
Le rôle de SPL dans le développement des PME artisanales du cuir 
dans la wilaya de Jijel 

ADEL Fatima Zohra- Doctorante 
Maitre assistante- Université de Béchar 

Pr Abdeslam BENDJABDELLAR 
Université de Tlemcen 

Résumé: En Algérie , le gouvernement a adopté une démarche pour le développement des 
PME du secteur de l'artisanat en les regroupant dans des SPL ;ses derniers l'Etat mit en 
place avec l'assistance technique de GTZ(société allemande, de coopération internationale) ; 
Les PME artisanales de cuir à J!jel, comme tous les autres artisans qui activent dans 
différents activités qui spécifient d'autre région du pays , ont bénéficié de ce programme 
nationale de création des SPL . Ce programme s'inscrit dans une stratégie du développement 
des PAŒ dans les secteurs à forte valeur ajouté. Après 04 ans, l'évaluation de l'efficacité de 
ces SPL demeure nécessaire pour valoriser les résultats et corriger les 
échecs. 
Contrairement aux études qui traitent l'impact des SPL sur le développement économique 
local (l'impact sur l'emploi, la création de la richesse , la valeur ajouté ... ) , notre étude à 
pour objet d'analyser l'existence ,la nature et l'intensité des avantages que les entreprises 
retirent de leurs implication dans un SPL, notre travail s'appuie sur un étude empirique dans 
la région de Jijel, se limitant au PME artisanales de cuir qui sont membres de ce SPL active 
depuis 2009. 

Mots clés :système de production local (SPL}, effets d'agglomération spatiale, artisanat de 
Cuir, cluster, avantages des externalités positives ; concurrence ; 

Introduction : 

Les gouvernements dans les pays en développement optent pour les SPL comme 
nouvelle stratégie industrielle pour promouvoir les petites industries ., ces formes 
d'agglomération des PME dans les pays industlialisés, font preuve d'une grande efficacité 
dans la promotion des différents secteurs, et ils constituent dans les pays en développement, 
un outil de développement économique et de rehaussement de la compétitivité internationale 
d'une industrie nationale notamment les secteurs à forte valeur ajouté comme le cas du 
secteur de l'artisanat 

Les SPL se caractérisent par une concentration géographique des entreprises, liées par 
des relations à la fois horizontales (conculTence) et verticales (coopération). En opérant, au 
sein de ces SPL, dans les mêmes secteurs d'activité, les PME réussissent à résoudre leurs 
problèmes liés à leur petite taille, notamment les difficultés qu' elles éprouvent à réaliser des 
économies d'échelle, grâce aux effets d'agglomération et de proximité que les SPL 
engendrent 

En Algérie , le gouvernement a adopté une démarche pour le développement des 
PME du secteur de l'artisanat en les regroupant dans des SPL ;ses derniers l'Etat mit en place 
avec l'assistance technique de GTZ(société allemande, de coopération internationale) ; Les 
PME artisanales de cuir à Jijel, comme tous les autres miisans qui activent dans différents 
activités qui spécifie d'autre région du pays , ont bénéficié de ce programme nationale de 
création des SPL . Ce progran1me s'inscrit dans une stratégie du développement des PME 
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dans les secteurs à forte valeur ajouté. Après 04 ans, l'évaluation de l'efficacité de ·ces SPL 
demeure nécessaire pour valoriser les résultats et corriger les échecs. 

Contrairement aux études qui traitent l'impact des SPL sur le développement 
économique local (l'impact sur l'emploi, la création de la tichesse , la valeur ajouté ... ) , notre 
étude à pour objet d'analyser l'existence ,la nature et l'intensité des avantages que les 
entreprises retirent de leurs implication dans un SPL , notre travail s'appuis sur un étude 
empirique dans la région de JIJEL, se limitant au PME artisanales de Cuir qui sont membres 
de ce SPL active depuis 2009. 

Dans cet article nous allons présenté dans la première section Je système production 
local SPL comme nouveau système productif post- fordisme, plus une définition et typologie 
des différentes formes d'agglomération spatiale ; les avantages et les dynamiques des SPL 
seront traité dans la deuxième section. Dans la troisième section, nous analysons, les SPL en 
Algérie comme une stratégie de développement des PME, notamment celles du secteur 
d'artisanat . 

Notre article est basé sur une étude empirique dans la wilaya de Jijel, au sein du SPL 
des artisans de Cuir, cette étude a pour objet de tester une hypothèse principale, où en 
s'interroge sur : i) L'existence des avantages que les artisans de Cuir peuvent retirer de leurs 
insertions dans des SPL, nous pensons que ces avantages existent. li) la nature et l'importance 
des avantages: le SPL est en phase de réalisation (presque deux ans de la mise en œuvre) ce 
qui explique que ces avantages seront en premier lieu de nature associative c'est-à-dire 
résultant des nouvelle relations qui se nouent entre les artisans au sein de ce SPL, ce qui est 
très important pour d'autres avantages dans le future . 

1 - Le SPL nouveau modèle productif: 

1- de la production fordiste à la spécialisation flexible: 

Les études récentes sur les modèles productifs montrent que désormais l'industrie se 
fait selon un nouveau modèle productif qui se base sur la production flexible , afin de 
répondre à une demande de plus en plus diversifié, ce changement du mode de production 
est dû aux profondes mutations industlielles que le monde a connu ses dernières années , 
avec la mondialisation des marchés et la crise du fordisme ; par fordisme on entend le 
modèle productif ancien ,qui combine la production de masse et la consommation de masse 
, ce modèle a domirté l'industrie mondiale pour plus de 50 ans avant qu'il connaît des crises 
à partir des années soixante dix. 

Le succès de ce modèle réside dans la mise en place d'une nouvelle organisation du 
travail' dans les usines Ford et les autres industries, cette organisation a permit des gains de 
productivité exceptionnelles (production de masse et la baisse du prix d'un produit 
standardisé) favorisant la croissance économique. Ces gains de productivité sont 
redistribués aux salariés sous forme des augmentations des salaires qui entretiennent la 
consommation de masse qui garantit des débouchés pour les entreprises. (J.P .Duran, 1991 ). 

Le fordisme était un système économique et social qui s'est développé aux Etat Unie 
d'Amérique (USA) et qui s'est généraliser dans l'ensemble des payés industrialisés (les trente 
glorieuses en Europe ... etc.).Ce modèle productif a permit de combiner la production de 
masse à une consommation de masse grâce à une politique de salaire élevé (5$ dollars a day) 
ce qui a permis aux ouvriers d'acheter le produit qu'ils produisent (la voiture). 
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La crise du modèle fordiste commence lorsque cette dynamique entre production de 
masse et consommation de masse est bloqué, à cause de : - la diminution des gains de 
productivité,- la saturation de la demande, et -l'internationalisation croissante de la 
production2• 

En réaction à cette c1ise un nouveau modèle productif émerge, basé sur la 
spécialisation flexible, il est mieux adapté aux fluctuations des marchés et aux variations et 
l'instabilité de la demande. C'est la diffusion d'une nouvelle fonne productive, fondé sur des 
regroupements spatiaux de petites entreprises produisant des produits nouveaux, différents 
et variés, répondant ainsi à une demande instable . 

M. Pi ore, CH.Sabel (1984) mentionnent que la production fordiste -qui était rigide- a 
été remplacer par un système basé sur la spécialisation flexible , que le district présente sa 
forme spatiale , comme ce fut le circuit de branche la forme spatiale du modèle fordiste3 , 

Cette flexibilité est basé sur la petite dimension des unités de production , sur la densité des 
relations entre celle -ci et sur la rapidité de l'adaptation de ses entreprises aux nouvelles 
conditions internes et externes de la zone. 

Selon Bernard Pecqueur " la flexibilité résulte de la fragmentation du processus de 
fabrication entre de multiples producteurs, rendant plus aisés des changements rapides dans 
les réseaux d'interconnexion tant horizontaux que verticaux et facilitant le passage rapide d'un 
produit à l'autre et les variations dans les niveaux de production ". 

La spécialisation flexible, donc est liée à la petite taille des entreprises , à la densité 
des relations entre elles et, à leurs capacité d'adaptation très rapide aux changements internes 
et externes, ceci se traduit concrètement par une capacité de réponse dans des délais très 
serrés à une commande, ou encore par une capacité d'adopter rapidement de nouvelles 
technologies. 

Aussi la notion de I'SPL peut être décrit comme modèle de développement loca14, la 
relation entre le territoire et la production; a fait l'objet de plusieurs recherche en économie, 
ainsi les thémies du développement étaient intéressées à étudier les modèles de concentration 
géographique, afin de clarifier les dimensions régionales des transfonnations des tissus 
productifs. Ce qui explique la relation forte entre développement local et SPL. 

2- Définition et typologie du SPL : 

a) Définition du SPL: 

Bernard Pecqueur 5 défini le SPL comme "concentration géographique des 
entreprises dans en liaison ou non avec une ou plusieurs grandes entreprises situées dans un 
même espace de proximité (local ou sous-régional) autour d'un métier, voire de plusieurs 
métiers industriels. Tl existe un réseau dense d'interdépendances entre les diverses entreprises 
appartenant au SPL .il repose sur système de régulation qui fait appel non seulement aux 
règles du marché mais aussi à un code social, à des fmmes sociales: règles, valeurs, etc . 

Pour Le DATAR6 : Le Système productif local (SPL) est un groupement de 
PME/PMI qui collaborent sur un territoire et autour d'une spécialité, d'un métier ou d'un 
produit, afin d'améliorer leur compétitivité. Elles mutualisent leurs moyens, développent des 
complémentarités et créent ainsi un "système productif local", "district industriel" ou cluster. 
Un SPL peut donc être défini comme une organisation productive particulière localisée sur un 
territoire correspondant généralement à un bassin d'emplois. Cette organisation fonctionne 
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comme un réseau d'interdépendances, constitué d'unités productives ayant des activités 
similaires ou complémentaires, qui se divisent le travail . 

De ces définitions, le SPL ce caractérise par l'existence des éléments suivants : 

•!• Un système local de petites et moyennes entreprises locales spécialisées dans une 
branche de production. 

•!• Ces entreprises sont proche géographiquement implantées sur un territoire local. 
•!• Un ensemble de réseaux de relations entre les acteurs, y compris le tissu industriel 

local. 
•!• L'existence de la coopération et la concurrence entre les entreprises. 
•!• Bassin de la main-d'œuvre locale (une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée) 
•!• Flexibilité et intégration entre les différentes institutions. 
•!• L'existence de formes sociales -les règles et les valeurs- dans l'organisation7

, tant 
sur le marché des biens et services ou dans le marché du travail. 

•!• Soutien des autorités locales ou de la communauté publique, non seulement pour 
les institutions, mais plutôt de pousser la dynamique de la région. 

b) Typologie des formes d'agglomération spatiale des PME: 

Il existe plusieurs formes de SPL, selon leurs degrés de développement, du district -forme 
la plus simple - au cluster technologique - la forme la plus compliqué, il faut noter que le 
phénomène du SPL n'est pas identique dans tous les pays du monde. 

b.l-Le district industriel, la forme de base : 

Le district industriel est une organisation industrielle qui fonctionne de manière 
efficace et repose sur une concentration spatiale de petites entreprises, ce fonctionnement 
efficace réside dans les économies externe d'agglomération8 résultant de la concentration 
géographique et la proximité des entreprises du même secteur ce qui permet d'offrir 
plusieurs avantages 9: 

+ Une division poussée de travail entre entreprises spécialisé 

+ Facilité de l'échange des biens et de services en matière des couts de transport. 

+ La transmission des compétences et du savoir-faire et la diffusion de l'innovation à 
travers la circulation rapide de l'information . 

Historiquement , Le concept du district industriel était exposé pour la première fois dans 
les ouvres de Marshall dans le 19ième siècle avant que les chercheurs italiens le redécouvert 
et l'utilisent pour expliquer le succès lié à la concentration des PME dans la Troisième10 

Italie , ces entreprises ont pu résister à la crise ( crises sociale fin 1960 et crises de l'énergie en 
1973et 1979) du capitalisme dans les années 70-80. 

Ainsi, un de ces chercheurs italiens (Becattini, 1992), définit le district comme une" 
entité socio-territoriale caractérisée par la présence active d'une communauté de personnes et 
d'une population d'entreprises dans un espace géographique et historique donné 11 ." 

Becattini, dans cette définition mit l'accent sur le caractère socio-territoriale du 
district industriel comme source de sa dynamique, en effet, l'efficacité d'un système localisé 
des petites et moyennes entreprises est en grande parti 1~ produit de son inscription socio-
territoriale 12• • 
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b.2- Le Cluster la version Anglo-Saxonne du SPL : 
En 1990, Michael Porter définit le cluster comme " « une concentration géographique 

d'entreprises liées entre elles, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services, de furnes 
d'industries connexes et d'institutions associées (universités, agences de notmalisation ou 
organisations professionnelles, par exemple) dans un domaine pa1iiculier, qui s'affrontent et 
coopèrent 13 ". 

Porter a associé le Cluster "expression anglo-saxon du SPL" avec la compétitivité des 
nations et des entreprises, il a montré que l'avantage compétitive d'une industrie ne sera que 
si les entreprises d'une même branche -géographiquement proche - se regroupent dans un 
cluster . 

Pour lui, Le cluster possède un avantage concurrentiel, car il développe et intensifie 
les interactions entre quatre facteurs complémentaires constitutifs de l'avantage compétitif 
régional, synthétisés par le « diamant »14 (ou «losange») de M. Porter , La proximité et les 
liens, qu'ils soient verticaux (liens clients-fournisseurs par exemple) ou horizontaux (produits 
et services complémentaires, utilisations de ressources, de technologies semblables) 
impliquent des relations sociales qui bénéficient aux entreprises concernées. C'est une forme 
d'organisation en réseau du territoire, mettant l'accent sur des liens dans un lieu15. 

II- Les avantages et les dynamiques des SPL en faveur des PME: 

1- Les économies externes d'agglomération : 

Le terme d'économie externe a été utilisé par Alfred Marshall pour expliquer les 
bénéfices que tire chaque entreprise du fait de son insertion dans le district industriel. 
Marshall pense que ces. économies ne découlent pas de l'organisation interne propre à 
l'entreprise mais de l'orgaitisation industrielle à l'échelle d'un ensemble d'entreprises jouissant 
des avantages d'une localisation commune de leurs activités. 

Il pense ainsi que " Les économies externes d'agglomération" 16 résultent des 
prestations et services ·non marchands que se fournissent mutuellement des entreprises 
appartenant au même district. Du fait de leur gratuité, ces prestations et services induisent des 
économies d'échelle plus fortes, une réduction des coûts de transaction et des coûts de 
fmmation de la main-d'œuvre, une diffusion des connaissances et des innovations. 

Pour Marshall 17, il existe cinq niveaux d'économies externes qui peuvent se retrouver en 
certains lieux spécifiques, soit : 

• la réduction des coûts de transaction favorisée par la proximité ; 

• les échanges d 'information facilités par la contiguïté des unités interdépendantes; 

• les relations de confiance et de réciprocité entre les unités ; 

• une atmosphère industrielle qui favorise le cumul de savoir-faire et l'émulation; 

• une certaine mobilité des compétences entre les unités qui stimule l'innovation . 

L'approche « SPL »ouvre aux PME la possibilité d'opérer dans une optique de 
collaborations et de complémentarités avec les entreprises du secteur ou des secteurs 
proches18, ce qui génère des avantages externe à l'entreprise résultant de l'agglomération de 
ces entreprises au sein du SPL, ce qui permet de développer des économies d'échelle très 
forte par l'effet de : 
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la spécialisation : facilite l'accès à des ressources humaines et la disponibilité de 
fournisseurs spécialisés. 

- la facilité de transaction : effet de proximité (diminution des couts de transaction) . 

la transformation des informations et effets d'entraînement technologiques (main d'ouvre 
très mobile entre les entreprises ce qui permet le transfert du savoir faire via l'apprentissage). 

Les constituants du SPL peuvent profiter des avantages économiques liés à la co
localisation des entreprises et des institutions 19 

• Cette co-localisation facilite l'accès à des 
ressources, et constitue une pression pour de meilleures performances par la compétition 
locale directe. 

2- les avantages concurrentiels : 

Généralement, les SPL génèrent des avantages concurrentielles, ces avantages sont 
recherchés par les entreprises lors de leurs insertions dans un SPL ; l'amélioration de la 
compétitivité de l'entreprise, l'accès à des nouveaux marchés et l'innovation20• 

Dans la théorie, les SPL permet aux entreprises de réaliser des marges de profit 
important à court terme résultant de l'augmentation de la productivité grâce à une réduction 
des couts obtenu par la mise en commun de moyen, la mutualisation des couts peut être 
réalisée par la facilité d'accès aux entrants productifs car la proximité gÇographique permis 
aux producteurs et aux fournisseurs de partager et de diminuer les couts de transaction ainsi 
de fournir les intrants de base nécessaires pour la production. 

A court terme aussi; les entreprises de l'SPL peuvent augmenter leur part de marché, 
en profitant des avantages de la demande intérieure accrue résultant de l'industrie connexe, ce 
qui augmente la capacité de l'organisation pour obtenir une plus grandes part du marché . 

A long terme ; le SPL assure le développement des entreprises tout en stimulant 
l'innovation 21 .les entreprises au sein du SPL perçoivent mieux les besoins clients ,et les 
nouvelles technologie qui pennettrait de les satisfaire ,ce qui les poussent à investir dans de 
nouveau produit et services tout en profitant du jeux d'acteurs coopération /compétitive ce 
qui stimulent leur effort de productivité et d'innovation grâce au relation étroite qui se nouent 
entre entreprises , laboratoire de recherche et organismes de fonction s agissent dans ce sens . 

III- la politique de l'état en faveur de la création des SPL : 
Origine et modalité. 

1- la politique du développement et d'aide des PME en Algérie. 

En Algérie, la relance de l'économie et l'ouverture à l'extérieur s'opèrent dans le cadre du 
développement des entreprises algériennes privées ; notamment la PME, l'état ces dernières 
années , a opter pour ces unités de petite et de moyenne tailles compte tenu des potentialités 
dont celle-ci est dotée : sa capacité d'adaptation à l'environnement, la flexibilité de ses 
structures de management et de production, sa proximité des marchés, ses possibilités de 
création des richesses et sa contribution à la résolution du problème de chômage par la 
création d' emplois 
Ainsi, le ministère des PME et de l'Artisanat est né pour créer, aider, et suivre les entreprises 
dont l'activité se déploie dans des secteurs à forte valeur ajoutée : le bâtiment, l'industrie 
agroalimentaire, et, plus particulièrement le secteur de l'artisanat. 
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Afm de structurer les mesures d'aide pour les PME plusieurs programmes ont été mis 
en place ; et on peut noter une pluralité des structures d'appui à la PME22 : 

-Le Conseil National de l'Investissement (CNI) ayant pour mission d'établir la stratégie 
de développement de l'investissement et même les formalités d'accès aux avantages prévus 
par la réglementation . 

- L'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI ) est appelée à être 
représentée dans l'ensemble des provinces du pays. Elle a pour tâche essentielle Je 
développement et le suivi en matière d'investissement, dans le cadre d'une démarche 
décentralisée et moins basée sur l'octroi des avantages. Elle contribue à alléger les démarches 
administratives relatives au lancement des projets d' investissement à travers un guichet 
unique décentralisé au niveau local. 

- L'agence nationale de développement de la PME, crée en 2005 comme instrument de 
mise en œuvre de la politique nationale de développement de la PME ; 

-Les centres de facilitation : en tant que structures d'accompagnement, d'encadrement, 
d'appui et d'orientation des porteurs de projets. n s'agit de leur offrir un guichet unique 
approprié afin de les aider en matière de formalités administratives dans la phase de création 
de leurs entreprises et réduire le délai de création d'entreprises. 

-Le fonds de garantie des crédits aux PME; ayant une garantie qui varie de 10% à 80% de 
la perte nette assumée par les banques. 

- Le conseil national consultatif pour les PME, dont la principale fonction est la 
concertation; 

-Le conseil national de sous-traitance, comme instrument d'intégration économique. TI 
pilote quatre Bourses Régionales de Sous-traitance et du Partenariat, crées lors de la 
convention Algérie PNUD/ONUDJ, dans l'objectif d'établir une banque de données 
industrielles sur la sous-traitance des entreprises. A cet effet, ces bources constituent un 
espace d'information et d'animation pour les PME; 

-Agence Nationale pour le Soutien de l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) créée en 1997, 
contribue au soutien à la création et au financement de la micro entreprise par des jeunes âgés 
de moins 35 ans ; 

-La Caisse Nationale d'Assurances Chômage (CNAC) intervient dans le financement des 
porteurs de projet âgés de 35 à 50 ans ; 

-L'Agence Nationale de Gestion du Micro- crédit (ANGEM), a été mise en place le 16 
décembre 2003 pour appuyer la création d'entreprise . 

Dans le domaine du fmancement des entreprises, de nouveaux instruments financiers ont été 
développés au cours de l'année 2006 et mis à la disposition des PME tels que : les fonds de 
garanties de crédits spécifiques à des filières d'activités innovantes; les crédits à long terme 
pour la restmcturation de ces entreprises, destinés à l'achat d'appareils, d'équipements et de 
l'inunobilier; les crédits pour leur stabilité, leur permettant d'améliorer leurs fonctions 
stratégiques (production, commercialisation, développement technologique) et d'atténuer les 
effets néfastes engendrés par les réformes stmcturelles ou par les catastrophes naturelles . 
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2- Les arguments justifiant le choix de la politique des SPL dans le 
secteur de l'artisanat: 

Dans les pays industrialisés, les réseaux d' entreprise font preuve d'une grande 
efficacité dans la promotion des différents secteurs, et ils constituent dans les pays en 
développement, un outil de développement économique et de rehaussement de la 
compétitivité internationale d'une industiie nationale notamment les secteurs à forte valeur 
ajouté comme le cas du secteur de l'artisanat dans les pays magrébin ; les gouvernements 
dans ces pays ont opté pour les réseaux d' entreprise pour la promotion des PME d' artisanat et 
des métiers . 

En Algérie, le secteur de 1' ruiisanat est en train de se positionner comme une base de 
développement dans le pays, du fait de sa contribution à l'économie nationale et de la diversité 
de ses activités. En effet, au cours des cinq dernières années, le poids des PME de ce secteur a 
fortement augmenté dans le tissu industriel national : les PME artisanales représentent 28 % 
du total des PME algériennes soit 162.085 artisan d'un total de 570.838 PME 23

• 

Ces entreprises artisanales, très présentes dans les zones rurales, peuvent contribuer 
largement à l' équilibre entre les villes et les compagnes dans la mesure où elles favorisent la 
fixation des populations rurales, d'où l'importance de les implanter et de les promouvoir dans 
des zones sous développées, (les régions des haut-plateaux ; le sud algérien . . .. etc.) où se 
posent les problèmes sociaux et économiques résultant de la pauvreté et du chômage. Ces 
problèmes présentent un grand défi, qu'il revient à l 'Etat de relever. Pour se faire, l'Etat 
algérien a opté en faveur de la PME artisanales compte tenu de ces spécifiées . 

L'artisanat est le seul secteur qui présente un potentiel de développement à la fois 
économique, comme source de richesse, et social, comme créateur de revenus permanents 
pour toutes les couches sociales, tant urbaines que rurales, sans exclure la femme au foyer 
c'est ce qui justifier le choix de ce secteur par l'état, En effet, la production artisanale couvre 
une gamme très riche de produits 24

: la poterie, le tissage wabari, la tapisserie, la bijouterie, la 
création artistique sur sable ... Cette production reflète les coutumes ancestrales et l'identité 
du peuple de la région. 

Néanmoins, ces entreprises connaissent des difficultés liées à leur taille (difficulté à 
réaliser des économies d'échelle sur les intrants, en particulier les matières premières, et à 
commercialiser les produits), mais aussi à leur isolement. C' est ce qui explique la nécessité de 
resserrer la collaboration entre les PME ainsi qu ' entre ces entreprises et les institutions locales 
afm de renforcer le développement territorial. Ce processus de développement peut être 
réalisé par la promotion des PME artisanales par l'instauration de systèmes productifs locaux. 
L'adoption de ce modèle de développement mettra en valeur l 'artisanat; qui peut être utile et 
efficace dans un objectif de stJ.ucturation économique et de consolidation sociale, en évitant 
ainsi les confusions et en soulignant la complémentarité. 

Plusieurs arguments peuvent justifier le choix de ce secteur : 

+ L'importance du secteur de l'artisanat dans l'économie Algérienne: 
~ le nombre élevé d'entreprises artisanales activant - 28% du totale des entreprises au 

niveau National. 
~ la contribution importante du travail artisanal dans la chaine de valeur nationale . 
~ levier des défit socio économique. 
~ contribution au développement local et territoire. 
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+ les caractéristiques flexibles de l'activité artisanale : 
~ la contlibution de l'artisanat au développement économique et social 
~ la présence de cette activité dans les zones urbaines et rurales 
~ la capacité d'absorber les chômeurs 
~ le travail de la femme au foyer 

3 -Présentation du programme de L'SPL de J'artisanat en Algérie : 

En plus les avantages et les mesures prises pour encourager la création et le 
développement des PME , l'état a engagé plusieurs progran1mes en partenariat avec des 
institutions ,des organismes et des entreprises internationale , toujours dans le but d'améliorer 
la compétitivité des ces PME , parmi les programme les plus connus : le programme de mise 
à niveau 1 ET ll , Nucleus25 des entreprises , SPL (système de production local) avec 
l'assistance technique de GTZ. 

Le programme de la mise en œuvre des SPL dans le secteur de l'artisanat, s'inscrit 
dans le cadre de coopération économique entre l'Algérie et l'Allemagne, il est fmancé par le 
gouvernement allemand sous forme d'un important aide financier qui sera gérer par l'agence 
allemande de la coopération technique "GTZ"26. La durée de ce programme divisé en quatre 
phases est de huit ans à partir de 2007. 

Le programme vise à aider le ministère de la PME et de l'Artisanat à élaborer une 
politique et une stratégie pour le développement de ce secteur important de l'économie 
nationale, par l'instauration de ses SPL au niveau des chambres de l'artisanat et des métiers; 
dans plusieurs wilaya; chaque SPL présente l'activité dominante qui représente les coutumes 
ancestrale de chaque régions. 

Les SPL sont composé de plusieurs acteurs : 

• La structure d'animation. Les entrepreneurs (les artisans). 
Les chambres d'artisanat et des métiers. Les entreprises étatiques locales. Les 
établissements de formation. La direction des impôts. 

• Les entreprises d'appui (ANGEM, ANSEJ, CNAC ..... ) 
Les établissements bancaires. La CASNOS. Et autres ... . 

Les projets de SPL ont été lancés en Algérie depuis 2007, 21 SPL ont été installé dont 13 et 
sont opérationnelles dans les activités suivantes27 : 

CHAMBRE SPL 
01 ORAN Restauration d'anciennes bâtisses 
02 MOSTAGANEM Métiers du bâtiment 
03 M'SILA Tissage en poil de chameau 
04 GHARDAIA Confection de tapis 
05 TAMANRASSET Bijoux traditionnels 
06 BEJAIA Poterie 
07 CONSTANTINE Dinanderie 
08 SEKIKDA Industrie du marbre 
09 BISKRA Les drivés des palmiers 
10 TIZI-OUZOU Le couscous traditionnel 
Il CONST ANT!NE La dinanderie 
12 ADRAR Poterie noire 
13 OUM ELBOUAGUI Tapisserais 
14 BECHAR L'art du sable 

Tableau 1 : les SPL au niveau de chaque chambre d'artisanat de wilaya. 
Source : site du ministère du tourisme et de l'artisanat . www.mta-gov.dz 
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III -le rôle du SPL dans le développement des PME de cuir à Jijel: 

1- présentation de l'activité de transformation et industrie artisanale de Cuir à Jijel: 

la ville de Jijel est une ville côtière , voir touristique ,ce qui présente un bon marché 
pour les artisans fabricant des articles traditionnels en cuir , cette activité est développé au 
fil du temps , vers la production d'une variété de gamme à base de Cuir, pour pouvoir 
commercialiser les produits dans les autres saisons de l'année ; 

Donc, la transformation du Cuir est une activité qui caractérise la ville de Jijel , c'est 
une activité très ancienne et reflète les coutumes et les traditions ancestrales dans cette ville , 
car le nombre des artisans activant dans cette filière dépasse les 300 artisans (formels et 
informels. Plusieurs éléments peuvent classer cette activité comme une base du SPL- : 

Premièrement, la concentration d'un grand nombre des artisans de Cuir, dans le 
village de "sidi Abdelaziz " situé au centre du nord de la ville .Présentant ainsi une proximité 
géographique des entreprises artisanales . 

Deuxièmement, plus de 90% de la population dans ce village, contribuent directement 
ou indirectement dans le processus de production, ce qui présente un bassin de main d'ouvre 
hautement qualifié, caractère important pour l'existence du SPL . 

Troisièmement, la disponibilité de la matière première car il existe deux tanneries28
, 

l'une est publique (T AJ) avec une capacité de production annuelle relevant à 09 millions de 
pied carré situé à "Sidi Abdelaziz " , et la tannerie privé KHNIFER avec une capacité de 
8.000 tonne par jour, située à "Elmilia" , ces deux conditions sont la base d'une dynamique 
intra-entreprises d'un SPL . 

Source : site officiel de la chambre d'artisanat et des métiers de la wilaya de jijel29 . 

En janvier 2009; la chambre de l'artisanat et des métiers de Jijel (CAM JIJEL) a créer 
le SPL de l'activité de la transformation et la fabrication artisanale du Cuir , l'animateur 
chargé de l'opération a suivi une formation financé par la GTZ , la première démarche 
consiste à effectuer un long programme de sensibilisation pour une période de 03 mois , 
utilisant différent moyen ( media locale , brochure . .. ),le résultat de cette sensibilisation se 
traduit par le nombre croissant des artisans intégré à l'SPL dépassant les 70 artisans pendant 
cette période 3.0. 
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La création d'un Nucleus de cuir en 2001 a facilité la tache de l'animateur chargé par 
l'animation et le suivi du SPL . grâce à la relation de confiance et de partenatiat entre 
l'animateur et les artisans de cuir. 

Apres plus de 03 ans à la création de ce SPL le choix de faire une évaluation demeure 
nécessaire pmu· signaler les abus et compléter les défaillances. 

2- L'étude empirique: 
2.1 méthodologie de l'étude: 

Nous avons choisi la méthode quantitative, pour notre étude elle présente la seule 
méthode susceptible à quantifier les avantages que les artisans tirent de leur intégration à un 
SPL notre échantillon à touché la plupart des artisans membre du SPL voir 120 artisans ; 
nous avons profité des manifestations que organise la chambre de l'artisanat et des métiers de 
la wilaya de Jijel (le salon nationale de cuir ... ) pour distribuer les questionnaires au 100 
artisans participant au salon, plus les questionnaires distribués au niveau de la CAM . 

Nous avons récupéré 40 questionnaire dont un taux de participation de 25% ; avec 
un taux de réponse de 30% ; plus l'annulation de 10 questionnaire (non favorable) ; Le 
questionnaire a été selon la méthode face à face, nous avons mené notre enquête avec l'aide 
de l'animateur qui nous a aider à interpréter le questionnaire. 

2.2 les composantes du questionnaire: 

Rubrique 01 : introductif, présentation l'artisan et son atelier. 
Rubrique 02 : présentation de l'activité artisanale de Cuir, la nature des produits fabriqués, 
l'approvisionnement .. . , 
Rubtique 03 : les obstacles de l'activité, les obstacles en matière de management, et de 
l'environnement de l'entreprise artisanal ... 
Rubrique 04: les avantages de l'SPL que les artisans ont retiré de leur intégration à l'SPL; 
Rubrique 04: situation après l' in égration à l'SPL 

1- L'amélioration de l'entreprise de l'artisan 
2- L'amélioration de l'environnement de l'entreprise: 

2.3- Les résultats de l'enquête : 

Avant de présenter les résultats ; il faut noter quelque difficultés lors de l'exécution 
de cette enquête: 

- Les artisans sont méfiants, car la relation entre les artisans et les aut01ités n'est pas f01te 
dans le sens ou la plupart de ces artisans activent dans l'informel. Ce qui explique le nombre 
réduit des questionnaires récupérés. Malgré que nous avons procéder à leurs expliquer qu'il 
s'agit d'une recherche scientifique. 

Les attisans sont des gents de niveau intellectuel bas (moyen et primaire) leur réponses 
sont contradictoire quelque fois . 

L'Hypothèse principale : Notre questionnaire avait pour objet de tester une hypothèse 
ptincipale, ou en s'interroge sur : 

i) l'existence des avantages que les artisans de cuir peuvent retirer de leurs inse1tions 
dans des SPL, nous pensons que ces avantages existent. 
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ii) la nature et l'importance des avantages: le SPL est en phase de réalisations (presque 
deux ans de la mise en œuvre) ce qui explique que ces avantages seront en premier lieu de 
nature associative c'est-à-dire résultant des relations nouvelles qui se nouent entre les artisans 
au sein de ce SPL, ce qui est très importants pour d'autre avantages dans le future 

les résultats montre que : i) ces avantages existe même si ces artisans ne l'affi1ment pas 
(plusieurs questions justifient cette réponse,( 90 % des artisans ne sont pas satisfaits de leur 
intégration à I'SPL . ; par contre 60% des artisans affirment que leurs CA a augmenté après 
leurs adhésion à l'SPL . et malgré que Les artisans ne sont pas satisfaits de leurs adhésion à 
l'SPL, ils pensent toujours qu'ils peuvent réaliser plus d'avantages dans le future (les réponses 
de la dernière rubrique du questionnaire. ii) la nature et l'importance des avantages : Le 
premier indicateur des avantages c'est l'amélioration du chiffre d'affaire, cette amélioration 
n'est que faiblement du à une amélioration au niveau de l'entreprises artisanales ( seulement 
30% contre 70% des artisans affirment que leurs CA a augmenté , ils pensent que c'est à 
cause de : premièrement l'accès facile à l'information (60%) , deuxièmement au lobbying 
26% ( achat regroupés de matière première .... . ) ; et enfin à la croissance des marchés 11% ; 
les autres causes sont moins importantes . 

Or , on peut expliquer cette amélioration du chiffre d'affaire à une amélioration au niveau 
de l'environnement de l'entreprise artisanale selon 90% des artisans questionnés ; pour 
plusieurs causes : 1- en premier lieu , il s'agit des nouvelles relation avec les fournisseurs 
clients ,40% des artisans ont pu avoir des nouvelles contrat et des nouvelles relation de 
confiance avec leurs anciens et nouveaux fournisseur/client. 2-la deuxième cause est lié 
avec les acteurs locaux ( institutions de l'état), plus de 80% des artisans affinnent que leurs 
relation avec les institutions fiscales et parafiscale est amélioré âpres leurs insertion à l'SPL , 
car ils ont pu au seiri de ce SPL négocier un taux de forfait d'impôts satisfaisant , en plus 
pouvoir accéder à une facilitation à payer leurs dettes fiscales et para fiscales, or ca n'était 
pas le cas pour les institutions financière car que 14% des artisans pensent que leurs relation 
avec les banques est amélioré . 

2.4 L'analyse des données : 

Notre enquête a permit d'affirmer les hypothèses de base sur la nature et l'importance des 
avantages tirée par les artisans après leurs insertion dans le SPL .et elle nous a permit aussi 
de d'analyser les défaillances que l'on peut résumer dans les points suivant: 

Concernant la gestion interne de l'entreprise artisanale , le personnel de l'entreprise est 
composé du maître artisan et rarement des autres ouvriers (le personnel ne dépasse pas 03 
personnes ) on peut expliquer ça par la nature de l'activité artisanale car elle demande un 
savoir faire ancestrale . 

Le personnel employé est peu qualifié à défaut de l'insuffisance de la formation car 
seulement 20 % des enquêtés ont suivi une formation, les autres sont autodidactique. 

La compétence du personnel présente une grande défaillance, les ouvriers employé 
sont non ou peu qualifié, malgré que le centre de formation professionnelle de la vile , offre 
une formation dans ce domaine de l'activité traditionnelle de la transformation du cuir ; mais 
elle demeure insuffisante, et nécessite selon les maîtres artisans; un apprentissage de 
perfectionnement ; en plus les jeunes refuse ce métier (les' artisans dans la catégorie d'âges 
entre 18-30 ne dépasse pas 10%. 
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Les conditions de production, surtout en ce qui conceme la matière première, cette 
dernière pose un grand problème pour ces a1tisans , car malgré la disposition des deux 
tanneries T AJ et KHENTFER qui fourni la matière première pour la demande national, les 
artisans affinne un manque de la matière première de qualité , les tanneries ne leurs 
fournissent que une matière première de mauvaise qualité -03éme ou 04ème choix , les 
sources de ce problèmes d'après notre enquête demeurent dans deux causes : i) les 
responsables de tanneries posent le problème de facturation , les artisans infonnels ne 
préfèrent pas facturer leurs achats , alors il ne peuvent accéder qu'au matière première de 
choix inferieur - les chutes. Ii) la forte demande sur la matière première que fournie ces 
tanneries, car elle provisionne presque la le ten·itoire national . 

En matière de financement , le problème d'accès facile au crédit bancaire ,ne se pose 
même pas par les artisans qui refusent le crédit à intérêt (même avec un taux réduit) ; malgré 
leurs besoin fort au fmancement ; par contre ils proposent d'autres formes islamiques pour le 
financement , ils espèrent pouvoir imposer cette proposition au responsables locales et 
nationales via l'association de l'SPL qui peut être une force négociatrice. 

En matière de technologie , les artisans pensent que leurs concurrent - le produit 
chinois- même si il est de qualité inferieure (très mauvaise matière première) , il demeurent 
plus compétitif , pour deux raisons , la première demeure dans le prix que les artisans ne 
peuvent conquérir , la deuxième concerne la finition , car les chinois utilisent des machines 
pour assurer une bonne fmition de lew·s produits , les artisans de Jijel ne dispose pas de ces 
machines faute de capital et de crédit , 70 % d'eux pensent toujours que l'amélioration de 
leur produit réside dans l'accès à des nouvelles technologies. 

Conclusion : 

Les SPL sout une nouvelle stratégie industrielle pour l'état Algérien afin de 
développer les PME , notamment a1tisanales, la mise en œuvre de ses programmes au 
niveau national est toujours bénéfique pour les artisans et pour le développement local 
selon la théorie économique qui affirme que les formes d'agglomération spatiales en générale 
et les SPL en particulier génèrent des avantages externes positives liée à la proximité 
géographique (Marshall ; 1920), pennettant aux entreprises d'améliorer leurs compétitivité 
(Porter ; 1990). 

L'évaluation de la stratégie du SPL en Algérie avec l'assistance technique de GTZ, avec la 
fin de sa période (2004-2012) demeurent nécessaire pour souligner les défaillances et les 
corriger au fur et au mesure. 

Le cas du SPL de Cuir de Jijel, souligne selon notre étude - qui se limite aux avantages que 
les artisans peuvent retirer de leur insertion dans un SPL- quelque défaillance : 

- En ce qui Concerne la dynamique du groupe, les artisans ne se sentent pas partie prenante 
de leur SPL, qu ' ils ne se soient pas approprié 1 'approche. 

-les artisans ne voient pas « rapidement » des résultats financières de leur participation au 
SPL car il existe une difficulté de se projeter dans du long terme. 

A la fln de cet article nous pouvons insister sur le rôle de l'association du SPL comme 
génératrice d'lm esprit associatif qui pourra former une force négociatrice afm d'imposer des 
solution au problème de production de ses artisans au niveau des collectivité et des 
institutions locales ; l'esprit associatif favorise la collaboration verticale en plus la 
compétition qui existe déjà entre artisans activant dans la même filière , ce sont deux causes 
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principale à la création et la réussite d 'un SPL , cette collaboration est un facteur clé pour 
tirer plus d'avantage de productivité et de compétitiv ité pour les artisans . 

Nous considérons que les résultats de cette enquête est encourageante, malgré les avantages 
médiocres ; nous pensons 31 qu'elles sont la base pmu· autres avantages plus intenses et 
multiplier dans le long terme la phase de maturation du SPL . 
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