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Argumentaire 
 
Le colloque Commerce(s) en mouvement aura lieu à l’université Cadi Ayyad de Marrakech du 
18 au 20 novembre 2025. C’est le 1er colloque internaBonal organisé par la Commission 
Commerce de l’AssociaBon InternaBonale de Géographie Francophone. Il est soutenu par la 
Commission Commerce, ConsommaBon et Territoire du Comité NaBonal Français de 
Géographie. 
 
Associer commerce et mouvement est riche de sens. Pour saisir la plénitude de ce 
rapprochement, il convient d’appréhender le mouvement dans ses accepBons les plus variées : 
mobilités des consommateurs et des marchandises ; mouvements spaBaux et temporels du 
commerce ; évoluBons, transformaBons et soubresauts d’un secteur en perpétuel mouvement 
et renouvellement. En effet, quelle que soit la laBtude à laquelle nous nous situons, les 
dynamiques marchandes sont riches et complexes, accompagnant, reflétant, opBmisant 
chaque dynamique sociétale. 
 
La thémaBque générale du colloque sera déclinée en 3 axes permeUant d’embrasser un 
maximum d’approches géographiques. La diversité géographique des espaces d’étude sera 
recherchée afin de voir si à contexte comparable les soluBons et modèles adoptés diffèrent. 
 

 
Axe 1 : Commerce, dynamiques patrimoniales et touris8ques 

Le commerce est tout à la fois un ou1l et un révélateur du développement 
économique et/ou touris1que des espaces. 

 
Le développement tourisBque des espaces a entraîné une explosion de formes de commerce 
dédiées (magasins de souvenirs, bouBques arBsanales) desBnées à une populaBon 
majoritairement exogène, de passage (commerce de flux), disposant d’un pouvoir d’achat 
variable, mais généralement supérieur à celui des populaBons locales. 

 
Mais d’une façon plus large la mise en valeur des patrimoines urbains s’accompagne d’une 
mise en commerce des lieux (Lebrun, 2024). Parfois, c’est le commerce qui devient l’aUracBon 
principale du lieu patrimonial, devenant instrument de la réhabilitaBon ou de la créaBon 
patrimoniale, au risque de générer des déplacements (expulsions) et d’augmenter les 
inégalités sociales. Parfois, le commerce accompagne la mise en patrimoine et la mise en 
tourisme, entraînant une mise en valeur différenciée des espaces selon l’intensité marchande 
et et compte tenu de la fréquentaBon tourisBque des lieux. 
La mise en tourisme ou en patrimoine entraîne une redistribuBon spaBale des localisaBons 
marchandes, certaines étant desBnées aux touristes, d’autres aux résidents, abouBssant à une 
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nouvelle organisaBon urbaine (Ouellet, 2017). La tourisBficaBon marchande du site peut 
réduire la place des autres foncBons, notamment résidenBelle. CeUe présence marchande 
spécifique devrait être sensiblement différente entre des villes où la foncBon tourisBque est 
majeure, comme Marrakech, et des espaces dans lesquels la place du commerce à vocaBon 
tourisBque est moins prononcée. 
 
Les communicaBons de cet axe peuvent s’inscrire dans différentes direcBons : 

- Place du commerce dans les projets patrimoniaux et tourisBques (Mermet, 2012); 
- Etude de cas de déploiement du commerce en situaBon tourisBque (Lanza, 2024); 
- Formes du commerce physique, formel et informel, dans les espaces patrimonialisés ; 
- Place du commerce dans les chaînages de déplacements tourisBques organisés (tour 

opérateur …) ou impromptus ; 
- ValorisaBon tourisBco-marchande des différenBels frontaliers (excursionnisme 

marchand)  (Marsac, 2016); 
- GentrificaBon, commerce et inégalités socio-spaBales  
- AdaptaBon du commerce informel tradiBonnel à la mise en tourisme ; 
- GesBon par les pouvoirs publics de l’acBvité marchande en contexte 

tourisBque (Wayens et Grimmeau, 2003), ; 
- Place des acteurs privés du secteur marchand dans la patrimonialisaBon (Bonard et 

Felli, 2008); 
- Les lieux tourisBques : espaces de découvertes, d’échanges et d’opportunités 

commerciales (Monot, 2018) 
- Le touriste dans le contexte marchand du Bssu urbain ancien : stratégies marchandes 

locales et comportement commercial des touristes. 
 
Au regard des spécificités de la ville et de l’université qui accueille le colloque, les 
communicaBons qui meUront en avant les liens entre la foncBon marchande et le devenir 
patrimonial et/ou tourisBque des espaces (axe 1) seront parBculièrement appréciées. 
 

 
Axe 2 : Commerce et mobilités : commerce mobile, mobilité des 
consommateurs·rices, commerce en mobilité 

Dans un monde globalement de plus en plus mobile, le commerce s’adapte, 
diversifiant ses formes et rapports à la mobilité et à l’immobilité 

 
Nous sommes de plus en plus mobiles. Paradoxalement, la numérisaBon de la consommaBon 
a entraîné de nouvelles formes d’immobilité consommatoire (livraisons à domicile) générant 
des nouvelles mobilités logisBques. A l’inverse, les formes du commerce mobile tradiBonnel 
(tournées, marchés) semblent de prime abord en recul, au moins dans les pays du Nord, alors 
qu’elles se portent très bien dans certains Suds. Ainsi, les liens entre commerce et mobilités 
n’ont jamais été aussi forts, entraînant une adaptaBon du commerce aux évoluBons rapides 
de nos formes de mobilité en volume (intensité des flux), dans leurs diversités modales 
(mobilité automobile, aérienne, pédestre, etc.). 

 
Les liens entre commerce et praBque de mobilité sont forts. Ils peuvent être 
appréhendés à différents niveaux :  
- La mobilité du consommateur : comment le commerce prend en compte la 

diversité des praBques de mobilités des consommateurs ; 
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- Le commerce ambulant : marchés, tournées, commerce informel… ;  
- La consommaBon en mobilité, dit commerce mobiquitaire (Paquier et al., 

2021) ; 
- ConsommaBon et lieux de la mobilité : aéroports, gares… (FréBgny, 2013): 
- AdaptaBon du commerce informel à l’évoluBon des modalités de la mobilité 

(modes de transport, trajets, localisaBons) ; 
- AdaptaBon des espaces marchands tradiBonnels (centre-ville, médina, bazar, 

etc.) aux praBques de consommaBon motorisées et pédestres.  
 

Axe 3 : Commerce et dynamiques des formes marchandes : formats de vente, 
canaux de distribu8on … 

Le secteur marchand est un secteur en mouvement : ses formes, formats, concepts, 
acteurs·rices, évoluent, créant de nouvelles pra1ques spa1alisées et socialisées. 

 
Nombre d’évoluBons markeBng depuis plus de 100 ans ont eu des répercussions sociospaBales 
majeures : grands magasins, libre-service, grandes surfaces, drives (Pernot, 2021), centres 
commerciaux intégrés, commerce en ligne, dark stores, distributeurs automaBques… Pensés 
pour accompagner les desideratas de consommateurs de plus en plus exigeants et volaBles, 
ces évoluBons markeBng n’ont pas toutes été pensées au regard des répercussions spaBales 
qu’elles ont pu avoir : changements paysagers, ségrégaBon sociospaBale, segmentaBon de 
l’offre, impact environnemental des nouvelles praBques marchandes (Dugot, 2019). 

 
En géographie, ce sont les évoluBons markeBng qui entraînent par leur foncBonnement ou 
leur posiBonnement de marché, des changements de rapports à l’espace qui nous     
intéressent : changements logisBques, changements des espaces fréquentés, changements 
des temporalités d’achats et des chaînages de déplacements… 
 

Les liens entre formes du commerce et dynamiques générales des espaces 
peuvent être appréhendés à différents niveaux :  
- Devenir des paysages marchands tradiBonnels dans un monde 

consommatoire en recomposiBon (Bouhali, 2016 ; Pham, 2022) ; 
- InserBon paysagère et foncBonnelle des nouveaux concepts marchands et 

devenir des espaces urbains ; 
- ValorisaBon marchande des espaces frontaliers (Macias, 2003 ; Diallo, 2016) 
- Rôle du commerce dans la reconversion foncBonnelle des lieux  
- Impacts sociaux et environnementaux des formes marchandes et de leurs 

dérives (ségrégaBon sociale, surtourisme, modèles axés sur les déplacements 
motorisés…) (Mboup, 2024 ; Bourdeau-Lepage, OuaUara et Fousséni, 2024); 

- PraBques vertueuses de la mobilité consommatrice : circuit court, place de la 
proximité… ; 

- Dynamiques des acteurs·rices et évoluBons des formes de la 
distribuBon (Rodrigue, 2019 ; Capron et al., 2022)); 

- Place et spécificités des commerçantes dans les dynamiques des acteur·rices ; 
- Dynamiques genrées et post-genre de la consommaBon et de l’offre 

marchande. 
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Modalités de proposi@on de communica@ons 
 
Les proposiBons de communicaBons doivent comporter : le Btre de la communicaBon 
envisagée, un résumé de 3000 signes environ, l’axe envisagé et les coordonnées complètes des 
auteur.es (nom, prénom, foncBon ou Btre, insBtuBon ou organisme d’exercice, pays, adresse 
mail).  
 
Date limite de récepBon des proposiBons : 15 avril 2025 
 
Les proposiBons sont à envoyer aux deux coordinateurs scienBfiques aux adresses 
n.lebrun@u-picardie.fr et aminata3.diop@ucad.edu.sn qui accuseront récepBon. Elles seront 
ensuite examinées par le comité scienBfique. 
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