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Protection de la nature et developpement: 
cas du Pare national du Belezma 

(Monts de Batna, Algerie). 

1. Introduction 
En AIgerie, la loi de la 

protection de l'environ
nement de 1983 attribue 
plusieurs fonctions au Parc 
National du Belezma. Cet 
espace, reserve it la pro
tection de la nature, con
stitue en meme temps un 
territoire de recreation de 
pie in air ainsi qu 'un lieu 
priviIegie de la recherche 
scientifique. Cependant, 
le mode de vie des popu
lations locales est reste 
etroitement attache aux 
res sources naturelles du 
parc 
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Abstract 
Le Parc National du Belezma est un carrefour biogeographique, a la croisee 
des influences nord-mediterraneenne subhumide et subtropicale aride. C'est 
aussi le lieu des demiers vestiges de forets de l'espece Cedrus atlantica face au 
grand desert du Sahara. Ces formations vegetales sont les terrains de parcours 
privilegies des populations locales environnantes. 

Cette situation devient une contrainte serieuse a la protection des ressources 
naturelles et pose des difficultes supplementaires a la gestion. Afin de desser
rer la pression sur ces ressources, l'administration a lance des projets de 
developpement agricole au profit des communautes locales a la peripherie de 
cet espace. 

Les resultats et l'impact de cette strategie de developpement sur la protection 
du parc et l'amelioration des conditions de vie des populations sont analyses 
et discutes en suggerant la necessite d'impliquer les populations dans la pro
tection du patrimoine nature!. 

Resume 
The National Park of the Belezma is a cross road biogeographique, to the 
crossing of influences north Mediterranean subhumide and arid subtropicale. 
It is also the place of the last vestiges offorests of the species Cedrus atlanti
ca facing the big desert of the Sahara. These plant formations are lands of 
privileged courses of the surrounding local populations. This situation be
comes a serious constraint to the natural resource protection. It pose supple
mentary difficulties in the management. In order to loosen the pressure on 
these resources, the administration initiated some agricultural development 
projects to the local community profit in periphery of this space. 

Results and the impact of this development strategy on the protection of the 
park and the improvement of the life conditions of populations are analyzed 
and are discussed while suggesting the necessity to imply populations in the 
protection of the natural heritage. 

taquant aux cedres affaib
lis par une succession 
d' annees seches etalees 
sur la decennie 1992-
2002. Cette realite a 
oblige l'administration it 
mettre en place de nou
veaux modes de gestion 
respectueux de la nature 
et des habitants. 

Trois questions impor
tantes se posent aux ges
tionnaires du PNB : Com
ment promouvoir de nou
velles formes de concilia
tion entre les objectifs es
sentiels du parc et les 
formes tradition ne lIes 
d'utilisation des terres ? 
Comment concilier entre 
les besoins et les interets 
des populations locales et 
la realisation des objec
tifs de conservation du 
patrimoine naturel ? 
Comment les impliquer 
dans la gestion du patri
moine naturel ? 

cordees au parc national 
du Belezma sont-elles an
tinomiques avec l'utilisa
tion traditionnelle de ses 
ressources ? Autrement dit, 
ces nouvelles fonctions 
risquent-elles de compro
mettre I' avenir de la pro
tection de la nature ? En 
limitant les droits d'acces aux forets (par exemple, le 
pacage en fon~t, la collecte de bois ... ), de nouvelles frac
tures sociales prennent forme. Les sources de conflits avec 
les populations locales deviennent de serieuses contraintes 
it la protection des ressources et posent des difficultes sup
plementaires it la gestion. 

Le Parc National du Belezma est donc un espace foresti
er caracterise par la presence de cedraies subissant une 
pression anthropique severe. Les troupeaux domestiques 
paturant en pleine cedraie representent le trait dominant de 
cette contrainte. Les difficultes de sa regeneration sont ag
gravees par la presence d'un insecte ravageur (Thaume
topoea bonjiani), decouvert en 1982 au Belezma, s'at-

La viabilite des initiatives de protection de la nature de
meure fortement liee aux moyens dont sont pourvus les 
etablissements concemes, it la nature des relations qu'elles 
entretiennent avec les differents acteurs du developpement 
et aux mecanismes de consultation et d'insertion des pop
ulations dans le processus de gestion des ressources na
turelles. Par consequent, une strategie destinee it encour
ager une demarche pluraliste visant it associer le couple 
conservation-developpement doit tenir compte de cette 
realite pour atteindre les objectifs fixes. 

':. Departement de l'Amenagement du territoire, Universite Mentouri
Constantine (Algerie) 
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2. Localisation du Pare National du Belez-
ma 

Les Monts du Belezma (ex-Monts de Batna) sont situes it 
35° de Latitude Nord et de part et d'autre it 6° de longitude 
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Localisation du Parc National 
du Belezma 

les cretes et les cols sont a I'orig
ine de la repartition des especes 
animales et vegetales. De par sa 
position, le parc national est aussi 
une zone de contact, un carrefour 
biogeographique entre les massifs 
de l' Aures a I' est, les monts du 
Bou Taleb a I' ouest, les Hautes 
Plaines Constantinoises au nord et 

o -Communes du pare 

Territoire du Pare 

les massifs de I' Atlas saharien au 
sud. La vallee de Batna ouvre le 
Belezma aux influences sahari
ennes du bass in du Hodna. 

o ,-- 7 
" I 

14 
L 

21 Kilometres 

Est (voir carte de localisation). Ils se presentent comme une 
serie de petits massifs coinces entre les Monts du Hodna a 
l'ouest et le massif des Aures au nord-est, tandis qu'au 
nord-ouest et au sud-ouest, ils surplombent les plaines de 
Merouana et la vallee de Batna. 

Leur structure generale se caracterise par l'orientation des 
massifs montagneux du sud-ouest au nord-est. C'est une 
succession de montagnes en double alignement, grossiere
ment paralleies et echelonnees du S.W. au N.E. Cette dis
position favorise, au plan climatique, les versants sous le 
vent du N.W. et N.E., frais et humides, alors que les vents 
chauds et secs de l'ete soufflant du Sahara penalisent les 
versants meridionaux. Ces faits ont un impact majeur sur la 
qualite des couverts vegetaux. 

La variation altitudinale determine une succession verti
cale des climats dont les effets biogeographiques se 
traduisent par un etagement des types de vegetation 
lorsqu'on s'eleve en hauteur. C'est le cas des formations 
vegetales du Belezma. 

3. Le pare national du Belezma : un earre
four biogeographique 

Les particularites de sa situation geographique et la sin
gularite de ses relations avec les massifs voisins font du 
PNB un maillon original de la chaine atlasique. Le massif 
de I' Aures et les monts du BouTaleb sont a portee de vue 
par-dessus les vallees qu'ils cotoient. 

Le territoire des monts du Belezma est situe a l'est des 
Monts du Bou Taleb, se prolongeant jusqu'au centre de 
l'AIgerie par le djebel Maadid et les massifs des Bibans 
(Portes de Fer). Ces massifs montagneux constituent la 
ligne de partage des eaux entre les bass ins telliens du nord 
et les bassins sahariens du sud. Les liaisons biologiques par 
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La richesse patrimoniale est fa
vorisee par cette position biogeo
graphique. Des monts du Bou 
Taleb jusqu'au massif du Belez
ma, ces montagnes representent 
non seulement des voies de com
munication pour les hommes, 
mais aussi des axes de migrations 
facilitant le deplacement et la dis

persion de la flore et la faune septentrionale des montagnes 
du nord de l' AIgerie. La proximite des vastes etendus d'e
spaces forestiers des massifs de I' Aures est un atout sup
plementaire pour assurer le maintien de la diversite bi
ologique du Belezma. 

Situe a la croisee des massifs sahariens et telliens, le 
Belezma a un role de reservoir biologique favorable a la 
dispersion et a la migration des especes, de regulation des 
equilibres naturels et de producteur de res sources e
conomiques et sociales. C'est aussi un territoire de vie 
d'une population de plus de 300000 habitants (recensement 
de 1998) qui a su fa~onner et proteger un patrimoine nature! 
et culturel exceptionnel. 

4. L'importanee des eedraies 
Le cedre est considere par les forestiers comme la plus 

precieuse des essences forestieres d'Afrique du Nord pour 
la production de bois d'reuvre. Il est repandu en aires dis
jointes a travers tout le Maghreb et couvre pres de 120000 
ha au Maroc et 26000 ha en AIgerie. 

De toutes les formations forestieres les plus remarquables 
sur I' Atlas saharien du nord-est algerien, seuies les cedraies 
et les pinedes constituent de veritables peuplements de 
belles forets , le reste des couverts vegetaux n'etant que des 
maquis ou garrigues plus ou moins arbores. En effet, c' est 
dans cette region que I' on retrouve les plus vastes etendues 
de foret de cedre du pays (13000 ha) ainsi que la pinede la 
plus grande du pays, Beni Melloul : 80000 ha d'un seul ten
ant. 

Sur les monts du Bou Taleb, les cedraies ont ete totale
ment devastees. Ce n'est que sur le massif de l'Aures que 
I' on rencontre des etendues appreciables de cette essence 
tres prisee pour son bois. La superficie totale occupee sur ce 
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massif est de 8000 ha, morceles en quatre fon~ts: fon~t du 
Chelia, d'Ouled Yacoub, de Sgag et des Ouled Fedhala. 
C'est sur le massif du Belezma que l'on trouve une cedraie 
de 5000 ha d 'un seul tenant. Cependant, dans ces zones, le 
cedre est cl la limite meridionale de son aire de repartition, 
dans un climat semi-aride cl subhumide, cl une altitude OU le 
total moyen des pluies ne depasse que rarement les 500 mm 
par an. 

Si en Afrique du Nord le cedre semble regresser sur la 
fayade saharienne, il n'en n'est pas de meme dans les pays 
de la Mediterranee europeenne ou il connait un certain suc
ces en reboisement. Grace cl des productions inegalees dans 
son aire d' origine, cl son dynamisme et sa rusticite, il con
tribue cl la production de bois de menuiserie. En plus de son 
interet economique, il revalorise les paysages par son es
thetique inegalee : un port eleve qui de gage une impression 
de majeste et de puissance. 

Le cedre, repute pour ses qualites en ebenisterie, est le 
plus recherche par les menuisiers de la region. Il subit une 
press ion enorme etant donne que le bois d'importation est 
de plus en plus cher sur le marche algerien. Aujourd'hui, les 
coupes illicites de cedres sont frequentes, y compris sur le 
PNB. Toutefois, I 'utilisation de cette essence remonte cl 
l'antiquite. Mais c'est la colonisation franyaise qui a eu les 
consequences les plus nefastes sur ces forets. De nom
breuses insurrections (1850 - 1859 - 1879 - 1916 - 1954) 
ont totalement destructure des societes paysannes vivant es
sentiellement sur les terres des vallees intelligemment ame
nagees. Les populations ont ete refoulees dans la foret dont 
elles allaient dependre de plus en plus. Ceci a entraine des 
defrichements, des incendies et surtout le pacage en foret. 
Par ailleurs, d'enormes quantites de bois ont ete prelevees 
par des compagnies de bucherons militaires pour la con
struction de leur casemement (Batna, Biskra, Khenchela, 
Constantine). D'autres volumes de bois furent abattus par 
des colons concessionnaires, d'abord sur le massif cl la pe
ripherie des villes, ensuite sur les massifs de plus en plus 
eloignes. 

Aujourd'hui, les massifs forestiers du Belezma se 
presentent en gran de partie sous forme de lambeaux de 
forets delabres, entoures de maquis ou garrigues de 
chenes verts ou de genevriers. Les deux tiers des surfaces 
boisees sont constitues par ces demiers types de forma
tions vegetales, stades de regression de la foret et indices 
de degradation tres avancee. Actuellement, cette espece a 
un pouvoir d'expansion quasi nul en raison d'une 
regeneration naturelle difficile et capricieuse. De plus, 
cette essence connait une mortalite elevee sur de vastes e
spaces dans le Belezma et I' Aures cl cause du deperisse
ment. On peut dire, sans risque de se tromper, qu' elle est 
en regression. De vastes surfaces de bois ont deperi sur 
pied au cours de la decennie 1991 -2000, affectant les ver
sants meridionaux extemes. Cette regression ne tiendrait 
pas uniquement aux attaques d'un insecte xylophage de
couvert en 1982 (Thaumetopoea bonjiani) dans les forets 
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Tab. 1. Les agg/omerations autourdu PNB de 1987 a 1998 

Agglomerations 1987 1998 Commune 

Batna 177600 242940 Batna 

Hamla 1137 5924 Chaaba 

O.Chaaba 1084 878 Chaaba 

Merouana 12564 34788 Merouana 

Ali Nmeur 4146 7318 Merouana 

O.EI Ma 6302 9742 O.EI Ma 

O.Menaa 1518 2705 O.EI Ma 

Seriana 4322 7318 Seriana 

Fes dis 0 848 Fesdis 

Si di Kh iar 0 836 Djerma 

R'haouet 972 1121 Hidoussa 

Nefla 0 444 Hidoussa 

Bouakaz 0 841 Fesdis 

Benchadi 0 602 Fesdis 

total 203343 316305 

du Belezma mais aussi cl l'homme et ses troupeaux. 
C'est ce qui explique pourquoi il est tres important que 

cette essence beneiicie d'une protection des plus strictes 
non seulement sur les monts Belezma, mais aussi dans 
l'ensemble des pays du Maghreb. 

5. La population et I'utilisation actuelle des 
terres 

La population qualifiee d'eparse dans les recensements 
est en realite regroupee dans des hameaux assez importants. 
Aujourd'hui, les fermes isolees sont abandonnees. La pop
ulation residente autour du parc national se repartit sur huit 
communes de la wilaya de Batna: Batna, Merouana, Seri
ana, Oued El Ma, Hidoussa, Djerma, Fesdis et Oued Chaa
ba. Habituellement, la repartition spatiale de la population 
est calculee selon la densite de population par km2. Ce 
critere n'a aucune signification dans le cas. des communes 
de montagne du PNB. Les demiers hameaux habites jusque 
en 1992, (par exemple, Tinezouagh qui comptait pres d'un 
millier de personnes ou les fermes de Kasserou) ont fini par 
etre abandonnes, leurs habitants ayant rejoint les differents 
centres cl la peripherie du PNB. Aujourd'hui, la population 
est concentree dans les agglomerations chef-lieu de com
mune ou agglomerations secondaires. On denombre qua
torze agglomerations (voir tableau 1) dont huit depassent au 
total le millier d'habitants : Merouana, Ali Nmeur, Oued el 
Ma, Seriana, Fesdis, Hamla, R'Haouet et O.Menaa, en plus 
de la ville de Batna chef-lieu de wilaya. Ces centres for
ment une couronne de gros bourgs au pied des monts du 
Parc national du Belezma. Les trois quarts de la population 
sont regroupes dans la ville de Batna. Selon le critere du re
censement de 1998, il s'agit d'une population urbaine. En 
realite, les quartiers peripheriques de cette vi lIe ont une ac-
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tivite rurale. Toujours est-il que la population de la 
couronne du centre se caracterise par un mode de vie rural, 
fortement attache aux ressources naturelles du PNB. Cette 
repartition de la population a une incidence directe sur le 
PNB et I' exploitation de ses ressources. 

Les pratiques d'utilisation des terres sont restees tres ar
chalques. La majorite des populations residentes dans la 
couronne des agglomerations rurales autour du parc base 
I'essentiel de leurs activites sur des pratiques agricoles tra
ditionnelles. Ces pratiques se reduisent it un systeme de cul
ture cereale - elevage de type extensif, occupant des en
claves de terres en fon~t ou sur les piemonts de la montagne. 
Ces enclaves agricoles de surfaces reduites et morceIees 
sont situees sur des terres ingrates. Dependant des aIeas cli
matiques et travaillees selon les techniques culturales tradi
tionnelles, elles n' off rent que des rendements derisoires. 

L'elevage extensif se caracterise par un cheptel disparate, 
fait de quelques tetes d'ovins et de caprins, constituant le 
plus sou vent le capital familial et qui piiture en foret sous la 
conduite d'un berger. Le cheptel bovin forme par de petits 
troupeaux, souvent originaires du meme ham eau, est liiche 
en semi-liberte en pleine foret et recupere tous les soirs. 

Les effectifs de cheptel repartis par menage n'apparais
sent pas tres importants : une moyenne de 25 it 30 tetes 
d' ovins et caprins et 1 it 2 bovins par famille se Ion un 
denombrement communal de 1996. Par contre, la pratique 
de l'elevage extensif sur les terres de montagne est tres re
pandue et represente un apport significatif au revenu des 
familles rurales. Cela se traduit par un troupeau important 
qui piiture librement sur les terres domaniales et les forets 
du PNB. 

11 est clair que ce type de pratique entraine des effets ne
fastes sur la flore et le sol. Elle fait payer un lourd tribut it 
la regeneration naturelle de la foret qui devient problema
tique. Ce sont les jeunes pousses d'arbres qui payent le plus 
lourd tribut, ce qui se repercute negativement sur le taux de 
couverture vegetale, aggravant ainsi le processus d'erosion 
et la regeneration nature lie. 

6. La strategie de developpement du PNB 
Afin d'alleger la pression des populations autochtones et 

de leur troupeau sur les res sources naturelles protegees, 
I'administration du PNB pense qu'il faudrait entamer un 
certain nombre de projets de developpement it leur profit. 
La forme de programmation de ces projets traduit une prise 
de conscience aigue de l'administration du role joue par la 
population autochtone sur le maintien des ressources na
turelles. Ce qui explique le caractere imperatif et prioritaire 
des programmes d' aide it leurs destinataires. 

Les projets de developpement con cement essentiellement 
• la generalisation de I' arboriculture et de I' apiculture it 

toutes les communautes rurales ; 
• les travaux de protection des terres et d'amelioration fon

ciere. 
La reconduite annuelle depuis une dizaine d'annee de ces 

activites indiquent que les objectifs programmes ont atteint 
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un niveau de reussite juge encourageant par I'administra
tion et sa tutelle. 

Le but des programmes de developpement est de dim in
uer la pression anthropozoogene sur les ressources na
turelles protegees, en cherchant des solutions de rechange 
aux formes traditionnelles d'utilisation des terres. 

La strategie du parc national repose sur le demarrage d'un 
programme d'action visant it creer un certain nombre d'ac
tivites agricoles sous la forme de microprojets. Les opera
tions sont realisees en commun et au profit des commu
nautes rurales dans le but de les detoumer progressivement, 
sur le long terme, de I 'utilisation des terres protegees du 
parc national. Quand il s'agit de beneficier sans aucune 
contrepartie de plants fiuitiers, de ruches ou d'autres serv
ices, les populations rurales adherent facilement it cette ap
proche. 

Ces operations contribuent en effet it ameliorer les condi
tions de vie des communautes rurales en entrain ant leur ad
hesion. Les sollicitations de ce type de projets sont de plus 
en plus pressantes de la part des communautes rurales. On 
constate sur le terrain de nouvelles pratiques agricoles plus 
rentables que les pratiques traditionnelles mais necessitant 
un plus grand volume de travail et de nouvelles formes de 
qualification. 

Afin de cultiver la relation de confiance qui s'est etablie 
entre les communautes rurales et le personnel du parc, I'ad
ministration propose une nouvelle forme d'aide qui pourrait 
assurer une meilleure rentabilite, une plus grande optimisa
tion des investissements et permettre une plus grande effi
cience des programmes engages. Les services offerts con
cement les aspects techniques dans la conduite des vergers, 
les soins culturaux, la vulgarisation, I'introduction de var
ietes it haut rendement ou de varietes tardives dans les re
gions de montagne pour remedier au probleme des gelees 

7. Commentaires et discussion 

7. 1. Les resultats 
Les resultats de cette demarche, malgre les mauvaises 

conditions de securite observees dans ces zones ces dix 
demieres annees, ont eu un impact juge tres satisfaisant par 
les gestionnaires du Parc national. 

La satisfaction s'explique par deux aspects: 
• d'une part, le succes sur le plan agronomique, puisque la 

majorite des vergers connaissent un taux de reussite eleve 
: d'apres l'administration du parc, le taux de reussite de 
l'arboriculture avoisine 80% ; la performance est encore 
meilleure dans la commune de montagne de Hidoussa ; 

• d'autre part, on con state un impact considerable sur les 
conditions de vie des communautes rurales. 11 est nette
ment visible sur le terrain meme s'il n'a pas encore ete 
mesure. Les conditions de vie se sont nettement 
ameliorees it la suite de la commercialisation des pre
mieres productions des vergers. Les changements ob
serves portent sur le type d'habitat. On est passe des 
maisons couvertes en toles de zinc ou en chaumes de diss 
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(Ampelodesma mauritanica) a un habitat en dur, avec e
tage et terrasse accessible. Les commerces qui se multi
plient et se diversifient sont un indice de l'apparition de 
nouveaux besoins chez les communautes beneficiaires de 
ce programme. L'extension des vergers se fait sur les 
fonds propres des proprietaires, ainsi que le creusement 
de puits equipes de motopompes. Mieux encore, on ob
serve le declenchement d'un processus d'auto-developpe
ment chez les paysans. La reussite de certains les encour
age a se lancer dans I'arboriculture fruitiere .. .. tels sont 
les indices visibles des changements positifs observes. 
Ces dernieres annees, il eta it devenu difficile de travailIer 

au creur du parc en raison des problemes d' insecurite. Par 
consequent, le PNB s'est concentre sur la peripherie du 
Parc et a lance une politique de developpement dont la pri
orite est l'homme, premier utilisateur des ressources na
turelIes. Cette demarche, qui accapare les efforts de I' ad
ministration depuis des annees, commence a donner ses 
fruits. Ces differents projets ont fini par avoir un impact 
positif sur l'amelioration des conditions de vie des popula
tions riveraines du parco Les empietements sur la fon~t ont 
sensiblement diminue, mis a part les prelevements faits sur 
le chene vert et le genevrier oxycedre en hiver pour se 
chauffer ou alimenter le betail et sur lesquels l'administra
tion ferme les yeux, compte tenu des conditions climatiques 
de montagne tres rigoureuses en hiver. La reussite des plan
tations de vergers a encourage le PNB a reconduire et 
generaliser ce programme a l'ensemble des communautes 
rurales du parco 

7.2. L'impact du developpement 
Plusieurs questions meritent d'etre posees quant aux ef

fets de cette approche sur les communautes rurales et sur la 
protection du PNB. 
• La protection des ecosystemes est la premiere des fonc

tions du PNB. C'est pour cela que la premiere question a 
poser est : quel est I' impact de ces projets sur la protec
tion des ressources nature lIes ? Y-a-t il une remontee bi
ologique des ecosystemes menaces, tel celui de la 
cedraie? 

• Ces programmesfinances par l'administration ont-ils per
mis un plus grand engagement des populations riveraines 
et une plus gran de responsabilisation dans les operations 
de protection du patrimoine nature I ? 
Bien qu'on n'ait pas encore quantifie l'impact de ces pro
jets, des observations qualitatives ont pu etre faites et des 
conclusions peuvent en etre tirees 

• Si, pour I'administration, ce type de developpement, que 
I'on peut qualifier de forme de protection indirecte, a un 
impact sur les communautes rurales, nous ne connaissons 
pas encore son reel effet sur le pacage dans le PNB, ni sur 
la conservation des ressources naturelIes. Il a certaine
ment permis de creer de nouvelIes pratiques agricoles 
avec le consentement des communautes, d'instaurer une 
relation de confiance mutuelIe relative entre elles et le 
PNB qui les a aidees a ameliorer leurs conditions de vie. 
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Les aides octroyees par le PNB leur ont permis de diver
sifier leurs ressources, tout en diminuant leur dependance 
des produits de I'elevage. Mais si les conditions d'in
securite ont beaucoup dissuade les communautes rurales 
a compter sur le pacage dans le parc et ont donne un repit 
aux ecosystemes, cela ne veut pas dire qU'elIes ont pour 
autant abandonne totalement I' elevage en foret. 

7.3. La demarche de developpement 
L'aspect le plus significatif dans la demarche du PNB est 

le reseau de relations tissees avec plusieurs acteurs locaux 
qui ont des roles distincts mais complementaires dans le 
developpement. Cette approche, basee sur ce que certains 
specialistes appelIent le "capital social" (Putman, 1993), a 
permis de creer une synergie a I'interieur de la societe ru
rale ; elIe est a la base de la reussite du programme de 
developpement. 

Pourtant, cette forme de developpement apparait comme 
une aide a sens unique, un developpement descendant, 
cons;u et essentiellement realise par I'administration. En ef
fet, quand on s'interesse de pres aux differents projets, on 
ne voit pas la contrepartie des populations autochtones 
dans la conservation du patrimoine nature!' Les relations 
avec I'administration sont informelles et non codifiees 
puisqu'il n'y a aucun contrat liant les deux parties. Il n'y a 
aucun engagement de la part des communautes rurales, par 
exemple, a diminuer les effectifs de leur cheptel, a par
ticiper a la protection des cedraies ou a entretenir des ou
vrages de DRS en contrepartie des aides fournies par l'ad
ministration. L'analyse des statistiques concernant I'evolu
tion des effectifs de troupeaux montre une certaine stabil
ite sur la totalite des communes du PNB et traduit I'at
tachement des populations rurales a cette activite. 

Par ailleurs, si aujourd'hui l'amelioration des conditions 
de vie due a l'arboriculture fruitiere contribue a diminuer 
indirectement la pression sur la foret et a assurer une pro
tection plus efficace des ressources naturelIes, une augmen
tation de la population ou bien la chute des prix du marche 
des fruits pourraient a court terme inverser le processus et 
nous faire revenir a la case depart. 

Si la finalite de ces projets est clairement definie, par con
tre on ne tient pas compte des interactions aux differentes 
echelIes et avec les divers intervenants aupres des commu
nautes rurales. Nous ne savons pas quelIes sont les articula
tions avec le developpement entrepris par les colIectivites 
locales (communes et wilaya). 

On peut donc se poser les questions suivantes : les re
sponsables du parc auront-ils toujours les moyens de pren
dre en charge ces activites ? N'est il pas venu le moment de 
chercher une demarche qui implique entierement les com
munautes dans leur prise en charge? 

La culture et I' entretien des relations sociales et profes
sionnelIes construites par le PNB faciliteraient une gestion 
participative reelIe des acteurs sociaux, "garantissant entre 
eux un partage equitable des fonctions, droits et respons
abilites de gestion d'un territoire, d' une zone ou d'un en-
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semble donne de ressources naturelIes " (G.Borrini - Feyer
abend et aI., 2001). 

Les connaissances methodologiques et les experiences 
nationales et internationales devraient inspirer la mise en 
ceuvre des differents programmes, associant communaute et 
administration dans le domaine de la gestion des ressources 
nature lIes. 

La necessite d'une capitalisation des programmes de 
developpement et des techniques de gestion participatives 
des ressources naturelIes a travers des ateliers de travail est 
fondamentale pour ameliorer l'efficience des projets entre
pris dans le parc national. 

8. Conclusion 
La demarche de protection des aires protegees par le 

developpement des conditions de vie des populations 
riveraines est interessante a plus d'un titre. ElIe montre a 
l'evidence la necessite d'approfondir la re£lexion sur la 
maniere d'eIargir I 'experience, d'impliquer methodique
ment et plus efficacement les communautes rurales dans 
une gestion participative a long terme des ressources na
turelIes. 

Les moyens dont est pourvu le PNB et la qualite des rela
tions entretenues avec les autres acteurs de ce territoire 
(communautes, associations et institutions) sont les fonde
ments de tout programme de developpement. Une bonne 
demarche aupres des communautes rurales consiste a ren
forcer par des projets les capacites des franges marginal
isees, tout en etablissant des relations entre les differents 
acteurs et en les mettant sur un pied d 'egalite. ElIe permet 
une plus grande responsabilisation de I' ensemble des par
ticipants et l'assurance d'une plus grande efficience du 
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developpement, tout en garantissant une meilleure protec
tion des ressources naturelIes. 

Toutefois, on ne peut baser la croissance du PNB et de sa 
peripherie que sur les res sources agro-pastorales. Dans ce 
type d' environnement, caracterise par des contraintes 
physiques severes, la diversification des sources de revenus 
des communautes rurales est la seule alternative pour 
diminuer la dependance des ressources nature lIes. Dans cet 
esprit, le potentiel paysager et le patrimoine nature I et cul
turel offrent des options interessantes dans le domaine du 
tourisme de nature dans des conditions normales de secu
rite. Ce domaine d'activite, inexplore dans cette region, of
fre des opportunites de revenus importants pouvant 
ameliorer le niveau de vie des populations locales, tout en 
diminuant les pressions sur les ecosystemes proteges. 
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