOīǡ9.

notamment dans les pays du Sud global. Ce point est 
particulièrement pertinent dans le cas des travailleurs et 
ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�Īķðș�Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�ďĨÝīÐĊĴ�ÐĊ�
dehors des limites réglementaires des gouvernements. Il 
ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÐĴ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ��}�ÐĴ�ăÐĮ�ďĨÑīĴÐķīĮ�ðĊåďīĉÐăĮȘ��ÐĴĴÐ�ĪķÐĮĴðďĊ�
mérite une attention particulière. 

Les collectivités territoriales devraient développer 
des mécanismes concrets pour soutenir les entre-
prises informelles. Il s’agit notamment de fournir des 
espaces sécurisés pour les entreprises, de renforcer les 
capacités, de fournir des crédits, de faciliter l’information 
sur les marchés et de donner des conseils juridiques. La 
trajectoire Prospérer vers l’égalité nécessite de mettre 
ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊ�ÆřÆăÐ�ŒÐīĴķÐķŘ�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�
collectivités territoriales et la société civile, en accor-
dant une attention particulière au secteur informel. 
#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ðĊåďīĉÐă�ÌĊĮ�
les zones urbaines ont des liens en amont et en aval 
avec des entreprises formelles. Il est important de le 
ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�
les soutenir et à les promouvoir. Cela contribuera à les 
protéger de l’exploitation, à augmenter leur productivité 
ÐĴ�¾�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ÐĉĨăďðĮȘ�qīăăÝăÐĉÐĊĴș�ăÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�
également faciliter l’enregistrement et la taxation des 
ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ðĊåďīĉÐăăÐĮ�ÐĊ�ĮðĉĨăðťĊĴ�ăÐĮ�ĨīďÆÑÌķīÐĮ�
administratives, en leur offrant des avantages et des 
incitations en échange du paiement des taxes.

#ĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊÌðÐĊĊÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�Surat et Ahmedabad, 
ăÐ�Tìðă�>ďķĮðĊæ�}īķĮĴ��ĊÑæďÆðÑ�ÌÐĮ�ÆÆďīÌĮ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�
æÐĊÆÐĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮ�ÐĴ�ďÅĴÐĊķ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ăďÆķŘ�
au nom des travailleurs informels. Ces fonds ont été 
utilisés pour améliorer les logements et pour fournir une 
technologie d’énergie solaire qui permet aux entreprises 
à domicile d’alimenter en énergie des réfrigérateurs, des 
fers à souder et des machines à coudre. Ces change-
ments ont permis à ces entreprises d’augmenter leurs 
revenus, d’économiser de l’argent et de réduire leur 
consommation d’énergie. À Bangkok�ȧ}ìõăĊÌÐȨș�ķĊÐ�
organisation regroupant des travailleurs à domicile et 
des travailleurs informels, appelée HomeNet, a négocié 
ŒÐÆ�ă��Ċæāďā�TĮĮ�}īĊĮĨďīĴ��ķĴìďīðĴř�ăȸÐŘĴÐĊĮðďĊ�
de ses services pour couvrir la périphérie de la ville où 
résident la plupart des travailleurs informels de la ville. 
Cela a permis de leur offrir un accès amélioré aux intrants 
pour fabriquer leurs produits ainsi qu’aux marchés où les 
vendre. Les villes de Bhubaneshwar (Inde) et Durban 
(Afrique du Sud) ont travaillé avec des ONG locales et des 
groupes de travailleurs informels pour créer des zones 
spécialement désignées dans les espaces publics. Elles 
ont également amélioré les marchés pour les vendeurs de 
rue, reconnaissant ainsi l’importance du rôle qu’ils jouent 
ÌĊĮ�ăȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐ�ÆìĪķÐ�ŒðăăÐ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�Įķī�ăÐĮ�
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Tableau 8.1 
Exemples de demandes d’environnements locaux favorables formulées par les orga-
nisations de travailleurs informels

Exigences politiques Exemples de villes

Accès réglementé et droit de 
travailler dans les espaces 
publics, y compris moratoires 
sur les permis et les taxes

Bangkok

L’Autorité métropolitaine de Bangkok devrait autoriser les vendeurs et les chauffeurs de 
taxi-moto déplacés par les récentes expulsions à retourner sur leur lieu de travail initial.

Ahmedabad

La municipalité d’Ahmedabad doit rouvrir et protéger tous les marchés gérés par des 
vendeurs de rue ainsi que tous les marchés de gros.

Durban

O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌȸÐ}ìÐāœðĊð�ÌÐŒīðĴ�ðĊĮĴðĴķÐī�ķĊ�ĉďīĴďðīÐ�Įķī�ăÐĮ�åīðĮ�ÌÐ�ĨÐīĉðĮ�ȧĪķÐ�ăÐĮ�
travailleurs informels aient des arriérés ou non).

Accra

Le National Board for Small Scale Industries, les services compétents de l’assemblée 
ĉķĊðÆðĨăÐ�ÐĴ�ăÐ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�ÌÐĮ��ďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴ�Ìķ�#ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�īķīă�ÌďðŒÐĊĴ�
agrandir les marchés existants pour créer un espace pour les vendeurs de rue.

Lima

OÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ăďÆăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ĮÐ�ÆďĊåďīĉÐī�¾�ăȸďīÌďĊĊĊÆÐɁǠǦǧǦș�Īķð�īÑæăÐĉÐĊĴÐ�ăÐ�
ÆďĉĉÐīÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐĴ�ÐĊÆďķīæÐ�ăÐĮ�īÐăďÆăðĮĴðďĊĮ�ďŨÆðÐăăÐĮȘ

Services d’infrastructure de 
base sur les lieux de travail

UÐœɁ�ďīā

OÐ�ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨă�ÌÐ�UÐœɁ�ďīā�ÌÐŒīðĴ�ķĴðăðĮÐī�ĮďĊ�åďĊÌĮ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�
créer un fonds foncier qui soutient le travail durable et garantir l’existence pérenne des 
espaces de tri et de dépôt gérés par les travailleurs.

Accra

Les municipalités doivent investir pour améliorer les infrastructures sur les lieux de 
travail, assurer une meilleure ventilation, mettre en place des installations sanitaires et 
fournir un environnement de travail généralement sûr et sécurisé.

Durban

O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌȸÐ}ìÐāœðĊð�ÌÐŒīðĴ�īÑÆĴðŒÐī�ăÐĮ�ðĊĮĴăăĴðďĊĮ�ÌÐ�ÅðĊĮ�ĨķÅăðÆĮȘ

Transport entre le domicile, les 
marchés et le lieu de travail

Ahmedabad

La municipalité d’Ahmedabad doit mettre en place des transports publics abordables 
et accessibles pour les travailleurs informels et leurs marchandises, entre leur lieu de 
īÑĮðÌÐĊÆÐș�ăÐĮ�ĉīÆìÑĮ�ÌÐ�æīďĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮðĴÐĮȥĉīÆìÑĮ�ÌÐ�ŒÐĊĴÐȘ

Lutte contre le harcèlement 
et les expulsions

Durban

O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌȸÐ}ìÐāœðĊð�ÌÐŒīðĴ�ÆÐĮĮÐī�ÌÐ�īÐÆďķīðī�¾�ÌÐĮ�ĉÑĴìďÌÐĮ�ÌÐ�ìīÆÝăÐĉÐĊĴș�
ÌÐ�ÆďĊťĮÆĴðďĊ�ÐĴ�ĉðĮÐ�ÐĊ�åďķīīðÝīÐ�ÌÐĮ�ÅðÐĊĮȘ
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des travailleurs à domicile, des vendeurs de rue et 
des collecteurs de déchets, WIEGO suggère que les 
collectivités territoriales prennent en compte les 
ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮ�ÐĴ�æðĮĮÐĊĴ�ÐĊ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐɁȚ

 ° Les travailleurs à domicile ont besoin d’un logement 
sûr et de services d’infrastructure de base. Ils ne 
doivent pas faire l’objet de relocalisations forcées et 
ÌďðŒÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ÆďĊĴīĴĮ�ĮĻīĮ�ÐĴ�ĴīĊĮĨīÐĊĴĮ�
Īķð�ăÐķī�ĮĮķīÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīðŘ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ĴīðåĮ�¾�ă�ĨðÝÆÐ�
équitables.

 ° Les vendeurs de rue ont besoin d’un accès sécurisé 
à l’espace public, de licences ou d’autorisations de 
vente, de cartes d’identité et de services d’infrastruc-
ture de base (par exemple, eau et assainissement).

 ° Les collecteurs de déchets ont besoin d’un accès 
aux déchets, de contrats de gestion des déchets et 
d’une rémunération de la part des municipalités et 
des centres d’infrastructure (pour le tri et le stockage 
des déchets collectés).

Parallèlement, des réglementations appropriées 
devraient décourager les employeurs d’embaucher 
des travailleurs de manière informelle ou d’informaliser 
les emplois existants. Les employeurs devraient être 
encouragés à contribuer à la couverture médicale 
et aux pensions de leurs travailleurs ainsi qu’à leur 
accorder d’autres avantages, tels que des congés 
maladie rémunérés et le paiement des heures 
supplémentaires. Le discours sur la formalisation a 
été dynamisé par les délibérations des Conférences 
internationales du travail de 2014 et 2015 et a conduit 
¾�ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌÐ�ă�tÐÆďĉĉĊÌĴðďĊɁtǡǟǣ�Įķī�ă�ĴīĊĮð-
tion de l’économie informelle vers l’économie formelle 
ÌďĨĴÑÐ�ÐĊ�ǡǟǠǤ�ȧĊɰɁǡǟǣȨȘ�O�tǡǟǣ�åďķīĊðĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
des lignes directrices pour étendre la protection aux 
travailleurs informels et déplacer l’attention focalisée 
sur les entrepreneurs qui échappent aux taxes et à la 
réglementation, pour la tourner vers les travailleurs 
et les unités économiques vulnérables qui ont besoin 
de protection et d’incitations pour se formaliser. L’une 
ÌÐĮ�ÌðĮĨďĮðĴðďĊĮ�ðĉĨďĮÑÐĮ�Ĩī�ă�tǡǟǣ�ÐĮĴ�ȹɁăȸÆÆÝĮ�
réglementé à l’espace public pour les travailleurs infor-
ĉÐăĮ�ķīÅðĊĮɁȺȘ�:ī¶ÆÐ�¾�ÆÐĴĴÐ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊ�ÐĴ�ķŘ�
délibérations qui ont précédé pendant deux ans son 
adoption, le processus de formalisation est désormais 
plus susceptible de se concentrer sur les droits, et pas 
seulement sur les responsabilités, des travailleurs et 
des entreprises informels. Elle considère également 
la formalisation comme un processus graduel et 
progressif, et non comme un enregistrement ou une 
légalisation ponctuelle.

OÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban 
AgendaȨ�ÌďĨĴÑ�ăďīĮ�Ìȸ>ÅðĴĴɁAAA�ÆďĉĨīÐĊÌ�ĨăķĮðÐķīĮ�
articles qui imposent l’intégration de l’économie 
informelle dans les politiques et les plans des villes. 
En outre, elle reconnaît que les travailleurs informels 
de chaque secteur ont des besoins et des demandes 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÐĴ�īÐĪķðÝīÐĊĴ�ÌďĊÆ�ķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ĮĨÑÆð-
ťĪķÐ�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ÆĮ�ĨīĴðÆķăðÐīĮ�

Décriminalisation des travail-
leurs informels et de leurs 
activités de subsistance, et 
protection juridique contre les 
abus de la police, des autorités 
locales et des employeurs

UÐœ��ďīā

OÐ�ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨă�ÌÐ�UÐœɁ�ďīā�ÌÐŒīðĴ�ðĉĉÑÌðĴÐĉÐĊĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ăȸAĊĴīďɁǠǠǠǥ�Ìķ�
ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨăș�ÌďĨĴÑ�ÐĊ�åÑŒīðÐīɁǡǟǡǠș�Īķð�ĮķĨĨīðĉÐ�ăÐ�ĨăåďĊÌ�ÆĴķÐă�ÌÐĮ�ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�
vente de nourriture. Il devrait également mettre en place un organisme unique chargé 
ÌÐ�åðīÐ�īÐĮĨÐÆĴÐī�ă�ăÑæðĮăĴðďĊ�Įķī�ăÐĮ�ÌðĮĴīðÅķĴÐķīĮ�ķĴďĉĴðĪķÐĮș�ťĊ�ÌȸìīĉďĊðĮÐī�ăÐĮ�
īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�īÐĴðīÐī�ÌÑťĊðĴðŒÐĉÐĊĴ�ķ�ÌÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨďăðÆÐ�ÌÐ�UÐœɁ�ďīā�ă�
responsabilité de faire respecter la législation sur les distributeurs automatiques, tout 
en créant un comité consultatif multipartite sur ces distributeurs.

wďķīÆÐɁȚ��ĊĪķÐ�ĉďĊÌðăÐȘ�9ăðÆāīȘ
}īŒðă�¾�ÌďĉðÆðăÐ�ĨÐĊÌĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�TÌæĮÆīȘ

wďķīÆÐɁȚ�TīĴì��ăĴÐī��ìÐĊ�ÐĴ��īďăðĊÐ�wāðĊĊÐīș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�AĊåďīĉă�'ÆďĊďĉřȘ��ÆìðÐŒðĊæ�qīďĮĨÐīðĊæ�ĊÌ�}ÐīīðĴďīðă�'ĪķăðĴřɁȺș�Série de documents de travail 
:ZO#Ɂ�Aș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǠȘ
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Comme mentionné dans l’introduction, la mondiali-
sation, la croissance urbaine et les transformations 
économiques (y compris l’avènement des nouvelles 
technologies) entraînent non seulement des chan-
gements importants sur les marchés du travail, mais 
produisent également des transformations dans les 
systèmes urbains et territoriaux. L’évolution des hiérar-
chies urbaines et territoriales a des impacts différents 
sur les (in)égalités interterritoriales liées aux échanges 
commerciaux, au développement économique, à l’inves-
tissement, à la migration, à l’environnement et la culture, 
entre autres. Cela entraîne d’autres inégalités dans les 
possibilités qu’ont les différents secteurs de la population 
de mener une vie prospère. La concurrence croissante 
entre les différents territoires et l’impact des différentes 
crises ont produit un scénario dans lequel existe une 
polarisation croissante entre, d’une part, les villes et 
les régions qui deviennent de plus en plus dynamiques 
ÐĴ�ðĊĴÑæīÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŦķŘ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ĉďĊÌðķŘ�ȧÆÐ�
qui a des impacts divers sur les dynamiques locales), et, 
d’autre part, les villes et les régions stagnantes ou margi-
nalisées79. Cette asymétrie territoriale a été observée 
tant dans les pays économiquement développés que 
dans les pays en développement. On la retrouve dans les 

ǦǨ�qďķī�ĨăķĮ�ÌȸðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮș�Œďðī�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣ�
Ìķ�ÆìĨðĴīÐɁǡ�ÌÐ�ÆÐ�īĨĨďīĴȘ

environnements urbains et non urbains, et elle condi-
tionne l’exacerbation des inégalités entre les personnes 
aux deux extrémités du spectre. Il est désormais urgent 
que tous les échelons de décision cherchent activement 
à promouvoir un développement économique, propre 
à chaque territoire et plus équilibré, et à encourager la 
coopération horizontale.

5 trajectoire 
Prospérer 
vers l’égalité 
interterritoriale

wďķīÆÐɁȚ�LďÆāÐ��ķăÆĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
#ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�åďĊÆðÐīȘ�wĴďÆāìďăĉș�wķÝÌÐȘ
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politiques nationales et régionales de soutien doivent 
accorder une plus grande attention aux programmes 
de développement local et s’adapter pour reconnaître la 
pertinence croissante de ces territoires. Pour répondre 
aux pressions de l’économie mondiale et à l’impact des 
différentes crises, elles doivent promouvoir une plus 
grande solidarité et une plus grande résilience.

Cependant, la vision et la culture qui façonnent les poli-
tiques territoriales et les stratégies d’aménagement du 
territoire peuvent être profondément différentes d’un 
ĨřĮ�¾�ăȸķĴīÐȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐĮ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�ÌÐ�ȹɁÆďìÑĮðďĊ�
ĴÐīīðĴďīðăÐɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ȹɁÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑĪķðăðÅīÑɁȺș�ðĊĮÆīðĴĮ�
dans les institutions et les politiques de l’Union euro-
péenne, diffèrent considérablement des traditions de 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ķĴīÐĮ�ĨřĮ�ÐĴ�īÑæðďĊĮș�Īķð�
n’ont peut-être pas développé une vision aussi complète 
de l’aménagement du territoire80. Parallèlement, certains 
pays élaborent des politiques urbaines nationales (PUN, 
ou NUPs en anglais) qui, entre autres engagements, 
prévoient d’orienter le soutien national vers la promotion 
ÌÐ�ȹɁĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ĨăĊĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�
intégrés, polycentriques et équilibrés81ɁȺȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�
à ce jour, cette dimension n’a été inscrite que dans un 
nombre limité de PUN82.

En effet, le potentiel de développement de nombreuses 
localités et régions peut être limité par des stratégies et 
politiques centralisées. Ces recommandations reposent 
souvent sur l’idée que les avantages de la promotion 
du dynamisme économique dans les zones et régions 
ķīÅðĊÐĮ�ÆăÑĮ�ťĊðīďĊĴ�Ĩī�ĮÐ�īÑĨÐīÆķĴÐī�Įķī�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�
ruraux environnants et les zones moins dynamiques. 
Néanmoins, et comme indiqué ci-dessus, cela n’est pas 
nécessairement vrai. Au contraire, ces politiques ont 
souvent conduit, de facto, à considérer ces localités et 
īÑæðďĊĮ�ȹɁ¾�ă�ĴīôĊÐɁȺ�ÆďĉĉÐ�ÌÐĮ�ďÅĮĴÆăÐĮ�ķ�ÌÑŒÐ-
loppement national. 

Les chercheurs et les décideurs politiques suggèrent que, 
loin de limiter le dynamisme économique et le potentiel 
de croissance économique des grandes agglomérations 
ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÑæðďĊĮ�ÌřĊĉðĪķÐĮș�ȹɁăÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�
de croissance existent dans tous les types de régions83ɁȺ�
ÐĴ�ĪķÐ�ȹɁĴďķĴÐĮ�ȫăÐĮ�ĴřĨďăďæðÐĮ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȬ�ďĊĴ�ăÐ�
potentiel de contribuer de manière substantielle à la 

ǧǟ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ��ĮĴďÆāĴāðĊæ�ďå�'ķīďĨÐĊ��ďìÐĮðďĊ�qďăðÆðÐĮ�ĊÌ�
UĴðďĊă��īÅĊ�ĨďăðÆðÐĮɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 
2022.

ǧǠ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtÐĮďăķĴðďĊ�ǦǠȥǡǤǥȘ�UÐœ��īÅĊ�
�æÐĊÌɁȺș�ǡǟǠǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĉāO>�ķ, paragraphes 13.e, 95 et 136.

ǧǡ�ȹɁ�Ċ�ĴďĴă�ÌÐ�ǢǟɁĨřĮ�ȧǣǠɁɦȨ�ĮðæĊăÐĊĴ�ÌÐĮ�q�U�Īķð�īÐĉĨăðĮĮÐĊĴ�ăÐĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�
ÌÐ�ăȸZ##ɁǠǠȘȘǠș�ÆȸÐĮĴȭ¾ȭÌðīÐ�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ă�ÌřĊĉðĪķÐ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ÐĴ�
ĮĮķīÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�ÑĪķðăðÅīÑɁȺȘ�}ðīÑ�ÌÐɁȚ�Z�#'ș�ZU�ȭ
>ÅðĴĴ�ÐĴ��ðĴðÐĮ��ăăðĊÆÐș�ȹɁ:ăďÅă�wĴĴÐ�ďå�UĴðďĊă��īÅĊ�qďăðÆř�ǡǟǡǠɁȺș�
2021, 14, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTăšœĊ�.

ǧǢ�Z�#'ș�Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable 
growthș�qīðĮș�Z'�#�qķÅăðĮìðĊæș�ǡǟǟǨȘ

5.1 
développement 
territorial 
ÑĪķðăðÅīÑɁȚ�ķĊÐ�
coordination 
multiniveau 
des politiques 
urbaines 
nationales et des 
trajectoires de 
développement 
économique 
adaptées à 
chaque territoire 
est nécessaire

Oȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ��ăĊÆÑ�ķĊ�ĨĨÐă�¾�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊÑæ-
ăðĴÑĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÐĴ�ÐĊĴīÐ�ÐķŘ�ȧZ##ɁǠǟȨȘ�OÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�
centralisées et descendantes du développement écono-
ĉðĪķÐ�ĮďĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮ�īÐĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĪķÐĮĴðďĊș�ķ�ĨīďťĴ�
de stratégies axées sur le territoire et localisées, qui 
intègrent les besoins et les priorités des acteurs locaux. 
Les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer pour 
åÉďĊĊÐī�ÐĴ�ðĊŦķÐĊÆÐī�ÆÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ăďÆăÐĮȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�
la redistribution des responsabilités entre les différentes 
administrations est complexe et nécessite une collabo-
ration entre les entités gouvernementales nationales, 
régionales et locales. Il s’agit notamment d’accorder une 
attention particulière aux relations souvent extractives 
entre les territoires urbains et ruraux, et de dépasser la 
focalisation restreinte sur les approches développe-
ĉÐĊĴăðĮĴÐĮ�ÐĴ�åďĊÆĴðďĊĊăðĮĴÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�
forme plus équilibrée de développement territorial. Les 
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ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ȫĊĴðďĊăÐȬ84ɁȺȘ�TăæīÑ�ÆÐăș�ðă�
est essentiel de noter, comme cela a été souligné dans 
les sections précédentes de ce chapitre, que pour que 
la croissance économique se traduise effectivement 
en prospérité, elle doit entraîner des améliorations des 
piliers de la prospérité. Elle doit aussi permettre l’accès, 
entre autres avantages, à un travail de meilleure qualité, 
un environnement sain, de meilleures conditions de vie, 
de meilleurs soins de santé, une bonne éducation, une 
plus grande sécurité, plus de liberté et une meilleure 
gouvernance. Pour ce faire, il convient de promouvoir 
ÌÐĮ�ŒďðÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
¾�ÆìĪķÐ�ĴÐīīðĴďðīÐȘ��ďĉĉÐ�ðĊÌðĪķÑ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣș�
Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�ðă�ĮȸæðĴ�ÌÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮ�Īķð�
s’appuient sur les connaissances, les perspectives 
et les priorités des acteurs économiques locaux. Ces 
processus doivent également inclure des populations 
de tous les genres et de tous les âges, en particulier 
des jeunes, des minorités et des populations migrantes, 
engagées dans les secteurs formel et informel. En bref, 
ils doivent favoriser un développement économique 
plus inclusif. 

L’engagement des acteurs locaux dans la formulation 
ÌȸĨĨīďÆìÐĮ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�
à un territoire permet de concevoir des politiques qui 
īÐŦÝĴÐĊĴ�ĨăķĮ�ťÌÝăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊĴÑīÔĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�
locaux. Cela garantit effectivement que la croissance 

ǧǣ�9Åīðšðď��īÆș�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊ�ÐĴ��ĊÌīÑĮ�tďÌīòæķÐšȭqďĮÐș�ȹɁ}ìÐ��ĮÐ�
åďī�tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊĴÐīŒÐĊĴðďĊȚ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ�ŒÐīĮķĮ�qăÆÐȭUÐķĴīă�
�ĨĨīďÆìÐĮɁȺș�Journal of Regional ScienceɁǤǡș�ĊoɁǠș�ǢǟɁďĻĴ�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǠǢǣȭǠǤǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÌďðȘďīæȥǠǟȘǠǠǠǠȥþȘǠǣǥǦȭǨǦǧǦȘǡǟǠǠȘǟǟǦǤǥȘŘɁț�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁwĨÆÐȭ
�ăðĊÌ�ĊÌ�qăÆÐȭ�ĮÐÌ�qďăðÆřȚ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�åďī�9ďĮĴÐīðĊæ�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�
:īďœĴìɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2021.

générée par les approches localisées soit accompagnée, 
voire renforcée, par la création d’emplois de qualité. Elle 
permet également de protéger les territoires contre la 
destruction d’emplois, un phénomène qui accompagne 
souvent les crises et frappe plus durement les territoires 
les plus vulnérables, alimentant ainsi davantage les 
inégalités interterritoriales. Il a d’ailleurs été suggéré 
que donner la priorité aux activités économiques qui 
īÐŦÝĴÐĊĴ�ÐĴ�ĮȸĨĨķðÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�åďīÆÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ăďÆăÐĮș�ĮĮďÆðÑ�¾�ÌÐĮ�ÐååďīĴĮ�Ĩďķī�ȹɁȫĉÑăðďīÐīȬ�ăÐ�
ÆďĊĴÐŘĴÐ�ĨīďÌķÆĴðå�ȫăďÆăȬ85ɁȺș�åÆðăðĴÐ�ăȸĊÆīæÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�
activités dans les territoires qui les accueillent. Cela 
permet également d’améliorer la résilience du dyna-
misme économique du territoire face à la concurrence 
extérieure et à la volatilité de l’économie mondiale, 
augmentant ainsi la durabilité des territoires stimulés. 
De telles approches permettent une répartition plus 
ÑĪķðĴÅăÐ�ÌÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ÌÐ�ă�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�
qui peuvent être effectivement ressentis par les habi-
tants des régions, des villes, des petites villes et des 
communes rurales. 

5.2 Le rôle des 
régions dans 
la promotion 
de parcours 
de prospérité 
et la réduction 
des inégalités 
interterritoriales

Lorsqu’elles disposent de pouvoirs et de ressources 
ĮķŨĮĊĴĮș�ăÐĮ�īÑæðďĊĮ�ÅÑĊÑťÆðÐĊĴ�ÌȸķĊÐ�ĨďĮðĴðďĊ�ĨīðŒð-
légiée pour coordonner et encourager les actions en 
faveur de l’égalité avec les collectivités de leur territoire. 
C’est notamment le cas dans les pays fédéraux, où les 
gouvernements des États disposent d’une autonomie et 
de ressources considérables. Les régions peuvent avoir 

ǧǤ��ĊĴďĊðď��šĪķÐšȭ�īĪķÐīďș�ȹɁAĊœīÌ�ðĊŒÐĮĴĉÐĊĴ�ĊÌ�ÐĊÌďæÐĊďķĮ�
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴȘ�}ìÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�ďå�ĴìÐ�ĮĴīĴÐæðÐĮ�ďå�ăīæÐ�ťīĉĮ�ĊÌ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮȟɁȺș�'ĊĴīÐĨīÐĊÐķīĮìðĨ�ɪ�tÐæðďĊă�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁ11, noɁǠș�ǠǨǨǨș�
ĨĨȘɁǦǨȭǨǢȘ

wďķīÆÐɁȚ�>ďĮĮĉ�>ĮĮĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ�
Stérilisation et désinfection des graines d'oignons 
¾��īÅȭÐăȭtĉðș��ă�TðĊķťřìș�(æřĨĴÐȘ

https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x
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Les régions peuvent également adapter leurs investis-
sements, en donnant la priorité à la modernisation des 
infrastructures stratégiques dans les endroits où les 
possibilités d’emploi sont moins nombreuses. Elles ont 
un rôle central à jouer dans l’amélioration des infrastruc-
tures de transport et des technologies de l’information 
ÐĴ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊðÆĴðďĊ�ȧ}A�Ȩș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�
rurales. Cela est nécessaire pour permettre à leurs 
populations d’accéder à des services de qualité et à des 
opportunités d’emploi et d’éducation. Comme l’analyse 
ÐĊ�ÌÑĴðă�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǥș�ÆÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�¾�æīĊÌÐ�
échelle verrouillent les modèles de développement, qui 
peuvent soit aggraver les inégalités interpersonnelles et 
interterritoriales existantes, soit, au contraire, contri-
buer à les réduire. Il est donc essentiel que les régions 
puissent promouvoir une vision socialement juste et 
écologiquement durable et assurer un développement 
territorial intégré grâce à des investissements bien 
ÑĴķÌðÑĮ�ÐĴ�ĨăĊðťÑĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮȘ�

En réponse aux cycles économiques, de nombreuses 
régions ont mené des processus de régénération 
et de rénovation visant à protéger les emplois exis-
tants, à améliorer leur qualité et à créer de nouvelles 
opportunités d’emploi. Les stratégies pour y parvenir 
comprennent l’implication du secteur des entreprises 
locales dans les appels à projets, et le renforcement des 
liens avec les programmes nationaux pour un développe-
ment économique durable et juste. Les régions peuvent 
également promouvoir la création d’institutions locales 
et de clusters régionaux qui impliquent des groupes 
d’acteurs économiques, en tirant parti de leur proximité 
mutuelle. On peut citer par exemple les cas des incuba-
teurs d’entreprises publiques et des parcs régionaux pour 
ăÐĮ�ĉðÆīďș�ĨÐĴðĴÐĮ�ÐĴ�ĉďřÐĊĊÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�
optique, certaines régions ont promu des stratégies de 
spécialisation intelligente principalement axées sur la 
recherche et le développement technologique. C’est le 
cas, par exemple, du Pays basque (Espagne), qui a promu 
des politiques de clusters pour renforcer la coopération 
entre les petites et moyennes entreprises87Ș�#ȸķĴīÐĮ�
exemples peuvent être observés dans les régions Pays 
de la Loire et Bretagne ȧ9īĊÆÐȨș�Īķð�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�
actuellement la coopération interrégionale sur la base 
de la proximité géographique et en tirant parti des 
complémentarités existantes. 

Le rôle de la culture dans le développement économique 
īÑæðďĊă�ÐĮĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ðĉĨďīĴĊĴȘ�AÌÐĊĴðťĊĴ�ķĊÐ�ďĨĨďī-
tunité de croissance économique régionale, la région 
de Cusco (Pérou) a lancé en 2021 son Plan Estratégico 

ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮș�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘ�ǡǥǣȭǡǥǥȘ

ǧǦ��ďðī�Ț�AĊĴÐīīÐæ�'ķīďĨÐș�ȹɁOÐŒÐīæðĊæ��ăķĮĴÐī�qďăðÆðÐĮ�åďī�ĮķÆÆÐĮĮåķă�
ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�tAwǢɁȺș��ăķĮĴÐīĮǢș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTðÆăķĴ. Le 
gouvernement du Pays basque et d'autres parties prenantes ont créé le groupe 
pilote basque de l'industrie 4.0, avec des clusters actifs dédiés aux technologies 
ÌÐ�åÅīðÆĴðďĊ�ŒĊÆÑÐĮș�¾�ăȾðĊÌķĮĴīðÐ�ķĴďĉďÅðăÐș�¾�ăȾÑĊÐīæðÐ�ÐĴ�ķŘ�}A�Ș

un rôle important dans la conception et la mise en œuvre 
de politiques de développement économique clés, dans 
la gestion des liens entre les zones rurales et urbaines, 
ainsi que dans la promotion, la conception et la mise 
en œuvre d’actions politiques conçues pour soutenir la 
durabilité environnementale.

En partenariat avec les collectivités locales, elles peuvent 
développer des stratégies plus adaptées pour répondre 
aux vulnérabilités locales, grâce à une compréhension 
globale de l’hétérogénéité territoriale. Il est important, 
tout d’abord, de stimuler et de soutenir les collectivités 
locales et de les aider à adopter une trajectoire de 
prospérité permettant de tirer parti du potentiel des 
ressources locales. Il s’agit, entre autres, de mobiliser les 
connaissances traditionnelles et les compétences de la 
population locale, les conditions climatiques locales, les 
infrastructures existantes et les relations sociales sur le 
ĴÐīīðĴďðīÐ�ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǣȨȘ��Ðă�ĨÐīĉÐĴĴīðĴ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�
un travail local de qualité et, par conséquent, contribue-
rait à accroître l’égalité des chances à mener une vie 
prospère pour la population répartie sur un territoire 
donné. Il est important, ensuite, d’éviter qu’une stra-
tégie particulière de développement économique local 
ĨĨăðĪķÑÐ�¾�ķĊ�ăðÐķ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ĊȸÐĊĴīŒÐ�ăÐĮ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�
de prospérer à un autre endroit, et n’empêche ainsi la 
possibilité de parvenir à un développement territorial 
équilibré et durable. Cela peut arriver, par exemple, suite 
à l’épuisement des ressources naturelles, en raison de 
la création d’externalités polluantes ou de distorsions 
sur les marchés du travail de la région, qui accroissent 
les inégalités. 

�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
régional fondée sur une croissance économique endo-
gène juste et écologiquement durable, sur la coopération 
et la solidarité, les régions doivent créer un contexte plus 
propice et favorable à l’innovation et à la productivité, en 
suivant les lignes directrices exposées ci-dessus. Elles 
peuvent pour ce faire chercher à promouvoir et à faciliter 
les partenariats entre les institutions économiques et 
locales, soutenir la production locale (en mettant particu-
lièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises 
ăďÆăÐĮȨș�ďååīðī�ÌÐĮ�ðĊÆðĴĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ťĮÆăÐĮ�
pour créer de nouvelles entreprises locales. Les régions 
peuvent également investir dans des programmes de 
formation et d’éducation pour améliorer les compétences 
de la main-d’œuvre et la qualité de l’emploi local. Pour 
s’impliquer dans l’amélioration des synergies locales, les 
entreprises et les acteurs locaux peuvent, notamment, 
encourager l’innovation et le partage des connaissances 
Ĩďķī�īÐĊåďīÆÐī�ăÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ăďÆăÐĮș�ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ŒÑīð-
tables sources de développement, aider les territoires 
à relancer leur économie, et accroître l’interaction entre 
les environnements ruraux et urbains voisins86.

ǧǥ��:O�ș�ȹɁ:ZO#�A�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
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ÌÐ�#ÐĮīīďăăď�tÐæðďĊă��ďĊÆÐīĴÌď�ȧqăĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�
de développement régional concerté) pour exploiter les 
avantages comparatifs offerts par son considérable 
patrimoine historique et culturel. La région a décidé 
de promouvoir le développement responsable de ses 
attractions touristiques via diverses initiatives, telles 
que l’engagement à gérer et à préserver le patrimoine 
culturel, naturel et archéologique de la région. Elle a 
réalisé cette tâche en collaboration avec la population 
locale, le gouvernement et le secteur privé. Le cas de 
San Antonio (Chili) analysé ci-dessus constitue un bon 
exemple de développement régional et culturel.

En somme, les efforts de coordination qui associent 
politiques nationales et régionales devraient renforcer 
les interconnexions et la coopération entre différents 
types de territoires, tels que les zones rurales, les zones 
métropolitaines et les villes intermédiaires. Cela devrait 
permettre de favoriser un développement territorial plus 
équilibré, condition nécessaire pour que la trajectoire 
Prospérer contribue à une plus grande égalité urbaine 
et territoriale. Ces efforts ne devraient pas marginaliser 
les villes intermédiaires, les petites villes et leurs envi-
ronnements ruraux, mais plutôt s’appuyer sur leurs liens 
privilégiés avec les communautés locales et les territoires.

5.3 L’importance 
d’un changement 
de paradigme 
mené par les 
�}ɁȚ�ŒÐīĮ�ĨăķĮ�
de coopération 
intercommunale, 
des relations 
symbiotiques et 
non extractives 
entre les villes et 
les zones rurales

Pour les collectivités territoriales, la promotion de l’éga-
ăðĴÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĨÐķĴ�ĮȸŒÑīÐī�ĨăķĮ�ÌðŨÆðăÐ�ĪķÐ�
lorsqu’elle est menée au sein de leur circonscription. Une 
�}��ă�ÆĨÆðĴÑ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�īÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ķ�ĮÐðĊ�
de la commune ou de la région sous son administration, 
ce qui est déjà une entreprise très complexe. Cependant, 
ÌÐķŘ�ďķ�ĴīďðĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ�ďķ�īÑæðďĊĮ�ĮďĊĴș�Ĩī�ÌÑťĊðĴðďĊș�
ĮďķĉðĮÐĮ�¾�ăȸÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�ÌÐ��}�ÌðååÑīÐĊĴÐĮȘ�TăæīÑ�
tout, les collectivités territoriales peuvent s’attaquer aux 
inégalités interterritoriales en changeant la vision du 
développement économique local, en favorisant la solida-
rité et la coopération plutôt que la concurrence entre les 
différentes localités et régions. Il est pour cela nécessaire 
ÌȸÑŒðĴÐī�ăÐ�īÐÆďķīĮ�¾�ă�ÆďĉĨÑĴðĴðŒðĴÑ�ťĮÆăÐș�åďĊÌÑÐ�Įķī�
ăȸďÆĴīďð�ÌȸŒĊĴæÐĮ�ťĮÆķŘ�Ĩďķī�ĴĴðīÐī�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮș�
et notamment les entreprises internationales. Ce type 
de concurrence entre les collectivités territoriales pour 
attirer les entreprises implique souvent une réduction 
des taxes et du coût unitaire de la main-d’œuvre, ce qui 
se traduit presque inévitablement par une diminution des 
īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÌďĊĴ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�
trajectoires vers l’égalité, et a un impact sur les salaires 
et les droits du travail des travailleurs locaux. Lorsque 
ăÐĮ��}�ĨĨăðĪķÐĊĴ�ÆÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�ĨīďæīĉĉÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨ-

wďķīÆÐɁȚ��ÌīðÐĊ�#ĮÆăȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Usine Inca à Cusco, Pérou.
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de comtés) et les États-Unis, ainsi que dans de nombreux 
pays d’Afrique et d’Amérique latine, la coopération 
intercommunale est bien développée. Les agences de 
développement économique local mentionnées précé-
demment peuvent également englober deux ou plusieurs 
communes. C’est le cas par exemple des régions de Vlorë 
(Albanie) et de wķĉÌūȥqďĉďīŒăþÐ (Serbie)91.

Plusieurs exemples provenant de différentes régions 
illustrent les approches collaboratives et locales 
entreprises par les pouvoirs publics, les acteurs 
communautaires de la société civile et le secteur privé. 
Ces approches s’appuient souvent sur des pratiques 
traditionnelles, notamment les réseaux familiaux et 
communautaires, et sur les complémentarités entre 
les communautés urbaines, périurbaines et rurales, pour 
promouvoir une plus grande équité, avec des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux partagés 
entre les différents territoires. La province de Pichincha 
(Équateur), dont la capitale, Quito, constitue la plus 
grande ville d’Équateur, possède une zone métropolitaine 
ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǡșǤɁĉðăăðďĊĮ�ÌȸìÅðĴĊĴĮȘ�OÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
ĨīďŒðĊÆðă��åďīĉÑ�ķĊ�æīďķĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ��}�ÐĊ�ǡǟǠǣ�ťĊ�
de promouvoir une action stratégique pour contribuer 
au développement territorial intégral et à l’économie 
solidaire. La Stratégie agroalimentaire de Quito fait 
partie des programmes lancés dans ce cadre. Ce projet 
ĮȸĨĨķðÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌðŘȭìķðĴɁĊĮ�ÌȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ÆĪķðĮÐ�ŒÐÆ�ăÐ�
qīďþÐĴ�ÌȸæīðÆķăĴķīÐ�ķīÅðĊÐ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ȧ�:t�q�tȨ�ÐĴ�
comprend des mesures visant à renforcer la production 
agricole urbaine, à étendre le développement agricole aux 
zones périurbaines et rurales, et à développer un centre 
alimentaire et des foires biologiques pour la commer-
cialisation de produits alimentaires locaux. Parmi les 
résultats obtenus, il convient de citer la formation de 
ǥɁǟǟǟɁÐĊĴīÐĨīÐĊÐķīĮ�¾�ă�ÆďĉĉÐīÆðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮ�
ÐĴ�ă�æÑĊÑīĴðďĊ�ÌÐ�ǠșǤɁĉðăăðďĊ�ÌÐ�ÌďăăīĮɁ�w�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮ�
Ĩďķī�ăÐĮ�ĨÐĴðĴĮ�ĨīďÌķÆĴÐķīĮș�ÌďĊĴ�ǧǣɁɦ�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮȘ�
À Izmir ȧ}ķīĪķðÐȨș�ă�ŒðăăÐ��ÐĊÆďķīæÑ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
īķīă�Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�ÌÐ�ȹɁĨīÆĮ�ÌÐ�ĉÆìðĊÐĮɁȺ�Īķð�åďķīĊðĮĮÐĊĴ�
des tracteurs et d’autres équipements agricoles aux 
petits producteurs, des systèmes d’alerte précoce pour 
les prévisions météorologiques et des formations aux 
bonnes pratiques agricoles. Le gouvernement métro-
politain de Séoul ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨ��ÆīÑÑ�ÐĊ�ǡǟǠǦ�
ăȸ�īÅĊȭtķīă��ďÐŘðĮĴÐĊÆÐ�qķÅăðÆ�TÐă�wÐīŒðÆÐ�ȧwÐīŒðÆÐ�
public de restauration pour la coexistence urbaine-rurale). 
Ce programme vise à lutter contre le déclin constant 
de la population rurale et les disparités économiques 
croissantes entre les communautés rurales et urbaines, 
qui ont augmenté de manière exponentielle au cours des 
ÆðĊĪķĊĴÐɁÌÐīĊðÝīÐĮ�ĊĊÑÐĮȘ�Aă�ĨÐīĉÐĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�
répondre aux préoccupations croissantes concernant la 
sécurité et la sûreté alimentaires. Séoul a mis en place 
des accords intercommunaux qui ont associé les districts 

ǨǠ�9ÐīīĊĊðĊð�ÐĴ��ĊšĊÐăăðș�ȹɁ}ìÐ�īďăÐ�ďå�OďÆă�'ÆďĊďĉðÆ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�
�æÐĊÆðÐĮ�åďī�AĊĊďŒĴðďĊɁȺȘ

ĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÅĮÑĮ�Įķī�ă�ÆďĉĨÑĴðĴðŒðĴÑ�ťĮÆăÐș�
ÆÐă�ÐĊĴīôĊÐ�ĮďķŒÐĊĴ�ķĊ�ȹɁĊðŒÐăăÐĉÐĊĴ�ŒÐīĮ�ăÐ�ÅĮɁȺș�ÆÐ�
qui crée des situations perdantes à moyen et long terme. 

La coopération peut prendre différentes formes, de la 
collaboration localisée entre municipalités à la colla-
boration régionale et suprarégionale. La coopération 
intercommunale�ĮÐ�ÌÑťĊðĴ�ÆďĉĉÐ�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�
ĨăķĮðÐķīĮ��}ș�ÌĊĮ�ăÐ�ÅķĴ�ÌÐ�åďķīĊðī�ķĊ�ĮÐīŒðÆÐ�ĨķÅăðÆ�
commun88. Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument, mais 
ÌȸķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌďĨĴÑÐ�Ĩī�ăÐĮ��}�Ĩďķī�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ÆďĻĴĮ�
unitaires et améliorer la qualité des services grâce à des 
économies d’échelle, attirer des fonds d’investissement 
réservés à des projets d’une taille minimale déterminée 
(tels que les fonds structurels de l’UE et d’autres méca-
nismes d’investissement), et améliorer les performances 
ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�æī¶ÆÐ�¾�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÆďďīÌďĊĊÑÐ�ĴďķĴ�
en assurant une meilleure protection de l’environnement. 
La coopération intercommunale peut avoir un objectif 
ķĊðĪķÐ�ÐĴ�ĮĨÑÆðťĪķÐș�ďķ�ĨăķĮðÐķīĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮș�ÐĴ�
peut se traduire de plusieurs manières différentes. Les 
ÌðååÑīÐĊĴĮ�ĴřĨÐĮ�ÌÐ�ÆďďĨÑīĴðďĊ�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴɁȚ�ă�æÐĮĴðďĊ�
conjointe, le partage des services publics, et la gestion 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ķ�ĮÐðĊ�ÌȸķĊÐ�ææăďĉÑīĴðďĊ�ďķ�
avec des localités voisines. 

En Europe, le processus de collecte et de recyclage des 
déchets fournit un bon exemple de modèle de gestion 
ÆďĊþďðĊĴÐ�ÅðÐĊ�ÑĴÅăðȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ǥǢɁɦ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴð-
vités locales des grandes villes françaises transfèrent 
la responsabilité de la gestion de leurs déchets à un 
groupement de communes89. Il existe également de 
nombreux exemples de villes moyennes voisines les 
unes des autres qui s’associent pour partager certains 
services publics, tels que les hôpitaux. Cette approche 
s’est avérée particulièrement utile pour assurer la four-
niture de services lors d’urgences complexes comme la 
ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨȘ��ȸÐĮĴ�ăÐ�ÆĮ�¾�La Campine (Belgique), 
où le modèle de groupement intercommunal pour la 
fourniture de services sociaux a permis de réaffecter les 
travailleurs pour répondre à l’évolution des besoins des 
usagers, notamment en ce qui concerne la fourniture de 
soins quotidiens aux personnes âgées dépendantes90. 
#ĊĮ�ÆÐ�ÆĮș�ăÐ�ÆÐĊĴīÐ�ĨīðĊÆðĨă�ÌÐ�ĨīÐĮĴĴðďĊ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ÐĮĴ�ĮðĴķÑ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ÆďĉĉķĊÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐș�ĉðĮ�ðă�ĨÐķĴ�
desservir toutes les communes d’une zone donnée, ces 
ĮďăķĴðďĊĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÌďĊÆ�ÔĴīÐ�ĨăĊðťÑÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒÐĉÐĊĴȘ�
#ĊĮ�ÌÐĮ�ĨřĮ�ÆďĉĉÐ�ăȸ'ĮĨæĊÐ�ȧŒÐÆ�ăÐĮ�mancomuni-
dades), la Suède (avec les fédérations de communes et 

ǧǧ�wķĮĊĊÐ�>ăĉÐī�ÐĴ��īÅī�>ķÐĊĮÆìðăÌș�ȹɁtÐĉķĊðÆðĨăðĮĴðďĊ�ďå�ĨķÅăðÆ�
ĮÐīŒðÆÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�'�ɁȺș��ðÐĊĊÐș�ǡǟǠǣș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧwǠǢǡĮ.

ǧǨ��ďĉĉðĮĮðďĊ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐș�ȹɁAĊĴÐīȭĉķĊðÆðĨă�ÆďďĨÐīĴðďĊ�ĉďĊæ�Įĉăă�
ĉķĊðÆðĨăðĴðÐĮɁȺș�:īÐÐĊ��ÐĮĴ�qīÆĴðÆÐ��ďĉĉķĊðĴřș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZÐǣ�Nī.

Ǩǟ��:O�ș�TÐĴīďĨďăðĮ�ÐĴ�Ow'��ðĴðÐĮș�ȹɁOďÆă�ĨķÅăðÆ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ðĊ�ÆīðĮðĮ�ĉďÌÐȚ�
ÌĨĴðĊæ�æďŒÐīĊĊÆÐ�ĉďÌÐăĮ�Ĵď�ÐŘÆÐĨĴðďĊă�ĴðĉÐĮɁȺș�qďăðÆř��īðÐåș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ��}ā¢.
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ķīÅðĊĮ�ķŘ�ķĴďīðĴÑĮ�īķīăÐĮ�ťĊ�ÌÐ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�īÐĨĮ�
aux institutions publiques. Ce programme fournit divers 
avantages, notamment un environnement commercial 
plus stable offrant des prix équitables aux producteurs et 
des aliments de qualité aux consommateurs. Il a permis 
une réduction des coûts de distribution et du nombre 
d’intermédiaires,  favorisant le commerce direct entre 
les agriculteurs et les centres de population, un contrôle 
ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐ�ÌÐ�ă�ĪķăðĴÑ�ÌÐĮ�ăðĉÐĊĴĮ�ĉķĊðÆðĨķŘ�ÐĴ�
l’instauration de normes de sécurité plus élevées92. 

La gestion des relations uniques, coopératives et symbio-
tiques, entre les zones rurales et urbaines s’est renforcée 
ces dernières années. Il s’agit d’une composante impor-
tante des moyens de subsistance et des systèmes de 
production dans la plupart des régions du monde. Les 
partenariats positifs entre les villes et les zones rurales 
sont essentiels à la préservation des ressources clés 
(telles que l’eau, la terre, l’agriculture et les forêts) et 
à la fourniture de services et d’infrastructures pour la 
trajectoire ProspérerȘ�qďķī�ř�ĨīŒÐĊðīș�ăÐĮ��}ș�ăÐĮ�ÐĊĴīÐ-
prises locales et les communautés concernées doivent 
coopérer activement dans les zones géographiques 
concernées. Les ressources naturelles et l’activité 
économique du territoire, souvent liées à l’agriculture 
et à l’élevage, doivent être gérées attentivement. 

Il existe plusieurs exemples notables de gestion partici-
pative des ressources naturelles telles que les forêts, les 
plans d’eau et les ressources renouvelables. La gestion 
ÆďĊþďðĊĴÐ�ÌȸķĊ�ÆďķīĮ�ÌȸÐķ�ÐĴ�ĮÐĮ�ũķÐĊĴĮ�ĨÐīĉÐĴ�ķĊÐ�
gestion coordonnée des ressources en eau dans les 

Ǩǡ��:O��tÑæðďĊĮș�ȹɁtÐæðďĊă�ÐÆďĊďĉðÆ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�
ÐĊÌďæÐĊďķĮ�ÌřĊĉðÆĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ĮďăðÌīðĴřɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

ăðĉðĴÐĮ�ÌȸķĊÐ�ķĊðĴÑ�æÑďæīĨìðĪķÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐɁȚ�ăÐ�ÅĮĮðĊ�
versant. Elle doit prendre en compte les différentes 
composantes du cycle de l’eau, ainsi que les interactions 
entre les systèmes naturels et humains, et promouvoir 
une utilisation équilibrée et durable des ressources. Ce 
type d’opération a été mis en œuvre dans de nombreuses 
īÑæðďĊĮ�Ìķ�ĉďĊÌÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ķ��īÑĮðăș�ÐĊ�9īĊÆÐș�ÐĊ�
TăðĮðÐ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÅĮĮðĊ�Ìķ�ŦÐķŒÐ�UðæÐīș�ďľ�ăÐ�ĨăĊ�ÌÐ�
gestion intégrée des bassins versants est partagé par 
ĊÐķå�ĨřĮɁȚ�ăÐ��ĉÐīďķĊș�ă�:ķðĊÑÐș�ăÐ�Tăðș�ăÐ�UðæÐīș�ă��ĒĴÐ�
ÌȸAŒďðīÐș�ăÐ��ÑĊðĊș�ăÐ��ķīāðĊ�9Įďș�ăÐ�UðæÐīð�ÐĴ�ăÐ�}ÆìÌȘ

Comme mentionné précédemment, il est crucial 
d’accorder une attention particulière à la coopération 
ìďīðšďĊĴăÐ�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Prospérer 
qui contribue à faire progresser l’égalité liée à l’activité 
économique dans tout le continuum rural-urbain. Il est 
également important, pour réduire la pauvreté rurale, 
de s’attaquer à la dépendance des ménages ruraux à 
ăȸÑæīÌ�ÌÐ�ăȸÐĉĨăďð�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨÐĴðĴÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ķŘ�ŦķŘ�ÌÐ�
population saisonniers entre les milieux ruraux et urbains 
et vice versa. En outre, de nombreuses zones urbaines 
présentent certaines caractéristiques rurales, notam-
ment la dépendance de nombreux ménages urbains à 
faibles revenus vis-à-vis de l’agriculture urbaine. Il est 
donc nécessaire de comprendre et de soutenir pleine-
ment les liens positifs entre les zones rurales et urbaines 
dans toute leur diversité, de promouvoir la participation 
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�ÐĴ�ăÐ�ăÐÌÐīĮìðĨ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐș�ťĊ�ÌÐ�
galvaniser les partenariats qui peuvent avoir un impact 
positif dans différents territoires. L’équilibre entre les 
activités et les emplois agricoles et les activités et les 
emplois non agricoles est essentiel pour les territoires et 
la mobilisation des acteurs locaux et des communautés. 
'Ċ�9īĊÆÐș�ÐĊ�(ĪķĴÐķīș�ķ�TīďÆ�ÐĴ�ÐĊ��ĒĴÐ�ÌȸAŒďðīÐș�Ĩďķī�
ĊÐ�ÆðĴÐī�ĪķÐ�ĪķÐăĪķÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ÆìÐīÆìÑ�¾�
promouvoir la coopération entre les agriculteurs locaux, 
les marchés urbains proches, les écoles et les entre-
prises travaillant dans les secteurs traditionnels, grâce 
à des circuits courts pour la commercialisation. Elles ont 
également promu des modèles de production alternatifs 
qui visent à assurer la sécurité alimentaire et à accroître 
la contribution de l’agriculture à l’économie de leur terri-
ĴďðīÐ�ȧŒÐÆ�ăÐĮ�ȹɁæīðȭŒðăăæÐĮɁȺ�ÌĊĮ�ăÐ�KwaZulu-Natal 
en Afrique du Sud, par exemple)93. Parallèlement, les 
facteurs institutionnels, les contraintes réglementaires 
ÐĴ�ăÐĮ�æďķăÐĴĮ�ÌȸÑĴīĊæăÐĉÐĊĴ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌȸðĊ-
formations asymétriques, le manque de coopération 
entre les institutions et les acteurs concernés, et la frag-
mentation de l’élaboration des politiques, peuvent tous 
ååÐÆĴÐī�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÐĊĴīÐ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�
et rurales. La trajectoire Prospérer, qui cherche à réduire 
les inégalités interterritoriales, doit tenir compte de 
tous ces facteurs.

ǨǢ���:O�ș�ȹɁ:ZO#ɁA�Ț��ďȭ�īÐĴðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�9ķĴķīÐȘ�}ìÐ�æÐĊÌ�ďå�
ĉÐĴīďĨďăðĮÐĮș�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș�ĨĨȘɁǡǥǦș�ǡǥǧ�ÐĴ�ǡǦǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�w}t''}U'}�A#'���Ș�OÐðåĮď�}ìďĊȘ�tÌðďȭ�ĊÌȘ
Une vendeuse de rue à Phnom Penh, au Cambodge, 
Īķð��ðĊĴÑæīÑ�ăȾĮĮďÆðĴðďĊ�A#'�ș�ĉÐĉÅīÐ�ÌÐ�wĴīÐÐĴUÐĴș�
et est maintenant un leader communautaire.
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Ce chapitre plaide en faveur d’une approche large et 
inclusive de la prospérité en tant que trajectoire vers 
l’égalité urbaine et territoriale, appelant à dépasser 
la définition étriquée de la croissance économique 
Īķð��ĮÐīŒð�þķĮĪķȸ¾�ĨīÑĮÐĊĴ�ÌÐ�ĨīðĊÆðĨăÐ�þķĮĴðťÆĴðďĊ�
¾�ăȸďīðÐĊĴĴðďĊ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊȘ�tÐÌÑťĊðī�ă�
prospérité implique de remettre en question à la fois 
les caractéristiques structurelles de nos économies et 
les promesses de valeur sur lesquelles elles reposent. 
La promotion de la trajectoire Prospérer pour parvenir 
à une plus grande égalité urbaine et territoriale implique 
donc de concentrer les efforts et les ressources poli-
tiques sur la mise en place et la consolidation des piliers 
nécessaires à l’épanouissement des populations. Cette 
ŒðĮðďĊ�ÐĮĴ�ķ�Æħķī�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ-
ĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮȘ�
OÐĮ�ĨðăðÐīĮ�ÌÐ�ă�ĨīďĮĨÑīðĴÑ�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴɁȚ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�
stables, un travail décent, des moyens de subsistance 
sûrs et la capacité de s’engager dans la gouvernance et 
l’élaboration des politiques urbaines de manière inclusive, 
durable et participative. Parallèlement, la promotion de 
la trajectoire Prospérer pour atteindre l’égalité implique 
de reconnaître que la prospérité est dynamique, qu’elle 
�ķĊÐ�ĮðæĊðťÆĴðďĊ�ÌðååÑīÐĊĴÐ�ÐĊ�åďĊÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
et des endroits, et qu’il s’agit d’un processus qui évolue 
dans le temps et en fonction du contexte. 

qī�ÆďĊĮÑĪķÐĊĴș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ðÌÑăÐĉÐĊĴ�ĨďĮðĴðďĊĊÑÐĮ�
pour promouvoir une trajectoire de prospérité capable de 
répondre aux besoins et aux attentes des diverses popu-
lations, notamment en leur fournissant des moyens de 
subsistance sûrs et de bonne qualité. C’est en partant de 
ce postulat que ce chapitre a proposé des rôles concrets 
Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ��}�ÌÐ�åðīÐ�ŒĊÆÐī�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÌÐ�
prospérité liées à la promotion d’opportunités d’emploi de 
qualité, à un développement économique endogène juste 
et durable, et à des systèmes territoriaux plus équilibrés. 

Pour ce faire, ce chapitre a d’abord fourni un aperçu 
de la relation complexe qui existe entre les villes, leurs 
territoires et la croissance économique. Contraire-
ment à certaines des théories les plus populaires de 
l’économie dominante, selon lesquelles la croissance 
économique des zones urbaines à croissance rapide et 
ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�īðÆìÐĮ�ÅÑĊÑťÆðÐ�¾�ĴÐīĉÐ�ķŘ�
zones moins dynamiques et aux citoyens les plus pauvres, 
ce chapitre souligne le fait que l’agglomération urbaine 
et la croissance économique ont tendance à produire 
de plus en plus d’inégalités. Les villes sont devenues 
de hauts lieux d’inégalité, en grande partie à cause du 
développement et de l’articulation territoriale basés sur 
les principes néolibéraux de la concurrence, à la fois 
au sein des villes et entre les villes et les zones rurales 
voisines. Cela a alimenté les inégalités sociales entre les 
citoyens et les inégalités spatiales entre les lieux, que 
ce soit au niveau des quartiers, des villes, des régions 
et des pays. 

Au cours des dernières décennies, l’accroissement des 
inégalités, tant entre les territoires qu’à l’intérieur de 
ceux-ci, était liée à des facteurs fondamentaux de l’éco-
nomie de marché. La libéralisation des économies sous 
l’impulsion des politiques en faveur de l’accumulation 
des richesses a eu pour conséquence la plus notable la 
déréglementation des marchés des biens, des services et 
ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮȘ��Ð�ĨìÑĊďĉÝĊÐș�ĮĮďÆðÑ�ķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
ÌÐĮ�}A��ÐĴ�ķŘ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌďĉðĊÐ�ÌÐĮ�ĴīĊĮ-
ports, et soutenu par la mondialisation, a profondément 
transformé les marchés du travail, favorisant la précari-
sation et la segmentation de l’emploi. Cela s’explique par 
le fait que ces transformations se sont souvent déroulées 
en l’absence de toute protection sociale ou politique 
redistributive. Cette situation a affecté les travailleurs de 
différentes manières, en fonction de leur identité sociale 
et du lieu de leur emploi. Comme mentionné dans ce 

6 Conclusion
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développement territorial plus équilibré et polycentrique, 
Īķð�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�ÐĮĪķðĮĮÑ�ÌĊĮ�ăÐ�ÌðăďæķÐ�ŒÐÆ�ăÐĮ��}Ș�OÐĮ�
politiques urbaines et territoriales nationales (telles 
que les politiques de cohésion régionale de l’UE) ont 
été présentées comme des outils pouvant contribuer à 
ÆÐĴ�ďÅþÐÆĴðå�ĴďķĴ�ÐĊ�ĉÑăðďīĊĴ�ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ă�æďķŒÐī-
nance multiniveau. L’accent a également été mis sur la 
position stratégique des régions dans la promotion d’une 
ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÐĊÌďæÝĊÐ�ĮĨÑÆðťĪķÐ�ķ�ĴÐīīðĴďðīÐȘ�qďķī�ÆÐ�
faire, les régions peuvent aider les collectivités locales 
¾�ďĨÑīÐī�ķĊ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ÆķăĴķīÐɁȚ�ĮȸÑăďðæĊÐī�ÌÐĮ�
approches centrées sur la compétitivité qui créent des 
scénarios où certains sont perdants à moyen et long 
terme et promouvoir au contraire des approches de 
développement fondées sur la solidarité et la coopération. 
Ce chapitre a également mis en évidence le rôle clé que 
les collectivités locales ont à jouer dans la consolidation 
ÐĴ�ăȸÐŘĨĊĮðďĊ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ÆķăĴķīÐș�ķĊ�īĒăÐ�ĪķÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ��}�
assument de plus en plus, via différentes modalités de 
coopération intercommunale. 

chapitre, la déréglementation des marchés a également 
entraîné une déréglementation du travail dans l’objectif 
d’abaisser les coûts de production. Cela a impacté les 
droits des travailleurs urbains et a eu un impact négatif 
sur leurs conditions de vie et de travail. Les structures 
de production basées sur la sous-traitance et le dépla-
cement de l’emploi vers des lieux où les salaires sont plus 
bas (ce qui est généralement corrélé à une réduction 
des droits des travailleurs) ont effectivement imposé 
une réduction des revenus des salariés et créé une plus 
grande insécurité dans ces territoires. Cela a placé les 
territoires touchés dans les zones avec des chaînes de 
production de valeur inférieure, aggravé les parcours de 
dépendance (path dependency) et verrouillé les inégalités 
entre les différents territoires.

À cet égard, ce chapitre a exploré les différentes 
stratégies que chaque échelon de gouvernement peut 
ĨīďĉďķŒďðī�ťĊ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ðĊĴÐīĴÐīīðĴď-
riales. Il est notamment nécessaire de promouvoir des 
stratégies nationales cherchant activement à produire un 

wďķīÆÐɁȚ�OȾZÌřĮĮÑÐ��ÐăăÐȘ��ĊĮĨăĮìȘ
qīĪķÐ�9ďīÐĮĴăș�wĊĴðæďș��ìðăðȘ
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En outre, les structures de production ont entraîné une 
précarisation et une augmentation de l’emploi informel. 
O�ĨīÑÆīðĮĴðďĊ�ĮȸÐĮĴ�ÆÆÐĊĴķÑÐ�ÐĊ�īðĮďĊ�ÌÐ�ă�ŦÐŘðÅð-
lisation des contrats de travail et de l’expansion, grâce 
ķŘ�}A�ș�ÌÐ�ȹɁăȸÑÆďĊďĉðÐ�ÌÐĮ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮɁȺș�Īķð�ĊȸÐĮĴ�
pas réglementée dans de nombreuses régions du monde. 
Ces formes d’emploi sont de plus en plus courantes, tant 
dans le Nord global que dans le Sud global. Leur utilisa-
tion (et leurs abus) implique souvent de faire travailler 
des indépendants ou des entreprises unipersonnelles, 
ÆÐ�Īķð�ĮðæĊðťÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÆďĊĴīÆĴĊĴÐĮ�ĊȸďĊĴ�
que peu, voire pas d’obligations en matière d’emploi, 
notamment pas d’obligation de verser des cotisations 
de sécurité sociale ou de retraite. Cela réduit également 
ăȸÆÆÝĮ�ÌÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ķŘ�ťăÐĴĮ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ĨķÅăðÆĮș�Īķð�
comprennent la fourniture de soins de santé adéquats, 
les congés payés, la protection contre la perte de salaire 
en cas de licenciement, d’accident ou dans leur vieillesse. 
Cela est d’autant plus important que les crises mondiales, 
y compris les crises économiques et non économiques, 
deviennent plus fréquentes et plus intenses. En outre, 
actuellement, la forte proportion de travail temporaire, 
occasionnel et informel, ainsi que le taux de chômage 
åďĊĴ�Īķȸðă�ÐĮĴ�ÌðŨÆðăÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ÌÐ�ĮȸďīæĊðĮÐī�
ÐĴ�ÌȸÐĊææÐī�ķĊ�ÌðăďæķÐ�ĮďÆðă�ĮðæĊðťÆĴðåș�ĨīďÌķÆĴðå�ÐĴ�
inclusif. En outre, l’absence de relations de travail régle-
mentées affecte les populations de manière différente, 
en fonction de leur identité sociale. Ce chapitre a mis 
l’accent sur l’emploi informel, les travailleurs migrants, 
le travail des enfants et la servitude pour dettes, en indi-
quant en quoi la discrimination liée au genre et commune 
à tous ces groupes de personnes enracine et alimente 
les inégalités. Il est également important de noter que 
les travailleurs de l’économie informelle, et en particulier 
les femmes (qui représentent la plus grande proportion 
de travailleurs de ce secteur), sont les plus vulnérables 
en période de crise mondiale et doivent supporter le 
ĨďðÌĮ�Ìķ�ÌÑťÆðĴ�ÌÐ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴȘ�

'Ċ�īÑĨďĊĮÐ�¾�ÆÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐ��ðÌÐĊĴðťÑ�ÌÐĮ�
stratégies dans lesquelles les collectivités territoriales 
peuvent s’engager pour améliorer l’égalité urbaine et 
territoriale. Ce chapitre a accordé une attention parti-
culière au développement économique local en tant 
que levier pour promouvoir une croissance économique 
plus inclusive et endogène. Il a également montré que 
ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ĨăĊðťÑ�ÐĴ�æÑīÑ�ăďÆăÐ-
ment a plus de chances de s’appuyer sur les forces et 
ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ÌȸķĊÐ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ÐĴ�ÌȸķĊ�
territoire, de pouvoir protéger et valoriser son patrimoine 
ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴă�ÐĴ�ÆķăĴķīÐăȘ�qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
promouvoir le développement économique local sur la 
base de partenariats avec les communautés locales et 
ăÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ĨīÐĊĊĴÐĮș�ÌĊĮ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮș�ťĊ�ÌȸĉÑ-
liorer la qualité des emplois et de réduire la pauvreté. Les 
æīďķĨÐĮ�ÌÐ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ħķŒīÐī�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐ�ă�
durabilité environnementale et de l’inclusion des groupes 

marginalisés, notamment des femmes, des jeunes, des 
personnes âgées, des personnes handicapées, des 
ĨďĨķăĴðďĊĮ�ķĴďÆìĴďĊÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�O:�}sA�ɎȘ�
Ce chapitre illustre, en présentant des expériences 
ÆďĊÆīÝĴÐĮș�ÆďĉĉÐĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆìÐīÆìÐī�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�
à créer des emplois de qualité, et y parvenir. Ceci en 
proposant des formations pour le développement des 
compétences, en investissant dans la modernisation 
des infrastructures à forte intensité de main-d’œuvre 
employant du personnel local, et en ayant recours à des 
processus inclusifs de passation de marchés. Ce chapitre 
ĉÐĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăÐ�īĒăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��#'O�ĨÐķŒÐĊĴ�
jouer dans l’orientation et la mise à jour des pratiques et 
des outils de développement économique local. 

Une attention particulière a également été accordée aux 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĉĊðÝīÐĮ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�
modalités de l’économie sociale et solidaire, par le biais 
de la promotion de coopératives, d’associations, d’organi-
sations à but non lucratif et de contrats communautaires. 
#Ð�ÆÐĴĴÐ�åÉďĊș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�
de production plus sensibles aux conditions locales et 
favorisant la circularité. Ceux-ci ont tendance à être plus 
durables sur le plan environnemental et, dans certains 
cas, comme celui de la formalisation de l’activité de 
collecte des déchets, ils peuvent également contribuer 
à l’amélioration des conditions d’emploi locales. En s’en-
gageant dans l’ESS, les collectivités territoriales peuvent 
également promouvoir des circuits de production plus 
courts qui permettent de réduire l’empreinte carbone 
ĴďķĴ�ÐĊ�ķæĉÐĊĴĊĴ�ă�ÌÐĉĊÌÐ�ÌÐ�ĨīďÌķðĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďťĴĮ�
locaux. Ces fonds peuvent ensuite être réinvestis dans 
la création d’emplois locaux et d’infrastructures de 
qualité. Les collectivités territoriales peuvent également 
orienter les modalités de l’ESS, souvent ancrées dans 
ăÐĮ�ăķĴĴÐĮ�ÌÐĮ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ĮďÆðķŘș�ťĊ�ÌÐ�ĮȸÑăďðæĊÐī�
Ìķ�ȹɁbusiness as usualɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ĴīĊĮåďīĉÐī�ăÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�
et activités sociales et économiques existantes, ce qui 
se traduit par une meilleure gouvernance urbaine. Ce 
chapitre a également exploré plusieurs instruments 
ťĊĊÆðÐīĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨĨăðĪķÐī�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�
les organisations et les entreprises de l’ESS, tels que les 
obligations à impact social, les investissements à impact 
ĮďÆðăș�ăÐĮ�ĉďĊĊðÐĮ�ĮďÆðăÐĮș�ăÐ�ÌďĊ�ÌÐ�ĨīĴĮ�ťĮÆăÐĮ�ÐĴ�
ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨīĴðÆðĨĴðåȘ�

Ce chapitre a également émis des recommandations 
ķŘ��}ș�ÐĴ�¾�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÑÆìÐăďĊĮ�ÌÐĮ�ĨďķŒďðīĮ�ĨķÅăðÆĮș�Ĩďķī�
qu’elles s’engagent activement dans les cadres réglemen-
ĴðīÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ăÐĮ�īÐĊÌīÐ�ĨăķĮ�ĴīĊĮĨīÐĊĴĮș�Ĩďķī�åďīĉÐī�
des trajectoires vers une plus grande égalité urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�OÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐīș�ĉÐĴĴīÐ�¾�
jour les règlements et arrêtés obsolètes qui entravent 
le développement des entreprises et la reconnaissance 
des producteurs informels. Elles devraient également 
promouvoir des réglementations régissant l’utilisation 
de l’espace public pour tenir compte, d’une part, du fait 
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que de nombreuses entreprises n’ont pas d’autre endroit 
où exercer leurs activités et, d’autre part, du fait que 
les espaces publics doivent également répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population. Les expériences 
mises en avant montrent comment les collectivités 
territoriales ont réussi à sauvegarder les moyens de 
subsistance en protégeant l’exercice en toute sécurité 
des activités économiques dans les espaces publics. Cela 
a été particulièrement évident pendant la pandémie de 
�Z�A#ȭǠǨȘ�OÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�īÐŒďðī�
les réglementations en matière de logement et les 
politiques foncières et s’assurer qu’elles prennent en 
compte le nombre croissant d’entreprises à domicile. 
Leur nombre a considérablement augmenté depuis le 
ÌÑÅķĴ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĴ�ÆďĉĨīÐĊÌ�ÆĴķÐăăÐ-
ment des travailleurs à haut, moyen et bas revenus. Les 
�}�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ÌĊĮ�ă�ĮĴðĉķăĴðďĊ�
de la croissance endogène en garantissant l’existence 
de lieux où vivre et travailler. Cela peut se faire par le 
biais de politiques d’aménagement du territoire et de 
règlements de zonage axés sur l’égalité. Ceci est parti-
culièrement important pour les travailleurs à revenus 
moyens et faibles, surtout s’ils sont employés dans le 
secteur informel.

Ce chapitre met également en évidence la manière 
dont les collectivités territoriales peuvent intégrer la 
question des conditions d’emploi dans toutes les straté-
gies décrites ci-dessus. Celles-ci peuvent concerner la 
promotion des micro, petites et moyennes entreprises, 
de l’ESS, de l’économie circulaire, du dialogue social, de la 
reconnaissance et de la formalisation du travail informel, 
du soutien au organisations de la société civile et des 
ZU:ș�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÐ�ăȸZA}Ș�
Encourager la création d’emplois de qualité implique 

de promouvoir la résilience et des conditions de travail 
sûres et saines. Il est également nécessaire de faciliter 
l’implication des micro et petites entreprises dans la 
gouvernance locale et d’assurer l’inclusion des groupes 
structurellement discriminés, parfois par le biais d’ac-
ĴðďĊĮ�ĨďĮðĴðŒÐĮȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�ÌÑĴÐīĉðĊĊĴ�¾�þďķÐī�
pour favoriser un changement de culture, en fournissant 
un environnement politique et juridique favorable et pour 
fournir des instruments de passation de marchés qui 
mettent de côté les approches traditionnelles centrées 
sur le prix, et se concentrent sur la promotion de l’égalité 
en tant qu’objectif important. 

9ðĊăÐĉÐĊĴș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ăķĉðÝīÐ�
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ��}�ÌȸÑăīæðī�ă�
couverture de la sécurité sociale, qui constitue un levier 
essentiel pour faire progresser l’égalité urbaine, auquel 
moins de la moitié de la population mondiale a accès. 
Ces stratégies comprennent l’extension de la couverture 
de l’assurance du personnel aux travailleurs qui, bien 
que n’étant pas directement employés par la collectivité 
locale, ont des conditions de travail qui peuvent être 
ĮďķĉðĮÐĮ�ķ�ÆďĊĴīĒăÐ�ďķ�¾�ăȸðĊŦķÐĊÆÐ�ÌÐ�ăȸķĴďīðĴÑ�ăďÆăÐȘ�
OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĨīÑÆďĊðĮÐī�ÐĴ�ÐĊÆďķīæÐī�
ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĨæĊðÐĮ�ÌȸĮĮķīĊÆÐ�¾�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�
ÌÐĮ�ĨīďÌķðĴĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīŒðăăÐķīĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
pauvres, et s’engager auprès des organisations de la 
ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ȯ�ÆďĉĉÐ�w#A�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�åÑÌÑīĴðďĊĮ�ÐĴ�
associations de travailleurs pauvres –, qui proposent des 
īÑæðĉÐĮ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ĮďÆðăÐȘ�qďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�
créer une trajectoire de prospérité vers l’égalité, elles 
doivent donc avant tout développer des mécanismes 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ðĊåďīĉÐăăÐĮ�
et créer des cycles vertueux de confiance mutuelle, 
impliquant la société civile et le secteur informel.

wďķīÆÐɁȚ�qīðĮ��ďīæďìðĊȘ��ĊĮĨăĮìȘ
Ouvrière à Orissa. Koinpur, Inde.
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résumé
ĨďķŒďðīĮș�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐș�ķĊ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�
des capacités locales et des cadres juridiques et insti-
tutionnels, est une condition nécessaire pour la réussite 
de ces innovations démocratiques. Il synthétise une 
série d’expériences prometteuses, y compris celles 
menées par le mouvement des villes pour les droits 
humains et les fonctionnaires locaux engagés en faveur 
de la transparence, de la reddition de comptes, d’un 
gouvernement ouvert et accessible, et de la lutte contre 
la corruption. Ces expériences démontrent qu’il existe 
différentes façons de contrer l’accaparement par les 
élites des processus participatifs, une participation 
uniquement symbolique et la cooptation clientéliste 
des groupes marginalisés. Celles-ci vont, entre autres, 
de l’instauration de quotas politiques et de la création 
de partenariats avec les communautés marginalisées 
à la création de départements et de mécanismes de 
coordination permettant de s’attaquer aux inégalités 
de manière intersectorielle ; ceci en passant par la 
reconnaissance des diverses formes de connaissance 
et de collecte de données issues de la société civile, et 
l’intégration de valeurs démocratiques et d’approches 
globales fondées sur les droits, dans toutes les activités. 

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�īÐÆďĊĊôĴ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĪķÐ�ĨďĮÐ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�
œuvre de ces principes et mécanismes, en particulier 
ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĴīÝĮ�ðĊÑæķŘȘ��ÐĮ�ÌÑťĮ�ĮďĊĴ�
d’autant plus grands lorsqu’ils sont combinés à d’autres 
ÆīðĮÐĮȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨ��ĨīåďðĮ�
été considérée comme une excuse pour restreindre les 
droits démocratiques, comme lorsque de nombreux 
gouvernements ont accentué les restrictions appliquées 
à la liberté d’expression médiatique et personnelle, en 
plus d’une surveillance accrue et d’une transparence 
ăðĉðĴÑÐș�ĮďķŒÐĊĴ�þķĮĴðťÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÌȸķīæÐĊÆÐȘ�
tÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ÆÐ�ÌÑť�ÐĴ�ÅðÐĊ�ÌȸķĴīÐĮș�ÐĴ�ÆìÐīÆìĊĴ�¾�
les surmonter, ce chapitre aborde les éléments que les 
pratiques et stratégies démocratiques doivent intégrer, 
Œð�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ăďÆăÐĮ�Įķī�ĉÐĮķīÐș�ťĊ�ÌÐ�īÐĊďķŒÐăÐī�
ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�īÐŒðĴăðĮÐī�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�
dans les démocraties locales.

Le renforcement de la démocratie est une condition 
fondamentale pour avancer vers l’égalité urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�#ÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮ�
responsables et ouvertes à tous les citoyens et à tous 
les acteurs locaux sont essentielles pour l’améliora-
tion des moyens de subsistance, de la fourniture des 
ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮȘ�#ÐĮ�
normes informelles et des règles formelles sous-tendent 
simultanément le potentiel de la démocratie pour traiter 
les inégalités entre groupes sociaux. Ces dynamiques 
déterminent également qui peut voter et la nature des 
ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ŒďĴÐ�ăďÆķŘȘ�#ĊĮ�ķĊ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ÌÐ�ìķĮĮÐ�
des inégalités de revenus – et de tensions de longue date 
autour des ressources, des identités et des droits – le 
renforcement de la démocratie est une bataille ardue qui 
nécessite de mettre en œuvre de multiples stratégies. 

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�ĨďīĴÐ�Įķī�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Démocratiser et 
ĊăřĮÐ�ĴďķĴÐ�ķĊÐ�æĉĉÐ�ÌȸȹɁðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆī-
ĴðĪķÐĮɁȺ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķŘ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌÐ�
promouvoir l’engagement des citoyens dans la prise de 
décision démocratique, de lutter contre les inégalités 
d’accès au débat et de pouvoir politique, et de lutter 
contre la discrimination, les inégalités de richesse et la 
ségrégation spatiale dans les zones urbaines et les terri-
toires. Ces innovations démocratiques se produisent 
¾�ķ�ĉďðĊĮ�ĴīďðĮ�ĊðŒÐķŘ�ÌðååÑīÐĊĴĮɁȚ� ăÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�
délibératifs, les espaces participatifs et les espaces 
de gouvernance collaborative. À travers ces différents 
domaines, ce chapitre examine de nouvelles formes 
et mécanismes de participation, de délibération et de 
collaboration au niveau local, ainsi que la façon dont les 
�}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÌÑĉďÆīĴðĮÐī�ăÐķīĮ�åÉďĊĮ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�
et d’agir pour remédier aux inégalités urbaines et 
ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ��ťĊ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÐĊĴīôĊÐĊĴ�ăÐĮ�
changements attendus, ce chapitre étudie, en outre, 
comment reconnaître les divers besoins et aspirations 
des différents groupes d’habitants, et comment assurer 
une approche adaptée au contexte local. En d’autres 
termes, il met en avant l'idée que la démocratisation 
n’est un processus valide que lorsqu’elle ne laisse 
personne ni aucun territoire de côté. 

Ce chapitre démontre que mettre en place un environ-
nement favorable, avec une décentralisation claire des 



Processus délibératifsL’institutionnalisation de la démocratie locale Processus participatifs

Pays en 2022a : 

Les pays dotés d’outils juridiques 
pour la démocratie directee

86 % des processus délibératifs

Les « mini-publics » 
se développent de façon exponentielle depuis les années 1970i :

83 pays considérés
comme « libres »

56 pays considérés
comme « non libres »

56 pays considérés
comme « partiellement 
libres »

La proportion de la population mondiale vivant dans 
des pays « non libres » est au plus haut depuis 1997a :

Le référendum facultatif  
est le mécanisme de démocratie
directe institutionnalisé le plus
courant au niveau local (31 % des 
pays disposent de cet outil)f.

'Ċ�ǡǟǡǟș�ăȸ�åīðĪķÐ�ÐĴ�ăȸ�ĮðÐȭqÆðťĪķÐ�īÐĮĴðÐĊĴ�ÐĊ�
dessous de la moyenne mondiale pour ce qui est de 
la liberté dans les élections régionales et localesb :

ont été promus par des villes ou des régions (à partir de 566 initiatives recensées 
dans les pays de l’OCDE en 2021, et mises en œuvre entre 1980 et 2021)g.

Régime hybride

Performances faibles / médiocres

Régime autoritaire

Performances moyennes
Performances élevées

Moyenne 
mondiale 

Oȸ�ĉÑīðĪķÐ�Ìķ�UďīÌ�ŨÆìðĴ�ăÐ�ĮÆďīÐ�ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðÐ�
locale le plus élevéb :

0,32/1

0,48/1

0,38/1

Près de 4 sur 10

38 % 0,87/1

Carte des régimes démocratiques et non démocratiques en 2020c : En 2018, 20 % des maires dans le monde 
étaient des femmesd.

48 pays
sont dotés de 
mécanismes régionaux

À partir d’une analyse de 184 pays :

65 pays
sont dotés de 
mécanismes locaux

notamment pour 
institutionnaliser 
les référendums, 
les initiatives 
citoyennes, les 
initiatives d’agenda, 
les référendums 
révocatoires… 

Autres

13 %
Les infrastructures

Référendum facultatif

Réponses multiples

8 %
La santé

41 %
Autres

Référendum révocatoire

Pas de données

12 %
O�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ

Référendum obligatoire

Non

26 %
L’urbanisme

Les domaines de politiques publiques les plus fréquemment abordés par le biais 
de processus délibératifs dans les pays de l’OCDE sonth :

100

28 Principalement en Allemagne

163 Europe, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande et autres
81 Allemagne, Danemark et États-Unis

663
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Plus de 11 600 expériences menées entre 1990 et 2020
Les budgets participatifs sont essentiellement promus par les collectivités 
territoriales dans les différentes régions du monde. Les données suivantes 
représentent plus de 11 600 expériences menées entre 1990 et 2020, avec le 

pourcentage d’initiatives promues par des collectivités territoriales par région*j :

Australie 100 %
12 expériences

Amérique du Sud 97 % | 3 061 expériences

Europe 62 %
4 577 expériences

Afrique 86 % | 955 expériences

Asie 98 %
2 773 expériences

Amérique centrale et 
Caraïbes  100 %
134 expériences

États-Unis  48 %**
172 expériences

*Pas de données disponibles pour
les autres pays d’Océanie et 
d’Amérique du Nord
** 52 % des expériences sont 
développées par des écoles

33 %

67 %
74 %

26 %Part des 
femmes dans 

les collectivités
territoriales  

au niveau 
mondiald   

Part des 
femmes dans 
les parlements
nationaux 
au niveau 
mondiald

D’après une analyse de 135 pays :

Aux niveaux régional et local, 
respectivement 61 et 53 pays  
ne disposent d’aucun instrument 
légal de démocratie directee.

29 %

42 %

29 %

L’évolution de la démocratie dans le monde La représentation inégale des femmes et des 
hommes dans les collectivités territoriales

Pourquoi démocratiser ?



Promouvoir des processus participatifs 
qui encouragent la participation de tous 
les habitants à la prise de décisions et au 
suivi de la gouvernance locale, tels que la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮș�ăÐĮ�
bilans communautaires et les évaluations 
des impacts sociaux, de manière à améliorer 
la fourniture des services par les collectivi-
tés locales.

Promouvoir un environnement propice à 
la démocratie locale et à la décentralisa-
tion via des cadres de gouvernance favo-
rables qui garantissent la tenue d’élections 
locales régulières et promeuvent diverses 
formes de participation citoyenne, dans 
le cadre d’une approche fondée sur les 
droits. Cela implique de reconnaître les 
asymétries de pouvoir et de s’éloigner des 
schémas simplement symboliques de par-
ticipation et de cooptation qui conduisent 
souvent à un accaparement par les élites.

Associer des processus participatifs, 
délibératifs et collaboratifs et des inno-
vations, selon les besoins et les aspira-
tions des communautés locales. Ces pra-
tiques doivent être institutionnalisées et 
combinées avec d’autres composantes du 
ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�ťĊ�ÌÐ�ĉðĊĴÐĊðī�
une approche démocratique systémique, 
localisée et de long terme.

Encourager les espaces de collaboration 
pour coproduire des services entre sec-
teurs et avec la société civile, promouvoir 
le renforcement des organisations com-
munautaires, la responsabilité gouver-
nementale et les approches intersecto-
īðÐăăÐĮȘ�OÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÐĴ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�
menés par les communautés locales 
peuvent servir à établir des liens solides 
pour un engagement à long terme.

Reconnaître les diverses formes 
de connaissances et de collecte de 
données issues de la société civile et 
d’autres acteurs locaux, en intégrant des 
valeurs démocratiques et des approches 
globales fondées sur les droits dans 
toutes les activités.

Adopter une perspective intersectionnelle 
ŒðĮȭ¾ȭŒðĮ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆ-
tion participatives de façon à reconnaître, 
évaluer et renforcer les capacités des 
groupes sociaux structurellement discri-
minés. Cela implique de faciliter activement 
leur engagement dans des processus inclu-
sifs, délibératifs et transparents partant des 
territoires.

Trajectoire 
Démocratiser
#ÑĉďÆīĴðÐ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐș�
ÌÑăðÅÑīĴðŒÐ�ÐĴ�ÆďăăÅďīĴðŒÐ

Promouvoir la transparence, la reddition 
de comptes, une gouvernance ouverte et 
accessible, et la lutte contre la corruption, 
en tant que principes fondamentaux pour 
ÑĴÅăðī� ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ÆÆīďôĴīÐ� ăȸÐĊææÐ-
ment civique.

Utiliser des stratégies délibératives à 
diverses étapes des processus politiques, 
ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�ȹɁĉðĊðȭĨķÅăðÆĮɁȺș� ăÐĮ�īÑåÑīÐĊ-
dums, les initiatives citoyennes et les com-
missions thématiques ou centrées sur des 
groupes, encourageant ainsi des sources de 
connaissances plus diverses et favorisant le 
īÐĮĨÐÆĴ�ÐĴ�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ĉķĴķÐăăÐȘ

Comment les pratiques et innovations 
démocratiques locales peuvent-elles 
contribuer à la lutte contre des inégalités 
multidimensionnelles, et donner la parole aux 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĉÐĊĴ�ĉīæðĊăðĮÑÐĮɁȟ

Comment créer un environnement favorable à 
la démocratie locale propice à une participation 
accrue de la société civile et des différents 
acteurs aux prises de décisions locales et aux 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÆďăăÅďīĴðŒÐɁȟ

• espaces démocratiques 
participatifs, délibératifs 
et collaboratifs améliorés 
et combinés

• reconnaissance 
renforcée des diverses 
identités et expériences 
grâce à une approche 
basée sur les droits 

• Citoyens plus autonomes 
et participant de plus 
en plus à la prise de 
décisions locales via le 
dialogue et la co-création

• environnement favorable 
qui institutionnalise et 
favorise la participation 
et d’autres mécanismes 
démocratiques

• davantage de 
partenariats et 
d’initiatives menés 
par les communautés 
locales qui améliorent la 
prestation des services 
publics

�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale



1 introduCtion

rapport GoLd vi376

La démocratisation encourage l’adoption de processus 
décisionnels inclusifs et de trajectoires de dévelop-
pement équitables mais, dans les faits, pour que cela 
se réalise, il faut prendre en compte des contextes 
ĴīÝĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÆÐ�Īķð�ĮȸŒÝīÐ�ĮďķŒÐĊĴ�ÐŘĴīÔĉÐĉÐĊĴ�
ÌðŨÆðăÐ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊÑæăÐĮȘ��ĊÐ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑ�ăďÆăÐ�
démocratique se caractérise par l’étendue du contrôle 
des citoyens sur les décisions, ainsi que par le degré 
d’équité et d’égalité entre les citoyens dans l’exercice 
de ce contrôle au niveau local1. La démocratie locale 
īÐĨďĮÐ�Įķī�ĴīďðĮ�ĨðăðÐīĮ�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮɁȚ�ȨɁă�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑș�
ăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÐĴ�ă�þķĮĴðÆÐɁț�ÅȨɁăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
ĨīďÆÐĮĮķĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðåĮ�ÐĴ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮɁț�
ÆȨɁăȸðĊðĴðĴðŒÐ�ÐĴ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐĮȘ��ÐĨÐĊÌĊĴș�
dans un contexte de hausse des inégalités de revenus et 
de tensions de longue date concernant les ressources, 
les identités et les droits dans les zones urbaines, même 
les villes les plus engagées dans la démocratie urbaine 

Ǡ��īÐÆìĴþÐ�NÐĉĨ�ÐĴ�TÑăðÌ�LðĉÑĊÐšș�ȹɁwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�
9īĉÐœďīāɁȺș�wĴďÆāìďăĉș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǡǠȭǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœă}�Ǡ�.

font face à une bataille ardue. Nombre d’entre elles 
concentrent des désavantages spatiaux qui entraînent 
un regroupement des fractures socio-économiques, 
raciales, ethniques, genrées, etc., dans les quartiers 
défavorisés. En réponse, les collectivités territoriales 
ȧ�}Ȩ�ĨÐķŒÐĊĴ�åŒďīðĮÐī�ă�þķĮĴðÆÐ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ĮĨĴðăÐ�ÐĊ�
améliorant la qualité de vie des citadins ayant de faibles 
revenus et en promouvant les valeurs de la démocratie, 
de l’égalité et de la diversité2. Ce chapitre examine 
comment les collectivités territoriales peuvent promou-
Œďðī�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ķĊ�ÐĊææÐĉÐĊĴ�ÑĪķðĴÅăÐ�ÌÐĮ�
citoyens dans les processus décisionnels démocratiques, 
en se concentrant sur la participation active des citadins 
pour s’attaquer aux inégalités pour se faire entendre et 
pour accéder au pouvoir politique. Il examine également 
ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌďĊĴ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ă�
discrimination, les inégalités fondées sur la richesse et 
la ségrégation spatiale.

ǡ�wķĮĊ�wȘ�9ðĊĮĴÐðĊș�ȹɁ�īÅĊ�qăĊĊðĊæ�ĊÌ�wďÆðă�LķĮĴðÆÐɁȺș�ðĊ�The 
Routledge Handbook of Planning Theory, éd. par Michael Gunder, Ali 
TÌĊðĨďķī�ÐĴ��ĊÐĮĮ��ĴĮďĊș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦș�ĨȘɁǠǢȘ

Ǡ�AĊĴīďÌķÆĴðďĊɁȚ�
liens complexes 
et contingents 
entre la démocratie 
et l’urbanisation 
équitable
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Les collectivités territoriales peuvent jouer plusieurs 
rôles essentiels dans la promotion de l’égalité urbaine. Il 
est largement admis que la présence d’entités gouver-
nementales locales plus réactives et démocratiques, 
rendant des comptes à tous les citoyens, permet 
d’améliorer la qualité des moyens de subsistance et des 
prestations de services, de renforcer les droits humains 
ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ3Ș�:ÑĊÑīăÐĉÐĊĴș�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�
responsables de la gestion de l’espace urbain, de la régu-
lation des activités économiques dans l’espace urbain 
et de la fourniture des services essentiels aux citadins4. 
�ďĉĉÐ�ĮďķăðæĊÑ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴĮș�ăÐĮ��}�
ĨÐķŒÐĊĴ�ĮďķĴÐĊðī�ĨăķĮðÐķīĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑɁȚ�
ȨɁĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�distribution matérielle plus équitable 
(meilleur accès au logement, aux services et à des 
ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ÌÑÆÐĊĴĮș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐȨɁț�ÅȨɁīÐÆďĊ-
naître, d’après une perspective inspirée du féminisme 
intersectionnel, les multiples inégalités5 liées au genre, 
à l’âge, au statut migratoire, au handicap, à l’orientation 
ĮÐŘķÐăăÐ�ÐĴȥďķ�¾�ÌȸķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮɁț�ÆȨɁÐĊÆďķīæÐī�l’en-
traide, très importante pour la vie citoyenne, le soutien 
īÑÆðĨīďĪķÐ�ÐĴ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮɁț�ÌȨɁĨīďĉďķ-
voir la participation politique paritaire par le biais de 
diverses innovations démocratiques. Ces trajectoires 
constituent le thème principal de ce chapitre6. Les zones 
urbaines sont traversées par d’importantes inégalités 
politiques, notamment des disparités marquées dans 
les niveaux de participation et les multiples formes 
de pouvoir qui peuvent exclure certains groupes de 
population7Ș�OÐĮ��}�ďĊĴ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�¾�
leur disposition pour réduire les inégalités politiques, 
ĪķÐ�ÆÐă�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊÐ�ťĊ�ÐĊ�Įďð�ďķ�ķĊ�ĉďřÐĊ�ÌȸĉÑăðďīÐī�
ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ăȸ(ĴĴ�ÌĊĮ�ă�īÑÌķÆĴðďĊ�ÌȸķĴīÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ

�Ð�ÆìĨðĴīÐ�ĊăřĮÐ�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
favoriser la démocratisation et encourager l’implication 
des citoyens dans la prise de décision locale (promouvant 
ainsi la démocratie participative et délibérative). Ses 
ÆďĊÆăķĮðďĊĮ�ÆďĉĨăÝĴÐĊĴ�ÆÐăăÐĮ�Ìķ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�Consolider 
les communs, où l’action de la société civile constitue 
ă�ÆăÑ�Ìķ�ÆìĊæÐĉÐĊĴȘ�OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�ðăăķĮĴīÐ�ă�ĉĊðÝīÐ�
dont les collectivités territoriales peuvent promouvoir 

Ǣ�>ÐăÐĊ��þķīÐĉăĉș��ăÅÐīĴď�9ÐīĊ®ĊÌÐš�:ðÅþ�ÐĴ�LďīæÐ��ăăÌīÐĮ�TďăăÐÌș�
ȹɁ#ÐĉďÆīĴðÆ��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�ðĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīřȘ���ĨīÆĴðÆă�æķðÌÐ�Ĵď�ðÌÐĊĴðåř�
ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴĮ�Ĵìīďķæì�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴɁȺș�wĴďÆāìďăĉș�ǡǟǠǣș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�LÅT�Ɂț�tĉďĊ��Ċăș�ȹɁwďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř�
#ÐĉďÆīÆřȘ�9īďĉ�ĴìÐ�ÆďĊÆÐĨĴķă�ÌðĮÆķĮĮðďĊ�Ĵď�ăďÆă�ÆĴðďĊɁȺș��īÆÐăďĊÐș�
2014, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTǢ¢�ÅN.

ǣ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�Reducing urban poverty in the global 
Southș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǣȘ

Ǥ��ĊÌīÐ�tðæďĊ�ÐĴ��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴďș�Inclusive Urban Development in 
the Global South. Intersectionality, Inequalities, and Community, Londres, 
tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǠȘ

ǥ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎ�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�
AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 
2021.

Ǧ�LďìĊ�:ŒÐĊĴ�ÐĴ��īķĊď�TīĴďīĊďș�ȹɁAĊÐĪķăðĴřș�qďœÐī�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊ�ȯ�
tÐŒðĮðĴðĊæ�ĴìÐ�OðĊāĮɁȺș�IDS Bulletin 47, noɁǤș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠǠȭǢǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǢǧwðN.

un contexte favorable aux initiatives locales et dirigées 
Ĩī�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮș�ÐĴ�ÑĴÅăðī�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÐŨÆÆÐĮ�
avec les organisations de la société civile, notamment 
pour la coproduction de biens et services (voir aussi 
ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣȨȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ÌÐķŘ�ÆìĨðĴīÐĮș�ÆÐ�īĨĨďīĴ�
souligne à plusieurs reprises la nécessité de créer des 
espaces d’engagement inclusifs et de promouvoir des 
interactions plus égalitaires entre les citoyens, les 
organisations locales et les fonctionnaires des collecti-
vités territoriales. Comme le suggèrent les résultats des 
initiatives de budget participatif au Brésil, les possibilités 
de transformations équitables sont fortement dépen-
dantes des capacités des organisations communautaires 
ÐĴ�ÌÐ�ă�ĊĴķīÐ�ÌÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ��}�ÐĴ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�
civile8Ș��ðÐĊ�ĪķÐ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�ĮȸðĊĴÑīÐĮĮÐ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�
aux interventions des collectivités (plutôt qu’à celles 
de la société civile), il souligne également le potentiel 
ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ÐĊÆďķīæÐī�ÐĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�
démocratiques associées à l’action citoyenne. Compte 
ĴÐĊķ�ÌÐ�ă�ĮřĊÐīæðÐ�ĨďĴÐĊĴðÐăăÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ��}�ÐĴ�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�
ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�ðă�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌðŨÆðăÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�Īķð�ÐĮĴ�
à l’origine des innovations9. À l’aide d’exemples provenant 
ÌÐ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÌÐ�ĴðăăÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�
analyse les conditions favorables à la démocratisation 
locale et la manière dont les acteurs de la société civile 
peuvent travailler, de façon constructive, avec les 
responsables locaux. 

8 Gianpaolo Baiocchi, Patrick Heller et Marcelo Kunrath Silva, Bootstrapping 
Democracy. Transforming Local Governance and Civil Society in Brazil, 
Stanford, Stanford University Press, 2011.

Ǩ�'ăðĊďī�ZĮĴīďĉș�ȹɁ�īďĮĮðĊæ�ĴìÐ�æīÐĴ�ÌðŒðÌÐȚ��ďĨīďÌķÆĴðďĊș�ĮřĊÐīæřș�ĊÌ�
ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș�World DevelopmentɁǡǣș�ĊoɁǥș�ǠǨǨǥș�ĨĨȘɁǠǟǦǢȭǠǟǧǦȘ

wďķīÆÐɁȚ�LďìĊ�'ĊæăīĴș�9ăðÆāīȘ
�ìĊæÐĉÐĊĴș�OðÅÐīĴÑș�LķĮĴðÆÐ�ĮďÆðăÐ�ȭ�TĊðåÐĮĴĴðďĊ�ÐĊ�ĮďķĴðÐĊ�

à la révolution égyptienne à Melbourne, Australie, 2011.

https://bit.ly/3vWJbMB
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O�ĮÐÆĴðďĊɁǠ�ÌÐ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ĨīďĨďĮÐ�ÌÐĮ�ÌÑåðĊðĴðďĊĮ�
ÌÑĴðăăÑÐĮ�ÌÐ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ăďÆăÐ�ÐĴ�ÐŘĉðĊÐ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
rencontrés dans des contextes locaux inégaux. La 
ĮÐÆĴðďĊɁǡ�åďķīĊðĴ�ķĊ�ÆÌīÐ�Ĩďķī�ðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�
et les possibilités de renforcer la démocratisation locale, 
notamment par le biais de mécanismes participatifs. Elle 
ÆÆďīÌÐ�ķĊÐ�ĴĴÐĊĴðďĊ�ĨīĴðÆķăðÝīÐ�ķŘ�ȹɁðĊĊďŒĴðďĊĮ�
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮɁȺ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�åŒďīÅăÐĮ�¾�ă�
ĨīĴðÆðĨĴðďĊȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮș�ăÐ�ÆìĨðĴīÐ�
propose d’aborder en détail la manière dont les collecti-
vités territoriales peuvent favoriser la mise en place d’un 
environnement propice à la démocratisation, en s’enga-
geant en faveur d’une gouvernance ouverte, de la trans-
parence et de la reddition des comptes, la protection 
ÌÐ�ăȸ(ĴĴ�ÌÐ�ÌīďðĴ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǢȨȘ�OÐĮ�
autres trajectoires potentielles vers la démocratisation 
locale impliquent la création d’instruments et d’espaces 
ÌÐ�ÌÑăðÅÑīĴðďĊ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǣȨș�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǤȨ�
ainsi que des collaborations multiniveaux et multiacteurs 
ȧĮÐÆĴðďĊɁǥȨȘ��ÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ĮďĊĴ�ķ�Æħķī�Ìķ�ÌÑÅĴ�Įķī�ă�
ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊɁț�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÌÑťĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�
du monde entier seront présentés. Pour que ces instru-
ments puissent apporter un changement transformateur, 
il sera nécessaire de reconnaître les droits, les besoins 
ÐĴ�ăÐĮ�ĮĨðīĴðďĊĮ�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǦȨ�
et d’adopter des approches holistiques localisées 
ȧĮÐÆĴðďĊɁǧȨȘ��ÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�
et des axes clés pour atteindre l’objectif ultime consistant 
à ne laisser personne et aucun territoire de côté. Les 
ÆďĊÆăķĮðďĊĮ�Ìķ�ÆìĨðĴīÐɁǨ�īÑĮķĉÐĊĴ�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�
ÌÑÆðÌÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸÐĊææÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
avec les citoyens et les organisations communautaires 
pour favoriser l’égalité urbaine, promouvoir les droits 
humains et approfondir la démocratie.

1.1 Comprendre 
la démocratie 
ăďÆăÐɁȚ�
possibilités 
et obstacles 
pour des villes 
égalitaires

#ȸķĊ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ŒķÐ�ÆďĊÆÐĨĴķÐăș�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ÐĴ�ăȸÑæăðĴÑ�
ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ŒďĊĴ�ÌÐ�ĨðīɁț�ĴďķĴÐåďðĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�šďĊÐĮ�
urbaines et des territoires démocratiques peuvent être 
confrontés à des inégalités criantes en termes de biens, 
de revenus, d’accès aux services publics et de niveaux 
de reconnaissance politique. Idéalement, dans les 
collectivités territoriales démocratiques, les décideurs 
ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ÌðŨÆðăÐĮ�Ĩďķī�ĉÐĊÐī�
des réformes qui tiennent compte des besoins et des 
ðĊĴÑīÔĴĮ�ÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆðĴÌðĊĮɁț�ðăĮ�ÆďĊŒðÐĊĊÐĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ÌÐĮ�
mesures pour équilibrer les avantages entre les gagnants 
et les perdants de ces changements10. Cela suppose de 
disposer des connaissances adéquates, des ressources 
ĮķŨĮĊĴÐĮ�ÐĴ�ÌȸķĊÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊ�ÌÐĮ�ŒďðŘ�ÌÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�
ìÅðĴĊĴĮɁț�ķĴĊĴ�ÌÐ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌðŨÆðăÐĮ�¾�īÑķĊðī�ÌĊĮ�
les démocraties contemporaines. Il est en effet extrême-
ĉÐĊĴ�ÌðŨÆðăÐ�ÌÐ�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ĉÔĉÐ�ĮďķĮ�
des régimes démocratiques, car de fortes disparités 
pèsent souvent sur les institutions démocratiques. Ces 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆďĊÌķðīÐ�¾�ÌÐĮ�ȹɁÌÑĮÑĪķðăðÅīÐĮ�ÌĊĮ�
ăÐĮ�ŒďðŘ�ȫÐĴȬ�ă�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊș�ȫĪķðȬ�ĨīðŒÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮÐæĉÐĊĴĮ�
de la population de leurs droits, et sapent le soutien et la 
ÆďĊťĊÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ11ɁȺȘ�OÐĮ�
ÑăķĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌĉðĊðĮĴīĴðďĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮķÅðī�ăȸðĊŦķÐĊÆÐ�ÌÐ�
puissantes élites, qui ne tiennent généralement pas 
compte des perspectives, des besoins et des intérêts 
des citoyens issus de milieux défavorisés12.

Ǡǟ�#ĊĮ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�Īķð�ĮķðĴș�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ÌÐ�ȹɁÆðĴďřÐĊĊÐĴÑɁȺ�ÐĮĴ�ķĴðăðĮÑ�
pour désigner tous ceux qui souhaitent participer pleinement à la politique 
urbaine, quel que soit leur statut juridique de citoyen.

ǠǠ��ăðĊ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹɁ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡɁȺș�ðĊ�
Research Handbook on Democracy and Development, éd. par Gordon 
�īœåďīÌ�ÐĴ��ÅÌķăȭ:åīķ��ÅÌķăðș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǢǨǡȭ
407.

Ǡǡ��ăðĊ�tďÆì�TÐĊďÆăș ibid.

wďķīÆÐɁȚ�ĨīĴðÆðĨÐÌðȘĊÐĴȥÆĮÐǤǡǣǧȘ
Budgétisation participative sensible au genre à Wenling, en Chine.
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�ðÐĊ�ĪķȸÐăăÐ�ĮďðĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ÆďĉĨīðĮÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ȹɁæďķŒÐī-
ĊÐĉÐĊĴ�Ĩī�ăÐ�ĨÐķĨăÐɁȺș�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ĨÐķĴ�ĮÐ�ÌÑťĊðī�
de diverses manières, allant d’une approche limitée aux 
ÑăÐÆĴðďĊĮ�ȧÌÑťĊðĴðďĊ�ĉðĊðĉăðĮĴÐȨ�¾�ÌÐĮ�ŒðĮðďĊĮ�ĨăķĮ�ăīæÐĮ�
cherchant à satisfaire un ensemble de droits et de libertés. 
La conception restreinte de la démocratie représentative 
se limitant aux élections – que certains auteurs désignent 
Ĩī�ăÐ�ĴÐīĉÐ�ÌÐ�ȹɁdémocratie électoraleɁȺ�ȯ�ĉÐĴ�ķĊðĪķÐ-
ment l’accent sur les procédures telles que l’organisation 
d’élections libres et équitables organisées régulièrement. 
#ȸķĴīÐĮ�ÆďĊÆÐĨĴķăðĮĴðďĊĮ�ĉÐĴĴÐĊĴ�ÌŒĊĴæÐ�ăȸÆÆÐĊĴ�
sur les droits et libertés des citoyens, sur l’équilibre des 
pouvoirs et sur l’État de droit13. Certaines définitions 
ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�åďķīĊðī�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ĨăķĮ�
ÌðŒÐīĮðťÑÐ�ÌÐ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ďååīĊĴ�ķĊ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ðĉĨďīĴĊĴ�
pour favoriser l’équité et l’inclusivité dans les villes. Consi-
dérant que la participation est un droit, la démocratie parti-
cipative vise à renforcer l’engagement des habitants dans 
le processus décisionnel démocratique et à favoriser une 
transformation structurelle14. La démocratie délibérative se 
concentre quant à elle sur des délibérations respectueuses 
fondées sur une participation bien informée et raisonnée, 
elle cherche à persuader les citoyens et à développer 
un processus politique inclusif15Ș�'ĊťĊș�ă�démocratie 
collaborative est centrée sur le partage du pouvoir et une 
prise de décision consensuelle, le pouvoir étant souvent 
délégué à des organismes indépendants ou à des acteurs 
non étatiques16. Comme nous le verrons plus loin, il est 
possible de promouvoir ces conceptions multiples de la 
démocratie, en utilisant des mécanismes différents, mais 
complémentaires, pour favoriser l’égalité urbaine.

Les systèmes institutionnels et électoraux et les processus 
démocratiques dans les villes sont très variés, ce qui 
ðĊŦķÐĊÆÐ�ăÐĮ�ĨďĮĮðÅðăðĴÑĮ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
ăďÆăÐ�ÑĪķðĴÅăÐ�ÐĴ�ðĊÆăķĮðŒÐȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�Œďðī�ÌðŒÐīĮ�
systèmes électoraux, organiser leurs élections à des 
fréquences différentes et utiliser des mécanismes variés 
pour promouvoir la participation et la représentation des 
groupes marginalisés17. Par exemple, certains dirigeants 
locaux peuvent être élus (maires élus au suffrage direct 
et jouissant de pouvoirs étendus, par exemple), tandis 
que d’autres villes peuvent avoir un comité directeur 
ķȭÌÐĮĮķĮ�Ìķ�ÆďĊĮÐðă�ÐĴȥďķ�ķĊ�ÌðīÐÆĴÐķī�ÐŘÑÆķĴðå�ĉķĊðÆðĨă�
supervisant la mise en œuvre des décisions locales. Ces 

ǠǢ�wŒÐĊÌȭ'īðā�wāĊðĊæș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�
ÆďīÐɁȺș�ðĊ�Research Handbook on Democracy and Development, éd. par 
Gordon Crawford et Abdul-Gafaru Abdulai, Cheltenham, Edward Elgar, 2021, 
ĨĨȘɁǡǦȭǣǣȘ

Ǡǣ��īďăÐ�qĴÐĉĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�tÐŒðĮðĴÐÌɁȺș�Perspectives on 
PoliticsɁǠǟș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǦȭǠǨȘ

ǠǤ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�et alȘș�ȹɁ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�
ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�ðĊ�Deliberative Systemsș�ÑÌȘ�Ĩī�LďìĊ�qīāðĊĮďĊ�ÐĴ�LĊÐ�
TĊĮÅīðÌæÐș��ĉÅīðÌæÐș��ĉÅīðÌæÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǠȭǡǥȘ

Ǡǥ�wœÐĊÌ�'īðā�wāĊðĊæș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�
ÆďīÐɁȺș�op. cit.

ǠǦ��īÐÆìĴþÐ�NÐĉĨ�ÐĴ�TÑăðÌ�LðĉÑĊÐšș�ȹɁwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř�
�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāɁȺș�op. cit.

différentes modalités ont des conséquences diverses sur 
la capacité de prise de décision et la reddition des comptes 
des maires vis-à-vis de leurs communautés respectives. 
Repenser la conception institutionnelle et promouvoir 
des règles équitables pourraient favoriser une prise de 
décision locale plus inclusive. Par exemple, il est possible 
d’utiliser des mécanismes constitutionnels pour soutenir 
la parité femmes-hommes dans la gouvernance urbaine. À 
Maurice, par exemple, la Constitution autorise les quotas 
de femmes au niveau local, mais pas au niveau national 
du gouvernement18. Cette question est essentielle, car en 
ǡǟǠǧ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ĊÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴðÐĊĴ�ĪķÐ�ǡǟɁɦ�ÌÐĮ�ĉðīÐĮ�
dans le monde. En outre, il existe de grandes différences 
ðĊĴīȭīÑæðďĊăÐĮɁȚ�ÐĊ��ĉÑīðĪķÐ�ăĴðĊÐș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮ�īÐĨīÑ-
ĮÐĊĴÐĊĴ�ǣǦɁɦ�ÌÐĮ�ĉðīÐĮ�ÑăķĮ�¾��ķÅș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ÆÐ�ÆìðååīÐ�
ĴďĉÅÐ�¾�ǟɁɦ�ķ��ÐăðšÐ�ÐĴ�¾�ǢɁɦ�ķ�qÑīďķ�ÐĴ�ķ�:ķĴÐĉăș�
ă�ĉďřÐĊĊÐ�īÑæðďĊăÐ�ÑĴĊĴ�ÌÐ�ǠǤɁɦ19.

Il est également nécessaire que les gouvernements 
adoptent une approche inspirée du féminisme intersec-
tionnel pour lutter contre des inégalités concomitantes, 
souvent liées entre elles, en fonction de facteurs tels que 
ăÐ�æÐĊīÐș�ăÐ�ìĊÌðÆĨș�ă�īÆÐȥăȸďīðæðĊÐ�ÐĴìĊðĪķÐș�ăȸ¶æÐș�ăÐ�
niveau de revenu et l’orientation sexuelle, entre autres20.

TÔĉÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ÌÑĉďÆīĴðÐĮ�ŦďīðĮĮĊĴÐĮș�ðă�ĨÐķĴ�ÔĴīÐ�ÌðŨ-
cile de s’attaquer aux inégalités complexes qui touchent 
de nombreuses villes. Il existe souvent des liens étroits 
entre la démocratisation et le développement équitable. 
Les régimes démocratiques doivent donc intégrer des 
ĉķăĴðĨăÐĮ�ȹɁÆĴÐķīĮ�ŒÐÆ�ķĊ�ĨďķŒďðī�ÌÐ�ŒÐĴďɁȺ�ÐĴ�ĨÐīĮķÌÐī�
les élites de travailler dans l’intérêt public, mais cela peut 
ĮȸŒÑīÐī�ÌðŨÆðăÐș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ăďīĮĪķÐ�ÌÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�
informelles et des groupes puissants s’opposent à l’égalité21, 
dans des contextes où les ressources sont rares et où 
les voies pour faire progresser le développement sont 
fortement contestées. La capacité de la démocratie à 
lutter contre les inégalités entre les groupes sociaux 
dépend souvent à la fois de normes formelles et des 
mécanismes informels. En outre, cette dynamique 
détermine fréquemment qui peut voter et la nature des 
systèmes de vote locaux22.�#ȸķĴīÐĮ�åÆĴÐķīĮ�ÆăÑĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�
ðĊŦķÐĊÆÐī�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�ÌÑĉďÆīĴðÐĮ�ĮȸĴĴĪķÐĊĴ�
ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮș�Ĩīĉð�ăÐĮĪķÐăĮɁȚ�ăÐ�ĴřĨÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
(basé sur la règle de la majorité ou le partage du pouvoir), 

Ǡǧ�'ăăðďĴ��ķăĉÐīș�ȹɁOďÆă�#ÐĉďÆīÆřɁȺș�wĴďÆāìďăĉș�ǡǟǠǦș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢā�NĨ�s.

ǠǨ��:O��9ÐĉĉÐĮș�ȹɁ}ìÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðŒÐ�ÆďĉĉðĴĉÐĊĴ�ďå�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�
ĴÐīīðĴďīðÐĮ�Ĵď�æÐĊÐīĴðďĊ�ÐĪķăðĴřɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOÌÌŘř}.

ǡǟ��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴď�ÐĴ�wķĮĊ�UÐŒÐĮ��ăŒÐĮș�ȹɁAĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴř�
ÆìăăÐĊæÐĮ�åďī�ĴìÐ�ÆďȭĨīďÌķÆĴðďĊ�ďå�ķīÅĊ�ĮÐīŒðÆÐĮȚ�ĊďĴÐĮ�åďī��ĴìÐďīÐĴðÆă�
ĊÌ�ĉÐĴìďÌďăďæðÆă�æÐĊÌɁȺș�Environment and UrbanizationɁǢǟș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǧș�
ĨĨȘɁǢǥǦȭǢǧǥɁț��ĊÐĮ��ĮĴ®Ċ��īďĴďș�ȹɁsķÐÐīðĊæ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ĨăĊĊðĊæɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǢǢș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǢǠǟȭǢǡǨȘ

ǡǠ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹɁ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡɁȺș�ĨȘɁǣǟǣȘ

ǡǡ�9īĊÆÐĮ�wĴÐœīĴș�ȹɁ>ďīðšďĊĴă�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�ĊÌ�ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�ðĊ�Research 
Handbook on Democracy and Development, éd. par Gordon Crawford et 
�ÅÌķăȭ:åīķ��ÅÌķăðș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǣǡǟȭǣǣǟȘ



1 introduCtion

rapport GoLd vi380

l’étendue de la décentralisation, la nature des coalitions 
ĨďăðĴðĪķÐĮș�ă�ÌÑĉďæīĨìðÐ�ÐĴȥďķ�ÌȸķĴīÐĮ�ÌðååÑīÐĊÆÐĮ�ÐĊĴīÐ�
les populations. Les inégalités peuvent miner la démo-
cratie, avec des effets néfastes sur la cohésion sociale, 
la légitimité et la représentation, notamment lorsque les 
ÑăðĴÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊŦķÐĊÆÐī�ăÐĮ�īÝæăÐĮ�¾�ăÐķī�ŒĊĴæÐ23.

La relation entre démocratie et réduction des inégalités 
ÌÑĨÐĊÌ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�åÆĴÐķīĮș�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ĴďķĮ�ðĊŦķÐĊÆÐī�
les trajectoires vers l’égalité. La démocratie peut s’atta-
quer directement aux inégalités politiques et soutenir les 
initiatives visant à établir des règles du jeu plus équitables, 
par exemple lorsque les citoyens participent de manière 
égale à la prise de décision et demandent des comptes 
aux prestataires de services. Cependant, il arrive que les 
mécanismes visant à garantir la reddition des comptes, 
par exemple dans la fourniture de services locaux ne 
åďĊÆĴðďĊĊĊĴ�ĨĮ�ÆďīīÐÆĴÐĉÐĊĴɁț�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�
services peut également être biaisée en défaveur 
de certains groupes (notamment ceux qui ont des 
revenus plus faibles et des identités différentes) pour 
un certain nombre de raisons (frais, droits fonciers, 
etc.)24. Les démocraties peuvent faciliter la mise en place 
de processus décisionnels plus équitables et chercher 
explicitement à intégrer les groupes marginalisés (comme 
ÐŘĨăðĪķÑ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǦ�Įķī�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑåķæðÑĮȨȘ�
Pourtant, en raison du manque d’informations et des 
asymétries de pouvoir, s’assurer que l’action du gouver-
nement permet de réduire les inégalités peut s’avérer 
particulièrement laborieux. Plus fondamentalement, le 
capitalisme mondial génère toute une série d’inégalités 
économiques omniprésentes, que les collectivités locales 
sont souvent mal équipées pour combattre, nombre de ces 
ðĊÑæăðĴÑĮ�ÑĴĊĴ�ĮĮďÆðÑÐĮ�¾�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăĮȘ

Néanmoins, ce chapitre propose d’explorer des oppor-
tunités d’innovation démocratiques – utilisant différents 
modes de participation et de prise de décision –, et 
examine divers mécanismes et cadres permettant de favo-
īðĮÐī�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ăďÆăÐ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ�
ĉďķŒÐĉÐĊĴ�Ìķ�ȹɁĊďķŒÐķ�ĉķĊðÆðĨăðĮĉÐɁȺș�ÆÐīĴðĊÐĮ�ŒðăăÐĮ�
ont récemment cherché à redynamiser les démocraties 
locales pour les rendre plus responsables, transparentes 
et inclusives, ce qui a généré des opportunités d’appren-
tissage mutuel et de partage des connaissances entre les 
villes25Ș�#ȸķĴīÐĮ��}�ďĊĴ�īÐÅďĊÌð�Įķī�ÆÐīĴðĊĮ�ÑŒÑĊÐĉÐĊĴĮ�
comme les inondations ou autres catastrophes clima-
tiques pour créer des alternatives équitables et recadrer 
le contrat social avec leurs citoyens les plus marginalisés 
ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǧș�ÆðȭÌÐĮĮďķĮȨȘ�Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ĊďĴÐī�ĪķÐ�

ǡǢ�tďÆì�TÐĊďÆăș�ȹɁ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡɁȺș�ĨĨȘɁǢǨǢȭǢǨǤȘ

ǡǣ�>ÐăÐĊ��þķīÐĉăĉș�9ÐīĊ®ĊÌÐš�:ðÅþ�ÐĴ��ăăÌīÐĮ�TďăăÐÌș�ȹɁ#ÐĉďÆīĴðÆ�
�ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�ðĊ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīřȘ���ĨīÆĴðÆă�æķðÌÐ�Ĵď�ðÌÐĊĴðåř�
ðĉĨīďŒÐĉÐĊĴĮ�Ĵìīďķæì�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴɁȺș�op. cit.

ǡǤ��īÆÐăďĊ�ÐĊ��ďĉĸș�#ÐÅÅðÐ��ďďāÆìðĊ�ÐĴ��Ì��ďăķș�Fearless Cities: A 
Guide to the Global Municipalist Movement, Oxford, New Internationalist 
Publications, 2019.

ce chapitre ne propose pas de modèles préconçus ni de 
solutions faciles pour favoriser la démocratisation. En 
effet, chaque stratégie doit être adaptée aux contextes 
locaux et aux priorités des citoyens. 

1.2 tendances 
ÆĴķÐăăÐĮɁȚ�ă�
démocratisation 
locale est-elle 
en train de se 
détériorer ou de 
ĮÐ�īÐŒðĴăðĮÐīɁȟ�

#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮș�ăÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�
national conditionne largement les progrès de la démo-
cratie locale. Cette section passe brièvement en revue les 
données dans différents pays sur la démocratisation, tout 
en soulignant qu’elles n’offrent qu’une vision limitée pour 
saisir les transformations émergentes à l’échelle urbaine 
et régionale. En se basant sur des données nationales, 
des études récentes ont mis en évidence des signes de 
recul de la démocratie et des niveaux croissants de pola-
risation politique, sociale et économique dans le monde 
ÐĊĴðÐīȘ�OÐ�ÌÐīĊðÐī�īĨĨďīĴ�ÌÐ�9īÐÐÌďĉ�>ďķĮÐș�ðĊĴðĴķăÑ�The 
:ăďÅă�'ŘĨĊĮðďĊ�ďå��ķĴìďīðĴīðĊ�tķăÐ, révèle qu’en 2022 
ă�ĨīďĨďīĴðďĊ�ÌÐ�ĨřĮ�ȹɁĊďĊ�ăðÅīÐĮɁȺ��ĴĴÐðĊĴ�ĮďĊ�ĊðŒÐķ�
ăÐ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑ�ÌÐĨķðĮ�ǠǨǨǦș�ĮÐķăĮ�ǡǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�
ĉďĊÌðăÐ�ÐĊŒðīďĊ�ŒðŒĊĴ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĊĴðďĊ�ȹɁăðÅīÐ26ɁȺȘ�#Ð�
ĉÔĉÐș�ăȸAĊĮĴðĴķĴ��īðÐĴðÐĮ�ďå�#ÐĉďÆīÆř�ȧ�ȭ#ÐĉȨ��ĉðĮ�ÐĊ�
évidence une érosion substantielle de la démocratie, le 
taux de population vivant dans des démocraties libérales 
étant revenu au niveau de 198927Ș�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌðīðæÐĊĴĮ�
autocratiques ont restreint les libertés des médias, des 
universités et de la société civile, ont exacerbé la polarisa-
tion en diabolisant les partis d’opposition, en diffusant des 
informations erronées qui façonnent l’opinion nationale 
et internationale, et en s’attaquant aux élections et aux 
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ďŨÆðÐăăÐĮȘ�Dans certains cas, le déclin de la 
démocratie est lié à la pandémie de COVID-19. En effet, 

ǡǥ�wīì�tÐĨķÆÆð�ÐĴ��ĉř�wăðĨďœðĴšș�ȹɁ9īÐÐÌďĉ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌ�ǡǟǡǠȚ�
#ÐĉďÆīÆř�ķĊÌÐī�wðÐæÐɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřĮ¢LìǤ.

27 Nazifa Alizada et alȘș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆř�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǠȚ��ķĴďÆīĴðšĴðďĊ�}ķīĊĮ�
�ðīăɁȺș�:ďĴìÐĊÅķīæș�ǡǟǡǠȘ
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ĮÐ�þķĮĴðťĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�Ĩī�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�
mesures d’urgence, de nombreux États ont limité davan-
tage la transparence et accentué la surveillance de leurs 
citoyens ainsi que les restrictions pesant sur la liberté 
d’expression médiatique et personnelle. Les réponses 
punitives apportées pendant cette crise ont entraîné des 
violations des droits humains, notamment des évictions 
forcées et des niveaux élevés de brutalité policière28.

}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐ�ĮďĉÅīÐ�ĴÅăÐķ�ðĊĴÐīĊĴðďĊă�ĉÝĊÐ�ĨīåďðĮ�
à négliger les importantes variations aux niveaux urbain et 
īÑæðďĊăș�ďľ�ÌÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�
ĮďĊĴ�ÐĊ�ÆďķīĮȘ�OÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�Ìķ��ȭ#Ðĉ�ĮķææÝīÐĊĴ�ÌÐĮ�
tendances mitigées dans les élections locales, soulignant 
ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸĊăřĮÐĮ�ĨăķĮ�ťĊÐĮ�ķ�ĊðŒÐķ�ĴÐīīðĴďīðă�ȧŒďðī�
ťæķīÐɁǨȘǠȨȘ�#Ð�ǠǨǨǨ�¾�ǡǟǡǠș�ÆÐīĴðĊĮ�ĨřĮ�ȧÐĊ�ŒÐīĴȨș�ÌďĊĴ�
ăȸAīāș�ăÐ��ķīķĊÌðș�ăÐ�OÐĮďĴìď�ÐĴ�ă�}ķĊðĮðÐș�ďĊĴ�ÆďĊĮðÌÑī-

Figure 9.1 
Index des collectivités locales V-Dem 1999-202130

ǡǧ��ĉĊÐĮĴř�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ÆīÆāÌďœĊĮȚ�qďăðÆÐ�ÅķĮÐ�ĊÌ�ĴìÐ�æăďÅă�ĨĊÌÐĉðÆɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĨǡ��ĪɁț�>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ĴÆìș�ȹɁ9ķĴķīÐ�
�ìďðÆÐĮȚ��ìīĴðĊæ�Ċ�'ĪķðĴÅăÐ�'ŘðĴ�åīďĉ�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨwæǧ�ă.

ǡǨ�wīì�tÐĨķÆÆð�ÐĴ��ĉř�wăðĨďœðĴšș�ȹɁ9īÐÐÌďĉ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌ�ǡǟǡǠȚ�#ÐĉďÆīÆř�ķĊÌÐī�wðÐæÐɁȺș�op. citȘș�ĨȘɁǢǠȘ

Ǣǟ�OÐĮ�ĮÆďīÐĮ�ŒďĊĴ�ÌÐ�ǟ�¾�Ǡș�šÑīď�ÑĴĊĴ�ĨĨăðĪķÑ�ķŘ�ĨřĮ�ĮĊĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ăďÆă�ÑăķȘ��qī�ðăăÐķīĮș�ȹɁķĊ�ĮÆďīÐ�ĉďřÐĊ�ĮÐī�ĴĴīðÅķÑ�¾�ķĊ�ĨřĮ�ÌĊĮ�ăÐĪķÐă�ăÐĮ�
gouvernements locaux sont élus mais subordonnés à des fonctionnaires non élus au niveau local, potentiellement nommés par un organe supérieur. Un score élevé 
sera attribué à un pays dans lequel les gouvernements locaux sont élus et capables de fonctionner sans restrictions posées par des acteurs non élus au niveau local, 
¾�ăȾÐŘÆÐĨĴðďĊ�ÌÐĮ�ďīæĊÐĮ�þķÌðÆððīÐĮȘɁȺ��ďðī�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�Įķī�ăÐ�ĮðĴÐɁȚ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9šĨt�¢.

blement renforcé les niveaux de démocratie locale dans 
leurs collectivités locales élues. Cependant, d’autres pays 
ȧīÐĨīÑĮÐĊĴÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ĨďðĊĴĮ�īďķæÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ťæķīÐȨ�
ont connu une érosion de la démocratie locale au cours 
ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�ĉÔĉÐ�ĨÑīðďÌÐȘ�#ÐĮ�ĊăřĮÐĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�
sont nécessaires pour comprendre et promouvoir l’ap-
profondissement de la démocratie locale et régionale. Les 
ÌÑĉďÆīĴðÐĮ�ÑĴÅăðÐĮ�ÆďĊĴðĊķĊĴ�ÌÐ�īÑæīÐĮĮÐīș�ȹɁðă�ÆďĊŒðÐĊĴ�
d’accorder une plus grande attention au renforcement de 
la démocratie aux niveaux national, provincial, territorial 
et local29ɁȺȘ���ăȸŒÐĊðīș�ăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊ�
pourront jouer un rôle clé pour générer une reprise 
ĴīĊĮåďīĉĴīðÆÐ�ĨīÝĮ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�ÐĴ�ĮďķĴÐĊðī�
un développement urbain plus équitable (comme expliqué 
ci-dessous).

wďķīÆÐɁȚ�AĊĮĴðĴķĴ��ȭ#Ðĉș�ȹɁtÐæðďĊă��ďĉĨīðĮďĊɁȺș��īðÐĴðÐĮ�ďå�#ÐĉďÆīÆřș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ9šĨt�¢Ș

tÐĉīĪķÐɁȚ�Aă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌȸðĊĴÑæīÐī�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊĮ�Ĩďķī�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ÆÐĴ�ðĊÌðÆÐȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ÆÐĴ�ðĊÌðÆÐ�ĊÐ�ĨīÐĊÌ�ĨĮ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�
ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴș�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�ÌÑĨīĴÐĉÐĊĴĮ�ÐĊ��īķæķř�ȧăÐĮ�ĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�Ìķ�ĨřĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÆīÑÑÐĮ�Ĩī�ă�ăďð�ÌÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÌÐ�ǡǟǟǨ�ĉðĮș�ÐĊ�ǠǨǨǨș�
ăȸ�īķæķř�ŒðĴ�ÌÑþ¾�ÌÐĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴĮ�ÌÑĨīĴÐĉÐĊĴķŘ�ÑăķĮȨȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ÌÐĮ�ÑŒÑĊÐĉÐĊĴĮ�ðĊĴĴÐĊÌķĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÅďķăÐŒÐīĮÐī�ÐĊ�ĴīÝĮ�ĨÐķ�ÌÐ�ĴÐĉĨĮ�ăÐĮ�ĨīďæīÝĮ�īÑăðĮÑĮ�
ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐ�ÆďķĨ�Ìȸ(ĴĴ�ÌÐ�ǡǟǡǠ��īÑÌķðĴ�¾�ĊÑĊĴ�ăÐĮ�ŒĊÆÑÐĮ�ÆďĊĮĴĴÑÐĮ�ÐĊ��ðīĉĊðÐ�ŒĊĴ�ǡǟǡǟȨȘ����

https://bit.ly/3wp2UUq
https://bit.ly/3FzpRYZ
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Cette section examine les facteurs clés et les stratégies 
transversales qui peuvent faciliter la démocratisation 
ķīÅðĊÐș�ÐăăÐ�ðÌÐĊĴðťÐ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮȘ�wĊĮ�
passer en revue ðĊ�ÐŘĴÐĊĮď la vaste littérature sur la 
politique urbaine, la démocratisation et les inégalités, 
elle en analyse les principaux enseignements31. Même 

ǢǠ�qĴīðÆā�OÐ�:ăÝĮș�ȹɁ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�OďÆă�qďăðĴðÆĮȚ���:ăďÅă�tÐŒðÐœɁȺș�Annual 
Review of Political ScienceɁǡǣș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǢǣǤȭǢǥǢɁț��ăðĮďĊ�'Ș�qďĮĴș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�
ĊÌ�qďăðĴðÆĮ�ðĊ�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨðĊæ��ďīăÌɁȺș�Annual Review of Political ScienceɁǡǠș�
noɁǠș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǠǠǤȭǠǢǢȘ

si elle reconnaît l’existence des différents contextes 
urbains et les inégalités politiques, sociales et écono-
miques auxquelles sont confrontées les municipalités 
aujourd’hui, cette section ne dépeint que partiellement 
ăÐķī�ìÑĴÑīďæÑĊÑðĴÑȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĨīĴðÐ�ÆÐĊĴīÑÐ�Įķī�ăÐĮ�
solutions, les auteurs abordent la nécessité de mettre 
en œuvre des mécanismes participatifs, délibératifs 
ÐĴ�ÆďăăÅďīĴðåĮș�ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÐĴ�
des cadres juridiques et institutionnels favorables 
pour renforcer la démocratisation. Ils décrivent égale-

2 un cadre pour 
des parcours 
urbains équitables 
ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮɁȚ�
enseignements 
transversaux et 
mécanismes 
innovants de 
participation
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pauvreté associés à des ressources limitées conduisent 
souvent à des relations clientélistes entre les habitants 
à faibles revenus et le gouvernement34. Les inégalités 
profondément ancrées compromettent également la 
ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ÌȸĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮ�ÌÐ�
façon significative35Ș�}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐīĴðĊĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮș�
comme le budget participatif et la participation dans la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐș�ĮďĊĴ�ÌÑĮďīĉðĮ�īÐÆďĊĊķĮ�ÆďĉĉÐ�
ÑĴĊĴ�ȹɁÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�Ĩďķī�ķĊÐ�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�
équitable et des interventions efficaces36ɁȺȘ�Pour 
comprendre comment redynamiser la participation 
et promouvoir la démocratisation dans des territoires 
inégaux, il faut analyser de près les expériences dans 
leurs contextes particuliers. Cela implique d’étudier 
le type et la qualité des espaces participatifs locaux, 
les différentes formes de relations entre la société 
civile et le gouvernement, et les possibilités d’alliances 
équitables à différentes échelles.

9ÆÐ�¾�ÌÐ�åďīĴÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ăÐĮ�ĉďÌăðĴÑĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆð-
pation peuvent être contradictoires, ce qui  souligne 
la nécessité d’accorder une attention particulière aux 
acteurs et aux espaces concernés. La participation 
aux structures de gouvernance formelles peut s’ame-
nuiser face à des clivages politiques ou économiques 
ĉþÐķīĮɁȚ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ÌðĮĨďĮĊĴ�ÌÐ�ĨÐķ�ÌÐ�
temps, d’argent et de compétences citoyennes peuvent 
ĉĊðåÐĮĴÐī�ķĊÐ�ĨÐīĴÐ�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�
politiques, ainsi qu’un sentiment d’impuissance qui peut 
entraver davantage leur participation37. Ces habitants 
socialement ou économiquement exclus peuvent rejeter 
les processus participatifs menés par l’État, créant ainsi 
un cercle vicieux dans lequel les inégalités contribuent 
à accroître l’instabilité politique. Cette situation risque 
d’aggraver les inégalités, de réduire la participation et 
ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÌĊĮ�ă�ĨďăðĴðĪķÐ�ďŨÆðÐăăÐ38. En outre, il 
est important d’envisager d’autres espaces de parti-
cipation (partant de la base) susceptibles de favoriser 
la démocratisation et de contribuer à la lutte contre 
les inégalités. Les inégalités peuvent limiter la parti-
ÆðĨĴðďĊ�ķŘ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�åďīĉÐăĮɁț�ĊÑĊĉďðĊĮș�
elles donnent parfois lieu à des mouvements sociaux 
dynamiques, qui incitent leurs membres à participer à 
la politique formelle lorsque le vote des électeurs évolue 
(cela a été le cas, par exemple, lors de l’élection du mili-

34 Herbert Kitschelt et Steven I. Wilkinson, Patrons, Clients and Policies: 
Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge, 
�ĉÅīðÌæÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǟǨɁț��Ìĉ�TðÆìÐă��ķÐīÅÆì�ÐĴ�}īðĪ�}ìÆìðăș�
ȹɁ>ďœ��ăðÐĊĴĮ�wÐăÐÆĴ��īďāÐīĮȚ��ďĉĨÐĴðĴðďĊ�ĊÌ��ìďðÆÐ�ðĊ�AĊÌðȸĮ�wăķĉĮɁȺș�
�ĉÐīðÆĊ�qďăðĴðÆă�wÆðÐĊÆÐ�tÐŒðÐœɁǠǠǡș�ĊoɁǣș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǦǦǤȭǦǨǠȘ

ǢǤ�#ðĊ�TðĴăðĊș�ȹɁ'ÌðĴďīðăȚ��ðĴðšÐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�ĨăĊĊðĊæȚ�åīďĉ�ĴìÐ�
ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�Ĵď�ĴìÐ�ÆðĴřɁȺș�Environment and UrbanizationɁǢǢș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�
ĨĨȘɁǡǨǤȭǢǟǨȘ

36 Ibid.

ǢǦ�LďìĊ�:ŒÐĊĴ�ÐĴ��īķĊď�TīĴďīĊďș�ȹɁAĊÐĪķăðĴřș�qďœÐī�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴðďĊ�ȯ�
tÐŒðĮðĴðĊæ�ĴìÐ�OðĊāĮɁȺș�ĨȘɁǠǢȘ

38 Ibid.

ment les préoccupations d’ordre pratique et les luttes 
de pouvoir auxquelles sont confrontés les décideurs 
lorsqu’ils cherchent à aborder le sujet des inégalités 
urbaines. 

2.1 
démocratisation 
et participation 
dans des villes et 
territoires inégaux

Les mécanismes et stratégies participatifs se sont multi-
ĨăðÑĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĉďĊÌÐ�ÐĊĴðÐīȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ďĊĴ�ÌďĨĴÑ�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ȹɁĨīĴðÆðĨĴðŒÐĮɁȺ�
pour travailler avec des groupes de la société civile et 
ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘș�ťĊ�ÌÐ�ĉðÐķŘ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�
les aspirations et les besoins locaux et de rendre le 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÑÆðĮðďĊĊÐă�ĨăķĮ�ðĊÆăķĮðå�ÐĴ�īÑÆĴðåȘ�}ďķĴÐåďðĮș�
dans un contexte de profondes divisions urbaines et 
territoriales, déployer tout le potentiel de renforcement 
de la gouvernance démocratique de ces approches peut 
ÔĴīÐ�ÌðŨÆðăÐȘ�Aă�īīðŒÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�
entraînent un accroissement des inégalités, en parti-
culier lorsqu’ils sont dominés par des professionnels 
ou des élites, lorsque les groupes à faibles revenus 
ĮďĊĴ�ĉīæðĊăðĮÑĮș�ďķ�ăďīĮĪķÐ�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�
de revenus élevés utilisent les espaces participatifs 
pour répondre à leurs propres besoins32. Les habi-
tants peuvent être confrontés à des inégalités dans 
les possibilités d’accès à la participation, en raison 
d’un manque de temps, de compétences et d’autres 
ressources, ce qui produit des disparités dans la 
participation. Ce problème est particulièrement criant 
lorsque les stratégies participatives sont formulées par 
ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ȧȹɁÐĮĨÆÐĮ�ðĊŒðĴÑĮɁȺȨș�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�
dans des espaces créés par des organisations partant 
de la base de la communauté, c’est-à-dire des espaces 
ȹɁĨďĨķăðīÐĮɁȺ�ďķ�ȹɁīÐŒÐĊÌðĪķÑĮ33ɁȺȘ�OÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÑăÐŒÑĮ�ÌÐ�

Ǣǡ�'ÌœīÌ�}Ș��ăāÐīș�TðÆìÐă�TÆsķīīðÐ�ÐĴ��īďăðĊÐ��Ș�OÐÐș�ȹɁtðĮðĊæ�
qīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ�#ÐÆăðĊðĊæ�#ÐĉďÆīÆřɁȺș�ðĊ�Democratizing Inequalities: 
Dilemmas of the New Public Participationș�ÑÌȘ�Ĩī��īďăðĊÐ��ȘɁOÐÐș�TðÆìÐă�
TÆsķīīðÐ�ÐĴ�'ÌœīÌɁ}Ș��ăāÐīș�UÐœ��ďīāș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǤȘ

33 Bill Cooke et Uma Kothari, Participation: The New Tyrannyȟș�OďĊÌīÐĮș�¢ÐÌ�
�ďďāĮș�ǡǟǠǦɁț��ĊÌīÐ��ďīĊœăă�ÐĴ��Ðī�wÆìĴĴĊ��ďÐăìďș�wĨÆÐĮ�åďī��ìĊæÐȟȚ�
The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas, Londres, Zed 
Books, 2006.



2 un Cadre pour des parCours urBains éQuitaBLes et démoCratiQues

rapport GoLd vi384

ĴĊĴ�ĊĴðÆďīīķĨĴðďĊ�}ďĉðĮăŒ�}ďĉİÐŒðÇ�¾�ă�åďĊÆĴðďĊ�
de maire de Zagreb, en 202139). Plus généralement, les 
groupes de la société civile qui cherchent à impulser 
une réelle transformation peuvent travailler à travers 
différents espaces, échelles et structures de pouvoir, 
en développant des coalitions avec des fonctionnaires 
sympathisants et/ou d’autres parties prenantes40. 

�ðÐĊ�ĪķÐ�ÌðŨÆðăÐ�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐș�ăȸķæĉÐĊĴĴðďĊ�ÌÐ�ă�ĨīĴð-
cipation dans les villes peut offrir des avantages subs-
tantiels pour la démocratisation, et fournir un soutien 
pour mettre en place des actions plus efficaces et 
équitables. Par exemple, la mise en relation des commu-
nautés locales d’une ville peut aider les associations 
d’habitants à faibles revenus à surmonter l’isolement, 
renforçant ainsi le capital social et l’inclusion41. Comme 
l’a montré l’Institut de développement des organisations 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ÐĊ�}ìõăĊÌÐ�ȧ�Z#AȨș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�
ÐĴ�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆďăăÅďīÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
pour transformer en profondeur les quartiers informels 
et atteindre d’autres objectifs, en particulier lorsque 
les gouvernements nationaux facilitent leur action (voir 
ă�ĮÐÆĴðďĊɁǥș�ÆðȭÌÐĮĮďķĮș�ÐĴ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǥȨȘ�
L'élargissement de la participation peut permettre aux 
�}�ÌÐ�īĴðďĊăðĮÐī�ăÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮș�ŒÐÆ�ăȸðÌÐ�ÌÐĮ�
contributions des leaders communautaires, alors que les 
åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�ăďÆķŘ�ďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�
à atteindre les mêmes résultats. En élargissant et en 
approfondissant la participation citoyenne, les respon-
sables peuvent s’assurer qu’aucune communauté n’est 
ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌȸÐŘÐīÆÐī�ķĊÐ�ðĊŦķÐĊÆÐ�ÌðĮĨīďĨďīĴðďĊĊÑÐ�Įķī�
ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�une parti-
cipation accrue peut aider les responsables locaux à 
comprendre les priorités des différents groupes et à 
élaborer des stratégies appropriées pour y répondre 
de manière adéquate42. 

Il existe différentes stratégies capables d’aider les 
responsables locaux à promouvoir une participation 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐș�¾�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�¾�
īÐăÐŒÐī�ÆÐīĴðĊĮ�ÌÑťĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ă�ÆďďĨĴĴðďĊ�ďķ�ăȸÐŘÆăķĮðďĊ�
des groupes structurellement discriminés. Parmi les 
principales suggestions pratiques, l’organisation de 
réunions participatives à des moments et dans des 

ǢǨ��Ċþ��ăÌðĮŒăþÐŒðÆș�ȹɁ9ďīĉÐī�ÆĴðŒðĮĴ�ĊÌ�Tq�}ďĉðĮăŒ�}ďĉĮÐŒðÆ�œďĊ�
the mayoralty in a second-round run-off vote in the Croatian capital Zagreb, 
ÆďĉåďīĴÅăř�ÅÐĴðĊæ�ìðĮ�īðæìĴȭœðĊæ�īðŒăɁȺș�Balkan Insight, 2021,  
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮĪǢNǠN.

ǣǟ�LďìĊ�:ŒÐĊĴș�ȹɁOðĊāðĊæ�ĴìÐ�ĨīÐĨďĮðĴðďĊĮȚ�ķĮðĊæ�ĨďœÐī�ĊăřĮðĮ�Ĵď�
ðĊåďīĉ�ĮĴīĴÐæðÐĮ�åďī�ĮďÆðă�ÆĴðďĊɁȺș�Journal of Political PowerɁǠǣș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǠș�
ĨĨȘɁǠǟǨȭǠǢǟȘ

ǣǠ�#ðĊ�TðĴăðĊș�ȹɁ'ÌðĴďīðăȚ��ðĴðšÐĊ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ðĊ�ĨăĊĊðĊæȚ�åīďĉ�ĴìÐ�
ĊÐðæìÅďķīìďďÌ�Ĵď�ĴìÐ�ÆðĴřɁȺș�op. cit.

ǣǡ�qďķī�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐĮ�īÑĮðÌÐĊĴĮ�īďĉĮ�¾�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮÐīÅÐș�ŒďðīɁȚ�
¢ăĴ��ķāĮĊďŒðÇȭTÆķī�ÐĴ�Aæďī�TðİÈÐŒðÇș�ȹɁ'ŘÆăķÌÐÌ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮ�
ĊÌ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ăĊÌȭķĮÐ�ĨăĊĊðĊæȚ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐ�åīďĉ�ðĊåďīĉă�tďĉ�
ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊ�wÐīÅðɁȺș�Environment and UrbanizationɁǢǢș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�
ĨĨȘɁǣǤǥȭǣǦǦȘ

lieux appropriés constitue un bon exemple. Cela est 
particulièrement important pour les femmes, qui peuvent 
avoir du mal à concilier leurs obligations familiales avec 
leurs autres rôles43Ș�#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ďīÌīÐ�ÌȸðÌÑÐĮș�ðă�ÐĮĴ�
important de choisir ce qui pourrait être considéré 
comme des lieux attrayants pour les participants visés44. 
Les responsables doivent également s’efforcer d’éviter 
ÌÐ�ȹɁÌÑĴďķīĊÐīɁȺ�ă�ŒďðŘ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒķăĊÑīÅăÐĮ, 
notamment en remplaçant la participation directe des 
habitants à faibles revenus à certaines initiatives par 
celle des organisations non gouvernementales (ONG) 
ou des élites locales, ou en cooptant les habitants 
marginalisés au lieu d’utiliser leurs voix dans la prise de 
décision45Ș�#Ð�ĉĊðÝīÐ�ĨăķĮ�æÑĊÑīăÐș�ðă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�
de s’assurer que la participation peut effectivement 
atteindre les groupes défavorisés, pas uniquement 
ceux qui sont les plus accessibles. Cela peut impliquer de 
communiquer dans les différentes langues parlées dans 
la ville ou le territoire en question46Ș�OÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ÌÐĮ��}�
peuvent inclure un partenariat avec des intermédiaires 
ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮɁȚ�
par exemple, les organisations de réfugiés aident 
souvent à atteindre les populations déplacées, comme 
ÆÐă��ÑĴÑ�ăÐ�ÆĮ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ47. Une autre 

ǣǢ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎ�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�op. cit.

ǣǣ��ŒÐĮ��ÅĊĊÐĮș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæȚ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�Ĵď�īÐŒÐīĮðĊæ�
ĮďÆðă�ĊÌ�ĮĨĴðă�ĨīðďīðĴðÐĮɁȺș�ðĊ�Research Handbook on Democracy and 
Development, éd. par Gordon Crawford et Abdul-Gafaru Abdulai, Cheltenham, 
'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǣǣǡȭǣǥǠȘ

45 Ibid.

46 Id.

ǣǦ��ăÐŘĊÌÐī��ÐĴĴĮș�'ŒĊ�'ĮĴďĊȭ�ăÅīð�ÐĴ�NĴÐ�qðĊÆďÆāș�ȹɁtÐåķæÐÐȭăÐÌ�

wďķīÆÐ�Ț�OďæĊ��ÐŒÐī�Œð��ĊĮĨăĮìȘ



2 un Cadre pour des parCours urBains éQuitaBLes et démoCratiQues

38509 DÉMOCRATISER

la démocratisation, l’urbanisation et la décentralisation. 
}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�ăðÐĊ�ÐĊĴīÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĮ-
tion n’est pas automatique50Ș�OÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�¾�
la décentralisation démocratique sont, généralement, la 
corruption, l’accaparement des mécanismes par les élites 
et d’autres pratiques d’exclusion comme le clientélisme. 
Comme pour les initiatives participatives, les liens 
entre démocratisation et décentralisation doivent 
être soigneusement examinés et ne peuvent être 
considérés comme conduisant inévitablement à une 
plus grande égalité. 

La décentralisation est souvent proposée comme une 
stratégie d’amélioration de la reddition des comptes, de 
la capacité de réponse des collectivités et de la presta-
tion de services, mais ces avantages sont en général 
ÌðŨÆðăÐĮ�¾�ÆďĊÆīÑĴðĮÐī�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐȘ�OÐĮ�īÐăĴðďĊĮ�ĴÐĊÌķÐĮ�
entre le gouvernement central et les collectivités locales, 
ăÐ�ĉĊĪķÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ďķ�ăÐ�ÆìÐŒķÆìÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
ăðæĊÐĮ�ÌȸķĴďīðĴÑș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�
œuvre des réformes de décentralisation impactent le 
processus dans de nombreux pays51. Même lorsque 
les habitants ont la possibilité de participer à des 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÅðÐĊ�ĮĴīķÆĴķīÑĮș�ȹɁðăĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�
se désengager des processus démocratiques locaux 
ĮȸðăĮ�ĊȸďĊĴ�ĨĮ�ăÐ�ĮÐĊĴðĉÐĊĴ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸŒĊĴæÐĮ�
suffisants de la part des collectivités locales, [par 
ÐŘÐĉĨăÐ�ăďīĮĪķÐ�ăÐĮ��}Ȭ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ÌÐ�åðÅăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�
ťĮÆķŘ�ÐĴ�ÌĉðĊðĮĴīĴðåĮ�Ĩďķī�åďķīĊðī�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ52ɁȺȘ�
#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�īÑæðďĊĮș�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĮÆăÐĮ�
disponibles au niveau local pour fournir des services sont 
ðĊĮķŨĮĊĴÐĮ�ȧȹɁĉĊÌĴĮ�ĊďĊ�ťĊĊÆÑĮ53ɁȺȨȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�
parfois à leur tête des élus issus des partis d’opposition, 
Īķð�ÐĊĴīÐĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ÐĊ�ÆďĊŦðĴ�ŒÐÆ�ăÐķī�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
central. Ce type de situation peut entraver à la fois la 
prestation de services et la démocratisation54. Les 
ÌðŨÆķăĴÑĮ�īÐăĴðďĊĊÐăăÐĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÆÐĊĴīă�
et les collectivités locales peuvent également impacter 
ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮș�ÐĴ�ÐĊĴīôĊÐī�
des désaccords sur la manière de soutenir les droits 
ÐĴ�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ÌÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴȥďķ�ÌȸķĴīÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�
marginalisés55. La section suivante cherche comment 

Ǥǟ�qĴīðÆā�OÐ�:ăÝĮș�ȹɁ}ìÐ�tðĮÐ�ďå�OďÆă�qďăðĴðÆĮȚ���:ăďÅă�tÐŒðÐœɁȺș�op. cit., 
ĨĨȘɁǠǣȭǠǤȘ

ǤǠ�qķă�wĉďāÐș�ȹɁtÐĴìðĊāðĊæ�#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊȚ��ĮĮÐĮĮðĊæ��ìăăÐĊæÐĮ�Ĵď��
qďĨķăī�qķÅăðÆ�wÐÆĴďī�tÐåďīĉɁȺș�Public Administration and DevelopmentɁǢǤș�
noɁǡș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǨǦȭǠǠǡȘ

52 IbidȘș�ĨȘɁǠǟǟȘ

ǤǢ��ðÆĴďīð��Ș��ÐīÌș��Ċþăð�TìÐĊÌī�ÐĴ�TðÆìÐă�AȘ��ÐĮĴĨìăș�ȹɁ}ďœīÌĮ�
�TďīÐ�'Īķă��ðĴřȚ�9īĉðĊæ�ĴìÐ��ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ�ZĨĨďīĴķĊðĴðÐĮɁȺș��ďīăÌ�
tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǥș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTǣ¢ď�Ř.

Ǥǣ�#ĊðÐăăÐ�tÐĮĊðÆāș�ȹɁ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř�ðĊ��åīðÆĊ�
�ðĴðÐĮȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�qďăðĴðÆĮ�ĊÌ�qďăðÆðÐĮɁȺș�Development Policy ReviewɁǢǡș�ĊoɁǠș�
ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǢȭǠǦȘ

ǤǤ��īÐÆìþÐ�NÐĉĨ�ÐĴ�TÑăðÌ�LðĉÑĊÐšș�ȹɁwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř�
�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāɁȺș�op. citȘș�ĨȘɁǡǦȘ

stratégie consiste à mettre en réseau les organisations 
et groupes locauxș�ťĊ�ÌȸĉĨăðťÐī�ăÐķīĮ�ŒďðŘ�Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�
ÌÐ�ĨăĴÐĮȭåďīĉÐĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ȧŒďðī�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǥ�ÐĴ�
ă�īÑåÑīÐĊÆÐ�¾�ă�}ìõăĊÌÐȨȘ��ďĉĉÐ�ĊďķĮ�ăÐ�ŒÐīīďĊĮ�ÌĊĮ�
la prochaine sous-section, il est crucial d’institutionna-
liser la participation, et de développer des stratégies 
permettant de coupler les pratiques participatives 
avec d’autres éléments du système démocratique48.

2.2 La 
décentralisation, la 
démocratisation 
et les cadres 
juridiques et 
institutionnels 
favorables à la 
démocratie locale

Les réformes de décentralisation se sont multipliées 
dans le monde entier, souvent en cherchant à favoriser 
la démocratisation au niveau local. La décentralisation 
dans les pays du Sud global a commencé dans les années 
1980 et 1990, lorsque de nombreuses collectivités terri-
toriales ont pu obtenir un accès facilité aux fonds et 
assumer de nouvelles responsabilités dans la prestation 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ăȸÐĊ-
ÆÌīÑɁǢȘǢș�Ĩďķī�ķĊÐ�ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ȹɁÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ49ɁȺȨȘ��
L’enchaînement des réformes de décentralisation peut 
ÔĴīÐ�ÆīķÆðăɁȚ�ăďīĮĪķÐ�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�
ťĮÆăÐ�ðĊĴÐīŒðÐĊĴ�ĮķŨĮĉĉÐĊĴ�ĴĒĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ĨīďÆÐĮĮķĮș�
cela tend à accroître le pouvoir démocratique des maires 
ÐĴ�ÌÐĮ�æďķŒÐīĊÐķīĮȘ�#ĊĮ�ĨăķĮðÐķīĮ�īÑæðďĊĮș�ăÐĮ�Ĩďăð-
tiques locales prennent de plus en plus d’importance en 
īðĮďĊ�ÌÐ�ĴīďðĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊĴĮ�ÐĴ�ÆďĊĴðĊķĮɁȚ�

īÐĮĨďĊĮÐĮ�ðĊ�ĴìÐ�ťæìĴ�æðĊĮĴ��Z�A#ȭǠǨȚ�ÅķðăÌðĊæ�ăĮĴðĊæ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�
ĉďÌÐăĮɁȺș�Forced Migration ReviewɁǥǣș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǦǢȭǦǥȘ

ǣǧ�:īìĉ�wĉðĴìș�ȹɁtÐŦÐÆĴðďĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĴìÐďīř�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ďå�ÌÐĉďÆīĴðÆ�
ðĊĊďŒĴðďĊĮɁȺș�ðĊ�Handbook of Democratic Innovation and Governance, éd. 
par Stephen Elstub et Oliver Escobar, Cheltenham, Edward Elgar, 2019, 
ĨĨȘɁǤǦǡȭǤǧǡȘ

ǣǨ��ăðĮďĊ�'ȘɁqďĮĴș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�qďăðĴðÆĮ�ðĊ�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨðĊæ��ďīăÌɁȺȘ�qďķī�ķĊÐ�
ÌÑťĊðĴðďĊ�ÌÐ�ă�ȹɁÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊɁȺș�Œďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢ�ÌÐ�ÆÐ�īĨĨďīĴȘ
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īÐăÐŒÐī�ÆÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�åŒďīðĮÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�
plus équitable à l’aide d’approches innovantes.

Le Brésil a démontré qu’il est possible de fonder les 
réformes démocratiques locales sur une législation et 
des institutions favorables à plusieurs niveaux, et sur 
un engagement politique en faveur du développement 
équitable. La Constitution et le Statut des villes du Brésil 
(datant respectivement de 1988 et 2001) ont établi un 
cadre, le premier du genre, pour favoriser la justice 
sociale et combattre les inégalités (notamment concer-
nant l’accès au foncier et au logement), tout en encou-
rageant la participation démocratique dans les villes. 
tÑĨďĊÌĊĴ�ķŘ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�¾�ă�ĉďÅðăðĮĴðďĊ�
de divers groupes progressistes, la Constitution et le 
Statut de la ville ont contribué à introduire des approches 
participatives dans l’élaboration des politiques et la plani-
ťÆĴðďĊș�ĨīăăÝăÐĉÐĊĴ�¾�ă�īÑæķăīðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�
informels56. Le Statut de la ville a créé un ensemble de 
processus, de mécanismes et d’outils qui ont contribué 
à garantir les droits collectifs et régulariser les quartiers 
informels, et à prévenir la spéculation foncière et immo-
bilière57. Il fournit également un mécanisme qui oblige 
à exploiter les actifs immobiliers urbains sous-utilisés 
et légalise l’occupation des terrains par des habitants à 
faibles revenus. Plus généralement, il charge l’État de 
promouvoir la justice sociale par le biais de plusieurs 
instruments favorisant une plus grande égalité. Grâce 
à d’autres mesures ayant créé un précédent, le Statut 
des villes a contribué à décentraliser et à démocratiser 
la gouvernance urbaine en exigeant des villes qu’elles 
élaborent des plans directeurs et des budgets participa-
tifs. Pour aider à diriger et mettre en œuvre ces réformes 
sur plusieurs échelons de gouvernement, le Brésil a créé 
ķĊ�ĉðĊðĮĴÝīÐ�ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÐĴ�ķĊ��ďĊĮÐðă�ĊĴðďĊă�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮȘ�
#ÐĮ�ĴÐŘĴÐĮ�ăÑæðĮăĴðåĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÑĴÑ�īÑÌðæÑĮ�Ĩďķī�
ĨīďĉďķŒďðī�ÌŒĊĴæÐ�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
intégrée. En outre, une loi sur l’accès à l’information (2011) 
a rendu obligatoire l’accès public à toutes les données 
générées par l’État. Cela a également conduit à la créa-
tion de portails municipaux en ligne qui permettent aux 
citoyens de suivre l’activité des administrations locales 
(favorisant ainsi la transparence et la reddition des 

Ǥǥ�'ÌÐĮðď�9ÐīĊĊÌÐĮș�ȹɁ�īÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�Ĵ��ÆīďĮĮīďÌĮȚ���ÆīðĴðÆă�
ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå��īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�ǠǤɁřÐīĮ�ăĴÐīɁȺș�ðĊ�The Routledge 
Companion to Planning in the Global South, éd. par Gautam Bhan, Smita 
wīðĊðŒĮ�ÐĴ��ĊÐĮĮ��ĴĮďĊș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǦɁț�}ÐīÐĮ��ăÌÐðī�ÐĴ�
LĉÐĮ�>ďăĮĴďĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ��īšðăɁȺș�Urban StudiesɁǤǡș�
noɁǠǠș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǡǟǟǠȭǡǟǠǦȘ

ǤǦ�OÐ�ĮĴĴķĴ�ȹɁ�ĮķÅĮĴðĴķÑ�ÌÐ�åÉďĊ�ÆĴÑæďīðĪķÐ�ă�ĊďĴðďĊ�ÌÐ�åďĊÆĴðďĊ�
ĮďÆðăÐ�ÌÐ�ă�ĨīďĨīðÑĴÑ�¾�ă�ÌÑťĊðĴðďĊ�þķīðÌðĪķÐ�ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�
ĨīďĨīðÑĴÑ�ðĊÌðŒðÌķÐăĮ�ĊďĊ�ĪķăðťÑĮ�ťĊ�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊ�ÌÐ�
ăȸÆÆÝĮ�ķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�ķŘ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ķīÅðĊĮ�ȫȘȘȘȬȘ�ȫAă��ĉðĮ�ăȸÆÆÐĊĴȬ�Įķī�ă�
capture par la communauté d’une partie de la valeur excédentaire générée 
par l’action de l’État dont les propriétaires de terrains et de biens prenaient 
ĴīÌðĴðďĊĊÐăăÐĉÐĊĴ�ÐĊĴðÝīÐ�ĨďĮĮÐĮĮðďĊȘɁȺ�'ÌÐĮðď�9ÐīĊĊÌÐĮș�ȹɁ�īÅĊ�
ĨăĊĊðĊæ�Ĵ��ÆīďĮĮīďÌĮȚ���ÆīðĴðÆă�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå��īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�
ǠǤɁřÐīĮ�ăĴÐīɁȺș�op. citȘș�ĨȘɁǣǨȘ

comptes)58. Avec l’ensemble de ces mesures, le Brésil 
a montré qu’il était possible de mettre en œuvre des 
réformes urbaines importantes, grâce à l’introduction et 
à l’utilisation d’outils concrets, d’exigences législatives 
et de nouvelles institutions adaptées, ainsi qu’à un 
engagement global en faveur de la justice sociale.

UÑĊĉďðĊĮș�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮ�ķŘĪķÐăĮ�ăÐ��īÑĮðă��
fait face lors de la mise en œuvre du Statut des villes et 
de son potentiel suggèrent que l’institutionnalisation 
ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐș�ĉðĮ�ĨĮ�ĮķŨĮĊĴÐ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ķĊ�
développement urbain équitable et démocratique. 
Malgré les objectifs avoués du Statut de la ville, la 
ségrégation socio-spatiale et la spéculation galo-
pante se poursuivent dans les villes brésiliennes, et 
ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ȹɁĨīĴðÆðĨĴðåĮɁȺ�åŒďīðĮÐĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ăÐĮ�
promoteurs immobiliers et les groupes les plus riches59. 
La participation des citoyens reste non contraignante 
et est souvent ignorée. En effet, l’institutionnalisation 
de la participation n’impose pas aux pouvoirs exécutif et 
législatif de l’administration brésilienne de la mettre en 
ĨīĴðĪķÐȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�ĮðĉĨăÐĉÐĊĴ�ÆďĨðÑ�
ÐĴ�ĨĨīďķŒÑ�ďŨÆðÐăăÐĉÐĊĴ�ăÐ�ĴÐŘĴÐ�Ìķ�wĴĴķĴ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�
sur la prévention de la spéculation, mais l’appliquent 
rarement. Les contentieux qui en découlent visent 
souvent à empêcher une violation des droits fonda-
ĉÐĊĴķŘș�ÐĴ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ķĴðăðĮÑĮ�ÌÐ�åÉďĊ�ŨīĉĴðŒÐș�
comme cela était envisagé à l’origine dans le Statut de 
la ville60. En outre, le Brésil ne dispose toujours pas de 
politiques complémentaires nécessaires pour réformer 
la législation pertinente (notamment celle qui régit la 
ťĮÆăðĴÑ�ÐĴ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�åďĊÆðÐīĮȨ�ÐĴ�Ĩďķī�ÆďďīÌďĊĊÐī�ăÐĮ�
interventions entre les différents échelons de gouver-
ĊÐĉÐĊĴɁț�ÐĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Ċȸ�ÑĴÑ�ĉðĮ�ĪķÐ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ăðĉðĴÑÐ�
sur la lutte contre les injustices historiques61. Néanmoins, 
les mouvements sociaux brésiliens et d’autres groupes 
de la société civile disposent d’importantes possibilités 
de développer leurs méthodes de mobilisation citoyenne, 
à l’intérieur et à l’extérieur des espaces formels62. Ces 
enseignements sont également pertinents dans d’autres 
contextes urbains où l’institutionnalisation et l’adoption 
de réformes démocratiques peuvent également s’avérer 
ĴīÝĮ�ÌðŨÆðăÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ÐĊ�ĮȸĨĨķřĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�ìďīðšďĊĮ�
temporels à plus long terme et une panoplie d’outils 
ðĊĊďŒĊĴĮș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮķÅĮ-

Ǥǧ��Åðæðă�9īðÐĊÌăř�ÐĴ�NīðĮĴðĊÐ�wĴðĨìĊřș�ȹɁqīÌðæĉ�ďī�ĨīÌďŘȟ�}ìÐ�
ȵÆķĉÅÐīĮďĉÐ�ðĉĨĮĮÐȶ�ďå�ĴìÐ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ĴķīĊ�ðĊ��īšðăðĊ�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæɁȺș�

Urban StudiesɁǤǥș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǦǠȭǡǧǦȘ

ǤǨ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðī�ÐĴ�LĉÐĮ�>ďăĮĴďĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ�
�īšðăɁȺș�op. cit.

ǥǟ�tĪķÐă�tďăĊðāș�ȹɁ}ÐĊ�řÐīĮ�ďå�ĴìÐ��ðĴř�wĴĴķĴÐ�ðĊ��īšðăȚ�åīďĉ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�
åďī�ķīÅĊ�īÐåďīĉ�Ĵď�ĴìÐ��ďīăÌ��ķĨ�ÆðĴðÐĮɁȺș�International Journal of Urban 
Sustainable DevelopmentɁǤș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǢ�ĨĨȘɁǤǣȭǥǣȘ

ǥǠ�'ÌÐĮðď�9ÐīĊĊÌÐĮș�ȹɁ�īÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�Ĵ��ÆīďĮĮīďÌĮȚ���ÆīðĴðÆă�
ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå��īšðăȸĮ��ðĴř�wĴĴķĴÐș�ǠǤɁřÐīĮ�ăĴÐīɁȺș�op. cit.

ǥǡ�}ÐīÐĮ��ăÌÐðī�ÐĴ�LĉÐĮ�>ďăĮĴďĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæ�ðĊ�
�īšðăɁȺș�op. cit.
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 culturelles et des initiatives de la société civile64. Lors 
des débats passés sur les innovations démocratiques, 
les chercheurs et les experts ont souvent négligé les 
ÑÆìÐÆĮ�ÐĴȥďķ�ăÐĮ�ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐĮ�ĊÑæĴðŒÐĮ�ðĊŒďăďĊĴðīÐĮș�
notamment concernant la capacité de ces innovations à 
répondre aux besoins et aux aspirations des différents 
groupes de la société65.

Ce chapitre aborde ces débats et lacunes et soutient 
qu’il existe des instruments et des mécanismes 
complémentaires qui permettent de mettre en œuvre 
les innovations démocratiques. En s’appuyant sur les 
résultats des chercheurs et des experts, ainsi que sur 
ăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ķ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�:ZO#Ɂ�Aș�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�
soutient que les collectivités territoriales peuvent faire 
progresser la trajectoire Démocratiser vers l’égalité 
urbaine et territoriale, grâce à plusieurs instruments 
qui améliorent, conjointement, les pratiques démo-
cratiques. Ces instruments concernent trois espaces 
ÌÐ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮș�ĨīďĉķĮ�Ĩī�ăÐĮ��}ɁȚ

ȨɁOÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÌÑăðÅÑīĴðåĮș�Īķð�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķ-
ments de démocratisation visant à promouvoir et à 
améliorer les espaces de délibération, notamment 
les mini-publics (tels que les jurys de citoyens et les 
assemblées de citoyens sélectionnés par tirage au 
sort), ainsi que les référendums et les initiatives 
ÆðĴďřÐĊĊÐĮ�ȧŒďðī�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǣȨ66.

ÅȨɁOÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮș�Īķð�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķ-
ments de démocratisation visant à améliorer et à 
promouvoir les espaces de participation par une 
prise de décision conjointe, notamment dans les 
ÌďĉðĊÐĮ�Ìķ�ÅķÌæÐĴ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīĴð-
cipatives, et d’autres stratégies participatives 
qui utilisent l’auto-sélection et l’agrégation pour 
åďīĉķăÐī�ÐĴ�ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǤȨȘ

ÆȨɁOÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÆďăăÅďīĴðŒÐ�
incluent un large éventail de possibilités et de 
champs d’action, tels que la coproduction de 
services et la fourniture de logements, ainsi que 
d’autres stratégies fondées sur la recherche d’un 
ÆďĊĮÐĊĮķĮ�ȧŒďðī�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǥȨ67. Les mécanismes 
ťĊĊÆðÐīĮ�åďīĉÐăĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�åďĊÌĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ-
ment communautaire soutenus par les collectivités 

ǥǣ�>ĊĮ��ĮÐĊÅķĉș�ȹɁtÐĴìðĊāðĊæ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊĮȚ���Oďďā�Ĵìīďķæì�
ĴìÐ�NăÐðÌďĮÆďĨÐ�ďå�#ÐĉďÆīĴðÆ�}ìÐďīřɁȺș�Political Studies�tÐŒðÐœș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǡÆǨďÆɁț�'Œ�wĤīÐĊĮÐĊ�ÐĴ�wðæĊř�AīÐĊÐ��Åďș�ȹɁ��qķÅăðÆ�
AĊĊďŒĴðďĊ�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ďĊ��ìĊæÐ�ðĊ�OďÆă�#ÐĉďÆīÆřɁȺș�The Innovation 
Journal: The Public Sector Innovation JournalɁǡǤș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠȭǡǟȘ

ǥǤ�qďăď�wĨÌ�ÐĴ�TĴĴ�třĊș�ȹɁ}ìÐ�9ðăķīÐ�Ĵď�'ŘĉðĊÐ�9ðăķīÐĮ�ðĊ�
#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊɁȺș�qwȚ�Political Science & PoliticsɁǤǟș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǦș�
ĨĨȘɁǦǦǡȭǦǦǧȘ

ǥǥ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�et alȘș�ȹɁ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�
ÌÐĉďÆīÆřɁȺɁț�Z�#'ș�ȹɁAĊĊďŒĴðŒÐ��ðĴðšÐĊ�qīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ�UÐœ�#ÐĉďÆīĴðÆ�
AĊĮĴðĴķĴðďĊĮȘ��ĴÆìðĊæ�ĴìÐ�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�œŒÐɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqĪǠŒǦ�.

ǥǦ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒðÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș�Handb. Democr. Innov. Gov.

tantielle la démocratisation et s’attaquer au problème 
complexe de l’exclusion urbaine. 

ǡȘǢ�ȹɁAĊĊďŒĴðďĊĮ�
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮɁȺ�
pour favoriser un 
développement 
urbain et 
territorial 
équitable

OÐĮ�ȹɁðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ63ɁȺ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīÐĊÌīÐ�
plusieurs formes, dans de multiples domaines. Elles 
peuvent être le fait de divers acteurs, et il est crucial 
d’examiner leurs implications pour créer des trajectoires 
urbaines plus équitables. Bon nombre de ces innova-
ĴðďĊĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ĨīĴðĪķÐ�Ĩī�ăÐĮ��}�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐ�
la dernière décennie ou avant. La section ci-dessous 
ĉÐĴ�ÐĊ�ŒĊĴ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ȹɁðĊĊďŒĴðďĊĮɁȺ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
pratiques de démocratisation, bien que certaines aient 
été mises en œuvre  depuis un certain temps, car elles 
favorisent la promotion de l’égalité urbaine et territoriale. 
Les études sur les innovations permettent de découvrir 
comment, par qui et où, le changement peut être mis 
en œuvre (y compris à quelle échelle, du quartier à la 
région) et de reconnaître les lacunes dans leur mise en 
pratique. Il est donc nécessaire d’examiner les actions 
innovantes des élus, des administrations locales et des 
organisations de la société civile qui peuvent toutes offrir 
des perspectives importantes. Il a déjà été démontré 
que les initiatives démocratiques peuvent favoriser 
une profonde transformation de la société, et ce dans 
plusieurs domaines au-delà de la politique formelle, 
notamment par le biais des activités

ǥǢ�OÐĮ�ÆďĊÆÐĨĴĮ�ÌȸȹɁðĊĊďŒĴðďĊ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ȹɁåĉðăăÐ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐɁȺ�ĮȸĨĨķðÐĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ĴīŒķŘ�ĨĨīďåďĊÌðĮ�Ìȸ'ăĮĴķÅ�ÐĴ�'ĮÆďÅī�
sur la démocratie et la gouvernance et leurs représentations en termes de 
ȹɁåĉðăăÐĮ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐɁȺȘ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�
tďÌīòæķÐšș�Handbook of Democratic Innovation and Governance, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2019.

https://bit.ly/3l2c9oc
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locales ou les gouvernements nationaux, peuvent 
contribuer à renforcer un développement écono-
mique plus inclusif et à rendre la gouvernance 
locale plus réactive. La gouvernance collaborative 
peut également impliquer une coopération avec 
et entre différents échelons de gouvernement, 
comme le montrent les exemples de gouvernance 
métropolitaine réussie.

Certaines de ces innovations utilisent des outils numé-
īðĪķÐĮ�ȧȹɁĴÐÆìĊďăďæðÐ�ÆðĴďřÐĊĊÐɁȺȨ�Ĩďķī�åŒďīðĮÐī�ă�ÌÑăðÅÑ-
ration et une participation plus large, bien que leur impact 
Įķī�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ĨķðĮĮÐ�ÔĴīÐ�ĉðĴðæÑ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǨȘǠȨȘ�OÐĮ�
instruments créés pour ces espaces ne sont toutefois pas 
capables, à eux tout seuls, de démocratiser pleinement 
la gouvernance urbaine et territoriale. Les collectivités 
territoriales doivent également veiller à ce que ces 
instruments soient mis en œuvre de manière à ne 
ăðĮĮÐī�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÐĴ�ķÆķĊ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ, confor-
ĉÑĉÐĊĴ�¾�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐȘ

}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�pour que ces mécanismes constituent des 
ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÑīðĴÅăÐĉÐĊĴ�ÐŨÆÆÐĮ�Ĩďķī�ÆďĊĴīðÅķÐī�
à l’égalité urbaine et territoriale, ils doivent mettre 
en place des dispositifs démocratiques répondant 
à la diversité des besoins et des aspirations des 
citoyensȘ�OÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ĊăřĮÑÐĮ�ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǦ�
se concentrent sur la reconnaissance des multiples 
besoins des groupes structurellement discriminés, 
souvent exclus des espaces délibératifs, participatifs 
ÐĴȥďķ�ÆďăăÅďīĴðåĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǦ�ĉÐĴ�ÌďĊÆ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�ă�
reconnaissance et la promotion des différentes formes 
d’expériences des groupes sociaux et de prise en compte 
des droits des groupes marginalisés (réfugiés, migrants, 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮș�þÐķĊÐĮ�ÐĴ�ÆďĉĉķĊķĴÑ�O:�}sA�ɎȨș�Œð�
ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�
en matière de droits culturels peuvent générer des 
ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮ�Ĩďķī�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ăÐĮ�ÌðŒÐīĮ�
besoins et aspirations des populations, favorisant ainsi 
l’égalité urbaine et l’approfondissement des trajectoires 
de démocratisation.

'ĊĮķðĴÐș�ăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�¾�:ZO#Ɂ�A�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
souligné l’importance de prendre en compte la plani-
ťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĮĨĴðăÐĮ pour construire des 
trajectoires démocratiques vers l’égalité urbaine et terri-
toriale. Les actions locales peuvent aider à lutter contre 
les inégalités dans les zones marginalisées, améliorer 
la situation dans les quartiers informels et mettre en 
œuvre des stratégies de rénovation des quartiers et de 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÆăðĉĴ�ďķ�ÌÐ�ÆĴĮĴīďĨìÐĮȘ�
Les programmes de cocréation utilisant des approches 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�
multisectorielles (par exemple, intervenir sur les 
logements, les moyens de subsistance et les espaces 
publics) permettent de s’attaquer aux multiples inégalités 
auxquelles sont confrontés les groupes et les populations 

ÐŘÆăķĮ�ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǧȨȘ�Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊ-
tions localisées soient mises en œuvre à l’échelle spatiale 
appropriée avec des approches multisectorielles, mais 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ĪķȸÐăăÐĮ�ĮĮďÆðÐĊĴ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ďīæĊðĮ-
tions communautaires locales et les groupes de la société 
civile. Il est ensuite nécessaire d’établir l’échelle la plus 
appropriée pour les trajectoires de démocratisation, 
qui doivent être ancrées dans les problématiques et 
les contextes locaux.

'ĊťĊș�ăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�¾�:ZO#Ɂ�A�ďĊĴ�ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�
l’importance d’un environnement favorable pour que 
les institutions locales et les pratiques démocratiques 
puissent accomplir leur mission d’amélioration de l’égalité 
urbaine et territoriale. L’environnement favorable est 
associé au processus de décentralisation et à la gouver-
nance ouverte, ainsi qu’à l’existence de cadres juridiques 
et institutionnels qui promeuvent le respect des droits 
humains. Outre la mise en place des instruments et des 
dispositifs démocratiques susmentionnés, un environ-
nement favorable doit également offrir un terrain propice 
aux innovations démocratiques susceptibles de contri-
buer à la promotion de l’égalité urbaine et territoriale.

Les approches participatives et délibératives de la 
démocratie peuvent être combinées, et ainsi offrir des 
trajectoires utiles pour créer des villes et des territoires 
plus équitables et inclusifs68. Il est tout à fait possible 
ÌÐ�ȹɁÆďĉÅðĊÐī�ăÐĮ�ăďæðĪķÐĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ÐĴ�ÌÑăðÅÑīĴðŒÐ�
en les séquençant dans le cadre d’un processus global 
Īķð�ȫĨÐīĉÐĴ�ÌÐ�īÑăðĮÐīȬ�ÌÐĮ�ŒĊÆÑÐĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮș�
ĊďĴĉĉÐĊĴ�Œð�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ȫÐĴȬ�ăÐ�ÆďĊĴīĒăÐ�ĨďĨķăðīÐ69ɁȺȘ�
Les collectivités territoriales peuvent utiliser des 
mécanismes participatifs et délibératifs, et les acteurs 
de la société civile peuvent également s’engager avec les 
ķĴďīðĴÑĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮÐĮ�åÉďĊĮș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďŒďĪķÐī�
des changements et de promouvoir des démocraties plus 
dynamiques. Les innovations démocratiques peuvent 
incorporer largement des instruments délibératifs, 
participatifs et collaboratifs, qui peuvent être combinés 
avec un ensemble d’autres mécanismes pour promou-
voir la démocratisation. Ces stratégies doivent répondre 
aux contextes locaux et aux priorités établies par les 
ÆðĴďřÐĊĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÆďĊĴðĊķÐĊĴ�
à développer des expériences innovantes capables de 
saisir de nouvelles opportunités pour approfondir la 
démocratie locale.

Les sections suivantes se penchent sur les instruments, 
les espaces, les principes et considérations nécessaires 
à l’innovation démocratique, qui peuvent offrir des trajec-
toires complémentaires vers une plus grande égalité 

ǥǧ��Ċăș�ȹɁwďÆðă�AĊÆăķĮðďĊ�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆřȘ�9īďĉ�ĴìÐ�
ÆďĊÆÐĨĴķă�ÌðĮÆķĮĮðďĊ�Ĵď�ăďÆă�ÆĴðďĊɁȺȘ

ǥǨ�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒðÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș�Handb. Democr. Innov. Gov., 
op. citȘș�ĨȘɁǠǦȘ
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Figure 9.2 
Éléments pour l’innovation démocratique
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ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐ�ȧŒďðī�ă�ťæķīÐɁǨȘǡ�Ĩďķī�ķĊÐ�ŒðĮķ-
ăðĮĴðďĊ�æīĨìðĪķÐ�ÌÐ�ĴďķĮ�ÆÐĮ�ÑăÑĉÐĊĴĮȨȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�
examine les principes et mécanismes clés qui peuvent 
contribuer à créer un environnement favorable à l’établis-
sement de trajectoires de démocratisation. Le reste du 
chapitre se concentre sur les innovations associées aux 
ĴīďðĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðÐɁȚ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐș�ÌÑăðÅÑīĴðŒÐ�
ÐĴ�ÆďăăÅďīĴðŒÐ�ȧĮÐÆĴðďĊĮɁǣș�Ǥ�ÐĴ�ǥȨȘ�Aă�īÑŨīĉÐ�ĪķÐ�ăÐ�
principe de ne laisser personne et aucun territoire de côté 

est fondamental pour que ces instruments et espaces 
ðÐĊĴ�ķĊ�ðĉĨÆĴ�ĮðæĊðťÆĴðåȘ��Ð�ÆìĨðĴīÐ�ÅďīÌÐ�ÐĊĮķðĴÐ�
deux questions. La première concerne la reconnais-
sance des divers besoins et aspirations des différents 
æīďķĨÐĮ�ÐĴ�ðĊÌðŒðÌķĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǦȨȘ�O�ĮÐÆďĊÌÐ�
se concentre sur la façon de cocréer et de mettre en 
œuvre des approches de démocratisation localisées, en 
utilisant les résultats des initiatives menées dans des 
šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴ�ÐŘÆăķÐĮ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǧȨȘ
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Les conditions de fonctionnement des collectivités 
territoriales ont un impact direct sur leurs capacités à 
promouvoir des trajectoires de démocratisation vers 
l’égalité urbaine et territoriale. Ces conditions sont façon-
nées par les processus de décentralisation (examinés 
ÌĊĮ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǡ�ÐĴ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�Ĩī�

les systèmes de gouvernance (transparence, reddition 
des comptes, gouvernance ouverte et lutte contre la 
corruption) et les systèmes juridiques (État de droit et 
respect des droits humains). Ensemble, ces conditions 
créent l’environnement favorable dont les collectivités 
territoriales ont besoin pour contribuer à renforcer la 

3 Créer un 
environnement 
propice aux trajectoires 
ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊɁȚ�
les innovations visant 
à promouvoir une 
gouvernance ouverte, 
l’état de droit et les 
droits humains dans 
les zones urbaines
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le rôle des dirigeants politiques locaux dans la promotion 
des droits humains, notamment via l’élaboration et la 
coordination des politiques, d’initiatives éducatives et 
de programmes institutionnalisés de défense des droits 
ìķĉðĊĮș�ĮďķĴÐĊķĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�ĮķŨĮĊĴĮȘ�

�ÐīĴðĊÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÐĊææÑÐĮ�¾�
respecter, protéger et promouvoir les droits humains en 
mettant l’accent sur les groupes marginalisés (par exemple, 
les migrants et les personnes handicapées), tandis que 
d’autres ont intégré des approches fondées sur les droits 
par le biais de différents mécanismes, souvent en colla-
boration avec des organisations de la société civile. Les 
stratégies visant à rendre opérationnels les principes 
ÌÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ŒīðÐĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĉÐĊĴɁȚ�
elles vont de la signature de déclarations et de traités à la 
création de bureaux, de conseils et de médiateurs locaux 
chargés des droits humains73. À Genève (Suisse), confor-
mément à la Constitution de la ville, les organisations de 
la société civile peuvent demander aux autorités locales 
de rendre des comptes sur les droits humains et peuvent 
ĨīÑĨīÐī�ÌÐĮ�ȹɁÐŘĉÐĊĮ�ĨÑīðďÌðĪķÐĮ�ðĊÌÑĨÐĊÌĊĴĮɁȺ�ÌÐĮ�
droits fondamentaux74. Cherchant à adopter une approche 
alternative, Medellín (Colombie) a créé une unité de droits 
humains qui collecte des données locales et coordonne 
ses activités avec diverses agences gouvernementales 
et ONG75Ș�#ĊĮ�ăȸ(ĴĴ�ÌÐ�Coahuila de Zaragoza (Mexique), 
ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ��ÌďĨĴÑ�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÌðŒÐīĮðťÑ�Ĩďķī�
ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮɁț�ðă�ɁȚ�

ǦǢ��īÅī�ZďĉÐĊ�ÐĴ�'ăðå�#ķīĉķĮș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�Ĩăķīă�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæĮ�ďå�
ìķĉĊ�īðæìĴĮȚ�æÐĊĴĮș�ÆĴďīĮș�īÐĊĮɁȺș�The Journal of Legal Pluralism and 
�ĊďŨÆðă�OœɁ51, noɁǡș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǣǠȭǠǤǟȘ

Ǧǣ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ìķĉĊ�
īðæìĴĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�UĴðďĊĮ�>ðæì��ďĉĉðĮĮðďĊÐī�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮɁȺș�
UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĪsĴĨs�.

ǦǤ��ďĊĮÐðă�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸ>ďĉĉÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtďăÐ�ďå�ăďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ĨīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ďå�ìķĉĊ�īðæìĴĮ�Ț�ťĊă�īÐĨďīĴ�
ďå�ĴìÐ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ÌŒðĮďīř��ďĉĉðĴĴÐÐɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǤș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÌT�>Ì.

démocratieȘ�}īÌðĴðďĊĊÐăăÐĉÐĊĴș�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ÆìÐīÆìÐ�
à faire respecter l’État de droit, à défendre et étendre les 
droits civils70. Plus récemment, les cadres démocratiques 
ont également cherché à intégrer et à promouvoir les 
droits sociaux, culturels, environnementaux et écono-
ĉðĪķÐĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�ÐŘĉðĊÐ�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÐĊ�ÆďķīĮ�
dans cet environnement favorable – notamment celles 
ĉÐĊÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ȯș�ÐĴ�ĨăðÌÐ�Ĩďķī�
la mise en place de gouvernements ouverts et d’initiatives 
connexes visant à soutenir la transparence et la reddition 
des comptes tout en luttant contre la corruption. Les 
sections suivantes de ce chapitre abordent les stratégies 
ÌÐĮ��}�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮș�ĮďÆðķŘ�
ÐĴ�ÆķăĴķīÐăĮ�ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǦȨȘ

3.1 villes des 
droits humains

Bien que l’on considère généralement que les obligations 
ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÌÑťĊðÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴīðĴÑĮ�
internationaux incombent aux États-nations (plutôt 
qu’aux échelons territoriaux du gouvernement), les 
récentes déclarations mondiales et les expériences en 
cours suggèrent que les villes peuvent se positionner à 
l’avant-garde en matière de respect, de protection et de 
ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮȘ�#ĊĮ�ă�Charte-Agenda 
mondiale des droits humains dans la ville�ÌÐ�ǡǟǠǠș�ăÐĮ��}�
ont reconnu le principe du droit à la dignité de chaque être 
humain ainsi que les principes fondamentaux de liberté, 
d’égalité, de justice, d’inclusion sociale et de démocratie. 
O��ìīĴÐȭ�æÐĊÌ�ŨīĉÐ�ĪķÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ÆðĴÌðĊĮ�ďĊĴ�ăÐ�
droit de participer aux processus décisionnels, de ques-
tionner les autorités locales et de vivre dans une ville 
qui garantit la transparence et la reddition des comptes 
publics71. Elle reconnaît également le droit d’exercer des 
droits collectifs et individuels. Les collectivités locales 
se sont en outre engagées à faciliter la participation des 
organisations de la société civile (OSC) à l’élaboration des 
politiques locales. Ces principes ont été soulignés dans les 
qīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�:œĊŪķ�ÌďĨĴÑĮ�ÐĊ�ǡǟǠǣș�Īķð�ŨīĉÐĊĴ�ĪķÐ�
ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�
ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐ�ȹɁÆďĊåďīĉÑĉÐĊĴ�ķŘ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�þķĮĴðÆÐ�
sociale, d’équité, de solidarité, de démocratie et de dura-
bilité72ɁȺȘ�OÐĮ�qīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�:œĊŪķ soulignent également 

Ǧǟ�wŒÐĊÌ�'īðā�wāĊðĊæș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�
ÆďīÐɁȺș�op. cit.

ǦǠ��:O�ȭ�Aw#q#>ș�ȹɁ:ăďÅă��ìīĴÐīȭ�æÐĊÌ�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�ðĊ�ĴìÐ��ðĴřɁȺș�
Barcelone, 2011,�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǤǢǟǧA.

Ǧǡ��:O�ș�ȹɁ:œĊŪķ�:ķðÌðĊæ�qīðĊÆðĨăÐĮ�åďī��>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ðĴřɁȺș�ǡǟǠǣș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǢ�þ¢}.

wďķīÆÐɁȚ�'ÌÐĊș�LĊðĊÐ�ĊÌ�Lðĉș�9ăðÆāīȘ
#īďðĴĮ�æÑĊÑĮðĪķÐĮ�ɒ�#īďðĴĮ�ìķĉðĊĮȘ�UÐœ��ďīāș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ
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ȨɁÑĴÅăð�ķĊ�ÌīďðĴ�¾�ăȸðÌÐĊĴðĴÑș�ðĊÌÑĨÐĊÌĉĉÐĊĴ�Ìķ�ĮĴĴķĴ�
ÌȸðĉĉðæīĊĴɁț�ÅȨɁåďīĉÑ�ăÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�
ÌÐĮ�ăďðĮ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĉðæīĊĴĮɁț�ÆȨɁÑăÅďīÑ�ķĊÐ�ăďð�
Įķī�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĨďīĴÐķĮÐĮ�ÌÐ�ìĊÌðÆĨɁț�
ÌȨɁĴīŒðăăÑ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ķĊðŒÐīĮðĴðīÐĮș�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ÐĴ�
le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’Homme pour élaborer une loi anti-discrimination et faire 
ĨīďæīÐĮĮÐī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏ76.

�ÐĨÐĊÌĊĴș�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�
ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�¾�ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�
notamment lorsqu’il s’agit d’adapter les normes univer-
selles pour mettre en œuvre des approches concrètes 
et réalisables dans les zones urbaines. Il existe un 
ȹɁĨīďÆÐĮĮķĮ�ðĊĴÐĊĮÑĉÐĊĴ�ĨďăðĴðĪķÐ�ȫăďīĮĪķȸðă�ĮȸæðĴȬ�ÌÐ�
traduire des normes universelles et abstraites en valeurs 
ÐĴ�ðĊÌðÆĴÐķīĮ�ȫĨÐīĴðĊÐĊĴĮȬ�ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆă77ɁȺȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�
certaines voix critiques affirment que les approches 
fondées sur les droits sont souvent trop vagues ou 
ÌðŨÆðăÐĮ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐș�ÆÐ�Īķð�ăÐĮ�īÐĊÌ�ĨăķĮ�ĮĨðī-
tionnelles que juridiquement contraignantes78. Bien que 
de nombreuses Villes des droits humains aient créé des 
alliances importantes entre la collectivité, les universi-
taires et la société civile, les normes en matière de droits 
ìķĉðĊĮ�ĮďĊĴ�ĨīÐĮĪķÐ�ȹɁðĊŒīðÅăÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴÐĮĴÑÐĮɁȺ�
et les mouvements sociaux adoptent souvent des 
positions plus radicales que les collectivités locales79. 
OÐĮ�ķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊÆăķīÐɁȚ�ķĊÐ�ŒďăďĊĴÑ�ĨďăðĴðĪķÐ�
ðĊĮķŨĮĊĴÐ�ȧĪķÐ�ÆÐ�ĮďðĴ�ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆă�ďķ�ĊĴðďĊăȨɁț�ķĊ�
manque de ressources et de capacités au niveau muni-
ÆðĨăɁț�ķĊÐ�ÆďďīÌðĊĴðďĊ�ðĊÌÑĪķĴÐ�ŒÐÆ�ăÐĮ�æÐĊÆÐĮ�
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴăÐĮ�ÐĴȥďķ�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�
ÆðŒðăÐɁț�ÐĴ�ķĊÐ�ĮÐĊĮðÅðăðĮĴðďĊ�ăðĉðĴÑÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ80. 
Bandung�ȧAĊÌďĊÑĮðÐȨ�ĮȸÐĮĴ�ÌÑÆăīÑÐ�qīÐĉðÝīÐ��ðăăÐ�ÌÐĮ�
droits humains du pays en 2015, mais les responsables 
locaux et les différents acteurs ont souvent eu du mal 
à mettre en œuvre les initiatives fondées sur les droits 
ÐĊ�īðĮďĊ�ÌÐ�ÌðŒÐīĮ�åÆĴÐķīĮɁț�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĴÑīÔĴĮ�
divergents, l’approche essentiellement descendante 
ÌÐ�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑș�ÌÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�¾�ăďÆăðĮÐī�ăÐĮ�ĊďīĉÐĮ�
ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�¾�ÆďăăÅďīÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ďīæ-
nisations de la société civile81. Sur une note plus positive, 

Ǧǥ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ĊÌ�ìķĉĊ�
īðæìĴĮȘ�tÐĨďīĴ�ďå�ĴìÐ��ĊðĴÐÌ�UĴðďĊĮ�>ðæì��ďĉĉðĮĮðďĊÐī�åďī�>ķĉĊ�tðæìĴĮɁȺș�
op. cit.

ǦǦ��īÅī�TȘ�ZďĉÐĊș�ȹɁAĊĴīďÌķÆĴðďĊȚ�}ìÐ�ĨīďĉðĮÐ�ĊÌ�ÆìăăÐĊæÐĮ�ďåìķĉĊ�
īðæìĴĮ�ÆðĴðÐĮɁȺș�ðĊ�Global Urban Justice .The Rise of Human Rights Cities, 
ÑÌȘ�Ĩī��īÅī�ZďĉÐĊș�TīĴì�9Ș�#ŒðĮ�ÐĴ�TðÆìÐăÐ�:īðæďăďș��ĉÅīðÌæÐș�
�ĉÅīðÌæÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠȭǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮĨĴ�ǣ#.

78 IbidȘș�ĨĨȘɁǠǡȭǠǣȘ

ǦǨ�TðÆìÐă�:ďďÌìīĴș�ȹɁ>ķĉĊ�īðæìĴĮ�ÆðĴðÐĮȚ�ĉāðĊæ�ĴìÐ�æăďÅă�ăďÆăɁȺș�ðĊ�
Contesting Human Rights, éd. par Alison Brysk et Michael Stohl, Cheltenham, 
'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǣǡȭǠǤǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǣĊǠ¢ǡ.

ǧǟ��ďĊĮÐðă�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸ>ďĉĉÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtďăÐ�ďå�ăďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ĨīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ďå�ìķĉĊ�īðæìĴĮȜɁȺș�op. cit.

ǧǠ�TðīÐðăăÐ�TīÆð�NīĉĊș�tðšāř��ðÌðĊ�ÐĴ�wřăŒð��šðÌș�ȹɁ�ìăăÐĊæÐĮ�ðĊ�
ĊďīĉȭăďÆăðšĴðďĊ�Ĵ�ĴìÐ�ÆðĴř�ăÐŒÐăȚ�ĴìÐ�ÆĮÐ�ďå�ăďÆăðšðĊæ�ĴìÐ�ìķĉĊ�īðæìĴĮ�
ÆðĴř�ÆďĊÆÐĨĴ�ðĊ��ĊÌķĊæș�AĊÌďĊÐĮðɁȺș�Asian Affairs: An American Review, 
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǡķ�9¢.

certains obstacles peuvent être surmontés en renforçant 
les groupes de la société civile et en soutenant les efforts 
locaux d’éducation aux droits humains. Séoul�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�
de Corée) a créé une division des droits humains, avec des 
politiques, des ordonnances et des médiateurs dédiés 
pour mener des programmes d’éducation, coordonnant 
ses efforts avec les organisations de la société civile 
locales82. Comme nous le verrons plus loin, les récentes 
initiatives pour promouvoir un gouvernement ouvert 
peuvent également renforcer la reddition des comptes 
et le développement d’une culture fondée sur les droits.

3.2 initiatives 
visant à soutenir 
la transparence, 
la reddition des 
comptes et le 
gouvernement 
ouvert 

Le principe du gouvernement ouvert est de plus en plus 
reconnu comme une priorité transversale essentielle. Il est 
associé aux principes interdépendants de transparence, 
de collaboration et de participation, et peut contribuer 
¾�īÐĊåďīÆÐī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�¾�ĉÑăðďīÐī�ă�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÆďĉĨĴÐĮ�ÐĊŒÐīĮ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�#ĊĮ�ķĊ�īÑÆÐĊĴ�ĉĊðåÐĮĴÐ�
Įķī�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÐĴ�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ďķŒÐīĴș�ăÐĮ��}�
ďĊĴ�ååðīĉÑ�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌÐ�ȹɁÅ¶Ĵðī�ă�ÆďĊåðĊÆÐ�Œð�ă�
démocratie participative et la reddition des comptes83ɁȺȘ
Selon ce manifeste, accroître la transparence et la 
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�Ĩďķī�īÑĴÅăðī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�
entre les acteurs gouvernementaux et les citoyens, 
et la transparence fait partie intégrante de la réalisa-
ĴðďĊ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ. Le manifeste appelle ainsi les 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�¾ɁȚ�ȨɁĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�
ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐɁț�ÅȨɁåŒďīðĮÐī�
la transparence à la fois dans les institutions et dans la 
ÆďÆīÑĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮɁț�ÆȨɁÐĊÆďķīæÐī�ķĊÐ�ȹɁÆķăĴķīÐ�
ÌÐ�ă�ÌðŒķăæĴðďĊɁȺ�Ĩīĉð�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�Ìķ�

ǧǡ��ďĊĮÐðă�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸ>ďĉĉÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtďăÐ�ďå�ăďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴȜɁȺș�op. cit.

ǧǢ��:O�ș�ȹɁTĊðåÐĮĴÐȘ�OÐ�9ķĴķī�ÌÐ�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÐĴ�Ìķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�
ďķŒÐīĴɁȺș�wďĉĉÐĴ�ĉďĊÌðă�ÌÐĮ�ÌðīðæÐĊĴĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�īÑæðďĊķŘș�ǡǟǡǟș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢAš}ìĮǠ.
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la fracture numérique89. Les défenseurs du gouvernement 
ouvert doivent également répondre à des préoccupa-
tions majeures concernant la vie privée, la sécurité et le 
stockage des données. Les politiques gouvernementales 
relatives aux données peuvent entraîner des tensions et 
nécessiter des compromis concernant les droits civils et 
politiques90. Il existe d’autres risques liés à la marchandi-
sation et au commerce des données, ainsi qu’à la priorité 
accordée aux questions purement managériales (concer-
nant l’efficacité et l’efficience de la gouvernance) qui 
ȹɁĨÐķŒÐĊĴ�ÐĊĴīŒÐī�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ĨăķĴĒĴ�ĪķÐ�ă�åŒďīðĮÐī91ɁȺ�
ȧŒďðī�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǨȘǡ�ÐĴ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢȨȘ��ďĉĉÐ�Ĩďķī�
toute innovation démocratique, il est crucial d’explorer 
la manière dont les stratégies de gouvernement ouvert 
ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĉðĮÐĮ�ÐĊ�ħķŒīÐȘ�OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌďĊĊÐī�ă�
ĨīðďīðĴÑ�¾�ăȸÑĪķðĴÑ�ÐĴ�¾�ăȸðĊÆăķĮðďĊș�ťĊ�ĪķÐ�ÆÐĮ�ĊďķŒÐăăÐĮ�
stratégies puissent réduire, plutôt qu’exacerber, les 
fractures urbaines existantes. 

La transparence, la reddition des comptes et la participa-
tion offrent d’importantes opportunités pour développer 
des trajectoires vers une urbanisation équitable, à condi-
ĴðďĊ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨīðďīðĮÐĊĴ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÐĴ�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�
ŒÐÆ�ăÐķīĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�'Ċ�ǡǟǡǠș�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǥǟɁďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�
collectivités locales étaient membres du Partenariat pour 
un gouvernement ouvert qui élabore des plans d’action et 
forme des engagements pour promouvoir une plus grande 
transparence et une plus grande reddition des comptes92. 
À Sekondi Takoradi (Ghana), l’assemblée municipale 
s’est engagée à favoriser la contribution des citoyens et 
à augmenter leur capacité de surveillance des projets 
ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐȘ�qďķī�ÆÐ�åðīÐș�ÐăăÐ�ÌÐŒīɁȚ�ȨɁĨķÅăðÐī�ÌÐĮ�
ðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�ÆďĊĴīĴĮɁț�ÅȨɁĨÐīĉÐĴĴīÐ�ķŘ�æīďķĨÐĮ�
de citoyens d’effectuer un suivi des activités et de visiter 
ăÐĮ�ĮðĴÐĮ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐɁț�ÆȨɁĨķÅăðÐī�ķĊ�īĨĨďīĴ�
sur les projets d’infrastructure basés sur l’engagement 
des parties prenantes et la divulgation d’informations93. 
Regueb�ȧ}ķĊðĮðÐȨ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆīÑÑ�ķĊ�portail de données 
pour publier toutes ses données budgétaires et a institué 
un nouveau bureau chargé de promouvoir l’accès à 
l’information, d’examiner les plaintes des citoyens et d’y 
répondre, ainsi que de protéger les lanceurs d’alerte94.

89 Ibid.

Ǩǟ��ă®ķÌð�}ďīðš�tĉďĮș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�æďŒÐīĊĊÆÐ�ðĊ�ĴìÐ�ĮĉīĴ�ÆðĴřɁȺș�ðĊ�
Smart Cities: Issues and Challengesș�ÑÌȘ�Ĩī��ĊĊ��ðĮŒðšð�ÐĴ�TðăĴðÌðĮ�#Ș�OřĴīĮș�
'ăĮÐŒðÐīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǦȭǢǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĉǠ�¢ǣ.

91 IbidȘș�ĨȘɁǡǥȘ

Ǩǡ�LďĮÑ�Tīò�TīòĊș�ȹɁZ:q�OďÆăȚ�UÐœ�qăĊĮș�UÐœ��ďĉĉðĴĉÐĊĴĮɁȺș�Open 
Government Partnerships, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřĮ�Œ>t.

ǨǢ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�}īĊĮĨīÐĊÆř�AĊðĴðĴðŒÐș�ȹɁ9ðīĮĴ�ĮĮķīĊÆÐ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ťŒÐ�
ĨīďþÐÆĴĮ�ðĉĨăÐĉÐĊĴÐÌ�Åř�w}T��ĊÌ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå��īÅĊ�tďÌĮ�ðĊ�ĴìÐ�
wÐāďĊÌðȭ}āďīÌð�TÐĴīďĨďăðĮ�ďå�:ìĊɁȺș�wÐāďĊÌðȭ}āďīÌðș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœåqǨ��.

Ǩǣ�TðīðÐ�ÌÐ�tÐæķÐÅș�ȹɁ�ÆĴðďĊ�ĨăĊ�ȯ�tÐæķÐÅș�}ķĊðĮðș�ǡǟǡǠȭǡǟǡǢɁȺș�
�ďĉĉðĴĴÐÐ�ďĊ�qīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǠǟšLq.

gouvernement. Ce manifeste complétait la Déclaration du 
gouvernement ouvert de 201184ș�Īķð�ĮȸÐĊææÐ�ȹɁ¾�Ĩīďĉďķ-
voir un accès accru à l’information et à la divulgation des 
activités gouvernementales à tous les niveaux du gouver-
ĊÐĉÐĊĴɁȺ�ȧŒðș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐș�ă�ĨķÅăðÆĴðďĊ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�
supplémentaires sur les dépenses et les services publics). 
O�ÌÑÆăīĴðďĊ�ÌÐ�ǡǟǠǠ�ŨīĉÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�ÌÐ�
ȹɁīÐĊåďīÆÐī�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÐĴ�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐɁȺ�
ÐĊĴīÐ�ă�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑ�ÐĴ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐɁț�ÐăăÐ�ĮȸÐĊææÐ�¾�
ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ăÐĮ�ȹɁĊďīĉÐĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ÑăÐŒÑÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�
ÌȸðĊĴÑæīðĴÑ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăăÐɁȺ�ÐĴ�ŒðĮÐ�¾�ĉÑăðďīÐī�ăȸÆÆÝĮ�ķŘ�
ȹɁĊďķŒÐăăÐĮ�ĴÐÆìĊďăďæðÐĮ�Ĩďķī�ăȸďķŒÐīĴķīÐ�ÐĴ�ă�īÐÌÌðĴðďĊ�
ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮɁȺȘ

Néanmoins, plusieurs questions essentielles sur le 
gouvernement ouvert restent en suspens, notamment 
quant à la manière de mettre en œuvre ces principes et 
de faire face aux tensions potentielles liées au droit à 
la vie privée et aux autres droits civils. La transparence 
exige non seulement de fournir des informations, mais 
aussi de veiller à ce qu’elles soient utiles et puissent 
être comprises par les différents acteurs locaux85. Un 
gouvernement ouvert comporte cinq dimensions 
ðĊĴÐīÌÑĨÐĊÌĊĴÐĮɁȚ�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐș�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊș�ă�
disponibilité des informations, la collaboration et les tech-
ĊďăďæðÐĮ�ÌÐ�ăȸðĊåďīĉĴðďĊ�ȧďķ�}AȨș�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ÐăăÐĮȭĉÔĉÐĮ�
encourager la participation et la reddition des comptes. 
Les données doivent être à jour, librement accessibles 
ÐĴ�ťÅăÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ďķŒÐīĴ��ÌȸķĴīÐĮ�
implications démocratiques, qui dépendent fortement 
de la ĉĊðÝīÐ dont les informations sont partagées86. La 
transparence vise à aider à surmonter les asymétries dans 
les informations, mais certaines conclusions peuvent être 
inexactes, voire manipulées, comme le montre la prolifé-
īĴðďĊ�ÌÐĮ�ȹɁfake news87ɁȺȘ�O�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ��
fait l’objet d’un examen plus approfondi que la collaboration 
ou la participation, mais il n’existe, à ce jour, que peu de 
directives générales sur la manière de mettre en œuvre les 
principes du gouvernement ouvert88. Cela est également 
lié à la rareté des informations disponibles actuellement 
sur la mise en œuvre des initiatives de gouvernement 
ouvert. Les stratégies basées sur les technologies de 
l’information sont généralement utilisées par des citoyens 
déjà autonomes en la matière, ce qui ne fait que renforcer 

ǧǣ�ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�qīĴĊÐīĮìðĨș�ȹɁZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�#ÐÆăīĴðďĊɁȺș�ǡǟǠǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǡǠ�ĪÆ.

ǧǤ�LȘ�tĉďĊ�:ðăȭ:īÆðș�Tðă�:ĮÆďȭ>ÐīĊĊÌÐš�ÐĴ�}ìÐīÐĮ��Ș�qīÌďș�
ȹɁ�ÐřďĊÌ�}īĊĮĨīÐĊÆřș�qīĴðÆðĨĴðďĊș�ĊÌ��ďăăÅďīĴðďĊȟ���tÐŦÐÆĴðďĊ�ďĊ�
ĴìÐ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�ďå�ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴɁȺș�Public Performance & Management 
ReviewɁǣǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǣǧǢȭǤǟǡȘ

ǧǥ�tðÆīÌď�TĴìÐķĮ�ÐĴ�TīūĊ�LĊĮĮÐĊș�ȹɁ��wřĮĴÐĉĴðÆ�OðĴÐīĴķīÐ�wĴķÌř�Ĵď�
�ĊīŒÐă�}īĊĮĨīÐĊÆř�'ĊÅăÐÌ�Åř�ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�#ĴȚ�}ìÐ��ðĊÌďœ�
}ìÐďīřɁȺș�Public Performance & Management ReviewɁǣǢș�ĊoɁǢș�ǡǟǡǟș�
ĨĨȘɁǤǟǢȭǤǢǣȘ

87 Ibid.

ǧǧ�NķĊæȭ}ðĊæ�}ðș�ȹɁZĨÐĊ�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�īÐĮÐīÆì�ďŒÐī��ÌÐÆÌÐȚ���
ĮřĮĴÐĉĴðÆ�īÐŒðÐœɁȺș�Government Information QuarterlyɁǢǧș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠȘ
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Les plates-formes participatives numériques initiées 
par les collectivités se sont multipliées dans le monde 
entier. Elles peuvent aider à découvrir de nouvelles 
solutions coproduites par les citadins et les acteurs 
de la fonction publique. Certaines de ces plates-formes 
visent simplement à informer les citoyens, d’autres ont 
permis aux habitants de visualiser des données spatiales 
ÐĴ�ÌȸðĊĴÐīīďæÐī�ÌÐĮ�ÅĮÐĮ�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮș�ÆďĉĉÐ�
dans le cas de l’Open City Chicago, à Chicago (États-Unis)95. 
#ȸķĴīÐĮ�ďķĴðăĮ�ðĊĴÐīÆĴðåĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ķĴðăðĮÑĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�
d’Équateur, de Chine, du Brésil et de Nouvelle-Zélande 
contribuant à améliorer la prestation de services et la 
sécurité. Il s’agit notamment de plates-formes permettant 
aux citoyens de signaler des problèmes tels que des inci-
dents criminels, des nids de poule ou des lampadaires en 
panne96. Plus important encore pour la démocratisation 
locale, certaines plates-formes en ligne peuvent désor-
mais permettre d’établir de nouvelles relations entre les 
citoyens et leurs collectivités. Par exemple, plusieurs 
villes françaises ont utilisé Carticipe97 comme outil de 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�¾�ăďĊæ�ĴÐīĉÐș�Ĩďķī�ÆďĨīďÌķðīÐ�ÌÐĮ�ðÌÑÐĮ�
ÐĴ�æÑĊÑīÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĨīďĨďĮðĴðďĊĮ�ȧŒďðī�ÐĊÆÌīÑɁǨȘǡȨȘ�

3.3 avantages 
multiples des 
initiatives 
urbaines de 
lutte contre la 
corruption

Une culture politique ancrée dans la coopération et 
ă�ÆďĊåðĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķĴ�ðÌÐī�¾�
combattre la corruption. Les efforts de lutte contre la 
corruption peuvent également apporter des avantages 
significatifs à la démocratie locale, notamment en 
améliorant la transparence et la prestation de services. 
#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÆďĊĴÐŘĴÐĮș�ă�ÆďīīķĨĴðďĊ�ÐĮĴ�åÆðăðĴÑÐ�
par la faiblesse des systèmes de reddition des comptes, 
ķĊ�ÌÑť�ĪķÐ�ÌÐ�īÑÆÐĊĴÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ďĊĴ�ÆìÐīÆìÑ�¾�īÐăÐŒÐīȘ�

ǨǤ�'Ċšď�9ăÆď�ÐĴ�tÐðĊďķĴ�NăÐðĊìĊĮș�ȹɁ#ðæðĴă�qīĴðÆðĨĴďīř�qăĴåďīĉĮ�åďī�
�ďȭqīďÌķÆĴðďĊ�ðĊ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴȚ���wřĮĴÐĉĴðÆ�tÐŒðÐœɁȺș�International 
Journal of E-Planning ResearchɁǦș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǤǡȭǦǨȘ

96 Ibid.

ǨǦ��ÐĊþĉðĊ�>ÐÆìĴș�ȹɁ�īĴðÆðĨÐ�ÌÐ�tÐĨÑīæÐ��īÅðĊɁȺș�Démocratie ouverte, 
2019, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÌÅ}ðÆ.

À la suite des élections de 2015, le conseil municipal de 
Barcelone (Espagne) a créé un bureau de la transparence 
et des bonnes pratiques, qui a ensuite introduit un code 
de conduite et une boîte à plaintes anticorruption pour 
soutenir et promouvoir les comportements éthiques98. 
O�ÅďôĴÐ�¾�ĨăðĊĴÐĮ��ÑĴÑ�ÆīÑÑÐ�Ĩī�ÌÐĮ�ĉðăðĴĊĴĮ�ÌÐ��ĊÐĴ�ÐĴ�
a permis aux citoyens d’émettre des plaintes de manière 
anonyme99. L’outil utilise un code ouvert et est relative-
ment facile à utiliser. Il a d’ailleurs déjà été adopté par 
d’autres municipalités des communautés autonomes 
espagnoles de Valence et de CatalogneȘ�#ȸķĴīÐĮ�ðĊðĴð-
tives de lutte contre la corruption ont permis d’améliorer 
la prestation de services et de créer des mécanismes 
Ĩďķī�ĮðæĊăÐī�ăÐĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮș�ÆÐ�Īķð�åŒďīðĮÐ�ă�ÆďĊťĊÆÐș�
améliore la perception des autorités locales par le public 
et contribue à renforcer les relations entre les citoyens 
et leurs instances gouvernementales. À Iztapalapa 
ȧTÐŘðĪķÐȨș�ķĊÐ�ŒðăăÐ�Īķð�ÆďĉĨĴÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠɁǧǟǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮș�
le nouveau maire a lancé une vaste campagne de lutte 
contre la corruption et a contribué à améliorer l’accès aux 
services d’eau en remplaçant les prestataires privés qui 
exigeaient auparavant des pots-de-vin pour la prestation 
de ces services. Pour institutionnaliser la transparence 
budgétaire et l’engagement communautaire, la ville a mis 
en place des mécanismes tels que des canaux numériques 
permettant de signaler les abus et des comités de citoyens 
indépendants par l’intermédiaire desquels les habitants 
peuvent formuler et résoudre leurs problèmes. À Hwas-
eong�ȧtÑĨķÅăðĪķÐ�ÌÐ��ďīÑÐȨș�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ��Ĩīďĉķ�ăÐĮ�
droits humains en renforçant les canaux de communica-
tion, en traitant les plaintes via des réunions en personne 
et en améliorant les garanties contre la corruption. Grâce 
à ces efforts et à l’amélioration de la coopération entre 
les fonctionnaires et les citoyens, la municipalité a réussi 
à augmenter considérablement son niveau d’intégrité 
publique, qui est passé de plutôt médiocre à élevé en 
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ÌÐķŘɁĊĮ�ȧÌÐ�ǡǟǠǧ�¾�ǡǟǡǟȨȘ�

Ǩǧ�9ÐăðŘ��ÐăĴī®Ċș��ĊŘÐă�AæăÐĮðĮ�:īÆò�ÐĴ�LďīÌð�TďăðĊș�ȹɁ}īĊĮĨīÐĊÆř�ĊÌ�
ĴìÐ�9ðæìĴ�æðĊĮĴ��ďīīķĨĴðďĊɁȺș�ðĊ�Fearless Cities, éd. par Barcelona en Comú, 
�Ì��ďăķ�ÐĴ�#ÐÅÅðÐ��ďďāÆìðĊș�OďĊÌīÐĮș��ÐīĮďș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǠǡǣȭǠǡǨȘ

ǨǨ��ĊÐĴș�ȹɁ�ĊÐĴ�ðĊĮĴăăĮ���ìðĮĴăÐÅăďœðĊæ�qăĴåďīĉ�æðĊĮĴ�ÆďīīķĨĴðďĊ�åďī�
ĴìÐ��ðĴř�>ăă�ďå��īÆÐăďĊ�ȯ�ĨďœÐīÐÌ�Åř�:ăďÅOÐāĮ�ĊÌ�}ďī�åīðÐĊÌăřɁȺș�ǡǟǠǦș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǢšw'æ.

wďķīÆÐɁȚ�tďÅÐīĴď�qďŒÐÌȘ
TĊðåÐĮĴĴðďĊĮ�ÆďĊĴīÐ�ă�ÆďīīķĨĴðďĊ�¾��ăÐĊÆÐș�'ĮĨæĊÐȘ
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lioration de la délibération102. Il y a souvent des visions 
diverses sur le changement et sur la compréhension 
du rôle du conflit dans les paradigmes délibératifs, 
participatifs et autres de la gouvernance démocratique. 
Cependant, et comme nous le verrons plus loin, lorsque la 
participation et la délibération sont considérées comme 
åðĮĊĴ�ĨīĴðÐ�ÌȸķĊ�ÐĊĮÐĉÅăÐ�ÌðŒÐīĮðťÑ�ÌȸďĨĴðďĊĮ�ĨÐīĉÐĴ-
tant aux collectivités territoriales de s’engager avec les 
citoyens, les possibilités d’approfondir la démocratie, 
même dans les villes inégales, sont multipliées.

#ĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ďľ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÆďĊĮĴðĴķÐĊĴ�
un problème de taille, il est nécessaire de favoriser des 
processus de délibération inclusifs et de comprendre 
la variété des espaces, des acteurs et des stratégies 
citoyennes qui peuvent être utilisés dans un système 
délibératif complexe. Les défis potentiels peuvent 
inclure les asymétries de pouvoir, les préjugés qui 
façonnent l’opinion des habitants, ou des problèmes 
de cooptation lorsque la délibération est contrôlée 
par des autorités externes103. En outre, les organes 
délibératifs sont souvent éphémères et mal intégrés 
dans les cycles politiques et le système général de 
gouvernement. Ils ne se soucient généralement pas 
non plus de l’évolution des structures de pouvoir et 
des institutions qui pourraient servir à approfondir la 

Ǡǟǡ��īďăÐ�qĴÐĉĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�tÐŒðĮðĴÐÌɁȺș�op. cit.

ǠǟǢ�9īĊÆÐĮÆ�qďăăÐĴĴș�ȹɁqķÅăðÆ�#ÐăðÅÐīĴðďĊ�ĊÌ�qďăðĴðÆă��ďĊĴÐĊĴðďĊɁȺș�ðĊ�
Democratizing Inequalities, éd. par Caroline W. Lee, Michael McQuarrie et 
'ÌœīÌ�}Ș��ăāÐīș�UÐœ��ďīāș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǡǡǡȭǡǣǣȘ

OÐĮ��}�ďĊĴ�ÆìÐīÆìÑ�¾�ĉÑăðďīÐī�ă�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ă�ĨīðĮÐ�ÌÐ�
décision en augmentant la diversité des perspectives 
qui alimentent les processus décisionnels, partageant 
ðĊĮð�ăÐĮ�ĨīÑåÑīÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ�ÑăÐÆĴÐķīĮ�ÐĴȥďķ�ÆďĊĴīðÅķĊĴ�¾�
la prise de décisions politiques. 

L’approche délibérative de la démocratie utilise des 
ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÅĮÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ÌðăďæķÐ�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�
la persuasion et le débat entre les citoyens, plutôt que 
l’oppression et l’interdiction des opinions différentes. 
L’une des principales fonctions démocratiques de la 
délibération est de promouvoir un processus politique 
inclusif et équitable qui peut également offrir divers 
avantages, tels que la légitimité et le respect mutuel100. 
qīĉð�ăÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌȸÐĮĨÆÐĮ�ÌÑăðÅÑīĴðåĮ�ťæķīÐĊĴ�ăÐĮ�
ȹɁĉðĊðȭĨķÅăðÆĮɁȺș�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÆìďðĮðĮ�Ĩī�ĴðīæÐ�ķ�
sort101 et comprennent des jurys et des assemblées de 
citoyens qui discutent de diverses questions telles que 
le changement climatique, les soins de santé, la politique 
sociale, les réformes constitutionnelles ou d’autres 
priorités politiques clés. Les approches participatives 
mettent généralement l’accent sur le renforcement des 
acteurs  et l’apprentissage social, plutôt que sur l’amé-

Ǡǟǟ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�et alȘș�ȹɁ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�
ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

101 Le tirage au sort renvoie à la sélection d'un échantillon représentatif 
et aléatoire de participants. Les personnes sélectionnées par tirage au 
sort sont généralement invitées à prendre des décisions ou à émettre un 
jugement collectif dans le cadre d'un processus informé, délibératif et 
équitable. L'aspect clé du tirage au sort comparé à d'autres méthodes de 
īÐÆīķĴÐĉÐĊĴ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ĮÑăÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴĮ�ÐĮĴ�ĪķÐ�ÆìÆķĊ��ķĊÐ�
chance égale d'être choisi pour participer à l'assemblée.

4 innovations pour 
créer et renforcer 
les espaces de 
délibération
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démocratie104. Cependant, en adoptant une approche 
plus systémique qui tient compte d’une diversité 
d’espaces et d’acteurs pour faciliter la délibération 
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐș�ðă�ÐĮĴ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�
façons de favoriser une démocratisation inclusive105. 
}ďķĴÐåďðĮș�Ĩďķī�ř�ĨīŒÐĊðīș�ðă�ÐĮĴ�ÆīķÆðă�ÌÐ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�
le rôle que les intermédiaires peuvent jouer pour faci-
liter des processus participatifs plus inclusifs et plus 
ĮðæĊðťÆĴðåĮș�ăÐĮ�ĨīďåÐĮĮðďĊĊÐăĮ�ÐĴ�ăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�
étant susceptibles d’avoir des a priori (en particulier à 
l’encontre des voix et des expériences marginalisées). 
Les intermédiaires peuvent contribuer à faciliter la 
coproduction en traduisant les priorités des groupes 
marginalisés et en veillant à ce que les différentes formes 
de connaissances soient entendues et utilisées. Ils 
peuvent également apporter leur soutien à l’élaboration 
de recommandations plus susceptibles d’atteindre les 
citoyens, les professionnels et les fonctionnaires, qui 
pourront alors être plus sensibilisés pour changer d’avis 
ou modérer leur vision sur les parties opposées. Il est 
important de noter que les approches participatives 
peuvent faire partie d’une stratégie délibérative visant à 
encourager des sources de connaissances plus diverses 
et à favoriser le respect entre les participants de tous 
horizons. Si les processus délibératifs s’effondrent 
ou sont inaccessibles aux citoyens marginalisés, les 
organisations communautaires peuvent développer de 
nouvelles tactiques, notamment des manifestations et 
des contre-mouvements106. 

4.1 mini-publics

Les mini-publics sont constitués par un groupe de 
citoyens (un échantillon choisi de manière aléatoire). 
Le groupe analyse et débat sur des données disponibles 
ťĊ�ÌȸÑăÅďīÐī�ÌÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�ăďīĮ�ÌÐĮ�ÌÐīĊðÝīÐĮ�
étapes précédant la production de rapports ou d’autres 
documents. Ces initiatives offrent des possibilités de 
ÌÑăðÅÑīĴðďĊĮɁȚ�ăÐĮ�ÌðĮÆķĮĮðďĊĮ�ÐĊ�ĨÐĴðĴĮ�æīďķĨÐĮ�ĮďĊĴ�
généralement dirigées par des animateurs externes et 
des citoyens qui écoutent les témoignages d’experts, 
ce qui offre des occasions précieuses de débattre 
des sujets urgents107. Si la sélection aléatoire a pour 
but d’encourager la diversité des points de vue, la 

Ǡǟǣ��īďăÐ�qĴÐĉĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�tÐŒðĮðĴÐÌɁȺș�op. citȘș�ĨȘɁǠǟȘ

ǠǟǤ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�et alȘș�ȹɁ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�
ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

Ǡǟǥ�#ðĊ�TðĴăðĊș�ȹɁ�ÐřďĊÌ�ÆďĊĴÐĊĴðďĊȚ�ķīÅĊ�ĮďÆðă�ĉďŒÐĉÐĊĴĮ�ĊÌ�
ĴìÐðī�ĉķăĴðĨăÐ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ĮÐÆķīÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊɁȺș�Environment and 
UrbanizationɁǢǟș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǤǤǦȭǤǦǣȘ

ǠǟǦ�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�et alȘș�ȹɁ��ĮřĮĴÐĉðÆ�ĨĨīďÆì�Ĵď�ÌÐăðÅÐīĴðŒÐ�
ÌÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

participation n’est pas obligatoire et les expériences 
antérieures suggèrent que les citoyens plus aisés ont 
ĴÐĊÌĊÆÐ�¾�ÔĴīÐ�ĮķīīÐĨīÑĮÐĊĴÑĮ�ÌĊĮ�ÆÐĮ�åďīķĉĮ�ÐĴȥ
ou que ces forums peuvent reproduire les inégalités 
liées au genre ou autres108. Les femmes, les personnes 
ĉďðĊĮ�ðĊĮĴīķðĴÐĮ�ÐĴȥďķ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�
contribuent généralement moins que les autres aux 
mini-publics, même lorsque leur participation active 
est encouragée109. Les décideurs politiques peuvent 
également effectuer une sélection dans les recom-
mandations qui en découlent, les traiter comme des 
ȹɁðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÆďĊĮķăĴĴðŒÐĮ�ĮřĉÅďăðĪķÐĮɁȺ�ďķ�ĮðĉĨăÐĉÐĊĴ�
reporter les décisions sur les questions litigieuses110. 
Certains mini-publics ne disposent pas de mécanismes 
garantissant une reddition des comptes envers le grand 
public, ce qui peut soulever des questions de légitimité111.

Néanmoins, il existe plusieurs mesures prometteuses 
susceptibles de favoriser la conception et la mise en 
œuvre équitables des mini-publics, tout en veillant à ce 
qu’ils aient un impact plus important sur les politiques. 
Les quotas peuvent contribuer à garantir la participation 
de groupes marginalisés, tels que les citoyens autoch-
tones ou les minorités ethniques. En Colombie-Britan-
nique (Canada), l’Assemblée des citoyens choisie pour 
réformer le système électoral provincial comprenait 
ǠǤǧɁĨīĴðÆðĨĊĴĮ�ÆìďðĮðĮ�ķ�ìĮīÌ�ȧķĊ�ìďĉĉÐ�ÐĴ�ķĊÐ�
femme par circonscription électorale). Au départ, il n’y 
ŒðĴ�ĨĮ�ÌÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴĮ�ÌÐĮ�qīÐĉðÝīÐĮ�UĴðďĊĮɁț�
des membres autochtones masculins et féminins ont 
donc été intégrés par la suite112. Le fait d’établir des 
partenariats avec des organisations communautaires 
et d’encourager la participation des organisations de la 
société civile (par des mesures telles que l’octroi d’in-
demnités de déplacement, le versement d’honoraires 
et la fourniture de services de garde d’enfants) peut 
également favoriser une participation plus équitable113. 
Un sommet des citoyens d’une journée organisé en 
Belgique, le G1000114ș��īĮĮÐĉÅăÑ�ǥǟǟɁĨīĴðÆðĨĊĴĮ�
choisis au hasard115Ș��ķ�ĴďĴăș�ǠǟɁɦ�ÌÐĮ�ĮðÝæÐĮ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�
assemblée ont été attribués à des citoyens considérés 

Ǡǟǧ�:īìĉ�wĉðĴì�ÐĴ�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹɁTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�
#ÐĉďÆīÆřɁȺș�ðĊ�}ìÐ�ZŘåďīÌ�>ĊÌÅďďā�ďå�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆř, éd. par 
�ĊÌīÐ��¼ÆìĴðæÐī�et alȘș�ZŘåďīÌș�ZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǢǟǟȭǢǠǣȘ

109 Ibid.

ǠǠǟ��ăďÌæì�>īīðĮș�ȹɁTðĊðȭĨķÅăðÆĮȚ�ÌÐĮðæĊ�ÆìďðÆÐĮ�ĊÌ�ăÐæðĴðĉÆřɁȺș�ðĊ�
Handbook of Democratic Innovation and Governance, éd. par Stephen Elstub 
ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǣǤȭǤǨȘ

ǠǠǠ�:īìĉ�wĉðĴì�ÐĴ�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹɁTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�
#ÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

ǠǠǡ��ăďÌæì�>īīðĮș�ȹɁTðĊðȭĨķÅăðÆĮȚ�ÌÐĮðæĊ�ÆìďðÆÐĮ�ĊÌ�ăÐæðĴðĉÆřɁȺș�ĨȘɁǣǨȘ

113 Ibid.

ǠǠǣ�:Ǡǟǟǟș�ȹɁqăĴåďīĉ�åďī�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ðĊĊďŒĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǡș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦšsā¢w.

ǠǠǤ�>īĉÐĊ��ðĊĊÐĉ�ÐĴ��Ċā�TðÆìÐăĮș�ȹɁ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�
tÐÌķÆÐ��ðĮȟ�}ìÐ�:Ǡǟǟǟ�Į��UÐœ�9ďīĉ�ďå�OďÆă��ðĴðšÐĊ�qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�
International Journal of Public Administration, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǠǥZŘå.
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ÆďĉĉÐ�ȹɁÌðŨÆðăÐĮ�¾�ĴĴÐðĊÌīÐɁȺȘ�OÐĮ�ďīæĊðĮĴÐķīĮ�Ìķ�
G1000 belge ont travaillé en étroite collaboration avec 
les organisations communautaires pour s’assurer que les 
sans-abris et les groupes ethniques minoritaires étaient 
également représentés116. Bien que cette expérience 
ĊȸðĴ�ĨĮ�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�ðĊŦķÐĊÆÑ�ăÐĮ�ÌÑÆðÌÐķīĮ�ÅÐăæÐĮș�
elle a inspiré d’autres G1000, dont plusieurs dans des 
villes néerlandaises. Lors des discussions du G1000 
néerlandais, les participants ont élaboré, au cours d’une 
série de dialogues en petits groupes, un Agenda pour 
la ville. Les participants ont discuté des priorités clés 
Ĩďķī�ăÐĮ�ĪķĴīÐ�ĨīďÆìðĊÐĮ�ĊĊÑÐĮ�ÐĴ�ďĊĴ�ðÌÐĊĴðťÑ�ăÐĮ�
contributions qu’ils pouvaient apporter pour atteindre 
ces objectifs117. L’agenda qui en découle offre un aperçu 
précieux des préoccupations des citoyens. Certaines 
initiatives ont été organisées dans de petites communes 
(par exemple Borne et Gemert-Bakel) et d’autres dans 
de plus grandes municipalités, comme Groningue et 
Eindhoven.

qďķī�ĮďķĴÐĊðī�ÌÐĮ�ĉðĊðȭĨķÅăðÆĮ�ĨăķĮ�ÌðŒÐīĮðťÑĮ�ÐĴ�ĨăķĮ�
ðĊŦķÐĊĴĮș�ăÐĮ�ÌÑÆðÌÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ďĊĴ�¾�ăÐķī�ÌðĮĨďĮðĴðďĊ�
diverses stratégies inclusives et peuvent également 
répondre rapidement aux priorités des participants. Les 
organisateurs peuvent quant à eux aider à garantir que 
les citoyens aient des chances égales de contribution, 

ǠǠǥ��ăďÌæì�>īīðĮș�ȹɁTðĊðȭĨķÅăðÆĮȚ�ÌÐĮðæĊ�ÆìďðÆÐĮ�ĊÌ�ăÐæðĴðĉÆřɁȺș�op. cit.

ǠǠǦ�>īĉÐĊ��ðĊĊÐĉ�ÐĴ��Ċā�TðÆìÐăĮș�ȹɁ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊȘȘȘɁȺș�op. cit.

à élaborer des règles claires de prise de décision et à 
favoriser l’adoption d’un ton respectueux dans les discus-
sions. En outre, les mini-publics peuvent contribuer à 
approfondir les processus démocratiques, surtout s’ils 
sont associés à d’autres aspects de la gouvernance 
démocratique. Cependant, il reste essentiel de 
comprendre pourquoi, comment et qui participe aux 
ĉðĊðȭĨķÅăðÆĮ�ťĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÆďĊĴīð-
buer à un changement constructif118Ș�#ȸķĊÐ�ĉĊðÝīÐ�ĨăķĮ�
æÑĊÑīăÐș�ăÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐŒīďĊĴ�ȹɁðĊĴÑæīÐī�
l’inclusion et le contrôle populaire à toutes les étapes 
Ìķ�ĨīďÆÐĮĮķĮɁȺș�ťŘÐī�ÌÐ�åÉďĊ�ďķŒÐīĴÐ�ăȸďīÌīÐ�Ìķ�þďķīș�
fournir aux mini-publics des ressources adéquates et 
élaborer des réponses rapides et constructives à leurs 
recommandations119. Il est également essentiel, pour 
renforcer la légitimité et la pertinence des délibérations, 
de préciser comment les résultats seront utilisés et 
comment les conclusions contribueront à la prise de 
décision dans la sphère politique au sens large120.

#ȸķĴīÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÆďĉÅðĊÐĊĴ�ÐĮĨÆÐĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�
ÐĴ�ÌÑăðÅÑīĴðďĊș�ÆďĉĉÐ�ÐŘĨăðĪķÑ�ÌĊĮ�ăȸÐĊÆÌīÑɁǨȘǠȘ

ǠǠǧ�:īìĉ�wĉðĴì�ÐĴ�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹɁTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�
#ÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

ǠǠǨ��ăďÌæì�>īīðĮș�ȹɁTðĊðȭĨķÅăðÆĮȚ�ÌÐĮðæĊ�ÆìďðÆÐĮ�ĊÌ�ăÐæðĴðĉÆřɁȺș�op. cit., 
ĨȘɁǤǤȘ

Ǡǡǟ�>īĉÐĊ��ðĊĊÐĉ�ÐĴ��Ċā�TðÆìÐăĮș�ȹɁ#ďÐĮ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊȜɁȺș�op. 
cit.

wďķīÆÐɁȚ��ăăÐĊ��ĴāðĊș�9ăðÆāīȘ
tķÐ�¾�'ðĊÌìďŒÐĊș�qřĮȭ�ĮȘ
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Encadré 9.1 
Le modèle OstbelgienɁȚ�ă�ÆďĉÅðĊðĮďĊ�ÌÐ�ĨăķĮðÐķīĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ121  

La région germanophone d’Ostbelgien (Belgique) a récemment lancé un processus participatif continu qui comprend 
ķĊ�ÆďĊĮÐðă�ĨÐīĉĊÐĊĴ�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮĮÐĉÅăÑÐĮ�īÑÆķīīÐĊĴÐĮ�Īķð�ÌÑăðÅÝīÐĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ÆÐ�Īķð�
permet de tirer des enseignements importants pour la création des institutions. Les élus locaux d’Ostbelgien, qui compte 
ǦǦɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮ�ȧăīæÐĉÐĊĴ�īÑĨīĴðĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�īķīăÐĮ�ĨīďÆìÐĮ�ÌÐ�ÌÐķŘ�ĨÐĴðĴÐĮ�ÆďĉĉķĊÐĮȨș�ďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ķĊ�
deuxième emploi, mais s’engagent régulièrement auprès de leurs citoyens. Bien que le vote soit obligatoire, la région 
avait auparavant connu un déclin démocratique important et une désaffection généralisée. En 2016, une expérience 
positive sur la politique de l’enfance impliquant une assemblée de citoyens a conduit les experts politiques à développer 
un processus participatif à l’origine d’un conseil citoyen permanent, dont les membres sont tirés au sort et siègent pour 
ÌÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÐ�ÌðŘȭìķðĴɁĉďðĮȘ�OÐ�ÆďĊĮÐðă�ĨīĴðÆðĨÐ�¾�ă�ĮÑăÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮķþÐĴĮ�ÌÑÅĴĴķĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĮĮÐĉÅăÑÐĮ�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�
Le premier thème de l’assemblée concernait les conditions de travail du personnel de santé122, un choix visionnaire 
ŒĊĴ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨȘ�OȸĮĮÐĉÅăÑÐ�ÆďĉĨĴÐ�ǡǤ�¾�ǤǟɁĉÐĉÅīÐĮ�ĴðīÑĮ�ķ�ĮďīĴ�ÐĴ�īÑĨīĴðĮ�Ĩī�¶æÐș�æÐĊīÐș�ďīðæðĊÐ�
æÑďæīĨìðĪķÐ�ÐĴ�Ĩīďťă�ĮďÆðďȭÑÆďĊďĉðĪķÐș�ťĊ�ÌȸĮĮķīÐī�ķĊÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊ�ķĮĮð�ÌðŒÐīĮðťÑÐ�ĪķÐ�ĨďĮĮðÅăÐȘ�

OÐ�ĉďÌÝăÐ�ÐĊĴīÐĴðÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ķĊ�ăðÐĊ�ĪķĮð�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐă�ŒÐÆ�ăÐ�ÆďīĨĮ�ăÑæðĮăĴðå�ăďÆăɁȚ�ĨīÝĮ�ăÐĮ�ÌÑăðÅÑīĴðďĊĮ�ÌÐ�
l’assemblée, les recommandations sont transmises à une commission parlementaire compétente, puis une séance 
publique est organisée, à laquelle participent les membres de l’assemblée et les législateurs concernés. Les législateurs 
donnent leur avis sur toutes les recommandations de l’assemblée et indiquent si et comment elles seront mises en 
ħķŒīÐȘ�}ďķĴ�īÐþÐĴ�ÌďðĴ�ÔĴīÐ�þķĮĴðťÑȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÐĮĴ�ÐĊÆďīÐ�ĴīďĨ�ĴĒĴ�Ĩďķī�ĮŒďðī�ÌĊĮ�ĪķÐăăÐ�ĉÐĮķīÐ�ăÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�
de l’assemblée seront mises en œuvre. Ce schéma institutionnel innovant a déjà contribué à étendre la démocratie 
délibérative et à créer une chaîne de souveraineté claire123. En effet, il a permis d’établir un lien entre ses participants 
et les législateurs d’une façon qui pourrait renforcer considérablement la démocratie locale. Le ĉďÌÝăÐ�ZĮĴÅÐăæðÐĊ a 
donc généré de nouveaux mécanismes qui, non seulement combinent la démocratie délibérative et participative, mais 
peuvent également renforcer la démocratie représentative. Les recommandations de l’assemblée sont soumises aux 
législateurs locaux, qui sont obligés d’y répondre, ce qui a permis de nombreuses avancées. Par-dessus tout, cet exemple 
montre comment aborder simultanément plusieurs facettes de la démocratie par le biais des innovations et résume la 
åÉďĊ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴș�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÆīÑĴðŒÐ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐș�ĴīŒðăăÐī�ŒÐÆ�ķĊ�ăīæÐ�ÑŒÐĊĴðă�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮȘ

ǠǡǠ�Oķī�tďĴìș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆř�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

Ǡǡǡ�}ÐÌ��ÆìĴÐăș�ȹɁZĊÐ�ďå�ĴìÐ�wĉăăÐĮĴ�OÐæðĮăĴķīÐĮ�OÐÌĮ�ĴìÐ��ďīăÌ�ðĊ�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊɁȺș��ķðăÌðĊæ��UÐœ�tÐăðĴřș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦǦăÅ�.

123 Gianpolo Baiocchi, Patrick Heller et Marcelo Silva, Bootstrapping Democracy. Transforming Local Governance and Civil Society in Brazil, op. cit.

wďķīÆÐɁȚ�wĴÐĨìÐĊ�#ďœĊÐĮș�9ăðÆāīȘ
tķÐ�ÐĊ��ÐăæðĪķÐȘ
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4.2 référendums 
et initiatives 
citoyennes 

Les référendums et autres procédures de démocratie 
directe à l’initiative des citoyens sont courants dans les 
collectivités territoriales. La mise en place de règles 
adéquates peut rendre ces initiatives plus accessibles 
aux groupes structurellement discriminés, par exemple 
en réduisant les exigences relatives au nombre de 
signatures, en utilisant des plates-formes en ligne et 
en accordant des délais importants pour la collecte des 
ĮðæĊĴķīÐĮȘ�}ďķĴÐĮ�ÆÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊðĴð-
tives citoyennes124. En Suisse, les citoyens doivent réunir 
ǠǟǟɁǟǟǟɁĮðæĊĴķīÐĮ�Įķī�ķĊÐ�ĨÑīðďÌÐ�ÌÐ�ÌðŘȭìķðĴɁĉďðĮș�
ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ă�9ðĊăĊÌÐ�ķĴďīðĮÐ�ăÐ�īÐÆķÐðă�ÌÐ�ĮðæĊĴķīÐĮ�
via des plates-formes en ligne. En Suisse et en Californie 
(États-Unis), les électeurs peuvent organiser des réfé-
rendums, ce qui favorise la reddition des comptes pour 
chaque question abordée, bien que des intérêts parti-
culiers ou politiques cherchent souvent à s’accaparer 
le fruit de ces efforts. Les règles californiennes sont 
assez rigides (elles empêchent les amendements ou les 
délibérations sur le contenu) et les entreprises et autres 
groupes à hauts revenus peuvent orienter les actions à 
leur avantage, sapant ainsi le potentiel de ces initiatives 
à atteindre une plus grande équité et une meilleure inclu-
ĮðďĊȘ�#ȸķĴīÐĮ�īÑåÑīÐĊÌķĉĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ðĊðĴðÑĮ�Ĩī�ăÐ�
gouvernement, à différents stades de l’élaboration des 
politiques. Ils peuvent être contraignants ou simplement 
consultatifs. Les référendums peuvent avoir divers 
effets sur l’inclusion et la délibération représentative, 
ÐĴ�ďååīðī�ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�Ĩďķī�ĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ďĨðĊðďĊĮ�
minoritaires comme majoritaires. Ils doivent donc être 
conçus avec soin pour être compris par le plus grand 
ĊďĉÅīÐ�ÐĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊ�ÐĊææÐĉÐĊĴ�ĮðæĊðťÆĴðå�ÌÐĮ�
citoyens, au lieu de favoriser simplement des intérêts 
commerciaux ou politiques établis.

Parallèlement, un modèle innovant mis en œuvre en 
Oregon (États-Unis) illustre comment les initiatives 
citoyennes peuvent améliorer la sensibilisation des 
électeurs et renforcer la démocratie délibérative125. 
#ÐĨķðĮ�ǡǟǠǟș�ăÐ��ðĴðšÐĊĮȾ�AĊðĴðĴðŒÐ�tÐŒðÐœ�ÌÐ�ăȸZīÐæďĊ�

Ǡǡǣ�Tū�L¼ĮāÐ�ÐĴ�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹɁtÐåÐīÐĊÌķĉĮ�ĊÌ�ÆðĴðšÐĊĮȸ�ðĊðĴðĴðŒÐĮɁȺș�ðĊ�
Handbook of Democratic Innovation and Governance, éd. par Stephen Elstub 
ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǨǟȭǠǟǣș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦAǤt>æ.

ǠǡǤ�:īìĉ�wĉðĴì�ÐĴ�Tū�wÐĴ¼ă¼ș�ȹɁTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�
#ÐĉďÆīÆřɁȺș�op. cit.

évalue les initiatives citoyennes avant que les questions 
ne soient soumises à un vote populaire. Pour cela, il 
aide les citoyens en leur fournissant des documents de 
référence et en encourageant les analyses critiques pour 
encourager des jugements fondés. Le Citizens' Initiative 
tÐŒðÐœ�åðĴ�ďŨÆÐ�ÌÐ�þķīř�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮ�ȧÆďĉĨďĮÑ�ÌÐ�Ǡǧ�¾�
ǡǣɁÑăÐÆĴÐķīĮ�ÌÐ�ăȸZīÐæďĊ�ĮÑăÐÆĴðďĊĊÑĮ�Įķī�ÑÆìĊĴðăăďĊ�
aléatoire et classés par catégorie) et se réunit généra-
lement pendant trois à cinq jours, au cours desquels il 
recueille des témoignages sur des initiatives citoyennes 
réussies, avant d’organiser un scrutin populaire sur ces 
ĪķÐĮĴðďĊĮȘ�OÐ��ðĴðšÐĊĮȾ�AĊðĴðĴðŒÐ�tÐŒðÐœ�ÑĉÐĴ�ăďīĮ�ķĊÐ�
déclaration d’une page, basée sur les preuves fournies 
par les partisans et les opposants, qui est ensuite 
partagée avant les élections avec tous les foyers. Le 
�ðĴðšÐĊĮȾ�AĊðĴðĴðŒÐ�tÐŒðÐœ�ÌÑĉďĊĴīÐ�ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�
démocratiques (initiatives de vote, référendums et jurys 
ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĮȨ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ÆďĉÅðĊÑÐĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�
renforcer l’engagement des citoyens, assurer une meil-
leure information du public et favoriser des délibérations 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮȘ�'ĊťĊș�ăȸÐĊÆÌīÑɁǨȘǡ�ÐŘĨăďīÐ�ă�ĉĊðÝīÐ�
dont les outils numériques favorisent la démocratie 
délibérative et les solutions innovantes, tout en faisant 
åÆÐ�¾�ÆÐīĴðĊĮ�ÌÑťĮ�ĨÐīĮðĮĴĊĴĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÐĊ�ÆÐ�Īķð�
concerne l’inclusion et la fracture numérique.

wďķīÆÐɁȚ�:řĴīð�TăìďĴīș��ĊĮĨăĮìȘ
TðĮďĊȭ�ăĊÆìÐș�qÐĊĊĮřăŒĊð��ŒÐĊķÐ�UďīĴìœÐĮĴȘ��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮ
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Encadré 9.2 
Outils numériques pour améliorer les délibérations et faciliter les solutions créatives  
et équitables   

Les outils numériques ont permis d’accroître la participation et de favoriser une gouvernance plus transparente, mais 
ă�åīÆĴķīÐ�ĊķĉÑīðĪķÐ�īÐĮĴÐ�ķĊÐ�ĮďķīÆÐ�ÌÐ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊ�ĉþÐķīÐȘ��ďĉĉÐ�ðĊÌðĪķÑ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǥș�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ÐĴ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ďĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�ÌÐĮ�ďķĴðăĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�ȧķĊÐ�ȹɁĴÐÆìĊďăďæðÐ�ÆðĴďřÐĊĊÐɁȺȨ�
pour accroître et approfondir la participation démocratique, en créant des canaux pour collecter les avis des citoyens 
et promouvoir une reddition de comptes et une transparence renforcées. À Washington DC (États-Unis) par exemple, 
le site Web Grade.DC.Gov encourage les citoyens à donner leur avis sur la prestation de services et fournit un registre 
ĨķÅăðÆ�ÌÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�ðÌÐĊĴðťÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮș�Īķð�ĨÐķĴ�ĮÐīŒðī�ÌÐ�ÅĮÐ�ķŘ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�åķĴķīÐĮ126. L’application 
Commonwealth Connect créée à Boston (États-Unis) a quant à elle facilité la communication entre les habitants et les 
employés municipaux. Les problèmes locaux sont directement signalés à l’organisme compétent, ce qui peut favoriser 
ķĊÐ�ĉÐðăăÐķīÐ�īÑÆĴðŒðĴÑ�ÐĴ�ĉÑăðďīÐī�ă�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌÐĮ�ìÅðĴĊĴĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�
des applications permettant aux habitants de faire part de leurs commentaires et de leurs réactions sur les projets, de 
signaler les problèmes non urgents et de suivre les progrès accomplis. Ces initiatives offrent un potentiel important 
pour améliorer les performances des administrations locales.

Suite à l’élection d’un nouveau conseil municipal à Barcelone (Espagne), la plate-forme Decidim (Nous décidons) a été 
lancée en 2016. Cet espace numérique fait partie d’un processus hautement participatif via lequel les citoyens ont peuvent 
formuler des propositions, débattre de façon approfondie et sélectionner celles à mettre en œuvre127. Decidim utilise 
des logiciels et des codes ouverts qui facilitent son développement. Cette combinaison de modèle participatif et de 
plate-forme technologique ouverte a été reprise par plusieurs autres villes dans le monde. Au cours de la première phase 
ÌÐ�ă�ĨăĴÐȭåďīĉÐ�ȧÌÐ�åÑŒīðÐī�¾�ŒīðăɁǡǟǠǥȨș�ǣǡɁǟǟǟɁÆðĴďřÐĊĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐ�ďĊĴ�ĨīĴðÆðĨÑ�¾�ăȸÐŘÐīÆðÆÐș�ÐĴ�ǦǟɁɦ�ÌÐĮ�
ĨīďĨďĮðĴðďĊĮ�īÐÉķÐĮ�ďĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ÑĴÑ�ðĊÆăķĮÐĮ�ĮďķĮ�åďīĉÐ�ÌÐ�ǠɁǤǟǟɁÆĴðďĊĮ�ÌĊĮ�ăÐ�qăĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȘ�OÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�
approuvés ont ensuite été considérés comme contraignants, ce qui a contribué à soutenir la légitimité de l’intervention 
ÐĴ�ăÐ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�Ìķ�īĒăÐ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ăďÆķŘȘ��Ð�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÐĊ�ăðæĊÐ��ÑĴÑ�ÆďĉĨăÑĴÑ�Ĩī�ĨăķĮ�ÌÐ�ǣǟǟɁÑŒÑĊÐĉÐĊĴĮ�ÐĊ�
åÆÐȭ¾ȭåÆÐ�ķŘĪķÐăĮ�ďĊĴ�ĨīĴðÆðĨÑ�ǠɁǦǟǟɁďīæĊðĮĴðďĊĮȘ��Ðă��ĨÐīĉðĮ�ÌȸÑŒðĴÐī�ăȸÐŘÆăķĮðďĊ�ĊķĉÑīðĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĮȸĨĨķřÐī�Įķī�
l’expertise locale. En plus de renforcer le processus de délibération (en encourageant les débats et les réactions en ligne), 
la transparence de cette initiative et la réponse apportée par la collectivité ont notamment contribué à rapprocher les 
åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķŘ�ďķĴðăĮ�ÌÐ�Decidim sont utilisés au niveau du district et du quartier, dans le 
ÆÌīÐ�ÌȸķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�Ĩī�šďĊÐ�ȧŒďðī�ĮÐÆĴðďĊɁǧȨȘ�Decidim a clairement renforcé la citoyenneté active et peut servir de 
complément à d’autres mesures visant à promouvoir une démocratie plus représentative, grâce à l’utilisation de stratégies 
collaboratives et transparentes permettant de créer des solutions innovantes. 

À Rio de Janeiro (Brésil), la collectivité a élaboré un Plan de ville intelligente et un Programme d’inclusion numérique centré 
sur le renforcement de la participation des citoyens défavorisés128Ș�tðď��ÑæăÐĉÐĊĴ�ăĊÆÑ�ăÐ�ĨīďæīĉĉÐ�Knowledge 
Spaceships, qui a permis de créer toute une série de programmes de participation citoyenne. Par exemple, entre 2014 
ÐĴ�ǡǟǠǨș�ķĊ�ăÅďīĴďðīÐ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�ĨĨÐăÑ�O��Ștðď��ÑĴÑ�ÆīÑÑ�Ĩďķī�ÐĊÆďķīæÐī�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�¾�ĴÐĮĴÐī�ÐĴ�¾�æÑĊÑīÐī�
ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐĮ�ĴÐăăÐĮ�ĪķÐ�ăÐ��ďĊĮÐðă�ÌÐĮ�þÐķĊÐĮȘ�Oȸ�æďī�tðď��ìăăÐĊæÐ��ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆīÑÑ�ķĊ�īÑĮÐķ�ĮďÆðă�
Īķð��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ĨīÑĮÐĊĴÐī�ÌÐĮ�ÆÐĊĴðĊÐĮ�ÌȸðÌÑÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�LÐķŘ�ďăřĉĨðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐ�Plan de mobilité urbaine durable�ÌÐ�tðďȘ�
Lors de la première phase, des propositions ont été recueillies et débattues sur la plate-forme, puis commentées par 
ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑȘ�#ÐĮ�īÑķĊðďĊĮ�ďĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ĨÐīĉðĮ�ķŘ�ìÅðĴĊĴĮ�ÐĴ�ķŘ�īÐĨīÑĮÐĊĴĊĴĮ�ÌÐ�ă�ĉðīðÐ�ÌÐ�ÌðĮÆķĴÐī�ÌÐ�ÆÐĮ�
propositions. Peu après, une conférence a été organisée pour expliquer les propositions retenues. Les initiatives retenues, 
qui comprenaient l’amélioration des infrastructures cyclables et la réorganisation des lignes de bus, ont contribué à 
améliorer la mobilité des habitants à faibles revenus. 

Ǡǡǥ�>ďăăðÐ�tķĮĮďĊ�:ðăĉĊ�ÐĴ�}ðæď��īĊÐðīď�qÐðŘďĴďș�ȹɁ#ðæðĴă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�ðĊ�Handbook of Democratic Innovation and Governance, éd. par Stephen Elstub et Oliver 
'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǟǤȭǠǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǧAì:L.

ǠǡǦ�AĮĉÐă�qÐĎȭOĐĨÐšș�ȹɁ#ÐÆðÌðĉȘ��īÆÐăďĊș�wĨðĊɁȺș��ďðÆÐ�ďī��ìĴĴÐīȟ��ĮÐ�wĴķÌðÐĮȘ�A}�9ďī��ìĊæÐș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÆďTLǟ.

Ǡǡǧ��:O���ðăăÐĮ�ÌðæðĴăÐĮș�ȹɁZĨÐĊ�æďŒÐīĊĊÆÐ�åďī��ĉďīÐ�ÆďĊĮÐĊĮķă�ĊÌ�ðĊÆăķĮðŒÐ�ĨďăðÆř�ĉāðĊæɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.
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�ķ�ÆďķīĮ�ÌÐ�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ÌÐĮ�ďķĴðăĮ�ðĊåďīĉĴðĪķÐĮ�ďĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ĮďķĴÐĊðī�ă�ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊ�ÐĊ�ĉÑăðďīĊĴ�
l’accès aux informations et en favorisant des solutions élaborées en collaboration avec les citoyens. À Kochi (Inde), le 
ĨďīĴðă�ďŨÆðÐă�ÌÐ�ÌďĊĊÑÐĮ��ÑĴÑ�ÐĊīðÆìð�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ðĮĮķÐĮ�ÌÐ��ìĴĮ�ĨĨ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ďķĴðăĮ�ĪķďĴðÌðÐĊĮ�ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș�
ÌÐĮ�åÐķðăăÐĮ�'ŘÆÐăȨ�ťĊ�ÌÐ�ÆďďīÌďĊĊÐī�ăÐĮ�īÑĨďĊĮÐĮ�ķ��Z�A#ȭǠǨș�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ĮķīŒÐðăăĊÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐ�ĴīÉæÐ�
des cas contacts129. Ces efforts formels et informels ont été utilisés pour lutter contre la désinformation, obtenir le 
soutien du public et aider à effectuer un suivi de la transmission du virus. Parallèlement, le bureau du maire de Bogota 
(Colombie) a collaboré avec des organisations communautaires pour lancer un hackathon au cours duquel les citoyens 
ont pu partager des propositions sur la manière dont les transports publics pourraient être améliorés et contribuer ainsi 
à réduire la transmission du virus130Ș�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ÆďĊŒðÐĊĴ�ÌÐ�ĊďĴÐī�ĪķÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆďăăÐÆĴÑ�
ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐăăÐĮ�ĨÐĊÌĊĴ�ăÐ��Z�A#ȭǠǨș�ķĊÐ�ÆďăăÐÆĴÐ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐ�ÌÐ�ÆďĊĮĴðĴķÐī�ķĊÐ�ĉÐĊÆÐ�Įķī�ăÐĮ�
droits à la vie privée si elle n’est pas gérée de manière adéquate. Certains outils peuvent également s’avérer inappropriés 
Ĩďķī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�Īķð�ĊÐ�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ĨĮ�ÌȸķĊ�ÆÆÝĮ�ťÅăÐ�¾�ķĊ�ĴÑăÑĨìďĊÐ�ĨďīĴÅăÐ�ďķ�¾�AĊĴÐīĊÐĴ131. 

Si ces outils peuvent accroître la transparence et favoriser la délibération, l’inclusion suscite également des questions 
plus larges, et des stratégies supplémentaires sont souvent nécessaires pour lutter contre les inégalités numériques132. 
Les habitants marginalisés, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les réfugiés et les migrants, 
peuvent avoir du mal à accéder à ces technologies (ou une adaptation supplémentaire peut être nécessaire pour qu’ils 
ĨķðĮĮÐĊĴ�ăÐĮ�ķĴðăðĮÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴȨȘ�#ȸĨīÝĮ�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĴðīÑÐĮ�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�ÆīĴďæīĨìðÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�
informels, les interventions sont souvent orientées vers les priorités de la classe moyenne (par exemple, l’amélioration 
ÌÐĮ�īďķĴÐĮȨȘ�'Ċ�ďķĴīÐș�ÆÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ÌÑĨÐĊÌÐĊĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÐŘĴÐīĊÐĮ�ďķ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÐĊĴīôĊÐī�ķĊÐ�
perte de propriété pour la communauté et des problèmes de respect de la vie privée133. Bien que les technologies 
citoyennes puissent réduire considérablement les coûts de la participation démocratique, la plupart des citoyens ne 
ĮďĊĴ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�ðĉĨăðĪķÑĮ�ĪķÐ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮĮÐš�ĮķĨÐīťÆðÐăăÐș�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�
négligées. Compte tenu de ces expériences mitigées, les CT ont parfois besoin de compléter les outils numériques 
avec d’autres stratégies, et des programmes de sensibilisation doivent être soigneusement sélectionnés pour 
s’assurer que les citoyens défavorisés sont en mesure d’utiliser correctement les outils informatiques, maximisant 
ainsi leur potentiel à favoriser la démocratisation locale.

ǠǡǨ�LðÌÐÐĨ�:ķĨĴÐ�et alȘș�ȹɁwĉīĴ��ðĴðÐĮ�ĊÌ��Z�A#ȭǠǨȚ�AĉĨăðÆĴðďĊĮ�åďī�#Ĵ�'ÆďĮřĮĴÐĉĮ�åīďĉ�OÐĮĮďĊĮ�OÐīĊÐÌ�ðĊ�AĊÌðɁȺș��īðÐťĊæĮș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĪ}'ǠT.

ǠǢǟ�AĮÅÐă�#ķĪķÐ�9īĊÆď�et alȘș�ȹɁTĨĨðĊæ�īÐĨÐīĴďðīÐĮ�ďå�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÆĴðďĊ�åÆðĊæ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǢǡș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǤǡǢȭǤǣǥȘ

ǠǢǠ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ĴÆìș�ȹɁ9ķĴķīÐ��ìďðÆÐĮȚ��ìīĴðĊæ�Ċ�'ĪķðĴÅăÐ�'ŘðĴ�åīďĉ�ĴìÐ��ďŒðÌȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆɁȺȘ

ǠǢǡ�'ăăÐĊ�LďìĊĊ�>ÐăĮĨÐīș�ȹɁ}ìÐ�wďÆðă�tÐăĴðŒðĴř�ďå�#ðæðĴă�'ŘÆăķĮðďĊȚ��ĨĨăřðĊæ�tÐăĴðŒÐ�#ÐĨīðŒĴðďĊ�}ìÐďīř�Ĵď�#ðæðĴă�AĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�Communication TheoryɁǡǦș�ĊoɁǢș�
ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǡǡǢȭǡǣǡȘ

ǠǢǢ�tðÆìīÌ�>ÐÐāĮ�ÐĴ�wĴřīķĨ�wìÐāìīș�ȹɁ#ĴťÆĴðďĊș�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĉīæðĊăðĮÐÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮȚ�Ċ�ĨĨăðÐÌ�ÌĴ�þķĮĴðÆÐ�åīĉÐœďīāɁȺș�Information, 
Communication & SocietyɁǡǡș�ĊoɁǦș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǨǨǡȭǠǟǠǠȘ

wďķīÆÐɁȚ�>ÐĴìÐī�TďķĊĴș��ĊĮĨăĮìȘ
qăðĮ�ÌÐ�þķĮĴðÆÐ�Ìķ�ÆďĉĴÑ�ÌÐ�#ÐĊĴďĊȭďĊȭĴìÐȭwĪķīÐȘ�#ÐĊĴďĊș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ



wďķīÆÐɁȚ�#ďçĊ�NļĴļāÉļș�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÐ�TķīĴĨıȘ
Première réunion de l'assemblée des personnes âgées de 
Muratpasa avec le maire Ümit Uysal et ses collaborateurs du 
ÌÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮďÆðķŘȘ�TķīĴĨĮș�}ķīĪķðÐȘ
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qďķī�īÐĉÑÌðÐī�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌȸðĊŦķÐĊÆÐ�
ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊș�ÆÐīĴðĊÐĮ��}�ďĊĴ�
encouragé la mise en place de processus qui délèguent 
la prise de décision à des groupes de citoyens locaux. 
Les groupes sociaux défavorisés peuvent, de cette 
ĉĊðÝīÐș�ðĊŦķÐĊÆÐī�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ĨīĴðÆðĨÐī�¾�ă�ĨīðĮÐ�
de décision dans les programmes qui les concernent. 
#ĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮș� � ăÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�
participatifs ont également permis de déléguer aux 
comités d’habitants les décisions d’investissement. La 
ĮÐÆĴðďĊ�ĮķðŒĊĴÐ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǤȘǠȨ�ÐŘĉðĊÐ�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�
ăÐĮ�ťÆìÐĮ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ȧscorecards) 
et les évaluations d’impact social peuvent améliorer 
la prestation de services des collectivités locales. La 
ĮÐÆĴðďĊɁǤȘǡ�īÑĮķĉÐ�ÐĊĮķðĴÐ�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�
de budget participatif, y compris les initiatives menées 
à différents niveaux territoriaux.

5.1 mécanismes 
de reddition 
des comptes 
ĨīĴðÆðĨĴðŒÐɁȚ�
fiches d’évaluation 
communautaires 
et évaluations de 
l’impact social

Les commentaires que les citoyens fournissent aux 
autorités locales sur la prestation des services de base 
peuvent contribuer à améliorer la qualité des prestations. 
'Ċ�ďķĴīÐș�ăÐĮ�ťÆìÐĮ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ�ĨÐīĉÐĴĴÐĊĴ�ÌȸĉÑăðďīÐī�ă�
īÑÆĴðŒðĴÑ�ÌÐĮ��}�ÐĴ�ă�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮ�ÐĊŒÐīĮ�ăÐĮ�
citoyens, renforçant ainsi la démocratisation. En Ouganda, 
les fiches d’évaluation des citoyens ont contribué à 
ȹɁĨĨīďåďĊÌðī�ă�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐ�ÐĊ�ÆīÑĊĴ�
une saine concurrence entre les dirigeants locaux, ce 
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qui améliore leurs performances134ɁȺȘ�:ī¶ÆÐ�ķŘ�ťÆìÐĮ�
d’évaluation, les citoyens peuvent suivre les performances 
des élus locaux dans le temps, ce qui est crucial pour la 
reddition des comptes à l’approche des élections. En 
outre, des plans d’action pour l’engagement citoyen ont été 
ÆīÑÑĮ�ťĊ�ÌÐ�ÌďĊĊÐī�ă�ĨīðďīðĴÑ�ķŘ�ĪķÐĮĴðďĊĮ�ÆăÑĮ�ðÌÐĊ-
ĴðťÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ťÆìÐĮ�ÌȸÑŒăķĴðďĊ�ÐĊ�ZķæĊÌ�ÐĴ�ÌȸðÌÐī�
à renforcer la reddition de comptes des fonctionnaires.

#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌȸķĊ�ĨīďæīĉĉÐ�ŒðĮĊĴ�¾�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�
des systèmes de reddition des comptes participatifs à 
Chimbote et Trujillo (Pérou), à }īū et La Paz (Bolivie), 
et à Rio de Janeiro et Niteroi (Brésil), les responsables 
locaux, la société civile et d’autres acteurs se sont 
ÐĊææÑĮ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�Īķð�ďĊĴ�ĨÐīĉðĮ�
de trouver des solutions inclusives et de faire progresser 
ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ135. Après avoir évalué le contexte local et 
ðÌÐĊĴðťÑ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ÌÑťĮș�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆĴÐķīĮ�ďĊĴ�

ǠǢǣ�OðăăðĊ�TķřďĉÅȭ}ĉăÐ�ÐĴ�NðīĊ��ķĊĊðĊæìĉș�ȹɁ>ďăÌðĊæ�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮ�
ÆÆďķĊĴÅăÐ�åďī�ĮÐīŒðÆÐ�ÌÐăðŒÐīřȚ�ĴìÐ�ăďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ÆďķĊÆðăĮ�ĮÆďīÐÆīÌ�
ðĊðĴðĴðŒÐ�ðĊ��æĊÌɁȺș�Commonwealth Journal of Local GovernanceɁǡǟș�ǡǟǠǦș�
ĨĨȘɁǠǧǦȭǡǟǤȘ

ǠǢǤ�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�qīĴðÆðĨĴďīř��ÆÆďķĊĴÅðăðĴř�wřĮĴÐĉĮ�åďī��ðĴř�
qďăðÆðÐĮ�ȭ�>ĊÌÅďďāɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨÌUqœq.

travaillé ensemble et élaboré des plans d’action. À }īū 
(Bolivie), des fonctionnaires de la collectivité locale et une 
ZU:�ăďÆăÐ�ďĊĴ�īÐÆķÐðăăð�ÌÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�Įķī�ăÐ�Ĩīďťă�
socio-économique de la ville, des indicateurs utiles pour 
ăȸZ##ɁǠǠ�ȧȹɁīÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊÆăķĮðŒÐĮș�ĮĻīÐĮș�īÑĮðăðÐĊĴÐĮ�ÐĴ�
ÌķīÅăÐĮɁȺȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�Įķī�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�
la participation et la transparence. Certaines villes ont 
ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ÐŘĉÐĊĮ�ăďÆķŘ�ŒďăďĊĴðīÐĮ�ȧ'O�Ȩ�Īķð�
se sont avérés utiles pour le suivi social, l’évaluation des 
ĨīďæīÝĮ�ăďÆķŘ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌȸZ##�ÐĴ�ăȸðÌÐĊĴðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÌďĉðĊÐĮ�¾�ĉÑăðďīÐīȘ�qī�ÐŘÐĉĨăÐș�ķĊÐ�åďðĮ�ĮďĊ�'O��
publié, la collectivité locale de Niteroi (Brésil) encourage 
la poursuite du dialogue avec les citoyens et continue 
à développer les processus participatifs jusqu’en 2030. 
Bien qu’il soit toujours en cours, ce processus a déjà 
permis de créer une boîte à outils qui peut être utilisée 
pour alimenter des systèmes de suivi et de reddition des 
comptes participatifs similaires, ayant le potentiel de faire 
ŒĊÆÐī�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ�ðĊĮð�ĪķÐ�ÌȸķĴīÐĮ�ĨīðďīðĴÑĮ�ăďÆăÐĮȘ

wďķīÆÐɁȚ�wĴÐåĊ�TļăăÐīș�9ăðÆāīȘ
TīÆìÐ�Ĩďķī�ăÐ�ÆăðĉĴ�¾�OďĊÌīÐĮș�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ
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5.2 Budget 
participatif

À partir de 1989, en réponse aux défaillances de la 
démocratie représentative, les associations d’habitants 
de Porto Alegre (Brésil) ont cherché à obtenir un accès 
plus direct aux budgets municipaux136. La ville de Porto 
Alegre a accepté de mettre au point un programme 
innovant pour permettre aux communautés de mieux 
contrôler les priorités d’investissement municipal dans 
leurs quartiers. Le budget participatif a ensuite été 
ăīæÐĉÐĊĴ�īÐĨīďÌķðĴɁȚ�ÐĊ�ǡǟǠǧș�ĨăķĮ�ÌÐ�ǥɁǟǟǟɁÐŘÐĉĨăÐĮ�
ŒðÐĊĴ�ÑĴÑ�ÐĊīÐæðĮĴīÑĮ�ÌĊĮ�ǣǟɁĨřĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ137. Bien 
que l’importance du budget participatif soit très différent 
selon les collectivités, il a souvent permis de transformer 
l’accès aux services et renforcé la reddition des comptes 
ÌÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�ĉķĊðÆðĨăÐĮȘ��ÐĴĴÐ�ĮďķĮȭĮÐÆĴðďĊ�ðÌÐĊĴðťÐ�
ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ÐĴ�ĨĨīďÆìÐĮ�ĨīďĉÐĴĴÐķĮÐĮ�ÅĮÑÐĮ�Įķī�
des formes de budget participatif utilisés par le passé. 
}ďķĴÐåďðĮș�ÆÐĴĴÐ�ĨīĴðÐ�īÐĮĴÐ�ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�ðăăķĮĴīĴðŒÐ�ÐĴ�
n’est pas exhaustive.

Au Cameroun, une organisation de la société civile appelée 
ASSOAL a promu le budget participatif au niveau local 
pour améliorer le développement équitable. Cela a permis 
ÌÐ�īÐĊåďīÆÐī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ÌȸĉÑăðďīÐī�ă�
ÆďăăÐÆĴÐ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮȘ�#ÐĨķðĮ�ĮďĊ�ăĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ǡǟǟǨș�ăÐ�
processus de budget participatif de �ďķĊÌÑ a permis 
d’améliorer l’accès à l’énergie, à l’eau, à l’assainissement et 
aux routes pavées, et de renforcer les relations entre les 
citoyens et les responsables locaux138. Bien que la ville soit 
ÐĊÆďīÐ�ÆďĊåīďĊĴÑÐ�¾�ĨăķĮðÐķīĮ�ÌÑťĮ�ăðÑĮ�ķ�ÆăðÐĊĴÑăðĮĉÐș�
le budget participatif a permis d’améliorer à la fois la 
prestation de services et la collecte des taxes. En effet, 
ăÐ�ÅķÌæÐĴ�ĨīĴðÆðĨĴðå�åŒďīðĮÐ�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ťĮÆăÐ�ÐĴ�
améliore les relations entre les habitants et le personnel 
municipal durant le processus de préparation du budget 
participatif, qui s’étend sur une année. C’est le maire qui 
ĨīÐĊÌ�ăÐĮ�ÌÑÆðĮðďĊĮ�ťĊăÐĮ�Įķī�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮ�
adoptés par le budget participatif, mais les citoyens locaux 
sont encouragés à demander des comptes aux respon-
sables et à s’approprier les initiatives correspondantes. 
#Ð�ǢǤǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�ǡǟǟǨș�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ķ�

ǠǢǥ�tÐÅÐÆÆ��ÅÐīĮș�ȹɁ9īďĉ��ăðÐĊĴÐăðĮĉ�Ĵď��ďďĨÐīĴðďĊȚ�OďÆă�:ďŒÐīĊĉÐĊĴș�
qīĴðÆðĨĴďīř�qďăðÆřș�ĊÌ��ðŒðÆ�ZīæĊðšðĊæ�ðĊ�qďīĴď��ăÐæīÐș��īšðăɁȺș�Politics & 
SocietyɁǡǥș�ĊoɁǣș�ǠǨǨǧș�ĨĨȘɁǤǠǠȭǤǢǦȘ

137 Gianpaolo Baiocchi et Ernesto Ganuza, qďĨķăī�#ÐĉďÆīÆřȚ�}ìÐ�qīÌďŘ�
of Participation, Stanford, Stanford University Press, 2016.

ǠǢǧ���ĨīĴðī�ÌÐɁȚ��Ìīð¾�#ķīĴÐș��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ÐĴ�LķĉÐ�qķðæĨðĊĐĮș�ȹɁOďÆă�
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�åďī�ÆðŒðÆ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊș�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæ�ĊÌ�ĨăĊĊðĊæɁȺș�
tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ÅķÌæÐĴ�ĨīĴðÆðĨĴðå�ÌÐ��ďķĊÌÑ��ĊÐĴĴÐĉÐĊĴ�ķæĉÐĊĴÑș�
Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǠɁǟǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ�ǡǟǠǠ�ȧÐĊ�ĨīĴðÐ�
grâce à une meilleure sensibilisation via SMS). Malgré cela, 
relativement peu de femmes et de jeunes ont participé à 
cette initiative à ce jour.

En Indonésie, l’ONG Kota Kita a encouragé le budget parti-
cipatif et les initiatives pour approfondir la démocratie, 
notamment via l’utilisation d’outils numériques et le renfor-
cement des capacités pour soutenir une participation 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐ139. Les recherches de Kota Kita ont permis 
ÌȸĊăřĮÐī�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�åÆĴÐķīĮ�Īķð�ðĊŦķÐĊÆÐĊĴ�ă�ĉðĮÐ�
en œuvre de la législation nationale sur le budget partici-
ĨĴðå�ÌĊĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ðĊÌďĊÑĮðÐĊĊÐĮɁȚ�ĉĊĪķÐ�ÌÐ�ÆĨÆðĴÑĮ�
au niveau local, absence de culture de la participation 
ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÐĴ�ðĊĮķŨĮĊĴÐ�ĨÐīÆÐĨĴðďĊ�ÌÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�
ĨīĴðÆðĨĴðåĮ�Ĩī�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮȘ�qďķī�åŒďīðĮÐī�ă�ÆďĊťĊÆÐ�
et une plus grande transparence, il est nécessaire de 
ĴīŒðăăÐī�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ťĊ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�
mécanismes de suivi et de leur permettre de donner leur 
avis sur les propositions de budget participatif acceptées. 
�ĨīÝĮ�Œďðī�ðÌÐĊĴðťÑ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ÐĮĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐ�ă�
ville de Solo (Indonésie) – tels que le manque d’information 
des habitants sur la priorisation des projets et la position 
dominante des élites pendant le processus de budget 
ĨīĴðÆðĨĴðå�ȯ�NďĴ�NðĴ��ÑĴÅăð�ÌÐĮ�ĨīďťăĮ�ÌÐ�ĪķīĴðÐī�ÐĴ�
ĉðĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊ�ĮķðŒð�ťĊ�ÌÐ�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�
la mise en œuvre des projets.

Il existe plusieurs modèles de mise en œuvre des 
approches de le budget participatif, qui peuvent tous 
soutenir l’inclusion politique et sociale et offrir de multi-
ples avantages pour la démocratisation. Certaines formes 
du budget participatif ont adopté une approche terri-
toriale, basée sur certains districts ou quartiers, tandis 
que d’autres utilisent une approche sectorielle (en se 
concentrant par exemple sur le logement, l’environnement, 
etc.) ou basée sur les acteurs (en se concentrant sur diffé-
īÐĊĴÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊɁȚ�ăÐĮ�þÐķĊÐĮș�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�
ĉðæīĊĴĮș�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�O:�}sA�Ɏ�ďķ�ÌȸķĴīÐĮ�æīďķĨÐĮ�
structurellement discriminés), voire une approche mixte.

ǠǢǨ�qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁ#ÐĉďÆīĴðÆ�ĨăĊĊðĊæ�ĊÌ�
ķīÅĊ�æďŒÐīĊĊÆÐș��īšðă�ĊÌ�AĊÌďĊÐĮðɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

wďķīÆÐɁȚ�NďĴ�NðĴȘ
Initiative de coconception avec les habitants de Kota Kita pour 
améliorer les espaces de vie à Kampong Ngampon, en Indonésie.
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La gouvernance collaborative se caractérise par un 
processus continu de collaboration entre les citoyens et 
les fonctionnaires de l’État. Les chances de réussite sont 
ĨăķĮ�æīĊÌÐĮ�ăďīĮĪķÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�åďĊĴ�ÆďĊťĊÆÐ�¾�ăÐķīĮ�
administrations, lorsque la communication est claire et 
que les principaux acteurs partagent des objectifs simi-
laires. Par exemple, les habitants de Whitley (un quartier 
défavorisé de la ville de Reading�ķ�tďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ďĊĴ�
collaboré avec des universitaires, les autorités locales et 
les fournisseurs de services de transport pour élaborer des 
solutions fondées sur la recherche-action participative140. 
Suite à la publication d’un rapport de recherche-action 
ĨīĴðÆðĨĴðŒÐș�ăÐĮ�ăðæĊÐĮ�ÌÐ�ÅķĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉďÌðťÑÐĮ�ÐĊ�åďĊÆ-
tion des propositions des habitants. Les autorités locales 
ont également rénové un bâtiment qui a été transformé 
en centre communautaire géré par une nouvelle associa-
tion de la communauté. En outre, la collectivité locale a 
reconnu que les habitants à faibles revenus étaient des 
acteurs légitimes de la communauté et a développé des 
īÐÆìÐīÆìÐĮ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐĮ�Įķī�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ťĊĊÆðÝīÐ�
et le logement social, avec des contributions des jeunes 
et des étudiants locaux. L’initiative était initialement 
ĮďķĴÐĊķÐ�Ĩī�ķĊ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ăďĴÐīðÐ�ĊĴðďĊăÐ�ÐĴ�
les partenaires ont continué à chercher des fonds pour 
faire avancer le partenariat. Les universitaires ont aidé à 
établir des liens entre la collectivité locale et les membres 
de la communauté, en favorisant un engagement à long 
terme par le biais de laboratoires de recherche-action 

Ǡǣǟ�wďĊð��ķĮĮķș�ȹɁ�ďăăÅďīĴðŒÐ�æďŒÐīĊĊÆÐȚ�ÅÐĴœÐÐĊ�ðĊŒðĴÐÌ�ĊÌ�ðĊŒÐĊĴÐÌ�
ĮĨÆÐĮɁȺș�ðĊ�Handbook of Democratic Innovation and Governance, éd. par 
wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�
ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǥǟȭǦǥș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOǦL#Tœ.

et en mettant en place un forum impliquant le conseil 
local et les organisations communautaires de Whitley. 
Les intermédiaires et autres dirigeants ont joué un rôle 
ÆăÑ�ÐĊ�ÆīÑĊĴ�ÌÐĮ�ÆÌīÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐĴ�ÐĊ�ðÌÐĊĴðťĊĴ�ăÐĮ�
ÌÑťĮ�¾�īÐăÐŒÐīȘ�AăĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÑ�¾�ăðæĊÐī�ăÐĮ�
ðĊÆðĴĴðďĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĴĴÐĊĴÐĮ�ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ķĊÐ�ÆďăăÅď-
ration continue141. 

Une autre initiative fondée sur la recherche-action et 
impliquant des habitants marginalisés a permis aux 
ŒðăăÐĮ�ðĊÌďĊÑĮðÐĊĊÐĮ�ÌȸðÌÐĊĴðťÐī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮș�
économiques, spatiales et intersectionnelles complexes 
auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. 
Ce travail a depuis contribué à l’élaboration de stratégies 
plus inclusives. Une étude menée à Banjarmasin (Indo-
ĊÑĮðÐȨș�¾�ăĪķÐăăÐ�ďĊĴ�ĨīĴðÆðĨÑ�ĨīÝĮ�ÌÐ�ǢɁǨǟǟɁĨÐīĮďĊĊÐĮ�
ìĊÌðÆĨÑÐĮș��ĉďĊĴīÑ�ĪķÐ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǣǤɁɦ�ÌȸÐĊĴīÐ�ÐăăÐĮ�
ĊÐ�ŒďřæÐĊĴ�þĉðĮ�ÐĴ�ĪķÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǟɁɦ�ÌÐĮ�ÐĊåĊĴĮ�
handicapés en âge scolaire ne vont pas à l’école142. Les 
ďÅĮĴÆăÐĮ�¾�ăȸÑÌķÆĴðďĊ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăðÑĮ�ķ�æÐĊīÐɁȚ�
ĨăķĮ�ÌÐ�ǥǤɁɦ�ÌÐĮ�åÐĉĉÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ĊȸďĊĴ�īÐÉķ�ķÆķĊÐ�
ÑÌķÆĴðďĊș�ÆďĊĴīÐ�ǢǧɁɦ�ÌÐĮ�ìďĉĉÐĮȘ�OÐĮ�ÌÑĮŒĊĴæÐĮ�
sont souvent cumulatifs et avec des impacts à long terme. 
#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ĮďķååīÐĊĴ�ÌÐ�
niveaux élevés de stigmatisation et ont de faibles revenus, 
entretenant ainsi des cycles de pauvreté bien ancrés. 
L’exclusion politique est également profondément ancrée, 
ÐĴ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�ǠɁɦ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ÌÐ�ăȸÑĴķÌÐ�

141 Ibid.

Ǡǣǡ�UðĊ��ĮĴÐīðĊș��īīř��ÐæÐĊ�ÐĴ�>ĮĊĴķĊ�UðĮ�}ìĉīðĊș�ȹɁ�ĊþīĉĮðĊ�
�ðĴřȚ��ÌðĮÅðăðĴřȭðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴř�ĨīďťăÐɁȺș�LāīĴș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqþ�ăðĉ.
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ŒðÐĊĴ�ÌÑþ¾�ĨīĴðÆðĨÑ�¾�ÌÐĮ�īÑķĊðďĊĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�
de budget participatif dans la ville. Cependant, à la suite 
de cette recherche, Banjarmasin a mis en œuvre des 
politiques et des réglementations locales plus adaptées 
aux besoins des personnes handicapées et, pendant le 
�Z�A#ȭǠǨș�ă�ŒðăăÐ��ķĴðăðĮÑ�ăÐĮ�ÌďĊĊÑÐĮ�ÆďăăÐÆĴÑÐĮ�Ĩī�ăȸZU:�
Kota Kita pour aider à cibler l’aide aux personnes handi-
capées143. Cette section présente de nombreux exemples 
de gouvernance collaborative dans le domaine de la 
prestation de services et de la fourniture de logements, 
fondés sur des relations durables, respectueuses et de 
ÆďĊťĊÆÐ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮȘ

6.1 Collaborations 
pour soutenir les 
droits au logement, 
à la terre et à 
ăȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴɁȚ�
l’importance 
de l’institution-
nalisation des 
partenariats

Les partenariats collaboratifs peuvent promouvoir la 
fourniture de logements et de services abordables en 
élaborant des solutions grâce au travail conjoint des 
organisations communautaires, des universitaires et 
des fonctionnaires travaillant à divers niveaux. Gobabis 
ȧUĉðÅðÐȨ��ķĊÐ�ĨďĨķăĴðďĊ�ÌÐ�ǡǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮș�ÌďĊĴ�
ÐĊŒðīďĊ�ǦǟɁɦ�ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ144. Son 
ÐŘĨÑīðÐĊÆÐș�ÌÑÆīðĴÐ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�ȧÐĊÆÌīÑɁǣȘǠȨș�ĉďĊĴīÐ�
comment un projet participatif initialement mené par la 
communauté a pu devenir une initiative considérable de 
gouvernance collaborative et a contribué à promouvoir 
l’accès à un logement adéquat. Les communautés orga-

ǠǣǢ��ĊÐĮì�TĊķĴķīð�ÐĴ�UðĊ��ĮĴÐīðĊș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�ÌĴ�ÆďăăÐÆĴðďĊȚ�åīďĉ�
ÆīðĮðĮ�īÐĮĨďĊĮÐ�Ĵď�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴðšÐĊĮìðĨɁȺș��ĊÐĮÆď�AĊÆăķĮðŒÐ�qďăðÆř�OÅș�ǡǟǡǠș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOĊǥ�ì#.

Ǡǣǣ�:ķðăăÐīĉď�#ÐăæÌď�et alȘș�ȹɁ�ďȭĨīďÌķÆðĊæ�ăĊÌ�åďī�ìďķĮðĊæ�Ĵìīďķæì�
ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴ�ķĨæīÌðĊæȚ�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ��UĉðÅðĊ�ĉķĊðÆðĨăðĴřɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǢǡș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǟș�ĨĨȘɁǠǦǤȭǠǨǣȘ

ĊðĮÑÐĮ�ÌÐ�9īÐÐÌďĉ�wĪķīÐ�ďĊĴ�īÑķĮĮð�¾�ĉÑăðďīÐī�ă�ĨīĴð-
cipation de la population. En même temps, l’engagement 
des autorités locales a permis aux communautés à faibles 
revenus et à la collectivité de développer une nouvelle 
approche pour répondre aux besoins de la communauté. 
En outre, des fonctionnaires des collectivités locales, 
régionales, et des gouvernements nationaux ont apporté 
ăÐķī�ĮďķĴðÐĊ�¾�ÆÐĴĴÐ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐɁȚ�ÐĊ�ĨăķĮ�ÌȸķĊÐ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�
ťĊĊÆðÝīÐ�Ìķ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ĊĴðďĊăș�ăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�
locaux ont soutenu le plan et les interventions visant à 
ĉÑăðďīÐī�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊȘ��ÐĴĴÐ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ťĊĊÆðÝīÐ�
s’est également accompagnée d’une reconnaissance 
des connaissances et des capacités d’organisation des 
ìÅðĴĊĴĮȘ��ķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ă�wìÆā�#œÐăăÐīĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�
Namibia, un processus dirigé par des femmes a permis 
de faire participer les citoyens les plus défavorisés. Les 
processus participatifs ont permis de former des groupes 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨăķĮ�ĨÐĴðĴĮș�ŒÐÆ�ǣǟɁĉÑĊæÐĮ�ĴīŒðăăĊĴ�
ensemble pour renforcer les activités associatives et 
augmenter le capital social. Les principaux résultats 
incluent un meilleur accès au logement, au foncier et à des 
services abordables, ainsi que des avantages en termes 
d’inclusion sociale et de justice spatiale. En outre, l’objectif 
est de créer des relations plus réactives et de nouveaux 
modes de collaboration équitable et inclusive entre les 
responsables gouvernementaux (à plusieurs niveaux) et 
les citadins à faibles revenus.

Les partenariats dirigés par la communauté visant à 
assurer la prestation de services ne favorisent pas 
seulement la santé et le bien-être. Ils peuvent égale-
ment promouvoir le renforcement de la communauté 
et la reddition des comptes des collectivités, tout en 
aidant à lutter contre les inégalités dans une approche 
intersectionnelle.�OÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�ťăăÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
âgées et les personnes handicapées ont particulièrement 
ĮďķååÐīĴ�ÌÐ�ăȸðĊĮķŨĮĊÆÐ�ÌȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ145. En 
effet, l’amélioration de l’assainissement peut favoriser 
l’égalité des genres en permettant une vie plus digne 
et en améliorant la gouvernance réactive. Par exemple, 
depuis 1981, le projet pilote d’Orangi à Karachi et dans 
d’autres villes pakistanaises a permis de mettre en place 
ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ĮðĉĨăðťÑĮ�ÐĴ�ĨÐķ�ÆďĻĴÐķŘș�
en combinant des initiatives internes à la communauté, 
notamment pour la gestion des canalisations des eaux 
usées dans les quartiers informels, et la mise en place 
par l’État d’infrastructures externes146. Le projet initial 
a été réalisé indépendamment de la collectivité locale, 
son succès a conduit la ville à apporter son soutien et à 

ǠǣǤ�#ÐÐĨ�LďĮìðș��ÐĊ�9œÆÐĴĴ�ÐĴ�9ďķšð�TĊĊĊș�ȹɁ>ÐăĴìș�ìřæðÐĊÐ�ĊÌ�
ĨĨīďĨīðĴÐ�ĮĊðĴĴðďĊȚ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ĊÌ�ĨÐīÆÐĨĴðďĊĮ�ďå�ĴìÐ�ķīÅĊ�ĨďďīɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǡǢș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǠș�ĨĨȘɁǨǠȭǠǠǠɁț�>šÐă�LďĊÐĮ�ÐĴ�
�ďÅ�tÐÐÌș��ĴÐī�ĊÌ�wĊðĴĴðďĊ�åďī�#ðĮÅăÐÌ�qÐďĨăÐ�ĊÌ�ZĴìÐī��ķăĊÐīÅăÐ�
Groups: Designing services to improve accessibility, Loughborough, 
�ĴÐīș�'ĊæðĊÐÐīðĊæ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ��ÐĊĴīÐș�ǡǟǟǤɁț�TīĊð�wďĉĉÐī�et 
alȘș�ȹɁ�ðďăÐĊÆÐș�æÐĊÌÐī�ĊÌ���w>Ț�ĮĨķīīðĊæ�ÆĴðďĊ�ďĊ��ÆďĉĨăÐŘș�ķĊÌÐīȭ
ÌďÆķĉÐĊĴÐÌ�ĊÌ�ĮÐĊĮðĴðŒÐ�ĴďĨðÆɁȺș�Environment and UrbanizationɁǡǦș�ĊoɁǠș�
ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǠǟǤȭǠǠǥȘ
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renforcer l’investissement de l’État dans les infrastruc-
tures nécessaires pour relier les canalisations communau-
taires aux usines de traitement des déchets. Le modèle 
du projet pilote d’Orangi a depuis lors été largement 
reproduit dans d’autres villes du Pakistan, car il offre une 
solution moins coûteuse que la plupart des approches 
conventionnelles (permettant souvent un recouvrement 
total des coûts) grâce à sa gestion communautaire et à 
des normes appropriées147Ș�#Ð�ĉÔĉÐș�¾�Mumbai et Pune 
(Inde), les habitants ont mis au point un modèle d’assai-
nissement à faible coût qui a ensuite été reproduit, avec 
le soutien de l’État et de donateurs, pour répondre aux 
ÅÐĮďðĊĮ�ÐĊ�ĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĨăķĮ�ÌÐ�ǤǟǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮ148. 
Les fédérations d’habitants des quartiers précaires ont 

Ǡǣǥ�OÐ�ĉďÌÝăÐ�ĮďķĴðÐĊĴ�åďīĴÐĉÐĊĴ�ăȸĨĨīďĨīðĴðďĊ�ăďÆăÐ�ÐĴ��ÅÑĊÑťÆðÑ�
¾�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǟǦɁǟǟǟɁĉÑĊæÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ÌȸZīĊæð�¾�NīÆìðș�ðĊĮð�
Īķȸ¾�ǣǦɁǟǟǟɁķĴīÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ÌĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐ�Ìķ�qāðĮĴĊ�ȧwĴĴÐīĴìœðĴÐ�
et alȘș�ǡǟǠǨȨȘ�#ĊĮ�ÆÐĴĴÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÆďďĨÑīĴðŒÐș�ăÐĮ�ĮĮďÆðĴðďĊĮ�ÌÐ�
īðŒÐīðĊĮ�ȹɁÑĴðÐĊĴ�ÐĊ�ÆìīæÐ�ÌÐĮ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�ðĊĴÐīĊÐĮ�ÌÐĮ�ÆĊăðĮĴðďĊĮ�
ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮɁȺș�ĴĊÌðĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�æÐĊÆÐĮ�Ìȸ(ĴĴ�ÑĴðÐĊĴ�ȹɁīÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�
des canalisations secondaires et principales, des drains et des usines de 
ĴīðĴÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮȜɁȺȘ�qďķī�ĴīŒðăăÐī�¾�ăȸÑÆìÐăăÐș�ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�
communautaires ont besoin du soutien des agences gouvernementales 
ÆďĊÆÐīĊÑÐĮ�Ĩďķī�Œďðī�ă�ÆĨÆðĴÑ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÐĴ�ĴÐÆìĊðĪķÐ�ÌȸÐĊĴīÐĴÐĊðī�ăÐ�
ĮřĮĴÝĉÐȘ�#ŒðÌ�wĴĴÐīĴìœðĴÐ�et alȘș�ȹɁ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ�
�īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìɁȺș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ�
�ďīāðĊæ�qĨÐīș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǨȘ��ďðī�ÑæăÐĉÐĊĴɁȚ��īðå�qÐīŒðšș�
qÐīœÐÐĊ�tìĉĊ�ÐĴ��īðå�>ĮĊș�ȹɁOÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�NīÆìðȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�
#ÐĉďĊĮĴīĴðďĊș�#ďÆķĉÐĊĴĴðďĊș�TĨĨðĊæ�ĊÌ�tÐăĴðďĊĮìðĨ��ķðăÌðĊæ�ðĊ�
�ÌŒďÆÆř�åďī�AĉĨīďŒÐÌ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ�ĊÌ��ĴÐī�wÐīŒðÆÐĮɁȺș�OďĊÌīÐĮș�
Human Settlements Working Paper, 2008.

ǠǣǦ�wķĊÌī��ķīīș�wìÐÐă�qĴÐă�ÐĴ�}ìďĉĮ�NÐīīș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴřȭÌÐĮðæĊÐÌș�
ÅķðăĴ�ĊÌ�ĉĊæÐÌ�ĴďðăÐĴ�ÅăďÆāĮ�ðĊ�AĊÌðĊ�ÆðĴðÐĮɁȺș�Environment and 
UrbanizationɁǠǤș�ĊďɁǡș�ǡǟǟǢș�ĨĨȘɁǠǠȭǢǡɁț�:ďīÌďĊ�TÆ:īĊìĊ�ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�
ȹɁOÐīĊðĊæ�åīďĉ�wķĮĴðĊÐÌ�wķÆÆÐĮĮȚ�>ďœ��ďĉĉķĊðĴřȭ#īðŒÐĊ�AĊðĴðĴðŒÐĮ�Ĵď�
AĉĨīďŒÐ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ��Ċ�TÐÐĴ�ĴìÐ��ìăăÐĊæÐĮɁȺș�World DevelopmentɁǧǦș�
ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǢǟǦȭǢǠǦȘ

Ǡǣǧ�wķĊÌī��ķīīș�wìÐÐă�qĴÐă�ÐĴ�}ìďĉĮ�NÐīīș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴřȭÌÐĮðæĊÐÌȜɁȺș�
op. citȘɁț�:ďīÌďĊ�TÆ:īĊìĊ�ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�ȹɁOÐīĊðĊæ�åīďĉ�wķĮĴðĊÐÌ�
wķÆÆÐĮĮȜɁȺș�op. cit.

conçu et géré ces blocs de sanitaires publics de façon 
inclusive (par exemple, des blocs femmes-hommes 
séparés et des sanitaires plus petits pour les enfants), 
et leur état est contrôlé en permanence pour garantir un 
entretien adéquat149. En outre, ces expériences peuvent 
aider les habitants à négocier des accords sur la sécurité 
d’occupation et les infrastructures supplémentaires avec 
les responsables gouvernementaux, car l’assainissement 
dépend également de la fourniture d’eau, d’éclairage public 
et d’autres services150.

Comme indiqué ci-dessus, la ville de Pune a activement 
intégré les groupes de la société civile dans les processus 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐ�ăȸÐŘĴÐĊĮðďĊ�ÌÐ�
l’initiative. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur une colla-
boration bien ancrée et a développé des mécanismes 
ÆăðīĮ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮȘ��Ðă�ĮÐ�īÐŦÝĴÐ�ÌĊĮ�ăÐ�
ĴīŒðă�ÌÐ�ă�Lœìīăă�UĴðďĊă��īÅĊ�tÐĊÐœă�TðĮĮðďĊ�
lancée en 2007, qui vise à établir des services de base 
pour les pauvres en milieu urbain151. L’extension de cette 
initiative n’a été possible que grâce aux engagements 
antérieurs entre la ville et la société civile et, en particulier, 
ŒÐÆ�ă�9ÑÌÑīĴðďĊ�ĊĴðďĊăÐ�ÌÐĮ�ȹɁ>ÅðĴĊĴĮ�ÌÐĮ�ĴķÌðĮɁȺ�
ȧUĴðďĊă�9ÐÌÐīĴðďĊ�ďå�wăķĉ�#œÐăăÐīĮȨ�ÐĴ�ĮďĊ�ďīæĊðĮĴðďĊ�
ĨīĴÐĊðīÐ�wq�t�ș�Īķð�ďĊĴ�ĴīŒðăăÑ�ÆďĊþďðĊĴÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�
åďķīĊðī�ÌÐĮ�ÅăďÆĮ�ĮĊðĴðīÐĮ�ÌÐ�ǠǟɁǟǟǟɁĨăÆÐĮ�æÑīÑĮ�Ĩī�
la communauté152Ș��ĨīÝĮ�ĪķÐăĪķÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ăďīĮ�ÌÐ�ă�

149 Ibid.

ǠǤǟ�wìÐÐă�qĴÐă�ÐĴ�}ìÐ�wq�t��}Ðĉș�ȹɁ}ìÐ�ǡǟȭřÐī�ĮĊðĴĴðďĊ�ĨīĴĊÐīĮìðĨ�
ďå�TķĉÅð�ĊÌ�ĴìÐ�AĊÌðĊ��ăăðĊÆÐɁȺș�Environment and UrbanizationɁǡǦș�ĊoɁǠș�
ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǤǤȭǦǡȘ

ǠǤǠ�wķĊÌī��ķīīș�#ðĊ�TðĴăðĊ�ÐĴ�:řĴīð�TÐĊďĊș�ȹɁ�ĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�
ĴìÐ��ďĊĴīðÅķĴðďĊ�ďå�ĴìÐ��w�q�ȧLUU�tTȨ�Ĵď�AĊÆăķĮðŒÐ��ðĴðÐĮ�ðĊ�AĊÌðɁȺș�
TĊÆìÐĮĴÐīș�'wA#��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœÅþŘ'Ǧ.

ǠǤǡ�wìÐÐă�qĴÐă�ÐĴ�}ìÐ�wq�t��}Ðĉș�ȹɁ}ìÐ�ǡǟȭřÐī�ĮĊðĴĴðďĊ�ĨīĴĊÐīĮìðĨ�
ďå�TķĉÅð�ĊÌ�ĴìÐ�AĊÌðĊ��ăăðĊÆÐɁȺș�op. cit.

wďķīÆÐɁȚ�#ÑĨīĴÐĉÐĊĴ�ÌȾðĊæÑĊðÐīðÐș��ĊðŒÐīĮðĴÑ�ÌÐ��ĉÅīðÌæÐȘ��ðÆĴďīð�>ðÆāĉĊș�9ăðÆāīȘ
#ðĮÆķĮĮðďĊ�ķĴďķī�ÌÐ�ă�ÌķīÅðăðĴÑ�Ìķ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊ�ŒÐÆ�ăÐĮ�īÑĮðÌÐĊĴĮ�ÌȾķĊ�ÅðÌďĊŒðăăÐ�īÑĊďŒÑ�¾�qķĊÐș�ÐĊ�AĊÌÐȘ
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première phase de la mission, la ville a décidé de réaliser 
la mise en œuvre via une coproduction avec la société 
ÆðŒðăÐɁț�ĨķðĮș�ăďīĮ�ÌÐ�ă�ÌÐķŘðÝĉÐ�ĨìĮÐș�ăÐĮ�ÆďĊĴīĴĮ�
n’ont été proposés qu’aux promoteurs travaillant avec 
des ONG. Le succès du projet de Pune s’explique par 
ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐŨÆÆÐș�ķĊÐ�ăďĊæķÐ�ìðĮĴďðīÐ�ÌÐ�
gouvernance collaborative, la présence d’un expert local 
(le commissaire municipal) et le soutien des organisations 
ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ÌřĊĉðĪķÐĮ�Īķð�ďĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÑ�ÌÐ�ăȸðÌÐ�
de la collectivité. Les pratiques de collaboration se sont 
appuyées sur des partenariats existants avec la société 
civile, notamment ceux établis lors du projet de bloc 
sanitaire de Pune. La reconnaissance par la collectivité 
locale des organisations communautaires comme des 
partenaires clés (y compris les collaborations formalisées 
avec les ONG et les acteurs de la communauté) a contribué 
à favoriser un développement équitable, en faisant du 
logement et de la fourniture de services une trajectoire 
essentielle vers la démocratisation. 

OÐ�ÆìĨðĴīÐɁǧș�ȹɁProspérerɁȺș�ĉÐĴ�ÐĊ�ŒĊĴ�ăÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�
de Preston�ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨș�Belo Horizonte (Brésil) et 
Pune (Inde), qui ont cherché à créer des modèles de 
développement économique urbain équitables par le biais 
d’innovations collaboratives, avec des coopératives et 
des travailleurs locaux formels et informels. L’exemple de 
Lima (Pérou) montre que la mise en place d’un dialogue 
social et de cadres politiques équitables peut contribuer 
à faire progresser les droits des travailleurs informels à 
travailler dans l’espace public, tout en offrant des avan-
tages plus larges en termes de moyens de subsistance 
et de développement économique urbain153. Environ 
ǤǦɁɦ�ÌÐ�ă�ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ĮďĊĴ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÐĴ�ĨīÝĮ�
d’un travailleur informel sur quatre est un vendeur de rue. 
#ÐĨķðĮ�ǡǟǠǠș�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌÑŒÐăďĨĨÐ�ķĊ�ÆÌīÐ�īÑæăÐ-
mentaire favorable à la vente de rue, soutenu par une forte 
volonté politique de l’administration, d’autres alliés et ONG, 
qui avaient déjà l’habitude de travailler avec les organisa-
tions de vendeurs de rue. Le fait que ces organisations de 
travailleurs soutenaient les mêmes revendications a aidé 
ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�¾�ÌďĨĴÐī�ăȸďīÌďĊĊĊÆÐɁǠǦǧǦ�ÐĊ�ǡǟǠǣȘ��ÐĴĴÐ�
ordonnance a établi un mécanisme avec un comité tripar-
tite composé de la municipalité, des organisations de 
vendeurs de rue et des représentants du quartier, dont la 
ĉðĮĮðďĊ�ÐĮĴ�ÌÐ�ȹɁÆďďīÌďĊĊÐī�ăÐĮ�ĨăĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮ�
de formalisation avec la participation démocratique154ɁȺ�
des vendeurs de rue. L’ordonnance a également établi 
des ordres de préférence pour l’obtention de licences 
pour les vendeurs les plus marginalisés et a amélioré la 
validité des licences, favorisant ainsi l’inclusion sociale 
et offrant une plus grande certitude pour la poursuite 
des activités. Malheureusement, la volonté politique s’est 

ǠǤǢ��A':Zș�ȹɁ�īÅĊ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�æďŒÐīĊĊÆÐȚ�ăÐīĊðĊæĮ�
åīďĉ�ĴìÐ�ÆďȭÆīÐĴðďĊ�ďå�ĮĴīÐÐĴ�ŒÐĊÌðĊæ�ďīÌðĊĊÆÐ�ǠǦǧǦ�ðĊ�OðĉɁȺș�Recueil de 
ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ǠǤǣ�wăăř�tďÐŒÐīș�ȹɁAĊåďīĉă�}īÌÐ�TÐÐĴĮ�AĊåďīĉă�:ďŒÐīĊĊÆÐɁȺș�CityscapeɁǠǧș�
noɁǠș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǡǦȭǣǥȘ

érodée et, sous l’administration suivante, certains des 
aspects les plus progressistes de l’ordonnance n’ont pas 
été pleinement mis en œuvre. Il reste crucial d’institu-
tionnaliser les processus de dialogue social tels que 
ăÐ�ÆďĉðĴÑ�ĴīðĨīĴðĴÐș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌŒĊĴæÐ�ăÐĮ�
possibilités de délibération et de poursuivre les actions, 
indépendamment des changements périodiques dans 
les administrations locales.

6.2 partenariats 
et financement 
communautaire

Les autorités locales, sollicitées par les organisations 
communautaires pour soutenir le développement équi-
table dans les quartiers informels, ont attribué des fonds 
communautaires pour établir une stratégie innovante 
et obtenir une plus grande reconnaissance politique, 
accroître la participation et promouvoir des solutions 
communautaires à l’échelle de la ville (comme expliqué 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�¾�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǥȨȘ�OÐĮ�åďĊÌĮ�
communautaires (également connus sous le nom de 
ȹɁåďĊÌĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĊ�ĉðăðÐķ�ķīÅðĊɁȺ�ÐĴ�ÌÐ�ȹɁåďĊÌĮ�
ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐɁȺȨ�ĮďĊĴ�ÌÐĮ�ĮďĉĉÐĮ�
d’argent réunies grâce aux collectivités locales et aux 
contributions de la communauté. La municipalité fournit 
ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ÐĮĮÐĊĴðÐă�Ĩďķī�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ăȸðĊĴÐĊĮðťÆĴðďĊ�ÌÐ�
l’action locale par le biais de ses fonds communautaires. 
Cela peut enclencher un cercle vertueux qui favorise 
ķĊÐ�ĨăķĮ�æīĊÌÐ�ðĊÆăķĮðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐș�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ťĊĊÆðÝīÐȘ�
#ÐĮ�ÆďĉðĴÑĮ�ĉðŘĴÐĮș�ķŘĪķÐăĮ�ĨīĴðÆðĨÐĊĴ�ÌÐĮ�ÌðīðæÐĊĴĮ�
communautaires et des fonctionnaires ou élus locaux, 
sont chargés de gérer ces fonds155. La reconnaissance 
des efforts de la communauté via la création de fonds 
à l’échelle de la ville peut favoriser la croissance des 
groupes d’épargne communautaires, tout en démontrant 
la validation de leur travail par le gouvernement. Lorsque 
les systèmes d’épargne communautaire fonctionnent 
de manière isolée, ils peuvent être manipulés par 
certains dirigeants locaux qui cherchent à exploiter les 
communautés dans leur propre intérêt. Cependant, les 
collaborations au niveau de la ville entre les groupes 
communautaires (ainsi qu’entre les communautés et les 
fonctionnaires locaux) peuvent renforcer considérable-
ment les systèmes de reddition des comptes, améliorant 

155 Les membres du comité peuvent également être issus de 
groupes universitaires et professionnels, d’ONG et d’autres agences 
gouvernementales ayant de l’expérience dans l’amélioration des quartiers 
informels.
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ainsi les performances des organisations de la société 
civile et des prestataires de services publics. Ces fonds 
ĨÐķŒÐĊĴ�ďååīðī�ķŘ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ăÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�

� ȨɁă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÐĴ�ă�ŒăðÌĴðďĊ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�
ĨīďÆÐĮĮķĮɁț

� ÅȨɁăÐ�ÆĨðĴă�ÐĮĮÐĊĴðÐă�Ĩďķī�ăȸĉÑăðďīĴðďĊ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮɁț

� ÆȨɁķĊ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĮķĨĨăÑĉÐĊĴðīÐș�Īķȸðă�ĨīďŒðÐĊĊÐ�
des gouvernements nationaux ou de donateurs 
ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘɁț

� ÌȨɁÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ĨīÑĮÐĊĴĊĴ�
ÌÐĮ�ŒĊĴæÐĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�Ĩďķī�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ĮĨĴðăÐ�
et le développement équitable.

Ces interventions passent souvent par la prestation 
de services à petite échelle, la garantie du foncier, la 
fourniture d’infrastructures de base ainsi que par des 
īÑåďīĉÐĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐɁȚ�ķĴĊĴ�ÌȸÑăÑĉÐĊĴĮ�Īķð�åďĊĴ�
considérablement progresser la démocratisation locale. 
Comme expliqué ci-dessous, les fonds communautaires 
ont été particulièrement développés par la Coalition asia-
ĴðĪķÐ�Ĩďķī�ăÐ�ÌīďðĴ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�wăķĉȥwìÆā�#œÐăăÐīĮ�
International dans plusieurs villes asiatiques et africaines.

'Ċ�}ìõăĊÌÐș�ăÐĮ�åďĊÌĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķ-
taire ont été organisés et étendus avec succès sous les 
ķĮĨðÆÐĮ�Ìķ��ďĉĉķĊðĴř�ZīæĊðšĴðďĊĮ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊĮĴð-
tute, une agence gouvernementale nationale qui a soutenu 
le processus d’amélioration des quartiers dans tout le 
ĨřĮ�ȧŒďðī�ÑæăÐĉÐĊĴ�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǥȨȘ�#ÐĨķðĮ�
1996, la ville de Nakhon Sawan a développé une approche 
globale pour l’amélioration du logement à l’échelle de la 
ŒðăăÐș�ŒÐÆ�ÌÐĮ�īÑĮķăĴĴĮ�ĨďĮðĴðåĮȘ�'Ċ�þĊŒðÐīɁǡǟǠǨș�ȹɁǢǟ�
ÌÐĮ�ǤǡɁÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ðĊåďīĉÐăăÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐ�ȧďľ�ŒðŒÐĊĴ�
ǥǟɁɦ�ÌÐ�ă�ĨďĨķăĴðďĊ�ĨķŒīÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȨ�ȫŒðŒðÐĊĴȬ�ÌĊĮ�
des communautés entièrement modernisées, avec 
des terrains sécurisés, des logements adéquats et des 
infrastructures complètes156ɁȺȘ�O�ŒďăďĊĴÑ�Ìķ�ĉðīÐ�ÌÐ�
soutenir les réformes et d’élaborer des solutions inclu-
sives au cours des deux décennies de son mandat a été 
ÌÑĴÐīĉðĊĊĴÐ�Ĩďķī�ÆÐĴĴÐ�ÑŒďăķĴðďĊɁț�ĴďķĴ�ÆďĉĉÐ�ăȸ�ÑĴÑ�
sa volonté d’approcher les responsables du département 
Ìķ�}īÑĮďī�ťĊ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĮÐī�ăÐĮ�ÆĴðåĮ�åďĊÆðÐīĮ�ĪķÐ�ă�ŒðăăÐ�
possédait dans le centre-ville, qui ont ensuite été utilisés 
pour la construction de logements sociaux.

Bien que de nombreuses initiatives de modernisation 
soient menées par les autorités locales, l’exemple de la 
}ìõăĊÌÐ�ĉďĊĴīÐ�Īķȸðă�ÐĮĴ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌȸďÅĴÐĊðī�ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�

ǠǤǥ��ĮðĊ��ďăðĴðďĊ�åďī�>ďķĮðĊæ�tðæìĴĮș�ȹɁ�ðĴřœðÌÐ�ĊÌ�ÆďĉĉķĊðĴřȭÌīðŒÐĊ�
housing supported by the Baan Mankong program in Nakhon Sawan, 
}ìðăĊÌɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

du gouvernement national et d’institutionnaliser ces 
ĨīĴÐĊīðĴĮș�ĴďķĴ�ÐĊ�ĮďķăðæĊĊĴ�ăÐ�īĒăÐ�ðĉĨďīĴĊĴ�Ìķ�ťĊĊ-
cement et de la collecte de données communautaires. 
OÐ��ďĉĉķĊðĴř�ZīæĊðšĴðďĊĮ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊĮĴðĴķĴÐ��
ĮďķĴÐĊķ�ăÐĮ��}�ÌĊĮ�ăÐķī�ĴīŒðă�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
organisées en les aidant à améliorer les quartiers infor-
mels dans leurs circonscriptions. Cette aide a consisté 
à accorder des prêts à faible taux d’intérêt et à subven-
tionner les infrastructures dans le cadre du programme 
Baan Mankong (logement sécurisé), lancé en 2003157. En 
2007-2008, le réseau communautaire de Nakhon Sawan 
a collaboré avec la municipalité pour cartographier et 
recenser tous les habitats spontanés de la ville, et pour 
dresser un inventaire des terrains vacants. Certaines 
communautés ont réussi à négocier l’accès aux actifs 
fonciers et à développer des projets d’amélioration ou 
de reconstruction in situ. Les personnes vivant en zone 
inondable ou menacées d’expulsion ont ensuite été 
īÐăďæÑÐĮ�Įķī�ÌÐĮ�ĴÐīīðĊĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÌÐ�ăÐķī�ÆìďðŘȘ�#ĊĮ�ăÐĮ�
deux cas, le programme national Baan Mankong a permis 
ÌÐ�ÆďĊĴīÆĴÐī�ÌÐĮ�ĨīÔĴĮ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�
subventions pour les infrastructures. La collectivité locale 
a facilité les négociations entre les communautés et les 
organismes propriétaires des actifs fonciers, tout en four-
nissant des infrastructures et des services de base. Les 
ìÅðĴĊĴĮ�ďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÑăÅďīÑ�ÌÐĮ�ĮďăķĴðďĊĮ�ŦÐŘðÅăÐĮ�
Ĩī�ăÐ�ÅððĮ�ÌȸķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸĴÐăðÐīĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ďīæĊðĮÑĮ�
en collaboration avec la collectivité locale, le Community 
ZīæĊðšĴðďĊĮ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�AĊĮĴðĴķĴÐ�ÐĴ�ķĊÐ�ķĊðŒÐīĮðĴÑ�

ǠǤǦ�wďĉĮďďā��ďďĊřÅĊÆìș�ȹɁOĊÌ�åďī�ìďķĮðĊæ�ĴìÐ�Ĩďďī�ȯ�Åř�ĴìÐ�
ĨďďīȚ�ÐŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ��Ċ�TĊāďĊæ�ĊĴðďĊœðÌÐ�Įăķĉ�ķĨæīÌðĊæ�
ĨīďæīĉĉÐ�ðĊ�}ìðăĊÌɁȺș�Environment and UrbanizationɁǡǠș�ĊoɁǡș�ǡǟǟǨș�
ĨĨȘɁǢǟǨȭǢǡǨɁț�}ìďĉĮ�NÐīī�ÐĴ�wďĉĮďďā��ďďĊřÅĊÆìș�ȹɁOÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�
�Z#A�ďĊ�ÆďȭĨīďÌķÆĴðďĊɁȺș�Environment and UrbanizationɁǢǟș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǧș�
ĨĨȘɁǣǣǣȭǣǥǟȘ

wďķīÆÐɁȚ���>tȘ
Les membres du réseau communautaire de Nakhon Sawan étudient 

une carte de la ville après avoir œuvré avec le gouvernement municipal 
ÐĴ�ăÐ��Z#A�¾�ÆÐ�ĪķÐ�ǥǟɁɦ�ÌÐĮ�ĨķŒīÐĮ�ķīÅðĊĮ�ŒðŒÐĊĴ�ÌÑĮďīĉðĮ�

ÌĊĮ�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑÆÐĊĴ�ÐĴ�ĮĻīȘ�UāìďĊ�wœĊș�}ìõăĊÌÐȘ
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économique, qui permettent aux fonds communautaires 
de réaliser leur plein potentiel.

6.3 Les rôles de 
la gouvernance 
métropolitaine 
dans l’efficacité 
de la planification 
et de la prestation 
de services 
équitables 

Les zones métropolitaines souffrent souvent de la frag-
mentation des compétences, qui peut contrecarrer les 
efforts déployés pour résoudre les problèmes. Cepen-
dant, il existe aussi des exemples d’innovation et de 
coopération institutionnelles qui ont favorisé l’adoption 
ÌÐ�ĮďăķĴðďĊĮ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐĮȘ Il est de plus 
ÐĊ�ĨăķĮ�īÐÆďĊĊķ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĴīĊĮŒÐīĮķŘ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐ�
logement, l’aménagement du territoire et les transports, 
ainsi que l’accès équitable à l’emploi et aux services 
nécessitent une gouvernance métropolitaine équitable et 
ÆďăăÅďīĴðŒÐȘ�#ĊĮ�ă�région métropolitaine de Vancouver 
ȧ�ĊÌȨș�ǡǠɁĉķĊðÆðĨăðĴÑĮș�ķĊÐ�ÆðīÆďĊĮÆīðĨĴðďĊ�ÑăÐÆĴďīăÐ�
et une Première Nation travaillent ensemble depuis 2007 
ťĊ�ÌÐ�åďķīĊðī�ķĊ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�
la croissance régionale, soutenir la qualité de vie des 
habitants et convenir de la vision à adopter ainsi que des 
actions à mener pour répondre aux priorités régionales160. 
#ÐĨķðĮ�ǠǨǧǥș�ă�zone métropolitaine de San Salvador (El 
Salvador) constitue un groupe autonome et décentralisé 
ÌÐ�ǠǣɁĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�Īķð�ĴīŒðăăÐĊĴ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�
du secteur privé, des universitaires et des communautés 
pour promouvoir une utilisation et une planification 
équitables des actifs fonciers161. La zone métropolitaine 

Ǡǥǟ��īðĊ�tďÅÐīĴĮ�ÐĴ�LďìĊ��ÅÅďĴĴș�ȹɁ�ďăăÅďīĴðŒÐ�:ďŒÐīĊĊÆÐȚ�AĉĨīďŒðĊæ�
wķĮĴðĊÅðăðĴř�ďå�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�TÐĴīďĨďăðĮÐĮɁȺș�ðĊ�Steering the Metropolis: 
Metropolitan Governance for Sustainable Urban Developmentș�ÑÌȘ�Ĩī�#ŒðÌ�
:ĐĉÐšȭ�ăŒīÐš�et alȘș�UðīďÅðș�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǠǡǢȭǠǢǨȘ

ǠǥǠ�¢ķăĉ��ďăòŒī�ÐĴ�ZĮÆī��ìĉĴș�ȹɁqīĴðÆðĨĴðďĊș�ĴīðĊðĊæș�ÐŨÆðÐĊÆř�ĊÌ�
ĴīĊĮĨīÐĊÆř�Ĵď�ĨīďĉďĴÐ�ĮďÆðă�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĪķðĴřɁȺș�Recueil de cas de 
:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

locale. Plus généralement, l’expérience d’amélioration 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ÐĊ�}ìõăĊÌÐ��ĉðĮ�ÐĊ�ÑŒðÌÐĊÆÐ�ăÐ�ĨďķŒďðī�
ÆĴăřĮÐķī�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ÐĴ�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�
d’institutionnaliser les partenariats entre le gouvernement 
ÐĴ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ�ÆĴÐķīĮȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆĮ�ĨīÑÆðĮș�ÆÐă��ÑĴÑ�īÑăðĮÑ�
par le biais du Comité de développement de la ville, présidé 
par le maire et composé de multiples acteurs, de réseaux 
communautaires actifs et du fonds de développement 
communautaire de la ville, ce qui a permis de répondre à 
de nombreux besoins des habitants. 

qīăăÝăÐĉÐĊĴș�ă�¢ðĉÅÅœÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȸĮ�9ÐÌÐī-
ĴðďĊ�ÐĴ�#ðăďæķÐ�ďĊ�wìÐăĴÐī�ȧÌÐĮ�ŨăðÑĮ�ăďÆķŘ�ÌÐ�wăķĉȥ
wìÆā�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ĮĮďÆðÑĮ�ĮďķĮ�ăÐ�Ċďĉ�ÌÐ�
ȹɁ¢ðĉÅÅœÐ��ăăðĊÆÐɁȺȨș�ďĊĴ�ÑĴÅăð�ķĊ�åďĊÌĮ�¾�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌÐ�
la ville avec la collectivité locale de Harare, qui a amélioré 
la reddition des comptes et favorisé une urbanisation 
ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐ�ȧŒďðī�ÆìĨðĴīÐɁǣș�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǡȨȘ�>īīÐ�ÐĮĴ�ă�
première zone urbaine du Zimbabwe à avoir adopté un 
cadre politique à l’échelle de la ville pour l’amélioration des 
quartiers informels (le Harare Slum Upgrading Programme), 
et ce processus s’est appuyé sur les travaux antérieurs et 
les projets de l’Alliance zimbabwéenne qui ont fait jurispru-
dence158Ș�OÐ�åďĊÌĮ��ÑĴÑ�ÆďĊÉķ�Ĩďķī�åďķīĊðī�ÌÐĮ�ĨīÔĴĮ�ťĊ�
d’acheter des actifs fonciers, d’améliorer les logements, de 
générer des revenus, de fournir de l’eau et des installations 
sanitaires. C’est un instrument vital pour atteindre les 
objectifs du programme d’amélioration. Il a été constitué 
æī¶ÆÐ�ķŘ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÌÐ�wăķĉȥwìÆā�#œÐă-
lers International, de la ville de Harare et de la Zimbabwe 
>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȸĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ159. Non seulement ce type 
ÌÐ�ĉďÌÝăÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĉðŘĴÐ�ÆīÑÐ�ķĊ�ĉÑÆĊðĮĉÐ�
ĴĴīřĊĴ�ķĪķÐă�ÌðŒÐīĮÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ȧďŨÆðÐăăÐĮ�ÐĴ�ăďÆăÐĮȨ�
peuvent contribuer, mais il constitue également un 
important moyen de démocratisation, permettant 
aux différents acteurs de se rendre mutuellement des 
comptes et d’institutionnaliser les améliorations de 
la prestation de services. Sa constitution a permis de 
mettre en avant les principaux rôles et responsabilités du 
åďĊÌĮ�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ðă�ÐĮĴ�ÆďĊťæķīÑș�ÆÐ�Īķð�ĨÐīĉÐĴ�
de suivre les progrès réalisés par rapport aux règles et 
structures convenues. Cependant, le fonds a récemment 
ÑĴÑ�ÆďĊåīďĊĴÑ�¾�ÌÐķŘ�ÌÑťĮ�ðĉĨďīĴĊĴĮɁȚ�ăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�
ont été déplacés au sein de la structure politique de la ville 
de Harare (ce qui a entraîné une baisse de l’engagement 
ĨďăðĴðĪķÐȨ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑÆÐĊĴÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ďĊĴ�
empêché certains emprunteurs de rembourser leur 
prêt. Ces résultats soulignent l’importance de s’assurer 
de l’engagement et de la reddition des comptes des 
fonctionnaires des collectivités locales, et de la stabilité 

ǠǤǧ�#ŒðĮďĊ�TķÆìÌÐĊřðā�ÐĴ�LÐīÐĉř��ðĮœș�ȹɁqďăðÆřș�ĨďăðĴðÆĮ�ĊÌ�
ăÐÌÐīĮìðĨ�ðĊ�Įăķĉ�ķĨæīÌðĊæȚ���ÆďĉĨīĴðŒÐ�ĊăřĮðĮ�ďå�>īīÐ�ĊÌ�
NĉĨăɁȺș�CitiesɁǧǡș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǤǧȭǥǦȘ

ǠǤǨ�OÐĮ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ðĊðĴðăÐĮ�ÑĴðÐĊĴ�ÌÐ�ǠǡǟɁǟǟǟɁÌďăăīĮ�
ĉÑīðÆðĊĮ�Ĩďķī�ă�ŒðăăÐ�ÌÐ�>īīÐș�ǢǟɁǟǟǟɁÌďăăīĮ�ĉÑīðÆðĊĮ�Ĩďķī�ă�
¢ðĉÅÅœÐ�>ďĉÐăÐĮĮ�qÐďĨăÐȾĮ�9ÐÌÐīĴðďĊ�ÐĴ�ǤǟɁǟǟǟɁÌďăăīĮ�ĉÑīðÆðĊĮ�Ĩďķī�
ăÐ�#ðăďæķÐ�ďĊ�wìÐăĴÐīȘ
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et des régions dans le pays164. Ces administrations combi-
nées regroupent la prise de décision et la gouvernance 
dans des villes-régions plus larges et économiquement 
ĮðæĊðťÆĴðŒÐĮș�Īķð�ĨÐķŒÐĊĴ�ăðÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ÆďìÑīÐĊĴÐ�
les villes centrales aux petites villes satellites et à l’ar-
rière-pays rural. La reddition des comptes est générale-
ment assurée par le maire de la ville-région directement 
élu. Ce modèle offre un potentiel important pour aider 
à faire progresser l’égalité territoriale dans la prise de 
ÌÑÆðĮðďĊɁȚ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ĨīĴðÐĮ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐȭīÑæðďĊ�ďĊĴ�ķĊÐ�
voix collective, les zones urbaines et rurales plus petites 
et auparavant marginalisées qui entourent les grandes 
villes sont maintenant intégrées dans les processus 
décisionnels. Chaque autorité locale dispose de pouvoirs 
de vote égaux, le vote à l’unanimité étant requis pour 
approuver de nombreux programmes politiques clés. 
En outre, le maire doit souvent établir des relations de 
coopération au-delà des clivages politiques et liées aux 
circonscriptions. Contrairement au système politique 
britannique qui utilise le scrutin uninominal majoritaire à 
un tour (qui décourage fortement les pratiques de travail 
coopératif), cette approche innovante vise à renforcer 
la démocratisation et la gouvernance collaborative. Ce 
type d’administration étant assez récent, il est trop tôt 
pour évaluer son impact sur les inégalités ou la prestation 
de services. Cependant, d’autres pays pourront en tirer 
des enseignements importants pour créer des liens 
ĮðæĊðťÆĴðåĮ�ÐĊĴīÐ�šďĊÐĮ�īķīăÐĮ�ÐĴ�ķīÅðĊÐĮș�ĮďķĴÐĊðī�
le développement économique régional et combler les 
fractures territoriales. En outre, ce type d’administration 
favorise la démocratisation.

Ǡǥǣ�qìðăðĨ�TÆ�ĊĊș�ȹɁ:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�#ÐĉďÆīĴðĮĴðďĊ�ďå��īÅĊȭtķīă�
OðĊāæÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

est composée du Conseil des maires (qui gère le dévelop-
ĨÐĉÐĊĴ�ķīÅðĊȨș�Ìķ��ķīÐķ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�Ìķ��ďĊĮÐðă�
de développement métropolitain, qui coordonne l’action 
de la collectivité locale et du gouvernement central. En 
outre, la zone métropolitaine a contribué à la redistri-
bution des investissements et a soutenu la fourniture 
équitable d’infrastructures, tout en assurant le suivi et le 
renforcement des capacités techniques via son Bureau de 
ĨăĊðťÆĴðďĊȘ�qăķĮ�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴș�ðă�īÐĮĴÐ�ÆīķÆðă�ÌȸÑĴķÌðÐī�
les moyens à disposition de ces institutions régionales et 
ĉÑĴīďĨďăðĴðĊÐĮ�Ĩďķī�æÑīÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮ�ÐĴ�
les ressources (par exemple, des bassins versants urbains) 
ÐĴ�Ĩďķī�īÐăÐŒÐī�ÑĪķðĴÅăÐĉÐĊĴ�ÆÐīĴðĊĮ�ÌÑťĮ�ĴīĊĮŒÐīĮķŘ�
clés comme le changement climatique162.

OÐ�tďřķĉÐȭ�Ċð�ĨďĮĮÝÌÐ�ķĊ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĴīÝĮ�
centralisé et présente de fortes inégalités économiques 
ðĊĴÐīīÑæðďĊăÐĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�æīĊÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�
arrière-pays y sont beaucoup moins prospères que dans 
d’autres pays de l’Organisation de coopération et de 
ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐ�tďřķĉÐȭ�Ċð�
a récemment mis en place des administrations combi-
nées ville-région au sein desquelles les autorités locales 
constitutives cèdent et mettent en commun de nombreux 
aspects de leur souveraineté et de leurs pouvoirs, dans 
une nouvelle structure de gouvernance163. Manchester 
ȧtďřķĉÐȭ�ĊðȨ�ÐĮĴ�ÌÐŒÐĊķÐ�ă�ĨīÐĉðÝīÐ�ÌĉðĊðĮĴīĴðďĊ�
combinée entièrement établie en 2015-2016 (avec un 
nouveau maire élu au suffrage direct en 2017), et il existe 
maintenant dix-neuf structures de ce type entre des villes 

Ǡǥǡ��ăðĮďĊ�'Ș�qďĮĴș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�qďăðĴðÆĮ�ðĊ�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨðĊæ��ďīăÌɁȺș op. cit.

163 Les institutions de gouvernance de haut niveau sont créées via un 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĊÑæďÆðĴðďĊ�ŒÐÆ�ăÐ�}īÑĮďīș�ÌķīĊĴ�ăÐĪķÐă�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�
locales et centrales de l’État se mettent d’accord sur les pouvoirs dévolus à 
l’administration et son niveau d’autonomie.

wďķīÆÐɁȚ��ðăăðĉ�TÆ�ķÐș��ĊĮĨăĮìȘ
TĊÆìÐĮĴÐīș�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ
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#Ð�ĨăķĮ�ÐĊ�ĨăķĮș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
groupes de la société civile cherchent à s’attaquer aux 
inégalités dans la reconnaissance des différents acteurs 
et à promouvoir les droits sociaux et culturels dans les 
zones urbaines. Après avoir abordé la question des initia-
tives culturelles, cette section examine la façon dont les 
villes soutiennent les droits des réfugiés, des migrants, 
des personnes âgées, des jeunes et des personnes 
O:�}sA�ɎȘ��ðÐĊ�ĪķÐ�ĊďĊ�ÐŘìķĮĴðŒÐș�ÆÐĴĴÐ�ĮÐÆĴðďĊ�
présente tout un éventail de stratégies susceptibles 
de faire progresser les droits sociaux et culturels (en 
ÆďĉĨăÑĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÐŘÐĉĨăÐĮ�ÌÐ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǢ�Įķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�
des droits humains).

7 des innovations 
pour ne laisser 
personne de 
ÆĒĴÑɁȚ�æīĊĴðī�ăÐĮ�
droits culturels 
et reconnaître les 
groupes marginalisés

wďķīÆÐɁȚ�LÐĊĊÐ�TÐĊþďķăÐĴș�9ăðÆāīȘ
Bienvenue aux réfugiés. Berlin, Allemagne.
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� ȨɁăȸÆÆÝĮ�ďķ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�¾�ÌÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ĨīďÌķðĴÐĮ�
Ĩī�ķĊ�ăīæÐ�ÑŒÐĊĴðă�ÌȸďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮɁț

� ÅȨɁăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÆðĴďřÐĊĊÐĮ�åÆðăðĴĊĴ�ăȸÐŘĨīÐĮĮðďĊ�
ÆīÑĴðŒÐɁț

� ÆȨɁă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�¾�ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�
ďķ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�ÆķăĴķīÐăĮɁț

� ÌȨɁă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�¾�ă�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊ�ĨķÅăðĪķÐ�ÐĴ�¾�
la gouvernance en matière de politiques culturelles.

Bien que les données sur les droits culturels soient 
rarement disponibles à l’échelle locale et urbaine, des 
enquêtes récentes menées à Barcelone (Espagne) et à 
Bogota (Colombie)168 ont révélé que les différents degrés 
de participation culturelle sont souvent associés au 
niveau de revenu, au quartier de résidence et à d’autres 
caractéristiques sociales. En réponse, les collectivités 
territoriales peuvent développer des stratégies inno-
vantes pour favoriser une participation culturelle plus 
équitable, ce qui peut également contribuer à combattre 
l’exclusion et la ségrégation dans les villes. Une politique 
culturelle équitable devrait promouvoir les possibilités 
de partage et de négociation des différences, tant entre 
ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮ�Īķȸķ�ĮÐðĊ�ÌÐ�ÆÐăăÐĮȭÆðɁț�ÐăăÐ�
devrait aussi prendre en compte les pratiques formelles 
et informelles de la communauté et des personnes, liées 
au droit de participer à la vie culturelle.

Ǡǥǧ�TðīðÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐ�ÐĴ�AĊĮĴðĴķĴ�ÌÐ��ķăĴķīÐ�ÌÐ��īÆÐăďĊÐș�ȹɁwķīŒÐř�ďå�
�ķăĴķīă�qīĴðÆðĨĴðďĊ�ĊÌ��ķăĴķīă�UÐÐÌĮ�ðĊ��īÆÐăďĊɁȺș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǟș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǣÌřÌ�Ɂț�TðīðÐ�ÌÐ��ďæďĴș�ȹɁ'ĊÆķÐĮĴ��ðÐĊă�ÌÐ��ķăĴķīĮɁȺș�
2022, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǧǟÌ�þ.

7.1 initiatives et 
parcours culturels 
pour approfondir 
la démocratie 
urbaine

Les droits culturels font partie intégrante des droits 
ìķĉðĊĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ăďÆăÐȘ�wÐăďĊ�ă�#ÑÆăīĴðďĊ�
ķĊðŒÐīĮÐăăÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ȧīĴðÆăÐĮɁǡǡ�ÐĴ�ǡǦȨș�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
culturels, au même titre que les droits économiques et 
sociaux, sont indispensables à la dignité humaine et 
ȹɁĴďķĴÐ�ĨÐīĮďĊĊÐ��ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ĨīĴ�ăðÅīÐĉÐĊĴ�¾�
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et 
ÌÐ�ĨīĴðÆðĨÐī�ķ�ĨīďæīÝĮ�ĮÆðÐĊĴðťĪķÐ�ÐĴ�ķŘ�ÅðÐĊåðĴĮ�
qui en résultent165ɁȺȘ�OÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÆķăĴķīÐăĮ�ĮďĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�
inhérents aux principes de la gouvernance démocratique. 
La démocratie devient réelle et substantielle lorsque les 
droits culturels sont pleinement et librement exercés, 
et lorsque les capacités culturelles des personnes (en 
particulier l’expression personnelle) sont reconnues et 
facilitées. Comme le reconnaît la Charte de RomeɁǡǟǡǟ�
ÌÐ��:O�ș�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ȹɁĨīĴðÆðĨÐī�ĨăÐðĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ăðÅīÐĉÐĊĴ�
à la vie culturelle est vital pour nos villes et nos commu-
nautés166ɁȺȘ�O�Charte de Rome affirme que les villes 
doivent aider leurs habitants à créer des racines et des 
ÐŘĨīÐĮĮðďĊĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮ�ÐĴ�¾�ĨīĴæÐī�ăÐķī�ÆķăĴķīÐ�ȹɁÆÐ�Īķð�
permet à chacun et à chacune l’approfondissement de la 
ŒðÐ�ĮďÆðăÐ�ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐș�¾�ĴīŒÐīĮ�ăȸÑÆìĊæÐɁȺș�ĴďķĴ�
en protégeant les ressources et les espaces culturels 
communs, aujourd’hui et à l’avenir.

Les inégalités dans l’exercice du droit à participer à 
la vie culturelle sont étroitement liées aux notions de 
ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑș�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ÌķīÅðăðĴÑɁț�ăÐķī�
compréhension est essentielle pour appréhender les 
ÌÑťÆðĴĮ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉÐĊÆÐĮ�Īķð�ĨÝĮÐĊĴ�Įķī�
la démocratie167. Le droit de participer à la vie culturelle 
ķīÅðĊÐ�ȧŒďðī�ťæķīÐɁǨȘǢȨ�ÐĊæăďÅÐ�ăÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ĮķðŒĊĴÐĮɁȚ

ǠǥǤ��ĮĮÐĉÅăÑÐ�æÑĊÑīăÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁ#ÑÆăīĴðďĊ�ķĊðŒÐīĮÐăăÐ�ÌÐĮ�
ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸ>ďĉĉÐɁȺș�ǠǨǣǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA¢ĪďĪ:.

Ǡǥǥ�TðīðÐ�ÌÐ�tďĉÐ�ÐĴ��:O�ș�ȹɁ}ìÐ�ǡǟǡǟ�tďĉÐ��ìīĴÐīɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœð�ÌA.

ǠǥǦ�UðÆďă®Į��īÅðÐīðș�ȹɁ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�åīďĉ�
ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 
2021.

wďķīÆÐɁȚ�wÐīÐĊ�}Ċæș�9ăðÆāīȘ
TķĮÑÐ�Ìķ�#ðĮĴīðÆĴ�wðŘȘ�OÐ��Ĩș��åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌȘ
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OÐ�TķĮÑÐ�Ìķ�#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�Ìķ�Cap (Afrique du Sud), créé en 
1994 dans le cadre d’une initiative culturelle très inclusive, 
a été le premier musée post-apartheid. Son engagement 
en faveur de méthodes novatrices, participatives, et de 
formes permanentes de cocréation, impliquant d’an-
ciens habitants, a contribué à redonner un rôle et de la 
dignité aux citoyens marginalisés. Selon son énoncé de 
ĉðĮĮðďĊș�ðă�ÆìÐīÆìÐ�¾�ĴīŒðăăÐī�ȹɁŒÐÆ�ăÐĮ�ĮďķŒÐĊðīĮ�ÌÐĮ�
ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ĴďķÆìÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�åďīÆÑĮɁȺ�
ĴďķĴ�ÐĊ�ĮďķĴÐĊĊĴ�ȹɁăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐș�ăÐ�
ÌÑÅĴ�ÆīðĴðĪķÐș�ȫÐĴȬ�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�ĮȸÐŘĨīðĉÐī�ŒÐÆ�ŒÑīðĴÑ�ÐĴ�
courage169ɁȺȘ�#ĴĊĴ�ÌÐĮ�ĊĊÑÐĮ�Ǡǧǣǟș�ă�šďĊÐ�Ìķ�#ðĮĴīðÆĴ�
wðŘ�ÑĴðĴ�ķĊ�ĪķīĴðÐī�ÌřĊĉðĪķÐ�ÐĴ�ĴīÝĮ�ÌðŒÐīĮðťÑș�ĉðĮ�
de multiples déplacements forcés ont ensuite eu lieu, 
avec l’assentiment de l’État, notamment dans les années 
1960-1970 lorsque le quartier a été rasé170. Le musée du 
#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ��ÐĊĮķðĴÐ�ÆìÐīÆìÑ�¾�ĮķŒÐæīÌÐī�ă�ĉÑĉďðīÐ�
de ce quartier détruit, à reconstituer la vie quotidienne 
ÌÐ�ĮÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÐĴ�¾�ĉĨăðťÐī�ĮÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮ�ŒďðŘ171. Par 

ǠǥǨ��ďĊðĴ��ÐĊĊÐĴĴș�ȹɁ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉȚ��ÆĴðŒðĮĴĮ�åďī��ìĊæÐɁȺș�Museum 
InternationalɁǥǧș�ĊoɁǢȭǣș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǤȭǠǟȘ

ǠǦǟ��ĉðÐ�wďķÌðÐĊș�ȹɁTÐĉďīřș�TķăĴðĨăðÆðĴřș�ĊÌ�qīĴðÆðĨĴďīř��ķīĴðďĊ�Ĵ�ĴìÐ�
#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉș��ĨÐ�}ďœĊɁȺș Critical ArtsɁǢǢș�ĊoɁǥș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǥǦȭǧǡȘ

ǠǦǠ��ďĊðĴ��ÐĊĊÐĴĴș�ȹɁ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉȚ��ÆĴðŒðĮĴĮ�åďī��ìĊæÐɁȺș�op. cit.

exemple, le musée a cocréé avec d’anciens habitants 
un plan présentant les rues, les magasins et autres 
institutions clés (désignés par ces anciens habitants) 
ðĊĮð�ĪķȸķĊÐ�ĴďðăÐ�ÌÐ�ĉÑĉďðīÐ�ÌÐ�ǠǟǟɁĉÝĴīÐĮ�ÌÐ�ăďĊæ�ŒÐÆ�
ÌÐĮ�ĮďķŒÐĊðīĮ�ÑÆīðĴĮ�¾�ă�ĉðĊȘ�OÐ�ȹɁĴīŒðă�ÌÐ�ĉÑĉďðīÐɁȺ�
continu a permis de recueillir des histoires orales, de 
produire de l’art et de la poésie, d’exposer des objets arti-
sanaux traditionnels et de développer d’autres méthodes 
innovantes telles que la création de tapisseries et de 
bannières. Ces approches très variées permettent de 
faire émerger des voix autrefois réduites au silence 
dans toute leur diversité et de redonner aux habitants 
la possibilité de s’exprimer, contribuant ainsi de manière 
substantielle au renforcement de la citoyenneté urbaine 
et à la prise de conscience de chapitres douloureux 
de l’histoire, de manière accessible, respectueuse et 
émouvante.

Iztapalapa (Mexique) est souvent confrontée à des 
niveaux élevés de violence et de privation, mais a 
développé un ensemble d’activités culturelles et autres 
basées sur les droits172Ș�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�Ìķ�ĨīďæīĉĉÐ��

ǠǦǡ�Oķī�tďĴìș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆř�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș�op. citȘɁț�ȹɁqăĊĊðĊæ�
ĊÌ�}īĊĮåďīĉðĊæ�AšĴĨăĨɁȺș�ǡǟǡǠɁț��œīÌ�ȹɁ�ÐĮĴ�qīÆĴðÆÐ�ðĊ��ðĴðšÐĊ�
qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧķtŒÌŒ.

Figure 9.3 
Inégalités dans le droit à participer à la vie culturelle

wďķīÆÐȚ��īÅðÐīðș�ȵ}ìÐ�tðæìĴ�Ĵď�qīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ��īÅĊ��ķăĴķīă�OðåÐȚ�9īďĉ�AĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�'ĪķðĴřȘȶ
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femmes, les personnes handicapées, les prisonniers, 
les travailleurs migrants, les réfugiés palestiniens et 
irakiens, et les locataires menacés d’expulsion. En 
s’appuyant sur les priorités et les préoccupations de 
ces groupes, le projet a généré une ébauche de Charte 
du droit à la ville du Grand-Beyrouth. Elle comprend une 
évaluation du contexte ainsi que des recommandations 
des responsables gouvernementaux, des acteurs du 
secteur privé, des organisations de la société civile, 
ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ìĒĴÐĮș�ÌÐĮ�ĉðæīĊĴĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÑåķæðÑĮȘ�}ďķĴ�ÐĊ�
soulignant l’importance des approches fondées sur les 
droits, qui prennent en compte les multiples formes de 
déplacement et de marginalisation, l’initiative a suscité 
un débat et alimenté des mobilisations ultérieures à 
Beyrouth, notamment le mouvement Madinati (Ma ville).

Les villes chiliennes ont développé plusieurs exemples 
progressifs pour soutenir les réfugiés et les migrants 
via le développement de nouvelles dispositions orga-
nisationnelles au sein de la CT, ainsi qu’en créant des 
activités culturelles, en améliorant la prestation de 
services et à travers des mécanismes de collaboration. 
Au Chili, les collectivités territoriales ont mis en place 
une commission intermunicipale dotée de ses propres 
mécanismes de coordination, organisé des formations 
sur les normes de protection pertinentes et offert des 
possibilités d’apprentissage horizontal liées à la migra-
ĴðďĊȘ�qăķĮ�ÌÐ�ǡǟɁŒðăăÐĮ�ÆìðăðÐĊĊÐĮ�ďĊĴ�þķĮĪķȸ¾�ĨīÑĮÐĊĴ�ĉðĮ�
ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ÅķīÐķŘș�ÌÐĮ�ķĊðĴÑĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ĨīďæīĉĉÐĮ�
sur la migration. Par exemple, la municipalité de Quilicura 
(Chili), à Santiago, a créé le Bureau des migrants et des 
réfugiés, qui cherche à changer les discours locaux sur 
la migration174Ș�#ĊĮ�ăÐ�ĉÔĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ĨăķĮðÐķīĮ�ŒðăăÐĮ�Ìķ�
Chili ont créé des cartes d’identité pour accéder aux 
soins de santé, ainsi que des politiques de santé pour les 
immigrants, fondées sur les droits. Les collectivités terri-
toriales ont également recensé les migrants et développé 
des activités culturelles pour promouvoir une meilleure 
compréhension interculturelle. Le secrétariat ministériel 
Ĩďķī�ă�LķĮĴðÆÐ�ÐĴ�ăÐĮ�#īďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÌÐ�ă�īÑæðďĊ�ĉÑĴīď-
politaine de Santiago a adopté une approche combinée 
en créant un panel régional sur les migrants, qui organise 
des dialogues sur des thèmes clés, collecte des données 
et contribue aux politiques migratoires.

Il existe également d’autres exemples novateurs de villes 
intégrant les migrants dans les processus démocra-
tiques, par le biais de conseils pour les migrants et de 
stratégies visant à favoriser une prestation de services 
plus inclusive. À Sao Paulo (Brésil), le Conseil municipal 
pour l’immigration a été lancé en 2018. Il inclut des 
réfugiés et des migrants représentant actuellement 

ǠǦǣ�ZATș�ȹɁwřĮĴÐĉĴðšĴðďĊȚ�AĊĴÐīȭTķĊðÆðĨă�qĊÐă�ďĊ�TðæīĊĴĮ�ĊÌ�
�ðĴðÐĮ�ǡǟǠǣȭǡǟǠǥ��ìðăÐɁȺș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș�ǡǟǠǦș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǥǢœLìɁț�
>īăÌ��ķÌÐīș�ȹɁ�īÅĊ�ĮĊÆĴķīř�ðĊ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�ðĊ�Sanctuary Cities and 
Urban Strugglesș�ÑÌȘ�Ĩī�LďĊĴìĊ�#īăðĊæ�ÐĴ�>īăÌ��ķÌÐīș�TĊÆìÐĮĴÐīș�
TĊÆìÐĮĴÐī��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǤȭǣǨȘ

ȹqăĊðťÐī�ÐĴ�ĴīĊĮåďīĉÐī�AšĴăĨă�Ⱥș�ÌÐĮ�åďĊÆĴðďĊĊðīÐĮ�
locaux et nationaux, des universitaires, des organisations 
de la société civile et des agences indépendantes, dont 
la Commission des droits humains de Mexico, ont créé 
plusieurs initiatives participatives qui mettent en valeur 
les traditions, les arts et la culture locaux. Cette initiative 
a également donné naissance à une série de coopéra-
ĴðŒÐĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊȘ��ÐĮ�
interventions visaient notamment à améliorer l’environ-
nement, à renforcer le rôle des femmes et à revitaliser les 
ÐĮĨÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮȘ��ķ�ĴďĴăș�ǢǥǦɁĨīďþÐĴĮ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�
ďĊĴ�ÑĴÑ�ĉðĮ�ÐĊ�ħķŒīÐș�ăðÑĮ�¾�ǠǡɁĴìÝĉÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮș�ÌďĊĴɁȚ�
ăÐ�īÐĊåďīÆÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ĮÑÆķīðĴÑ�ȧǨɁɦ�ÌÐĮ�ĨīďþÐĴĮȨș�ă�
ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ÆķăĴķīÐăăÐĮ�ȧǠǣɁɦș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐ�ăÐĮ�
musées et archives communautaires) et la promotion de 
ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ȧǢǣɁɦȨȘ�UďĉÅīÐ�ÌÐ�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ŒðĮÐĊĴ�
à développer une citoyenneté plus active, critique et 
participative, la diversité et la citoyenneté culturelle 
servant de critère d’inclusion démocratique dans le plan 
de transformation de la ville d’Iztapalapa.

7.2 stratégies 
innovantes pour 
promouvoir 
les droits et la 
participation des 
citadins déplacés 

En réponse à la crise transfrontalière des réfugiés, la 
Coalition internationale de l’Habitat a travaillé avec 
Cities Alliance et plusieurs organisations partenaires 
locales sur une initiative menée à Beyrouth (Liban), pour 
évaluer les besoins des réfugiés syriens et améliorer leur 
ðĊÆăķĮðďĊ�ĮďÆðăÐș�ĴďķĴ�ÐĊ�ĉĨăðťĊĴ�ăÐĮ�ŒďðŘ�ÌÐĮ�ķĴīÐĮ�
populations marginalisées173. Bien qu’initialement centré 
sur les réfugiés syriens, le projet a depuis été considéra-
blement étendu pour s’engager auprès d’autres groupes 
déplacés et vulnérables, tels que les Libanais déplacés 
à l’intérieur du pays (suite aux guerres précédentes), les 

ǠǦǢ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹɁOďÆăðšðĊæ�qīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�
ĊÌ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�ðĊ�ĴìÐ�TðÌÌăÐ�'ĮĴɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalitéș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�Œďðī�ÑæăÐĉÐĊĴɁȚ�>ďķĮðĊæ�ĊÌ�
OĊÌ�tðæìĴĮ�UÐĴœďīā�ÐĴ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹɁtðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ�
�ðĴř�ðĊ�:īÐĴÐī��ÐðīķĴȚ��ďĊĴÐŘĴ��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ðĊ�OðæìĴ�ďå�ĴìÐ�tÐåķæÐÐ�ĊÌ�
#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴ��īðĮðĮɁȺș�OÐ��ðīÐș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUìÌ'Ðì.

https://bit.ly/3l63wJh
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six nationalités différentes, élus pour deux ans175. Sur la 
base des contributions du conseil, Sao Paulo a lancé son 
premier Plan municipal de politiques publiques pour les 
réfugiés et les migrants, mis en œuvre de 2021 à 2024. 
#Ð�ĉÔĉÐș�Berlin (Allemagne) et Athènes (Grèce) ont 
créé des conseils comprenant des représentants des 
communautés de migrants et des organisations de la 
société civile, qui évaluent régulièrement les besoins 
des migrants et leur accès aux services. Buenos Aires 
(Argentine) a récemment mis en place un processus 
d’enregistrement automatique pour les migrants qui 
ŒðŒÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÌÐĨķðĮ�ķ�ĉďðĊĮ�ÌÐķŘɁĊĮș�ÆÐ�Īķð�ăÐķī�
permet d’accéder aux services de base176Ș�#ÐĨķðĮ�ǡǟǡǠș�
ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�īÑĮðÌĊĴ�ÌÐĨķðĮ�ÌÐķŘɁĊĮ�¾��ķÐĊďĮ��ðīÐĮ�
peuvent également participer aux élections locales.

Les villes sanctuaires se sont multipliées dans le 
monde entier, notamment en Amérique du Nord et 
ķ�tďřķĉÐȭ�ĊðȘ�'ăăÐĮ�ÆďĊĴīðÅķÐĊĴ�¾�ăȸÑăÅďīĴðďĊ�ÌÐ�
nouvelles formes de revendications et de stratégies 
visant à favoriser l’inclusion des migrants, même si des 
limites importantes subsistent en pratique. Les villes 
sanctuaires ont expérimenté de nouvelles formes de 
citoyenneté et de revendication en s’opposant aux 
discours d’exclusion et en proposant des activités 
culturelles ou autres pour les réfugiés et les migrants, 
ťĊ�ĪķȸðăĮ�ÌÐŒðÐĊĊÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴĮ�ÆĴðåĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
communautés urbaines177. Les villes sanctuaires ont 
ÌÑťÑ�ăȸķĴďīðĴÑ�ÌÐĮ�ÌÑÆðÌÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�Ĩďķī�
ÌÑťĊðī�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌȸĨĨīĴÐĊĊÆÐș�ĴďķĴ�ÐĊ�æÑĊÑīĊĴ�
des visions plus équitables de la citoyenneté urbaine. 
�ķ�tďřķĉÐȭ�Ċðș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĮĊÆĴķðīÐĮ�ĮÐ�ÆďĊÆÐĊĴīÐĊĴ�
généralement sur la sensibilisation et cherchent 
à changer les attitudes locales envers les groupes 
de personnes déplacées. Les villes sanctuaires aux 
États-Unis et au Canada ont pour la plupart adopté des 
ordonnances municipales et aidé les migrants à mieux 
åðīÐ�åÆÐ�ķŘ�ĮðĴķĴðďĊĮ�ÌðŨÆðăÐĮ178. San Francisco et 
UÐœ��ďīā (États-Unis) ont émis des cartes d’identité 
ĉķĊðÆðĨăÐĮ�ťĊ�ĪķÐ�ĴďķĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÔĴīÐ�
ðÌÐĊĴðťÑĮ�ȧðĊÌÑĨÐĊÌĉĉÐĊĴ�Ìķ�åðĴ�ĪķȸðăĮ�ðÐĊĴ�ďķ�ĊďĊ�
des papiers d’immigration en règle), ce qui les aide à 
accéder aux services de base179. Cependant, le pouvoir 
de la police locale n’est pas le même dans toutes les villes 
sanctuaires, y compris dans les villes américaines qui 
ont généralement plus de marge d’action au niveau local, 

ǠǦǤ��Ìīð¾�#ķīĴÐș��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ÐĴ�LķĉðÐ�qķðæĨðĊĐĮș�ȹɁOďÆă�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�åďī�
ÆðŒðÆ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊș�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÅķÌæÐĴðĊæ�ĊÌ�ĨăĊĊðĊæɁȺș�op. cit.

ǠǦǥ�ȹɁ�ķĴďĉĴðÆ�īÐĮðÌÐĊÆÐ�īÐæðĮĴīĴðďĊ�ďå�ĉðæīĊĴĮș��ķÐĊďĮ��ðīÐĮɁȺș�ǡǟǡǠɁț�
�œīÌ�ȹɁ�ÐĮĴ�qīÆĴðÆÐ�ðĊ��ðĴðšÐĊ�qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŘæ�Oœ.

ǠǦǦ�LďĊĴìĊ�#īăðĊæ�ÐĴ�>īăÌ��ķÌÐīș�ȹɁAĊĴīďÌķÆĴðďĊ�ȯ�wĊÆĴķīř�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�
ķīÅĊ�ĮĴīķææăÐĮɁȺș�ðĊ�Sanctuary Cities and Urban Strugglesș�ÑÌȘ�Ĩī�LďĊĴìĊ�
#īăðĊæ�ÐĴ�>īăÌ��ķÌÐīș�TĊÆìÐĮĴÐīș�TĊÆìÐĮĴÐī��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǨș�
ĨĨȘɁǠȭǡǡȘ

ǠǦǧ�>īăÌ��ķÌÐīș�ȹɁ�īÅĊ�ĮĊÆĴķīř�ðĊ�ÆďĊĴÐŘĴɁȺș�op. cit.

179 IbidȘș�ĨȘɁǦǨȘ

les municipalités étant soumises à l’application des lois 
fédérales sur l’immigration.

Certaines villes européennes ont élaboré des stratégies 
inclusives pour favoriser l’intégration des migrants et 
ăÐķī�ÆÆÝĮ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮȘ��ÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÌÐĮ�
motivations complexes et fournissent des enseigne-
ments importants pour favoriser la compréhension entre 
ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ìĒĴÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮȘ�#ȸĨīÝĮ�ÌÐĮ�īÐÆìÐīÆìÐĮ�
ĉÐĊÑÐĮ�ÌĊĮ�ǠǣɁŒðăăÐĮ�ÐķīďĨÑÐĊĊÐĮș�ÆÐīĴðĊÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
et pratiques municipales sont plus favorables à la 
diversité que les politiques et pratiques nationales180. 
Les villes dotées d’infrastructures communautaires et 
d’espaces publics, de logements et d’emplois accessibles 
et facilitant les rencontres continues et répétées entre 
ÌÐĮ�æīďķĨÐĮ�ÌðŒÐīĮðťÑĮ�ÌÐ�ĨďĨķăĴðďĊ�ĮďĊĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ĨăķĮ�
en mesure de réduire les tensions et les sentiments 
xénophobes. Istanbul ȧ}ķīĪķðÐȨ�ÆÆķÐðăăÐ�ÌȸðĉĨďīĴĊĴÐĮ�
populations internationales de réfugiés (notamment 
ÐĊ�ĨīďŒÐĊĊÆÐ�ÌÐ�wřīðÐȨș�ÌďĊĴ�ÌÐĮ�NķīÌÐĮș�ÌÐĮ�tďĉĮ�ÐĴ�
d’autres groupes ethniques non turcs. La ville a offert 
à ces groupes une série de programmes d’assistance 
sociale en utilisant une approche basée sur la foi et la 
charité181Ș�AĮĴĊÅķă�ĮÐ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊÐ�ȹɁŒðăăÐ�ÌÐ�
ĴďăÑīĊÆÐɁȺȘ�qīăăÝăÐĉÐĊĴș�ķĊÐ�ÑĴķÌÐ�īÑÆÐĊĴÐ�ĨďīĴĊĴ�
Įķī�ĨăķĮ�ÌÐ�ǠǡǟɁĉķĊðÆðĨăðĴÑĮ�ăăÐĉĊÌÐĮ�ȧÆďĉĨīÐĊĊĴ�
des zones rurales, des villes et des villages) a exploré les 
possibilités de création de plans d’intégration locaux. 
Cette stratégie volontaire vise à répondre aux besoins 
des migrants et constitue un indicateur utile de l’intérêt 
politique pour la migration182. Les principaux facteurs qui 
ďĊĴ�ðĊŦķÐĊÆÑ�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĨăĊĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�
ȨɁăÐĮ�ÌðĮÆďķīĮ�ăďÆķŘɁț�ÅȨɁăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ÆăÑĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�
ĉðīÐĮ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮɁț�ÆȨɁăÐĮ�ìðĮĴďðīÐĮ�ÌÐ�ĉðæīĴðďĊ�ďķ�ăÐĮ�
dettes historiques envers les populations déplacées. 
Étonnamment, la création de ces plans n’était pas liée au 
nombre de réfugiés arrivant, aux partis politiques locaux 
ou aux niveaux de prospérité économique des zones 
d’accueil en Allemagne. En outre, les zones d’accueil 
qui étaient auparavant confrontées au dépeuplement 
ont souvent été les plus intéressées par la création de 
politiques migratoires actives. Le cas de l’Allemagne 
suggère qu’il existe un mélange complexe de facteurs 
qui façonnent les interventions locales en matière de 
migration, allant de la solidarité et d’une vraie préoccu-
pation pour le sort des réfugiés à des considérations et 
des calculs économiques et politiques, qui peuvent tous 

Ǡǧǟ�TðāÐ�tÆď�ÐĴ�}ķĊ�}ĮĊȭNďāș�ȹɁ:ďŒÐīĊðĊæ�ķīÅĊ�ÌðŒÐīĮðĴřȚ�TķăĴðȭĮÆăī�
īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊĮș�ăďÆă�ÆďĊĴÐŘĴĮș�ÌðĮĮďĊĊĴ�ĊīīĴðŒÐĮɁȺș�European Urban and 
Regional StudiesRegional StudiesɁǡǥș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǢǟȭǡǢǧȘ

ǠǧǠ�ZšæÐ��ÐĊðæķĊ�ÐĴ��řÌ�'īřÌðĊș�ȹɁ:ďŒÐīĊðĊæ�ķīÅĊ�ÌðŒÐīĮðĴř�ðĊ�AĮĴĊÅķăȚ�
Pragmatic and non-discriminatory solutions of governance initiatives 
ðĊ�īÐĮĨďĊĮÐ�Ĵď�ĨďăðĴðÆðĮĴðďĊ�ďå�ÌðŒÐīĮðĴřɁȺș�European Urban and Regional 
StudiesɁǡǥș�ĊoɁǢș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǥǧȭǡǧǡȘ

182 Hannes Schammann et alȘș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�ĴīĊĮåďīĉðĊæ�ăďÆă�ĉðæīĴðďĊ�
ĨďăðÆðÐĮȚ��ÆďĊÆÐĨĴķă�ĨĨīďÆì�ÅÆāÐÌ�Åř�ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�:ÐīĉĊřɁȺș�
Journal of Ethnic and Migration StudiesɁǣǦș�ĊoɁǠǢș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǡɁǧǨǦȭǡɁǨǠǤȘ
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compatriotes migrants et des populations hôtes185. En 
īÑĨďĊĮÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĴīŒðăăÐī�ÐĊ�ÑĴīďðĴÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�
avec des organisations dirigées par des réfugiés, pour 
favoriser la mise en place de stratégies plus équitables 
prêtant attention aux multiples exclusions auxquelles 
ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮ�ăÐĮ�īÑåķæðÑĮ�O:�}sA�ɎȘ�'ĊåðĊș�une 
compréhension plus approfondie des histoires globales 
et des trajectoires multiples des personnes impliquées 
dans l’activisme urbain LGBTQIA+ peut aider les CT et 
d’autres acteurs clés à soutenir des politiques plus 
progressistes dans les zones urbaines186.

7.4 initiatives 
adaptées aux 
personnes âgées 
ÐĴ�¾�ă�þÐķĊÐĮĮÐɁȚ�
favoriser la 
reconnaissance, 
les droits culturels 
et la planification 
équitable

Dans de nombreuses régions du monde, les collecti-
vités territoriales ont promu des espaces consultatifs 
ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�þÐķĊÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�
âgées et les migrants. En outre, de nombreuses auto-
rités traditionnelles ont fait de même dans certains 
pays comme l’Australie, le Canada, le Mexique et 
l’Afrique du Sud. Par exemple, le projet �ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�
humains�ÐĊ�}ķīĪķðÐ��ĨÐīĉðĮ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
des groupes structurellement discriminés, favorisant 
une prestation de services plus participative et plus

ǠǧǤ�#ŒðÌ�wðĊÆăðī�ÐĴ�:ðķăð�wðĊĴĴðș�ȹɁtÐȭ}ìðĊāðĊæ�qīďĴÐÆĴðďĊ�åďī�O:�}A�
tÐåķæÐÐĮ�ðĊ�NĉĨăș��æĊÌȚ���tÐăĴðďĊăș�}īķĮĴȭ�ĮÐÌ��ĨĨīďÆìɁȺș�
Refugee Survey QuarterlyɁǣǠș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǡș�ĨĨȘɁǡǥȭǤǠȘ

Ǡǧǥ��ăðĮďĊ�OȘ��ðĊ�ÐĴ�LķăðÐ��Ș�qďÌĉďīÐș�ȹɁqăÆðĊæ�O:�}sɎ�ķīÅĊ�ÆĴðŒðĮĉĮɁȺș�
Urban StudiesɁǤǧș�ĊoɁǦș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǠɁǢǟǤȭǠɁǢǡǥȘ

stimuler des stratégies et des attitudes plus inclusives 
envers les groupes déplacés.

7.3 stratégies 
municipales 
pour soutenir les 
droits, l’équité 
et l’inclusion 
des personnes 
LGBtQia+

Bien qu’il existe une discrimination généralisée à l’en-
ÆďĊĴīÐ�ÌÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�O:�}sA�Ɏ�ÌĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮș�
les collectivités territoriales ont créé des mécanismes 
pour favoriser leur inclusion et leur accès aux services. 
'Ċ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ŒÐÆ�ăȸ'ķīďĨÐĊ�tðĊÅďœ��ðĴðÐĮ�UÐĴœďīāș�
ăÐ�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�UÐĴœďīā�ďå�tðĊÅďœ��ðĴðÐĮ��ÑĴÑ�ÆīÑÑ�
pour sensibiliser la population et échanger sur des 
solutions équitables183. Les villes participantes incluent 
Rosario (Argentine), Medellín et Bogota (Colombie), 
Montevideo (Uruguay) et Sao Paulo�ȧ�īÑĮðăȨȘ�}ďķĴÐĮ�
ces villes s’attachent à améliorer la qualité de vie et les 
ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ìÅðĴĊĴĮ�O:�}sA�Ɏș�¾�
protéger leur liberté d’identité et à favoriser leur auto-
nomisation tout en luttant contre la stigmatisation. Ces 
villes ont soit adopté une nouvelle législation locale, soit 
trouvé de nouveaux moyens de mettre en œuvre des 
cadres réglementaires susceptibles de protéger leurs 
droits humains. Plusieurs villes d’Amérique latine ont 
ÑæăÐĉÐĊĴ�ÆīÑÑ�ÌÐĮ�ÆÐĊĴīÐĮ�ÌÐ�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑ�O:�}sA�Ɏ�
qui proposent des services juridiques, sociaux et psycho-
logiques, en plus de lutter contre l’homophobie et la 
ĴīĊĮĨìďÅðÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑ�O:�}sA�Ɏ184. 
Il est également nécessaire d’adopter une approche 
ðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊĊÐăăÐ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�īÑåķæðÑĮ�O:�}sA�ɎɁȚ�¾�
Kampala (Ouganda) et dans de nombreuses autres zones 
ķīÅðĊÐĮ�Ìķ�ĨřĮș�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�O:�}sA�Ɏ�ÌÑĨăÆÑĮ�ĮďĊĴ�
souvent victimes de discriminations de la part de leurs 

ǠǧǢ��ĴăðĊ�ZīĴðšș�ȹɁ#ÐĉďÆīĴðĮðĊæ�ĨĴìœřĮ�åďī�ÐĪķăðĴř�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁȺș�
wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�A, Barcelone, 2022.

Ǡǧǣ�wīì�:ĉīĊðș�TīðĊ�tÐðÌÐă�ÐĴ��ăÑĉÐĊĴðĊÐ�}īðÅďķðăăīÌș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�
œðĴì�qīðÌÐȚ�AĊÆăķĮðŒÐ��īÅĊ�qăĊĊðĊæ�œðĴì�O:�}s�Ɏ�qÐďĨăÐɁȺș�IDB Urban 
Development, 2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǧ�ZǡŒȘ�tðď�ÌÐ�LĊÐðīďș�UĴăș��īĮðăð�ÐĴ�
tÐÆðåÐ�åďĊĴ�ĨīĴðÐ�ÌÐĮ�ŒðăăÐĮ�ĨīĴðÆðĨĊĴÐĮȘ
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 accessible187. Il a également permis de développer des 
plates-formes participatives au sein desquelles les 
organisations professionnelles, les universitaires, les 
organisations de la société civile et les organisations 
internationales peuvent cocréer des propositions de poli-
tiques visant à appliquer localement les droits humains. 
En 2019, la municipalité de Muratpasa�ȧ}ķīĪķðÐȨ��ÆīÑÑ�
une assemblée de personnes âgées, en partenariat avec 
l’Université d’Akdeniz et l’Ageing Studies Association, 
ťĊ�ÌȸÐĊÆďķīæÐī�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐ�ĮÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�¾�
la collectivité locale. L’assemblée a permis de sensibi-
liser le public à la discrimination fondée sur l’âge et aux 
multiples formes de violence, de négligence et d’abus. 
L’assemblée, équilibrée en termes de genre, comprend 
des représentants d’ONG, de maisons de retraite et de 
personnes âgées du quartier. Leur contribution a été 
ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ĨīÑÆðÐķĮÐ�ĨÐĊÌĊĴ�ăÐ��Z�A#ȭǠǨɁȚ�ÐĊ�
réponse à la solitude ressentie par de nombreux habi-
ĴĊĴĮ�¶æÑĮ�ĨÐĊÌĊĴ�ăÐ�ÆďĊťĊÐĉÐĊĴș�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ��ĉðĮ�
en place une assistance psychologique (par le biais d’ap-
pels téléphoniques réguliers) et a également amélioré 
l’accès aux médicaments dans les pharmacies locales.

ǠǧǦ�OÐ�ĨīďþÐĴ��ÑĴÑ�ĉÐĊÑ�Ĩī�ăȸAĊĮĴðĴķĴ�tďķăȭ�ăăÐĊÅÐīæȘ�>ÐăÐĊ�ZăĮĮďĊș�
�ìī�bšÌÐĊ��ďĮæķĊ�ÐĴ��ðĊÌð��īðĊðș�ȹɁ}īĊĮĨīÐĊÆř�ĊÌ�>ķĉĊ�tðæìĴĮ�ȯ�
�ďďĨÐīĴðďĊș�ĨīĴĊÐīĮìðĨĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�īðæìĴĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�
ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴé, Barcelone, 2022.

Entre-temps, certains exemples novateurs ont montré 
comment promouvoir une plus grande participation des 
jeunes et des enfants à l’art, la culture, l’aménagement 
urbain et la gouvernance locale. C’est le cas notamment 
du programme Jeunesse et citoyenneté culturelle de 
ă�ÆďĉĉķĊÐ�ÌÐ��ďĨďķæďĊ�¾�Abidjan (Côte d'Ivoire)188. 
Après une crise au cours de laquelle les jeunes ont été 
ĉĊðĨķăÑĮ�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ăÐ�ÆďĊĮÐðă�ĉķĊðÆðĨă��
décidé de promouvoir leur participation à la gouvernance 
locale en mettant l’accent sur la lutte contre les inégalités 
en matière de participation culturelle. Cela a conduit à la 
création d’un conseil communal des jeunes, de plusieurs 
quartiers culturels de la jeunesse et d’activités culturelles 
et sportives organisées par la station de radio municipale. 
Autre initiative prometteuse, Buenos Aires (Argentine) a 
lancé un programme qui vise à promouvoir les droits des 
enfants, à faire entendre leur voix et à les encourager à 
participer activement aux transformations urbaines189.

Ǡǧǧ�UðÆďă®Į��īÅðÐīðș�ȹɁ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�
åīďĉ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřɁȺȘ��ďðī�ÑæăÐĉÐĊĴɁȚ�TðīðÐ�ÌÐ�TÐŘðÆď�ÐĴ��:O�ș�
ȹɁ�ďĨďķæďĊɁȺș��:O���ďĉðĴÑ�ÌÐ��ķăĴķīÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœĪ�ǠL�.

ǠǧǨ��Ìīð¾�#ķīĴÐș��ĉĊÌ�9ăÑĴř�ÐĴ�LķĉðÐ�qķðæĨðĊĐĮș�ȹɁOďÆă�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�
åďī�ÆðŒðÆ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊȜɁȺș�op. citȘɁț�AZq#ș�ȹɁqăřðĊæ�ĊÌ�ĨīĴðÆðĨĴðĊæȘ��ìÐĊ�
ÆìðăÌīÐĊ�īÐ�ĴìÐ�ĨīďĴæďĊðĮĴĮ�ďå�ķīÅĊ�ĨăĊĊðĊæɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUÅU:Lǟ.

wďķīÆÐɁȚ�TīĴūĊș�9ăðÆāīȘ
Catharinaplein à Eindhoven, Pays-Bas.
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Qu’il s’agisse d’interventions à petite échelle dans le 
domaine du logement ou d’interventions à l’échelle de la 
ville, les stratégies locales peuvent être très utiles pour 
promouvoir l’inclusion socio-spatiale tout en renforçant 
ă�īÑÆĴðŒðĴÑ�ÐĴ�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ÌÐĮ��}�¾�ăȸÑæīÌ�ÌÐĮ�
citoyens qui ont été marginalisés par le passé. En effet, 
les stratégies globales par zone, si elles incluent le déve-
loppement d’approches démocratiques dans le processus, 
peuvent favoriser l’inclusion et la résilience face à des 
risques multiples.

�ďĉĉÐ�ăȸďĊĴ�ĊăřĮÑ�ÐĊ�ÌÑĴðă�ăÐĮ�ÆìĨðĴīÐĮɁǡ�ÐĴ�ǣș�ăÐĮ�
quartiers informels abritent plus d’un milliard de personnes 

dans le monde190. La régénération de ces zones s’est géné-
ralement concentrée sur le renforcement de la sécurité 
d’occupation, l’amélioration de l’accès aux services et aux 
infrastructures, et le développement de logements sûrs 
et sécurisés. Étant donné la multiplicité des privations 
en matière de logement, de risques sanitaires environ-
ĊÐĉÐĊĴķŘ�ÐĴ�ķĴīÐĮ�ÌÑťĮ�ĨīÑĮÐĊĴĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�
informels, des interventions participatives et adaptées 
ķ�ĊðŒÐķ�ăďÆă�ĮďĊĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�īÑĨďĊÌīÐ�ÐŨÆ-
cement aux divers besoins de ces quartiers.

ǠǨǟ�ZU�ș�ȹɁTāÐ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ìķĉĊ�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊÆăķĮðŒÐș�ĮåÐș�īÐĮðăðÐĊĴ�ĊÌ�
ĮķĮĴðĊÅăÐɁȺș�ǡǟǠǨș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢð'Ǡ:Zā.

8 des innovations 
pour ne laisser 
ĨÐīĮďĊĊÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑɁȚ�
s’engager dans 
des processus de 
politique spatiale et 
de planification plus 
démocratiques
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secteur privé192. Les investissements s’accompagnent 
généralement d’une hausse vertigineuse des coûts des 
logements. Par conséquent, toute régénération entraîne 
fréquemment des déplacements, ce qui ne fait qu’exa-
cerber les inégalités spatiales et socio-économiques 
ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÐĴ�ÆÆÑăÑīÐī�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸðĉĉďÅðăðÐī193. 
Bien que la régénération des quartiers puisse se prêter 
à polémiques, certaines approches suggèrent que les 
ìÅðĴĊĴĮ�ĉīæðĊăðĮÑĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ĮďăķĴðďĊĮ�
équitables produites conjointement (comme indiqué au 
ÆìĨðĴīÐɁǣș�ĮÐÆĴðďĊɁǡȘǢȨȘ�Pour que les habitants à faibles 
īÐŒÐĊķĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ÆÐĮ�ŒĊĴæÐĮș�ðă�åķĴ�
généralement qu’ils aient accès à des subventions 
publiques et que la collectivité ou les ONG fassent en 
sorte que les améliorations apportées aux logements 
soient produites en collaboration avec les habitants 
eux-mêmes.

#Ð�īÑÆÐĊĴÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ĮķææÝīÐĊĴ�ĪķÐ�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�
multiples et divers – y compris des organisations de 
la société civile, des professionnels de la santé et des 
īÐĮĨďĊĮÅăÐĮ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�ȯ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸĮĮď-
ÆðÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�Ĩďķī�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�
stratégies de renouvellement capables de s’attaquer à de 
ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�#ĊĮ�ă�ÅĊăðÐķÐ�ĨīðĮðÐĊĊÐ�ÌÐ�La 
Coudraie�ȧ9īĊÆÐȨș�ďľ�ŒðŒÐĊĴ�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĴīŒðă-
leurs immigrés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, 
les habitants ont travaillé avec des universitaires locaux 
et des fonctionnaires municipaux pour cocréer un projet 
de rénovation, qui a permis un relogement temporaire et a 

192 Anne Power, qìďÐĊðŘ�ÆðĴðÐĮȚ�}ìÐ�åăă�ĊÌ�īðĮÐ�ďå�æīÐĴ�ðĊÌķĮĴīðă�ÆðĴðÐĮ, 
Cambridge, Polity Press, 2010.

ǠǨǢ�tĪķÐă�tďăĊðāș�ȹɁ}ÐĊ�řÐīĮ�ďå�ĴìÐ��ðĴř�wĴĴķĴÐ�ðĊ��īšðăȜɁȺș�op. cit.

L’amélioration in situ permet de s’assurer que les biens des 
ménages sont conservés et améliorés et permettent aux 
réseaux sociaux et aux organisations locales de continuer 
à s’enraciner. Les organisations de la société civile peuvent 
entretenir des relations avec les responsables politiques 
des collectivités voisines et les processus d’amélioration 
de la participation contribuent à renforcer les organisa-
tions communautaires. En même temps, ces processus 
permettent de promouvoir une gouvernance locale plus 
réactive, car les collectivités territoriales, les agences 
ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ķĴīÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ďŨÆðÐăĮ�ÆīÑÐĊĴ�
ensemble des solutions, en travaillant main dans la main 
avec les citoyens ayant de faibles revenus191.

#ĊĮ�ăÐĮ�ĮÐÆĴðďĊĮɁǧȘǠ�ÐĴ�ǧȘǡș�ĊďķĮ�ÐŘĉðĊÐīďĊĮ�ăÐĮ�
récentes initiatives de revitalisation des logements et 
ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮș�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
zones d’action communautaire et les consortiums de 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĉķăĴðĮÐÆĴďīðÐăăÐ�Īķð�ŒðĮÐĊĴ�¾�ĉĨăðťÐī�ăÐĮ�
ĮďăķĴðďĊĮ�æăďÅăÐĮȘ�O�ĮÐÆĴðďĊɁǧȘǢ�ÅďīÌÐī�ÅīðÝŒÐĉÐĊĴ�
les stratégies locales visant à promouvoir la résilience 
climatique par le biais de partenariats multipartites (en 
ĮȸĨĨķřĊĴ�Įķī�ăȸĨĨīďÆìÐ�ÌÑÆīðĴÐ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǦȨȘ

8.1 favoriser 
l’accès à des 
logements 
abordables et 
la revitalisation 
inclusive des 
quartiers

#ĊĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÆďĊĴÐĉĨďīðĊÐĮș�ďĊ�ĴīďķŒÐ�ÌÐĮ�
quartiers délabrés qui n’attirent pas les investissements 
ou ne parviennent pas à maintenir la cohésion de la 
ÆďĉĉķĊķĴÑɁț�ăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�īÐŒðĴăðĮĴðďĊ�Īķð�ăÐķī�ĮďĊĴ�
ĨĨăðĪķÑÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�Œďðī�Ìķ�ĉă�¾�ĨīďÌķðīÐ�ÌÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�
équitables. Outre des investissements publics limités 
dans les centres-villes et les infrastructures et services, 
ces zones incluent souvent des logements publics mal 
æÑīÑĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ÑăÐŒÑĮ�ÌÐ�ăďæÐĉÐĊĴĮ�ăďÆĴðåĮ�Ìķ�

ǠǨǠ�'ÌķīÌď�tďþĮș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ��ðĴðÐĮȚ�UÐðæìÅďķīìďďÌ��ĨæīÌðĊæ�ĊÌ��īÅĊ�
sķăðĴř�ďå�OðåÐɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĮ�twř.

wďķīÆÐɁȚ��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðȘ
tÑķĊðďĊ�Įķī�ă�ĨăĴÐȭåďīĉÐ�ÌȸĨĨīÐĊĴðĮĮæÐ�ÌÐ�ă�ŒðăăÐș�wðÐīī�OÐďĊÐȘ
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ÐĊÆďķīæÑ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ðă�ĮȸÐĮĴ�
ŒÑīÑ�ÌðŨÆðăÐ�ÌÐ�īÐĨīďÌķðīÐ�ÆÐ�ĮřĮĴÝĉÐ�ÌĊĮ�ÌȸķĴīÐĮ�ŒðăăÐĮ�
françaises194Ș��ķ��īÑĮðăș�ďĊ�ÐĮĴðĉðĴ�ĪķÐ�ǤǟǟɁăďæÐĉÐĊĴĮ�
risquaient d’être démolis dans le centre-ville de Sao Paulo, 
en 2017195. Ce quartier, connu sous le nom de Cracolândia, 
ĨīÑĮÐĊĴðĴ�ĨăķĮðÐķīĮ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ĮďÆðķŘș�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�
ķĊÐ�ÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�ÌÐ�ÌīďæķÐ�ÑăÐŒÑÐɁț�ă�ĮĴðæĉĴðĮĴðďĊ�
ÌÐ�ĮÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ĊďðīĮș�ĉÑĴðĮ�ÐĴ�ĮĊĮȭÅīðɁț�ÌÐĮ�ŒðďăÐĊÆÐĮ�
ĨďăðÆðÝīÐĮ�ĪķďĴðÌðÐĊĊÐĮɁț�ÐĴ�ķĊ�ÆÆÝĮ�ăðĉðĴÑ�ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ĮďÆðķŘ�ÐĴȥďķ�ÌÐ�ĮĊĴÑȘ�UďĉÅīÐ�ÌȸÐĊĴīÐ�ÐăăÐĮ�ĮȸÑĴðÐĊĴ�
enracinées en raison de la présence de désavantages 
divers. Pour éviter les expulsions, des organisations de la 
société civile locales, des urbanistes et des professionnels 
de santé ont élaboré un plan (�ĉĨďĮ�'ăòĮÐďĮ��ðŒď) qui a 
amélioré l’accès à des logements abordables, aux soins 
de santé, aux espaces publics, aux cuisines commu-
nautaires et aux activités culturelles. Ce plan a aidé les 
åĉðăăÐĮ�ÆďĊÆÐīĊÑÐĮ�¾�ĊÑæďÆðÐī�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ŒÐÆ�ăÐĮ�
autorités locales, générant ainsi de nouvelles trajectoires 
vers une ville plus démocratique, capable d’apporter un 
soutien aux services de santé et aux entreprises locales, 
et de favoriser l’inclusion sociale tout en s’attaquant aux 
inégalités selon une approche intersectionnelle. 

#ĊĮ�ă�ŒðăăÐ�ÌȸEindhoven (Pays-Bas), une collaboration 
étroite avec les habitants marginalisés a permis de conce-
voir des plans de logement adaptés aux conditions locales, 
Īķð�ďĊĴ�åŒďīðĮÑ�ă�ÆďìÑĮðďĊ�ĮďÆðăÐ�ÌÐ�ǥǟǟɁìÅðĴĊĴĮ196. 
O�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ��ďååÐīĴ�ķĊ�ĴÐīīðĊ�ÌÐ�ǢǟɁǟǟǟɁĉȈ�¾�ķĊ�
ÅðăăÐķī�ĮďÆðă�¾�ÅķĴ�ĊďĊ�ăķÆīĴðå�ĨĨÐăÑ��ďďĊÅÐÌīūåș�Īķð�
a passé un contrat avec un cabinet d’architectes local 
et fait appel à des organisations locales pour collaborer 
avec les locataires dans le cadre de processus de 
conception équitables. Ces organisations ont travaillé 
avec des groupes traditionnellement exclus (y compris 
des personnes handicapées et des personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage) pour développer des 
typologies de logement appropriées, et ont proposé une 
série d’espaces gérés collectivement (par exemple, des 
espaces verts et des jardins sur les toits). La municipalité 
d’Eindhoven a soutenu le processus et facilité l’accès 
au foncier. Entre-temps, le bailleur social a catalysé le 
processus de conception et de gestion inclusives en 
assurant une participation forte et continue des habitants 
marginalisés. La section suivante examine comment les 
ĮĴīĴÑæðÐĮ�ăďÆăðĮÑÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĉĨăðťÑÐĮ�ŒÐÆ�ăȸðÌÐ�
d’une forte participation communautaire, et offrir de 
multiples avantages pour une urbanisation équitable.

ǠǨǣ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9īďĉ�ķĮÐī�āĊďœăÐÌæÐĮ�Ĵď�ÆðĴðšÐĊ�ÐŘĨÐīĴðĮÐȚ�
democratizing urban renewal and new construction of social housing 
ĨīďþÐÆĴĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

ǠǨǤ�9Đīķĉ��ÅÐīĴď�TķĊÌīÑķ�Ì�Oķšș�ȹɁ�ĉĨďĮ�'ăòĮÐďĮ��ðŒďȚ�ķĉ�ĨīďþÐĴď�
ķīÅĊòĮĴðÆď�Ð�ĮďÆðă�ÐăÅďīÌď�Æďĉ��ÆďĉķĊðÌÌÐ�9Đīķĉ��ÅÐīĴď�TķĊÌīÑķ�
Ì�OķšɁȺș�AĊĮĴðĴķĴď�qĐăðĮș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢqĊOåǧÆ.

ǠǨǥ�tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9īďĉ�ķĮÐī�āĊďœăÐÌæÐĮ�Ĵď�ÆðĴðšÐĊ�ÐŘĨÐīĴðĮÐȜɁȺș�op. cit.

8.2 processus 
dirigés par les 
communautés 
pour favoriser 
l’aménagement 
du territoire 
et garantir un 
accès équitable 
au foncier

Suivant un parcours similaire aux expériences rapportées 
ķ�ÆìĨðĴīÐɁǣ�ȧĮÐÆĴðďĊɁǡȘǡȨș�¾�Freetown (Sierra Leone), 
le Community Action Area Planning (CAAP) a travaillé 
à promouvoir les capacités des populations urbaines 
pauvres et améliorer leurs relations avec les autorités de 
la ville. Ensemble, ils ont cocréé des plans pour renforcer 
l’intégration sociale, spatiale et politique des quartiers 
marginalisés197. La méthodologie CAAP a été développée 
dans le cadre d’un projet de collaboration impliquant le 
wðÐīī�OÐďĊÐ��īÅĊ�tÐĮÐīÆì��ÐĊĴīÐ�ȧwO�t�Ȩș�ă�9ÐÌÐī-
ĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�tķīă�ĊÌ��īÅĊ�qďďī�ďå�wðÐīī�OÐďĊÐ�ȧ9'#�tqȨ�
et l’organisation à but non lucratif Architecture sans 
åīďĊĴðÝīÐĮȭtďřķĉÐȭ�ĊðȘ�OÐ�ĨīÐĉðÐī�ĨīďÆÐĮĮķĮ����q��
donné lieu à des ateliers au sein de deux communautés, 
�ďÆāăÐ��ř�ÐĴ�#œďīšīāș�Īķð�ĮÐ�ĮďĊĴ�ÆďĊÆÐĊĴīÑĮ�Įķī�ă�
ÆďĊÆÐĨĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐĮș�ďĊĴ�ÆìÐīÆìÑ�
à développer des plans de mise à niveau et ont plaidé pour 
un urbanisme plus inclusif auprès des autorités locales. 
Contrairement aux plans traditionnels centralisés, ces 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ďĊĴ�
utilisé une approche localisée et participative avec un 
fort potentiel de démocratisation de la gouvernance 
ăďÆăÐȘ�wȸĨĨķřĊĴ�Įķī�ÆÐ�ĨīÑÆÑÌÐĊĴș�ÐĊ�ǡǟǠǨ�ăÐ�wO�t���
dirigé la création d’une plate-forme d’apprentissage pour 
la ville et d’une série de plates-formes d’apprentissage 

ǠǨǦ��īðĉ�Nďīďĉ�ÐĴ�LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�TÆīĴìřș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�qăĊĊðĊæȚ�
}ìÐ�īďăÐ�ďå��ďĉĉķĊðĴř�ĊÌ��ðĴř�OÐīĊðĊæ�qăĴåďīĉĮ�ðĊ�9īÐÐĴďœĊɁȺș�Recueil 
ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�LďĮÐĨì�
TķĮĴĨì�TÆīĴìřș��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�ÐĴ�wķăðĉĊ�9Ș�Nĉīș�
ȹɁtÐĨďīĴ�ďĊ�ĴìÐ�īďăÐ�ďå��ďĉĉķĊðĴř��ÆĴðďĊ��īÐ�qăĊĊðĊæ�ðĊ�ÐŘĨĊÌðĊæ�ĴìÐ�
ĨīĴðÆðĨĴďīř�ÆĨÅðăðĴðÐĮ�ďå�ĴìÐ�ķīÅĊ�ĨďďīɁȺș�9īÐÐĴďœĊș�ǡǟǠǨș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOÌǣìOæ.



Figure 9.4 
Consortiums thématiques de la zone d’aménagement spéciale de Mukuru (Kenya)

8 des innovations pour ne Laisser personne de Côté

rapport GoLd vi422

communautaires. Ces deux structures de gouvernance 
interconnectées ont permis de réunir différents acteurs 
urbains pour qu’ils se rencontrent périodiquement, 
discutent des défis et des stratégies auxquels sont 
confrontés les quartiers informels. Ces plates-formes 
sont depuis devenues un espace clé pour le partage des 
connaissances associées aux mécanismes d’amélioration 
ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐ�9īÐÐ-
town. Elles ont par exemple soutenu le développement, 
la mise en œuvre et l’institutionnalisation des CAAP. Les 
ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÌÐ�9īÐÐĴďœĊ�ÌÑĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�soutenir les 
ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐ�ĨÐīĉÐĴ�
de renforcer l’action des groupes marginalisés, leur 
ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌȸðĊŦķÐī�Įķī�ăÐ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸÆÆīďôĴīÐ�
ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�¾�ĨīĴðÆðĨÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�
ķŘ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĨĴðăÐ198. 

ǠǨǧ�#ķīĊĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ����qș�ķĊ�ÆďĉðĴÑ�ÌÐ�ĨðăďĴæÐ��
accompagné les résidents de la communauté dans leur organisation 
et leur acquisition de compétences en matière de cartographie, de 
photographie et de tactiques de plaidoyer. Les participants ont ensuite 

#ĊĮ�ăÐ�ĪķīĴðÐī�ðĊåďīĉÐă�ÌÐ�Tķāķīķ�¾�Nairobi (Kenya), des 
mouvements communautaires et des organisations de la 
société civile se sont appuyés sur des années de collecte 
de données et de plaidoyer pour développer un processus 
d’amélioration participatif, global et à grande échelle, 
qui a reçu un soutien important de la part des agences 
officielles, des universitaires et d’autres partenaires. 
L’initiative de modernisation de Mukuru, connue sous le 
nom de Zone d’aménagement spécialeș�ÅÑĊÑťÆðÐī�¾�ĨăķĮ�
ÌÐ�ǠǟǟɁǟǟǟɁĉÑĊæÐĮ�ÌÐ�ă�šďĊÐ�ðĊÌķĮĴīðÐăăÐ�ÌÐ�UðīďÅð199. 

constaté une amélioration de leur estime de soi et se sont sentis acteurs du 
ÆìĊæÐĉÐĊĴș�ĴďķĴ�ÐĊ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌÐ�īÐăĴðďĊĮ�īÐĊåďīÆÑÐĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ķĴďīðĴÑĮ�
locales. Il reste à s’assurer que les processus participatifs sont réellement 
inclusifs pour les résidents défavorisés tels que les jeunes, les personnes 
ìĊÌðÆĨÑÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�åðÅăÐĉÐĊĴ�ăĨìÅÑĴðĮÑÐĮȘ�LďĮÐĨì�TķĮĴĨì�
TÆīĴìřș��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊð�ÐĴ�wăĉĊ�9Ș�Nĉīș�ȹɁtÐĨďīĴ�ďĊ�ĴìÐ�
īďăÐ�ďå��ďĉĉķĊðĴř��ÆĴðďĊ��īÐ�qăĊĊðĊæȜɁȺș�op. cit.

ǠǨǨ�wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁTķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐɁȺș�Recueil 
ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡɁț�qìðăðĨĨ�>ďīĊș�
ȹɁ'ĊÅăðĊæ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ĨăĊĊðĊæ�Ĵď�ÅÐ�ĮÆăÐÌ�ðĊ�ÐŘÆăķĮðďĊīř�ķīÅĊ�ĨďăðĴðÆă�
ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮȚ�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ĴìÐ�Tķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐ�ðĊ�UðīďÅðɁȺș�
'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ��īÅĊðšĴðďĊɁ33, noɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǤǠǨȭǤǢǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�TķķĊæĊď�œ��ĊŒūūðș�ȹɁTķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐ�ȧNÐĊřȨɁȺș�ǡǟǠǧș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăÅīŘǠřȘ
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En 2017, à la suite de l’annonce par le gouvernement du 
comté de la création d’une zone d’aménagement spéciale 
à Mukuru, la fédération kenyane des habitants des taudis 
TķķĊæĊď�œ��ĊŒūūð�ÐĴ�ĮÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�ďĊĴ�ÆďăăÅďīÑ�
pour élaborer une série de stratégies d’amélioration 
ĉķăĴðĮÐÆĴďīðÐăăÐĮȘ�#ÐĮ�ÆďĊĮďīĴðķĉĮ�ĨăķīðÌðĮÆðĨăðĊðīÐĮ�
ont été créés et ont utilisé des approches participatives 
ðĉĨăðĪķĊĴ�ĨÐĊÌĊĴ�ÌÐķŘɁĊĮ�ăÐĮ�ìÅðĴĊĴĮ�ÌÐ�Tķāķīķș�
pour cocréer des plans détaillés et élaborer des recom-
ĉĊÌĴðďĊĮ�ÆďķŒīĊĴ�ĮÐĨĴɁÌďĉðĊÐĮ�ĴìÑĉĴðĪķÐĮ�ȧŒďðī�
ťæķīÐɁǨȘǣȨȘ�}ďķĮ�ăÐĮ�ÆďĊĮďīĴðķĉĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÌðīðæÑĮ�ÆďĊþďðĊ-
tement par des fonctionnaires du gouvernement du comté 
et des membres du personnel d’une organisation de la 
société civile. En 2020, les services métropolitains de 
Nairobi, une agence présidée par des militaires établie 
sous l’autorité exécutive du président, ont prolongé la 
ĨÑīðďÌÐ�ÌÐ�ÌÐķŘɁĊĮ�ÌÐ�ă�Zone d’aménagement spéciale. 
Les services métropolitains de Nairobi ont alors rapide-
ment mis en œuvre des stratégies de modernisation à 
Mukuru, notamment en améliorant les routes, le drainage 
et l’assainissement, et se sont également engagés à 
ÆďĊĮĴīķðīÐ�ǠǤɁǟǟǟɁăďæÐĉÐĊĴĮȘ�OÐ�ĉďÌÝăÐ��ÌÑþ¾�ÆīÑÑ�ÌÐĮ�
précédents au niveau local et sera reproduit, puisque 
les responsables locaux et le ministère national des 
}īĊĮĨďīĴĮș�ÌÐĮ�AĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�Ìķ�#ÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�
urbain ont l’intention de reprendre ce modèle de zone 

d’aménagement spéciale dans les autres grands quartiers 
ðĊåďīĉÐăĮ�ÌÐ�UðīďÅðɁȚ�NðÅÐī�ÐĴ�TĴìīÐȘ

Parmi les nombreux aspects pionniers de la zone d’amé-
nagement spéciale (ZAS) de Mukuru, les consortiums 
pluridisciplinaires ont contribué à repenser les stratégies 
d’aménagement territorial du Kenya, souvent socialement 
exclusives. En ajustant les normes conventionnelles 
en matière d’infrastructures physiques et sociales, et 
en demandant aux habitants de préciser les éléments 
essentiels que ces installations devraient comporter, les 
consortiums ont contribué à éviter le déplacement de 
la quasi-totalité des ménages de Mukuru200Ș�#Ð�åÉďĊ�
plus générale, le consortium pluridisciplinaire de la zone 
d’aménagement spéciale s’est révélé être un véhicule 
précieux pour l’amélioration des quartiers informels, en 
particulier lorsque les professionnels et les fonctionnaires 
sont en mesure de travailler en étroite collaboration 
avec les communautés, à condition que les membres 
du consortium reçoivent des ressources et un soutien 
ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐă�ĮķŨĮĊĴĮȘ�

200 Alice Sverdlik et alȘș�ȹɁ�ÆìðÐŒðĊæ�wÆăÐș�wďÆðă�AĊÆăķĮðďĊș�ĊÌ�
TķăĴðåÆÐĴÐÌ�wìÐăĴÐī�wďăķĴðďĊĮɁȺș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢOþĊǡåO.

wďķīÆÐɁȚ�}ďĉ��īīÐĴĴș��ĊĮĨăĮìȘ
Peinture murale à Milwaukee, Wisconsin, États-Unis.
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8.3 stratégies 
équitables pour 
la promotion 
de la réduction 
des risques de 
catastrophe 
et la résilience 
climatique 

La ville de Manizales (Colombie), qui compte environ 
ǣǟǟɁǟǟǟɁìÅðĴĊĴĮș�ĨďĮĮÝÌÐ�ķĊÐ�ăďĊæķÐ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ÐĊ�
ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐ�æăďÅăÐș�ðĊĴÑ-
grant la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation 
au climat, l’aménagement du territoire et l’utilisation du 
foncier, tout en favorisant l’inclusion des groupes margi-
nalisés201. Ayant connu plusieurs catastrophes majeures 
(notamment des inondations, des glissements de terrain 
et des éruptions volcaniques), la municipalité a adopté 
des stratégies d’anticipation qui incluent une collabora-
tion interinstitutionnelle et une forte participation de la 
ÆďĉĉķĊķĴÑȘ�#ĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ĮďĊ�ĨīďæīĉĉÐ�ȹɁGuar-
dianes de la laderaɁȺș�ķĊÐ�ZU:�ăďÆăÐ��ĴīŒðăăÑ�ŒÐÆ�ĨăķĮ�
ÌÐ�ǠǟǟɁåÐĉĉÐĮ�ÌÐ�ă�ÆďĉĉķĊķĴÑ�ăďÆăÐ�Ĩďķī�ðÌÐī�¾�
stabiliser les pentes tout en renforçant leurs capacités de 
leadership et d’engagement communautaire202. Manizales 
a lancé ce programme après une série de glissements 
de terrain majeurs survenus en 2003, lorsque la muni-
cipalité a réalisé que l’infrastructure existante devait 
être complétée par une approche communautaire de la 
maintenance et du renforcement des capacités locales.

L’action municipale en faveur du climat à eThekwini 
ȧ�åīðĪķÐ�Ìķ�wķÌȨ��ÅÑĊÑťÆðÑ�Ìķ�ăÐÌÐīĮìðĨ�ĮďķĴÐĊķ�ÌÐĮ�
experts locaux, qui ont été les premiers à mettre en 
ĨăÆÐ�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�¾�ăďĊæ�
terme favorisant les moyens de subsistance et le déve-

ǡǟǠ�LďīæÐăðĊ�>īÌďř�ÐĴ�Oķš�wĴÐăă��Ðă®ĮĪķÐš��īīÐīďș�ȹɁtÐȭĴìðĊāðĊæ�
ȵ�ðďĉĊðšăÐĮȶȚ�ÌÌīÐĮĮðĊæ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ÌĨĴĴðďĊ�ðĊ�TĊðšăÐĮș�
�ďăďĉÅðɁȺș Environment and UrbanizationɁǡǥș�ĊoɁǠș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǤǢȭǥǧȘ

ǡǟǡ�Lķăð��ÐĮÐăřș�ȹɁ}ďœīÌĮ�ķĊÌÐīĮĴĊÌðĊæ�ÐĊÅăðĊæ�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮ�åďī�æďďÌ�
ĨīÆĴðÆÐĮ�ðĊ�ÌðĮĮĴÐī�īðĮā�ĉĊæÐĉÐĊĴȚ�Ċ�ĊăřĮðĮ�ďå�ÆīðĴðÆă�þķĊÆĴķīÐĮ�
ðĊ�TĊðšăÐĮș��ďăďĉÅðɁȺș�Environment and UrbanizationɁǢǢș�ĊoɁǡș�ǡǟǡǠș�
ĨĨȘɁǤǨǨȭǥǠǤȘ

loppement urbain équitable. Sous l’impulsion du service 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴăÐ�ÐĴ�ÌÐ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�Ìķ�
ÆăðĉĴ�ÌÐ�ă�ĉķĊðÆðĨăðĴÑ�ÌȸÐ}ìÐāœðĊðș�ă�ŒðăăÐ��ÑăÅďīÑ�
en 2004 un Programme municipal de protection du climat 
novateur, axé sur l’adaptation. Ce programme a ensuite été 
complété par un groupe de travail chargé de la question 
de l’atténuation, lancé en 2011203. Une stratégie clé a 
consisté à lier l’action climatique à la création d’emplois 
et à l’amélioration des conditions de vie, notamment en 
restaurant et en maintenant des écosystèmes et toute 
ķĊÐ�ĮÑīðÐ�ÌȸďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�Ĩďķī�ȹɁÑÆďȭÐĊĴīÐĨīÐĊÐķīĮɁȺș�Īķð�
ont permis aux habitants marginalisés de gagner leur vie. 
Parmi les initiatives importantes, on peut souligner la plan-
tation d’arbres, la restauration des berges et la collecte 
de matériaux recyclables, ainsi que des possibilités de 
formation connexes204. Ce modèle basé sur l’écosystème 
a séduit à la fois des parrainages privés et les dirigeants 
politiques de la ville. Il présente des avantages tant en 
termes d’atténuation que d’adaptation et a été reproduit 
par les municipalités voisines (grâce à un partenariat avec 
une ONG locale). Bien que les travaux de la ville concernant 
le climat aient été entrepris sans aucun mandat légal ou 
politique, l’utilisation des ressources existantes par les 
experts locaux a fourni un point de départ essentiel tout 
en suscitant l’attention internationale et en favorisant la 
mise en œuvre d’actions supplémentaires.

�ďĉĉÐ�ÆÐă��ÑĴÑ�ĮďķăðæĊÑ�ĴďķĴ�ķ�ăďĊæ�ÌÐ�ă�ĮÐÆĴðďĊɁǧș�
il est ĨīðĉďīÌðă�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
démocratique à plusieurs niveaux et adaptée aux terri-
toires, capable de générer des solutions équitables et 
de favoriser les mesures liées au climat et à la justice 
sociale dans les zones urbaines.

ǡǟǢ�#ÐÅī�tďÅÐīĴĮ�ÐĴ�wÐĊ�Zȸ#ďĊďæìķÐș�ȹɁ�īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă��ìăăÐĊæÐĮ�
ĊÌ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ��ÆĴðďĊ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�Environment and 
UrbanizationɁǡǤș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǡǨǨȭǢǠǨɁț�#ÐÅī�tďÅÐīĴĮș�ȹɁqīðďīðĴðšðĊæ�
ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ÌĨĴĴðďĊ�ĊÌ�ăďÆă�ăÐŒÐă�īÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì�
�åīðÆɁȺș�Environment and UrbanizationɁǡǡș�ĊoɁǡș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǢǨǦȭǣǠǢȘ

ǡǟǣ�#ÐÅī�tďÅÐīĴĮ�ÐĴ�wÐĊ�Zȸ#ďĊďæìķÐș�ȹɁ�īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă��ìăăÐĊæÐĮ�
ĊÌ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ��ÆĴðďĊ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�op. cit.

wďķīÆÐɁȚ�LďĮÑ�UŒðș�qðŘÅřȘ
Manizales, Colombie.
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9 Conclusions

tÐÆďĊĊðĮĮĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮÐ�åďĊÌÐī�
sur différents mécanismes et stratégies, ce chapitre a 
examiné une série d’expériences pouvant être combinées 
de manière novatrice pour contribuer à l’approfondisse-
ment de la démocratie et créer des trajectoires vers une 
plus grande égalité urbaine et territoriale. Trois piliers 
clés de la démocratie locale ont été examinés en détail 
ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐɁȚ�ȨɁă�ÆðĴďřÐĊĊÐĴÑș�ăȸÑæăðĴÑ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÐĴ�
ă�þķĮĴðÆÐɁț�ÅȨɁăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ÐĴ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðåĮ�
ÐĴ�īÐĮĨďĊĮÅăÐĮɁț�ÆȨɁăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐĴ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌÐĮ�
citoyens205. Ce chapitre a également examiné les moyens 
à disposition des collectivités territoriales pour renforcer 
ces piliers et faire avancer la démocratisation, en utilisant 
ăÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮ�æÑĊÑīÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ȹɁåĉðăăÐĮ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊ�
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐɁȺș�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�
fonctionnaires engagés dans un gouvernement ouvert, la 
ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÐĴ�ă�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ĨăķĴĒĴ�
que de préconiser une voie unique vers la démocratisation, 
ce chapitre plaide en faveur de l’adoption de solutions 
Įķī�ĉÐĮķīÐ�ÐĴ�ÌȸķĊ�ÑŒÐĊĴðă�ŦÐŘðÅăÐ�ÌÐ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�Ĩďķī�
renforcer la démocratisation locale. L’un des points de 
départ d’une démocratisation accrue est la reconnais-
sance par les collectivités territoriales des droits de tous 
et toutes, y compris des personnes qui sont défavorisées 
de multiples façons.

En effet, les collectivités territoriales doivent respecter, 
protéger et faire appliquer le droit de chacun et 
chacune à participer à la vie publique. Cela nécessite 
une approche globale des mécanismes démocratiques, 
associant les innovations participatives au droit de vote, 
à la participation à des élections locales régulières et 
libres. Cette reconnaissance peut aider tous les citoyens 
à s’engager plus pleinement dans la vie démocratique et 
constitue un premier pas vers une réduction directe des 
inégalités politiques. La reconnaissance de ces droits 

ǡǟǤ��īÐÆìĴþÐ�NÐĉĨ�ÐĴ�TÑăðÌ�LðĉÑĊÐšș�ȹɁwĴĴÐ�ďå�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř�
�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�9īĉÐœďīāɁȺș�op. citȘș�ĨĨȘɁǡǠȭǡǡȘ

peut également contribuer à lutter contre d’autres formes 
d’inégalité et de discrimination associées. 

Comme expliqué ci-dessus, les innovations démocra-
tiques ont créé toute une série d’espaces délibératifs (par 
exemple, des mini-publics comprenant des assemblées 
de citoyens, des référendums, des initiatives citoyennes 
et des conseils spécialisés), d’espaces participatifs (par 
exemple, le budget participatif) et de mécanismes de 
gouvernance collaborative (par exemple, des logements 
et des services coproduits, des fonds de développement 
communautaire et des approches adaptées aux territoires  
telles que l’amélioration des quartiers informels et les 
ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�īÑĊďŒĴðďĊ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮȨȘ�}ďķĮ�ÆÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�
et mécanismes peuvent jouer un rôle important dans 
la lutte contre les diverses formes d’exclusion spatiale, 
socio-économique et autres formes d’exclusion interdé-
ĨÐĊÌĊĴÐĮȘ�}ďķĴÐåďðĮș�Ĩďķī�ř�ĨīŒÐĊðīș�ðă�ÐĮĴ�ĨīðĉďīÌðă�ĪķÐ�
ăÐĮ��}�ÑăÅďīÐĊĴ�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ðĊÆăķĮðŒÐĮ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�Īķð�
ĊÐ�ăðĮĮÐĊĴ�ĨÐīĮďĊĊÐ�ÐĴ�ķÆķĊ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑ. Cela est 
réalisable en reconnaissant et en valorisant tout d’abord 
les divers besoins et aspirations de la population et des 
différents groupes qui la composent, et en promouvant 
ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÆĨÅăÐĮ�ÌȸĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ŒďðŘ�ÌÐĮ�ĨďĨķă-
tions rarement entendues. Il donc essentiel d’aborder les 
demandes des groupes marginalisés, pour répondre à 
ăÐķīĮ�ĨīÑďÆÆķĨĴðďĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮ�ŒÐÆ�ÌÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�
intersectionnellesȘ��Ðă�ĨĮĮÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�Ĩī�ăȸðÌÐĊĴðť-
ÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÑÆìÐăăÐ�ĮĨĴðăÐ�Įķī�ăĪķÐăăÐ�ďĨÑīÐī�ȧīÐŦÑĴĊĴ�
les priorités des citoyens à un moment particulier dans le 
temps), et par la cocréation via des approches adaptées 
aux zones ou des territoires concrets qui ciblent les 
quartiers très défavorisés.

En outre, les collectivités territoriales engagées dans 
un gouvernement ouvert et des approches basées 
sur les droits n’ont pas seulement œuvré à la promotion 
des droits, elles ont également renforcé la reddition des 
comptes et la légitimité des institutions. Le gouverne-
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ment ouvert doit être une priorité transversale pour 
les décideurs locaux qui cherchent à promouvoir la 
ĴīĊĮĨīÐĊÆÐș�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊș�ťĊ�
ÌȸÑĴÅăðī�ķĊÐ�īÐăĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ķĊÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐĮ�
ÆďĉĨĴÐĮ�īÑæķăðÝīÐ�ŒÐÆ�ăÐķīĮ�ÆðĴďřÐĊĮȘ�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�
ont donc utilisé des outils numériques pour promouvoir 
un gouvernement ouvert et renforcer la participation. 
}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÐĊÆďīÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�
supplémentaires pour favoriser l’inclusion numérique et 
ÆīÑÐī�ÌȸķĴīÐĮ�åďīĉÐĮ�ÌȸÐĊææÐĉÐĊĴș�ťĊ�ĪķÐ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮ�
défavorisés ne soient pas davantage exclus. Ce chapitre 
ÅďīÌÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ă�ĉĊðÝīÐ�ÌďĊĴ�ăÐĮ��}�luttent contre 
la corruption, favorisent la transparence et la reddition 
des comptes. L’utilisation de stratégies fondées sur 
les droits constitue une voie essentielle vers une plus 
grande égalité et une démocratisation de la ville. Les 
�ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮș�Īķð�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�
l’inclusion, à garantir la dignité et à faire entendre la voix 
des groupes structurellement discriminés, en sont l’illus-
tration. Certaines collectivités territoriales ont cherché à 
intégrer des approches fondées sur les droits en utilisant 
des stratégies juridiques multiformes, des partenariats 
et d’autres approches innovantes206. Il existe également 
ÌÐĮ�ďĨĨďīĴķĊðĴÑĮș�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐĮ�Ĩďķī�ăÐĮ��}ș�ÌÐ�promouvoir 
les droits économiques, sociaux et culturels, comme le 
démontrent les partenariats municipaux inclusifs avec 
les travailleurs informels et les initiatives culturelles 
de grande envergure capables de promouvoir l’égalité 
urbaine et de renforcer la démocratie locale207Ș�#Ð�ĨăķĮș�en 
approfondissant les processus de décentralisation, les 
gouvernements nationaux et les collectivités territoriales 
peuvent favoriser l’exercice de la démocratie locale tout en 
créant des opportunités équitables pour la participation 
des citoyens et la prise de décision.

L’ensemble de ces stratégies peut être utilisé pour lutter 
contre de multiples inégalités et apporter des avantages 
ÆďĊĮðÌÑīÅăÐĮɁȚ�ÆðĴďřÐĊĮ�ĨăķĮ�ķĴďĊďĉÐĮș�þķĮĴðÆÐ�ĮďÆðăÐ�
urbaine et démocratie locale renforcées. Les exemples 
variés présentés dans ce chapitre démontrent que 
beaucoup de collectivités territoriales sont disposées à 
répondre aux initiatives communautaires, voire à prendre 
ăÐķī�ăÐÌÐīĮìðĨș�ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ķĊÐ�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ÑĪķðĴÅăÐș�
ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�ăȸÐĊĴīðÌÐȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�åŒď-
riser une plus grande reconnaissance et une participation 
politique plus paritaire208. Il est en outre nécessaire qu’elles 
développent des ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÌðŒÐīĮðťÑĮ�
et offrent des possibilités diverses aux citoyens pour 
qu’ils puissent fournir des avisș�ťĊ�ÌȸðÌÐī�¾�īÑĨďĊÌīÐ�ÌÐ�

ǡǟǥ��ďĊĮÐðă�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐ�ăȸ>ďĉĉÐ�ÌÐĮ�UĴðďĊĮ�ķĊðÐĮș�ȹɁtďăÐ�ďå�ăďÆă�
æďŒÐīĊĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�ĨīďĉďĴðďĊ�ĊÌ�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ďå�ìķĉĊ�īðæìĴĮȜɁȺș�op. cit.

ǡǟǦ�UðÆďă®Į��īÅðÐīðș�ȹɁ}ìÐ�īðæìĴ�Ĵď�ĨīĴðÆðĨĴÐ�ðĊ�ķīÅĊ�ÆķăĴķīă�ăðåÐȚ�
åīďĉ�ðĊÐĪķăðĴðÐĮ�Ĵď�ÐĪķðĴřɁȺɁț��ĉðÐ�wďķÌðÐĊș�ȹɁTÐĉďīřș�TķăĴðĨăðÆðĴřș�ĊÌ�
qīĴðÆðĨĴďīř��ķīĴðďĊ�Ĵ�ĴìÐ�#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉș��ĨÐ�}ďœĊɁȺș�op. citȘɁț�
�ďĊðĴ��ÐĊĊÐĴĴș�ȹɁ#ðĮĴīðÆĴ�wðŘ�TķĮÐķĉȚ��ÆĴðŒðĮĴĮ�åďī��ìĊæÐɁȺș�op. cit.

ǡǟǧ��ìīðĮĴďĨìÐī��Ĩș��ĉðă��ďÆðĎ�ÐĴ��īÐĊ�OÐŒřș�ȹɁ}ìÐ��īÅĊ�#ðĉÐĊĮðďĊĮ�
ďå�AĊÐĪķăðĴř�ĊÌ�'ĪķăðĴřɁȺș�op. cit.

façon adéquate aux besoins des groupes marginalisés. En 
résumé, ces innovations peuvent jouer un rôle important 
dans la promotion d’une nouvelle culture de gouvernance 
fondée sur les valeurs démocratiques, les droits humains 
et les pratiques équitables.

qďķī�ăÐĮ��}ș�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ĨīĴðÆðĨ-
tives, délibératives, représentatives et d’autres actions 
innovantes peut offrir des grandes opportunités pour 
enrichir les trajectoires de démocratisation. Il est donc 
essentiel que les collectivités locales avancent dans 
l’institutionnalisation de la participation et développent 
ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�Ĩďķī�ȹɁÆďĉĨăÑĴÐī�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�ĨīĴð-
cipatives avec d’autres éléments du système démo-
cratique209Ɂ».�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮĮďÆðÐī�ăÐĮ�ȹɁåĉðăăÐĮɁȺ�
d’innovation mentionnées précédemment avec différents 
mécanismes et points d’entrée. Elles disposent de divers 
ĉďřÐĊĮ�Ĩďķī�ÆÐ�åðīÐɁȚ�ķĴðăðĮÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ĴìÑĉĴðĪķÐ�
ȧĨī�ÐŘÐĉĨăÐș�ăÐ�ăďæÐĉÐĊĴș�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴȨɁț�ðĊĴÐīŒÐĊðī�
dans des zones ciblées (par exemple, les quartiers 
ĨķŒīÐĮȨɁț�ďķ�ÌďĨĴÐī�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÅĮÑÐĮ�Įķī�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�
(par exemple, se concentrer sur les femmes, les jeunes ou 
ăÐĮ�ĉðæīĊĴĮȨȘ�#ȸķĴīÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðĮĴðďĊ�
peuvent promouvoir des mesures contre toute discrimi-
nation, pour le respect de la liberté à la dissidence et à la 
manifestation, et assurer l’égalité d’accès à la justice. La 
mise en œuvre de quotas politiques peut encourager 
ķĊÐ�īÐĨīÑĮÐĊĴĴðďĊ�ĨăķĮ�ÌðŒÐīĮðťÑÐ�ȧĊďĴĉĉÐĊĴș�ÌÐĮ�
femmes). Une approche globale fondée sur les droits 
(accordant une attention particulière aux droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun 
ÐĴ�ÆìÆķĊÐȨ�ĮÐī�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�Ĩďķī�īÑăðĮÐī�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�

ǡǟǨ�:īìĉ�wĉðĴìș�ȹɁtÐŦÐÆĴðďĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĴìÐďīř�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ďå�ÌÐĉďÆīĴðÆ�
ðĊĊďŒĴðďĊĮɁȺș�op. citȘș�ĨȘɁǤǦǦȘ

wďķīÆÐɁȚ�qÐæ�>ķĊĴÐīș�9ăðÆāīȘ
Mur frontalier du côté américain. Nogales, Arizona, États-Unis.
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les qīðĊÆðĨÐĮ�ÌÐ�:œĊŪķ et autres engagements connexes. 
OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�reconnaître l’expérience 
et les contributions des travailleurs informels, des 
habitants des quartiers informels, des populations 
déplacées, des personnes handicapées et d’autres 
groupes marginalisés. À travers l’auto-collecte des 
données, et via d’autres moyens, ces groupes peuvent 
offrir de nouvelles approches et fournir des informations 
susceptibles de favoriser une collaboration plus équitable 
avec les institutions publiques. 

Ces innovations présentent des avantages évidents 
en termes de renforcement de la démocratie, et les 
collectivités territoriales peuvent en tirer de multiples 
avantages, créant ainsi des cercles vertueux avec des 
ÆðĴďřÐĊĮ�ĴďķþďķīĮ�ĨăķĮ�ÐĊææÑĮȘ�}ďķĴ�ÌȸÅďīÌș�ăÐĮ�æďķŒÐī-
nements locaux innovants peuvent agir de façon plus 
pertinente pour répondre aux populations qu’ils servent, 
pour y intégrer les besoins des groupes particulièrement 
défavorisés et en réduisant ainsi les inégalités. Ensuite, 
ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĨďăðĴðĪķÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ��}ȭĮď-
ciété civile peuvent élargir l’engagement démocratique. 
Plusieurs des exemples cités dans ce chapitre ont été 
initiés ou soutenus par des collectivités territoriales, 
mais ne peuvent prospérer que dans un contexte d’une 
participation active des citoyens et d’un engagement 
continu. La démocratie est un système avec un énorme 
potentiel qui ne peut se réaliser qu’à travers l’action. La 
démocratie locale se développe lorsque les populations 
ont la possibilité d’agir, que ce soit avec leur vote, en 
s’engageant dans des processus participatifs ou en 
participant à des actions collectives dans leur quartier. 
'ĊťĊș�ăȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ăďÆă�ĨÐķĴ�ÆĴăřĮÐī�ÌÐĮ�boucles de 
rétroaction positives et susciter de nouvelles formes 
d’engagement équitable à plusieurs échelles. Celles-ci 
ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊÆăķīÐ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊ-
ciers inclusifs tels que les fonds de développement 
communautaire.

Il est important de souligner qu’il n’existe pas de 
processus démocratique unique ou linéaire. Ce chapitre 
ne préconise pas de voie privilégiée vers la démocra-
tisation, mais propose plutôt une série d’expériences 
pour favoriser la démocratisation, qui peuvent être 
adaptées aux contextes locaux et approfondies au 
ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ. L’innovation, qui vise à renforcer la parti-
ÆðĨĴðďĊș�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�ÐĴ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�
d’une gouvernance ouverte, illustrées par les différentes 
ÑĴķÌÐĮ�ÌÐ�ÆĮș�ĉďĊĴīÐĊĴ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÑ�ķĊÐ�
myriade de stratégies pour favoriser la démocratisation 
et soutenir un développement plus équitable. Ce chapitre 
ne suggère pas toutefois d’adopter une approche ou 
séquence d’interventions particulière, car ce sont les 
priorités, l’histoire et les structures locales qui devront 
ÌÑĴÐīĉðĊÐī�ăÐĮ�ĉďÌăðĴÑĮ�ÌȷðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮȘ�L’action de 
la société civile et les expériences communautaires 
antérieures peuvent également jouer un rôle central 

dans la génération, la cocréation et la mise en œuvre de 
stratégies de démocratisation équitables, en tandem 
ŒÐÆ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮȘ�#ðååÑīÐĊĴĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
collectifs de prise de décision peuvent alimenter des 
formes alternatives d’engagement démocratique. Bien que 
des interventions précises ne puissent être prescrites à 
l’avance, le processus de démocratisation est hautement 
itératif et n’émerge souvent qu’après de longues périodes 
de temps. À mesure que les citoyens s’engagent dans 
des pratiques démocratiques locales (y compris en 
travaillant étroitement avec les CT), la démocratie doit 
être davantage protégée et renforcée, en utilisant les 
trajectoires décrites dans ce chapitre.

�ȸÐĮĴ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�Īķðș�¾�ă�åďðĮș�ĉÐĴ�ăÐĮ��}�ķ�ÌÑť�ÐĴ�
leur permet d’agir de façon pertinente pour répondre aux 
divers groupes de population, avec le développement 
de formes plus justes et équitables dans le soutien 
apporté aux citoyens. La création d’alliances et d’autres 
stratégies inclusives peut aider à relever les nombreux 
ÌÑťĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ķŘĪķÐăĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ăÐĮ�ŒðăăÐĮ�ÐĴ�
les communautés. Les objectifs trop ambitieux et les 
promesses de démocratisation de la gouvernance locale 
restent souvent de simples aspirations, en particulier 
dans le contexte de villes très inégales. La distribution 
ĮřĉÑĴīðĪķÐ�Ìķ�ĨďķŒďðī�ĨīďťĴÐ�ĮďķŒÐĊĴ�ķŘ�ÑăðĴÐĮ�ăďÆăÐĮ�
ķ�ÌÑĴīðĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĉÑĊæÐĮ�ÐĴȥďķ�ÌÐĮ�ĪķīĴðÐīĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�
ÌÑåŒďīðĮÑĮȘ��ÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ďĊĴ�ÑĴÑ�ÐŘĉðĊÑÐĮ�ÐĊ�ÌÑĴðă�
dans ce chapitre, tout comme les défis inhérents à 
ăȸðĊĴÐĊĮðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ÑĪķðĴÅăÐĮȘ�OȸÐĊææÐ-
ment public en faveur de la participation et de l’inclusion 
peut néanmoins aider les communautés défavorisées à 
contester les actions qui mènent historiquement à leur 
exclusion. Les stratégies de création des alliances et des 
coalitions – y compris à différentes échelles, dans divers 
espaces et avec des formes de pouvoir variées – sont 
d’une importance cruciale pour favoriser un changement 
transformateur face à des dynamiques politiques très 
inéquitables210. La création d’opportunités d’appren-
tissage mutuel�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ��}ș�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�
acteurs clés (y compris les réseaux de villes et d’autres 
plates-formes) peut contribuer à la diffusion et à l’adapta-
ĴðďĊ�ÌȸðĊĊďŒĴðďĊĮ�ťĊ�ÌÐ��īÐĊåďīÆÐī�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ăďÆăÐȘ

Bien que ce chapitre ait analysé des innovations de grande 
envergure, il est urgent de prendre d’autres mesures, 
notamment pour redynamiser la démocratisation et la 
mise en œuvre d’actions équitables dans le sillage de 
ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨȘ�O�ĨĊÌÑĉðÐ�Ċȸ�åðĴ�ĪķȸÆÆīďôĴīÐ�
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ăÐĮ��}�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑÐĮ�ÐĴ��ðăăķĮĴīÑ�ă�
façon dont les inégalités peuvent être exacerbées ou, au 
contraire, comment il est possible de les aborder grâce 
à des initiatives tournées vers la solidarité et l’avenir. Le 
soutien des collectivités locales a été essentiel tout au 

ǡǠǟ�LďìĊ�:ŒÐĊĴș�ȹɁOðĊāðĊæ�ĴìÐ�ĨīÐĨďĮðĴðďĊĮȚ�ķĮðĊæ�ĨďœÐī�ĊăřĮðĮ�Ĵď�
ðĊåďīĉ�ĮĴīĴÐæðÐĮ�åďī�ĮďÆðă�ÆĴðďĊɁȺș�op. cit.
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ăďĊæ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨș�ĉðĮ�ðă�ĮȸÐĮĴ�ĮďķŒÐĊĴ�ŒÑīÑ�
ðĊĮķŨĮĊĴș�ĊďĴĉĉÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�¾�åðÅăÐĮ�īÐŒÐĊķĮ�
où les inégalités urbaines étaient déjà profondément 
ancrées211Ș�#Ð�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ��}�ďĊĴ�åŒďīðĮÑ�ăȸÐĊĴīðÌÐ�ÐĊĴīÐ�
les citoyens et amélioré la prestation de services pendant 
la pandémie, en apportant  une attention particulière aux 
habitants marginalisés. La pandémie a révélé l’importance 
Ìȸæðī�¾�ķĊÐ�ÑÆìÐăăÐ�ĴīÝĮ�ăďÆăÐ�Ț�ăÐĮ�ŒďðĮðĊĮ�ÐĴ�ăÐĮ�åĉðăăÐĮ�
se soutenant mutuellement et dépassant le cadre du 
quartier par le biais d’autres activités bénévoles212Ș�#ĊĮ�ăÐ�
ĉÔĉÐ�ĴÐĉĨĮș�ăÐ��Z�A#ȭǠǨ��ðăăķĮĴīÑ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�Ìķ�ÆÌīÐ�
national pour soutenir ces actions, en particulier si les 
autorités locales veulent servir leurs citoyens de manière 
adéquate pour répondre aux besoins urgents. Nombre 
des innovations municipales mises en évidence ci-dessus 
ĨďķīīðÐĊĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ÌÐ�
ressources et d’un soutien plus appropriés de la part des 
ÌÑÆðÌÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴȥďķ�īÑæðďĊķŘȘ��ĊÐ�ĨīðĮÐ�

ǡǠǠ��ăðÆÐ�wŒÐīÌăðā�ÐĴ��ĊĊ��ăĊřÆāðș�ȹɁ�ÐĴĴÐī�ÆðĴðÐĮ�åĴÐī��Z�A#ȭǠǨɁȺș�OďĊÌīÐĮș�
2021, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮ�wĨĨ¢.

ǡǠǡ�AĮÅÐă�#ķĪķÐ�9īĊÆď�et alȘș�ȹɁTĨĨðĊæ�īÐĨÐīĴďðīÐĮ�ďå�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÆĴðďĊ�
åÆðĊæ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆ�ðĊ�ðĊåďīĉă�ĮÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�
ÆðĴðÐĮɁȺșop. cit.

de conscience accrue de la pauvreté et des privations 
urbaines pourrait offrir des possibilités substantielles de 
īÑåďīĉÐ�ķ�ăÐĊÌÐĉðĊ�ÌÐ�ă�ÆīðĮÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨ213. En effet, 
la pandémie peut stimuler les efforts pour progresser vers 
un développement plus inclusif, tout en apportant une 
plus grande reconnaissance de la démocratie locale, de 
son importance pour la justice sociale et l’égalité urbaine. 
Les exemples fournis dans ce chapitre montrent ce qui est 
possible. Ils présentent les diverses sources d’inspiration 
démocratique déjà disponibles. Mais ces activités inno-
vantes doivent être soutenues et étendues pour aborder 
ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�Īķð�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÐĊ�ÅÑĊÑťÆðÐīȘ�O�ÆīðĮÐ�
Ìķ��Z�A#ȭǠǨ�řĊĴ�ÐŘÆÐīÅÑ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ĮďķăðæĊÑ�ă�
nécessité d’un changement transformateur, il est de plus 
en plus nécessaire d’établir des partenariats entre les 
ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ÆðĴďřÐĊĮș�ťĊ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�
trajectoires vers l’égalité urbaine, qui puissent s’appuyer 
sur les stratégies pionnières discutées dans ce chapitre 
ÐĴ�ăÐĮ�ĉĨăðťÐīȘ

ǡǠǢ�LðÌÐÐĨ�:ķĨĴÐ�ÐĴ�#ðĊ�TðĴăðĊș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨȚ�œìĴ�ðĮ�ĊďĴ�ÅÐðĊæ�ÌÌīÐĮĮÐÌɁȺș�
Environment and UrbanizationɁǢǢș�ĊoɁǠș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǡǠǠȭǡǡǧȘ

wďķīÆÐɁȚ�LďOřĊĊÐ�TīĴðĊÐšș�9ăðÆāīȘ
�ÑĊÑŒďăÐĮ�ĨÐðæĊĊĴ�ă�åīÐĮĪķÐ�ȹɁBlack Lives MatterɁȺ�¾�NĊĮĮ��ðĴřș�(ĴĴĮȭ�ĊðĮȘ
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résumé
OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĊăřĮÐ�ăÐĮ�ÆìĉĨĮ�ÌȸÆĴðďĊ�ÌĊĮ�
ăÐĮĪķÐăĮ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩ�ĨÐķŒÐĊĴ�
lutter contre les inégalités urbaines et territoriales ;  
ses différents chapitres présentent les trajectoires leur 
permettant d’impulser des changements et de mettre 
en œuvre des plans d’action tournés vers l’avenir. Ce 
chapitre met tout d’abord en évidence les principales 
conclusions tirées de chaque trajectoire vers l’égalité 
ÅďīÌÑÐ�ÌĊĮ�ăÐ�īĨĨďīĴș�¾�ĮŒďðīɁȚ�Consolider les 
communs, Prendre soin, Connecter, Renaturer, Pros-
pérer et Démocratiser. Il propose ensuite quelques 
īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĪķÐ�ĨďĮÐ�ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�
trajectoires pour déclencher de véritables transfor-
mations. C’est au croisement de ces trajectoires, et 
via l’accumulation de leurs impacts respectifs, que 
ĮÐ�ĨīďÌķðīďĊĴ�ăÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�
Ĩďķī�ĨīďĉďķŒďðī�ăȸÑæăðĴÑȘ�9ďĊÌÑÐ�Įķī�ÆÐ�ÆďĊĮĴĴș�ÆÐĴĴÐ�
ÆďĊÆăķĮðďĊ�ĨīÑĮÐĊĴÐ�ÆðĊĪ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÆăÑĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�
devraient prendre en considération pour construire 
ces trajectoires vers l’égalité. 

Ces cinq principes prennent leur origine dans les 
trajectoires décrites dans le rapport. Premièrement, 
ĴďķĴ�ĴīŒðă�ÌÐĮ��}�ŒðĮĊĴ�¾�ÆďĊĮĴīķðīÐ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité doit reposer sur une approche fondée 
Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮȘ�#ÐķŘðÝĉÐĉÐĊĴș�ă�ÌðĉÐĊĮðďĊ�ĮĨĴðăÐ�
ÌÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĮĴ�ķ�Æħķī�ÌÐĮ�ÐååďīĴĮ�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�
promouvoir l’égalité. Les politiques publiques et la 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌÐŒīðÐĊĴ�īÐĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĪķÐĮĴðďĊ�ă�åīæ-
ĉÐĊĴĴðďĊ�ĮďÆðďȭĮĨĴðăÐɁț�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ĨīďŘðĉðĴÑș�
l’accessibilité et les liens entre les zones urbaines et 
īķīăÐĮɁț�ÐĴ�åŒďīðĮÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�ĨăķĮ�
équitable et durable, compatible avec des transitions 
ÑÆďăďæðĪķÐĮ�þķĮĴÐĮȘ�}īďðĮðÝĉÐĉÐĊĴș�ķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�
culture de la gouvernance locale est cruciale pour faire 
face aux inégalités croissantes. Il est nécessaire de 
promouvoir de vastes partenariats locaux, d’encou-
rager une plus grande participation et d’allouer aux 
�}�ăÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ĨĨīďĨīðÑĮ�Ĩďķī�īÐĊÌīÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
multiniveau réellement efficace. Quatrièmement, 
ķĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�
adéquate est essentielle pour renforcer et localiser les 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÐĴ�ÐĊÆďķīæÐī�ÌÐĮ�ĉďÌÝăÐĮ�ăĴÐīĊĴðåĮ�
reconnaissant et optimisant la valeur de ressources 
ÐŘðĮĴĊĴÐĮș�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÐĴ�ŒīðÑÐĮȘ�'ĊťĊș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
progresser vers l’égalité en se saisissant de la question 

du temps de manière concrète, et en se projetant vers 
ÌÐĮ�ĨÑīðďÌÐĮ�ÌÑĨĮĮĊĴ�ÆÐăăÐĮ�ÌÐĮ�ÆřÆăÐĮ�ÑăÐÆĴďīķŘɁȚ�
cela suppose de reconnaître les héritages historiques 
différents et inégaux et les contraintes structurelles, de 
poser la question du manque de temps libre, de soutenir 
l’accumulation des effets de différentes pratiques dans 
le temps, de travailler ensemble à la conception de 
visions audacieuses pour un avenir durable et équitable. 

Ces cinq principes sont examinés en détail plus loin 
dans ce chapitre et constituent la base d’une série de 
recommandations politiques pour faire progresser l’éga-
lité urbaine et territoriale. Ces recommandations sont 
le résultat du croisement des différentes trajectoires 
et principes abordés dans ce rapport.

Ce chapitre conclut en revenant aux différentes dimen-
ĮðďĊĮ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐɁȚ�Ȩ��ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�
équitable des conditions matérielles qui garantissent 
ķĊÐ�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌðæĊÐɁț�ÅȨ��ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�īÑÆð-
ĨīďĪķÐ�ÌÐĮ�ðÌÐĊĴðĴÑĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÐŒÐĊÌðÆĴðďĊĮɁț�ÆȨ� ă�
ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐ�ĨīðĴðīÐ�¾�ă�ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊĮɁț�
d)  la solidarité et le soin (care) mutuel entre les êtres 
humains, ainsi qu’entre les êtres humains et la nature. 
Aă�ďååīÐ�ÐĊĮķðĴÐ�ĪķÐăĪķÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�ăÐ�īĒăÐ�ÆīðĴðĪķÐ�
þďķÑ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ÌÑĴÐīĉðĊÑÐĮ�¾�åðīÐ�ăÐĮ�ÆìďðŘ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ķĊ�ŒÐĊðī�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐș�ĨÆðťĪķÐ�
et durable.
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qďķī�ăÐ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ȧ�}Ȩș�
laisser s’accroître les inégalités n’est plus envisageable. 
Ces inégalités ont de multiples impacts sur les villes et 
ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁȚ�ÐăăÐĮ�ðĊĴÐĊĮðťÐĊĴ�ÐĴ�ÆīÑÐĊĴ�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�
formes de ségrégation sociale, de fragmentation urbaine 
et de marginalisation territoriale ; elles accentuent 
la désaffection des citoyens envers les institutions 
ĨķÅăðĪķÐĮ�ÐĴ�ææīŒÐĊĴ�ăÐĮ�ĴīďķÅăÐĮ�ĮďÆðķŘɁț�ÐĴ�ÐăăÐĮ�
limitent les possibilités pour les personnes structurelle-
ment marginalisées de vivre une vie digne et épanouis-
ĮĊĴÐȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ăÐ�ÌÐŒďðī�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÐĴ�
d’utiliser toutes leurs capacités pour diriger et soutenir 
des dynamiques et stratégies locales capables de 
s’attaquer à ces inégalités et ainsi assurer aux popula-
tions un avenir juste et durable, tout en garantissant le 
respect, l’application et la protection de leurs droits. Les 
ĨĨīďÆìÐĮ�ÆĴķÐăăÐĮ�Īķð�ÆìÐīÆìÐĊĴ�¾�ÌÑťĊðī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
au niveau mondial tendent à minimiser le rôle fonda-
mental que l’action, les stratégies et les savoirs locaux 
peuvent jouer dans la lutte contre les manifestations 
territoriales des inégalités. Ces approches sous-es-
timent également l’importance des initiatives locales 
visant à s’attaquer à certaines causes sous-jacentes 
des inégalités sociales et économiques. Ce rapport 
est un travail collectif visant à positionner les CT en 
première ligne dans la construction d’un avenir plus 
équitable. Il reconnaît leur rôle en tant qu’acteurs clés 
dans la mise en place de divers partenariats, dans le 
soutien aux initiatives citoyennes, dans la promotion 
de visions à long terme pour le développement durable 

et la démocratisation, ainsi que dans la garantie des 
conditions fondamentales à l’épanouissement de la vie 
collective.

OÐ�ÌÑť�¾�īÐăÐŒÐī�ÐĮĴ�ðĉĉÐĊĮÐ�ÐĴș�ķĮĮð�ðĉĨďīĴĊĴÐ�
que soit l’action locale, les réponses aux inégalités 
menées par les CT doivent être solidement intégrées 
dans des stratégies plus larges, à différentes échelles, 
ťĊ�ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�ķŘ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĮ�Īķð�
les (re)produisent. Bien que nombre de ces dernières 
dépassent les domaines de compétence des autorités 
locales, les communautés locales sont les premières à 
ÔĴīÐ�ĴďķÆìÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ�qďķī�ř�īÑĨďĊÌīÐș�ăÐĮ��}�
ont donc besoin, à différents niveaux, du soutien et de la 
reconnaissance adéquats de la part des structures natio-
nales, ainsi que des capacités et des environnements 
institutionnels appropriés. Cela implique de disposer 
ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮș�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌĉðĊðĮĴīĴðåĮ�
nécessaires à la mise en place d’actions porteuses de 
changement et favorisant l’égalité au niveau local.

}ďķĴÐåďðĮș�ķ�ĊðŒÐķ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăș�ÌÐĮ�ÌðăďæķÐĮș�ÌÐĮ�
engagements et des accords reconnaissent l’impor-
tance de l’agenda pour l’égalité d’une part, et des actions 
locales et ancrées dans les territoires d’autre part, pour 
ĴĴÐðĊÌīÐ�ăÐĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�ȧZ##ȨȘ�
Comme évoqué dans les chapitres précédents de ce 
rapport, le caractère central des processus de locali-
ĮĴðďĊ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟ��ĉÐĊÑ�ă�ĮÆÝĊÐ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐ�
¾�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ĪķÐ�ă�īÑăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�Ìķ�UďķŒÐķ�

1 Les collectivités 
territoriales au premier 
plan de la lutte contre 
les inégalités
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qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮ�ȧNew Urban Agenda) dépendra 
fortement des villes et des régions. Cela a conduit un 
ĊďĉÅīÐ�ÆīďðĮĮĊĴ�ÌÐ��}�¾�ĮȸÐĊææÐī�ÌĊĮ�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�
des agendas mondiaux. En outre, nombre d’entre elles 
ont élaboré des Examens locaux et infranationaux volon-
ĴðīÐĮ�ȧ�Ot�ÐĴ��wt�ÐĊ�ĊæăðĮȨ�Ĩďķī�ĮķðŒīÐ�ÐĴ�ÑŒăķÐī�ăÐĮ�
ĨīďæīÝĮ�īÑăðĮÑĮ�ÌĊĮ�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�īÑŦÑÆìðī�
aux actions menées contre le changement climatique 
dans leurs villes et territoires1Ș�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐ�ĉďķŒÐĉÐĊĴ�
des villes pour les droits humains est axé sur le rôle des 
collectivités locales pour le respect, l’accomplissement 
ÐĴ�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮȘ�OÐĮ��}�ďĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�
central à jouer dans la reconnaissance des pratiques 
quotidiennes et collectives relatives à la promotion 
des droits, et occupent une position privilégiée pour 
participer à la construction d’une nouvelle génération de 
ÌīďðĴĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢȨȘ��:O��ĮȸÐĊææÐ�ÌďĊÆ�¾�æðī�Ĩďķī�
les personnes, la ĨăĊÝĴÐ et le gouvernement, comme 
ăÐ�īÐŦÝĴÐ�ĮďĊ�qÆĴÐ�Ĩďķī�ăȸŒÐĊðī2. Cet engagement est 
renforcé par d’autres initiatives au sein de la Global 
}ĮāåďīÆÐ�ÌÐĮ�:ďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�OďÆķŘ�ÐĴ�tÑæðďĊķŘ3, 
qui appellent la communauté internationale à recon-
ĊôĴīÐ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ�ÌÐ�ă�īÑŦÐŘðďĊș�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�
de leur mise en œuvre menées au niveau local, pour 
åðīÐ�åÆÐ�ķŘ�ÌÑťĮ�ĉďĊÌðķŘ�ÆĴķÐăĮȘ�O�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�

Ǡ��ďðīȚ��:O�ș�ȹɁOďÆăðšðĊæ�ĴìÐ�w#:ĮȚ��ÅďďĮĴ�Ĵď�ĉďĊðĴďīðĊæ�ɪ�īÐĨďīĴðĊæɁȺș�
:ăďÅă�ZÅĮÐīŒĴďīř�ďĊ�OďÆă�#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�#ÐÆÐĊĴīăðšĴðďĊș�ǡǟǡǡș�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTǧAŘtǟț�ÐĴȚ�:ăďÅă��ďŒÐĊĊĴ�ďå�TřďīĮ�åďī��ăðĉĴÐ�ɪ�'ĊÐīæřș�
ȹɁ�ìď�œÐ�īÐɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĨ�#Ì��.

ǡ��ďðīȚ��:O�ș�ȹɁ9ÆðăðĴĴðĊæ��ȵqÆĴ�åďī�ĴìÐ�9ķĴķīÐȶȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ĴìÐ�
AĊĴÐīĊĴðďĊă�TķĊðÆðĨă�ĊÌ�tÐæðďĊă�TďŒÐĉÐĊĴ�ĨďœÐīÐÌ�Åř���O:ɁȺș�TÐÌðș�
2020, ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢšÅðāqǥȘ

Ǣ��ďðīȚ�:}9ș�ȹɁ:ăďÅă�}ĮāåďīÆÐɁȺș�ǡǟǡǟș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢš�ĨĮ�q.

les inégalités constitue une part fondamentale des 
engagements de CGLU.  

#ĊĮ�ĮÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆìĨðĴīÐĮș�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�
analyse les champs d’action des CT  pour s’atteler à 
cette immense tâche, à travers la notion de trajec-
toires vers l’égalité urbaine et territoriale. Celles-ci 
doivent en effet offrir aux CT les moyens d’agir pour 
mieux relier entre elles les politiques sectorielles. Elles 
ďååīÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ă�ĨďĮĮðÅðăðĴÑ�ÌÐ�ÌÑťĊðī�ÌÐĮ�ÆīðĴÝīÐĮ�
pour les processus de prise de décision visant à établir 
des plans d’action tournés vers l’avenir. Ce chapitre 
ťĊă�ÐŘĉðĊÐ�ÌȸÅďīÌ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨăÐĮ�ÆďĊÆăķĮðďĊĮ�ĴðīÑÐĮ�
de chaque trajectoire vers l’égalité abordée dans le 
rapport. C’est précisément à l’intersection de ces 
trajectoires, et via l’accumulation de leurs impacts 
respectifs, que se produisent les changements les 
ĨăķĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�ÐĊ�åŒÐķī�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑȘ Les sections 
ĮķðŒĊĴÐĮ�ðĊĴīďÌķðĮÐĊĴ�ÌȸÅďīÌ�ĪķÐăĪķÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�Įķī�
ăÐĮ�ÌÑťĮ�ĪķÐ�ĨďĮÐ�ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐ�ÆÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�
pour impulser un réel changement. Elles présentent 
ensuite une vision d’ensemble des différentes trajec-
toires vers l’égalité et proposent cinq principes clés 
ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĊĮðÌÑīĴðďĊ�Ĩďķī�
construire ces trajectoires. Les cinq principes sont 
ensuite examinés en détail et constituent le fondement 
d’une série de recommandations politiques pour aider 
à progresser vers l’égalité urbaine et territoriale. Ces 
recommandations résultent de l’intersection des diffé-
rentes trajectoires et des principes abordés dans le 
rapport. Ce chapitre conclut en revenant aux différentes 
dimensions de l’égalité urbaine et territoriale, et au rôle 
ÆīķÆðă�ÌÐĮ��}�ÌÑĴÐīĉðĊÑÐĮ�¾�åðīÐ�ăÐĮ�ÆìďðŘ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
nécessaires pour s’attaquer aux inégalités. 

wďķīÆÐ�Ț��ăÐŘĊÌīÐ��ĨĮĊ�9īÐÌðĊðȘ 
tÑķĊðďĊ�ÌȾķĊÐ�ĨăĴÐåďīĉÐ�ÌȾĨĨīÐĊĴðĮĮæÐ�Įķī�ăȾķīÅðĊș�wðÐīī�OÐďĊÐȘ
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l’accès à un logement décent et aux services de base, 
qui doivent inclure non seulement l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, mais aussi à la culture et aux biens 
collectifs en général. Pour consolider les communs et 
mettre en œuvre cette trajectoire de manière produc-
ĴðŒÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĮȸÐĊææÐī�ÌÐ�ĨăķĮðÐķīĮ�åÉďĊĮș�Œð�
le plaidoyer et la reconnaissance, la protection et la 
réglementation, l’investissement dans les services 
municipaux, voire la remunicipalisation, et le renfor-
cement des initiatives et pratiques collectives.  

qīĉð�ăÐĮ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�ÌðŨÆķăĴÑĮ�ÐŘÆÐīÅÑÐĮ�Ĩī�ă�
ĨĊÌÑĉðÐ�ÌÐ��Z�A#ȭǠǨș�ă�ÆīðĮÐ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ĮďðĊĮ��
probablement été l’une des plus visibles, en particulier 
dans le cadre de la crise généralisée de la protection 
sociale. L’une des dimensions centrales de l’égalité 
urbaine repose sur la reconnaissance du travail de soin 
(care), qui est généralement genré, racisé et invisibilisé. 
En plus de la prise en compte des activités de soin 
ÐŘðĮĴĊĴÐĮș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ĪķÐ�ĊďĉÅīÐ�
des fonctions de leur mandat peuvent participer à 
créer des villes et des territoires qui prennent soin de 
leurs habitants. Ces fonctions comprennent notam-
ment l’éducation, les soins de santé, la sécurité, et le 
travail avec des segments de la population ayant des 
besoins particuliers, comme les enfants, les personnes 
âgées, les migrants, les personnes handicapées et les 
ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ÌĊĮ�ķĊÐ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐ�ðĊĴÐī-
sectionnelle. Plus important encore, cela implique 
de prendre en considération les besoins de celles et 
ceux qui ont historiquement porté la charge du travail 
ÌÐ�ĮďðĊ�Ț�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�

2 Les trajectoires 
comme réponse 
aux inégalités

Comme indiqué dans ce rapport, le défi de la lutte 
contre les inégalités urbaines et territoriales est 
principalement une question de gouvernance (voir le 
ÆìĨðĴīÐɁǢȨ�ÐĴ�ĊÐ�ĨÐķĴ�ĨĮ�ÔĴīÐ�ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�ÅďīÌÑ�Œð�
des approches sectorielles ou cloisonnées. Le rapport 
:ZO#Ɂ�A�īÐÆďĊĊôĴ�ĪķÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
structurelles et les tendances actuelles de développe-
ĉÐĊĴ�ĊďĊ�ÌķīÅăÐ�ĊÑÆÐĮĮðĴÐĊĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÐī�ÐĴ�ÆďĊĮĴīķðīÐ�
des voies d’action alternatives pour transformer en 
réalités concrètes les visions pour le développement 
durable fondées sur les droits. Ces voies correspondent 
ķŘ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĨīďĨďĮÑÐĮ�Ĩī�:ZO#Ɂ�AȘ�O�ĊĴķīÐ�
complexe et interdépendante des tendances actuelles 
ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌȸðĊÑæăðĴÑĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǡȨ�ðĊŒðĴÐ�ăÐĮ�
�}�¾�æðī�ķ�ÆīďðĮÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�Ț�
Consolider les communs, Prendre soin, Connecter, 
Renaturer, Prospérer et Démocratiser.

Garantir l’accès à un logement décent et aux services 
de base, et reconnaître les besoins et aspirations 
d’individus et de collectifs divers, sont essentiels 
pour promouvoir une plus grande égalité urbaine et 
ĴÐīīðĴďīðăÐȘ�Aă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�Ìķ�ÌÐŒďðī�ÌÐĮ��}�ÌÐ�åðīÐ�åÆÐ�¾�
la crise actuelle du logement et à ses différentes mani-
festations dans les villes et les territoires, ainsi qu’aux 
ÆďĊĮÑĪķÐĊÆÐĮ�ÌÐ�ă�ťĊĊÆðīðĮĴðďĊ�Ìķ�ăďæÐĉÐĊĴș�Ìķ�
foncier et des services. Prenant en compte les multiples 
ÌÑťĮ�ÆķĮÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Consolider 
les communs�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǣȨ�ÐĮĴ�ăȸďĨĨďīĴķĊðĴÑ�Ĩďķī�
ăÐĮ��}�ÌÐ�īÐÌÑťĊðī�ăÐ�ÆďĊĴīĴ�ĮďÆðă�ÐĴ�ÌȸŒĊÆÐī�ŒÐīĮ�ķĊÐ�
plus grande égalité urbaine. Pour ce faire, elles peuvent 
encourager les efforts collectifs visant à garantir à tous 
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ÌÑæīÌĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸÐŘĨăďðĴĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�Œð�Ț�ă�
promotion de la protection des ressources naturelles, 
le renforcement de la résilience des communautés et 
ă�īÑìÅðăðĴĴðďĊ�ðĊ�ĮðĴķɁț�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ìķ�
åďĊÆðÐī�¾�ÌÐĮ�ťĊĮ�ÆďĉĉķĊÐĮ�ÐĴ�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÆďĊĴīÐ�
ă�ĮĨÑÆķăĴðďĊɁț�ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌȸĨĨīďŒð-
ĮðďĊĊÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐɁț�ă�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�Ìķ�åďĊÆðÐī�ÐĴ�
Ìķ�ĉīÆìÑ�ðĉĉďÅðăðÐī�Ĩďķī�ÐĉĨÔÆìÐī�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�
ŒÐīĴÐɁț�ÐĴ�ă�æīĊĴðÐ�Ìķ�ÌīďðĴ�ķ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ķ�åďĊÆðÐī�
ťĊ�ÌȸÑŒðĴÐī�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĨďĨķăĴðďĊĮȘɁ

La croissance économique durable est l’une des 
principales voies pour construire des villes et des 
territoires plus égaux. À l’heure actuelle, le dévelop-
pement économique n’est pas seulement entravé par 
les modèles de développement extractivistes et les 
inégalités croissantes entre les territoires. Il pâtit 
également de la segmentation accrue du marché du 
travail et de la précarisation des conditions de travail 
ÐĴ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐȘ�OÐĮ��}�þďķÐĊĴ�ķĊ�īĒăÐ�
clé en faisant progresser un agenda multidimensionnel 
en faveur de la prospérité de leurs territoires, à travers 
la trajectoire Prospérer�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǧȨȘ��ÐăăÐȭÆð�
ðĊŒðĴÐ�ăÐĮ��}�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ă�ÆīÑĴðďĊ�ÌȸÐĉĨăďðĮ�ÐĴ�ÌÐ�
moyens de subsistance décents et durables, à soutenir 
un développement économique local plus inclusif, et 
à s’adapter aux conditions et besoins divers des diffé-
rents groupes sociaux. Ces efforts peuvent également 
contribuer à promouvoir les économies sociales, vertes 
et circulaires, ainsi que la coopération interterritoriale, 
ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ķĊÐ�ÆīďðĮĮĊÆÐ�ÑÆďĊďĉðĪķÐ�ÐĊÌďæÝĊÐ�
plus durable et plus équitable.

La démocratie et l’égalité sont profondément inter-
connectées. Il est communément reconnu que la 
croissance des inégalités est étroitement liée aux 
menaces mondiales et locales qui pèsent sur la démo-
cratie. Il n’est donc pas surprenant que, à mesure que 
les inégalités augmentent, nous assistions à des appels 
de plus en plus nombreux à améliorer et à renforcer 
les mécanismes existants de représentation et de 
ĨīðĮÐ�ÌÐ�ÌÑÆðĮðďĊȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
Démocratiser�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǨȨ�ÆďĊĮĴðĴķÐ�ķĊ�ăÐŒðÐī�
à activer pour adopter des principes de gouvernance 
plus inclusifs qui reconnaissent les voix de tous, et 
en particulier celles des populations historiquement 
ÐĴ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĉÐĊĴ�ĉīæðĊăðĮÑÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
promouvoir une plus grande égalité en encourageant 
l’engagement des citoyens via un large éventail de 
moyens novateurs de participation locale, qui peuvent 
ðĊÆăķīÐɁȚ�ăȸðĊĮĴķīĴðďĊ�ÌÐ�ĪķďĴĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮș�ă�ÆīÑĴðďĊ�
de partenariats, la création de mécanismes de coordi-
nation interdisciplinaires, la reconnaissance de diverses 
formes de connaissances et de collecte de données, et 
l’intégration de valeurs démocratiques et d’approches 
fondées sur les droits, dans toutes les activités des 
collectivités territoriales.

racisées et les migrants. La trajectoire Prendre soin 
ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǤȨ�ĨÐīĉÐĴ�ÌďĊÆ�ķŘ��}�ÌÐ�ÆďĊĴīðÅķÐī�
à promouvoir l’égalité – et ce de différentes manières, 
par exemple via des interventions donnant la priorité à 
ă�ĨīďŘðĉðĴÑ�ÐĴ�ĉÐĴĴĊĴ�ăȸÆÆÐĊĴ�Įķī�Ț�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�
et la démocratisation de la fourniture de soins, la redis-
tribution et la démarchandisation des soins ainsi que 
la réduction de la charge que cela représente, et en 
général, la déféminisation du travail et des relations 
de soin.

La fragmentation et la ségrégation socio-spatiale 
des villes et des territoires sont parmi les manifes-
tations les plus visibles des inégalités et présentent 
ÌÐ�ĊďĉÅīÐķŘ�ÌÑťĮ�Ĩďķī�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĴ�
urbain, les infrastructures et les transports. Généra-
ăÐĉÐĊĴș�ÆÐĮ�ÌÑťĮ�ĊÐ�ĮďĊĴ�ĨĮ�ĊďķŒÐķŘș�ðăĮ�ďĊĴ�ÑŒďăķÑ�
différemment en fonction des pays, et ont souvent 
ÑĴÑ�åÉďĊĊÑĮ�Ĩī�ÌÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÐĴȥďķ�
sociopolitiques particuliers, voire par les héritages 
coloniaux. Aujourd’hui plus que jamais, les villes et les 
territoires sont confrontés à des écarts considérables 
en termes de mobilité et d’accès aux infrastructures, 
ainsi qu’à une fracture numérique à laquelle il est urgent 
ÌÐ�īÐĉÑÌðÐīȘ�#ĊĮ�ÆÐ�ÆďĊĴÐŘĴÐș�ă�ĴīþÐÆĴďðīÐ�Connecter 
ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǥȨ�ĨÐīĉÐĴĴīðĴ�ÌȸĮĮķīÐī�¾�ĴďķĮ�ķĊÐ�
connectivité adéquate et durable, tant physique que 
numérique, et de garantir l’accès de tous aux moyens 
de subsistance, aux services, aux espaces publics et 
aux différents éléments qui permettent de mener une 
vie digne. En facilitant la connectivité et les rencontres 
physiques et virtuelles pour prendre en compte divers 
besoins et aspirations, ainsi que les pratiques formelles 
ÐĴ�ðĊåďīĉÐăăÐĮș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ăīæÐĉÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾�
améliorer la capacité des êtres humains à communiquer 
entre eux. Cela permet aussi de véhiculer des valeurs 
telles que le soin (care), la créativité, l’innovation, la 
ÆďĊťĊÆÐ�ÐĴ�ă�ĴďăÑīĊÆÐȘ

La lutte que doit livrer l’humanité contre l’urgence 
climatique et la dégradation de l’environnement 
constitue sans aucun doute un pilier central pour 
la construction d’un avenir urbain et territorial plus 
ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�
ĮȸÐååďīÆÐī�ķĴĊĴ�ĪķÐ�ĨďĮĮðÅăÐ�ÌȸðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÌÐ�ă�
réduction des émissions de carbone et de la poursuite 
ÌȸķĊÐ�ĴīĊĮðĴðďĊ�ÑÆďăďæðĪķÐ�þķĮĴÐș�ťĊ�ÌÐ�ĴīĊĮÆÐĊÌÐī�
la dépendance économique envers l’extraction non 
durable des ressources naturelles et le développement 
à forte intensité de carbone. La trajectoire Renaturer 
ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǦȨ�ŒðĮÐ�¾�ÅďīÌÐī�¾�ă�åďðĮ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
socio-économiques et les injustices socio-environne-
mentales. Elle peut renouveler la relation entre l’huma-
nité, l’écosystème et les ressources naturelles de façon 
ÌķīÅăÐȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�ÆÐĴĴÐ�ĴīþÐÆĴďðīÐ�
en remettant en cause les tendances de croissance 
urbaine non maîtrisée, d’émissions de carbone et de 
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Ces différentes trajectoires sont fondées sur des expé-
riences locales et ont un fort potentiel de transformation. 
}ďķĴÐåďðĮș�Ĩďķī�ÆďĊÆīÑĴðĮÐī�ÆÐ�ĨďĴÐĊĴðÐăș�ðă�ÐĮĴ�ķīæÐĊĴ�ÌÐ�
ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨĨīďĨīðÑÐĮ�ÐĴ�ÌȸĉĨăðťÐī�
les processus de construction de l’égalité de façon à 
répondre aux besoins divers des territoires et contextes 
nationaux. 

Les expressions multidimensionnelles des inégalités 
ĊăřĮÑÐĮ�ÌĊĮ�:ZO#Ɂ�A�ĮďĊĴ�ĨīďåďĊÌÑĉÐĊĴ�ÐĊīÆðĊÑÐĮ�
dans différents contextes géographiques et à différentes 
échelles. Elles se manifestent dans les inégalités crois-
santes entre les systèmes urbains et les territoires, et 
entre les métropoles et les régions mondialisées. Elles 
s’observent également dans les villes intermédiaires moins 
intégrées, dans les villes en déclin et dans les régions et 
villages ruraux marginalisés. Ces inégalités spatialisées 
se manifestent à l’échelle intra, interurbaine et régionale. 

L’atténuation des inégalités multidimensionnelles et 
ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ăďÆăÐĮ�Īķð�ÆīÑÐĊĴ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆ-
toires de développement alternatives nécessitent un cadre 
institutionnel favorable. Ce dernier doit être renforcé par 
ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐŨÆÆÐ�ÐĊÆďķīæÐĊĴ�ăȸðĊĊďŒĴðďĊ�ķ�
niveau local, et accompagné de politiques d’aménagement 
Ìķ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ĮďăðÌðīÐĮ�ÐĴ�ÆĨÅăÐĮ�ÌÐ�īÐÆďĊťæķīÐī�ăÐĮ�
systèmes territoriaux inégaux. Aucun niveau de gouver-
nement ne peut lutter seul contre les inégalités au sein 
des villes et entre les territoires. Comme l’ont souligné 
les différents agendas mondiaux pour le développement 

3 amplifier les 
changements vers 
l’égalité urbaine 
et territoriale

ÌķīÅăÐș�Ĩīĉð�ăÐĮĪķÐăĮ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�ăȸ�ÆÆďīÌ�ÌÐ�qīðĮ�ÐĴ�
ăÐ�UďķŒÐķ�qīďæīĉĉÐ�Ĩďķī�ăÐĮ��ðăăÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�
un développement urbain et territorial plus équilibré, il est 
nécessaire de mettre en œuvre une gouvernance multini-
veau plus collaborative, de renforcer la cohérence entre 
les différentes politiques sectorielles et de favoriser la 
participation citoyenne dans l’aménagement du territoire. 
L’harmonisation des politiques et stratégies sectorielles 
entre les territoires grâce à une gouvernance multiniveau 

wďķīÆÐ�Ț�UÅðă�UðÌķș��ĊĮĨăĮìȘ� 
Port Blair, Andaman et îles Nicobar, Inde.
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ÐŨÆÆÐ�ÐĮĴ�ķĊÐ�ÆďĊÌðĴðďĊ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�Ĩďķī�ĊÐ�ăðĮĮÐī�
personne et aucun territoire de côté.

#ÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ÆăÑĮ�Ĩďķī�īÐĊåďīÆÐī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐ�
à différentes échelles existent déjà dans certains pays et 
régions. Il s’agit de politiques territoriales et urbaines (par 
exemple, les politiques de cohésion de l’Union européenne 
ou les politiques urbaines nationales de différents pays), 
ÌÐ�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨăĊĮ�ÌÐ�īÐăĊÆÐ�ĨďĮĴȭ
�Z�A#ȭǠǨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ťĊ�ÌÐ�ÆĴăřĮÐī�ăÐĮ�ÆĴðďĊĮ�ăďÆăÐĮ�
transformatrices, les politiques de développement et 
ăÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌďðŒÐĊĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ăķĉðÝīÐ�
les réalités des inégalités régionales et urbaines d’une 
manière plus consciente et proactive.

Les principes de subsidiarité, de partage des responsa-
bilités, de mise en œuvre collaborative et de solidarité 
entre les territoires sont au cœur de cet effort. Ces 
principes appellent à mettre en œuvre des mécanismes de 
ÆďťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ĮķðŒðș�ðĊĮð�ĪķȸķĊÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ĨăķĮ�
étroite et plus équitable entre les collectivités territoriales, 
les gouvernements nationaux et la société civile. Leur 
ĨĨăðÆĴðďĊ�ÐĮĴ�ðĊÌðĮĨÐĊĮÅăÐ�Ĩďķī�ăķĴĴÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�
contre les inégalités et renforcer la démocratie locale 
et la transparence. Les processus de décentralisation 
actuellement en cours dans la plupart des pays du monde 
ÌďðŒÐĊĴ�ĮȸÆÆďĉĨæĊÐī�ÌȸķĊ�ĨīĴæÐ�ÐŨÆÆÐ�ÌÐĮ�ĨďķŒďðīĮș�
des fonctions et des ressources entre les différentes 
ĮĨìÝīÐĮ�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ăÐĮ��}�Ĩďķī�ÅďīÌÐī�ÌðååÑ-
īÐĊĴĮ�ÌďĉðĊÐĮ�Ț�ĮďÆðăș�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴă�ÐĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐȘ��

OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌȸķĊÐ�ÆĨÆðĴÑ�ťĮÆăÐ�ĮķŨĮĊĴÐ�
pour accroître leurs investissements dans les infrastruc-
tures et les services urbains, améliorer l’accès de tous aux 
services essentiels et à un logement décent, promouvoir 
le soin et la connectivité, atténuer les changements 
climatiques et s’y adapter, et renforcer la résilience et 
la prospérité au niveau local, en collaboration avec les 
populations. Pour ce faire, les règles du jeu doivent être 
īÐĊďķŒÐăÑÐĮɁȚ�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ÑÆďĮřĮ-
ĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�Īķð�ĮÐ�ĮďķĴðÐĊĊÐĊĴ�
mutuellement, et de garantir la collaboration dans les 
projets d’investissement urbains et territoriaux. Pour 
stimuler les initiatives locales, les institutions nationales 
ÌÐŒīðÐĊĴ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ĉďÌÝăÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮș�
pour soutenir des stratégies urbaines nationales et 
territoriales plus équilibrées, et renforcer leur capacité 
ĴÐÆìĊðĪķÐ�¾�ăďÆăðĮÐī�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮȘ�

Parmi ces efforts, les quartiers, villes et régions défa-
vorisés doivent faire l’objet d’une attention particulière 
afin de favoriser leur développement et de renforcer 
les capacités locales. Cela nécessite des transferts 
ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�ÌÑĪķĴĮ�ÐĴ�ťÅăÐĮș�ÌÐĮ�
æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ĊĴðďĊķŘ�ŒÐīĮ�ăÐĮ��}ș�ĮĮďÆðÑĮ�¾�ÌÐĮ�
mécanismes transparents de péréquation pour réduire les 
inégalités. Pour répondre aux besoins locaux et régionaux, 

les investissements locaux peuvent être renforcés par 
divers mécanismes, comme les banques territoriales 
de développement, les organismes de financement 
des collectivités locales, les banques vertes locales ou 
ăȸÑĉðĮĮðďĊ�ÌȸďÅăðæĴðďĊĮȘ�#ĊĮ�ă�ĉÐĮķīÐ�Ìķ�ĨďĮĮðÅăÐș�ÆÐă�
devrait s’effectuer en collaboration avec des initiatives de 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨĨīďĨīðÑÐĮș�ĨďīĴÑÐĮ�Ĩī�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
ăďÆăÐĮ�ÐăăÐĮȭĉÔĉÐĮȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÆĪķÑīðī�
une plus grande autonomie concernant leurs ressources 
propres, renforcer leurs moyens et capacités, via un 
système adéquat de taxes locales. Elles devraient être 
ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�ÆďăăÐÆĴÐī�ÐĴ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌÐ�ă�ŒăÐķī�þďķĴÑÐ�
générée par le développement urbain et local. Accorder 
ķĊÐ�ķĴďĊďĉðÐ�ťĮÆăÐ�ÌÑĪķĴÐ�ķŘ��}�ÐĮĴ�ķĊÐ�ÆďĊÌðĴðďĊ�
préalable pour qu’elles puissent voir leurs capacités de 
gestion renforcées, être capables d’innover et d’accéder 
¾�ķĊ�ăīæÐ�ÑŒÐĊĴðă�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�Ĩďķī�
soutenir l’investissement local, y compris à l’emprunt ou 
ķŘ�ĉīÆìÑĮ�ťĊĊÆðÐīĮȘ�

La nécessité d’accélérer l’investissement dans l’atté-
nuation et l’adaptation au changement climatique, aux 
catastrophes sociales et naturelles, exige de compléter 
ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ăďÆăș�īÑæðďĊă�ÐĴ�ĊĴðďĊăș�ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�
dans les pays du Sud4. Une grande partie de ces efforts 
d’adaptation requiert des partenariats locaux, régionaux et 
nationaux pour leur mise en œuvre, ainsi que le soutien de 
l’aide au développement et des banques multilatérales de 
développement, en complément de contributions d’ONG et 
de fonds privés pour le climat. Les projets d’investissement 
ÌÑŒÐăďĨĨÑĮ�Ĩī�ăÐĮ�ĨīĴÐĊðīÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�Œďðī�
ķĊ�ðĉĨÆĴ�ĮďÆðă�ĮðæĊðťÆĴðå�ÐĊ�ĮďķĴÐĊĊĴ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�
les économies circulaires, via des banques coopératives 
et de développement, des systèmes d’épargne solidaire et 
ÌÐĮ�ÆðīÆķðĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�ÆďķīĴĮȘ

qďķī�ăðÅÑīÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐ�ĨďĴÐĊĴðÐă�ÌÐ�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�
ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ðÌÐĊĴðťÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�īĨĨďīĴș�
celles-ci devront être intégrées dans des alliances 
locales fortes, et accompagnées de réformes struc-
turelles améliorant la gouvernance collaborative locale 
et multiniveau à travers différents secteurs et territoires. 
�ÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĮďĊĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ĉĨăðťÐī�ăÐĮ�ĴīĊĮ-
formations que ces trajectoires proposent, déclenchant 
un effet cumulatif. Ce faisant, ces trajectoires peuvent 
conduire à une transformation radicale des systèmes 
urbains et territoriaux et contribuer à les rendre plus justes, 
et capables d’honorer les engagements de la communauté 
internationale en matière de développement durable.

ǣ�>ÐăÐÐĊ�ÌÐ��ďĊðĊÆā�ÐĴ�ăȘș�ȹɁwĴīÐĊæĴìÐĊðĊæ�ĊÌ�ðĉĨăÐĉÐĊĴðĊæ�ĴìÐ�æăďÅă�
īÐĮĨďĊĮÐɁȺș�ðĊ�:ăďÅă��īĉðĊæ�ďå�ǠȘǤɰ�Ș�An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related 
æăďÅă�æīÐÐĊìďķĮÐ�æĮ�ÐĉðĮĮðďĊ�ĨĴìœřĮș�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�ďå�ĮĴīÐĊæĴìÐĊðĊæ�ĴìÐ�
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4 vision d’ensemble: 
les cinq principes 
des trajectoires 
vers l’égalité

Ces trajectoires invitent les collectivités territoriales 
¾�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ĪķÐș�Ĩďķī�ĮȸĴĴĪķÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ķŘ�
inégalités, il est nécessaire de concevoir l’égalité 
urbaine et territoriale à différentes échelles et dans 
ĮÐĮ�ĪķĴīÐ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǠȨɁȚ

 ° la répartition équitable des conditions matérielles 
Ĩďķī�ķĊÐ�ĪķăðĴÑ�ÌÐ�ŒðÐ�ÌðæĊÐɁț

 ° la reconnaissance mutuelle des identités et des 
īÐŒÐĊÌðÆĴðďĊĮɁț

 ° la participation politique paritaire à la prise de 
ÌÑÆðĮðďĊĮɁț

 ° la solidarité et le soin (care) mutuel entre les 
êtres humains, ainsi qu’entre les êtres humains et 
la nature.

Adopter cette approche multidimensionnelle de l’égalité 
ÐĴ�ÌÐ�ĮÐĮ�ăðÐĊĮ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴķŘ�ĊďķĮ�
invite à examiner les intersections et les chevauche-
ĉÐĊĴĮ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĨīðĊÆðĨķŘ�ĉÐĮĮæÐĮ�ðÌÐĊĴðťÑĮ�Ĩī�
chacune des trajectoires. Cette perspective transver-
ĮăÐ�ÆďĊÌķðĴ�¾�ÆďĊÆăķīÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�
compte cinq principes clés pour construire les trajec-
toires vers l’égalité. Ces principes constituent ce que 
ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĨīďĨďĮÐ�ÆďĉĉÐ�vision d’ensemble 
des trajectoires vers l’égalité. Cette vision comprend 
ÆðĊĪ�ÑăÑĉÐĊĴĮ�ÆăÑĮ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�

lorsqu’elles abordent les priorités locales et localisent 
ăÐĮ�Z##�ÌÐ�åÉďĊ�¾�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ăȸÑæăðĴÑș�ðĊĮð�ĪķÐ�
lorsqu’elles mobilisent leur vision pour des villes et des 
ĴÐīīðĴďðīÐĮ�Īķð�ȹɁĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊɁȺ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ìÅðĴĊĴĮȘ��ÐĮ�
ÆðĊĪ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮ�ȧŒďðī�ă�ťæķīÐ�ǠǟȘǠȨɁȚ

ǠȘ�OÐ�ĴīŒðă�ÌÐĮ��}�Ĩďķī�
construire des trajectoires vers 
l’égalité doit être basé sur une 
approche fondée sur les droits. 
En adoptant cette approche d’un point de vue local, 
ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�īÐĨÐĊĮÐī�ăÐ�ÆďĊĴīĴ�ĮďÆðă�ŒÐÆ�ăÐķīĮ�
habitants et promouvoir le droit à la ville. Cela implique 
de prendre en compte les aspirations, pratiques et 
besoins locaux selon une perspective intersectionnelle 
ÐĴ�ÑÆďăďæðĪķÐȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�þďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�ÆīķÆðă�
dans la promotion de l’égalité en respectant, protégeant 
et remplissant leurs obligations en matière de droits 
humains sur la base des engagements reconnus par 
l’ONU. Il s’agit des droits universels à l’eau et à l’as-
sainissement, à un logement décent, à l’éducation, à 
la santé, à un travail décent et à la participation à la 
ŒðÐ�ĨķÅăðĪķÐȘ�OÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ĉÐĊÐī�ăÐ�
processus d’intégration d’une nouvelle génération de 
droits fondamentaux, incluant l’accès au soin (care), à 
une culture inclusive, aux espaces publics et espaces 
verts, à une juste valorisation du temps libre, à la 
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�ÐīĮ�
l’égalité 
urbaine et 
territoriale

ƼƵŬƛƂŹƼƨƒƵƂƸ �ǉƂƵƸ�Ɲ ȸƃƍŬƝƒƼƃ�
ǀƵŸŬƒƣƂ�ƂƼ �ƼƂƵƵƒƼƨƵƒŬƝƂ�

ƵƂŹƨƢƢŬƣžŬƼƒƨƣƸ�
ƲƨƝƒƼ ƒƴǀƂƸ �ƲƨǀƵ�ƌŬƒƵƂ�
ƲƵƨƍƵƂƸƸƂƵ�ŹƐŬƴǀƂ�
ƼƵŬƛƂŹƼƨƒƵƂ�žƂ�
ƢŬƣƒƉƵƂ�Ų �ƵƂƣƌƨƵŹƂƵ�
ƝƂƸ�ƲƵƒƣŹƒƲƂƸ�ŹƝƃƸ

ǉƒƸƒƨƣ�ž ȸƂƣƸƂƢŸƝƂ�ƃƢƂƵƍƂŬƣƼ�žƂ�
Ɲ ȸ ƒƣƼƂƵƸƂŹƼƒƨƣ�žƂƸ�ƼƵŬƛƂŹƼƨƒƵƂƸș�
ƂƼ �ŹƨƢƲƨƸƃƂ�žƂƸ�ƲƵƒƣŹƒƲƂƸ�
ŹƝƃƸ�ƴǀƒ �žƨƒǉƂƣƼ�ŹƨƣƸƼƒƼǀƂƵ�
Ɲ Ŭ�ŸŬƸƂ�žƂ�ŹƂƸ�ƼƵŬƛƂŹƼƨƒƵƂƸ�
ƲƨǀƵ�ŬƼƼƂƒƣžƵƂ�Ɲ ȸƃƍŬƝƒƼƃ

Principes 
clés
01 — adopter une approche fondée sur   
           les droits

02 — prendre en compte la dimension   
            spatiale des inégalités

03 — nouvelle culture de gouvernance   
            locale

04�Ȱ��īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�� �
            d’investissement adéquate

05 — s’engager dans le temps : passé,   
            présent et futur

Consolider les communs

démocratiser

prendre soin

prospérer

Connecter

renaturer
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connectivité, et la protection des écosystèmes et de 
la biodiversité, entre autres. Ces droits devraient être 
considérés comme des droits fondamentaux pour les 
æÑĊÑīĴðďĊĮ�ĨīÑĮÐĊĴÐĮ�ÐĴ�åķĴķīÐĮȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�
également jouer un rôle actif dans la reconnaissance 
et le soutien des pratiques quotidiennes et collectives 
qui contribuent à élargir, en pratique, les droits des 
citoyens. L’adoption d’une approche fondée sur les 
droits nécessite des trajectoires de cocréation qui 
prennent en compte les divers besoins des personnes et 
les différentes manières dont les inégalités sont vécues. 
Une telle approche devrait également aider à s’attaquer 
à certains des facteurs structurels qui sous-tendent 
les processus interdépendants de discrimination, de 
violence et d’exclusion à l’égard de certains groupes, 
basés entre autres sur le genre, la classe sociale, l’âge, 
la race, l’ethnie, la religion, les capacités, le statut 
migratoire et la sexualité.  

2. La dimension spatiale des 
inégalités est centrale dans la 
promotion de l’égalité par les 
�}Ș�OÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮ�
ÐĴ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ķīÅðĊÐ�
devraient remettre en question 
ă�åīæĉÐĊĴĴðďĊ�ĮďÆðďȭĮĨĴðăÐɁț�
promouvoir la proximité, 
l’accessibilité et les liens entre 
ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮɁț�
et favoriser un développement 
territorial plus équitable et 
durable, compatible avec des 
transitions écologiques justes. 
Pour soutenir le respect et l’application des droits à 
ăȸÑÆìÐăăÐ�ăďÆăÐș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ĮȸĴĴĪķÐī�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮ�
spatiales. Pour ce faire, elles doivent encourager une 
ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐș�ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ă�
proximité et apporter le soutien nécessaire à la qualité 
de vie des personnes, notamment via la lutte contre les 
problèmes de pollution et les émissions de COǵ. Ces 
initiatives peuvent viser à promouvoir la mixité des 
activités sociales et fonctionnelles, des modèles de 
villes polycentriques, la mobilité active et la connecti-
vité, des infrastructures locales de soins accessibles et 
des espaces publics et espaces verts inclusifs. La crise 
climatique nécessite également d’agir urgemment pour 
dissocier le développement urbain de la dégradation 
de l’environnement. Cela devrait inclure des relations 
plus symbiotiques avec l’environnement, la promotion 
des énergies renouvelables et la renaturation des zones 
urbaines à travers des relations entre les territoires 

urbains et ruraux qui s’éloignent des schémas tradi-
tionnels d’exploitation non durable. La lutte contre les 
inégalités et les efforts en faveur du développement 
durable exigent de prendre des mesures à différentes 
échelles et de mettre en place des politiques et un 
aménagement territorial qui prennent en compte les 
dimensions spatiales des injustices économiques, 
sociales et environnementales, ainsi que de promouvoir 
la coopération et la solidarité entre les territoires et 
ăÐķīĮ��}Ș

3. Une nouvelle culture de 
gouvernance locale est cruciale 
face aux inégalités croissantes. 
Il est nécessaire d’élargir les 
partenariats locaux, d’encourager 
une plus grande participation 
et d’accorder une autonomie 
ÌÑĪķĴÐ�ķŘ��}ș�ťĊ�ÌÐ�īÐĊÌīÐ�
la gouvernance multiniveau 
ŒÑīðĴÅăÐĉÐĊĴ�ÐŨÆÆÐȘ�

OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÆĨ-
cités adéquates pour pouvoir jouer un rôle actif dans la 
construction des trajectoires vers l’égalité et la réduc-
tion de l’impact de l’urbanisation sur l’environnement. 
Cela requiert une gouvernance multiniveau et colla-
borative, fondée sur le principe de subsidiarité. Cette 
nouvelle culture de gouvernance devrait permettre aux 
�}�ÌÐ�ĊÐ�ĨĮ�ĮÐķăÐĉÐĊĴ�åÆðăðĴÐī�ÐĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ħķŒīÐ�
les politiques nationales, mais également d’agir en tant 
qu’acteurs garants de processus de développement 
local justes, inclusifs, démocratiques et durables visant 
à ne laisser personne et aucun territoire de côté. Cela 
implique de renforcer la cohérence entre les politiques 
sectorielles – c’est-à-dire rompre avec l’étanchéité entre 
secteurs – et de renforcer les mécanismes démocra-
tiques participatifs à différents niveaux. Il est donc 
nécessaire de créer les conditions institutionnelles pour 
ķĊ�ÐĊææÐĉÐĊĴ�ÐŨÆÆÐ�ŒÐÆ�ăÐĮ�ĉďķŒÐĉÐĊĴĮ�ĮďÆðķŘ�
et initiatives menés par les communautés locales, et de 
promouvoir des alliances fondées sur la reconnaissance 
ĉķĴķÐăăÐș�ăÐ�īÐĮĨÐÆĴ�ÐĴ�ăÐ�ĮďķĴðÐĊȘ�#ÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÐĴ�
des partenariats locaux solides sont essentiels si nous 
voulons empêcher la marchandisation des biens publics, 
protéger les écosystèmes qui constituent les bases 
de la vie sur notre planète, et soutenir les formes de 
développement non spéculatives et durables. 
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OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�Ĩďķī�ÆÐ�åðīÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑ-
gies à moyen et long terme qui tiennent compte des 
ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ĴÐĉĨďīÐăăÐĮɁȚ�ĨĮĮÑș�ĨīÑĮÐĊĴ�
et futur. La première dimension consiste à reconnaître 
les trajectoires historiques qui ont façonné et qui 
expliquent les inégalités actuelles et la dégradation de 
l’environnement. Cela comprend les histoires d’oppres-
sion, d’exclusion et de colonialisme, qui nécessitent des 
processus actifs de réparation. La deuxième dimension 
consiste à reconnaître les inégalités en matière de 
disponibilité et usages du temps, en tenant compte 
des inégalités liées, entre autres, à la classe sociale et 
au genre. Par exemple, cela met en lumière la double 
journée des femmes qui cumulent un travail salarié 
et la charge de travail de soin au sein de leur foyer. La 
troisième dimension consiste à imaginer un avenir 
plus ambitieux, durable et juste. Cela implique d’agir 
stratégiquement pour consolider les alliances locales 
qui soutiennent une vision partagée à long terme. Les 
transformations structurelles doivent être associées 
à des interventions aux effets cumulatifs, menées 
Ĩī�ăÐĮ��}�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆĴÐķīĮș�ÐĊ�ĴÐĊĊĴ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐĮ�
besoins et aspirations des générations actuelles et 
futures. En plus d’investissements urbains à grande 
échelle, agir de façon progressive et radicale peut 
contribuer à engager un tournant vers des changements 
structurels. Cet engagement avec la notion de temps 
ĨÐīĉÐĴ�ķŘ��}�ÌȸðĉæðĊÐī�ÌÐĮ�ŒðĮðďĊĮ�ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�ÐĴ�
ambitieuses de l’avenir urbain et territorial, pour cocréer 
des trajectoires de développement plus équitables et 
plus durables.

ǣȘ��ĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
et d’investissement adéquate 
est essentielle pour renforcer 
ÐĴ�ăďÆăðĮÐī�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�
et encourager les modèles de 
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ăĴÐīĊĴðåĮ�Īķð�
reconnaissent et optimisent 
le développement local. 
OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆĊăðĮÐī�ăÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ăďÆķŘș�
ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨ-
pement local durable et résilient, via des infrastructures, 
des services de base et d’autres investissements visant 
à atteindre l’égalité tout en favorisant des transitions 
écologiques justes. Cela nécessite une décentralisa-
ĴðďĊ�ťĮÆăÐ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�Īķð�
stimulent un développement territorial endogène et le 
dissocient de l’exploitation non durable des ressources 
naturelles. Cela implique de reconnaître et de mieux 
valoriser la diversité des ressources locales, notamment 
les ressources humaines et naturelles, y compris le 
åďĊÆðÐīȘ�OÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�
ÐĴ�ăÐĮ�ŦķŘ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ķĴðăðĮÑĮ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�
un développement territorial plus équilibré. Il est 
également essentiel de repenser la relation entre les 
�}�ÐĴ�ăÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ăďÆķŘ�ȧÆďĉĨīÐĊĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�
locales organisées, et le secteur privé, à la fois formel 
et informel) pour favoriser les synergies, notamment à 
travers des économies plus vertes, circulaires, sociales 
et collaboratives. Cela implique de valoriser le rôle des 
réseaux locaux existants et leur capital social, leur 
diversité culturelle et leurs liens sociaux. Ce sont des 
ressources clés pour les villes et les territoires, qui 
ĨďķīīðÐĊĴ�Œďðī�ÅÐĮďðĊ�ÌȸķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ťĊĊÆðÐīȘ

ǤȘ�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďæīÐĮĮÐī�
vers l’égalité en s’engageant 
concrètement dans le temps, 
ķȭÌÐă¾�ÌÐĮ�ÆřÆăÐĮ�ÑăÐÆĴďīķŘɁȚ�
en reconnaissant les différents 
héritages historiques et les 
contraintes structurelles, en 
soulevant la question de l’accès 
différencié au temps libre, en 
soutenant les pratiques dont les 
effets se cumulent dans le temps, 
et en travaillant ensemble à 
construire des visions partagées 
pour un avenir durable et équitable. 

wďķīÆÐ�Ț�qÐÌīď�OĮĴīș��ĊĮĨăĮìȘ� 
Maras, Pérou.
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5 recommandations 
ĨďăðĴðĪķÐĮɁȚ�
trajectoires vers 
l’égalité urbaine 
et territoriale



Ǥ�t'�ZTT�U#�}AZUw�qZOA}As�'wɁȚ�}t�L'�}ZAt'w��'tw�Oȸ(:�OA}(��t��AU'�'}�}'ttA}ZtA�O'

44310 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS FINALES

wďķīÆÐ�Ț�>ķÌ�wìĴ��ăæìȘ 
�ĮĴÐăăÌÐåÐăĮș�ķĊÐ�ŒðăăÐ�ÌķīÅăÐȽș��īÆÐăďĊÐș�'ĮĨæĊÐȘ�}ðīÑ�ÌÐ�ăȾðĊðĴðĴðŒÐ�ȽTÐĴīďĨďăðĮ�ŒķÐ�Ĩī�ăÐĮ�ÐĊåĊĴĮȽș�Ĩī�TÐĴīďĨďăðĮȘ�
qďķī�ĨăķĮ�ÌȾðĊåďīĉĴðďĊĮș�Œďðī�Ț�ìĴĴĨĮȚȥȥðĉæðĊÐĉÐĴīďĨďăðĮȘďīæȚ�ìĴĴĨĮȚȥȥðĉæðĊÐĉÐĴīďĨďăðĮȘďīæ
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5.1  
qīðĊÆðĨÐɁǠȘ��ĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�
fondée sur les droits 

OÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ÅďīÌÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĊÑÆÐĮĮðĴÐĊĴ�ÌȸÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�
Ĩďķī�ĮÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐ�åÉďĊ�¾�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ÐĴ�ĮĨðīĴðďĊĮ�ÌÐĮ�ĨďĨķăĴðďĊĮ�ăďÆăÐĮȘ�OȸÐĊææÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ��}�
à respecter, protéger et appliquer les obligations et les engagements en matière de droits humains se traduit par plusieurs 
ðĊðĴðĴðŒÐĮș�īÑĮÐķŘ�ÐĴ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ĉÅðĴðÐķŘ�ȧŒďðī�ăÐ�ÆìĨðĴīÐɁǢȨȘ�}ďķĴÐåďðĮș�ăÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÑŒďĪķÑÐĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�
īĨĨďīĴ�ðĊŒðĴÐĊĴ�ăÐĮ��}�¾�ÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÐŘĴÐĊĮðŒÐ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮș�ăăĊĴ�ķȭÌÐă¾�ÌÐ�ÆÐĮ�ďÅăðæĴðďĊĮȘ�Elles invitent les 
CT non seulement à encourager la création d’une nouvelle génération de droits essentiels, mais aussi à reconnaître 
les multiples processus par lesquels les organisations et réseaux de la société civile revendiquent et font progresser 
les droits sur le terrain.�OÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨĨďīĴÐī�ķĊÐ�ÆďĊĴīðÅķĴðďĊ�ĮķÅĮĴĊĴðÐăăÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÐĴ�ķŘ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÌÐĮ�ÔĴīÐĮ�
ìķĉðĊĮ�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ăȸÑæăðĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÌķīÅăÐɁȚ�Ȩ�ÐĊ�åŒďīðĮĊĴ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�ăÐ�ĮďðĊș�ă�ÆīÑĴðŒðĴÑ�ÐĴ�
ăȸðĊĊďŒĴðďĊș�ă�ÆďĊťĊÆÐș�ă�ĴďăÑīĊÆÐ�ÐĴ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ăďÆăÐ�ț�ÅȨ�ÐĊ�æīĊĴðĮĮĊĴ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�¾�ÆÆÑÌÐī�
ķŘ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ÐĴ�ÐĊ�ĨīďĴÑæÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĉĉķĊĮɁț�ÆȨ�ÐĊ�æīĊĴðĮĮĊĴ�ķĊÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�
Īķð�ĨīÑĮÐīŒÐĊĴ�ăȸðĊÆăķĮðďĊ�ÌÐĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�ķīÅðĊÐĮɁț�ÐĴ�ÌȨ�ÐĊ�ĮĮķīĊĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�ÑÆďăďæðĪķÐĮ�þķĮĴÐĮ�Īķð�
favorisent une vie digne et un avenir durable.

L’adoption d’une approche de l’égalité urbaine et territoriale fondée sur les droits invite les CT à s’engager activement 
pour les droits des générations présentes et futures. Cet éventail de droits comprend à la fois les droits reconnus par 
ăÐĮ�ÆďĊŒÐĊĴðďĊĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĊďķŒÐķŘ�ÌīďðĴĮ�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮɁȚ�Ȩ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�¾�ăȸÐķ�ÐĴ�¾�ăȸĮĮðĊðĮĮÐĉÐĊĴș�¾�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�
ÌÑĪķĴș�¾�ăȸÑÌķÆĴðďĊ�ÐĴ�¾�ă�ĮĊĴÑɁț�ÅȨ�ăÐ�ÌīďðĴ�ķ�ĮďðĊ�ȧcareȨș�ÌďĊĴ�ăȸðĉĨďīĴĊÆÐ��ÑĴÑ�ÌÑĉďĊĴīÑÐ�Ĩī�ă�ĨĊÌÑĉðÐ�ÆĴķÐăăÐɁț�
ÆȨ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�¾�ăȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�ÐĴ�¾�ă�ĉďÅðăðĴÑ�ÌķīÅăÐ�Ĩďķī�ĴďķĮɁț�ÌȨ�ăÐĮ�ÌīďðĴĮ�ĊķĉÑīðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐ�ÌīďðĴ�ķ�ĴÐĉĨĮ�ăðÅīÐ�Ĩďķī�ăÐĮ�
ÆĴðŒðĴÑĮ�ĨÐīĮďĊĊÐăăÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ăďðĮðīɁț�ÐȨ�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�þďķðī�ÌȸķĊ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ĮðĊɁț�åȨ�ăÐ�ÌīďðĴ�¾�ķĊ�ĴīŒðă�ÌÑÆÐĊĴɁț�æȨ�ăÐ�ÌīďðĴ�ÌÐ�
ĨīĴðÆðĨÐī�¾�ă�ŒðÐ�ĨķÅăðĪķÐ�ÐĴ�ķŘ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÑÆðĮðďĊĊÐăĮɁț�ÐĴș�ÌĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�ìȨ�ăÐ�ÌīďðĴ�¾�ă�ĨīďĴÐÆĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�ìķĉðĊĮ�
Ĩďķī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐăăÐĉÐĊĴ�ÌðĮÆīðĉðĊÑÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�řĊĴ�ÌÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�åÐĉĉÐĮș�ăÐĮ�
ÐĊåĊĴĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ŒðÆĴðĉÐĮ�ÌÐ�ŒðďăÐĊÆÐș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�O:�}sA�Ɏș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�¶æÑÐĮș�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ÐĊ�ĮðĴķĴðďĊ�
de handicap, les migrants et les personnes prodiguant des soins (careȨș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮȘ�OÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÆďĊĮðÌÑīÐī�ÆÐĴĴÐ�
compréhension élargie des droits comme représentant les valeurs fondamentales d’un contrat social renouvelé qui fera 
ŒĊÆÐī�ăÐɁÌīďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐȘ�

En outre, les CT ont la possibilité de s’attaquer aux inégalités en reconnaissant et en soutenant les efforts menés par 
la société civile, qui défend et cherche à étendre les droits des groupes sociaux historiquement et systématiquement 
marginalisés. Comme évoqué précédemment dans le rapport, les pratiques quotidiennes ont un rôle crucial à jouer 
dans l’extension des droits sur le terrain. Cela comprend les occupations d’espaces pour défendre les droits culturels, les 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďĉĉķĊķĴðīÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăÐĮ�æīďķĨÐĮ�ÌȸÑĨīæĊÐ�ÆďăăÐÆĴðŒÐ�ÆďĉĉÐ�ăÐĮ�ĴďĊĴðĊÐĮș�ă�ÆďăăÐÆĴÐ�
des données comme l’auto-recensement et la cartographie des quartiers informels, le développement d’alternatives de 
logement, la consolidation des communs fonciers et d’autres processus de production sociale de l’habitat. Lorsqu’elles 
ĮďĊĴ�ÆďīīÐÆĴÐĉÐĊĴ�īÐÆďĊĊķÐĮ�ÐĴ�ĮďķĴÐĊķÐĮ�Ĩī�ăÐĮ��}ș�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ĮřĊÐīæðÐĮ�ÐĴ�ĨÐīĉÐĴĴīÐ�ăȸĨĨăðÆĴðďĊ�
ÌȸķĴīÐĮ�ÌīďðĴĮș�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ăȸÆÆÝĮ�¾�ķĊ�ĴīŒðă�ÐĴȥďķ�¾�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑÆÐĊĴĮȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐ�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ă�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�
droits sont vécus dans différents territoires et de reconnaître la diversité liée au genre, à la classe sociale, à l’âge, à la race, 
à l’ethnie, à la religion, aux capacités, au statut migratoire et à la sexualité, entre autres.



�ďĉĉÐĊĴ�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�
une approche du 

développement urbain 
et territorial fondée sur 
les droits Īķð�ĨÐīĉÐĴĴÐ�

de construire des 
ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑɁȟ

Mettre en place des stratégies et des 
politiques qui soutiennent les processus 
quotidiens et collectifs de promotion 
des droits, en créant les conditions et les 
environnements favorables nécessaires 
pour reconnaître et encourager l’action 
citoyenne et l’extension des droits.   

Protéger les habitants contre les 
expulsions forcées afin de contribuer 
au respect de leurs droits humains, en 
garantissant leur droit au logement et 
à un accès sécurisé au foncier, et en 
assurant de façon proactive un dialogue 
ÐĴ�ķĊÐ�īÑĮďăķĴðďĊ�ÆďĊþďðĊĴÐ�ÌÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�
lorsque le déplacement est absolument 
essentiel en raison de menaces sur la vie 
des résidents.

Défendre les droits humains en garan-
tissant un accès universel et adéquat 
à la santé, à l’éducation, à l’eau et à 
l’assainissement, au logement et à la 
protection sociale. Cela s’avère particu-
lièrement crucial pour les groupes struc-
turellement discriminés et les personnes 
řĊĴ�ÌÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ĮĨÑÆðťĪķÐĮȘ

Consolider les communs

démocratiser

prospérer

Respecter, protéger et satisfaire le droit 
humain à participer à la vie publique, en 
associant le droit de vote à des méca-
nismes de participation innovants pour 
la prise de décision et la transparence, 
qui garantissent la non-discrimination, la 
liberté de dissidence et de protestation, et 
l’égalité d’accès à la justice.

Respecter et reconnaître les diverses 
formes de pratiques démocratiques 
citoyennes qui contribuent à faire pro-
gresser les droits des groupes sociaux 
historiquement exclus.

Renforcer les capacités des groupes 
structurellement exclus à participer aux 
processus décisionnels et garantir leur 
droit à participer à la vie publique de ma-
ĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐȘ

Promouvoir le droit à la culture, dans 
le respect mutuelș�ťĊ�ÌÐ�īÐĊÌīÐ� ăÐĮ� ðĊ-
novations démocratiques plus sensibles 
aux besoins et aspirations divers et inter-
connectés.

Respecter, protéger et satisfaire le droit 
à un travail décentɁț�ðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�
économiques du secteur informel dans 
les systèmes urbains, en veillant à ce que 
tous les hommes et toutes les femmes, et 
ÐĊ�ĨīĴðÆķăðÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ĨķŒīÐĮ�ÐĴȥďķ�
marginalisées, aient accès aux ressources 
économiques et aux moyens de subsistance 
qui leur permettront de vivre une vie digne.

amplifier

prendre soin

Adopter et soutenir les ODD et les agendas internationaux relatifs aux droits humains comme cadres fondamentaux pour intégrer une approche fondée sur les droits. 
La synchronisation de ces engagements est essentielle pour faciliter la reconnaissance de nouveaux droits, à tous les niveaux de gouvernement, y compris les droits civils, 

culturels, économiques, politiques et sociaux. Ces droits devraient également être ancrés dans les pratiques quotidiennes des institutions à plusieurs niveaux.

Connecter

Reconnaître les droits à une mobilité adé-
ĪķĴÐ�ÐĴ�ÌķīÅăÐ�Īķðș�ķŘ�ÆĒĴÑĮ�ÌÐĮ�ÌīďðĴĮ�
numériques, assurent l’accessibilité, la 
qualité et un prix abordable des services 
pour tous, en particulier pour les groupes 
socialement exclus et isolés, vivant dans 
des territoires mal desservis par les trans-
ports ou sans accès à Internet. Cela néces-
site de fournir l’infrastructure nécessaire 
pour garantir l’accès aux moyens de sub-
sistance et une utilisation plus équitable 
des ressources, y compris celle du temps.

Garantir les droits d’accès et de circula-
tion dans les espaces publics pour tous, 
sans crainte d’éventuelles violences, et 
assurer la liberté d’expression et le respect 
de la vie privée.

renaturer

Satisfaire le droit à un environnement 
sain grâce à des politiques qui défendent 
la justice socio-environnementale comme 
une valeur fondamentale, tout en localisant 
les engagements mondiaux en faveur de la 
protection de la planète.

Soutenir les efforts et les pratiques com-
munautaires locales qui font progresser 
la renaturationș�ťĊ�ÌȸðÌÐī�¾�ÑĴÐĊÌīÐ�ăÐĮ�
droits sur le terrain, en s’attaquant à la ré-
partition historiquement inégale des avan-
tages et inconvénients environnementaux.

Faire cesser la dépendance économique 
à l’égard de l’exploitation non durable des 
ressources naturelles et du développe-
ĉÐĊĴ�¾�åďīĴÐ�ðĊĴÐĊĮðĴÑ�ÌÐ�ÆīÅďĊÐ�ťĊ�ÌÐ�
promouvoir les droits humains des généra-
tions actuelles et futures.

Promouvoir le droit au soin (care) en tant 
que priorité pour les agendas publics, 
ťĊ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�ăÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�řĊĴ�ÌÐĮ�
ÅÐĮďðĊĮ� ĮĨÑÆðåðĪķÐĮ� ÐĴȥďķ� ŒðÆĴðĉÐĮ� ÌÐ�
discriminations, ainsi que les personnes 
qui prennent soin des autres.

Reconnaître, redistribuer et réduire la 
charge du travail de soin�ťĊ�ÌÐ�ĨīďĴÑæÐī�
et garantir les droits des femmes. Cela 
nécessite de mettre en œuvre des poli-
tiques et des programmes reconnaissant 
la nature genrée, racisée et mal payée (et 
souvent invisible) du travail de soin, et de 
contribuer à faire progresser les processus 
de déféminisation, de démocratisation et de 
démarchandisation de la fourniture de soins.

Soutenir, mieux réglementer et intégrer 
les secteurs informels aux systèmes ur-
bains, pour améliorer l’accès à la mobilité 
et garantir les droits numériques pour les 
groupes à faible revenu, tout en soutenant 
les emplois et les moyens de subsistance 
inclusifs.
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5.2  
qīðĊÆðĨÐɁǡȘ�qīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ă�
dimension spatiale des inégalités 

La façon dont l’espace est organisé constitue non seulement un miroir des inégalités existantes, mais également un 
ĉďĴÐķī�ÌÐ�ăÐķī�īÐĨīďÌķÆĴðďĊȘ��ȸÐĮĴ�ÌďĊÆ�¾�ĴīŒÐīĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�ăȸĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�
à défendre et promouvoir les droits humains. Faire face aux manifestations spatiales et aux causes des inégalités 
ÌÐŒīðĴ�ÌďĊÆ�ÔĴīÐ�ķ�ÆÐĊĴīÐ�ÌÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ăďÆăÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ĨīďĨďĮÑÐĮ�Ĩī�:ZO#Ɂ�A�ÐĴ�
développer les synergies entre elles. 

OÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨăķĮ�ÌķīÅăÐĮ�ÐĴ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�ĮďĊĴ�ÌďĊÆ�ÌÐĮ�ďķĴðăĮ�ĨīĴðÆķăðÝīÐĉÐĊĴ�ĨķðĮĮĊĴĮ�Ĩďķī�
lutter contre les inégalités et la fragmentation socio-spatiale. Ils incluent notamment les politiques et instruments pour 
promouvoir une plus grande mixité sociale et fonctionnelle, des villes polycentriques, des espaces publics et espaces 
verts plus inclusifs et qui reconnaissent la fonction sociale de l’espace, ainsi qu’un accès universel à des services publics 
abordables et de qualité. Donner la priorité à la proximité doit être au cœur de cette approche. Il est essentiel de garantir, 
à l’échelle du quartier, l’accès aux services, aux moyens de subsistance, aux infrastructures et aux équipements de 
ĮďðĊĮș�ťĊ�ÌȸĮĮķīÐī�ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÌÐ�ŒðÐ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐĮ�Ĩďķī�ĴďķĮȘ�qăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÐĊÆďīÐș�ăÐĮ��}�ĨÐķŒÐĊĴ�ĨīďĉďķŒďðī�
la proximité comme un moyen puissant de soutien à celles et ceux qui prodiguent et reçoivent des soins. Cette stratégie 
peut permettre de réduire les déplacements, l’utilisation de véhicules motorisés et les émissions de CO2, de soutenir l’accès 
à des moyens de subsistance locaux compatibles avec différentes identités et modes de vie, et de renforcer la vie civique 
locale de manière à promouvoir la démocratie et la participation. 

L’aménagement urbain et territorial peut également permettre de mettre en œuvre des stratégies spatiales dissociant 
le développement urbain de la dégradation de l’environnement. Cela nécessite plusieurs mécanismes favorisant un 
développement territorial plus équitable et durable, compatible avec des transitions écologiques justes. Ces mécanismes 
ÆďĉĨīÐĊĊÐĊĴș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮ�Ț�Ȩ�ăÐ�īÐĊďķŒÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ÐĴ�ÌȸÆÆÐĮĮðÅðăðĴÑ�
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�šďĊÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�īķīăÐĮɁț�ÅȨ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�ÐĴ�ÌȸðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÌķīÅăÐĮɁț�ÆȨ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�
ĉďÅðăðĴÑ�ÐĴ�ÌȸķĊÐ�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ÆĴðŒÐĮ�ÐĴ�ĨīďĨīÐĮɁț�ÌȨ�ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ÐĴ�ă�ĨīďĉďĴðďĊ�ÌÐ�ă�ÆďĉĨăÑĉÐĊĴīðĴÑ�ÐĴ�ÌÐ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�
ÐĊĴīÐ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁț�ÐȨ�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĊ�ĉĴðÝīÐ�ÌÐ�ĮÑÆķīðĴÑ�ăðĉÐĊĴðīÐș�ÌȸÑĊÐīæðÐĮ�īÐĊďķŒÐăÅăÐĮ�
ÐĴ�ÌÐ�æÐĮĴðďĊ�ÌķīÅăÐ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮɁț�ÐĴ�åȨ�ăÐ�īÐĊďķŒÐăăÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ðĊĴÐīÆĴðďĊĮ�ÐĊĴīÐ�ķīÅĊðĮĴðďĊ�ÐĴ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴș�ÌĊĮ�
une perspective de renaturation. 

#ĊĮ�ăȸÐĊĮÐĉÅăÐș�Ĩďķī�åðīÐ�ĨīďæīÐĮĮÐī�ăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș�ăÐ�ÆīÆĴÝīÐ�ÆÐĊĴīă�ÌÐ�ă�ÌðĉÐĊĮðďĊ�ĮĨĴðăÐ�ðĊŒðĴÐ�ăÐĮ�
�}�¾�ÆďĉĨīÐĊÌīÐ�ă�ĊĴķīÐ�ðĊĴÐīÆďĊĊÐÆĴÑÐ�ÌÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�¾�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÑÆìÐăăÐĮȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐ�ÌÐ�ĮȸÐĊææÐī�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
actions qui fonctionnent à l’échelle régionale, inter et intra-urbaine et qui encouragent, par exemple, les mécanismes de 
ĨÑīÑĪķĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ĊĴðďĊăÐĮȘ�'Ċ�æÑĊÑīăș�ÆÐă�ðĊŒðĴÐ�¾�ðÌÐĊĴðťÐī�ăȸÑÆìÐăăÐ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊ�
la plus adéquate, en se basant sur le principe de subsidiarité, et à soutenir les initiatives citoyennes, notamment les plans 
d’action élaborés depuis les territoires.



�ďĉĉÐĊĴ�ĨăÆÐī�la 
dimension spatiale 

des inégalités au cœur 
ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ă�
ĨăĊðåðÆĴðďĊ�Ĩďķī�åðīÐ�
ĨīďæīÐĮĮÐī�ăȸÑæăðĴÑɁȟ

Reconnaître et soutenir les pratiques 
collectives locales qui favorisent l’ac-
cès au foncier et aux infrastructures 
de base, telles que l’autoconstruction, 
les arrangements fonciers collectifs, 
l’amélioration de l’habitat et des quar-
tiers informels, les modèles inclusifs de 
fourniture de services, y compris via des 
processus de remunicipalisation, le cas 
échéant.

Promouvoir l’aménagement urbain, la 
réglementation foncière, les programmes 
de logement et la fourniture de services, 
de manière à répondre aux problèmes 
de fragmentation urbaine et de ségré-
gation socio-spatiale.

Rendre les rues et les espaces publics 
plus inclusifs et sûrs, et faciliter la mobi-
ăðĴÑ�ĨðÑĴďĊĊÐ�ÐĴ�ÆĴðŒÐȥÌďķÆÐȘ�qīďĉďķŒďðī�
la diversité, l’accessibilité et la sécurité 
pour tous, en particulier pour les femmes, 
les enfants et les groupes sociaux struc-
turellement marginalisés.

Consolider les communs

démocratiser

prendre soinprospérer

S’engager dans des pratiques démocra-
tiques au niveau local et renforcer les 
stratégies en faveur de la participation 
citoyenne au niveau des quartiers.

Intégrer des formes de participation équi-
tables et inclusives dans la conception et 
la mise en œuvre des solutions locales 
(au niveau des quartiers et de la ville en-
ĴðÝīÐȨ�ťĊ�ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�ķŘ�ĨīďÅăÝĉÐĮ�ÌÐ�
concentration spatiale des désavantages 
au sein des villes.

Atténuer les inégalités entre territoires grâce à des politiques urbaines nationales et des stratégies territoriales prenant en compte les échelles 
intra, interurbaine et régionale. Cette vision intégrée est essentielle pour promouvoir la cohésion et la solidarité territoriales.

Soutenir une collaboration plus étroite entre les zones urbaines et rurales à différentes échelles. Les partenariats entre les zones urbaines et 
rurales sont essentiels à la préservation des ressources clés (eau, foncier, agriculture, forêts, etc.) et au développement durable.   

Placer la fonction sociale du foncierș�ĮďĊ�ĉÑĊæÐĉÐĊĴ�ÐĴ�Į�æÐĮĴðďĊ�ȧīÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊș�ĨīďĨīðÑĴÑș�ťĮÆăðĴÑȨș�ðĊĮð�ĪķÐ�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�
ÐĴ�ÌÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÆăÑĮș�ķ�Æħķī�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮș�ťĊ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ĨăķĮ�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮȘ

Connecter

�ÐðăăÐī� ¾� ÆÐ� ĪķÐ� ăÐĮ� ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ� ÐĴ� ăÐĮ�
investissements dans les transports, 
les infrastructures numériques, les es-
paces publics et l'aménagement des rues 
soient démocratiques et centrés sur les 
personnes, en cherchant activement à 
produire des résultats visant l’égalité et à 
contrer la ségrégation socio-spatiale et la 
fragmentation urbaine.

Renforcer les réseaux de mobilité, tant au 
sein des quartiers qu’entre les quartiers 
et la périphérie urbaine. Cela peut inclure 
des approches comme un développement 
axé sur les transports en commun, des 
plans de mobilité intégrés et des modèles 
urbains polycentriques.

Promouvoir des moyens de subsistance 
locaux qui répondent à divers besoins et 
aspirations. Cela doit permettre une meil-
leure intégration des espaces de produc-
tion et de reproduction, en surmontant la 
fragmentation entre les espaces de travail, 
ÌÐ�īÑĮðÌÐĊÆÐ�ÐĴ�ÌÐ�ăďðĮðīĮȘ�tÐÆďĊĊôĴīÐ�ÐĴ�
soutenir les activités économiques infor-
melles locales pour faciliter leur intégration 
dans le tissu urbain.

Promouvoir le développement écono-
mique local pour soutenir un développe-
ment endogène et faciliter la coopération 
et la solidarité entre niveaux de gouver-
nement. Cela implique de promouvoir la 
coopération entre collectivités locales (par 
exemple, via la coopération intermunicipale) 
et les partenariats entre les zones urbaines 
et les zones rurales.

renaturer

�ĴðăðĮÐī�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
locale et de participation pour promouvoir 
la justice environnementale. S’assurer que 
les processus de renaturation soient inclu-
sifs, en empêchant la spéculation foncière 
ÐĴ�ðĉĉďÅðăðÝīÐș�ă�æÐĊĴīðťÆĴðďĊ�ŒÐīĴÐș�ăÐĮ�
déplacements forcés et la ségrégation 
socio-spatiale.

Promouvoir un modèle de ville qui favorise 
la proximité, la mixité sociale et l’accès aux 
services sociaux de proximité.�#ÑŒÐăďĨĨÐī�
des quartiers inclusifs et bien desservis 
est nécessaire pour répondre aux divers 
besoins et aspirations des personnes, no-
tamment de celles et ceux qui prodiguent et 
reçoivent des soins. Cela suppose de mieux 
connecter les espaces dédiés aux activités 
de production et de reproduction.

Favoriser des infrastructures et équi-
pements qui facilitent la connectivité et 
encouragent les déplacements sur de 
courtes distances. tÑÌķðīÐ�ă�ÌÑĨÐĊÌĊÆÐ�
aux transports motorisés, augmenter la 
connectivité locale et réduire la pollution 
et les émissions de gaz à effet de serre.

amplifier
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5.3  
qīðĊÆðĨÐɁǢȘ��ĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÆķăĴķīÐ�
de la gouvernance territoriale 

OÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�ÌðĮÆķĴÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ĊÑÆÐĮĮðĴÐĊĴ�ăȸÌďĨĴðďĊ�ÌȸķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
locale capable de répondre à des inégalités complexes et interconnectées. Cette nouvelle culture de gouvernance doit 
ÌȸÅďīÌ�īÐĨÐĊĮÐī�ăÐ�īĒăÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�þďķÐĊĴ�ÌĊĮ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮřĉÑĴīðÐĮ�ĮďÆðďȭĮĨĴðăÐĮș�ðĊĮð�ĪķÐ�
dans la garantie des droits. Comme l’ont révélé les différents chapitres de ce rapport, ce rôle implique de considérer les 
CT comme des garants actifs de la fourniture des services et pas seulement comme des prestataires de services. Leur 
mission est de mettre en place des mécanismes juridiques et institutionnels pour assurer leur rôle dans le développement, 
tout en garantissant les droits de chacun, en contestant les asymétries de pouvoir et en corrigeant les inégalités. Pour 
ÆÆďĉĨăðī�ÆÐĮ�ĉķăĴðĨăÐĮ�åďĊÆĴðďĊĮș�ăÐĮ��}�ÌďðŒÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌÐĮ�ĨďķŒďðīĮș�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÌÑĪķĴĮș�
soutenus par un environnement institutionnel favorable et approprié. 

�ďĉĉÐ�ÑŒďĪķÑ�ķ�ÆìĨðĴīÐɁǢș�Ĩďķī�īÐĉĨăðī�ăÐķī�īĒăÐș�ăÐĮ��}�ďĊĴ�ÅÐĮďðĊ�ĪķȸķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ĨďăðĴðĪķÐș�ÌĉðĊðĮĴīĴðŒÐ�
ÐĴ�ťĮÆăÐ�ÐŨÆÆÐ�ĮďðĴ�ĉðĮÐ�ÐĊ�ħķŒīÐȘ��Ðă�ðĉĨăðĪķÐș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮș�ÌÐ�Å¶Ĵðī�ķĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÑĪķĴÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�
collaborative, fondée sur les principes de subsidiarité, de transparence et de responsabilité, ainsi que de mettre en place 
ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�Ĩďķī�åÆðăðĴÐī�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķȘ�qăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÐĊÆďīÐș�ĉðÐķŘ�ðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�
ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĊÑÆÐĮĮðĴÐ�ÌÐĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐăăÐĮ�ĨĨīďĨīðÑÐĮȘ�Aă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ă�ÆďăăÅďīĴðďĊ�ÐĊĴīÐ�ăÐĮ��}ș�
ainsi qu’entre leurs services, notamment en ce qui concerne les politiques de soins. Un autre exemple est le prix payé par les 
populations les plus défavorisées en raison du manque de cohérence entre la fourniture de services, les infrastructures pour 
faciliter la connectivité, les politiques environnementales et les programmes pour un travail décent. Il est crucial d’adopter 
des approches comme la collibration�ȧŒďðī�ÆìĨðĴīÐĮ�Ǣ�ÐĴ�ǦȨ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ĮĴīĴÑæðÐĮ�ÌÐ�ȹɁæďķŒÐīĊĊÆÐɁÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐȺ�
Ĩďķī�åÆðăðĴÐī�ÆÐĮ�ÐååďīĴĮș�ĮķīĴďķĴ�ăďīĮĪķȸðăĮ�ĮďĊĴ�ăðÑĮ�¾�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ÆďĉĨăÐŘÐĮ�ĴÐăĮ�ĪķÐ�ÆÐķŘ�ĨďĮÑĮ�Ĩī�ăȸķīæÐĊÆÐ�ÆăðĉĴðĪķÐȘ�

qďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�īÐĉĨăðī�ăÐķī�īĒăÐș�ÆÐĴĴÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐŘðæÐ�ÆÐīĴðĊÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ĨīÑăÅăÐĮș�
telles que la reddition de comptes et la transparence appropriées pour faciliter des processus participatifs capables 
de renforcer la démocratie. Pour y parvenir, il faut d’abord intégrer dans la prise de décision des mécanismes participatifs 
ÆďĉĉÐ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīĴðÆðĨĴðŒÐ�ďķ�ăÐĮ�ĮĮÐĉÅăÑÐĮ�ăďÆăÐĮȘ�Cela implique également de consolider une culture de 
æďķŒÐīĊĊÆÐ�Īķð�īÐÆďĊĊðĮĮÐ�ăÐĮ�ÌÐĉĊÌÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮ�ĮÐ�ĮðĴķĊĴ�ÐĊ�ÌÐìďīĮ�ÌÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐĮ�ďŨÆðÐăăÐĮ�
de gouvernance.�Aă�ÐĮĴ�ÌďĊÆ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐɁȚ�ȧȨ�īÐĮĨÐÆĴÐīș�īÐĊåďīÆÐī�ÐĴ�ÆďĨīďÌķðīÐ�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐɁț�ȧÅȨ�
soutenir les pratiques citoyennes de consolidation des communs, de renaturation et les diverses formes de construction de 
la ville ; (c) reconnaître et soutenir les activités de soin (care) habituellement invisibles et genrées ; (d) intégrer les pratiques 
formelles et informelles liées aux moyens de subsistance, facilitant la connectivité, développant la culture, les énergies 
ăĴÐīĊĴðŒÐĮ�ÐĴȥďķ�ă�æÐĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ÌÑÆìÐĴĮɁț�ÐĴ�ȧÐȨ�ĮȸÐĊææÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�ÌÐ�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ăďÆăÐ�
ÐĴ�åŒďīðĮÐī�ă�ĉðĮÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ÐĴ�ÆĨÆðĴÑĮ�ĨĨīďĨīðÑÐĮ�Ĩďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�åðīÐ�åÆÐ�ķŘ�ĮřĉÑĴīðÐĮ�
de pouvoir, entre autres. 

}ďķĴ�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ŒÐðăăÐī�¾�ÆÐ�ĪķÐ�ĴďķĴÐĮ�ăÐĮ�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĊÐăăÐĮ�īÐĪķðĮÐĮ�ĮďðÐĊĴ�ÐĊ�ĨăÆÐ�Ĩďķī�ă�
åďķīĊðĴķīÐ�ÐŨÆÆÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĨķÅăðÆĮ�ăďÆķŘ�ÌÐ�ĪķăðĴÑ�Ĩďķī�ĴďķĮș�ÐĴ�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�¾�īÑĨďĊÌīÐ�ķŘ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÐŘðĮĴĊĴÐĮȘ�Il 
ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ĊďĴÐī�ĪķÐ�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�ÐĊĴīÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�ăÐ�
secteur privé et le secteur public, via des initiatives formelles et informelles. Ces partenariats doivent être soutenus 
par une culture de gouvernance capable d’établir des mécanismes de collaboration qui peuvent assurer des alliances 
þķĮĴÐĮ�ÐĴ�ÐŨÆÆÐĮȘ�Les collectivités territoriales doivent reconnaître l’existence de conditions inégales et agir ensuite 
dans différents domaines. Elles doivent également soutenir les voix des groupes historiquement marginalisés, comme 
celles des femmes, des autorités traditionnelles, des personnes âgées et des jeunes. Ces mécanismes devraient permettre 
à ces groupes de s’engager davantage dans des processus participatifs et ainsi lutter contre les asymétries de pouvoir. 



�ďĉĉÐĊĴ�ÆīÑÐī�une nouvelle culture 
de gouvernance locale Īķð�åŒďīðĮÐ�ÌÐ�
ăīæÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ăďÆķŘș�ÐĊÆďķīæÐ�
ă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÆðĴďřÐĊĊÐș�åÆðăðĴÐ�ķĊÐ�
æďķŒÐīĊĊÆÐ�ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÐååðÆÆÐ�ÐĴ�
ŒÐðăăÐ�¾�ÆÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ÌðĮĨďĮÐĊĴ�ÌÐĮ�
ĉďřÐĊĮ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�æðī�ȟ

Établir des mécanismes efficaces 
pour reconnaître, soutenir, coproduire, 
protéger, servir de médiateur, investir 
et amplifier les pratiques de consoli-
dation des communs. Cela nécessite de 
renforcer les capacités institutionnelles 
qui favorisent le développement de coa-
litions et de partenariats, et de soutenir 
les formes collaboratives de construction 
de la ville.

Engager la responsabilité publique dans 
la fourniture de services publics locaux 
pour tous, par le biais de modèles de 
gestion transparents qui prennent en 
compte la nature interconnectée des 
inégalités.

Établir des approches fondées sur la col-
laboration et la solidarité pour renforcer la 
coopération entre les collectivités locales 
(par exemple, la coopération intermuni-
cipale), les acteurs locaux (partenariats 
public-privé-citoyens) et les institutions 
publiques (partenariats public-public), en 
particulier pour la fourniture de services 
publics et sociaux.

Mettre en place des 
mécanismes institu-
tionnels pour atteindre 
les objectifs d’atté-
nuation et d’adapta-
tion au changement 
climatique, de manière 
à favoriser la santé et à 
améliorer le bien-être 
de tous les habitants. 

Consolider les communs prendre soin

démocratiser

Renforcer les capacités institutionnelles 
qui approfondissent les valeurs et les 
pratiques démocratiquesș� ĴÐăăÐĮ�ĪķÐɁ Ț� ă�
transparence et la reddition de comptes, 
un gouvernement ouvert et accessible, la 
planification participative, l’allocation de 
ressources et la démocratie délibérative et 
collaborative.

Promouvoir des processus participatifs 
æī¶ÆÐ�¾�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌðŒÐīĮðťÑĮ et à 
ķĊ�ÆÌīÐ�ÌÐ�īÑæăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ÐŨÆÆÐȘ��ÐĮ�
mesures devraient inclure un large éventail 
d’innovations démocratiques allant au-de-
ă¾�ÌÐĮ�ÑăÐÆĴðďĊĮ�ăďÆăÐĮș�ĊďĴĉĉÐĊĴɁȚ�Ȩ�
des processus consultatifs (par exemple, 
des conseils consultatifs, des audiences 
publiques, des assemblées locales, des 
référendums, des plateformes de consul-
ĴĴðďĊ�ÐĊ� ăðæĊÐȨɁ ț�ÅȨ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�
ĨīĴðÆðĨĴðåĮ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ăďÆăÐ�ȧĨī�
ÐŘÐĉĨăÐș�ÌÐĮ�ÅķÌæÐĴĮ�ĨīĴðÆðĨĴðåĮȨɁț�ÆȨ�ă�
reconnaissance des mouvements et orga-
ĊðĮĴðďĊĮ�ķĴďĊďĉÐĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐɁț�
et d) la création de partenariats pour une 
fourniture de services plus inclusive.

Soutenir les groupes sociaux structurelle-
ment marginalisés pour leur permettre de 
ĮȸÐĊææÐī�ÌÐ�åÉďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�
processus démocratiques et participatifs.

Lutter contre la corruption, renforcer l’intégrité des systèmes existants et 
la reddition de comptes, fournir des outils pour un gouvernement ouvert 
ÐĴ�ÆÆÐĮĮðÅăÐ�ťĊ�ÌÐ�åÆðăðĴÐī�ă�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐ�ÐĴ�ðĉĨăðĪķÐī�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�
dans les activités de suivi et d’évaluation.

Connecter

Établir les capacités institutionnelles 
nécessaires pour travailler en partenariat 
avec les systèmes formels, informels et 
hybrides de fourniture de services de mo-
bilité. C’est un axe essentiel pour élaborer 
des réponses plus intégrées et multimo-
dales aux divers besoins et aspirations en 
matière de connectivité.

Améliorer les processus participatifs 
dans les projets de mobilité et de connec-
tivité et reconnaître la diversité des acteurs 
locaux formels et informels.

Aborder les réponses à la connectivité 
d’un point de vue multiscalaire et à travers 
des structures de gouvernance multiniveau 
appropriées.

prospérer

Promouvoir des environnements favo-
rables au développement économique 
local�Īķð�ÌďðŒÐĊĴ�ðĊÆăķīÐș�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐɁȚ�ÌÐĮ�
ÆÌīÐĮ�īÑæăÐĉÐĊĴðīÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÐĴ�ĴīĊĮ-
ĨīÐĊĴĮɁț�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘɁț�
ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�åďĊÆðÝīÐĮɁț�ÐĴ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�
de gouvernance, de représentation et de 
dialogue social.

Établir des mécanismes institutionnels de 
collaboration pour reconnaître, réglemen-
ter et décriminaliser les pratiques éco-
nomiques du secteur informel�ťĊ�ÌÐ�ăÐĮ�
intégrer dans le tissu urbain et de les inclure 
dans la fourniture des services publics. Cela 
est essentiel pour faire respecter le droit 
au travail décent et garantir l’accès aux 
services de base.

Soutenir les efforts menés par les commu-
nautés locales pour produire des biens es-
sentiels, assurer des moyens de subsistance 
décents et avancer vers la sécurité alimen-
taire, en renforçant les économies sociales, 
circulaires, vertes et collaboratives.

renaturer

Créer des mécanismes permettant d’iden-
ĴðťÐī�ÐĴ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ăȸðĉĨÆĴ�Įď-
cial indésirable de certaines interventions. 
�ÐĮ�ÐååÐĴĮ�ðĊÌÑĮðīÅăÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ðĊÆăķīÐɁȚ�ă�
marchandisation des systèmes et services 
ÑÆďăďæðĪķÐĮ� ŒðĴķŘɁ ț� ă� æÐĊĴīðåðÆĴðďĊ�
ŒÐīĴÐɁț�ăÐĮ�ÌÑĨăÆÐĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĨďĨķăĴðďĊɁț�ă�
ĮķīÆďĊĮďĉĉĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮɁț�ÐĴ�ăȸÐŘĴÑ-
riorisation de risques vers certains groupes 
sociaux et certains territoires.

Concevoir, construire, exploiter et entretenir des infrastruc-
tures urbaines ÐĊ�ĉÐĮķīÐ�ÌÐ�ÆĊăðĮÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�¾�
travers les systèmes urbains et territoriaux de façon à dissocier 
l’amélioration du bien-être de l’exploitation non durable des 
ressources naturelles.

Établir des mécanismes de gouvernance 
ÐŨÆÆÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�
complexes et multiscalaires liés au climat. 
Cela comprend l’adoption de mécanismes 
ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĨīďĮĨÐÆĴðåĮș�ĮÐĊĮðÅăÐĮ�¾�ă�
diversité sociale et environnementale.

Contribuer à réduire la fragmentation 
des soins et des services sociaux, en fa-
vorisant de nouvelles formes d’organisation 
sociale via une couverture plus complète 
et une cohérence politique plus forte. 
Encourager les efforts de coopération et 
d’harmonisation, ainsi qu’une gouvernance 
ĉķăĴðĊðŒÐķ�ÐŨÆÆÐ�ÐĴ�ķĊ�ĴīŒðă�ÆďìÑīÐĊĴ�
en collaboration avec les acteurs locaux.

Mettre en place des structures de gouvernance et des capacités 
institutionnelles visant à faciliter les partenariats pour la copro-
duction de politiques de soins et la lutte contre la violence et 
les discriminations, prendre en compte et soutenir le travail 
de soin (careȨș�æÑĊÑīăÐĉÐĊĴ�æÐĊīÑ�ÐĴ�ðĊĮķŨĮĉĉÐĊĴ�īÐÆďĊĊķȘ

Faire progresser les pratiques démocra-
tiques impliquant à la fois ceux qui pro-
diguent et ceux qui reçoivent les soins (par 
exemple, les femmes, les personnes âgées, 
les migrants, les personnes en situation 
de handicap, les personnes souffrant de 
maladies chroniques, etc.), et prendre en 
compte les inégalités structurelles qui 
fragmentent la fourniture des soins.

Inclure les groupes sociaux structurellement 
discriminés dans les processus décisionnels 
ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮ�ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ÌÐĮ�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�
écologiques justesș�ÐĴ�īÐÆďĊĊôĴīÐ�ÐĴ�ŨīĉÐī�ăÐ�
caractère central des pratiques écologiques de 
tous les citoyens qui fabriquent la ville, y compris 
via des pratiques informelles.

Utiliser les technologies numériques et les réseaux sociaux 
de manière responsable pour faciliter la participation, la col-
lecte de données, la communication et la coordination. Pour ce 
faire, il est nécessaire de prendre en compte les mécanismes 
de collecte de connaissances et de données issus de la société 
civile, reconnaître la fracture numérique, respecter la vie privée 
et appliquer une approche démocratique et fondée sur les droits.

qīďĉďķŒďðī�ķĊÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐŨÆÆÐș�ÐĊ�ĉÐĴĴĊĴ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊ�ÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĊÐă�åŒďīÅăÐ�Ĩďķī�åďķīĊðī�ķŘ��}�ăÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮș�ÆĨÆðĴÑĮ�ÐĴ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ĮĮķĉÐī�ăÐķīĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮȘ�O�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ÐĮĴ�ķĮĮð�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�Ĩďķī�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�īÐĊÌīÐ�ÌÐĮ�ÆďĉĨĴÐĮ�¾�ăÐķīĮ�ÆďĉĉķĊķĴÑĮ�īÐĮĨÐÆĴðŒÐĮȘ

Mettre en place une gouvernance multiniveau collaborative fondée sur le principe de subsidiarité, et renforcer la cohérence entre les politiques territoriales 
et sectorielles à tous les niveaux. Cela nécessite une collaboration étroite entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé.

qīďĉďķŒďðī�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ĮĴīĴÑæðĪķÐ�ÐĴ�ĮĨĴðăÐ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ĊĴðďĊăÐĮ, comme piliers essentiels 
pour renforcer la gouvernance multiniveau et réduire les inégalités territoriales.

Au niveau régional, encourager et faciliter la collaboration et les complémentarités entre les zones métropolitaines, les villes intermédiaires, les petites villes et leurs arrière-
pays respectifsȘ��ÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÔĴīÐ�åďĊÌÑĮ�Įķī�ă�ÆďďĨÑīĴðďĊ�ÐĴ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ķ�ĮÐðĊ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ăÐĮ�ĉĨăðťÐīȘ

amplifier
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5.4  
qīðĊÆðĨÐɁǣȘ��ĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�
financement et d’investissement adéquate
Sans les ressources publiques appropriées, tout effort visant à lutter contre les inégalités sera voué à l’échec. La localisation des mécanismes 
ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĮĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�ťĊ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĨķðĮĮÐĊĴ�īÐĉĨăðī�ăÐķī�ĉĊÌĴ�ÌÐ�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÐĴ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�Ĩďķī�åðīÐ�ŒĊÆÐī�Įķī�
ăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑȘ��ťĊ�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�Consolider les communs, Prendre soin, Connecter, Renaturer, Prospérer et 
Démocratiserș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĨĨīďÆìÐĮ�ðĊÆăķĊĴ�ÌÐĮ�ĉÐĮķīÐĮ�ÆďĊÆīÝĴÐĮ�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌÐ�ÌÑÅăďĪķÐī�ăÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�
ĊÑÆÐĮĮðīÐĮȘ���ÆÐĴ�ÑæīÌș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ăăÐī�ÐĊÆďīÐ�ĨăķĮ�ăďðĊɁȚ�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ķĊÐ�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�
ķĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ăÐķī�ĨÐīĉÐĴĴĊĴ�ÌȸķæĉÐĊĴÐī�ăÐķīĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĊĮĴīķðīÐ�ķĊ�ĊďķŒÐķ�ÆďĊĴīĴ�ĮďÆðă�ŒÐÆ�ăÐķīĮ�ìÅðĴĊĴĮȘ�qďķī�
y parvenir, elles devront reconnaître et mobiliser la valeur générée par les différents acteurs locaux. 

��ÆÐĴĴÐ�ťĊș�ðă�ÐĮĴ�ĊÑÆÐĮĮðīÐ�ÌÐ�Ț��ȧȨ��ÆďĊĮďăðÌÐī�ăÐķī�ĉīæÐ�ÅķÌæÑĴðīÐɁț��ȧÅȨ��īÐĊåďīÆÐī�ăÐķīĮ�ĨīďĨīÐĮ�ĮďķīÆÐĮ�ÌÐ�īÐŒÐĊķĮɁț�ȧÆȨ�ķæĉÐĊĴÐī�ÐĴ�ĮĴÅðăðĮÐī�
ăÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ÅķÌæÑĴðīÐĮ�ÌÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ�ĊĴðďĊķŘ�ÅĮÑĮ�Įķī�ÌÐĮ�åďīĉķăÐĮ�ÆăðīÐĮɁț�ÐĴ��ȧÌȨ��åÆðăðĴÐī�ăȸÆÆÝĮ�ÌÐĮ��}�ķŘ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ķĨīÝĮ�
ÌÐĮ�ÅĊĪķÐĮș�ÌÐĮ�ÆĴÐķīĮ�ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ�ÌÐ�ă�ÆďďĨÑīĴðďĊ�Ĩďķī�ăÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ÐĴ�Ìķ�ĮÐÆĴÐķī�ĨīðŒÑȘ�#ȸķĊÐ�ĨīĴș�ăÐĮ�ðĊĮĴðĴķĴðďĊĮ�ĊĴðďĊăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�
ÌÑŒÐăďĨĨÐī�ÌÐ�ĊďķŒÐķŘ�ĉďÌÝăÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăÐķīĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ķīÅðĊÐĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�
ĴÐÆìĊðĪķÐĮ�ťĊ�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮȘ�'ăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�æīĊĴðī�ĪķÐ�ÌÐĮ�ĴīĊĮåÐīĴĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�ÌÑĪķĴĮ�
ÐĴ�ťÅăÐĮ�ĮďðÐĊĴ�ÐååÐÆĴķÑĮ�ŒÐīĮ�ăÐĮ��}ș�ĪķȸðăĮ�īīðŒÐĊĴ�¾�ĴÐĉĨĮ�ÐĴ�ĪķȸðăĮ�ĮďðÐĊĴ�ĮĮďÆðÑĮ�¾�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨÑīÑĪķĴðďĊ�ĴīĊĮĨīÐĊĴĮ�Īķð�ĮĮķīÐĊĴ�
un développement territorial plus équilibré. Une attention particulière devrait également être accordée aux autorités locales plus petites et aux 
ŒðăăÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮ�ðĊĮð�ĪķȸķŘ�īÑæðďĊĮ�ĉďðĊĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮș�ťĊ�ÌÐ�ĊÐ�ăðĮĮÐī�ķÆķĊ�ĴÐīīðĴďðīÐ�ÌÐ�ÆĒĴÑȘ�

qďķī�īÑĨďĊÌīÐ�¾�ÆÐĮ�ÅÐĮďðĊĮș�ăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌȸðĊĴÐīĉÑÌðĴðďĊ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ăďÆķŘ�Ĩďķī�åŒďīðĮÐī�ăÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�
ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐĊåďīÆÑĮș�¾�ĴīŒÐīĮ�Ĩī�ÐŘÐĉĨăÐɁȚ�ăÐĮ�ÅĊĪķÐĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴș�ăÐĮ�ďīæĊðĮĉÐĮ�ĮĨÑÆðăðĮÑĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÌÐĮ�
collectivités locales, les banques vertes locales et les entités ou des fonds d’investissement spécialisés (special purpose vehicles). Pour s’adapter 
īĨðÌÐĉÐĊĴ�ķ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ÆăðĉĴðĪķÐș�ăÐĮ�ĊðŒÐķŘ�ăďÆăș�īÑæðďĊă�ÐĴ�ĊĴðďĊă�ÌÐ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ�ÌďðŒÐĊĴ�ÌðĮĨďĮÐī�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
supplémentaires. Ils devront également établir de nouveaux partenariats entre différents secteurs et à différentes échelles, en particulier dans 
ăÐĮ�ĨřĮ�ÐĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴȘ�#ȸķĴīÐ�ĨīĴș�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�ÌÐ�ĊďĉÅīÐķĮÐĮ�īÑæðďĊĮ�ÌďðŒÐĊĴ�īÐĊåďīÆÐī�ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�ÐĴ�ăÐķī�ĮďăŒÅðăðĴÑș�
acquérir une plus grande autorité, devenir plus autonomes en termes de revenus propres et renforcer leur marge budgétaire (par exemple, en 
optimisant la collecte des taxes et la récupération des plus-values foncières). Cela est indispensable pour leur autonomie et pour qu’elles puissent 
ÆÆÑÌÐīș�ÌðīÐÆĴÐĉÐĊĴ�ďķ�Œð�ÌÐĮ�ðĊĴÐīĉÑÌððīÐĮș�¾�ķĊ�ăīæÐ�ÑŒÐĊĴðă�ÌÐ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ř�ÆďĉĨīðĮ�ÌÐĮ�ÐĉĨīķĊĴĮ�ďķ�ÌÐĮ�ÅďĊĮȘ

OÐĮ�īÝæăÐĮ�Ìķ�þÐķ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�īÐĊďķŒÐăÑÐĮ�Ĩďķī�ÆīÑÐī�ÌÐĮ�ÑÆďĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ÆĨÅăÐĮ�ÌÐ�ĮÐ�ĮďķĴÐĊðī�ĉķĴķÐă-
ăÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐ�ĉďÅðăðĮÐī�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�ķīÅðĊĮ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðķŘ�ÌÐ�ĮďķīÆÐĮ�ăďÆăÐĮș�ĊĴðďĊăÐĮ�ÐĴ�ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐĮȘ 
OÐĮ�ÑÆďĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘ�ĮďĊĴ�ÐĮĮÐĊĴðÐăĮ�Ĩďķī�ĮĴðĉķăÐī�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�ÐĊÌďæÝĊÐ�ťĊ�ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�ÆĴðŒðĴÑĮ�ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ�
ÌÐ�ÌðååÑīÐĊĴĮ�ÆĴÐķīĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮɁț�ÌȸĉÑăðďīÐī�ăÐĮ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ÌÐ�ÅĮÐ�ț�ÌÐ�ĨīďĉďķŒďðī�ÐĊťĊ�ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ĴÐīīðĴďīðă�
Īķð�æīĊĴðĴ�ÌÐĮ�ĴīĊĮðĴðďĊĮ�ÑÆďăďæðĪķÐĮ�þķĮĴÐĮȘ�Aă�ÐĮĴ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÌÐ�ĮďķăðæĊÐī�ĪķȸķĊÐ�ðĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�ťĊĊÆðÝīÐ�ÌÑĪķĴÐ�ÐŘðæÐ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ÌÐ�ĉÐĴĴīÐ�
ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÐŨÆÆÐĮ�ÌÐ�ĮķðŒðȭÑŒăķĴðďĊ�ÌÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ĨķÅăðĪķÐĮș�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�īÐÌÌðĴðďĊ�ÌÐ�ÆďĉĨĴÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�
transparence. Cela peut s’effectuer via l’utilisation de mécanismes inclusifs tels que les budgets participatifs et les outils de gouvernement ouverts 
et accessibles.

Ces approches doivent se fonder sur le renforcement des alliances, des capacités locales et le développement de la participation pour mobiliser 
un éventail de ressources plus large. Cela implique, d’une part, de valoriser la diversité des ressources non monétaires, urbaines et territoriales 
produites au quotidien et via les réseaux de la société civileș�ÐĴ�ăÐĮ�ðĊĊďŒĴðďĊĮ�īÌðÆăÐĮ�ÌÑŒÐăďĨĨÑÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮȘ�#ȸķĴīÐ�ĨīĴș�ðă�ĮȸæðĴ�
ÌÐ�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�ÅÐĮďðĊĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÐĮĨÆÐĮ�ÐĴ�æīďķĨÐĮș�ťĊ�ÌȸÆÆīďôĴīÐ�ăÐĮ�ÅÑĊÑťÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�īÐăĴðåĮ�¾�ăȸÑæăðĴÑ�ĮĮďÆðÑĮ�¾�ăÐķīĮ�ÆĴðŒðĴÑĮȘ�
Cela implique, entre autres, de reconnaître le travail, généralement non monétisé, de celles et ceux qui prodiguent des soins (care) ainsi que le 
ĴðĮĮķ�ĮďÆðă�Īķð�ĮďķĮȭĴÐĊÌ�ăÐķīĮ�ÆĴðŒðĴÑĮș�ÐĴ�ÌÐ�ăÐķī�åďķīĊðī�ăÐ�ĮďķĴðÐĊ�ťĊĊÆðÐī�ĊÑÆÐĮĮðīÐȘ�

�ÐĴĴÐ�ĨĨīďÆìÐ�ÐŘðæÐ�ĪķÐ�ăÐĮ��}�ĮȸÐĊææÐĊĴ�ÌĊĮ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ĮĴīĴÑæðĪķÐĮ�ÐĴ�ÆďăăÅďīĴðåĮ�Ĩďķī�īÐĊÌīÐ�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
plus inclusifs. Ces partenariats devraient servir à reconnaître la valeur produite par les acteurs locaux, notamment pour la reproduction de la 
vie et de nos sociétés, ainsi que la manière dont ils contribuent à approfondir la démocratie et dont ils promeuvent la consolidation des communs, 
ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ÐĴȥďķ�ă�īÐĊĴķīĴðďĊȘ�qăķĮ�ðĉĨďīĴĊĴ�ÐĊÆďīÐș�ÆÐĴĴÐ�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�ĨĨÐăăÐ�ăÐĮ�ÆďăăÐÆĴðŒðĴÑĮ�ĴÐīīðĴďīðăÐĮ�¾�ðĊĊďŒÐī�ÐĴ�¾�ĴīďķŒÐī�ÌÐĮ�
ĉďřÐĊĮ�ĨăķĮ�ðĊÆăķĮðåĮ�Ĩďķī�īÑĨīĴðī�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�ÐĴ�ðĊĴÑæīÐī�ăÐĮ�ĮÐÆĴÐķīĮ�åďīĉÐăș�ðĊåďīĉÐă�ÐĴ�ìřÅīðÌÐȘ



�ďĉĉÐĊĴ�ðĊĮĴķīÐī�une 
architecture de financement 

et d’investissement 
adéquate pour soutenir 
ķĊ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�

urbain et territorial plus 
ÑĪķðĴÅăÐ�ÐĴ�ÌķīÅăÐɁȟ

Plaider pour, promouvoir, créer et mettre 
ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ðĊĮĴīķĉÐĊĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ÐĴ�
fiscaux liés au foncier, au logement et 
aux services, afin d’utiliser et répartir 
les ressources de manière plus juste, 
plus progressive et plus équitable. Ces 
ĉÑÆĊðĮĉÐĮ� ðĊÆăķÐĊĴɁ Ț� ă� īÑÆķĨÑīĴðďĊ�
des plus-values foncières, des structures 
tarifaires progressives, des subventions 
croisées, des programmes en faveur de 
l’autoconstruction comprenant déjà les 
équipements de base et la fourniture 
d’un accès gratuit aux services essentiels 
pour les groupes les plus marginalisés.

Promouvoir des partenariats stratégiques 
ťĊ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ÌÐĮ�ĉďÌÐĮ�ĨăķĮ�ðĊÆăķĮðåĮ�
de financement des biens et services, 
soutenir les initiatives de coproduction  
menées par les communautés locales. 
Ces mesures comprennent des pratiques 
de consolidation des communs impliquant 
des partenariats entre habitants, des par-
tenariats public-société civile, ou encore 
public-public comme lors des processus 
de remunicipalisation, ainsi que des parte-
nariats public-privé mieux réglementés et 
mieux contrôlés.

Reconnaître et encourager la valeur de 
la mise en commun des ressources et 
ÌÐ�ăȸķĴðăðĮĴðďĊ�Ìķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÆďăăÐÆ-
tif, en mettant en avant les coopératives, 
l’épargne populaire et les groupes de 
crédit qui peuvent contribuer aux projets 
communautaires. Cela est essentiel pour 
résister aux tendances d’exclusion enra-
cinées dans les logiques de marché et de 
marchandisation.

LďķÐī�ķĊ�īĒăÐ�ÆĴðå�ÌĊĮ�ăÐ�ĮķðŒð�ÐĴ�ă�īÑæăÐ-
mentation des marchés fonciers et immo-
biliers�ťĊ�ÌÐ�ăðĉðĴÐī�ăÐĮ�ðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴĮ�
spéculatifs et la marchandisation des 
actifs ou infrastructures urbains, et mieux 
réglementer le développement urbain.

Consolider les communs prendre soin

prospérer

démocratiser

Faciliter le suivi-évaluation des res-
sources publiques et des programmes 
inclusifs, en collaboration avec les organi-
ĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�ťĊ�ÌȸĉÑăðďīÐī�
la reddition de comptes.

AĊÆăķīÐ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
pour soutenir les initiatives démocra-
tiques locales. Créer les conditions né-
cessaires pour permettre à divers groupes 
de participer de façon significative aux 
processus de prise de décisions, via des 
mécanismes tels que les budgets partici-
patifs et les consultations publiques.

Mobiliser des ressources pour soutenir les 
pratiques démocratiques locales et recon-
naître la valeur qu’elles génèrent, y compris 
en facilitant la mobilisation collective, en 
encourageant la formation de réseaux com-
munautaires, en reconnaissant le capital 
social qu’ils produisent et en les soutenant 
ťĊĊÆðÝīÐĉÐĊĴȘ

tÑŒðĮÐī�ăÐĮ�ÆÌīÐĮ�ťĮÆķŘ�ðĊĴÐīæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴķŘ�ĊĴðďĊķŘ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÌÐ�ÌÑÆÐĊĴīăðĮĴðďĊ�ťĮÆăÐ�Ĩďķī�ĮĮķīÐī�ă�ăďÆăðĮĴðďĊ�ÌÐĮ�ťĊĊÆÐĮȘ��Ðă�ĨĮĮÐ�Ĩī�ķĊÐ�ååÐÆĴĴðďĊ�ÌÑĪķĴÐ�
ÌÐĮ�ÌÑĨÐĊĮÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÐÆÐĴĴÐĮș�ĮȸĨĨķřĊĴ�Įķī�ăÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�ăďÆķŘș�ăÐĮ�ĮķÅŒÐĊĴðďĊĮ�ÐĴ�ăăďÆĴðďĊĮ�ĊĴðďĊăÐĮș�ř�ÆďĉĨīðĮ�ăÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĨÑīÑĪķĴðďĊș�ðĊĮð�ĪķÐ�Įķī�ăȸÆÆÝĮ�ÌÐĮ��}�¾�ăȸÐĉĨīķĊĴȘ�

tÐĊåďīÆÐī�ăÐĮ�ÑÆďĮřĮĴÝĉÐĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ăďÆķŘ�ÐĴ�ăÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�Ĩďķī�ĴīĊĮåďīĉÐī�ÐŨÆÆÐĉÐĊĴ�ăÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�ÐĊ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑȘ�
'Ċ�ÆÐ�ĮÐĊĮș�ăÐĮ�ĮřĮĴÝĉÐĮ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐŒīðÐĊĴ�æīĊĴðī�ķŘ��}�ķĊ�ÌÐæīÑ�ĮðæĊðťÆĴðå�ÌÐ�ĨďķŒďðī�ÌÑÆðĮðďĊĊÐă�Įķī�ăÐķīĮ�ťĊĊÆÐĮȘ�#ÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�

appropriés à la reddition de comptes sont essentiels, en impliquant les habitants dans les processus d’évaluation et de suivi. 

Faciliter l’accès des collectivités territoriales et des partenaires locaux aux fonds nationaux (par exemple via des banques de développement, 
ÌÐĮ�æÐĊÆÐĮ�æďķŒÐīĊÐĉÐĊĴăÐĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÐĊĴðĴÑĮ�¾�ŒďÆĴðďĊ�ĮĨÑÆðťĪķÐȨ�ÐĴ�ķŘ�ĊďķŒÐăăÐĮ�ĉďÌăðĴÑĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�

international, pour investir dans des plans et des projets locaux qui favorisent la justice sociale et la transition écologique.

Connecter

qăðÌÐī�ÐĴ�ĉďÅðăðĮÐī�Ĩďķī�ÌÐĮ�ĉďĊĴĊĴĮ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�
appropriés pour le développement et le fonctionnement 
d’une infrastructure de mobilité et de connectivité ro-
buste et équitable. Pour cela, il est nécessaire de mettre 
ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ĨīĴÐĊīðĴĮ�ťĊĊÆðÐīĮ�ķŘ�ĊðŒÐķŘ�ăďÆă�
et national, entre les secteurs public et privé, et de les 
soutenir à travers un système adéquat de partage des 
recettes (paiement par les usagers, taxes, droits et 
subventions).

Soutenir l’intégration des services de mobilité issus 
des secteurs formel, informel et hybride, grâce à des 
systèmes de transport inclusifs et multimodaux et, si 
ĨďĮĮðÅăÐș�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ðĊĴÑæīÑĮ�ÌÐ�ĴīðťÆĴðďĊ�ÐĴ�
de redistribution. Promouvoir la reconnaissance, la 
réglementation et l’intégration de la valeur générée 
par les opérateurs informels de mobilité.

Promouvoir des mécanismes 
de financement et des 
partenariats pour réduire la 
fracture numérique, fournir 
un accès gratuit à Internet 
dans les espaces et les bâti-
ments publics, ainsi que des 
infrastructures numériques 
dans les zones marginalisées 
et jusqu’ici non connectées au 
réseau Internet. Cela pourrait 
ðĊÆăķīÐ�ÌÐĮ�ĴŘÐĮ�ăďÆăÐĮ�ÐĴȥďķ�
nationales sur les opérateurs 
et les principaux fournisseurs 
de services Internet.

Mettre en commun des ressources pour promouvoir un 
travail et des moyens de subsistance décents, prenant en 
compte les réalités, les besoins et les aspirations au niveau 
local. Par exemple, cela implique de gérer la charge que re-
présentent les droits de licence, et de privilégier les avan-
ĴæÐĮ�ťĮÆķŘș�ăÐĮ�ďÅăðæĴðďĊĮ�¾�ðĉĨÆĴ�ĮďÆðăș�ăÐĮ�ĉďĊĊðÐĮ�
ĮďÆðăÐĮ�ăďÆăÐĮș�ăÐĮ�ÌďĊĮ�ťĊĊÆÑĮ�Ĩī�ķĊÐ�ĨīĴ�ÌȸðĉĨĒĴĮș�ăÐ�
ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ĨīĴðÆðĨĴðå�ȧcrowdfunding), l’investissement 
à impact social, le capital-risque social, et les modèles 
d’économie sociale, solidaire, verte et circulaire.

Examiner la faisabilité d’une extension de la couver-
ture de sécurité sociale ou d’assurance pour offrir une 
protection sociale aux personnes ayant des emplois 
précaires, et en particulier à celles dont le travail relève 
ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ��}Ș

TÐĴĴīÐ�ÐĊ�ĨăÆÐ�ÌÐĮ�ĉÑÆĊðĮĉÐĮ�ÌÐ�ĮďķĴðÐĊ�ťĊĊÆðÐī�
pour les activités économiques locales formelles et in-
formelles, reconnaissant la valeur qu’elles génèrent pour 
le développement local et régional. Cela inclut des initia-
tives telles que les coopératives, les groupes d’épargne 
collective et les initiatives populaires de crédit.

renaturer

Renforcer les partenariats avec les habi-
tants, la société civile et les entreprises 
locales pour des transitions écologiques 
justes, y compris avec des mesures de 
protection des fonctions sociales et éco-
logiques du foncier et du logement.

Promouvoir des partenariats locaux, ré-
æðďĊķŘ�ÐĴ�ĊĴðďĊķŘș�Ĩďķī�ťĊĊÆÐī�ÌÐĮ�
programmes d’atténuation et d’adapta-
tion face au changement climatique. 
Ceux-ci devraient inclure la mise en com-
ĉķĊ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ðĮĮķĮ�ÌÐ�åďĊÌĮ�Ċ-
tionaux, de l’aide au développement et des 
banques multilatérales de développement.

tÑŒðĮÐī�ăÐĮ�ðĉĨĒĴĮ�ăďÆķŘ�Ĩďķī�æÑĊÑīÐī�
ÌÐĮ� īÐŒÐĊķĮ� ȹɁ ŒÐīĴĮɁ Ⱥ� ÐĴ� ÌďĨĴÐī� ÌÐĮ�
ðĊÆðĴĴðďĊĮ�ťĊĊÆðÝīÐĮ�Ĩďķī�ĮďķĴÐĊðī�ăÐĮ�
améliorations environnementales, en 
prenant soin de ne pas générer d’impact 
négatif sur les populations défavorisées.

tÐÌðīðæÐī�ăÐĮ�ŦķŘ�ÌÐ�ÆĨðĴķŘ�ÆĴķÐăĮ�ÐĴ�
futurs vers des infrastructures urbaines 
résilientes, qu’elles soient nouvelles ou ré-
habilitées (par exemple, dans les secteurs 
de l’énergie, des transports et du bâtiment). 
�ÐĮ�ŦķŘ�ÌÐŒīðÐĊĴ�ĨīðďīðĮÐī�ăÐĮ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
menés localement et cibler les quartiers 
pauvres et les zones périphériques afin 
d’inverser les tendances à long terme de 
désinvestissement et d’inégalités.

Reconnaître la valeur 
ajoutée des liens sociaux 
existants et des filets 
de sécurité locaux qui 
permettent la fourniture 
de soins. Promouvoir 
les partenariats avec 
les organisations de la 
société civile, les collec-
tifs locaux et le secteur 
ĨīðŒÑ�ťĊ�ÌȸÑăīæðī�ăȸÆÆÝĮ�
aux services de soins et 
d’améliorer leur qualité.

Utiliser les recettes locales et cibler de 
manière proactive les fonds et transferts 
nationaux pour faciliter l’utilisation de 
subventions croisées et promouvoir des 
villes et des territoires qui prennent soin 
de leurs habitantsȘ�9ďķīĊðī�ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ķŘ�
personnes qui ont besoin de soins et à 
celles, mal ou non rémunérées, qui les leur 
prodiguent, qui sont souvent des femmes.

Adopter des outils de financement no-
vateurs pour réduire la circulation des 
véhicules privés polluants. Compléter ces 
mesures avec des investissements dans 
des systèmes de transports publics et de 
mobilité douce plus intégrés et écologiques.

amplifier
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5.5  
qīðĊÆðĨÐɁǤȘ�wȸÐĊææÐī�ÌĊĮ�ăÐ�
ĴÐĉĨĮɁȚ�ĨĮĮÑș�ĨīÑĮÐĊĴ�ÐĴ�åķĴķī

La notion de trajectoires invite inévitablement les CT à repenser leurs stratégies et leurs interventions d’une manière 
qui tient compte du temps, au-delà des cycles électoraux. Pour remédier aux inégalités, il faut reconnaître les inter-
connexions entre les inégalités urbaines et territoriales et des trajectoires à long terme, et s’engager en conséquence 
dans le temps. Pour se développer pleinement, les trajectoires vers l’égalité évoquées dans ce rapport doivent s’engager 
ÌÐ�åÉďĊ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�Įķī�ăÐĮ�ĨīďÅăÑĉĴðĪķÐĮ�ăðÑÐĮ�ķ�ĨĮĮÑș�ķ�ĨīÑĮÐĊĴ�ÐĴ�¾�ăȸŒÐĊðīȘ�

Les inégalités se sont (re)produites sur de longues périodes de temps et à travers des histoires différentes qui sous-tendent 
les asymétries de pouvoir, les contraintes structurelles et les modèles d’exclusion actuels. Reconnaître ces héritages 
historiques et les inégalités qu’ils créent et recréent est une première étape essentielle pour s’attaquer à la racine de ces 
inégalités. Il est donc indispensable de s’engager dans des processus actifs de réparation liés aux dynamiques d’exclusion 
et d’oppression créées et soutenues par des trajectoires coloniales, classistes, patriarcales, racistes et validistes. Pour les 
�}ș�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮɁȚ�Ȩ�ÌÐ�ĨīÐĊÌīÐ�ÐĊ�ÆďĉĨĴÐ�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ìðĮĴďīðĪķÐĉÐĊĴ�ðĊÑæăÐ�ÐĴ�æÐĊīÑÐ�ÌÐ�ă�ÆìīæÐ�Ìķ�
travail de soin (careȨɁț�ÅȨ�ÌÐ�ĮȸĴĴĪķÐī�ķŘ�ăðÐĊĮ�ìðĮĴďīðĪķÐĮ�ÐĊĴīÐ�ÌÑæīÌĴðďĊ�ÌÐ�ăȸÐĊŒðīďĊĊÐĉÐĊĴș�ÐŘĴīÆĴðďĊ�ÌÐĮ�īÐĮĮďķīÆÐĮ�
ĊĴķīÐăăÐĮș�ÆďăďĊðăðĮĉÐ�ÐĴ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮɁț�ÐĴ�ȧÆȨ�ÌÐ�īÐĉÑÌðÐī�ÆĴðŒÐĉÐĊĴ�¾�ă�īÑĨīĴðĴðďĊ�ðĊÑæăÐ�ÌÐĮ�ĉÐĊÆÐĮ�ăðÑÐĮ�ķ�
changement climatique qui affectent les villes, et, en particulier, les habitants des quartiers informels, les migrants et les 
groupes historiquement marginalisés.

OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÆďĊĴÐĉĨďīðĊÐĮ�ĮďĊĴ�åďĊÌÑÐĮ�Įķī�ÆÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ìðĮĴďīðĪķÐĮș�Īķð�īÐŦÝĴÐĊĴ�ÑæăÐĉÐĊĴ�ă�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�
différents groupes sociaux et individus font usage du temps dont ils disposent. Prendre en compte cette notion de 
temps dans le présent invite les CT à s’attaquer au problème du manque de temps libre et aux inégalités en termes de 
demande et de besoin de temps, subies par des personnes de différents genres, classes, races, capacités et âges. 
qďķī�ĉÑăðďīÐī�ă�ÆďĊĊÐÆĴðŒðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐș�ăÐĮ��}�ÌÐŒīðÐĊĴ�ÆÆďīÌÐī�ķĊÐ�ĴĴÐĊĴðďĊ�ĨīĴðÆķăðÝīÐ�¾�ă�åÉďĊ�ÌďĊĴ�ăÐĮ�
infrastructures et les investissements sont liés à des contraintes de temps différentes selon les territoires et au sein des 
æīďķĨÐĮ�ĮďÆðķŘȘ�#Ð�ĉÔĉÐș�ăÐĮ�ðĊĴÐīŒÐĊĴðďĊĮ�ŒðĮĊĴ�¾�ĨīďĉďķŒďðī�ÌÐĮ�ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ÐĴ�ķĊ�ăďæÐĉÐĊĴ�ÌÑÆÐĊĴĮș�ĨăķĮ�
d’espace public et de meilleurs services devraient également permettre une utilisation plus juste du temps, en particulier 
pour certains groupes structurellement marginalisés.

'ĊťĊș�ăÐĮ��}�ĊÐ�ĨďķīīďĊĴ�ăķĴĴÐī�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĪķȸÐĊ�ĮÐ�ĉďĊĴīĊĴ�īÑÐăăÐĉÐĊĴ�ĉÅðĴðÐķĮÐĮ�ÌĊĮ�ă�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ÐĴ�
l’aménagement de leur territoire.�OÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÌðĮÆķĴÑÐĮ�ÆðȭÌÐĮĮķĮ�ĊÐ�ĮÐīďĊĴ�ÐŨÆÆÐĮ�ĪķÐ�Įð�ÐăăÐĮ�īÐĨďĮÐĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�
ŒðĮðďĊĮ�ÆďÆīÑÑÐĮ�Ĩďķī�ķĊ�ŒÐĊðī�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐ�Ĩďķī�ĴďķĮȘ�qďķī�ăÐĮ��}ș�ÆÐă�ðĉĨăðĪķÐ�ÌȸðĊĴÐīŒÐĊðī�ĮĴīĴÑæðĪķÐĉÐĊĴ�
pour faire face aux contraintes structurelles précédemment mentionnées, tout en soutenant des pratiques radicales et 
progressives sur le terrain. La société civile organisée et les initiatives de collaboration construisent des alternatives 
grâce à des pratiques quotidiennes permettant de consolider les communs, prendre soin, connecter, prospérer, renaturer 
et démocratiser. �ðÐĊ�ĪķȸðĊÌðŒðÌķÐăăÐĉÐĊĴ�ÆÐĮ�ðĊðĴðĴðŒÐĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ĮÐĉÅăÐī�ðĊĮķŨĮĊĴÐĮș�ăďīĮĪķȸÐăăÐĮ�ĮďĊĴ�ÆďīīÐÆĴÐĉÐĊĴ�
prises en compte, soutenues et renforcées, elles peuvent aider à engager des tournants en faveur de changements 
structurels. En d’autres termes, les collectivités territoriales peuvent soutenir des formes radicales d’incrémentalisme et 
ÑĴÐĊÌīÐ�ÆÐĮ�ĨīĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐķīĮ�ÐååÐĴĮ�ÆķĉķăĴðåĮ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮș�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�¾�ĴīĊĮåďīĉÐī�ÌȸķÌÆðÐķĮÐĮ�ŒðĮðďĊĮ�ăďÆăÐĮ�
en des futurs plus justes.



�ďĉĉÐĊĴ�s’engager dans 
le tempsș�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�

ÆďĊÆīÝĴÐș�ÐĊ�ĴÐĊĊĴ�ÆďĉĨĴÐ�
ÌÐĮ�ĨÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�ĨĮĮÑÐĮș�
ĨīÑĮÐĊĴÐĮ�ÐĴ�åķĴķīÐĮ�

ÌĊĮ�ă�ÆďȭÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�
ÌȸðĉæðĊðīÐĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮɁȟEnvisager des processus de réparation 

active pour les groupes structurelle-
ment marginalisés, en reconnaissant 
leurs revendications par rapport aux 
inégalités historiques d’accès au foncier, 
au logement et aux services de base.

9ÆðăðĴÐī�ă�ĉķăĴðĨăðÆĴðďĊ�ÐĴ�ăȸĉĨăðťÆ-
tion des initiatives visant à fournir des 
logements collectifs ainsi qu’un accès 
équitable au foncier et aux services de 
base. 9ŒďīðĮÐī�ă�ÆďĊĴðĊķðĴÑ�ÐĴ�ăȸÐŘĨĊĮðďĊ�
des initiatives apportant des changements 
systémiques dans le temps et visant à 
assurer un accès universel au logement et 
aux services.

Soutenir et promouvoir le travail décent et 
des moyens de subsistance compatibles 
avec les demandes et les contraintes rela-
tives au temps disponible des personnes, 
favorisant ainsi des utilisations plus justes et 
plus équitables du temps et des ressources.

Imaginer et activer des interactions al-
ternatives et audacieuses entre l’État, la 
société civile et le marché, en considérant 
la notion de communs comme un principe 
central pour progresser vers l’égalité.

Consolider les communs

prendre soin

prospérer

démocratiser

9ďķīĊðī�ķĊ�ĮďķĴðÐĊ�ķŘ�æīďķĨÐĮ�ĮĴīķÆĴķīÐă-
lement marginalisés pour leur permettre 
ÌÐ�ĮȸÐĊææÐī�ÌÐ�ĉĊðÝīÐ�ĮðæĊðťÆĴðŒÐ�ÌĊĮ�
des processus démocratiques et partici-
patifs qui doivent être compatibles avec 
les demandes et les contraintes relatives 
à leur temps disponible.

Reconnaître et soutenir les différentes 
innovations démocratiques actuelles 
dans les territoires, et les lier aux cadres 
þķīðÌðĪķÐĮș�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�
capables de les maintenir et les faire évo-
ăķÐī�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮȘ Cela devrait renforcer 
les systèmes démocratiques et les rendre 
plus résistants aux changements associés 
aux cycles politiques.

Mettre en œuvre des mécanismes pour favoriser la collaboration à différentes échelles�ťĊ�ÌȸÐĊŒðĮæÐī�ķĊ�ķĴīÐ�ŒÐĊðīȘ�OÐĮ�ÌÑťĮ�¾�ŒÐĊðī�ÐŘðæÐĊĴ�ÌÐĮ�
réformes structurelles à différentes échelles. Les crises structurelles appellent également des réponses et des créations collectives.

Introduire des mécanismes à différentes échelles pour soutenir et accroître les pratiques locales porteuses de transformations radicales. Les initiatives locales qui contribuent à avancer vers 
ăȸÑæăðĴÑ�ÌďðŒÐĊĴ�ÔĴīÐ�ĮďķĴÐĊķÐĮș�ĉĨăðťÑÐĮ�ÐĴ�ĉķăĴðĨăðÑÐĮ�Ĩďķī�ĴĴÐðĊÌīÐ�ăÐĮ�ĨďðĊĴĮ�ÌÐ�ÅĮÆķăÐ�ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�Ĩďķī�ðĉĨķăĮÐī�ăÐ�ÆìĊæÐĉÐĊĴ�ĮĴīķÆĴķīÐă�Īķð�ĉÝĊÐī�¾�ķĊ�ŒÐĊðī�ķīÅðĊ�ĨăķĮ�þķĮĴÐȘ�

�ďĊĴīðÅķÐī�¾�ĉďÌðťÐī�ăÐĮ�ĴÐĊÌĊÆÐĮ�ÌÐ�ÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴ�ðĊÑæăÐĮ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ÐĊÆăŒÑĮ, qui sont habituellement la conséquence de trajectoires d’inégalités de long 
terme. Cela requiert une vision commune de la cohésion territoriale au niveau national et des programmes régionaux stratégiques axés sur les régions marginalisées.

Connecter

renaturer

Améliorer la connectivité physique et 
numérique en promouvant les quartiers 
à fonctionnement mixte et les villes po-
ăřÆÐĊĴīðĪķÐĮ�ÐĴ�ÌÐĊĮÐĮș�ťĊ�ÌÐ�īÑÌķðīÐ�ăÐĮ�
trajets et répondre à des besoins divers en 
matière de temps.

Envisager des modèles économiques alter-
natifs qui permettent un avenir durable, en 
donnant la priorité aux modèles d’écono-
mie sociale, solidaire, verte et circulaire, 
qui favorisent une relation renouvelée avec 
des ressources telles que les déchets, 
l’énergie, la nourriture et le temps.

Promouvoir et mettre en place des 
politiques antidiscriminatoires qui s’at-
taquent aux inégalités de long terme, 
souvent ancrées spatialement et culturel-
lement dans les territoires, institutions et 
pratiques sociales et culturelles. 

Encourager des changements rapides et 
transformateurs dans les relations entre 
les villes et la natureș�ťĊ�ÌÐ�īÐĉÐĴĴīÐ�ÐĊ�
cause les parcours de dépendance (path 
dependency) existants et les processus 
d'émission de carbone, de dégradation et 
d’exploitation de l’environnement.

Promouvoir un accès abordable et inclusif 
aux transports publics et aux infrastruc-
tures numériques pour surmonter la frag-
mentation urbaine et lutter contre les iné-
galités en matière d’utilisation du temps, 
que subissent en particulier les personnes 
vivant dans des zones marginalisées ou mal 
desservies.

S’attaquer aux liens historiques entre dé-
gradation de l’environnement, extraction 
des ressources naturelles et inégalités 
sociales, en remédiant à la répartition 
inégale des risques liés au changement 
climatique dans les villes et les territoires.

tÐĊåďīÆÐī� ăÐĮ� ðĊðĴðĴðŒÐĮ� Ĩďķī� ă� īÐĊ-
turation menées par les communautés 
locales et l'accumulation de leurs effets, 
de manière à produire des changements 
ÌķīÅăÐĮ�ķ�ťă�Ìķ�ĴÐĉĨĮ�ťĊ�ÌÐ�Ĩīďĉďķ-
voir un incrémentalisme radical.

Mettre en place des politiques qui recon-
naissent et redistribuent les responsabili-
tés en matière de soin et qui cherchent à 
s’attaquer à la répartition historiquement 
inégale de la charge de travail que repré-
sente la prestation de soins.

Élaborer des programmes et des poli-
tiques qui partagent les responsabilités en 
matière de prestation de soins et tiennent 
compte des inégalités dans les diverses 
utilisations du temps. Ces mesures de-
vraient permettre de mettre en œuvre des 
politiques concrètes impactant l’utilisation 
du temps du point de vue de l’égalité des 
genres, renforçant ainsi la capacité des 
individus à sortir de la pauvreté.

tÑðĉæðĊÐī� ķĊ� ĊďķŒÐķ� ÆďĊĴīĴ� ĮďÆðă�
dans lequel les sphères productives et re-
productives de la vie sont mieux intégrées. 
Progresser dans la fourniture de services 
urbains compatibles avec des emplois du 
temps divers, et qui tiennent compte du 
cycle des activités de soin.

Promouvoir des plans et des infrastruc-
tures de mobilité propres, actifs et inclusifs 
qui reconnaissent les besoins et les aspira-
tions des générations actuelles et futures.

amplifier



6 ConCLusions

rapport GoLd vi454

6 Conclusions

OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ĮďĊĴ�ķ�Æħķī�ÌÐĮ�ÌÑťĮ�ăÐĮ�ĨăķĮ�ĨīÐĮĮĊĴĮ�
de notre époque. Celles-ci continuent de croître, malgré 
l’engagement pris en 2015 par la communauté interna-
ĴðďĊăÐ�ÌĊĮ�ăÐ�ÆÌīÐ�ÌÐ�ăȸ�æÐĊÌɁǡǟǢǟș�Ĩďķī�ȹɁÑīÌðĪķÐī�
ă�ĨķŒīÐĴÑ�ĮďķĮ�ĴďķĴÐĮ�ĮÐĮ�åďīĉÐĮ�ÐĴ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮɁȺ�ÐĴ�
ȹɁÆďĉÅĴĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�Īķð�ÐŘðĮĴÐĊĴ�ÌĊĮ�ăÐĮ�ĨřĮ�
ÐĴ�ÌȸķĊ�ĨřĮ�¾�ăȸķĴīÐɁȺȘ�OÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮ�ÌÑþ¾�ÐŘĴīÔĉÐĮ�
ne cessent de se creuser, divisant et fragmentant 
les communautés, menaçant la coexistence sociale 
ÐĴ�ÑÅīĊăĊĴ�ă�ÌÑĉďÆīĴðÐ�ÐĴ�ă�ÆďĊťĊÆÐ�ÌĊĮ�ăÐĮ�
institutions publiques.

S’attaquer aux inégalités est impératif. C’est une 
condition préalable pour combattre les crises sociales 
Īķð�ÐŘÆÐīÅÐĊĴ�ăÐĮ�ÆďĊŦðĴĮ�ÐĴ�ă�ŒðďăÐĊÆÐș�Ĩďķī�ĮĮķīÐī�
des transitions justes et écologiques face à l’urgence 
climatique, pour répondre à la complexité croissante 
des processus migratoires et pour s’attaquer à l’im-
ĨÆĴ�ðĊÑæă�ÌÐĮ�ÆīðĮÐĮș�ÆďĉĉÐ�ÆÐăăÐ�Ìķ��Z�A#ȭǠǨș�Įķī�
nos sociétés. En résumé, malgré l’augmentation des 
richesses mondiales, les inégalités restent l’un des plus 
grands obstacles au bien-être et à une vie digne pour 
tous. Ce sont les choix politiques qui déterminent 
ăȸÐŨÆÆðĴÑ�ÌÐ�ă�ăķĴĴÐ�ÆďĊĴīÐ�ăÐĮ�ðĊÑæăðĴÑĮș�ÐĮĮÐĊĴðÐăăÐ�
pour atteindre le respect et l’épanouissement promus 
par une notion élargie des droits humains.

Les inégalités sont toujours enracinées dans les lieux de 
vie des personnes. Même façonnées par des macro-dy-
namiques structurelles, les inégalités se manifestent 
dans le tissu urbain et territorial, dans les quartiers 
pauvres, dans les villes en déclin et dans les régions 
marginalisées. �Ðă�ĮðæĊðťÐ�ĪķÐș�Ĩďķī�ÆīÑÐī�ķĊ�ŒÐĊðī�
plus équitable, plus juste et plus durable, il faut mettre 
ÐĊ�ħķŒīÐ�ÌÐĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ķĊÐ�ĨăĊðťÆĴðďĊ�ăďÆăÐĮș�
dont les CT devraient être les initiatrices.�TďÌðťÐī�ăÐĮ�
tendances structurelles qui façonnent les inégalités 
(économiques, sociales, culturelles et de gouvernance) 
nécessite des actions qui vont généralement au-delà 

ÌÐĮ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ÐĴ�ÌÐĮ�īÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮ�ÌÐĮ��}Ș�
}ďķĴÐåďðĮș�ÐăăÐĮ�ÌďðŒÐĊĴ�ĉďÅðăðĮÐī�ĴďķĴÐĮ�ăÐķīĮ�ÆĨÆðĴÑĮ�
pour s’attaquer aux manifestations des inégalités, et 
déployer tous les efforts nécessaires pour inverser les 
dynamiques mêmes qui produisent ces inégalités.

Atteindre l’égalité implique bien plus que de simplement 
parvenir à une répartition plus équitable des richesses. 
�Ð�īĨĨďīĴ�īÑŨīĉÐ�ă�ĊÑÆÐĮĮðĴÑ�ÌȸÌďĨĴÐī�ķĊÐ�ÌÑťĊð-
tion élargie et multidimensionnelle de l’égalité, et de la 
ĨăÆÐī�ķ�Æħķī�ÌÐĮ�Z##�ÐĴ�ÌÐĮ�ķĴīÐĮ�ÆÌīÐĮ�ÌȸÆĴðďĊ�
internationaux. La lutte pour l’égalité exige de faire 
face à la nature interconnectée et multidimension-
nelle des inégalités urbaines et territoriales qui ont 
tendance à se cumuler et à s’exacerber mutuellement. 
Comme expliqué dans ce rapport, cette tâche requiert 
ÌȸŒĊÆÐī�Įķī�ķ�ĉďðĊĮ�ĪķĴīÐ�ÌðĉÐĊĮðďĊĮ�ÌÐ�ăȸÑæăðĴÑɁȚ�
une répartition plus équitable des conditions matérielles 
ĊÑÆÐĮĮðīÐĮ�ķ�ÅðÐĊȭÔĴīÐɁț�ă�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐ�īÑÆðĨīďĪķÐ�
ÌȸðÌÐĊĴðĴÑĮ�ĮďÆðăÐĮ�ĉķăĴðĨăÐĮ�ÐĴ�ðĊĴÐīÆďĊĊÐÆĴÑÐĮɁț�ķĊÐ�
participation politique paritaire dans des processus déci-
ĮðďĊĊÐăĮ�ðĊÆăķĮðåĮ�ÐĴ�ÌÑĉďÆīĴðĪķÐĮɁț�ÐĴ�ă�ĮďăðÌīðĴÑ�ÐĴ�ăÐ�
soin (care) mutuel dans un partage des responsabilités 
entre citoyens, ainsi qu’entre les citoyens et la nature.

OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#Ɂ�A�ÐĮĴ�ķĊ�ĴīŒðă�ÆďăăÐÆĴðå�ŒðĮĊĴ�¾�ðÌÐĊ-
ĴðťÐī�ÐĴ�ÆďȭĨīďÌķðīÐ�ÌÐĮ�ĴīþÐÆĴďðīÐĮ�ÌȸÆĴðďĊ�¾�ĴīŒÐīĮ�
ăÐĮĪķÐăăÐĮ�ăÐĮ��}ș�ÐĊ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐș�
d’autres acteurs et différents niveaux de gouvernement, 
peuvent s’engager dans la lutte contre les inégalités 
et générer des voies de développement alternatives. 
Aucun niveau de gouvernement ni aucun acteur ne 
ĨÐķĴ�īÐăÐŒÐī�ĮÐķă�ÆÐĮ�ÌÑťĮȘ�}ÐĊĊĴ�ÆďĉĨĴÐ�ÌÐ�ă�ĊĴķīÐ�
multisectorielle et complexe des réponses néces-
saires, les six trajectoires suivantes ont été évoquées 
de manière à remettre en question les actions secto-
īðÐăăÐĮ�ÆăďðĮďĊĊÑÐĮɁȚ�Consolider les communs, Prendre 
soin, Connecter, Renaturer, Prospérer et Démo-
cratiser. Ce sont ces trajectoires qui permettent de 
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Les expériences des CT et des organisations de la 
société civile dont il est question dans ce rapport 
montrent bien le pouvoir de l’action collective pour 
construire différentes trajectoires vers l’égalité. Elles 
reconnaissent tout d’abord la diversité des acteurs 
ðĉĨăðĪķÑĮɁț�ÐĴ�ÑĴÅăðĮĮÐĊĴ�ÐĊĮķðĴÐ�ÌÐĮ�ăăðĊÆÐĮ�ăďÆăÐĮ�
fortes, en s’engageant auprès des mouvements sociaux 
et des initiatives menés par les communautés locales. 
OÐĮ��}�īÑăðĮÐĊĴ�ăÐķīĮ�ďÅþÐÆĴðåĮ�ÐĊ�åðĮĊĴ�ÌÐĮ�ÆìďðŘ�
politiques qui font de l’agenda pour l’égalité le pilier 
central d’un développement urbain et territorial durable. 
#ÐĮ�ăăðĊÆÐĮ�ăďÆăÐĮ�åďīĴÐĮ�ĨÐķŒÐĊĴ�ĴīĊĮåďīĉÐī�ă�
gouvernance multiniveau, en la rendant davantage 
ÆďăăÅďīĴðŒÐ�ÐĴ�ÆĨÅăÐ�ÌÐ�åŒďīðĮÐī�ăȸĉĨăðťÆĴðďĊ�ÌÐĮ�
innovations locales, protégeant ainsi les communs et 
les écosystèmes. Ces engagements politiques peuvent 
être déclenchés en imaginant une alternative pour un 
ŒÐĊðī�ĨăķĮ�ÌķīÅăÐ�ÐĴ�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐș�ÐĊ�īÐÌÑťĊðĮĮĊĴ�
ă�æďķŒÐīĊĊÆÐ�ÐĴ�ăȸÆÆÝĮ�ķ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴș�ÐĊ�īÐÆďĊ-
naissant les besoins et les aspirations des citoyens 
et des groupes sociaux aux identités diverses, en se 
concentrant sur les droits humains et en les élargissant, 
et en agissant de manière stratégique pour promouvoir 
des transformations structurelles locales.

Ce n’est qu’à travers la collaboration, une vision collec-
tive et des actions qui mobilisent l’ensemble des forces 
de nos communautés qu’il sera possible de construire 
ķĊ�ŒÐĊðī�ĨăķĮ�ÑĪķðĴÅăÐș�ĨÆðťĪķÐ�ÐĴ�ÌķīÅăÐȘ

progresser vers un avenir plus équitable et de favoriser 
les synergies entre les institutions et les communautés. 
Elles proposent des initiatives politiques et de plani-
ťÆĴðďĊ�īÐĨďĮĊĴ�Įķī�ÌÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮ�ÆďĊÆīÝĴÐĮș�Īķð�
ont déjà impulsé des transformations dans les villes et 
les régions du monde entier. Si ces efforts se cumulent 
et se complètent, ils peuvent contribuer à inverser la 
tendance des inégalités croissantes. Ensemble, ces six 
trajectoires peuvent permettre d’atteindre des seuils 
critiques au-delà desquels ces actions ne seront plus 
des initiatives ponctuelles mais constitueront des 
marqueurs de changement structurel sur le chemin 
vers des sociétés et des territoires plus égaux.  

OÐĮ�ÆðĊĪ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÆăÑĮ�ÅďīÌÑĮ�ÌĊĮ�ÆÐ�ÆìĨðĴīÐ�ťĊă�
ĮďĊĴ�ăÐĮ�ĮķðŒĊĴĮɁȚ�

 ° ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮɁț�

 ° des alternatives à la conception et la gestion de 
ăȸÐĮĨÆÐɁț�

 ° une nouvelle culture de la gouvernance locale ; 

 ° ă�īÐÆìÐīÆìÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴĮ�ÌÑĪķĴĮ�ÐĴș�ÌĊĮ�ÌÐ�
nombreux pays, la révision de l’architecture actuelle 
ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴɁț�ÐĴ�

 ° un engagement concret dans le temps. 

Ces cinq principes fournissent un cadre normatif 
commun et une vision d’ensemble qui rassemble les 
différentes trajectoires dans un effort collectif pour 
évoluer vers des villes et territoires plus égaux. Ce 
ĴīŒðă�ÐĮĴ�ÆīðĴðĪķÐ�Ĩďķī�ăȸìķĉĊðĴÑ�ťĊ�ÌÐș�ÐĊĴīÐ�ķĴīÐĮɁȚ�
a) améliorer les conditions de vie dans les quartiers 
ðĊåďīĉÐăĮɁț�ÅȨ�ďååīðī�¾�ÌÐĮ�ĉðăăðīÌĮ�ÌÐ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ăȸÆÆÝĮ�
à un logement décent, à l’eau et aux installations sani-
ĴðīÐĮɁț�ÆȨ�ĮĮķīÐī�ă�åďķīĊðĴķīÐ�ÌÐ�ĮÐīŒðÆÐĮ�ĮďÆðķŘ�ÐĴ�ÌÐ�
soin (care) adaptés aux personnes qui en ont besoin et 
ĨīďĴÑæÐī�ÆÐăăÐĮ�Īķð�ĨīÐĊĊÐĊĴ�ĮďðĊ�ÌÐĮ�ķĴīÐĮɁț�ÌȨ�åďķīĊðī�
à tous un travail décent, des moyens de se déplacer 
et de se connecter, ainsi que des opportunités et des 
ĉďřÐĊĮ�ÌÐ�ĮķÅĮðĮĴĊÆÐ�ț�ÐȨ�ĉÐĴĴīÐ�ťĊ�¾�ă�ÌÑæīÌĴðďĊ�
de l’environnement et atténuer l’urgence climatique, 
sans faire peser cette charge sur les plus vulnérables ; 
et f) lutter contre toutes les formes de discrimination en 
tenant compte de l’intersection des formes structurelles 
d’oppression. 

Cela constitue la base d’une démocratie participative 
dynamique capable de renouveler le contrat social et 
ÌÐ�ĨďĮÐī�ăÐĮ�ÅĮÐĮ�ÌȸķĊ�ȹɁqÆĴÐ�Ĩďķī�ăȸŒÐĊðīɁȺ�Īķð��
pour principe fondamental la notion de soin envers les 
personnes, la planète et le gouvernement.
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Chapitre 5 
Notes de l’infographie
ȨɁZU�ȭ'�ZwZ�ș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�ÅÆā�ÅÐĴĴÐī�åīďĉ�ĴìÐ�ÆďīďĊŒðīķĮ�ÌðĮÐĮÐ�ȧ�Z�A#ȭǠǨȨ�œìðăÐ�ÌŒĊÆðĊæ�ĴìÐ�åķăă�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�
åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ȧ'ȥ>OwȥǡǟǡǡȥǤǦȨɁȺș�ǡǟǡǡș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘĴ�Å��.

ÅȨɁZŨÆÐ�ďå�UĴðďĊă�wĴðĮĴðÆĮș�ȹɁOðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�åďī�ăďÆă�īÐĮ�ďå�ĴìÐ��NȚ�ÅÐĴœÐÐĊ�ǡǟǟǠ�Ĵď�ǡǟǟǢ�ĊÌ�ǡǟǠǦ�Ĵď�ǡǟǠǨɁȺș�ǡǟǡǟș� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢA>Œå¢�Ɂț��Įĉ��ðăă�et alȘș�ȹɁAĊÐĪķăðĴðÐĮ�ðĊ�ăðåÐ�ÐŘĨÐÆĴĊÆř�ðĊ�ĮðŘ�ăīæÐ�OĴðĊ��ĉÐīðÆĊ�ÆðĴðÐĮ�åīďĉ�ĴìÐ�w�O�t��O�ĮĴķÌřȚ�Ċ�
ÐÆďăďæðÆă�ĊăřĮðĮɁȺș�The Lancet Planetary Health�Ǣș�ĊďɁǠǡș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǤǟǢȭǤǠǟȘ

ÆȨɁZU�ȭ'�ZwZ�ș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�ÅÆā�ÅÐĴĴÐī�åīďĉ�ĴìÐ�ÆďīďĊŒðīķĮ�ÌðĮÐĮÐ�ȧ�Z�A#ȭǠǨȨ�œìðăÐ�ÌŒĊÆðĊæ�ĴìÐ�åķăă�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�
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e)ɁZU�ȭ'�ZwZ�ș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ�ÅÆā�ÅÐĴĴÐī�åīďĉ�ĴìÐ�ÆďīďĊŒðīķĮ�ÌðĮÐĮÐ�ȧ�Z�A#ȭǠǨȨ�œìðăÐ�ÌŒĊÆðĊæ�ĴìÐ�åķăă�ðĉĨăÐĉÐĊĴĴðďĊ�ďå�ĴìÐ�ǡǟǢǟ��æÐĊÌ�
åďī�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ȧ'ȥ>OwȥǡǟǡǡȥǤǦȨɁȺȘ
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l)ɁZTwș�ȹɁ�ðďăÐĊÆÐ��æðĊĮĴ��ďĉÐĊ�qīÐŒăÐĊÆÐ�'ĮĴðĉĴÐĮș�ǡǟǠǧɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠș�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřðšǢqĊ.
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ȰȰȰș�ȹɁ�ďīăÌ�TðæīĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǠǧɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ'#ǥīǣ}.

ȰȰȰș�ȹɁ�ďīăÌ�TðæīĴðďĊ�tÐĨďīĴ�ǡǟǡǟɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīNǨǡǦ}.

ZA}ș�ȹɁ#ďĉÐĮĴðÆ�œďīāÐīĮ�ÆīďĮĮ�ĴìÐ�œďīăÌȚ�:ăďÅă�ĊÌ�īÐæðďĊă�ĮĴĴðĮĴðÆĮ�ĊÌ�ĴìÐ�ÐŘĴÐĊĴ�ďå�ăÐæă�ĨīďĴÐÆĴðďĊɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǢȘ

ZTwș�ȹɁ�æÐȭåīðÐĊÌăř��ďīăÌɁȺș��>Z�:ăďÅă�UÐĴœďīā�åďī��æÐȭåīðÐĊÌăř��ðĴðÐĮ�ĊÌ��ďĉĉķĊðĴðÐĮș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăķÆīďǠ.

ȰȰȰș�ȹɁ�ĉÅðÐĊĴ�ðī�ĨďăăķĴðďĊȚ��æăďÅă�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ďå�ÐŘĨďĮķīÐ�ĊÌ�ÅķīÌÐĊ�ďå�ÌðĮÐĮÐɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǥȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķ�ǥNL}.

ȰȰȰș�ȹɁ>ðÌÌÐĊ�ÆðĴðÐĮȚ�ķĊĉĮāðĊæ�ĊÌ�ďŒÐīÆďĉðĊæ�ìÐăĴì�ðĊÐĪķðĴðÐĮ�ðĊ�ķīÅĊ�ĮÐĴĴðĊæĮɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǟȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZǡT:�}.

ȰȰȰș�ȹɁ�ďīăÌ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ÌðĮÅðăðĴřɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǠǠȘ

ZU�ș�ȹɁ�ďĊŒÐĊĴðďĊ�īÐăĴðŒÐ�ķŘ�ÌīďðĴĮ�ÌÐĮ�ĨÐīĮďĊĊÐĮ�ìĊÌðÆĨÑÐĮɁȺș�ǡǟǟǥȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢ��Uĉwĉ.

ZU�ș�ȹɁ}ìÐ�:ăďÅă��ďĉĨÆĴ�åďī�wåÐș�ZīÌÐīăř�ĊÌ�tÐæķăī�TðæīĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīA��Å#.

ZU�ȭ#�'wș�ȹɁqďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊɁȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢLA9wå}.

ȰȰȰș�ȹɁ�ďīăÌ�qďĨķăĴðďĊ�qīďĮĨÐÆĴĮ�ǡǟǠǨɁȺș�qďĨķăĴðďĊ�#ðŒðĮðďĊș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœŒ�'ăN.
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ZU�ȭ'ķș�ȹɁwķĉĉīř�qīďæīÐĮĮ��ĨÌĴÐ�ǡǟǡǠȚ�w#:�ǥ�ȯ��ĴÐī�ĊÌ�ĮĊðĴĴðďĊ�åďī�ăăɁȺș�:ÐĊÝŒÐș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥÅĪÅsř.

ZU�ȭ9ÐĉĉÐĮș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨȚ�'ĉÐīæðĊæ�æÐĊÌÐī�ÌĴ�ĊÌ�œìř�ðĴ�ĉĴĴÐīĮɁȺș��ďĉÐĊ��ďķĊĴș�ǡǟǡǟȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢO#Ċ}Å�.

ȰȰȰș�ȹɁwåÐ��ðĴðÐĮ�ĊÌ�wåÐ�qķÅăðÆ�wĨÆÐĮȚ�:ăďÅă�īÐĮķăĴĮ�īÐĨďīĴɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNǥřwĴĨ.

ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ȹɁ:ÐĊÌÐī�ĊÌ�qīďĮĨÐīðĴř�ďå��ðĴðÐĮș�wĴĴÐ�ďå��ďĉÐĊ�ðĊ��ðĴðÐĮ�ǡǟǠǡȥǡǟǠǢɁȺș�UðīďÅðș�ǡǟǠǢȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǥt���ǥ.

ȰȰȰș�ȹɁOďÆă�AĊÆăķĮðďĊ�ďå�TðæīĊĴĮ�ĊÌ�tÐåķæÐÐĮȘ���:ĴÐœř�Ĵď�'ŘðĮĴðĊæ�AÌÐĮș�tÐĮďķīÆÐĮ�ĊÌ��ĨÆðĴðÐĮ�åďī��ðĴðÐĮ��ÆīďĮĮ�ĴìÐ��ďīăÌɁȺș�UðīďÅðș�
2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘN�ǡðǣ.

ZīďšÆď��ĉðș�ȹɁ:ăďÅă�ÆīÐ�ÆìðĊĮɁȺș�:ÐĊÌÐīș�TðæīĴðďĊ�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�wÐīðÐĮș�wðĊĴȭ#ďĉðĊæķÐș�ǡǟǟǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřZÅăÐN.

qĊ��ĉÐīðÆĊ�>ÐăĴì�ZīæĊðšĴðďĊș�ȹɁtďķĊÌĴÅăÐ�ďĊ��īÅĊðĮĉ�ĊÌ�>ÐăĴìř�OðŒðĊæɁȺș�ðĊ�ǤǟĴì�#ðīÐÆĴðĊæ��ďķĊÆðăȘ��#ǤǟȥǠǨș��ÌÌȘ�AA�ȧ'ĊæȘȨ, Washington, 
#�ș�ǡǟǠǟȘ

qīā�>ĊĮș�ȹɁ}ìÐ�ĨďœÐī�ďå�ÆðĴðÐĮɁȺș��U>�t�AĊĊďŒĴðďĊș�ǡǟǠǥȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZĮĴLǠ�.

qÐĴÐīĮ�wķĮĊș�:ÅÐă�wķĮĊ�ÐĴ�wřĉÐďĊðÌďķ�wðĉďĊðș�ȹɁtÐĮðĮĴĊÆÐș�ĴīĊĮåďīĉĴðďĊ�ĊÌ�ĴìÐ�ĨďăðĴðÆĮ�ďå�ìďĨÐȚ�ðĉæðĊðĊæ��œř�åďīœīÌ�åďī�ĴìÐ�
ÌðĮÅăÐÌ�ĨÐďĨăÐȸĮ�ĉďŒÐĉÐĊĴɁȺș�Disability & Society�ǡǣș�ĊďɁǤș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǤǣǢȭǤǤǥȘ

qðÆÆìðď��ĊĴďĊÐăăș�ȹɁ�Ċ�ÐĊåďĪķÐ�ĉÆīďÐÆďĊĐĉðÆď�ȵĉĨăðÌďȶ�ÌÐ�ăĮ�ÆďĊÌðÆðďĊÐĮ�ÌÐ�ŒðÌɁȺș�Tiempos, trabajos y género, Barcelone, 2001.

qðÆìðĊÆì�>ķĉĊș�ȹɁqīďæīĉĮ�ř�qīďřÐÆĴďĮ�'ĮĨÐÆðăÐĮɁȺș�ǡǟǡǡȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢīððĊ�Ī.

qăĴÐåďīĉÐ�æăďÅăÐ�Ĩďķī�ăÐ�#īďðĴ�¾�ă�ŒðăăÐș�ȹɁTðæīĴðďĊ�'ŘĨÐīðÐĊÆÐĮ�ðĊ��ìðĊ�ĊÌ�ďĴìÐī��ĮðĊ�ÆďķĊĴīðÐĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�
vers l’égalité, Barcelone, 2022.

qU�#ș�ȹɁOďĮ�ðĉĨÆĴďĮ�ÐÆďĊĐĉðÆďĮ�ÌÐă��Z�A#ȭǠǨ�ř�ăĮ�ÌÐĮðæķăÌÌÐĮ�ÌÐ�æÑĊÐīďȚ�tÐÆďĉÐĊÌÆðďĊÐĮ�ř�ăðĊÐĉðÐĊĴď�ÌÐ�ĨďăòĴðÆĮ�ĨĸÅăðÆĮɁȺș�
Panama, 2020. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ9#TǣÐ.

qU�#ș�ZA}�ÐĴ�ZATș�ȹɁ:ķò�ÌÐ�qăĊðťÆÆðĐĊȚ�TķþÐīÐĮ�ĉðæīĊĴÐĮ�ř�ĉÐÌðďĮ�ÌÐ�ŒðÌɁȺș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŒ�qLðO.

qďăăď�LķăðÐĴș�9ăĸ��Ċ�ÐĴ�9īĊæĊðăăď��ðīæðĊðș�ȹɁ}īĊĮåďīĉī�ăďĮ�ÆķðÌÌďĮș�ĉĨăðī�ă�ķĴďĊďĉò�åÐĉðĊðĮĴɁȺș��Aw�w���ðķÌÌÐĮ�9ÐĉðĊðĮĴĮș�ǡǟǡǠȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNŒǤtĮå.

qīÌď��ĊĴďĊðď�ÐĴ�NðĮĮ��Ðīș�ȹɁ�īÅĊðšÆðĐĊ�Ð�ðæķăÌÌȚ�#ďĮ�ÌðĉÐĊĮðďĊÐĮ�ÆăŒÐ�Ĩī�Ðă�ÌÐĮīīďăăď�ĮďĮĴÐĊðÅăÐ�ÌÐ��ĉÑīðÆ�OĴðĊɁȺș�ðĊ�¿Quién cuida 
ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌș�ÑÌðĴÑ�Ĩī�Tīò�UðÐŒÐĮ�tðÆď�ÐĴ�Zăæ�wÐæďŒðș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș��'q�Oș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǣǤȭǨǤȘ

q��q�ÐĴ��'U��ș�ȹɁZăăĮ�ÆďĉķĊÐĮ�ÐĊ�Oðĉș�qÐīĸȚ��ďĉÅĴðÐĊÌď�Ðă�ìĉÅīÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 
2022.

qķðæĨðĊĐĮ�LķĉÐ�ÐĴ�9ăÑĴř��ĉĊÌ�ȧ�:O�ȭ�Aw#q#>Ȩș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ÆīðĊæ�åďī�ĴìÐ�řďķĴìȚ�qīďĴÐÆĴðĊæ�ĴìÐ�īðæìĴĮ�ďå�ĴìÐ�ÆìðăÌ�ðĊ�ĴìÐ�ÆďĊĴÐŘĴ�
ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ĨĊÌÐĉðÆɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ȰȰȰș�ȹɁOďÆă�æďŒÐīĊĉÐĊĴĮȸ�ĮìðåĴðĊæ�ĨĨīďÆìÐĮ�Ĵď�ķīÅĊ�ĮÐÆķīðĴřȚ�}ìÐ�īďăÐ�ďå�ÆīÐ�ðĊ�ÌŒĊÆðĊæ�ĨÐÆÐ�ÆķăĴķīÐ�ĊÌ�ĮďÆðă�þķĮĴðÆÐɁȺș�Recueil de 
ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ, Barcelone, 2022.

ȰȰȰș�ȹɁtÐðĊŒÐĊĴðĊæ�ĊÌ�ÐŘĨĊÌðĊæ�ĮďÆðă�ĮĮðĮĴĊÆÐ�Ĵď�ŒķăĊÐīÅăÐ�æīďķĨĮ�ðĊ�ĴìÐ�œāÐ�ďå�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�ÆīðĮðĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

tÌðď�qðÆìðĊÆìș�ȹɁqīÐåÐÆĴķī�ÌÐ�qðÆìðĊÆì�ÆķðÌ�ă�ĮăķÌ�ÌÐ�ă�ÆďĉķĊðÌÌɁȺș�qðÆìðĊÆì��ďĉķĊðÆÆðďĊÐĮ�'qș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢNŒďīþO.

tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ�ďĉĉķĊðĴřȭăÐÌ�>ďķĮðĊæȚ��ÌīðŒÐī�ďå�ĮďÆðă�ðĊÆăķĮðďĊ�åďī�ŒķăĊÐīÅăÐ�ķīÅĊ�ĨďĨķăĴðďĊĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#��A�ȯ�
Trajectoires vers l’égalité, Barcelone, 2022.

tðÆď�Tīò�UðÐŒÐĮ�ÐĴ�wÐæďŒð�Zăæș�ȠsķðÑĊ�ÆķðÌ�ÐĊ�ă�ÆðķÌÌȟ��ĨďīĴÐĮ�Ĩī�ĨďăòĴðÆĮ�ķīÅĊĮ�ÌÐ�ðæķăÌÌ, Santiago du Chili, CEPAL, 2017.

wăăÑ�Tīò��ĊæÐăÐĮ�ÐĴ�TďăĨÐÆÐīÐĮ�Oķīș�ȹɁtÐÆďæĊðĴðďĊș�tÐÌðĮĴīðÅķĴðďĊ�ĊÌ�tÐÌķÆĴðďĊ�ďå��īÐ��ďīāȘ�AĊĮĨðīðĊæ�ĨīÆĴðÆÐĮ�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆ�ĊÌ�
ĴìÐ��īðÅÅÐĊɁȺș�ǡǟǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢķǥǠæǡ.

ȰȰȰș�ȹɁtÐÆďĊďÆÐīș�īÐÌðĮĴīðÅķðī�ř�īÐÌķÆðī�Ðă�ĴīÅþď�ÌÐ�ÆķðÌÌďĮȘ�qī®ÆĴðÆĮ�ðĊĮĨðīÌďīĮ�ÐĊ�ĉÑīðÆ�ăĴðĊ�ř�Ðă�ÆīðÅÐɁȺș�ǡǟǠǧȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢZ>�ÆĪå.

w®ĊÆìÐš�ÌÐ�TÌīðæ�AĊÑĮș�ȹɁ�ðŒðÐĊÌș�ĉďŒðăðÌÌ�ř�ķīÅĊðĮĉď�Ĩī�ă�ðæķăÌÌ�ÐĊ�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌȚ�ÆðķÌÌÐĮș�æÑĊÐīď�ř�ÌÐĨÐĊÌÐĊÆðɁȺș�Ciudad y 
territorio. Estudios territoriales�ǣǠș�ĊďɁǠǥǠȭǠǥǡș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǤǧǠȭǤǨǦȘ

wÐæďŒð�TīòĊ�Zăæș�ȹɁ�ďĊŒðŒÐĊÆð�ÐĊ�ă�ÌðŒÐīĮðÌÌȚ�ķĊ�ĉðīÌ�ÌÐ�æÑĊÐīď�ă�ÐĮĨÆðď�ĨĸÅăðÆďɁȺș�ðĊ�Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos, 
ÑÌðĴÑ�Ĩī��Ċ�9ăĸș�wĊĴðæď�Ìķ��ìðăðș�'ÌðÆðďĊÐĮ�w�tș�ǡǟǟǨș�ĨĨȘɁǠǣǤȭǠǥǡȘ

ȰȰȰș�ȹɁqīďæīĉ��ðķÌÌÐĮ�ř�'ĮĨÆðďĮ�qĸÅăðÆďĮ�wÐæķīďĮ�Ĩī�TķþÐīÐĮ�ř�UðĎĮ�ÐĊ��ĉÑīðÆ�OĴðĊȚ�AĊåďīĉÐ�ÌÐ�tÐĮķăĴÌďĮɁȺș�qĊĉș�ǡǟǡǟȘ�
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢŘL�īřs.

}īďĊĴď�LďĊ��Șș�ȹɁ�Ċ�'ĴìðÆ�ďå��īÐɁȺș�Generations: Journal of the American Society on Aging�ǡǡș�ĊďɁǢș�ǠǨǨǧș�ĨĨȘɁǠǤȭǡǟȘ

ȰȰȰș�Caring democracy: Markets, equality, and justiceș�UÐœ��ďīāș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǢȘ
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�U'w�Zș�ȹɁ�ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�Ĵďďă�åďī�ðĊÆăķĮðŒÐ�ÆðĴðÐĮɁȺș�LāīĴș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǦ'þì�Ī.

�UA�'9ș�ȹɁ�Z�A#ȭǠǨ�ĊÌ�wÆìďďă��ăďĮķīÐĮȘ�ZĊÐ�řÐī�ďå�ÐÌķÆĴðďĊ�ÌðĮīķĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǤLÅ9ǡæ.

�ðÆÐĊĴÐ�wĊÌīș�ȹɁ}ðĉ�:ðăăȚ�ȵ:īĊĴðī�ķĊ�ÐĮĴðķ�ÌÐ�þďÆ�ÑĮ�ķĊ�īÐÆďĊÐðŘÐĉÐĊĴ�ăĮ�ĮÆīðťÆðĮ�ĪķÐ�ÐăĮ�ðĊåĊĴĮ�ìĊ�åÐĴ�ÌķīĊĴ�ă�ĨĊÌÝĉðȶɁȺș�El Diari de 
ăȸ'ÌķÆÆðĐ�ȯ�'ÌķÆȘ��īÆÐăďĊ, 2021. ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢT#Ǡ�}ř.
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'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǣǤȭǤǨȘ

>ÐÆìĴ��ÐĊþĉðĊș�ȹɁ�īĴðÆðĨÐ�ÌÐ�īÐĨÑīæÐ�ķīÅðĊɁȺș�#ÑĉďÆīĴðÐ�ďķŒÐīĴÐș�ǡǟǠǨȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÌÅ}ðÆ.

>ÐÐāĮ�tðÆìīÌ�ÐĴ�wìÐāìī�wĴřīķĨș�ȹɁ#ĴťÆĴðďĊș�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ĊÌ�ĉīæðĊăðĮÐÌ�ķīÅĊ�ÆďĉĉķĊðĴðÐĮȚ�Ċ�ĨĨăðÐÌ�ÌĴ�þķĮĴðÆÐ�åīĉÐœďīāɁȺș�
AĊåďīĉĴðďĊș��ďĉĉķĊðÆĴðďĊ�ɪ�wďÆðÐĴřɁǡǡș�ĊďɁǦș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǨǨǡȭǠɁǟǠǠȘ

>ÐăĮĨÐī�'ăăÐĊ�LďìĊĊș�ȹɁ}ìÐ�wďÆðă�tÐăĴðŒðĴř�ďå�#ðæðĴă�'ŘÆăķĮðďĊȚ��ĨĨăřðĊæ�tÐăĴðŒÐ�#ÐĨīðŒĴðďĊ�}ìÐďīř�Ĵď�#ðæðĴă�AĊÐĪķăðĴðÐĮɁȺș�
�ďĉĉķĊðÆĴðďĊ�}ìÐďīřɁǡǦș�ĊďɁǢș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǡǡǢȭǡǣǡȘ

>ďīĊ�qìðăðĨĨș�ȹɁ'ĊÅăðĊæ�ĨīĴðÆðĨĴďīř�ĨăĊĊðĊæ�Ĵď�ÅÐ�ĮÆăÐÌ�ðĊ�ÐŘÆăķĮðďĊīř�ķīÅĊ�ĨďăðĴðÆă�ÐĊŒðīďĊĉÐĊĴĮȚ�ăÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�ĴìÐ�Tķāķīķ�wĨÐÆðă�
qăĊĊðĊæ��īÐ�ðĊ�UðīďÅðɁȺș�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ��īÅĊðšĴðďĊɁǢǢș�ĊďɁǡș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǤǠǨȭǤǢǧȘ

>ďķĮðĊæ�ĊÌ�OĊÌ�tðæìĴĮ�UÐĴœďīā�ÐĴ�>ÅðĴĴ�AĊĴÐīĊĴðďĊă��ďăðĴðďĊș�ȹɁtðæìĴ�Ĵď�ĴìÐ��ðĴř�ðĊ�:īÐĴÐī��ÐðīķĴȚ��ďĊĴÐŘĴ��ĮĮÐĮĮĉÐĊĴ�ðĊ�OðæìĴ�ďå�ĴìÐ�
tÐåķæÐÐ�ĊÌ�#ðĮĨăÆÐĉÐĊĴ��īðĮðĮɁȺș�OÐ��ðīÐș�ǡǟǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢUìÌ'Ðì.

>ķĉĊ�tðæìĴĮ��ĴÆìș�ȹɁ9ķĴķīÐ��ìďðÆÐĮȚ��ìīĴðĊæ�Ċ�'ĪķðĴÅăÐ�'ŘðĴ�åīďĉ�ĴìÐ��Z�A#ȭǠǨ�qĊÌÐĉðÆɁȺș�UÐœ��ďīāș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǨwæǧ�ă.

AĊåīĮĴīķÆĴķīÐ�}īĊĮĨīÐĊÆř�AĊðĴðĴðŒÐș�ȹɁ9ðīĮĴ�ĮĮķīĊÆÐ�īÐĨďīĴ�ďĊ�ťŒÐ�ĨīďþÐÆĴĮ�ðĉĨăÐĉÐĊĴÐÌ�Åř�w}T��ĊÌ�#ÐĨīĴĉÐĊĴ�ďå��īÅĊ�tďÌĮ�ðĊ�ĴìÐ�
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�ðĴðÐĮș�ÑÌðĴÑ�Ĩī��īÅīɁTȘ�ZďĉÐĊș�TīĴìɁ9Ș�#ŒðĮ�ÐĴ�TðÆìÐăÐ�:īðæďăďș��ĉÅīðÌæÐș��ĉÅīðÌæÐ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǠȭǡǟȘ� 
ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢĮĨĴ�ǣ#.

ZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�qīĴĊÐīĮìðĨș�ȹɁZĨÐĊ�:ďŒÐīĊĉÐĊĴ�#ÐÆăīĴðďĊɁȺș�ǡǟǠǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢœǡǠ�ĪÆ.

ZīĴðš��ĴăðĊș�ȹɁ#ÐĉďÆīĴðĮðĊæ�ĨĴìœřĮ�åďī�ÐĪķăðĴř�ðĊ�OĴðĊ��ĉÐīðÆɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�Aș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

ZĮĴīďĉ�'ăðĊďīș�ȹɁ�īďĮĮðĊæ�ĴìÐ�æīÐĴ�ÌðŒðÌÐȚ��ďĨīďÌķÆĴðďĊș�ĮřĊÐīæřș�ĊÌ�ÌÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁȺș��ďīăÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁǡǣș�ĊďɁǥș�ǠǨǨǥș�ĨĨȘɁǠɁǟǦǢȭǠɁǟǧǦȘ

qĴÐă�wìÐÐă�ÐĴ�}ìÐ�wq�t��}Ðĉș�ȹɁ}ìÐ�ǡǟȭřÐī�ĮĊðĴĴðďĊ�ĨīĴĊÐīĮìðĨ�ďå�TķĉÅð�ĊÌ�ĴìÐ�AĊÌðĊ��ăăðĊÆÐɁȺș�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ��īÅĊðšĴðďĊɁǡǦș�
ĊďɁǠș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǤǤȭǦǡȘ

qĴÐĉĊ��īďăÐș�ȹɁqīĴðÆðĨĴďīř�#ÐĉďÆīÆř�tÐŒðĮðĴÐÌɁȺș�qÐīĮĨÐÆĴðŒÐĮ�ďĊ�qďăðĴðÆĮɁǠǟș�ĊďɁǠș�ǡǟǠǡș�ĨĨȘɁǦȭǠǨȘ

qÐĎȭOĐĨÐš�AĮĉÐăș�ȹɁ#ÐÆðÌðĉȘ��īÆÐăďĊș�wĨðĊɁȺș��ďðÆÐ�ďī��ìĴĴÐīȟ��ĮÐ�wĴķÌðÐĮȘ�A}�9ďī��ìĊæÐș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǠǦȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢTÆďTLǟ.

qÐīŒðš��īðåș�qÐīœÐÐĊ�tìĉĊ�ÐĴ�>ĮĊ��īðåș�ȹɁOÐĮĮďĊĮ�åīďĉ�NīÆìðȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�#ÐĉďĊĮĴīĴðďĊș�#ďÆķĉÐĊĴĴðďĊș�TĨĨðĊæ�ĊÌ�tÐăĴðďĊĮìðĨ�
�ķðăÌðĊæ�ðĊ��ÌŒďÆÆř�åďī�AĉĨīďŒÐÌ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ�ĊÌ��ĴÐī�wÐīŒðÆÐĮɁȺș�>ķĉĊ�wÐĴĴăÐĉÐĊĴĮ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�OďĊÌīÐĮș�ǡǟǟǧȘ

ȹɁqăĊĊðĊæ�ĊÌ�}īĊĮåďīĉðĊæ�AšĴĨăĨɁȺș�ǡǟǡǠ��œīÌ�ȹɁ�ÐĮĴ�qīÆĴðÆÐ�ðĊ��ðĴðšÐĊ�qīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧķtŒÌŒ.

qďăăÐĴĴ�9īĊÆÐĮÆș�ȹɁqķÅăðÆ�#ÐăðÅÐīĴðďĊ�ĊÌ�qďăðĴðÆă��ďĊĴÐĊĴðďĊɁȺș�ðĊ�#ÐĉďÆīĴðšðĊæ�AĊÐĪķăðĴðÐĮș�ÑÌðĴÑ�Ĩī��īďăðĊÐɁ�Ș�OÐÐș�TðÆìÐă�TÆsķīīðÐ�
ÐĴ�'ÌœīÌɁ}Ș��ăāÐīș�UÐœ��ďīāș�UÐœ��ďīā��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǤș�ĨĨȘɁǡǡǡȭǡǣǣȘ

qďĮĴ��ăðĮďĊ�'Șș�ȹɁ�ðĴðÐĮ�ĊÌ�qďăðĴðÆĮ�ðĊ�ĴìÐ�#ÐŒÐăďĨðĊæ��ďīăÌɁȺș��ĊĊķă�tÐŒðÐœ�ďå�qďăðĴðÆă�wÆðÐĊÆÐɁǡǠș�ĊďɁǠș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǠǠǤȭǠǢǢȘ

qďœÐī��ĊĊÐș�qìďÐĊðŘ��ðĴðÐĮȚ�}ìÐ�9ăă�ĊÌ�tðĮÐ�ďå�:īÐĴ�AĊÌķĮĴīðă��ðĴðÐĮș��ĉÅīðÌæÐș�qďăðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǟȘ

tÆď�TðāÐ�ÐĴ�}ĮĊȭNďā�}ķĊș�ȹɁ:ďŒÐīĊðĊæ�ķīÅĊ�ÌðŒÐīĮðĴřȚ�TķăĴðȭĮÆăī�īÐĨīÐĮÐĊĴĴðďĊĮș�ăďÆă�ÆďĊĴÐŘĴĮș�ÌðĮĮďĊĊĴ�ĊīīĴðŒÐĮɁȺș�'ķīďĨÐĊ��īÅĊ�
ĊÌ�tÐæðďĊă�wĴķÌðÐĮtÐæðďĊă�wĴķÌðÐĮɁǡǥș�ĊďɁǢș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǡǢǟȭǡǢǧȘ

tÐĨķÆÆð�wīì�ÐĴ�wăðĨďœðĴš��ĉřș�ȹɁ9īÐÐÌďĉ�ðĊ�ĴìÐ��ďīăÌ�ǡǟǡǠȚ�#ÐĉďÆīÆř�ķĊÌÐī�wðÐæÐɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǡǠȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢřĮ¢LìǤ.

tÑĮÐķ��ď>ÅðĴĴș�ȹɁ9īďĉ�ķĮÐī�āĊďœăÐÌæÐĮ�Ĵď�ÆðĴðšÐĊ�ÐŘĨÐīĴðĮÐȚ�ÌÐĉďÆīĴðšðĊæ�ķīÅĊ�īÐĊÐœă�ĊÌ�ĊÐœ�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ďå�ĮďÆðă�ìďķĮðĊæ�
ĨīďþÐÆĴĮɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

tÐĮĊðÆā�#ĊðÐăăÐș�ȹɁ�īÅĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐ�ĊÌ�wÐīŒðÆÐ�#ÐăðŒÐīř�ðĊ��åīðÆĊ��ðĴðÐĮȚ�}ìÐ�tďăÐ�ďå�qďăðĴðÆĮ�ĊÌ�qďăðÆðÐĮɁȺș�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�qďăðÆř�tÐŒðÐœɁǢǡș�
ĊďɁǠș�ǡǟǠǣș�ĨĨȘɁǢȭǠǦȘ

tðæďĊ��ĊÌīÐ�ÐĴ��ĮĴ®Ċ��īďĴď��ĊÐĮș�AĊÆăķĮðŒÐ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìȘ�AĊĴÐīĮÐÆĴðďĊăðĴřș�AĊÐĪķăðĴðÐĮș�ĊÌ��ďĉĉķĊðĴřș�
OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǡǠȘ
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tďÅÐīĴĮ��īðĊ�ÐĴ��ÅÅďĴĴ�LďìĊș�ȹɁ�ďăăÅďīĴðŒÐ�:ďŒÐīĊĊÆÐȚ�AĉĨīďŒðĊæ�wķĮĴðĊÅðăðĴř�ďå�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴ�ðĊ�TÐĴīďĨďăðĮÐĮɁȺș�ðĊ�wĴÐÐīðĊæ�ĴìÐ�
TÐĴīďĨďăðĮȚ�TÐĴīďĨďăðĴĊ�:ďŒÐīĊĊÆÐ�åďī�wķĮĴðĊÅăÐ��īÅĊ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ÑÌðĴÑ�Ĩī�#ŒðÌ�:ĐĉÐšȭ�ăŒīÐšș�tďÅðĊ�tþÆāș�'ÌķīÌď�OĐĨÐšȭ
TďīÐĊď�ÐĴ�:ÅīðÐă�OĊåīĊÆìðș�UðīďÅðș�ZU�ȭ>ÅðĴĴș�ǡǟǠǦș�ĨĨȘɁǠǡǢȭǠǢǨȘ

tďÅÐīĴĮ�#ÐÅīș�ȹɁqīðďīðĴðšðĊæ�ÆăðĉĴÐ�ÆìĊæÐ�ÌĨĴĴðďĊ�ĊÌ�ăďÆă�ăÐŒÐă�īÐĮðăðÐĊÆÐ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ��īÅĊðšĴðďĊɁǡǡș�
ĊďɁǡș�ǡǟǠǟș�ĨĨȘɁǢǨǦȭǣǠǢȘ

tďÅÐīĴĮ�#ÐÅī�ÐĴ�Zȸ#ďĊďæìķÐ�wÐĊș�ȹɁ�īÅĊ�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴă��ìăăÐĊæÐĮ�ĊÌ��ăðĉĴÐ��ìĊæÐ��ÆĴðďĊ�ðĊ�#ķīÅĊș�wďķĴì��åīðÆɁȺș�'ĊŒðīďĊĉÐĊĴ�ĊÌ�
�īÅĊðšĴðďĊɁǡǤș�ĊďɁǡș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǡǨǨȭǢǠǨȘ

tďÆì�TÐĊďÆă��ăðĊș�ȹɁ�ìř�ðĊÐĪķăðĴř�ðĮ�ÌÐĉďÆīÆřȸĮ�ÆĴÆìȭǡǡɁȺș�ðĊ�tÐĮÐīÆì�>ĊÌÅďďā�ďĊ�#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ÑÌðĴÑ�Ĩī�:ďīÌďĊ�
�īœåďīÌ�ÐĴ��ÅÌķăȭ:åīķ��ÅÌķăðș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǢǨǡȯǣǟǦȘ

tďÐŒÐī�wăăřș�ȹɁAĊåďīĉă�}īÌÐ�TÐÐĴĮ�AĊåďīĉă�:ďŒÐīĊĊÆÐɁȺș��ðĴřĮÆĨÐɁǠǧș�ĊďɁǠș�ǡǟǠǥș�ĨĨȘɁǡǦȭǣǥȘ

tďþĮ�'ÌķīÌďș�ȹɁ�ķðăÌðĊæ��ðĴðÐĮȚ�UÐðæìÅďķīìďďÌ��ĨæīÌðĊæ�ĊÌ��īÅĊ�sķăðĴř�ďå�OðåÐɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș�ǡǟǠǟȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢǧĮ�twř.

tďăĊðā�tĪķÐăș�ȹɁ}ÐĊ�řÐīĮ�ďå�ĴìÐ��ðĴř�wĴĴķĴÐ�ðĊ��īšðăȚ�åīďĉ�ĴìÐ�ĮĴīķææăÐ�åďī�ķīÅĊ�īÐåďīĉ�Ĵď�ĴìÐ��ďīăÌ��ķĨ�ÆðĴðÐĮɁȺș�AĊĴÐīĊĴðďĊă�LďķīĊă�ďå�
�īÅĊ�wķĮĴðĊÅăÐ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴɁǤș�ĊďɁǠș�ǡǟǠǢș�ĨĨȘɁǤǣȭǥǣȘ

tďĴì�Oķīș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆř�ðĊ�ÆðĴðÐĮ�ĊÌ�ĴÐīīðĴďīðÐĮɁȺș�wÑīðÐ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴĮ�ÌÐ�ĴīŒðă�:ZO#Ɂ�Aș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

tķĮĮďĊ�:ðăĉĊ�>ďăăðÐ�ÐĴ��īĊÐðīď�qÐðŘďĴď�}ðæďș�ȹɁ#ðæðĴă�ĨīĴðÆðĨĴðďĊɁȺș�ðĊ�>ĊÌÅďďā�ďå�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�:ďŒÐīĊĊÆÐș�ÑÌðĴÑ�Ĩī�
wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅī�tďÌīòæķÐšș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǠǟǤȭǠǠǧȘ�ìĴĴĨĮȚȥȥÅðĴȘăřȥǢăǧAì:L.

wĴĴÐīĴìœðĴÐ�#ŒðÌș��ÐīÌ��ðÆĴďīð��Șș�TðĴăðĊ�#ðĊ�ÐĴ�Oķ�LðăðĊș�ȹɁ�ĊĴīÐĴÐÌ�ĊÌ��ĊĮåÐȚ�wďăŒðĊæ�ĴìÐ��īÅĊ�wĊðĴĴðďĊ��īðĮðĮ�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�
wďķĴìɁȺș��ĮìðĊæĴďĊș�#�ș��ďīăÌ�tÐĮďķīÆÐĮ�AĊĮĴðĴķĴÐ��ďīāðĊæ�qĨÐīș�ǡǟǠǨȘ

wĴĴÐīĴìœðĴÐ�#ŒðÌ�ÐĴ�TðĴăðĊ�#ðĊș�tÐÌķÆðĊæ��īÅĊ�qďŒÐīĴř�ðĊ�ĴìÐ�:ăďÅă�wďķĴìș�OďĊÌīÐĮș�tďķĴăÐÌæÐș�ǡǟǠǣȘ

wÆìĉĉĊĊ�>ĊĊÐĮș�:ăķĊĮ�#ĊðÐăăÐș�>ÐðĉĊĊ��ìīðĮĴðĊÐș�TļăăÐī�wĊÌīș��ðĴĴÆìÐĊ�}ďÅðĮș��ďķĊĮď��ìīðĮĴðĊ�ÐĴ�¢ðÐæăÐī�9īĊšðĮāș�ȹɁ#ÐťĊðĊæ�ĊÌ�
ĴīĊĮåďīĉðĊæ�ăďÆă�ĉðæīĴðďĊ�ĨďăðÆðÐĮȚ��ÆďĊÆÐĨĴķă�ĨĨīďÆì�ÅÆāÐÌ�Åř�ÐŒðÌÐĊÆÐ�åīďĉ�:ÐīĉĊřɁȺș�LďķīĊă�ďå�'ĴìĊðÆ�ĊÌ�TðæīĴðďĊ�wĴķÌðÐĮɁǣǦș�
ĊďɁǠǢș�ǡǟǡǠȘ

wðĊÆăðī�#ŒðÌ�ÐĴ�wðĊĴĴð�:ðķăðș�ȹɁtÐȭ}ìðĊāðĊæ�qīďĴÐÆĴðďĊ�åďī�O:�}A�tÐåķæÐÐĮ�ðĊ�NĉĨăș��æĊÌȚ���tÐăĴðďĊăș�}īķĮĴȭ�ĮÐÌ��ĨĨīďÆìɁȺș�
tÐåķæÐÐ�wķīŒÐř�sķīĴÐīăřɁǣǠș�ĊďɁǠș�ǡǟǡǡș�ĨĨȘɁǡǥȭǤǠȘ

wāĊðĊæ�wŒÐĊÌȭ'īðāș�ȹɁ#ÐĉďÆīÆřȚ�ÆďĊĴÐĮĴÐÌ�ÆďĊÆÐĨĴ�œðĴì��ÆďĉĉďĊ�ÆďīÐɁȺș�ðĊ�tÐĮÐīÆì�>ĊÌÅďďā�ďĊ�#ÐĉďÆīÆř�ĊÌ�#ÐŒÐăďĨĉÐĊĴș�ÑÌðĴÑ�
Ĩī�:ďīÌďĊ��īœåďīÌ�ÐĴ��ÅÌķăȭ:åīķ��ÅÌķăðș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǡǠș�ĨĨȘɁǡǦȭǣǣȘ

wăķĉ�#œÐăăÐīĮ�AĊĴÐīĊĴðďĊăș�ȹɁTķāķīķ�wĨÐÆðă�qăĊĊðĊæ��īÐɁȺș�tÐÆķÐðă�ÌÐ�ÆĮ�ÌÐ�:ZO#Ɂ�A�ȯ�}īþÐÆĴďðīÐĮ�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑș��īÆÐăďĊÐș�ǡǟǡǡȘ

wĉðĴì�:īìĉș�ȹɁtÐŦÐÆĴðďĊĮ�ďĊ�ĴìÐ�ĴìÐďīř�ĊÌ�ĨīÆĴðÆÐ�ďå�ÌÐĉďÆīĴðÆ�ðĊĊďŒĴðďĊĮɁȺș�ðĊ�>ĊÌÅďďā�ďå�#ÐĉďÆīĴðÆ�AĊĊďŒĴðďĊ�ĊÌ�:ďŒÐīĊĊÆÐș�
ÑÌðĴÑ�Ĩī�wĴÐĨìÐĊ�'ăĮĴķÅ�ÐĴ�ZăðŒÐī�'ĮÆďÅīș��ìÐăĴÐĊìĉș�'ÌœīÌ�'ăæīș�ǡǟǠǨș�ĨĨȘɁǤǦǡȯǤǧǡȘ

wĉðĴì�:īìĉ�ÐĴ�wÐĴ¼ă¼�Tūș�ȹɁTðĊðȭqķÅăðÆĮ�ĊÌ�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆřɁȺș�ðĊ�}ìÐ�ZŘåďīÌ�>ĊÌÅďďā�ďå�#ÐăðÅÐīĴðŒÐ�#ÐĉďÆīÆřș�ÑÌðĴÑ�Ĩī��ĊÌīÐ�
�¼ÆìĴðæÐīș�LďìĊ�wȘ�#īřšÐāș�LĊÐ�TĊĮÅīðÌæÐ�ÐĴ�Tīā��īīÐĊș�ZŘåďīÌș�ZŘåďīÌ��ĊðŒÐīĮðĴř�qīÐĮĮș�ǡǟǠǧș�ĨĨȘɁǢǟǟȭǢǠǣȘ
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de gouvernement ni aucun acteur ne peut, seul, faire face à de tels enjeux. Les collectivités territoriales 
ĮďĊĴ�ĨďķīĴĊĴ�ÐĊ�ĨīÐĉðÝīÐ�ăðæĊÐ�Ĩďķī�īÐăÐŒÐī�ăÐĮ�ÌÑťĮ�ķŘĪķÐăĮ�ăÐķīĮ�ĴÐīīðĴďðīÐĮ�ĮďĊĴ�ÆďĊåīďĊĴÑĮȘ�'Ċ�ÐååÐĴș�
elles jouent un rôle essentiel pour coordonner des efforts localisés et collaboratifs visant à réduire les 
fortes inégalités qui portent atteinte aux droits humains d’une grande partie de la population, notamment 
des groupes sociaux structurellement marginalisés. Ce rapport s’inscrit donc dans une démarche 
collective ayant vocation à placer les inégalités au cœur des débats, des actions et des politiques 
urbaines et territoriales, en explorant activement des trajectoires qui permettent de réduire les 
inégalités par la mise en place de stratégies locales de transformation.

OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#��A�ÌÑťĊðĴ�ÌȸÅďīÌ�ăȸÑæăðĴÑ�ķīÅðĊÐ�ÐĴ�ĴÐīīðĴďīðăÐ�ÆďĉĉÐ�ķĊ�ÌÑť�ĉķăĴðÌðĉÐĊĮðďĊĊÐă�
ȯ�ÆďĉĉÐ�ăÐ�ĨīÑŒďðÐĊĴ�ăÐĮ�Z##�ȯ�ÐĴ�ÅĮÑ�Įķī�ĪķĴīÐ�ĨīðĊÆðĨÐĮ�ÆăÑĮ�Ț�ÌðĮĴīðÅķĴðďĊș�īÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐș�
participation, solidarité et soin (care). Il présente ensuite les différentes tendances qui sont à l’œuvre 
dans l’état actuel des inégalités, puis propose une discussion sur la gouvernance dans une perspective 
fondée sur les droits humains, suivie d’une introduction à la notion de « trajectoires ». Ces trajectoires 
sont des voies de transformation multisectorielles qui permettent à la gouvernance urbaine et 
territoriale d’imaginer des actions adaptées, systémiques et tournées vers le futur, en faveur de 
l’égalité, sans pour autant perdre de vue les enjeux de pouvoir et d’échelle.

Le rapport propose différentes trajectoires empruntées actuellement par les collectivités territoriales, 
ăÐĮ�ďīæĊðĮĴðďĊĮ�ÌÐ�ă�ĮďÆðÑĴÑ�ÆðŒðăÐ�ÐĴ�ÌȸķĴīÐĮ�ÆĴÐķīĮ�Ĩďķī�ĨīďæīÐĮĮÐī�ŒÐīĮ�ăȸÑæăðĴÑ�Ț�Consolider les 
communs, Prendre soin, Connecter, Renaturer, Prospérer et Démocratiser. À travers le prisme de 
chacune de ces trajectoires, divers sujets sont abordés, notamment le logement, les services publics 
de base, l'habitat, les services et les pratiques informels, l’éducation, la santé urbaine, les migrations, les 
inégalités raciales et de genre, la violence et les discriminations, la sécurité alimentaire, les transports 
durables, la connectivité numérique, les conditions de vie décentes, la résilience, la transition énergétique, 
ă�ÆķăĴķīÐș�ă�ťĊĊÆÐș�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐș�ăÐ�ĴďķĴ�ÌĊĮ�ķĊÐ�ÌÑĉīÆìÐ�ÌÐ�ĨīĴðÆðĨĴðďĊ�ÐĴ�ÌÐ�ĴīĊĮĨīÐĊÆÐȘ

OÐ�īĨĨďīĴ�:ZO#��A�ÆďĊÆăķĴ�ÐĊ�åďīĉķăĊĴ�ĨăķĮðÐķīĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�Īķð�ĮȸðĊĮĨðīÐĊĴ�
d’expériences locales. qīĴĊĴ�Ìķ�ÆďĊĮĴĴ�ĪķÐ�ÌÐĮ�ÆìĊæÐĉÐĊĴĮ�ĮðæĊðťÆĴðåĮ�ĮȸďĨÝīÐĊĴ�¾�ăȸðĊĴÐīĮÐÆĴðďĊ�
de ces trajectoires, résultat de leurs  effets cumulatifs, le rapport propose cinq principes transversaux 
que les collectivités territoriales devraient prendre en compte pour construire de nouvelles trajectoires 
vers l’égalité�Ț�ķĊÐ�ĨĨīďÆìÐ�åďĊÌÑÐ�Įķī�ăÐĮ�ÌīďðĴĮș�ÌÐĮ�åÉďĊĮ�ÌðååÑīÐĊĴÐĮ�ÌÐ�ÆďĊÆÐŒďðī�ÐĴ�ÌÐ�æÑīÐī�
ăȸÐĮĨÆÐș�ķĊÐ�ĊďķŒÐăăÐ�ÆķăĴķīÐ�ÌÐ�ă�æďķŒÐīĊĊÆÐș�ķĊÐ�īÆìðĴÐÆĴķīÐ�ÌÐ�ťĊĊÆÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌȸðĊŒÐĮĴðĮĮÐĉÐĊĴ�
ÌÑĪķĴÐș�ÐĴș�ÐĊťĊș�ă�ÆďĊĮĴīķÆĴðďĊ�ÌĊĮ�ă�ÌķīÑÐ�ÌȸðĉæðĊðīÐĮ�ÆďăăÐÆĴðåĮ�ĨăķĮ�ÑæăðĴðīÐĮȘ

OÐĮ�ÐŘĨÑīðÐĊÆÐĮș�ăÐĮ�ĉÐĮĮæÐĮ�ÆăÑĮș�ăÐĮ�īÐÆďĉĉĊÌĴðďĊĮ�ĨďăðĴðĪķÐĮ�ÐĴ�ăÐĮ�īÑŦÐŘðďĊĮ�ÐŘĨďĮÑĮ�ÌĊĮ�
ce rapport sont le fruit d’un long processus inclusif de cocréation et d’échange, qui s’est attaché non 
ĮÐķăÐĉÐĊĴ�¾�ĨīďÌķðīÐ�ķĊÐ�īÑŦÐŘðďĊ�īðæďķīÐķĮÐ�ÐĴ�ĨÐīĴðĊÐĊĴÐș�ĉðĮ�ķĮĮð�¾�åÆðăðĴÐī�ķĊ�ĨīďÆÐĮĮķĮ�
de coproduction en accompagnant et en renforçant les dialogues multiacteurs, et en garantissant 
l’implication et la participation des membres de CGLU, des réseaux de la société civile, des chercheurs 
et d’autres partenaires. Pour ce vaste mouvement de collectivités territoriales, laisser les inégalités 
continuer à se creuser n’est plus acceptable.

'Ċ�ĨīĴÐĊīðĴ�ŒÐÆ�Ț


