
96
 

Ma~on-peintre 

Identifid parmi plusieurs sur la place (marchd physique d'offre : magon, plombier,...). Activitd 
irrdguli~re, travaillant huit mois sur douze avec des particuliers, ou des entreprises de BTP h la tdche, 
en fonction de la conjoncture, il rdalise 1000 A 2000 Dh/mois (nouvellement marid, location 400 
Dh/mois. Ses parents vivent Ala campngne de l'agriculture et de 'dlevage). 

Le march6 de DERB GHALLEF, connu sous l'appelation dejoutiya on y ach~te des produits 
d'occasion vestimentaires, industrielles et de d6corations, a conni un- expansion Jxtraordinaire suite A 
l'apparition d'une gamme de produits tr~s demandds h des prix tr s compdtitifs issus de la contrebande 
(friperie, ameublement, pieces ddtaches, antiquitds etc.). Ce marchd se caractdrise par divers types 
d'activit6s : 

" 	 La r~cupdration des fins de sdries d'usines locales (travaillant Al'exportation) et d'usines it 
l'dtranger ; 

* 	 Les produits saisis au port ou achet~s sous la rubrique ferraille AI'dtranger 

* 	 Les petits mdtiers (artisans, ferrailleurs, forgerons, menuisiers, electriciens, plombiers) 

• 	 Les produits de contrebande : produits alimentaires, friperie, pitce de rechange automobiles. 

Vu I'afflux d'une clientele de plus en plus nombreuse de toutes les r6gions du Maroc, ce marchd 
a pris de l'ampleur et le prix de fond de commerce s'est multiplid par cinq en moins de 5 ans. 

I1est intdressant de noter h travers les entretiens qu'il s'agit d'un march6 informel totalement 
int~gr6, qui a son propre syst~me de production, de distribution, de financement et meme un processus 
d'approvisionnement local et extdrieur (transit douanier Al'importation et 4 l'exportation). 

Vendeur de fripperie 

11 s'approvisionne tous les deux A trois mois en Italie, d'un lot de marchandises de 30.000 A 
70.000 Dh, (montant en devises qu'il fait transiter par la douane). IIs'agit d'achats de soldes et de fins 
de sdries qu'il ach~te chez les correspondants (TME) sur place Al'tranger. Ces lots achetds en vrac sont 
vendus h la piece, ce qui donne des marges tris importantes Al'unitd. En moins d'une annde et demi de 
commerce, il s'est agrandi dans un local voisin achetd A200.000 Dh (10 mtres carr~s). Ce prix est 
rdvdlateur de l'importance de son commerce et du marchd oi il se situe. 

Vendeur de chemises 

I1ach~te des fins de sdries h des usines travaillant Al'exportation: 

Achats 50 70 Dh/pi~ce
 
Ventes 80 t 100 Dh/pi~ce.
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Le samedi et le dimanche compris, le marchand peut vendre plus de cent chemises. Paralllement, 
ilapprovisionne les magasins en ville et sur tout le Maroc : Rabat, Marackech, Meknes, Oujda, et 
ailleurs), avec une commande minimale de 30 pi~ces par commande. 

Vendeur de machines d'occasion 

Le cas d'une vente oh nous nous sommes fait passer pour des industriels. 

Une extrudeuse hydraulique pour plastique (vieille g6ndration) de marque' italienne : tat 
irrdcupdrable (pi~ces manquantes, rouille, sans moteur de mise en marche )....


Machine achet~e en source en tant que ferraille (prix estim6 d'achat dans le meilleur des cas ne 
d~passant pas 1000 Dh) : 

Prix proposd la vente: 50.000 Dh
 
Prix offert mais non accept6 28.000 Dh.
 

Fabricant de boltes Abijoux 

Quatre personnes (deux enfants, le p~re). Matire premiere locale, technique manuelle de collage 
et de gabarit en carton d6coip6 : prix 30 Dh/pi~ce, prix de revient estim6 7 Dh. Fabrication par jour: 
vingt boites. 

Derb Omar est l'espace vital de Casablanca et le nerf sciatique du Maroc entier : c'est un r~seau 
national de distribution des produits de toutes cat6gories. Ce march6 est divis6 en secteurs 

" L'61ectro-mdnager et l'ameublement 

• L'agro-alimentaire; 

* Le textile ; 

* Les pieces de rechange industrielles. 

L'activit6 y est tellement intense 1:z le prix du fonds de commerce va de 6000 Dh 4 12000 
Dh/m2 en fonction de la position strat6gique du lieu de vente. 

Un commerqant peut d~buter ADerb Omar avec un capital qui se limite au. montant de l'achat 
du fonds de commerce ; une fois qu'il a choisi le secteur d'activit6 (g6ndralement pr6-dtermin6 par sa 
position g~ographique), il s'adresse aux entreprises locales nour l'approvisionnement. Le credit 
fournisseur de dimarrage peut atteindre six mois, le montant varie en fonction de la branche et du 
produit, (par exemple, la patte alimentaire) ilpeut atteindre 120.000 Dh par entreprise. 

Les marges du secteur varient par hranche d'activitd et par origine du produit vendu (local ou 
importation) : 
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" Pour le produit local 2 A 3 pour cent; 

* Pour le produit importd : 20 A50 pour cent en fonction de la raretd du produit. 

Ce qui est important Aremarquer, c'est que la marge dana ce secteur importe peu et quc c'est le 
roulement des fonds qui prime. Comne le disent les commergants : "L'argent n'a pas de valeur, c'est 
la marchandise qui compte". Aussi, est-il int&essant de noter que ces gens n6gocient parfois le lot Je 
marchandises sur une marge globale et non pas une marge unitaire par produit. 

Grossiste en fil Acoudre (DMC) 

" Approvisionnement local et importation; 

* Marge locale 10 15 pour cent, importation 50 h100 pcuz cent; 

• Volume de transactions 10.000 30.000 Dh/jour;
 

" Cr~dit Al'approvionnement : 3 mois
 

* Credit la vente : 1 mois. 

Le credit n'est pas syst6matique, c'est Ala tete du client. Ce commergant se plaint du poids iscal 
du fait qu'il tient une comptab.lit6, ilestime que les voisins qui ne tiennent aucune comptabilitd Gont 
avantag6s dans la mesure oii il paye pour les autres. I1estime que les termes de fiscalitd ne s'adaptent pas 
au type de commerce qu'il exerce et ceci incite A la naissance d'un march, paral~le (.'u noir) tr~s 
important. 

March6 informel du change 

I1s'agit d'un march6 officiellement r6giement6 par l'Etat, dans ia mesure oi il donne la 
prerogative Acertains commergants de faire du change sur la base d'une tarification parflle la 
tarification officielle (bancaire). Toutefois, certaines pratiques sont d'usage au niveau de la majorit6 des 
bazars. Ainsi, on r6sume trois types de cas : les officiels, les officieux et les occasionnels 

Nous avons voulu 6changer 100 $ aupr~s d'un occasionnel au Casa-Port le 27 mars 1990. Pour 
r~f~rence, le taux officiel (AI'USAID et inconnu de notre dquipe auparavant) 6tait 8,079 le 26 mars et 
8,1032 le 28 mars : 

" Proposition: 8,00 Dh 

" Marchandage: 8,10 Dh. 

Lorsque l'on s'est renseign6 pour l'achat de 100 $, le tarif de vente de la place dtait de 8,70, 
(dont une marge de 0.60 Dh/$). Nous voulions connaitre le plafond quantitatif en proposant I'achlt de 
100.000 dollars. I1a r6pondu "meme si tu veux un camion de dollars, je le i'apportr.". C'est ssez 
caricatural de I'ampleur de ce marchd financier. 
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PARTIE TROIS 

Dans cette tentative d'approche du secteur informel, nous avons voulu dclairer certaines pratiques
et activit6s de ]a femme jusqu'A maintenant sous-reprdsentdes et n~gliges partiellement dans les 6tudes 
actuelles. 

Le contact aupr~s de cette population g6ndraement non localisde s'est effectud sous des angles
diffdrents : 

" 	 Visite sur le terrain de certaines places de grande frequentation f6minine 

• 	 Visite chez certaines femmes exergant des activit6s au foyer ; 

* 	 Recoupement d'activit~s travers des t6moignages (de clients, d'amis). 

Derb Essultan soutient une concentration d'activit~s f6minines. I1s'agit de femmes couturi~res 
sans local (ambulantes), exergant leur activitd dans la rue, Amene le sol ; les plus organisdes d'entre elles 
se regroupent dans un local. Un certain nombre de conventions informelles r6gissent cette communautd 
de femmes : 

• 	 Pour pouvoir exercer, une fille (une femme) doit faire preuve d'une competence reconnue 
(diplOme, formation par une "ancienne" ou reconnue comme performante par une
"ancienne") ; 

* 	 Le lieu d'exercice se pr6sente sous diverses formes 

Dans la rue : les filles ayant choisi une place (en g6ndral un passage stratdgique), celle-ci 
leur devient propre et reconnue comme telle. Si l'une d'entre elles s'aventure Aoccuper 
la place d'une autre, elle risque les foudres du groupe (marginalisation, dtournement de 
la clientele, mauvaise publicit6 ...). 

Ces filles ne paient aucun droit, le seul inconv6nient, est que les jours de pluie elles sont 
handicapp6es, faute d'abri. Toutefois, elles peuvent s'arranger avec le propri6taire du 
magasin d'en face en contrepartie d'une redevance journalire ; 

" 	 A i'int6rieur des petits magasins : en fonction de sa dimension et de la disponibilit6
d'espace, les femmes s'installent avec leur marchandises en file, et exercent leurs 
travaux. Celles-ci, contrairement aux autres payent au propri6taire du magasin un dO 
journalier de 1 A10 Dh par personne, en fonction de l'anciennet6 et de ia conjoncture. 

Couturi~res dans un petit magasin 

Magasin de cinquante metres carrYs, vingt machines (piqueuses), trente couturi~res (dont dix filles 
qui permutent sur les machines), dix apprenties. 

L'entretien avec l'"ancienne" nous a permis d'avoir les informations suivantes 
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" 	 Couturi~re, quarante cinq ans d'e:.pdrience, r.alisant un chiffre d'affaires journalier entre 100 
Dh A250 Dh, et paye pour le piLpridtaire du magasin 10 Dh/jour; 

* 	 Une apprenrie de quatorze ans, quatre mois de formation par l'"ancienne" (une phase visuelle 
d'apprentissage, une phase pratique d'apprentissage, sur le tas). Une fois qu'elle a appris 
maitriser la machine et donc spra considdrde Maalma (capable) elle donne un cadeau en 
nature Ala formatrice (tissu, parfum). 

Couturires dans la rue 

Une jeune fille de vingt-deux ans, exergant dans ia rue, ambigiie au d6but sur la dimension de 
la clientele, nous avons proc&16 par extrapolation sur la mati~re premiere engagde :1bobine de fil 70 
Dh peut durer deux mois pour rdaliser plus de soixante dix pi~ces (robes, pyjamas, chemises ...).
 

Le prix de main-d'oeuvre varie en fonction de la complexit6 du travail entre 15 Dh et 20 Dh (prix 

demandd). Certaines filles baissent le prix A10 Dh, celle-ci refuse de brader son travail. 

Prix d'une robe complete : 

Tissu (2 m) 25 Dh
 
Fourniture: 35 Dh
 
Fil : I Dh
 
Main-d'oeuvre 15 Dh
 
Prix total : 76 Dh.
 

Le 	 nombre de ces femrnmes avec machines est estim6 A plus d'une centaine sur la place;
ph6nom~ne extraordinaire qui a attird notre attention sur la dimension de l'apprentissage informel, non 
dvalu6, transmis de g6ndration en gdn6ration. L'"ancienne" par exemple nous a confirm6 avoir form6 plus 
de deux cent cinquante fillettes. La jeune fille de vingt deux ans en dtait Asa cinqui~me apprentie. 

Brodeuse au foyer 

Maride, deux enfants, (un gargon 4 l'6cole, une file au foyer, le mari travaille dans un magasin 
d'optique comme gdrant et touche 5000 Dh/mois), en plus de l'ducation des enfants et des charges de 
foyer, il paie un loyer de 1500 Dh.Li broderie qu'elle fait est ocrasionnelle sur commande, grace Ades 
connaissances (un ami, un memlbre de la famille). Elle a appris ce metier dans une 6cole priv e pendant
six mois (250 Dh/mois). Depuis elle a achet6 une machine 4 broder (2500 Dh) et y initie sa fille 

" 	 Le client ach~te la mati~re premiere (fil et tissu) 

• 	Le produit: nappes, serviettes ; 

" Prix : 	 pour la famille : 20 Dh/pi~ce
 
pour les 6trangers : 30 Dh/pi~ce
 

" D61ais : 	 Ipiece complete tous les trois jours
 
1 pikce simple par jeur.
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Le produits identiques sont commercialisables sur le marchd au meme prix (mati~re comprise),
la seule dfdrence est qualitative dans la mesure oii le travail dit "Artisanal" est plus cot6 que la 
fabrication industrielle. 

Coiffeuse Adomicile 

Elle a amm~nagd une salle chez elle pour l'exercice de l'activit6 de coiffeuse classique (brushing, 
coupe, teinture) : 

Prix brushing: 10 Dh
 
Prix coupe-brushing: 50 Dh
 

" 	 Les prix publics respectifs sont de 30 Dh et 100 Dh 

* 	 Le nombre de clientes par jour est estimd A sept ; le week-end, elle peut d~passer vingt 
clientes. 

Femme de charge (ou "bonne") 

Elle travaille Ami-temps dans un saloa de coiffure et nettoie les sols d'un immeuble le reste du 
temps. Elle a cinquante ans, trois enfants, dont un garcon donnd en adoption par sa famille, et paie un 
loyer de 250 Dh/mois. 

Evaluation de revenu mensuel 

Revenu du salon : 200 Dh
 
Revenu immeuble: 400 Dh
 
Enfant en adoption: 200 Dh.
 

A cotd de ces rentrdes, "stables", elle fait des travaux occasionnels 

Le linge : 30 Dh/jour, deux fois par semaine 
La vaisselle dans les fetes de famille : 50 100 Dh en fonction de la bonne 

volont6 des gens. 

Gu6risseur Fquih 

I1s'agit d'un saint qui a un don de gu6risseur de certaines maladies dites "mentales", que la 
m6decine moderne ne peut gudrir. 

Sans intention Apriori mercantile, cette personne prdtend faire b~n~ficier les "humbles" de ce
"pouvoir divin", de ce fait, il n'a pas de tarification pour la consultation : un p6cule de principe pour la 
baraka. D'apr~s les t6moignages cette barakan'est jamais infdrieure A 10 Dh, certains arrivent jusqu'A
50 Dh. Plus de cinquante clients par jour, certains disent une centaine, sans compter les gens qui suivent 
le traitement jusqu'A gudrison totale. 
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Le cas d'une femme enceinte qui lui rendait visite depuis son deuxi me mois de grossessejusqu' 
1'accouchement. 

March6 des Tapis ARabat 

Nous avons assistd Aune seance pldni4re d'accr6ditation et de contrOle de qualit6 des tapis A 
l'ensemble artisanal de Rabat, et Atravers certaines pratiques remarqu6es nous avons remont6 les filires 
relatives au secteur en g6n6ral et de 'activit6 des femmes en particulier. Ce contr~le de qualit6 rigoureux
n'est pas discriminatoire ; en effet, secteur informel et secteur formel de production se font concurrence 
dans le degr6 de ia qualitd produite. 

La pratique est la suivante : 

* 	 Un schdma de tapis est ddlivr6 par l'ensemble artisanal selon le type choisi (R'batit,Atlas, 
moderne ...) avec les normes de fabrication ; 

" 	 La r~alisation du tapis est soit organisde dans une usine "moderne" avec technologie 
sophistiqude, soit informelle par des femmes au foyer travaillant seules, en groupe, ou en 
coopdrative ; 

" 	 Le tapis ne peut atre commercialis6 sans l'aggr6ment de l'accr ditation de la qualitd 
(sup6rieure ou inf6rieure) jug6 par un Maalem mandatd par les responsables du Ministre de 
l'Artisanat ; 

* 	 Une fois le tapis pass6 au contr0le de la qualitd, un visa de qualit6 est appos6 sur le tapis 
moyennant un dO de 2 Dh/m2, et ainsi la commercialisation est rendue plus ais6e sur le 
marchd, du moins aupr~s des connaisseurs. Le processus du contr6le est autofinancd par ce 
visa ; aucune subvention est n6cessaire. 

Mais ce contr6le est d'une rigueur telle que pour agr6er un tapis "qualitd sup6rieure", il faut que 
sa production relive de la grande perfection. Un tapis peut en effet 6tre refus6 pour plusieurs raisons 

" 	 Un centimetre manquant dans la longueur ou la largeur; 

• 	 L'6paisseur du tapis 

* 	 L'homog6n6itd dans l'utilisation de la laine; 

" 	 Le dessin utilis6 dans le tapis doit r6pondre aux normes du tapis (une fleur, un carr6, un 
losange en plus ou en moins peuvent entrainer un refus) 

• 	 Le poids du tapis ; ou 

* 	 Les couleurs choisies. 

Cette complexit6 normative engendre un certain nombre de pratiques t~moignant de nouvelles 
formes d'activit6s informelles en cascades 
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Le premier constat est que le tapis dtant essentiellement l'apanage de ia fenme au niveau de la 
fabrication, nous avons remarqu6 une quasi-absence de cette population dans le processus de control. 

En effet, suite Aun certain nombre de refus r~pdt~s et aux difficultds insurmontables relatives A 
ce contr6le, un "pacte tacite" s'est 6tabli Ace niveau. Ce n'est plus les femmes qui se prisentent au 
contr6le mais ce sont les courtiers moyennant la part du lion sur la valeur du tapis : entre 150 Dh et 250 
Dh/m 	 par tapis. Ainsi, par une esptce d'entente, les tapis passent plus vite et le "Maalem du contr6le" 
y trouve son compte et si une femme enfreint la convention elle en pAtit (refus, critiques acerbes ...).
 

Evaluation 

* Femme au foyer :qualitd moindre; 

" Type de concurrence :usines (qualit6 dlevde). 

1. 	 Les courtiers travaillent de prefdrence avec les femmes au foyer (plus avantageux). Ils d~marchent 
les clients 4 un prix entre 350 Dh et 500 Dh/m2 en fonction du degr6 d'6veil de l'acheteur et 
proposent aux femmes au foyer pour un tapis 4m/5m (dix femmes A l'oeuvre) 280 Dh avec 
garantie d'obtention de l'estampille de qualit6. 

2. 	 Les usines ont leurs propres repr~sentants sur cette meme place, mais travaillent une qualit6 plus 
chore entre 550 Dh et 700 Dh/rn, et g~ndralement envoient une mensualit6 au "Maalem du 
contr0le" en cas de d~faillance de la qualitd. 

Activit6s non-6tudi~es 

Nous n'avons pas pu nous entretenir avec des voyants, comme pr~vu dans le programme de 
travail, du fait que cela coYncidait avec le Ramadan, pendant lequel les pratiques occultes sont interdites. 

Une sage-femme traditionnelle (qabla)a 6galement annuls un rendez-vous Ala suite d'un accident 
tragique d'un membre de sa famille. 
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ANNEXE C
 

LES CONTRAINTES POLITIQUES ET LE SECTEUR INFORMEL
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ANNEXE C
 

LES CONTRAINTES POLITIQUES ET LE SECTEUR INFORMEL
 

Le r6gime de politique fiscale, du crdit et de r6glementation de l'Etat vient encourager les 
socidt~s A fuir vers le secteur informel et, paralllement, A emp~cher le passage des entreprises
informelles au secteur formel o i elle pourraient contribuer aux recettes fiscales et oil leurs employs (tout 
comme le public) seraient mieux proteges. Nombre de personnes interrogdes par notre dquipe, dont des 
fonctionnaires, assimilent le secteur informel la contrebande, d~clarant Acet effet que cela d~coule de 
regimes douaniers et fiscaux ondreux. Cependant, ce point de vue est trop dtroit. Le probl~me a plus
d'ampleur et porte sur la separation du secteur informel productif de son homologue formel. Nombre 
d'entreprises du secteur informel utilisent efficacement leurs maigres capitaux et ressources. Elles sont 
intdgr~es dans l'6conomie mondiale (peut-8tre pour plusieurs si~cles). Ces soci~t~s sont sans doute plus
proches de l'avantage comparatif du Maroc que ne l'est le secteur de grandes enterprises. Puisque
diverses estimations situent le secteur informel aux 55 pour cent A75 pour cent de l'emploi au Maroc,'
les politiques ayant des r~percussions sur 'Tinformalitd" en auront dgalement, et d'importantes, sur 
l'6conomie et la fiscalitd. 

Nous tenterons de traiter ces sujets au present document et d'indiquer le domaine de recherches 
plus approfondies en la mati~re. Nos premieres conclusions sont que les mesures doivent faire plus
clairement la distinction entre l'alifgement de la pauvretd et la promotion des entreprises. Deuxi~mement,
certaines tentatives d'aide aux micro-entreprises et au secteur informel ont de fait rendue plus difficile 
l'int~gration vis~e. I1faut donc que toute aide aux petites entreprises ou aux entreprises informelles 
comporte une dimension politique qui prdvienne l'dlargissement de ce fossd. 

Nous 6tudierons tout particulirement la relation entre l'informalit6 et 

1) 	La politique fiscale 

2) 	 La politique mondtaire et des crdits; 

3) 	 La politique du commerce extdrieur et du taux de change; 

4) 	 Le regime juridique et de r~glementation ; 

5) 	 Les politiques sectorielles (aide aux secteurs prioritaires, dont les jeunes promoteurs et les 
petites entreprises). 

Nous examinerons dgalement l'effet dynamique d~favorable des regimes de politiques congus pour 
atre favorables aux entreprises en termes statiques, connus comme 6tant le probl~me de la "faille 
centrale". 

I La contribution de la valeur ajout~e sectorielle (et par-lA m~me du PNB) et la contribution 
potentielle aux recettes fiscales de l'Etat sont plus difficiles 4 estimer. Ce fut l'une des raisons de cette 
pr6-enquete. 
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Nombre de mesures de l'Etat marocain privildgient certaines activit s sdilectionndes. Leur liste 
comprend, entre autres : les onze Codes des investissements, le programme des jeunes promoteurs, la 
Loi 16, les plafonds des taux d'intdrets des credits et des ddp6ts, des programmes sp~ciaux d'incitation 
pour les exportateurs, des exemptions d'impOts et de droits de douane autres que ceux couverts par les 
montages lgislatifs nommds ci-dessus. 

Tout d'abord, il faut ajouter A cela la toldrance de l'Etat envers ce que l'on considrc 
g~ndralement atre le secteur informel. La rdticence des pouvoirs publics quant aux poursuites Al'encontre 
des petites entreprises qui ne respectent pas la loi d6coule d'une part des frais dlev& ct du petit profit que 
l'on peut espdrer au titre de l'application des lois, et d'autre part, de l'assimilation du secteur informel 
aux pauvres. Tout ceci constitue un certain "avantage" pour ces entreprises. 

Les activitds des pauvres ne sont cependant que l'un des aspects du secteur informel. Les PME 
productives sont un autre groupe totalement distinct (cf. graphique C-1).' La difference entre ces deux 
genres est souvent mal comprise, amenant une 
certaine confusion des attitudes et des politiques 
envers I'int~gralit6 du secteur informel, alors que 
seule une partie en est prise en consideration. 

Entre-

Deuxiimement, une politique qui favorise prlsos 
l'un doit forc~ment d~favoriser l'autre pour ce Pauvres PiE 
faire. Au Maroc, ceux qui sont ainsi d~favoris s Infor
ont la tentation de glisser dans l'informalit... Pour mllos 
prendre un exemple, prenons le cas, thWorique, en -'---
faveur de l'exemption fiscale (dans le cadre de Aetivitesdes Pauvres 
l'un de ces programmes). Lorsque l'Etat convient II 
d'une perte de recettes en faveur de certaines Graphique C-1 : Le secteur informel 
entreprises, ce sont les contribuables (grand 
public) qui doivent se partager une fardeau fiscal plus lourd. Ce qui 6loignera de nouveaux 
investissements peteutiels d'activitds imposdes plus lourdement en faveur d'activitds exemptdes, comme 
prdvu par les d~cideurs politiques. Ce nonobstant, cette mesure attirera dgalement Ies ressources 
existantes vers les activitds favoris~es, par la re-declaration d'activitds existantes pour faire en sorte 
qu'elles semblent correspondre Ala nouvelle definition, soit pour tirer avantage du nouveau rdgime soit 
pour dviter l'imposition relevde appliqude au restant des socidt6s du fait de l'exemption accordde 
certaines d'entre elles.3 Cela permet dgalement une concurrence ddloyale des entreprises privildgides 
l'encontre d'entreprises similaires dont les exemptions sont venues Aexpiration ou qui n'en b6ndficient 
pas. 

2 Les p~ches maritimes, selon certains crit res, peuvent etre la plus grande activitd informelle du 
Maroc. La fraude fiscale est une activit6 "informelle" Atous les niveaux. 

' Les repercussions d'une nouvelle mesure sur les autres contribuables sont ndglig6es lors de sa 
conception. Cependant, au Maroc, la majorit6 des entreprises sont dans le secteur informel et r~gleat une 
taxe en-dessous de ce que leurs activit~s sembleraient indiquer etre leur part ou se voient imposer un 
fardeau fiscal (y compris les amendes) n'ayant aucune relation avec leur niveau d'activitd 6conomique. 
Dans le secteur appell6 "formel" cependant, les avantages des codes fiscaux, douaniers et de 
l'investissement sont si importants que les repercussions sur le rdsiduel (la minoritd qui paie des impOts) 
ne peuvent etre ndgligdes. 
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Nombre des mesures que nous dtudierons Formalon Transforaton
 
sont de type macro-dconomique et d'autres seront eentre rises d'en ses
 
sectorielles et micro-conon. iques. Ces mesures
 
touchent diffdremment les entiaprises suivant leur
 
categorie, tout particulirement en termes de Enhr
croissance et de ddveioppement des entreprises M
 
individuelles. Les types de mesures, comme Pauvres piE
 
r4sum la figure 2, sont celles qui : touchent la Info
 
facilitd de crdation d'une entreprise, ont des malles
 
rpercussions sur la croissance des entreprises au # 1n o
 
sein du secteur informel et touchent la 
 Exp nslon 
transformation des entreprises informelles enentreprises formelles. Graphique C-2:

Politiques et dynamiques 

CADRE DE TRAVAIL DE L'ANALYSE DES POLITIQUES 

Politique fiscale 

Le meme cadre de travail th6orique s'applique aux politiques fiscales et commerciales et est donc 
citd ci-dessous. 

Notre base dconomique th~orique, pourjuger des rtpercussions de certaines politiques, est le rle 
du taux effectif de protection (TEP) d'une industrie ou meme d'une entreprise, repr6sentant dgalement
la protection de la valeur ajoutde dans cette activitd : 

TEPj = 

1-a 

(o4 j= tarif nominal surj, aj = coefficient entree-sortie de l'intrant i dans la production
dej, et les t sont les tarifs nominaux sur les entrants i). 

Etant donn6 les coefficients d'entrde-sortie a,,, (1) plus petit : la valeur ajout~e (1-Ea,1), plus
sensible : le TEP aux variations des tarifs, et (2) plus petits : les tarifs sur les entrees par rapport au tarif 
sur le produit, plus le TEP ddpasse le tarif nominal. Les t sont r&luits soit par la poiitique officielle, soit 
par un glissement dans I'informel. De plus, l'entrepreneur peut considdrer ]a main-d'oeuvre comme un 
intrant, dont t soot les charges sociales. 

Une entreprise qui b~ndficie le la Loi 16, du code des investissements, etc, pergoit une rentabilit6 
exag~r6e par rapport celle qui n'en ben6ficie pas. C'est prdvu dans l'optique de la Substitution des 
Importations, mOme s'il y a des alias importants qu'on essaye de r:duire par le PAS. 

Les entreprises qui peuvent 6chapper aux tarifs sur les entrdes peuvent dgalement recevoir une 
protection douani.re, meme si cette protection n'est pas accordde par les pouvoirs publics. Planifide ou 
bpontande, la protection donne un rentabilitd plus 6levde aux entreprises qui en b~ndficient, et sert .attirerdes ressources 6conomiques vers ce secteur et hors des secteurs non-protdgds. Ceci dchappe pour i'instant 

http:douani.re
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-I'attention du PAS, o4i ilest prdvu de diminuer la fourchette des tarifs Aune valeur moyenne de 25 pour 
cent. 

Cette compression des droits de douane r~duirait les distorsions entre les activit~s formelles. 
Cependant le niveau moyen des 25 pour cent auquel l'on tend offrira des stimulants importants ceux 
qui 1) ont besoin d'intrants non-protdg~s (ti= 0) par l'intermdiaire de plans officiels sp~ciaux ou par 
celui de la contrebande non-officielle et 2) vendent sur le marchd int6rieur protdgd (t.= 25%). 

Depuis 1988, les nouvelles entreprises (formelles) sont exempt~es de l'imp~t sur les soci6tds sur 
les recettes des exportations et ce pour 5 ans, date au-delA de laquelle elles b6ndficient d'une exemption 
de 50 pour cent. Le seuil du chiffre d'affaires de cet imp~t est de 2 million de DH d'exportations, contre 
10 millions auparavant. 

Du point de vue de la protection du chef d'entreprise potentiel contre la concurrence, la main
d'oeuvre est un intrant au meme titre que les autres. Si la soci6td cotise A la sdcuritd sociale, le t. de la 
main-d'oeuvre est d1evd, amenant le chef d'entreprise (a) remplacer la main-d'oeuvre par d'autres 
facteurs (r~duire le valeur du aj) ou (b) chercher des procdds afin de diminuer l'imp~t. 

Un TEP plus 6lev6 que dans le reste de l'6conomie attire des ressources vers un secteur donnd 
et augmente la production. Le march6 devrait y r~agir par un abaissement des prix, faisant b6n~ficier 
ainsi le consommateur de la m~thode. Le mur de la protection semble indiquer que ce ne sera pas le cas, 
amenant ainsi une repartition erron~e avec une trop grande activit6 dans ce s.cteur, le secteur informel 
en profitant aux ddpens du secteur formel. Cette perte d'efficacit6 doit 6tre ajout~e aux pertes de recette 
de l'Etat (qu'elle soit intentionnelle du fait de programmes sp~ciaux ou non, du fait de l'informalit6). 

C'est une solution du "faute de mieux". L'Etat d~pense (abandonne des recettes) pour soutenir 
les coots sociaux et ce, en offrant des stimulants inad&quats son secteur priv6. 11 fausse I'environnement 
afin d'encourager les entreprises soit Aremplacer la main-d'oeuvre par d'autres facteurs soit Autiliser une 
main-d'oeuvre non-imposde (sans charges sociales). La politique actuelle offre dgalement une certaine 
dichotomie :il n'y a pas de technologie par moins d'imp~ts. I1n'existe qu'un choix entre l'imposition 
int~grale et l'imposition nulle (formelle ou informelle), ce qui d~bouche sur une rigidit6 structurelle. 
Notre 6quipe a tent6 de trouver des plans d'assurance priv6e ou d'auto-assurance commerciale ou offerts 
par une organisation sociale comme celles existant parmi les pauvres en nombre d'autres pays en 
d6veloppement, afin d'6tablir une continuit6 des coots et un certain soutien aux travailleurs des PME entre 
les deux extremes. Ceci n~cessitera des recherches ultrieures d'orde sociologiques afin de determiner 
pourquoi la soci6td mal favorise n'avait pas crU d'institutions semblables d'une fagon spontan~e au 
Maroc :nous n'avons pas 6 en mesure de trouver de telles institutions. 

Puisque certaines entreprises b6n~ficiant de certaines prestations de l'Etat trouvent des fagons de 
faire renouveler ou proroger leurs avantages h la fin de la pdriode fix6e, il reste une forte dichotomie 
entre celles qui regoivent ces avantages et celles qui n'en regoivent pas. Ces derni~res auront plus 
tendance h 6lever leur TEJ en recherchant l'informalitd, ce qui mne Aun obstacle structurel a la 
transformation de l'entreprise au formel. 

Apr~s plusieurs ann6es de reprise dans le cadre du SAP, avec une croissance annuelle du PIB de 
5,6 pour cent et un exc~dent budgdtaire meme en 1987 et en 1988, 1988 enregistra un ralentissement avec 
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un d6ficit budg~taire qui reprdsentait 5,7 pour cent du PIB.' I1pourrait s'avdrer difficile d'assurer la 
pdrennit6 de la croissance des exportations puisque la croissance antdrieure a tird profit d'une basse 
utilisation des capacitds, alors qu'elle est aujourd'hui importante et qu'une croissance l'avenir des
exportations n~cessitera des niveaux d'investissement supdrieurs. Nous ne connaissons pas la contribution, 
qu'elle soit directe ou indirecte, des entreprises informelles la croissance des exportations. 

Le Code des investissements de 1983 a dlargi les exemptions de droits de douane au mat6riel 
importd destin6 Ades projets, qu'ils soient nouveaux ou dlargis, limitant les avantages aux PME des 
regions les moins d6velopp~es. L'imp~t sur le revenu des soci~tds a 6t6 ramen6 de 48 pour cent A40 pour
cent, aucun secteur n'a W ferm6 aux entr&es sauf les denrdes alimentaires de base (]a farine, l'huile et 
le sucre). Les bdn~fices peuvent Qtre rapatrids : les investisseurs trangers peuvent en effectuer le 
rapatriement sans autorisation pr.alable de l'Office des changes. 

Que ces programmes offrent ou non des avantages, il ont deux repercussions importantes sur la 
planification des affaires : des retards et un manque de souplesse. Les soci6t s prdfrrent souvent opter 
pour des m~canismes informels afin d'6viter ces deux effets. 

Les petites entreprises ne sont pas affect~es par les programmes sp6ciaux et ont d'autres coolts
Al'importation (incapacit6 de remplir les conditions du regime de I'admission temporaire, manque de 
renseignements quant Ason existence m.me) qui viennent s'ajouter au manque de marches garantis pour
leurs productions qui leur permettraient de prendre de tels engagements contractuels. Le r6le des pouvoirs
publics, tel que ces entreprises le pergoivent, n'est pas celui du minist~re des Finances et des Affaires 
6conomiques, mais celui du minist~re de l'Int6rieur dans un petit environnement fiscal et non-enregistr6.
De ce fait, les mesures de libdralisation 6conomique sont bien plus faibles et leur application varie 
fortement suivant la localit6, au point oii les entreprises le plus petites n'en voient absolument pas les 
effets.5 I1faut noter en passant que l'informalit6 est bien plus faible au niveau local : les repr6sentants
municipaux officiels connaissent bien mieux ces entreprises. 

Un imp~t local, la patente, 6rige un mur fort 6levd qui devra etre franchi afin d'6tablir une
 
entreprise formelle. La patente est payable lorsque l'entreprise est cr6de, qu'elle ait ou non une
 
production. Elle est 6galement fondde sur la valeur immobili~re locative tout comme sur les 6quipements.

Ce qui offre un stimulant Ala dissimulation du capital aux d6pens d'une organisation plus efficace. Alors
 
que l'intensit6 de capital devrait etre d6courag6e dans une 6conomie Aforte intensitd de main-d'oeuvre,
c'est l'utilisation des capitaux qui devrait etre impos6e, ou mieux encore, il devrait y avoir un imp~t A* 
la production syst~matique qui ne favoriserait aucun des facteurs. 

Le rapport Ernst & Young 6noce les 6tapes difficiles A traverser afin d'enregistrer une 
entreprise. L'objectif du regime des mesures devrait 8tre d'ins6rer graduellement des entreprises en 

' L'int6ret qui est accordd par les pouvoirs publics Anotre 6tude porte sur l'otention d'une meilleure 
mesure du PIB. I1faut cependant atre prudent cependant puisque les composantes "manquantes" du PIB 
ne repr6sentent qu'une contribution marginale aux recettes des pouvoirs publics centraux. Elles pourraient 
etre plus importantes pour les pouvoirs publics locaux. 

' A l'opposd, la creation d'une zone franche au Sri Lanka a amen6 une forte r&luction des cofts et 
une disponibilitd accrue des intrants pour les petites entreprises qui ne profitaient pas des avantages
douaniers, provoquant une croissance des petites industries meme dans les r6gions auxquelles le concept 
de zone franche ne s'appliquait pas. 
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exploitation dans l'6conomie formelle et non pas de crier un regime qui doive atre totalement suivi d~s 
le premier jour de l'inauguration. 

Politique monitaire et du cr6dit 

L'interm&liation financi~re est relativement bien d~velopp6e avec un rapport M2/PIB de 0,47 A 
la fin de 1988. Le march de capitaux s'est faiblement ddveloppd de par une faible Bourse ACasablanca, 
ce qui n'est pas l'objet de notre 6tude. Le capital Arisques est quasiment non-existant pour les petites
entreprises. Dans nos recherches sur le terrain, il semblerait cependant que le cr~dit-fournisseur informel 
en faveur des nouvelles entreprises soit important. 

En rigle g~ndrale, le syst~me n'offre pas les conditions n~cessaires la mobilisation de I'6pargne. 
L'dpargne personnelle (des chefs d'entreprises, de leurs families et amis) est presque la seule source de 
capitaux de ddpart des entreprises. Le crddit bancaire est normalement utilis6 pour financer une partie des 
capitaux d'exploitation ou, au-delA d'une certaine importance, de l'expansion. Dans le monde entier, les 
programmes visant Aencourager les banquiers Aaccorder des prets pour les capitaux de d6marrage ont 
amen6 des formules de haut risque pour la banque et pour les chefs d'entreprise fortement endettds. Un 
plus fort taux d'int~ret et une souplesse de prise de depOt pourraient redresser cette situation, avec, peut
tre mame, une plus grande anonymit6 de l'dpargnant. 

Les banques commerciales doivent retenir 35 pour cent des dep6ts Avue sous forme d'instruments 
de tr6sorerie et 15 pour cent en cr&Iits s~lectifs et obligations de la CNCA, de la CIH (logements) et de 
la BNDE. La BAM rd-escompte les credits A l'exportation et certains cf~dits de commercialisation des 
cultures Ades taux subventionn~s. A la fin 88, 12 pour cent du credit total de la Banque Centrale a 6t6 
r6-escomptd, dont 90 pour cent pour les exportations. I1n'en reste pas moins que le service est sv~re, 
assorti de retards et d'un manque de soupesse. 

La plupart des taux d'intdret sont encore dfinis par l'administration, les taux de d~p6t sont 
positifs en termes rdels ce qui favorise la mobilisation de l'6pargne et, partant, l'auto-financement des 
capitaux, mais n'est pas tr~s utile aux institutions formelles. Les r6formes de 1985 ont relev6 les taux de 
prets de 2 pour cent en moyenne et l'introduction de plafonds et de planchers, plut6t que de taux uniques, 
a introduit un 6lment de concurrence. 

Le taux d'intdret n'est pas reli6 Ala "pr~carit" de l'emprunteur. IIest 6lev pour les socidt s bien 
6tablies dans le cadre du regime actuel, mais il est tr~s bas lorsque le risque du secteur informel est .joiad 
aux taux formel, ce qui signifie que les preteurs ne fourniront pas de crddit Ade telles entreprises. 
Certains taux effectifs de cr&Jit productif informel atteignent 80 pour cent reposant sur l'annualisation 
de l'escompte accordd pour les paiements anticip~s, il y a donc, de notre experience, place pour 
l'interm&liation. 

L'encadrement des cr&lits est la distorsion la plus importante qui touche la distribution parmi les 
institutions financires. Nous connaissons mal la distribution sur le march6 informel du crddit et ce 
pourrait ,tre des renseignements utiles d'enquete. Le syst~me existant maintient n~cessairement un 
contr0le mondtaire et ure macro-stabilit6 tout en finanqant un important deficit public au coOt d'une 
importante dviction du secteur priv6 par les pouvoirs publics et d'une concurrence attdnu6e entre les 
banques (les stimulants sont faibles pour la mobilisation des ddp6ts si les banques ne peuvent qu'investir 

la marge en instruments de trdsorerie du fait de plafonds). Les banques se concentrent donc sur les prets
Amoindre risque et exercent ainsi une discrimination Al'encontre des petits emprunteurs Arisque. L'on 
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a prdvu une dlimination graduelle de 1'encadrement d'ici Ala fin 90, mais cette mesure a 6 suspendue
(cf. La Vie dconomique du 16/3/90, p. 4). 

Les rdpercussions g6ndrales en ont dt6 que 1) les socidt~s informelles n'utilisent pas le crdit 
formel (ni les autres services bancaires), 2) une discrimination est appliqu e quant A i'accs au credit 
formel et 3) les banques n'acqui~rent pas d'expdrience du marchd particulier qui consifte t satisfaire les 
besoins financiers desdites socidt~s. 

Le r6gimI de cr6dit n6cessite une 6tude plus approforidie tout particuli:ement quant au soutien 
des r6seaux informels de cr6dit (le cr&it-fournisseur ou l'expdrience de TaIwan d'application de contrats 
implicites par la remise de cheques post-dates en d~pit du caract~re ill-.gal de ces derniers) afin 

" De r&tuire les agios de risque 6lev s du crxlit informel ; 

" 	 D'accroltre 'intermdiation par le truchement de cette voie 

* 	 De relier plus 6troitement le credit informel au cr6dit formel sous la tutelle de la Banque 
centrale. 

La 	politique du commerce ext~rieur et du taux de change 

Les aspects macro-6conomiques du sujet ont dt6 trait~s dans le cadre de la politique fiscale
(section I ci-dessus) puisque leurs effets ne peuvent en etre distingu6s. Le Maroc a effectu6 des progr~s
exhaustifs de rdforme G. cette politique dont nous ne ferons ici que le r~sumd et le commentaire. 

Depuis 1983, la protection tarifaire et non-tarifaire a W diminu e. Le Maroc a progressivement
r~trdci une gamme, prdc&Iemment large, d'imp6ts commerciaux et a remplac6 par des tarifs certaines 
restrictions quantitatives. De ce fait, environ 90 pour cent d- la valeur totale des importations n'est pas
soumise Ala licence, par rapport A38 pour cent Ala fin de 1983. La part de la fabrication intdrieure 
protegde par les quotas est passde de 60 A35 pour cent pendant cette m~me p~riode. Les droits de douane 
maximum ont dt6 progressivement diminus et sont aujourd'hui (en 1989) de 45 pour cent. Les droits 
moyens ponddr~s de dou:me des produits manufacturds sont retomb~s de 30,6 pour cent en 1983 a21,6 
pour cent en 1987. D'ici Aia fin de 1990, seuls 15 pour cent de la production intdrieure devraient etre 
prot6gs par les exigences de licence d'importation, avec une reduction des restrictions quantitatives A 
partir de cette date, limits Ades cas exceptionnels et dfiment justifids. 

L'adoption du International Harmonized System et l'incorporation progressive de catdgories A6 
chiffres en partant des 8, simplifie la nomenclature actuelle des droits de douane 6tablie, auparavant, en 
fonction des socidtds. Le Maroc a r6cemment introduit des prix-plancher pour certaines importations du 
fait du dumping. Les plans de remplacement des ces derniers par une procedure de sauvegarde plus
transparente et non-discr~tionnaire dans le cadre du PAS ne sont pas encore intervenus. lls profiteraient 
aux 	entreprises informelles en reIduisant ia discrimination de l'accs aux intrants "subventionn~s". 

Mesures d'exportation 

La licence d'exportation a dtd abolie pour presque tous les produits industriels, agricoles et 
miniers. Le monopole de l'Office de la commercialisation et d'exportation pour les exportations 
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alimentaires a 6 dlimin6 et l'imp6t statistique sur les exportations (0,5 pour cent) a 6t6 abrog6. La 
proclure d'admission temporaire (AT) a W dlargie et rendue plus efficace, bien que notre dquipe ait 
d~couvert des fuites exhaustives des articles enregistrds en AT vers le secteur informel. L'AT est passge 
de 9,1 pour cent des importations en 1983 19 pour cent en 1988 y compris le taux de freinte auto
d~clard, l'enlvement sur place d'intrants import~s et de productions export~s, l'introduction de garanties
globales et mutuelles afin de couvrir des droits 6ventuels sur des articles de I'AT lorsqu'i!s ne sont pas
rd-export6s. Le principal problme a 6td l'inflexibilitd du r6gime juridique et r6gulatoire, tout 
particulirement des douanes lors de l'application de ces exigences. 

Les arrangements de financement pour 1'exportation ont 6td simplifids, les plafonds de crddit A 
l'exportation prd-exp&tition ont dt6 relevs A1-2 mois des exportations et le financement post-expedition 
prorogd A 180 jours. Les lettres d'exportation peuvent atre r6-escomptdes 4 I'dtranger pour r6gler les 
importations et une entreprise pourra rggler le service de sa facture d'importation grace au produit des 
exportatiot, sans passer par la Banque centrale. Cette derni~re rd-escomptera 6galement certains articles 
d'exportation. Tous ces 6ldments ne s'appliquent qu'aux exportateurs directs. I1n'existe pas encore A 
I'heure actuelle d'assistance indirecte i l'exportation qui pourrait profiter aux petits fournisseurs informels 
da interm&liaires qui prockdent auxdites exportations. 

Promotion de l'investissement 

La promotion de l'investissement touchera les entreprises informelles plus importantes et les 
activit~s informelles dans lesquelles s'engagent des entreprises de plus grande taille. Ce sont les impOts
plus lourds qui sont appliquds avant m~me que la production ne commence qui, en g6ndral, ddcouf gent 
tous les projets d'investissement autres que ceux Lui sont fortement planifids et non pas le type de proj.t 
que la promotion de l'investissement avait pour but de soutenir. 

L'application de la loi de marocanisation de 1973 n'a 6td suspendue qu'en ddcembre 1989, il est 
donc trop tot pour voir si cela aura des r6percussions sur l'augmentation de la concurrence au sein de 
l'dconomie formelle. 

Une dtude exdcut6e par MCI (1989) sur les exigences administratives restreignant les 
investissements industriels est en cours. Une Lettre royale du 14 juin 1989 a amen6 Aun nouvean syst~me 
d'aval automatique des projets d'investissement qui ne seraient pas avalis6s en l'espace de det, mois, et 
ce afin de conduire Ades procdures de simplification. I1est encore trop tot pour dire I'eficacit6 de cette 
mesure lors de sa mise Aexdcution, tout particuli~rement en ce qui concerne l'attitude des autoritds de 
r6glementation qui n'ont pas eu la possibilit6 de ddposer de proposition quant A la socidtd apr s sa 
crdation. 

Jusque rdcemment, la plus grande partie de l'accroissement des investissements s'est faite dans 
le secteur des textiles avec un lien direct ou indirect 4 la productior A I'exportation. L'investissement 
moyen par emploi cr66 est passd de 11.000 DTS en 19134 A 8.800 DTS en 1988 ce qui d6montre une 
concentration d'investissements dans des domaines h intensitd de main-d'oeuvre, tout particuli rement 
dans les textiles, pour lesquels le Maroc dispose d'un avantag- comparatif. Ce qui indique des domaines 
disposant d'un potentiel de croissance accrue. Notre dquipe a cern6 des pratiques d'investissement 
efficaces comportant des machines d'occasion, la duplication locale de biens d'6quipement 6trangers A 
la pointe du progrs et l'adaptation de technologies importes Ades mdthodes locales 4 forte intensitd de 
main-d'oeuvre. 
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Les entitds particuli~res importantes tirent profit des distorsions de prix, qu'elles proviennent de 
murs tarifaires ou de prix homologu s. Elles s'opposeront Ades tentatives de passage Aun environnement 
de prix moins fauss s. I] est possible, dans la mesure oti une dlimination totale des distorsions de prix 
est, et sera, impossible, de r~duire ces derni~res de fagon d~tourne : 

En premier lieu, les exportateurs ne sont pas ceux qui profitent des distorsions de prix puisqu'ils
vendent sur un march6 internatio.ndi, non-protdgd. Les restrictions des importations leur rendent la vie 
plus difficile en ne leur offrant un accbs qu'A des prix fauss63 ou par l'interm.diaire de procedures
bureaucratiques longues, lourdes et parfois imprdvisibles. Tout r6action rapide est impossible dans le 
cadre d'un tel regime. Nous piuposons ci-dessous ( la section 6) des procedures qui renforceront les 
secteurs de la socidtd qui b~n~ficieront directement d'une r6forme de politique et nous I'appuierons lors 
de d6bats sociaux et auprbs des pouvoirs publics. 

En second lieu, les zones de traitement des exportations telles qu'elles existent dj ,sont trop
6troitement lides au sectour formel de taille, souvent, plus importante. Les plans "aveugles" qui ne 
prennent pas en consid6ration le r6gime d'enregistrement de l'entreprise pour la permission d'exploitation
dans ladite zone, pour les plans de remboursement des droits de douane, pour les entrepOts douaniers ou 
les programmes similaires, 6largiraient leurs avantages aux secteurs les plus dynamiques de l'dconomie, 
comme ce fut le cas au Sri Lanka au d6but des anndes 80 au profit de toutes les petites entreprises. 

Ces deux propositions devront atre dtudi es plus avant. 

Rgime juridique et r~gulatoire 

Les procedures administratives sont les moyens par lesquels les pouvoirs publics cherchent A 
protdger le grand public des abus. Elles permettent l'Otablissement de contrOles dconomiques et le 
rassemblement de statistiques pour rationaliser les prises de decision en mati~re de politique dconomique. 
Lots de leur application, les organismes publics en oublient souvent !'objectif. Meme lorsque l'application
elle-iname n'est pas on6reuse, notre 6quipe a d6couvert que la perte de souplesse, les longs d6lais de 
r~ponse et les efforts n~cessaires afin de justifier ces proc&lures seront des raisor, pour les entreprises 
informelles, de le rester. 

Depuis 1983, le PAS et le programme de stabilisation amnent une politique de taux de change
souple, des 6changes commerciaux lib6ralis~s par des droits de douanes r&luits et une protection non
tarifaire, une lib~ralisation graduelle du secteur financier, une mobilisation des ressources intdrieures 
accrue, une meilleure efficacit6 des investissements publics, la promotion des exportations et la 
simplication des procedures administratives pour le commerce international. 

Quatre-vingt dix pour cent des nouvelles PME ont choisi la forme de sociWt anonyme qui est 
ondreuse et inadequate pour elles. Ce qui est le fait du rdgime r~gulatoire (cf. Ernst & Young, p. 2) et 
l'on devrait mettre leur disposition et les informer des formules plus approprides. 

Pour module de r~forme, un ministere a dt6 converti A une r~glementation de march6. Le 
minist~re des TPFPFC n'exige des dcoles de formation professionnelle que le respect de certaines normes 
de formation. 

Notre 6quipe propose, dans le pr&sent rapport, qu'une 6tude de simulation soit effectude afin de 
determiner les anti-stimulants rdels crds par des lois et des rdglementations prdcises. Cette dtude offrirait 
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mati~re analytique Adiscussion avec les ddcideurs politiques qui ne prennent en considdration que les 
aspects positifs des exigences proposdes ou rdelles. Elle donnerait dgalement un fondement Ala conception 
de rdgimes optionnels qui pourraient remplir le m8me objectif. 

La faille centrale 

Biggs et Oppenheim (1986) ont d6couvert aux Philippines que les politiques publiques privildgiant 
les grandes et les petites entreprises am~neront, au fil du temps, Aune 6conomie constitute d'un grand 
secteur de petites entreprises et en difficultd, et d'un petit secteur de grandes entreprises rentables, et 
presque rien entre les deux. Leur analyse en la mati~re, r6sum6e par les termes "la faille structurelle 
centrale", est cons6quente Adivers degr~s suivant les pays. Nous pensons qu'elle est cons~quente pour
le Maroc et qu'elle sert d'avertissement Al'introduction de pronrammes des pouvoirs publics marocains 
(y compris les programmes soutenus par des bailleurs de fonds) visant Adtayer le secteur informel et les 
petites entreprises ou les micro-entreprises. Voici l'argumentation de Biggs et Oppenheim telle 
qu'appliqude au Maroc par nos analystes : 

I. 	 Les pouvoirs publics privilgient les grandes entreprises modernes par le truchement d'avantages
financiers, fiscaux et douaniers (droits d-z douane export/import). Leur intention est de privilgier 
les entreprises nationales par rapport aux entreprises dtrang~res, alors qu'en rdalitd c'est par 
rapport 4 des entreprises nationales (en g6n~ral des PME) qu'elles sont privil~gides, entreprises 
auxquelles l'on n'aura pas accordd ces memes avantages, c'est-A-dire des entreprises de taille 
moyenne qui sont soumises 4 une concurrence ddIoyale de la part des grandes entreptises 
privildgides par les pouvoirs publics ; 

2. 	 Les pouvoirs publics privildgient les petites entreprises familiales ou artisanales, ayant souvent 
trait Ala pauvretd, par le truchement de a) mesures actives comme les credits subventionn~s, une 
formation professionnelle (loi 16), des programmes pour PME, etc et des b) mesures passives
comni. la toldrance envers l'informalitd des PME par la non-application des lois et des 
r~glementations qui, dans le cas contraire, imposeraient des frais Aces memes entreprises. 6 Ces 
mesures, en rdalit6, imposent un lourd "imp~t" A I'dvolution d'une petite taille 4 une taille 
moyenne, tout particuli rement si cela entraine le fait d'etre forc6 Apasser dans le secteur formel. 
Ce qui est tout particulirement vrai puisque le fait de s'inscrire Aune prestation (comme la 
CNSS) force le chef d'entreprise Ase signaler Al'attention des autoritds qui appliquent les autres 
prestations peut-&re plus ondreuses (I'IS ou la TVA). Au-del de l'importance de cet "imp~t" sur 
ia croissance, il faut signaler la nature alatoire de son seuil d'imposition, comme le cas d'une 
socidtd qui dchappe Aune exigence aujourd'hui mais qui ne le pourra demain. Ce qui conduit A 
une forte incertitude au fur et Amesure que les socidt~s se rapprochent de la taille Alaquelle elle 
pourront etre d6tectdes pour une raison quelle qu'elle soit, ce qui d~courage la croissance ou la 
fusion de localisations du travail dispers6es alors que ces soci~t6s sont encore d'une taille 
relativement petite ; 

Nombre de ces lois sont inapplicables aux petites entreprises, l'inaction des pouvoirs publics peut 
donc provenir d'une fausse sympathie pour les pauvres ou d'un point de vue plus pratique qui est celui 
de r6aliser que la loi est irrdiste. Quoi qu'il en soit, ces lois am~nent les entreprises s'installer dans 
I'informel. 
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3. 	 Ces deux regimes de mesures favorables ddfavorisent, entre elles deux, les entreprises de taille 
moyenne qui existent et qui sont sujettes Ala concurrence ddloyale d'en haut et d'en bas, tout en 
ddfavorisant l'dvolution des petites entreprises en des entreprises de taille moyenne. Au fil d'une 
pdriode suffisante de temps (et la ddcennie, ou presque, d'application de ces mesures est plus que
suffisante) le mitan de la distribution en taille des socitds s'affaiblira de plus en plus et 
l'conomie se marquera de plus en plus d'une distribution bi-modale en taille des socidtds, avec 
un grand secteur de sociktds informelles et de petite taille, un petit secteur de grandes entreprises
"modernes" et un trbs petit mouvement d'6volution de la petite Ala taille moyenne ou m~me A 
la grande taille. C'est IAla faille centrale. 

Interventions promotionnelles 

Nous ne proposons pas d'interventions ia prdsente annexe et ce, afin de reconnaitre les 
interventions qui existent aux fins d'aide au secteur informel et de proposer des lignes directrices pour 
que leur rdforme soit plus consdquente. La rdussite des interventions depend fortement de l'environnement 
rdgulatoire et politique et ne peut tre prise en consideration que dans ce contexte. 

La meilleure intervention est de rdduire la discrintination de l'environnement auquel sont 
confront~es les entreprises du secteur iformel. Ce qui est d6jA en cours dans le cadre du PAS. D'autres 
plans sont Al'tude au Minist~re du Plan, d'autres ne sont pas aborddes du fait de leur caract~re politique
d~licat. C'est vers ces dernires que nous nous tournons. Toute intervention visant promouvoir une 
croissance dynamique doit atre soigneusement conque afin de ne pas r6-orienter les efforts individuels vers 
une recherche, socialement improductive, de maximisation de la rente. Biggs et Levy7 proposent trois 
principes ddcoulant de l'analyse de Biggs de la faille centrale et cinq exemples d'interventions potentielles
dans le cadre dudit environnement, dont quatre sont pertinents au Maroc. Les trois principes sont les 
suivants' 

1. 	 Les interventions devraient atre conques en accordant une attention soigneuse A leurs 
repercussions sur la structure de 1industrie. Elles devraient soutenir le milieu dynamique des 
petites et moyennes entreprises en progression, principalement du secteur informel, plutOt que
de ne porter que sur les plus grandes entreprises ou les micro-entreprises et l'artisanat ; 

2. 	 Les interventions devraient rdduire au minimum ou dliminer l'6l6ment discr~tionnel des 
reprdsentants officiels quant A qui aura accbs aux avantages offerts. Les interventions 
discrdtionnaires offrent la possibilitd de rdpartir les prestations suivant des critres qui ne sont pas
relis au potentiel de performance, 6liminant les entreprises qui ne bdndficient pas d'un moyen
d'accbs spdcial. Les prestations non-discrdtionnaires encouragent les entreprises Addposer leur 
demande sans prjugd; 

3. 	 Les interventions lides Ala performance des exportations imposent un crit~re d'efficacit6 A la 
production et la distribution. Ces mesures rehaussent le caract~re concurrentiel international du 
Maroc sur une base dynamique. La rdussite sur les marches 1i'exportation est une mesure 
ambigile pour juger du progr~s vers un ajustement structurel. 

La prdsente section repose dans une grande mesure sur l'analyse de Biggs et Levy (1988, p. 42 A 
51) et reprend leur formulation lorsque possible, dlargie et amendde de faqon Acorrespondre au cas du 
Maroc. 
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En uivant les principes de Biggs et Levy, les interventions dans un environnement faussd 
pourront comprendre : 

1. 	 La promotion des marchds financiers informels, non pas par des liens directs avec le secteur 
formel mais par des r6glementations permissives afin de canal iser les fonds du secteur formel vers 
des activti s prometteuses du secteur informel. Dans certains pays ce furent les sources 
informelles de cr&Iit, plut~t que des programmes sp6cifiques de pr~ts, qui constitu~rent le pilier 
central des financements de petits entreprises en dvolution. Nos entretiens sur le terrain indiquent 
que c'est fortement le cas du Maroc (cf. section II-C) et nous avons recommand6 des 6tudes plus 
approfondies visant clarifier le r0le du secteur financier informel (cf. section V-B. 1). Un long 
historique d'6checs en nombre de pays divers confirme le fait que les institutions formelles de 
cr6dit ne disposent pas des renseignements ni des stimulants en vue de prets des entreprises 
dvolutives prometteuses mais non encore bien 6tablies 

2. 	 La garantie des prets des fonds de roulement pour les exportations. Le manque de fonds de 
roulement plut~t que de capitaux d'investissement reste une limitation importante de l'expansion 
de petites entreprises en progression. La quasi-total it6 des entreprises interrogdes avait une grande 
partie de ses fonds propres bloqu6s dans un cr&iit-fournisseur qui apparait comme le grand goulot 
d'6tranglement. Le lien avec les exportations garantit que le financement sera dirig6 vers des 
activit6s relativement productives et qu'il pourra soutenir les taux d'int6rt du secteur formel ; 

3. 	 Offrir des stimulants afin de promouvoir l'entr6e des n~gociants des exportations. La 
multiplication de ces derniers de taille moyenne r~duit les coOts des transactions internationales 
et fait b6n6ficier les producteurs du secteur informel des avantages des 6changes commerciaux 
internationaux. Les n6gociants diminuent le coot de la prise de connaissance des marches 
6trangers. Saulniers (1988) a conclu que la position de monopole des exportateurs ACasablanca 
pour I'achat du safran avait empech6 l'apparition de cette culture d'exportation au potentiel 
important. Les TME offrent un groupe de n6gociants dventuels qui sont utilisds aujourd'hui par 
le secteur informel (en se fondant sur des renseignements tires des entretiens Casablanca). 
L'entr6e d'autres n~gociants pourrait 8tre encourag e ; dans ce sens, 

4. 	 Fournir des stimulants s6lectifs pour l'entr6e de soci~tds internationales qui exportent des produits 
finis, avec I'ampleur de stimulants ayant trait Al'importance des ingr&lients locaux (non pas le 
traite'nent des exportations dans le cadre du r6gime de I'AT qui encourage les grandes entreprises 
et celles qui exploitent des intrants import~s) de fournisseurs inddpendants. Nous sommes 
conscients de la forte r6sistance qui sera opposde Acette dernire proposition, au Maroc, et ne 
l'incluons que par souci d'int6gralit6. 

Nous concluons en rdp~tant que ces interventions ne sont pas des changements proposds, mais 
qu'elles illustrent la configuration des r6formes que des interventions existantes pourraient prendre, en 
harmonie avec des modifications de politique afin de mieux insdrer les segments formels et informels de 
i'conomie marocaine. 



GEMINI PUBLICATION SERIES 

GEMINI Working Papers: 

"Growth and Equity through Microenterprise Investments and Institutions Project (GEMINI): Overview 
of the Project and Implementation Plan, October 1, 1989-September 30, 1990." GEMINI Working Paper 
No. 1. December 1989. 

"The Dynamics of Small-Scale Industry in Africa and the Role of Policy." Carl Liedholm. GEMINI 
Working Paper No. 2. January 1990. 

"Prospects for Enhancing the Performance of Micro- and Small-Scale Nonfarm Enterprises in Niger."
Donald C. Mead, Thomas Dichter, Yacob Fisseha, and Steven Haggblade. GEMINI Working Paper 
No. 3. February 1990. 

"Agenda Paper: Seminar on the Private Sector in the Sahel, Abidjan, July 1990." William Grant. 
GEMINI Working Paper No. 4. August 1990. 

"Gender and the Growth and Dynamics of Microenterprises." Jeanne Downing. GEMINI Working
Paper No. 5. October 1990. 

"Banking on the Rural Poor in Malaysia: Project Ikhtiar." David Lucock. GEMINI Working Paper 
No. 6. October 1990. 

"Options for Updating AskARIES." Larry Reed. GEMINI Working Paper No. 7. October 1990. 

"Technology - The Key to Increasing the Productivity of Microenterprises," Andy Jean, Eric Hyman, 
and Mike O'Donnell. GEMINI Working Paper No. 8. November 1990. 

GEMINI Technical Reports [Not for general circulation]: 

"Jamaica Microenterprise Development Project: Technical, Administrative, Economic, and Financial 
Analyses." Paul Guenette, Surendra K. Gupta, Katherine Stearns, and James Boomgard. GEMINI 
Technical Report No. 1. June 1990. 

"Bangladesh Women's Enterprise Development Project: PID Excerpts and Background Papers." Shari 
Berenbach, Katherine Stearns, Syed M. Hashemi. GEMINI Technical Report No. 2. October 1990. 

"Assessment of the Informal Sector in Morocco." Eric Nelson. GEMINI Technical Report No. 3. 
November 1990. 

"Small Enterprise Assistance Project II in the Eastern Caribbean: Project Paper." James Cotter, Bruce 
Tippet, and Danielle Heinen. GEMINI Technical Report No. 4. October 1990. 



External Publications: 

"Training Resources for Small Enterprise Development." Small Enterprise Education and Promotion 
Network. [Forthcoming.] 



Maroc : Conception 

d'une Enquete pour 

une Etude du Secteur 

Informel 

GEMINI Technical Report No. 3 

GROWTH and EQUITY through MICROENTERPRISE INVESTMENTS and INSTITUTIONS 
624 Ninth Street, N.W,, Sixth Floor, Washington, D.C. 20001 

DEVELOPMENT ALTERNATIVES, INC. • Michigan State University • ACCION International • 
Management Systems Internutional, Inc. • Opportunity International • Technoserve • World Educatiun 



Maroc : Conception d'une Enquete 

pour une Etude du Secteur Informel 

par
 

Eric Nelson
 
Housni El Ghazi
 

Novembre 1990
 

This work was supported by the U.S. Agency for International Development Mission in 
Morocco through a buy-in to the Growth and Equity through Microenterprise Investments and 
Institutions (GEMINI) Project, contract number DHR-5448-Q-01-9081-00. 



TABLEAU DES MATIERES
 

Page 

COMPENDIUM EXECUTIF v
 

CHAPITRE UN
 
ACTIVITES DE L'EQUIPE 1
 

ETUDES DOCUMENTAIRES 2
 
Les 6tudes statiques 2
 
Les 6tudes dynamiques 

APPROCHE DEPARTEMENTALE 

5
 
6
 

Les 6tablissements publics 6
 
Les associations professionnelles 

APPROCHE EMPIRIQUE 


8
 
Le secteur privd 9
 

10 

CHAPITRE DEUX
 
APERi;U DU SECTEUR INFORMEL 13
 

MANQUES DE DONNEES ET FAIBLESSE DES MODELES 15
 
L'6cart entre les revenus et les ddpenses 15
 
Le contrOle de la fraude fiscale et autres tests de conformitd aux lois 16
 

17 
Les masses mondtaires 
Le march6 du travail 


18 
LES ACTIVITES DES FEMMES 19 
ACTIVITES FINANCIERES 24
 
POLITIQUES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 27
 

CHAPITRE TROIS
 
METHODOLOGIE 33
 

CRITIQUE DES ETUDES EXISTANTES 33
 
36Etudes du Minist~re du Plan 


Etudes monographiques 43
 
NECESSITE DE QUANTIFIER ET DE DELIMITER LE SECTEUR INFORMEL 44
 

45Autres 6tudes 




CHAPITRE QUATRE
 
APPROCHE DYNAMIQUE 47
 

TENDANCE ACTUELLE DE L'EVOLUTION 47
 
INADEQUATION DES POLITIQUES 50
 

Ecart de la Idgislation et de la r~glementation 53
 
Syst~me de financement 54
 

SIMULATION D'UNE TRANSFORMATION AU FORMEL 56
 
Comptabilitd 58
 
Enregistrement 59
 

CHAPITRE CINQ
 
RECOMMANDATIONS 61
 

APERCU DU SECTEUR (ANALYSE STATIQUE) 61
 
Importance de 'emploi 64
 
Universelles 67
 
Spdcifiques 67
 
Importance dconomique 69
 
La dynamique du secteur informel. 72
 
Substructure du secteur privd marocain 73
 
Le r6gime des politiques 75
 
Un conseil d'observation (,observatoire*) sur le secteur informel 76
 

ANNEXES 

ANNEXE A: BIBLIOGRAPHIE 79
 
ANNEXE B: ETUDES DE CAS CONCRETS 87
 
ANNEXE C: LES CONTRAINTES POLITIQUES ET LE SECTEUR INFORMEL 105
 



iii 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau Page 

I ELEMENTS DE L'ENQUETE SECTEUR INFORMEL 62 

2 CALENDRIER D'ETUDE 63 

LISTE DES GRAPHIQUES 

Graphique Page 

1 SECTEUR INFORMEL 14 

2 POPULATION RURALE 20 

3 POPULATION URBAINE 21 

4 POLITIQUES D'ASSISTANCE 28 

5 APPROCHE ENTREPRISES 39 

6 APPROCHE MENAGES 40 
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COMPENDIUM EXECUTIF 

Bien que le secteur informel produise peut-atre les trois quarts du PIB du Maroc, l'on connait mal 
son importance, son fonctionnement et sa relation avec le secteur 6conomique formel en qualit6 de 
fournisseur, de client et de force d'entrainement. Bien que le debat, qui ne repose sur aucune donnrie 
ferme, soit d'importance en ce qui concerne ses manquements en mati~re de fiscalit6 ou de participation 
aux programmes publics tels que la sdcurit6 sociale, ou de concurrence "ddloyale" par rapport aux 
entreprises qui, elles, r~glent ces frais sociaux, tout ceci reste au niveau des conjectures alli6es Aune 
pr6hension mineure de tous les facteurs qui 6cartent ces socidt s desdits programmes. De fait, l'on a peu
de renseignements sur ses contributions potentielles Aia crdation d'emplois, aux recettes publiques et au 
d~veloppement national. Le Minist~re du Plan a choisi de mettre en oeuvre une enquate pouvant clarifier 
le r6le du secteur informel, faire le jour sur les relations mentionn~es ci-dessus et analyser ses 
contributions rdelles et potentielles au d6veloppement national. 

Nous pr~sentons ici le rapport sur la conception de l'enqute destin~e I'6tude du secteur 
informel, r6alis6e en mars 1990. Cette conception comprend trois 6lments : 1) une dtude bibliographique
de la mdthodologie, dans le monde entier, des enquetes sur le secteur informel et les m6thodologies plus
particuli~rement pertinentes pour le Maroc ; 2) une enquete sur l'exp~rience des organisations et des 
organismes publics marocains concern s par le secteur ii.formel ; et 3) une pr&enqukte sur le terrain du 
secteur informel marocain. Cet effort de conception vise Acerner les caractdristiques qui sont les plus
importantes pour des recherches plus approfondies destindes . mesurer et Aam6liorer la contribution du 
secteur informel au d6veloppement et A l'emploi, et la mani~re dont les recherches devraient tre 
organis~es. Le pr6sent rapport ajoute 6galement un dtude de l'environnement de politiques dconomiques 
ayant une incidence sur le secteur informel et sa dynamique au Maroc. 

Notre enquete sur les organisations dt.montre que les activit s informelles, au Maroc, ne sont pas
"clandestines". A l'exception activit sde certaines familiales et itint.rantes, la plupart des activit s 
dconomiques sont reconnues au niveau des pouvoirs publics locaux. Notre enquete comprend, pour la 
fonction publique, les Minist~res du Plan, des Travaux Publics et de la Formation professionnelle, Jes 
Finances (chargd de d6finir les responsabilits fiscales), de I'Artisanat et des Affaires sociales ; pour le 
secteur commercial la Chambre d'Artisanat de Casablanca et la Conf6dration des entreprises marocaines, 
et enfin, pour le secteur privd, la Banque Centrale Populaire et de nombreux commergants et hommes 
d'affaires (du secteur formel, informel et entre les deux). 

Les chefs d'entreprises du secteur informel sont connus, au niveau personnel, par la police locale, 
et au niveau administratif, de la patente qui est le m6canisme des imp6ts locaux des soci6t~s. Leur 
contribution aux comptes nationaux sont 6galement connus, mais moins bien : l'excellente qualit6 de la 
m6tmodologie des efforts marocains en vue de mesurer l'ampleur et la contribution des activit s non
inscrites est telle que nous proposons que les travaux de l'enquete commencent partir de ce cadre de 
travail et qu'ils le perfectionnent, plut6t que de tenter d'y djouter une autre m6tiiodologie d'enquete. Le 
terme "informel" d~coule de l'incapacitd des administrateurs et des chercheurs de comprendre le 
tonctionnement dynamique de ce secteur, et partant, de notre incapacitd d'aider la majorit6 de la 
population dont Ia survie dpend de ce type d'activit6. 



vi 

METHODES DE RECHERCHE DE L'ENQUETE 

Les deux techniques de recherche utilisdes au Maroc sont de bonne conception et offrent le 
fondement sar d'dtudes ultdrieures dventuelles du secteur formel. Deux autres techniques ne sont pas 
encore mises en oeuvre au Maroc, mais elles sont recommand6es du fait des r~sultats obtenus ailleurs et 
du fait de leur complmentaritd par rapport aux recherches en cours 4 l'heure actuelle. 

Les 	approches utilis6es actuellement au Maroc sont les suivantes : 

1) 	Les enquates ddmographiques de ia Direction de la statistique (DS) ; et 

2) 	 Les enqutes monographiques r alis6es par divers groupes et plus particuli~rement par 
l'univeritd de Fes. 

Les approches qui ne sont pas encore employdes, mais dont nous recommandons l'utilisation, sont 
les suivantes : 

3) 	 Des analyses sectorielles sur les forces qui influencent la position concurrentielle Achaque 
6tape du processus de production et de distribution et qui conduisent 4 des "canaux" de 
distribution ; les "nodules" otx les canaux (formels ou informels) se rejoignent et qui sont des 
cibles d'dtude opportunes et accessibles afin de comprendre le processus d'ensemble ; et 

4) 	 Des analyses de simulation exdcut6es par des professionnels form~s en la mati~re, afin de 
faire passer une entreprise crde Acet effet, du secteur informel au secteur formel, pour 
d6composer, au bn6fice des d~cideurs, les obstacles politiques d'une telle transition, aux fins 
de simplifier les mesures et les r~fornes desdites politiques. 

Les renseignements statistiques sur le secteur informel sont statiques ou transversaux, et bien 
q,'ils indiquent le r6le du secteur en ce qui concerne les emplois et les revenus, ilne permettent ni de 
comprendre ni de rehausser ce r6le. Les enquetes d~mographiques (recensement de 1981, enquetes 
foyers/emplois fond6es sur le cadre de travail du recensement) de la DS sont des enquetes statiques de 
haute qualitd et recommanddes. A partir de l'enquete de 1986-87 sur les foyers ruraux et d'enquetes 
r6alisdes en Tunisie, ilest prouv6 qu'une lgdre modification de la m6thodologie de ces enqu~tes urbaines 
puisse cerner les activits 6conomiques des femmes dont le r6le a W, jusqu' pr6sent, sous-estim6 dans 
les enquetes sur les foyers urbains. 

Les enquetes sur les foyers ne sont pas toujours d'une rectitude ni d'une impartialit6 parfaites. 
Les prdjug~s les plus importants sont :1)la personne interrogde est celle qui est pr6sente au foyer lorsque 
la personne qui travaille est absente et 2) le sentiment, juste d'ailleurs, que la personne qui effectue 
l'enquete est une repr6sentant des pouvoirs publics. Ndanmoins, la qualit6 d'ensemble et le caractire 
repr6sentatif d6mographique de ces enquetes en font de parfaites bases de r6frences pour des enquetes 
sur ie secteur informel. Les statisticiens des enquetes qui mod~lent, r6alisent et analysent ces enquates 
jouent un r6le central au sein des enquetes exhaustives sur le secteur informel, si les r6sultats de ces 
derni~res sont extrapolks pour l'6conomie dans sont int~gralit6. 

Une autre enquete transversale, l'enquete industrielle du Minist~re du Commerce et de l'Industrie, 
est utile pour sa perspective sur les aspects formels du secteur formel seulement. Bien que cette 
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information n'ait qu'une utilitd limitde, elle offre des renseignements compidmentaires par rapport aux 
enquetes sur la main-d'oeuvre et non pas sur l'industrie. I1nous faut determiner, dans les enquetes sur 
les foyers, quelle est la proportion de travailleurs qui sont dgalement pris en compte par les enquates
industrielles, afin de pouvoir relier les deux et de pouvoir indiquer que la couverture de la sdcurit6 sociale 
est le lien entre les deux, connu des personnes interrogdes au cours des deux enqutes. 

Les autres enquetes (transport des marchandises, construction, logements informels et restaurants) 
sont suilout transversales, mais elles apportent des renseignements la dynamique du Lasur secteur. 
plupart de ces enquetes sont r~alisdes par la DS et elles ont apportd une contribution aux comptes
nationaux. Nous proposons une m~thodologie permettant de decider quelles seront les 6tudes similaires 
qui fourniront les meilleurs renseignements Al'avenir. 

Pour comprendre le secteur informel, il faut 6tudier son fonctionnement, sa dynamique. Un 
module utile d'dtude dynamique est offert par la monogi-aphie, associ~e principalement a l'universit6 de 
Fes, qui repose sur la m thodologie anthropoiogique. Bien que les premieres monographies aient pris tine 
approche journalistique, le m6thologie se perfectionne au fil du d~veloppement de l'expdrience des 
chercheurs. Les visites sur le terrain ont indiqud que les chercheurs comprennent le fonctionnement de 
leur petit 6chantillon d'entreprises informelles comme ce ne serait possible aux chercheurs charges
d'enqutes sur une grande 6chelle. Les chercheurs de Fes tirent parti de la participation d'6tudiants 
appartenant au groupe social visd par l'enqu te, ce qui leur donne des "entr6es" dont les agents des 
pouvoirs publics ne pourraient b~n~ficier en qualit6 de chercheurs. Les renseignements qu'ils sont en 
mesure de fournir sur l'exploitation et la croissance desdites entreprises ne pourrait etre obtenue par
d'autres moyens. I1n'en reste pas moins qu'au mieux les r6sultats de ces 6tudes en soi ne peuvent etre 
gdn~ralis6s comme pourraient l'tre une enquete statistique fondde sur un recensement. 

L'analyse sectorielle est, pour les 6tudes transversales ou dynamiques, un moyen pr~cieux pour
d~finir le secteur informel. Cette technique, qui n'a pas encore 6t6 mise en oeuvre au Maroc, ddfinit les
"canaux" de production et de distribution de sous-secteurs particuliers (de produits ou de services). La 
recherche devrait se concentrer sur les "nodules" de ces canaux, oi un nombre relativement petit (ou
concentr6) d'entreprises (par exemple des distributeurs ou des fournisseurs) traitent d'un grand nombre 
de canaux et sont les "interfaces" ou points de rencontre des processus formels et informels. Une 6tude 
de c. type est recommand.e afin d'6tablir les priorit s de la recherche, visant Aobtenir les plus grandes
connaissances possibles quant au r6le dynamique du secteurs informel, dans les limites d'un budget de 
recherche donn& L'analyse sectorielle est la premiere 6tape d'une chaine de crdation d'un syst~me de 
surveillance du secteur informel. 

Et enfin, l'analyse de simulation, dlabor~e au Pdrou par Monsieur Hernando de Soto, permet de 
faire prendre conscience aux chercheurs et aux d6cideurs des obstacles rdels auxquels font face les chefs 
d'entreprises, en poste ou potentiels, qu'ils fonctionnent dans le secteur informel ou qu'ils tendent a se 
donner un statut formel. Cette technique comprend des personnes qualifies, non-amateurs, qui tenteront 
d'exploiter et d'dtablir une entreprise crdde spdcialement Acet effet, dans le secteur formel, sans .tre 
dttournds de leur tache par les obstacles (production et vente) qui incombent aux rdels chefs d'entreprise,
afin de d~composer, pour les d6cideurs, les obstacles de politique pure que rencontre un transfert en 
scc-,eur formel. L'objectif est de simplifier les procdlures et de rdformer ces mesures politiques. La 
comparaison, souvent citde, est celle faite entre Lima, oti il aura fallu 289 jours pour achever un 
cheminement administratif portant sur 11 procedures administratives et fiscales, ayant coOt 32 fois le 
salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en termes de coats directs et de pertes de production 
et Miami, oa cette meme tache a pris quatre heures. Le Maroc exige 6galement 11 procedures, mais les 
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coats de l'informalitd et les vdritables obstacles h la r6gularisation des comnerces restent inconnus et sont 
un sujet digne de recherche. 

RECOMMANDATIONS 

Les conclusions de la pr6-enquete indiquent qu'une sdrie d'dtapes en corrdlation les unes avec les 
autres est n6cessaire, ce qui relie les travaux d'enquete effectuds par le Minist~re du Plan avec ceux, de 
type anthropologique, effectuds par des chercheurs universitaires et autres, et qui s'appuient sur les points 
forts des deux groupes. Leur sdquence est prdsentde au tableau A, mais les principales mesures et le 
niveau d'activit&s requis sont les suivants : 

* 	 L'enquete sur les foyers fournira le cadre de travail statistique et ddmographique des autres 
travaux, avec des questions suppl6mentaires afin de faire ressortir les activitda dconomiques 
des femmes (aucun intrant suppldmentaire d'organismes extdrieurs ; 'a DS modifiera les 
techniques d'enquete) ; 

* 	 L'analyse de secteur cernera les cibles spdcifiques prdliminaires de la recherche (trois 6tudes, 
sujet A determiner, de quatre semaines chacune, avec un spdcialiste marocain et trois 
spdcialistes 6trangers, suivies d'un colloque pour la diffusion des r~sultats et la prise de 
connaissance, par les autres chercheurs, de la technique) ; 

* 	 Un colloque qui dtablira les priorit s de la recherche et qui formera les employ~s sur le 
terrain aux techniques de recherche n6cessaires la g~ndralisation sur l'ensemble de 
l'dconomie des r6sultats obtenus (un colloque) ; puis 

" 	 Des 6quipes universitaires, sous la coordination de la commission dirigde par le Mirist~re du 
Plan, qui cibleront les sous-secteurs informels les plus importants, dans les rdgions les plus 
importantes du pays, afin d'6laguer rapidement l'incertitude quantitative quant au secteur et 
afin d'61argir nos connaissances sur les cycle de d6veloppement de ces entreprises (3 6tudiants 
et 1 professeur, un an par 6tude, 12 6tudes au maximum ; des heures d'encadrement de la 
Commission dirigeante, et un statisticien du Minist~re du Plan, un an Aplein temps". 

Parall~iement A ce qui pr6c&1e, nous recommandons des renseignements compimentaires 
importants que cette technique n'est pas en mesure d'obtenir : 

* 	 Des simulations du passage au secteur formel en provenance du secteur informel, par la 
technique Soto (deux sp6cialistes maraocains : un juriste et un dipl6m6 du commerce, avec 
un assistant, sur six mois) ; et 
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0 Des 6tudes spdcifiques de deux phdnom~nes importants communs plusieurs niveaux,
identifids par la prd-erquete : les finances informelles (deux spdcialistes 6trangers des 
finances informelles, 1-2 chercheurs marocains, pendant quatre semaines ou 16 personnes
semaines) et les mlthodes de comptabilit6 des entreprises informelles (deux sp6cialistes
marocains avec une dquipe de 3 9 6tudiants observateurs-rapporteurs, plus un encadrement 
Ami-temps assur6 par le responsable de I'encadrement des autres 6tudes. Une observation de 
trois mois assurde par des 6tudiants (bdn6voles) plus 4 semaines x 9 6tudes de professionnels, 
ou 72 personnes-mois). 

Nous ne proposons pas d'6tudes sp6cifiques de politiques. Les deux colloques devraient apporter
la motivation et les comp~tences d'une orientation politique que feraient rentrer, dans toutes les 6tudes, 
les sp~cialistes marocains, y compris les 6tudes demanddes par le present document. 

Un expert ou un coordinateur 6tranger de long terme n'est pas ndcessaire Al'ex~cution de ces 
6tudes. Etant donn6 l'intdr~t port6 par le Minist~re du Plan Al'institutionnalisation de ces comp~tences, 
une orientation de projet n'est pas requise dans le cas present. Les personnes ddjA charg6es de l'exdcution 
des 6tuoes, au Maroc, disposent de ces comp6tences et elles peuvent etre d6veloppdes chez d'autres qui
d6montrent un int6ret certain quant Acet aspect du d6veloppement de leur pays. Un accord institutionnel 
peut etre recherch6, si requis par le Minist~re du Plan, afin d'obtenir des conseils et un coordination 
sp~cifiques. L'6l6ment de coordination pourrait etre assur6 par un spicialiste d~ldgu6 par le Ministire du 
Plan ou par I'USAID, avec l'agrdment du Minist~re du Plan. En dehors d'un spdcialiste marocain Aplein 
temps, dix-mois de participation pourraient etre assures par un spdcialiste 6tranger sur demande du 
Minist~re du Plan. 

Ces mesures permettront de r.estimer le r~le du secteur informel par rapport Al'emploi et aux 
comptes nationaux. Elles permettront de ddfinir des recommandations politiques afin de mieux insdrer 
les entreprises formelles dans la vie sociale du pays. La creation d'un "observatoire" du secteur informel,
qui passera aux deuxi~mes, troisirmes et derniers volets de l'analyse apr~s que les facteurs contribuants 
les plus importants auront t6 6tudis, est possible ; c'est ce que prdvoit la figure A. Ce qui devra tre 
fait sur un niveau A la mesure des ressources nationales, en utilisant des capacit6s et des intrets 
compi6mentaires du Minist~re du Plan et d'universitds. 

Les mesures politiques en place Al'heure actuelle sont de nature discriminatoire, en d~faveur des 
chefs d'entreprises informelles. Les entreprises de petite taille et informelles sont souvent les seules 
possibilitds d'emploi des ddmunis. I faudrait accorder attention particuli~re aux mesures quiune 
rehausseraient les chances de croissance et de survie des petites entreprises efficaces. I1ne faut cependant 
pas oublier qu'il n'y a pas d'efficacit6 qui soit inh~rente au fait d'etre petit ou informel. Les mesures qui, 
sans distinction, sont favorables aux petites entreprises, sont peu rentables si elles ne prennent pas en 
compte l'efficacit6, la concurrentialit6 ni leur incidence sur la crdation et le maintien du "milieu 
manquant" d'entreprises productives de taille moyenne. 

Des recommandations spdcifiques se trouvent au Chapitre 5 du pr6sent rapport. 
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CHAPITRE UN 

ACTIVITES DE L'EQUIPE 

Dans un esprit de complmentaritd par rapport aux actions initides par le Minist~re du Plan Ala 
Direction de la Statistique, notre dtude s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une m~thodologie 
d'approche du secteur informel tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif et dans un souci de 
rtpondre Acertaines attentes de la part des responsables marocain, : 

" Probl~me de saisie de donn6es de recensements statistiques 

" Marginalisation d'un potentiel productif important ; 

* Risque de fausser toutes les politiques de planification; 

" Aggravation du degr6 d'incertitude et contradiction avec la r6alit6 (niveau du PIB) ; et 

" Austeritd, liberalisation 6conomique et finances publiques. 

La d~marche de travail qui a 6td fix~e s'appuie sur trois composantes essentielles permettant de 
cerner le secteur de la manire la plus complte : 1) une approche documentoire par le regroupement et 
l'analyse de tous les travaux et de toutes les 6tudes r~alis~es pour ddcrire le secteur ; 2) une approche 
ddpartementalepar le contact des services des Ministrres et d'organismes professionels concern~s d'une 
maniire directe ou indirecte par le secteur afin de tirer parti de leurs connaissances ; et 3) une approche 
empirique par nombre de visites sp~cifiques sur le terrain pour une prise de contact r~elle avec le v6cu 
du secteur. Ce document pr~sente les rdsultats de ces approches et les conseils de notre 6quipe visant 

combler les lacunes de nos connaissances sur le secteur informel. 
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ETUDES DOCUMENTAIRES 

Nous avons crd une bibliographie (Annexe A) des notes de pr6sentation sur le secteur informel 
au Maroc et sur les Otudes de mdthodologie Al'dtranger, afin de vdrifier les secteurs d~jA connus et les 
lacunes les plus importantes Acombler. Malgr6 l'optimisme exprim6 dans les termes de r6f6rence de la 
pr6sente 6tude, il n'existe ni au Maroc ni ailleurs de sdrie de reference utile pour l'analyse du secteur 
informel au Maroc. Certains documents sont inclus seulement pour leur couverture assez grande de ce 
qu'est l'6conomie informelle (v. Archambault et Greffe (1984), Dobosiewicz (1987) pour les 6tudes au 
Maghreb) ; nombre d'autres documents mis hnotre disposition, seront exclus de notre bibliographie, faute 
de mal comprendre ce qu'est ce secteur. Les 6etudes typologiques surtout, ou celles qui prennent comme 
point de rfdrence la definition B.I.T. de 1972, g~ndralement d6mod6e et est inutile pour l'identification 
des secteurs dynamiques ou des moyens de dynamisation de certains secteurs. Notre critique 

m~thodologique se trouve au Chapitre 3. 

Les 6tudes statiques 

Elles nous permettent d'avoir une ide prdcise des valeurs quantifiables. A cet dgard, nous avons 
des 6tudes A caractre global qui nous permettent d'avoir ia structure des grands ensembles et leur 
6volution, et les dtudes Acaract~re sp~cifique qui nous facilitent la saisie de sous-ensembles dans leur 

micro-environnement. 

Enquires A trame statistique globale 

Les 6etudes A base ddmographique (le recensement de la population 1981 les enqueteset 
mdnages/emplois cr66s sur cette trame) sont faites par la Direction Statistique du Ministire du Plan afin 
de saisir les composants des comptes nationaux. Elles sont bien conques et elles peuvent servir, apr~s 
modification, de base pour tout syst~me de sondage sur le secteur. Les enquates mdnages/emplois sont, 

en zone urbaine, annuelles. 
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Enqu~tes aux trames diverses 

En passant aux autres bases de sondage, les enqu~tes instruction-formation-emploi, malgr6 leurs 
informations importantes sur la main d'oeuvre, ne sont pas conques pour identifier les activitds 
informelles ni pour offrir un syst~me de pond~ration des r~sultats des enquates ponctuelles. Done nous 
n'avons pas inclus ces enquetes dans notre dtude. L'enquate annuelle du Minist~re du Commerce et de 
l'Industrie, pour sa part, donne des r~sultats valables sur le niveau et la structure de l'industrie "formelle" 
et en tant que telle, est un compldment valable des enqu~tes sur le secteur informel. Nous notons en 

passant le registie des bilans, qui (bien plus que l'enquate MCI) est fauss6 par la fraude fiscale et laisse 
en zone grise la marge entre le formel et l'informel. Les enquates instruction-formation-emploi couvrent 
touts ces composantes (emplois-annexes, formation-annexe, estimation de la situation g~n~rale de I'emploi 
et analyse de l'emploi moderne, fonctionnement du marchd du travail et insertion professionnelle de ceux 
qui sortent du syst~me d'ducation et de Ia formation). 

Etudes sp~cifiques 

IIs'agit d'enquetes r~alis6es pour de nouveaux besoins, n~cessaires h la politique de planification. 
Elles concernent les comportements de certaines sous-cat~gories ou d'un groupe de population dans un 

secteur d'activit6 precis par rapport AI'environnement g~ndral. 

Afin d'amdliorer la comptabilit6 nationale, la Direction de la Statistique a rdalisd des 6tudes 

sectorielles pour saisir certains composants des comptes nationaux qui sont aujourd'hui consider~s comme 
6tant du secteur informel :transports de marchandises (1983), habitat clandestin (1982), restauration 
Rabat-Saleh (non-disponible). Une enqu~te sur les activit6s non-structurdes de ce Service est en cours. 

Ces 6tudes restent assez localisdes et la saisie globale dudit secteur demeure incomplete. 

Etudes Aim~thodologie anthropologique 

Des chercheurs marocains en sciences humaines ont commenc6 N'tude en profondeur d'un 
nombre rduit d'entreprises Apetite dchelle, avec pr~ponddrance d'dtudes sur ce qu'on appelle "l'informel 
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de l'informel". Les recherches de Mr. Hernando de Soto montrent aujourd'hui comment incorporer ces 

micro-6tudes dans la connaissance de l'6conomie totale, et surtout l'analyse des politiques qui faqonnent 

les "r~gles de jeu" du secteur privd. Ces 6tudes en profondeur montent le fonctionnement de l'dconomie 

informelle, mme si elles manquent de rigiditd d'application des connaissances dconomiques suffisaw'.es 

pour extrapoler leurs r~sultats Al'6conomie globale. 

Quelques chercheurs, surtout de I'Universit6 de Fes, sont en train de faire un convergence sur 

le noyau de l'dconomie marocaine et pas seulement l'informel de l'informel. Ces 6tudes, peu nombreuses, 

peu reprdsentatives de l'6conomie totale, sont des tentatives mdritoires pour lever le voile sur le secteur. 

Elles montrent, avec une clart6 impossible 4 saisir par des enquates statistiques Agrande 6chelle, le 

fonctionnement de l'dconomie A,l'6chelle humaire. Cependant, leur vision s'est cantonn~e Ades constats 

plus journalistiques qu'analytiques. 

Les secteurs d~jA dtudids sont :l'habitat clandestin (Bahi et al, Dir. de la Statistique, Salahdine) 

le commerce ambulant (Fejjel, Salahdine) ; le transport non ddclar6 des marchandises (Dir. Statistique, 

Salahdine) ; les activitds feminines urbaines (Peets) ; la restauration Rabat-Sal6 et, la pche maritime (Dir. 

Statistique, non disponibles) ; les gardiens de parking, les transports non mdcanis~s, les cireurs, les 

bonnes, les tisserands Azamis, les barbiers, et les guides non officiels (Salahdine) ; la production et 

distribution du safran (Saulniers) ; la cordonnerie, la tapisserie, la confection, le travail du cuir ; et le 

secteur textile (Universit6 de Fes). 

Le Minist~re du Commerce et de l'Industrie propose une enqute sur les circuits commerciaux 

de distribution. 

Autres tudes statiques 

Les dossiers de contr6le de la Direction de la Vrification du Minist~re des Finances, donnent 

un certain aperqu des activitds au noir des societ~s, dans le secteur formel. 

L'enquete statistique fiscale (image dconomique des entreprises) couvre les bilans du secteur 

formel, qui est le reflet du secteur informel. Certes, elle ne sert pas d'analyse du secteur informel, meme 

http:suffisaw'.es
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si certaines Otudes (par exemple de comptabilitd nationale) ont pris pour hypoth~se des rapports 
6conomiques Al'intdrieur des entreprises du secteur formel qui seraient similaires aux rapports au sein 

du secteur formel. 

Enfin, il existe des 6tudes diverses qui parfois touchent un ou plusieurs aspects de l'conomie 
informelle, comme l'enquete pr~fectorale Casablanca Ain Sebaa sur la promotion de l'emploi. Nous 
espdrons que les techniques de definition de notre analyse pourront servir Aamdliorer la qualitd de ces 

enquetes et les relier Aune trame stadstique solide. 

Les 6tudes dynamiques 

Ce sont des travaux analytiques, macro-6conomiques, relatifs dans notre cas au processus 
d'investissement et aux contraintes la crdation de la structure fiscale au Maroc, qui nous permetteront 
d'identifier les variables de d~veloppement, les repires d'actions, les flux de transfert d'un secteur . un 

autre. 

Les 6tudes jusqu'ici sont : contraintes et opportunitds dans le secteur de la petite et moyenne 
entreprise au Maroc (Ernst & Young) ; investissement industriel au Maroc : incitation et blocage (El 
Bahraoui et at) et fiscalitd face au d6veloppement dconomique et social au Maroc (Zemrani). 

Cette documentation s'est appuyde sur des manuels pratiques professionnels, les codes des 
investissements, le guide de l'investisseur, les pratiques financi~res et les pratiques fiscales. 
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APPROCHE DEPARTEMENTALE 

Cette approche a pour but d'identifier tous les organismes officiels qui s'int6ressent ou sont 
int~ressds d'une manire directe ou indirecte au secteur informel, pour analyser les actions entreprises 

l'6gard de ce secteur, et les repercussions effectives des politiques entreprises. A cet effet, nous avons 
6tabli un programme de relations publiques avec les organismes et les 6tablissements publics, les 
associations professionnelles et le secteur privd au Maroc. 

Les tablissements publics 

Ministre du Plan et Direction de la Statistique 

Un comit6 restreint, sp6cialisd dans le secteur informel, a dt6 form6 pour permettre une 
comparaison d'expdriences, une critique constructive des m6thodologies propos6es ou ddjA mise 
ex6cution. Ce comitd se compose d'universitaires, de professionnels, de praticiens du terrain et de 
d~cideurs. Des rdunions hebdomadaires de "feed-back" (retour d'informations) et de "brain storming" 
(remue-m~ninges) ont dt6 organis~es. 

Ministre des Travaux Publics et de la Formrption Professionnelle 

Son action sur le secteur informel, h notre avis, se fait de mani~re indirecte par le biais de ]a 
formation et de I'apprentissage. En effet, la politique de prolifdration des instituts de technologie, 
appuy~e par des programmes d'intdgration professionnelle a permis a une population qui dtait pr6destin6e 

des activit~s marginales de s'insdre" dans le szcteur organis6 et ce, grace Al'application de la loi 36 
Cr&lit jeunes promoteurs et la loi 16 relative a l'investissement en organisant les m~tiers qui 
traditionnellement dtaient le fief du clandestin. 
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Minist~re des Finances 

Le d~partement de la vdrification et de l'assiette (imposable) nous intdressaient dlans la mesure 
ott il s'agit de services participant directement Ala detection et Ala prospection d'activit s non d~clardes 
et "sous d~clardes", dans le but de les insdrer dans l'assiette fiscale. 

Notre objectif dtait de connaitre des 6hlments utiles A1'6valuation du secteur, Asavoir 

" 	 Mdthodologie de rep~re des activit s informelles non localisdes; 

" Mthodes de r~ajustement des activit~s sous-6valu~es ; 

• 	 Classement et listing des activit~s (classification de la patente, sptcialement des classes 6 et 

7); 

" 	 Degr~s d'incidence de la gdn~ralisation de la patene en tant qu'imp~t indiciaire; 

" 	 Possibilit6 d'existence d'une banque de donn~es Atravers les dossiers inspect~s et vdrifi s 

(monographies). 

Minist~re de l'Artisanat et des Affaires Sociales 

Nous avons voulu saisir ce d~partement sur les deux volets Artisanat et Entraide Sociale. 

i. 	 Artisanat : Ce service nous permettrait de connaitre ls politiques engagdes pour la 
promotion et l'assistance des artisans : 
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" Recensement des programmes ; 

* Contraintes de ddroulement d'aide;
 

" Mdthodologie d'appr~ciation du secteur.
 

ii. Entraide Sociale : Dans la mesure oix elle concerne les couches les plus d6favorisdes de la 

population, elle pourrait nous permettre d'identifier la nature et la spdcificitd de cette 

cat6gorie de b6ndficiaires, qui se situe fonci~rement dans le secteur informel du fait qu'elle 

exerce une activitd prdcaire pour sa survie. 

Les associations professionnelles 

La Chambre de l'artisanat de Casablanca 

I1s'agit d'un des opdrateurs exdcutifs de la politique du minist~re, et dans cet esprit nos 

pr6occupatioris 6taient les suivantes : 

" Degrd de maitrise du secteur face 4 la prolifdration de mdtiers d'artisanat 

* Contraintes au d6veloppement de la cellule artisanale; 

" Les attentes de l'artisan ;
 

" Impact fiscal sur l'activitd suite aux r~formes actuelles.
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La 	Confederation g~n~rale des entreprises marocaines (CGEM) 

Elle reprsente avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie l'un des intermdirires privilgids 
aupr s des entreprises pour les d6cisions stratdgiques concernant le ddveloppement du tissu dconomique. 

L'intdrk de notre visite est de savoir : 

" La 	position du secteur organis6 1'Ngard du secteur non organis6; 

* 	 Le degr6 d'adaptabilit6 de r6formes et structures fiscales actue!les au ddveloppement de 

1'entreprise 

" 	 Degr6 de sensibilit6 Ala "concurrence d6loyale". 

Le secteur privd 

Nous avons pens6 au secteur de financement et spdcialement la Banque Centrale Populaire 
(Banque publique) et Aquelques particuliers ayant r~alis6 des 6tudes, ou ayant particip6 Ades programmes 

d'aide ou de d~veloppement pour cette catdgorie de population. 

Banque centrale populaire 

Le choix s'est portd sur la BCP dans la mesure o i dans sa mission principale (statut de fondation) 
elle a pour but le ddveloppement de I'artisanat et la petite et moyenne entreprise (PME) 

" Analyse de la portde des programmes de financement des deux activitds 

* 	 Impact du cautionnement mutuel (r~sultats) ; 

" 	 Manque b.gagner du fait de ia concurrence d'un secteur financier informel 
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" Contraintes de gestion des portefeuilies artisanat/PME et comportement des entrepreneurs 

* Analyse des cr&iits et conditions d'acc~s. 

APPROCHE EMPIRIQUE 

Notre approche du terrain a plusieurs finalit6s :1) constat visuel et localisation de certaines 

activit~s dites informelles ; 2) prise de contact avec les "informels" et familiarisation avec le syst me de 

valeurs (comportements, rdactions, profils ) ; 3) expdrimentation des questionnaires utilisds par le...


Ministare du Plan afin de juger de leur capacitd de preiension de l'informalit6 ; 4) recensement 

d'16ments nouveaux dans les approches statistiques ; et 5) tentative d'6valuation des activit~s (intrants

extrants). Les visites nous ont permis de recenser des activitds ou des secteurs qui n'avaient pas dt6 

consid~r~s jusqu' maintenant. 

Le choix des lieux de visite s'est fait de mani~re pertinente de fagon Acerner tous les types 

d'activit6 informelle localis6e ou non localis6e, recensde ou non, stable ou de forte mortalit6, Acheval 

entre l'informel et le formel ou bien dans l'informel. A cet 6gard notre itindraire s'est 6tabli de la mani~re 

suivante 

" Souk hebdomadaire rural dans la r6gion de Khemisset; 

* M&Iina de Fes :activitds artisanales confondues ; 

" Quartiers marginaux de Meknes :activit~s diverses 

* Mddina de Rabat :tapis ; et 

* Casablanca. 



La visite ACasablanca a dt6 la plus importante dans la mesure oti elle nous a permis de cerner 
une importante partie des activitds informelles urbaines et des activit6s informelles li~es de pros aux 
activitds formelles, et du fait de l'existence d'un march6 Aforte sp~cialisation localis6e. 

" Bab Marackech : commerce de dMtail, commerce ambulant, marchd de change; 

* Derb Ghallef : contrebandes et produits rdcup~r6s
 

" Derb Omar : commerce de gros et distribution ;
 

* Derb Essultane : activit6 et commerce feminins ; et 

• m~nages : les femmes exergant des activitds informelles.
 

Parmi nos preoccupations majeures, au cours des difftrents entretiens 
 r~aliss aupr~s des 
personnes, nous souhaitions d~tecter les comportements caractdriss . l'6gard de certaines questions pour 
61aborer un code de comportement ou d'entretiens facilitant l'acc~s Aune information plus credible et 
essayer d'dvaluer meme Aun niveau r&tuit, la dimension des m~canismes financiers informels. 
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CHAPITRE DEUX 

APER( U DU SECTEUR INFORMEL 

Le secteur informel est souvent prdsent6 comme un refuge d'une certaine faune, oii se melent les 
marginaux gagnant leur vie de subsistance et les trafiquants en contrebande qui gagnent leur vie aux 
dpens du bien-tre fiscal des autres. Cette repr6sentation n'est correcte qu'A un dgard, le travail Al'abri 
des contraintes de la lgalit6 et de la r~glementation, qui sert Ad6finir le secteur. Les d~cideurs de la 
politique ont tendance Acrier une zone grise entre la toldrance envers les uns et ]a m~fiance envers les 
autres. Ndanmoins, cette zone d'ombre est aussi peupl e de petites entreprises modernes, d'affaires 
artisanales organisdes qui entreprennent des activit6s "modernes" sans atre d~clares en toute l6galitd 

auprbs des autorits. 

Inutile d'essayer de d~finir le "secteur" informel. C'est un r~sidu, un melange d'activit~s non
regimes. Sa forme varie de pays en pays car il dpend de la forme du secteur regl6 : chacun est le miroir 
de l'autre, ou les deux sont des pi~ces du meme casse-tete. D'ailleurs, d'une fagon ou d'une autre, toutes 
les entreprises dites "formelles" ont des activit~s "informelles" et vice-versa. 

Cette zone de potentiel dynamique est le rdsultat de trois proc&d6s diffdrents. (Portes et al, p. 
299). Le premier proc6d6 est passif,quand I'Etat assujetti un nouveau domaine Ases r~gles et done des 
6l6ments de !'conomie normale restent souterraines. Puis il y a le proc&ld compedtifde ceux qui essaient 
de gagner un avantage sur le march6 Ala faveur les t6n~bres des contr6les 6tatiques. Enfin, leprividge 
incite des agents 6conomiques Amanipuler I'application des rfgles et des contr0les pour leur propre 

b6ndfice. 

Magr6 l'atmosph~re empoisonn~e entre les entreprises formelles et leurs concurrentes 
informelles, il reste difficile de trouver des enlt'eprises dites "informelles" qui restent inconnues des 
autorit6s. Au contraire, la contradiction principale (du point de vue des informelles) est 1)d'etre "connu" 
Aun niveau (la police, la municipalit6, le Ministre de l'Int6rieur) mais 2) de ne pas atre reconnu au 
niveau supdrieur (la municipalit6, le Ministre de l'Int6rieur, quel qu'iI soit). Ces entreprises ne sont pas 
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"informelles" dans ie sens oti elles ne sont pas enregistr~es mais sont plutot "informelles" dans le sens 
oa leurs propri6taires pr&f rent payer les amendes (parfois dlev6es, parfois pas) pour ne pas s'enregistrer 
au niveau plus dlev6 qui leur coOteraient plus cher que Jes b6ndfices que l'on en attend. 

En revanche, il n'y a pas d'informalitd pure : meme les activitds purement illdgales sont connues 
(et surveilldes) par la police. L'informalitd est d6finie par l'exclusivit6 crdde par la "formalitd" et ne 
repr6sente pas P'activitd Al'abri de toute contribution sociale. Les entreprises dites "informelles" peuvent 
etre recensdes ailleurs, dans un milieu oa cette dichotomie ne compte pas. 

L'approche analytique de Boomgard (1989) nous permet de clarifier ce qui d~concerte les 
observateurs. Le secteur informel n'est ni la pauvretd, nile secteur des PME Al'abri de la r~glemen
tation. Les interventions et les politiques pour d6velopper le secteur informel ne sont pas celles pour 
rduire la pauvret6 ni pour promouvoir le secteur des PME. Dans cet aperqu, nous dcartons les questions 
de l'assistance dans le domaine de la pauvretd ou des PME, sauf quand ce qui nous concerne se trouve 
dans ia zone commune (par exemple, les activit6s dconomiques des pauvres dans le graphique n' 1). Ce 
graphique indique bien que nos recomunandations ventuelles sur les politiques pour dynamiser le secteur 
ne s'appliquent pas A tous les "informels", surtout en ce qui concerne les entreprises dans la zone 
"pauvretd", mais plut~t aux activitds dans la zone commune entre l'informalit6 et les PME. 

Enfre-
Pauvres prises 

Infor-

Actlvlles 
des Pauvres 

Graphique N° 1 : Secteur Informel 
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MANQUES DE DONNEES ET FAIBLESSE DES MODELES 

La litt6rature dans le secteur informel est tr s prdcaire bien ce que phdnom~ne soit ancien, et 
l'intdr&t que lui portent les chercheurs et d6cideurs est assez r6cent. Cette nouvelle composante du 
d~veloppement global de 6,Wnomies a dtd prise en considdration du fait de sa dimension en progression 
exponentielle et de tous, les atouts intrins~ques A sa propre nature (utilisation de la main-d'oeuvre, 

efficacit6 6conomique, technologie, finances, formation). 

A cet effet, toutes les 6tudes statistiques et de d6veloppement entreprises, par des organismes 
internationaux ou nationaux, ont ndgligd l'importance de cette dconomie souterraine. Cette negligence 
d'appr~ciation et, paralllement, de son fonctionnement, rend en fait d~licate toute approche exhaustive. 
Des mesures des traces de cette dconomie suivent quatre voies (v. Frey et Pommerehue; Harding; 
Mattera) : l'cart entre les statistiques sur les revenus et les d~penses (au niveau micro et macro), le 
contr6le de la fraude fiscale et autre test de conformit6 aux lois, le march6 de travail et les masses 
mon~taires. Chaque volet a ses avantages et ses probl~mes pour la mesure de l'informalitd au Maroc. 
Trois voies repr6seatent l'6tude des rdsidus et une, l'tude des activit~s. 

L'art entre les revenus et les d6penses 

Dans les pays d6velopp6s, la difference entre le revenu global estim6 A partir des comptes 
nationaux et le revenu estimd comme somme des d6clarations d'imp6ts, peut servir de trace des revenus 
non-ddclar~s. Au niveau micro~conomique, l'6cart revenu-ddpense dans les enquetes sur les mdnages peut 
servir au mme but. Cependant, ce chiffre peut etre fauss6 par les erreurs d'6chantillonnage dans chaque 
statistique, du fait d'erreurs de couverture des sondages, et du fait que les donndes des comptes nationaux 
ne sont pas ind~pendentes des donnres fiscales. Enfin, au Maroc comme en France, les imp6ts directs 
sur les m6nages ne couvrent qu'une faible partie des actifs, en faveur des imp6ts indirects sur les biens. 
Pour toutes ces raisons, cette m~thodologie n'est conseille ni pour i'Ntude des donnes existantes, ni pour 

une nouvelle enquete sur le Maroc. 
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Le contrle de la fraude fiscale et autres tests de conformit6 aux lois 

En France, en Sukle et aux Etats-Unis le contr~le de la fraude fiscale donne un outil puissant aux 
chercheurs. Les techniques d~jA d~velopp.es pour choisir le contr~le des candidats les plus susceptibles 
de dissimuler des revenus serviront h cerner l'informalit6. Les renseignements recueillis des personnes 
interrog~es, menaces de sanctions, sont parfois plus complets que les rdponses aux entretiens volontaires. 

Les probl~mes de cette m~thode sont : 1) ceux qui ne paient nullement ne sont pas contrOls, 2) 
la fraude fiscale varie par secteur, par branche et par groupe 6conomique, et 3) ce proc&Id donne une 

estimation de la masse des revenus trouv~s par les v~rificateurs fort diffdrente de la totalit6 des revenus 

caches.
 

Au Maroc, le Minist~re des Finances, la Direction des Imp~ts, la Division de Contr~le, 6tudie 
d~jA les dossiers de contr0le de certains sous-secteurs pour mieux appr~cier une m~thode de vdrification. 

Cependant, les probI~mes ci-dessus nous semblent assez sdvres au Maroc. Nous pensons que ces donn~es 
doivent avoir une certaine valeur bien limitde dans les recherches sur l'informalitd. Les r~sultats de cette 
dtude peuvent clarifier certaines activit~s frauduleuses d'entreprises d6jA pour la plupart dans le secteur 

formel. Enfin, nous constatons la valeur 6vidente de ces enquetes pour r~luire l'incidence fiscale de 
certaines caract~ristiques de l'informalit6. Pouvoir cerner l'importance des activit~s informelles dans 
1'6conomie et aider les d~cideurs politiques promovoir la contribution de ce secteur au d~veloppement 

de l'dconomie, demande une approche plus r~pandue. 

http:d~velopp.es
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Le march6 du travail 

Les eniqudtes des traces dans le marchd du travail suivent deux pistes : I) I'dcar entre les taux 
d'activitd officiels et l'activit6 ddtect~e avec des entretiens pouss~s, et 2) l'6cart entre les chiffres proposes 
par !es vendeurs de travail et ceux proposes par l'acheteur de ce travail qui cache moins cette activit.' 
Cette seconde technique a W utilis e en Italie et peut servir AcontrOler les r~ponses de la premiere 

technique. 

Quant cette technique d'entretien, elle est maintenant utilis~e en plusieurs pays. Elle a donn6 
les premiers aperqus sur l'6conomie au noir aux Etats-unis (O'Neil, 1983). Les techniques pour les 
enquetes sur les m~nages sont bien connues et les erreurs-types d'estimaticn comprises. Les revenus sont 
determines en troc ou en esp~ces. 

Le problnie principal de cette technique est l'estimation du produit. Pour cela, on doit ponderer 
le facteur travail par la productivitd dudit travail, ce qui peut varier entre le secteur formel et le secteur 
informel et d'une activit6 A une autre. La supposition que la productivit6 est dgale demande une 
concurrence forte pour l'dgaliser, mais cette concurrence ne se trouve que dans des micro-march6s avec 
une demande de capitalisation aussi faible que I'est l'organisation sociale locale. 

Au Maroc, cette technique constitue le noyau de toute estimation du secteur informel pour ia 
comptabilitd nationale. Les estimations de la productivitd dependent des rapports entre les entreprises sans 
bilan et les entreprises enregistr6es au bilan. Certaines lacunes sont combies par des 6tudes plus prdcises 
sur le secteur BTP et le secteur de la construction clandestine. Cependant, des entreprises non-localisdes 
ot" au foyer, des entreprises Aplusieurs locaux, aussi que certaines activit s informelles des entreprises 

formelles soot mal r~present~s dans ces 6tudes. 

'Cependant, les rsultats des questionnaires aupr s des acheteurs de travail ne peuvent que donner
le chiffre d'affaires. La valeur ajout~e reste inconnue de I'acheteur, et, dans la valeur ajout~e,
l'importance du facteur capital par rapport au travail. 
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Ainsi les seules donnes existantes sont tir~es soit de la Comptabilitd Nationale par deduction, 
extrapolation et ponddration sur les activit~s formelles en exercice celles simuldes informellesavec en 
exercice. A ce niveau, la m6thodologie est Aexaminer avec precaution pour pouvoir se prononcer sur ia 

sous-estimation ou la surestimation du secteur. 

Les masses mon~taires 

Les 6tudes sur ]a masse mon6taire ont servi Aestimer l'importance et l'6volution du secteur 

informel dans l'dconomie, sans se pr~occuper de sa composition. 

Aux Etats-Unis et en Angleterre, des 6tudes ont suivi le rapport entre la quantit6 de billets de 
haute denomination ($100, etc.) et ]a masse mondtaire. Ces estimations ne peuvent pas servir d6finir 
l'informalitd. 

L'e rapport en esp~ces : les comptes bancaires peuvent aussi servir d'estimation des transactions 
ill~gales. De telles dtudes viennent des Etats-unis, d'Angleterre et d'Australie. L'analyse suppose que ia 
v~locit6 de circulation de l'argent dans le secteur informel est identique h celle du secteur formel. 

Des 6tudes sur les transactions commencent par cette voie, en utilisant l'identit6 de compte M.V 
= PQ (= PIB). Encore une fois cela dpend d'une vd!ocit6 6gale de circulation dans les deux secteurs. 

L'6conomie informelle est un r6sidu dans la mesure des entreprises. II n'est pas inappropri6 de 
l'estImer Apartir des r~sidus statistiques. Cependant, nous cernons ci-dessus des biais statistiques 
introduits par cette mdthode. Aussi, il est loin de la verit6 de constater que le r~sidu entier repr~sente 

l'6conomie cach6e, comme le font certains analystes de l'6conomie au noir. 

On ne peut pas terminer cette section sans noter que les dtudes sur le secteur informel n'ont 
jusqu'h pr6sent dt6 que des recensements. La modd1isation de la decision de suivre une voie souterraine 
au lieu de se conformer aux lois serait souhaitable pour approfondir nos connaissances du secteur et 
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surtout de sa dynamique et des rdactions aux politiques dconomiques.2 Cette moddlisation attend des 
chercheurs de l'avenir qui pourront batir leurs modules sur les renseignements que nous avons mis Ajour. 

La programme des enquetes proposdes sous ia tutelle du Minist~re du Plan servira Aaugmenter 
d'un fagon rapide et efficace nos connaissances sur ce secteur et sa contribution de ce dernier au bien-etre 
social. Nous prdsentons ce programme au Chapitre 3. 

Notre approche empirique sur le terrain nous a permis d'dlucider des variables nouvelles 
n~cessaires et susceptibles d'etre utilis6es dans les prochaines 6tudes pour plus de compl6mentarit6 par 
catdgorie de population et type d'activit6 ndglig6es, voire meme ignor es, au niveau des activit6s 
Iocalises et non-localisdes. On peul citer 4titre indicatif l'activit6 f6minine de mani~re g6ndrale, l'activitd 
financi~re, les interm~diaires (courtier) et les pratiques occultes (voyants,fquih, gudrisseurs, etc). 

Dans les sections qui suivent nous traitons trois lacunes spdcifiques identifi es dans les 
connaissances sur les activit~s informelles au Maroc, avec les effets de chacune sur la conception d'une 
enquete sur le secteur. Ce sont : la sous-estimation extreme des activit6s 6conomiques des femmes en 
milieu urbain, le r6le incomnris de la finance informelle dans l'exploitation des entreprises (informelles 
ou formelles) et la reduction de la concurrence aigu6 dans la distribution et la vente de la production, et 
les implications nuisibles et mal comprises de la gamme des politiques 6conomiques sur le dynamisme 
du secteur, meme de celles qui, prises s~par~ment, semblent favorables aux petites activitds 6conomiques. 

LES ACTIVITES DES FEMMES 

Les a-.tivit~s 6conomiques des femmes sont mal saisies par les enquetes aupr~s des mdnages, y 
compris l'enquete sur I'emploi. Ce biais, de sa part, amine Aune sous-estimation de la production et de 

TDe Grazia trouve des motifs varis chez les travailleurs qui choissent la clandestinit6. A 1)ceux qui
n'ont pas de choix, il faudrait ajouter 2) le deuxi~me emploi (salaire principal trop bas pour vivre, pour
la s6curit6, ou pour un but personel), 3) la psychologie (se sentir utile dans le m6nage ou dans la vie
personnelle) et 4) atteindre l'inddpendence ou d6velopper une clientele permettant l'indpendance. La
pr6dominance des motifs non-dconomiques se voit parmi les jeunes, dans les pays industrialis6s. (p. 61
62). 
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ses moyennes dans une partie importante de l'6conomie. Notre 6quipe n'a pas bien pu saisir l'importance 
des activit s des femmes dans son enquete prdliminaire. L'homme joue un r6le prddominant dans les 
affaires et surtout dans la commerce visible dans la rue, dans les magasins et dans les tocaux Fxes de 
production. Parfois les veuves sont les seules vendeuses parmi des vendeurs de tout age. 

Taux d 'act v(to en c%)
 

800 

Graphique NI 2 : Population rurale 

Nous pouvons donner titre indicatif une estimation de l'importance de cette sous-estimation de 
la population active feminine, sous-estimation accentude en milieu urbain. Un simple essai statistique 
sugg~re qu'un quart de la population feminine en milieu urbain est d~finie, Atort, comme inactive. 

Malgr6 la qualitd en gtndral 6levde des enquetes sur la population active, les rdsultats de l'enqute 
rurale 1986-87 (graphique no 2) sugg~rent que les enquetes prdc~dentes ont sous-estimd la population 
active fdrrinine. Partant, nous nous permettons de soupqoimer que les enqu~tes mdnagres en milieu 
urbain (graphique n' 3) ont toujours tendance Atraiter certaines activit~s 6conomiques des femmes comme 
des passe-temps de femmes au foyer. 
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Graphique NO 3 : Population urbaine 

L'enquete rurale de 1986/1987 a demandd aux femmes de ddcrire tout leur emploi du temps (et 
non pas seulement leur activit6 principale) durant une pdriode de rdfdrence de 30 jours. L'augmentation 
des taux de participation p:.r rapport aux recensements antdrieurs est frappante. On constate que les 
recensements de la population doriiaient une vue assez r~duite de l'activit6 dconomique f6minine en 
milieu rural avant l'enquete de IA86-87. 

En revanche, les enquetes urbaines jusqu' prent enregistrent des taux d'activitd supdrieurs A 
ceux des enquates rurales, mais bien infdrieurs au taux de l'enquete rurale de 1986-87. La visite de notre 
6quipe sur le t. rrain nous a permis de tester le questionnaire urbain de 1988 avec des activit~s connues. 
Cela nous permet de constater que la m~thodologie rurale appliqude milieu urbain aurait pu saisiren 
davantage de taux d'activit6. Nous devons analyser cette enqu~te du secteur rural pour voir si 
l'augmentation est dOe Ala d6finition incorrecte des activit~s 6conomiques plut~t qu'A une reddfinition 
de celles-ci. Dans un sens, ceci n'affecte pas les plans pour le secteur informel, puisque ce secteur est 
d~fini (du point de vue des pouvoirs publics), en apposition au secteur "formel." Cette dichotomie 
n'existant pas dans le "secteur rural", cela signifie soit que la diffdrence n'existe pas, soit qu'el.e est si 
peu claire que I'on ne peut assigner les activitds d'un secteur Aun autre. 
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Certes, ii y a une progression en taux d'activitd de 1960 A1988' et ce taux est plus dlev6 surtout 

parmi les jeunes (di leur niveau d'&lucation et A l'urbanisme) il est 6vident que la m~thodologie 

d'enqute en secteur urbain d~crit mal l'emploi du temps des femrnmes. Le taux le plus elevd n'est que 35 

pour cent en 1986 pour la population feminine de 25 29 ans et la moyenne ne d~passe pas 19 pour cent. 

Comment l'expliquer ? 

* 	 La structure des taux par groupe d'age sugg~re que le niveau d'&ducation est une 

composante de la hausse observ~e. L'age moyen lors du premier mariage influence 

dgalement la structure de la participation, en passant d'une dgalit6 en 1960 entre citadines 

(17,5 ans) et rurales (17,2 ans), Aun dcart en 1982 entre citadines (23,8 ans) et rurafes 

(20,8 ans) (Stat;stique, 1989b p 26). Cette diff6rence de comporternent suggre que le 

taux rdel d'activit6 dconomique hors du m~nage serait plus 6lev6 en zone urbaine qu'en 

zone rurale, mais le taux enregistr6 est le contraire. C'est la structure de participation 

plut~t que le taux qui est influencde par l'&lucation, et cette structure est saisie par les 

enquetes sur les manages. S'il y a un biais de sondage, une enquete sur les m6nages 

surestimerait des activit~s f6minines. Donc, c'est un biais de questionnaire est responsable 

de la sous-estimation. 

* 	 La meme dtude (p. 103-4) montre que les femmes se trouvent dans la totalit6 des 

branches d'activit6 6conomique. En milieu urbain, pros de la moitid (47 pour cent) des 

femmes actives travaillent dans le secteur industriel au sens large, principalement dans 

les industries textiles (35 pour cent). La deuxi~me branche feminine par ordre d'impor

tance est celle des services (23 pour cent), surtout des services personnels et domestiques 

(17.8 pour cent). Le commerce r~presente 5 pour cent. 

Une hypoth~se extreme, celle que les taux d'activit6 par age sont identiques en zone urbaine et 

en zone rurale, amine Aune population active feminine classie, Atort, comme non activede 1,3 million, 

soit 29 pour cent de la populati.n f6minine urbaine, ou supdrieur A 19 pour cent de la population 

enregistr6e comme active. 

3Le taux d'activit6 elevd en 1971 pour les femmes ag6es de 50 A60 ans en secteur rural et en secteur 
urbain nous semble une aberration statistique ddle h une question pos6e de faqon diff~rente des autres 
enquetes. 
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Cette analyse ne nous permet pas de constater quelles sont les activit6s non-enregistrdes. Nos 
visites sur le terrain les signalent comme dtant importantes en certains secteurs: 

0 dans les souks urbains, comme extension de leur r0le dans l'dconomie rurale: 
la distribution et la vente des produits vivriers ; la distribution des produits de 
certains travaux traditionnels dans le m~nage, comme le tissage et les tapis ; et 
la m6decine (dentiste traditionn,3l, herbaliste) ; 

* dans le commerce non-traditionel (et donc pas forc~ment doming par l'homme 

par exemple vendeuse de lunettes, coiffeuse Adomicile) 

* 	 dans la m&Iecine (les Qablat assistent A35,5 pour cent des accouchements en 

milieu urbain (Azeknat et al 1989, p. 88)) 

0 	 dans le service domestique ; 

0 	 dans la confection non-localisde mais hors du manage; 

0 	 dans les travaux domicile (voyantes et assimiles). 

Cette liste n'est qu', titre indicatif. L'importance des activit s sera determinde Apartir de 
l'enqute sur les manages, aprs revision selon nos crit6res. 

Recommandation: II serait conseilld que la Direction de ia Statistique du Minist~re du Plan, 
adapte son questionnaire population active en milieu urbain au format utilis6 en zone rurale, afin de saisir 
les activitds secondaires et de preserver une sym~trie de questionnaire et une comparabilitd statistique 
entre les r~sultats recueillis par les enquetes dans les deux secteurs. 
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ACTIVITES FINANCIERES 

L'importance des activitds financi~res des entreprises informelles est presque inconnue au Maroc 
notre dquipe aucune A ce lan'a trouv6 dtude sujet.' Cependant, totalitg de notre dchantillon 
d'entrepreneurs (les marchands ambulants au bout de la chalne de distribution mis Apart) offrent un cr&Jit 
fournisseur leurs clients. A cet effet, la quasi-totalitd des investissements fixes en locaux et capitaux sont 
rdalis6s avec les fonds propres de l'entrepreneur. Les avoirs de financement des fonds de roul~ment sont 
assez divers (fonds propres, cr~dit fournisseurs, credit clients) et mal apprdci Ceci, malgr6 le fait ques. 

ce cr6dit peut atteindre un pourcentage important des capitaux de l'entreprise.
 

D'autre part, les commerces d~marrent dans la majoritd des cas avec un capital de base ddrisoire 
voire nul. Ces crdlits fournisseurs semblent etre, A nos yeux, l'd1dment-clef de la cr6ation et de 
l'expansion de cette activit6 informelle. 

N'ayant aucun contact avec la banque, ces activit s ont dtabli des conventions commerciales 
d'usage. Les cr~lits fournisseurs finances par les fonds propres de 1'entrepreneur, nous semblent etre une 
contrainte majeure pour le dynamisme des entreprises productives en secteur informel, plus important 
que !a technologie. Ce credit ne bMndficie pas de taux d'interet. Son r6le semble etre d'assurer le 
placement de sa production, en permettant une dchelle rentable des placements aupr s d'un distributeur. 
Pour sa part, le distributeur profite des credits fournisseur pour agr6er une dchelle plus importante des 
affaires : ce financement permet donc un fonctionnement plus r6gulier des circuits d'dchanges informels. 

Cet int6rat mutuel et vital pour les deux parties renforce le niveau de s6curit6 de l'opdration et 
instaure des termes et des circuits d'dchanges informels. 

Le cr6dit aupr s des fournisseurs des clients, sous forme de prd-paiement des commandes, nous 
parait important entre commerqants (formels ou informels) et fortifie le lien entre le secteur formel et son 

parent informel. 

'Selon le Professeur Salahdine, un chercheur au Centre de l'Universit6 de Fes 6tudie Al'heure actuelle
le cr6dit informel. Avec la diversitd de ce phenom~ne et son omnipr6sence dans i'dconomie marocaine, 
cette drude ne sera qu'un premier instantan6. 
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Ce client ne trouve pas d'investissement pour autofinancer sa propre entreprise, surtout s'iI s'agit 
d'un investissement liquide. Le credit-client en amont de l'activitd a des vertus certaines dans le 
renforcement des circuits de financement : 

* 	 Contribution Al'investissement de tierces personnes en amont et en aval de son activit6 
avec toutes les retomb6cs b~n6fiques escompt.es : (lancement d'un commerce pour un 
ancien apprenti dans le domaine de l'artisanat directement lid A l'activitd du chef 

d'entreprise) ; 

0 	 Rendement important, par des remises sur les biens achet.s (une remise de 5 
pour cent sur la traitsaction r6presente un taux d'inter.t annuel effectif de 23 pour 
cent (sur une avance de 90 jours), 36 pour cent (60 jours), ou m~me 85 pour 

cent (30 jours)) ; 

• 	 Mfiance d'engagement aupr~s de personnes non famili~res ou de commerces non 
maitrisds pour r6duire au minimum les risques et les incertitudes ; 

0 	 Eviter les placements en banque souvent soumis au droit de regard des autorit~s et donc 

Aleur contrOle ; 

0 	 Prdference de placements de fonds sur des produits perforinants sur le marchd, en 
financant aux fabricants le fonds de roulement n~cessaire, ceci garantit leur fonds en 
termes de profitabilitd de roulement de capitaux (cas de produits tr~s demand s sur le 
march6) et surtout l'instauration d'un type de position pr~fdrentielle au niveau de la 
fabrication et de la distribution de leur produits, (choix des circuits les plus rentables des 
produits les plus sollicitds et de qualit6 -up6rieure) 

http:escompt.es
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0 Monopolisation (meme faible) de son micro-marchd, par la voie de cette 
pr6fdrence qui lui est propre, prdfdrence en m8me temps refus6e h ses 

concurrents.' 

Pour ceux qui sont conservateurs, cette formule de commerce est non-spdculative et s'adapte aux 
normes de la religion islamique qui interdit l'usure. 

Ce circuit financier informel est prdcaire en termes de garantie et de sdcuritd de fonds, et l'un 
des 61ments essentiels de r6gulation demeure la personnalisation des contacts et la confiance. 

En effet, si une personne ne remplit pas ces obligations, elle est automatiquement connue sur la 
place grAce aux syst~mes d'information "informels" (qui s'av~rent etre parmi les supports m&liatiques 
les plus performants) et se trouve condamnde Ala marginalisatiot. En perdant la confiance des autres, 
cette personne perd automatiquement les opportunitds de crdit qui restent essentielles Ala survie au sein 

de ce secteur. 

D'autres m~canismes financiers peuvent atre recensds dans le secteur formel au b6n6fice du 

secteur informel: 

0 	 Les sous-d6clarations de bilan, au r6gime du Bdn6fice Net Rdel (BNR) ou au rdgime 

forfaitaire, sont le fait d'activitds exerc6es au profit de l'informel sous forme d'achats et 
de ventes (toutes des operations sans facture) ; 

0 	 L'utilisation des chutes autorisdes de productions industrielles :textile, cuir, plastique, 

etc. ; 

0 Le transfert des devises par la contrebande; 

L'existence d'un tel pouvoir monopolistique, meme local et rduit, n'est en contradiction aucune avec 
l'ide du secteur informel. 
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0 Le jeu d'interm&liaires dans le commerce (phdnom~ne de courtage dont les quartiers 
g~ntraux sont souvent les cafes) ; 

0 Les revenus des jeux de hasard (phdnom~ne r~pandu aussi dans les cafes) 

0 Le marchd des changes. 

En somme, le syst~me de finances informelles est peu connu et bien diffdrent du module supposd 
de I'usure. La liste des initiateurs et des op6rateurs du marchd financier est exhaustive, en somme ce 
crdneau reste encore insaisissable par les syst~mes de sondage utiliss et par les syst~mes proposes au 
Chapitre 3. Nous proposons donc, cette despour mieux valoriser activit6, 6tudes sp~cifiques aux 
dimensions de cette activit6 dans l'6conomie marocaine. 

Recommendation: I1 serait conseill que le Minist~re du Plan mne, avec l'assistance de 
chercheurs d~ldguds du secteur privd et de chercheurs universitaires, une enquate spdcifique sur le cr6dit 
informel et le r6le des finances dans les circuits de production et de distribution du secteur informel, et 
entre cc secteur-lA et les entreprises "formelles". Ces 6tudes sont d~crites plus loin. 

POLITIQUES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 

L'annexe C est consacrde l'analyse du regime des politiques qui influencent la rentabilitd de 
l'informalit6. Nous pr~sentons ici un rdsum6 des r6sultats les plus importants. 

Notre base en th~orie dconomique, pour juger l'incidence de certaines politiques, est le r6le da 
taux effectif de protection (TEP) d'une industrie ou m~me d'une entreprise, ce qui r~presente dgalement 
la protection de la valeur ajout~e dans cette activit6. Etant donnd les coefficients d'entrde-sortie aj, (1) 
plus petit : la valeur ajoulde (1-Eaj), plus sensible : le TEP aux variations des tarifs, et (2) plus retits 
les tarifs sur les entrees par rapport au tarif sur le produit, plus le TEP d~passe le tarif nominal. Les t, 
sont r6duits soit par la politique officiclie, soit par un glissement dans l'informel. De plus, l'entrepreneur 
peut considdrer la main-d'oeuvre comme un intrant, dont t sont les charges sociales. 
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Une entreprise b6n6ficiant de la Loi 16, du code des investissements, etc., a une rentabilitd 

exagdr6e par rapport Acelle qui n'en b~ndficie pas. C'est pr6vu dans l'optique de la Substitution des 

Importations, meme s'il y a des al.as importants qu'on essaye de r&luire par le PAS. 

Les entreprises qui peuvent dchapper aux tarifs sur les entr6es peuvent 6galement recevoir une 

protection douani~re, meme si cette protection n'est pas accordde par les pouvoirs publics. Planifide ou 

spontande, la protection donne un rentabilit6 plus dlevde aux entreprises qui en b~ndficient et sert attirer 

des ressources 6conomiques vers ce secteur et hors des secteurs non-proteges. Ceci dchappe pour l'instant 

Aii'attention du PAS, oi il est pr~vu de diminuer la fourchette des tarifs une valeur moyenne de 25 pour 

cent. 

Cela laisse des avantages importants aux Formation Transformation 

entreprises qui ne paient pas de tarifs sur leurs d'entre rises d'entreprlses 

entr6es, grace au code des investissements ou 

grace A la contrebande. Les huit codes des .es 

Investissements exemptent les biens de capitaux et prio 

permettent "I'entr6e temporaire" d'intrants utilis~s mellos 

pour produire A ['exportation. Pour pouvoir 

b~n6ficier des avantages du Code des Exp nslon 

investissements, une PME du secteur industriel Graphique N0 4 : Politiques d'Assistance 

devra, par exemple, disposer d'un investissement 

de dtpart de moins de 5 millions de dinars, avec un investissement par employ6 ne ddpassant pas 70,00 

dinars. Pour etre admise aux credits pour expansion, cette PME devra disposer d'un capital de moins de 

15 millions de dinars et de 200 employ~s maximum. Ces d6finitions varient suivant les secteurs. Les 

avantages de type concurrentiel, par rapport Ad'autres entreprises qui ne peuvcnt b~ndficier du Code, 
sont indiqu6s au chapitre 4. Les plus importants sont : le remboursement des droits de douane pour 

intrants de ['exportation (ou d~tournement r~ussi vers le marchd local), participation publique aux frais 

fonciers et certaines primes d'6quipement. Le fait de se soustraire aux imp6ts sur le capital et sur les 

intrants permet de produire moindres frais par rapport aux entreprises qui ach~tent des biens 

d'6quipement sur le marchd local et r~glent des droits de douane normaux, ou qui doivent en payer pour 

les intrants importds de production. Cette difference disparaitrait si ladite production, des entreprises 

bdndficiant du Code des investissements, 6tait exportde (ces entreprises pourraient en fait etre favorisdes 
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ou ddfavorisdes sur le marchd mondial du fait de prix protdgds de quelques biens non-dchangeables, ou 
de prix subventionnd comme c'est le cas de l'Nnergie), mais de fait une partie est vendue sur le march6 
local, en conccurrence avec les entreprises qui ne b6ndficient pas de ces privilfges. 

Une partie des ces intrants pourrait se retrouver la production pour le marchd local puisque les 
concessions faites au gaspillage sont libdrales ; ce qui est 6galement Al'origine de la contrebande non
tarif~e. Les entreprises donc favorisdes se trouvent dans les deux cercles extremes de notre graphique 
n0 4, les entreprises des pauvres ou les entreprises favorisdes par les codes qui leur sont sp~cifiques : les 
deux font forte concurrence aux entreprises interm~diaires. Les politiques A suivre pour d~velopper le 
secteur sont faibles par rapport aux politiques macro-6conomiques qui rdsistent au d6veloppement. Apr~s 
des ann~es de mise en vigueur de telles politiques, les entreprises moyennes dynamiques dans chaque 
industrie ont tendance Aglisser ou Agrandir et ne sont pas remplacdes par d'autres. La structure devient 
bloqude par l'incapacit6 des entreprises dynamiques Afaire ia transition Atravers cette "faille centrale". 

Les politiques microdconomiques servent aider ]a formation d'entreprises productives, 
l'expansion d'entreprises dans le secteur informel et la transformation d'entreprises au secteur formel. 

Rgime fiscal : Le rdgime fiscal marocain est surtout fondd sur les imp~ts indirects sur les biens 
et les services, et peu sur les imp~ts directs sur les personnes physiques et morales. L'exclusion des 
secteurs importants (l'agriculture, surtout) de la base fiscale impose une charge plus pesante pour le 
restant des entreprises que ce n'aurait t6 le cas dans un syst~me plus large, ce qui cr~e non seulement 
un "mur" fiscal qui porte obstacle au passage des entreprises au secteur formel, mais aussi un 616ment 
fiscal aldatoire extra-judiciaire du fait du risque de se faire "prendre" par le fisc et de se voir imposer 
imm&iiatement un r6gime fiscal integral. Ceci d6courage la croissance des entreprises informelles : plus 
elles sont grandes, plus il est difficile de dissimuler l'envergure de leurs activit6s. 

La patente, imp~t local et quasiment impossible A6viter, eelt faussde par les entreprises qui s'y 
inscrivent Atitre forfaitaire (article 7 : artisanat) o6 toute croissance est impossible Amoins de renoncer 
obligatoirement A cette catdgorie. Puisqu'elle est active d~s la premiere i6tape de ia creation d'une 
entreprise, les entreprises pourront etre tenues responsables des imp~ts sur leur capital et sur l'immobilier 

sans avoir m~me enregistrd de recettes. 
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Les entreprises qui sont enregistrdes au regard du fisc doivent dgalement, en r~gle g~ndrale, I'atre 
aupr~s de la Sdcurit6 sociale, ce qui rend ce "mur" encore plus important. I1n'existe aucune d6finition 

des petites entreprises qui puisse transformer ce "mur" en "rampe" moins "abrupte". Si le contraire 6tait 
vrai, l'existence d'entreprises qui r~gleraient des imp~ts partiels allIgerait le fardeau du secteur formel 

et rognerait la taille du "mur". 

Quelques unes des personnes que nous avons interrog6es se sont plaintes du fait que la nature 
forfaitaire de l'impbt sur les socidtds signifiait qu'au cas oi leurs b6ndfices viendraient Adiminuer au 
cours d'une annie, les autorit6s fiscales n'y croiraient pas et appliqueraient un taux fiscal sup~rieur. Nous 

n'avens pas pu confirmer ce fait par ailleurs. 

Plusizurs chefs d'entreprise ont indiqud le souhait de sortir directement du secteur informel pour 
passer au secteur (protg6)des exportations. L'un d'entre eux, un fabricant d'dtuis Alunettes, recherchait 

activement cette possibilitd. 

Tous les renseignements recueillis indiquent que des mesures visant adoucir l'angle escarpd de 
ce mur encourageraient l'inscription des soci~tds au code fiscal et viendrait dtayer deux des trois mesures 
politiques d'aide aux PME : la croissance des entreprises et leur passage au secteur formel. 

Ltz mesures qui sont actuellement en place d6favorisent les PME. Les petites entreprises 
informelles reprdsentent souvent les seules possibilit6s d'emploi des groupes de travailleurs les plus 
ddmunis. Les repercussions h court terme du PAS (Programme d'ajustement structurel) leur nuisent tout 
particulirement. I1faudrait accorder une attention sp6ciale aux mesures qui rehaussent les chance de 
survie et de croissance des petites entreprises efficaces. Paralllement, il ne faut pas oublier que le 
caract~re d'efficacitd n'est pas inhdrent Ala petite taille. Les mesures qui favorisent, sans distinction (de 
faqon active ou passive) les PME, sans prendre en compte l'efficacit6 et la concurrentialitd, ne sont que 

gabegie. 

Structure des cr~di~s :Le syst~me bancaire, malgrd certaines tentatives comme le programme 
du B.C.P., demeure inaddquat pour les entreprises dans l'informel. Nous constatons plusieurs 616ments :
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0 Rigiditd des taux d'intdrdt (le niveau nous parait trop 6levd pour des PME, mais trop bas 
pour les entreprises sans fornalitd, dtant donnd les risques bancaires relatifs) ceci amine 
des dd6squilibres entre l'offre et la demande pour le crdlit aux taux actuels 

* D#pendance des petites entreprises par rapport aux circuits de credit informel 

* Manque d'instruments adaptds 4 la mobilisation de l'dpargne (l'autofinancement est la 
source la plus importante des immobilisations et des capitaux pour les microentreprises, 
et peut-etre 6galement pour les fonds de roulement) ; 

* Mdfiance des banquiers envers les microentreprises et envers les TME rapatri~s, dfe en 
partic Ala facilit6 de financement des grandes entreprises, aux besoins financiers de I'Etat 
et des organismes para-6tatiques ainsi qu'au manque d'exp~rience des banquiers en 
mati~re de creit aux PME. 

Le systmc nformel de credit semble etre 616mentun essentiel de ]a voie d'organisation 
informelle, mais il es mal compris. Tout comme ]a relation entre le systeme de cr~dit formel et informel 
qui devraient 8tre l'objet de recherches ultdrieures. 

Les niveaux d'emploi (mesure statique) ne sont la raison principale de l'tude des PME 
puisque ces derniires pourraient jouer un rble vital, dans un environnement de r~glementations plus 
favorable, de dynamisation de la croissance de la productivitd et de l'emploi. Si les mesures 
discriminatoires A I'encontre des PME dtaient r~duites, les PME les plus efficaces pourraient se 
d~velopper et prendre place au milieu "manquant" en termes de ventilation de taille des entreprises et 
s'ins~rer progressivement dans le secteur formel. Ce qui stabiliserait I'emploi et les revenus dans 
I'ensemble, puisque les PME en tant que syst~me sont plus efficaces pour dissiper les chocs de march6 
qu'une structure rigide d'entreprises (bien qu'en premier lieu il y aurait d~stabilisation de I'emploi 
individuel). L'augmentation, sur le march6 int~rieur, de la concurrence provoqu~e par une segment 
croissant de PME, rehausserait l'efficacit6. 
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CHAPITRE TROIS 

METHODOLOGIE 

CRITIQUE DES ETUDES EXISTANTES 

L'ensemble des 6tudes existantes r~sumdes dans le premier chapitre nous permet de pr6senter des 
voies d'analyse fructueuses du secteur informel au Maroc. Dans la section qui suit, nous faisons la 
critique de ces dtudes afin de crder un syst~me d'analyse appropri6. 

A l'6vidence, les diffdrentes 6tudes ne concordent pas entre elles quant Ala dinition du secteur 
informel, concept sans fronti~res exactes. Aux fins de notre conception d'enquate, nous cherchons des 
concepts op~rationneis et non pas une d~finition descriptive mais inutile Al'analyse des politiques ou des 
programmes en d6veloppement. Cett. analyse critique a pour but la creation d'un concept op~rationnel 
de ce secteur au Maroc. 

Au Maroc, l'on manque d'dtudes jusqu'A prdsent sur les traces de l'informalitd, a travers l'Ncart 
revenus-d6penses ou sur la masse mondtaire. Les dossiers de contr6le de la fraude donnent une image tout 

fait d~forme du secteur. Enfin, il est difficile de concevoir des 6tudes fonddes sur la comptabilit6 
nationale, quand ies m~thodes d'estimation de cette derni~re et de ses composantes sont identiques. Les 
6tudes sur la trace de l'informalit6 sur le facteur travail sont tr~s utiles pour cerner ce secteur et peuvent 
s'allier aux m6thodes ddja crdes pour construire les comptes nationaux. Nous proposons ici des mthodes 
d'awniioration de la qualit6 desdites 6tudes. 

Au Maroc, les 6tudes d'analyses sous-sectorielles manquent dgalement. L'approche sous
sectorielle est une m~thodologie de recherche qui examine les possibilit6s et les contraintes auxqueies 
font face les microentreprises dans le contexte d'industries particuli~res et de groupes de produits. Cette 
approche souligne les forces qui influencent la position compdtitive de differents groupes d'entreprises, 
et elle cherche la manire de promouvoir l'avantage comp6titif des entreprises visdes. 
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L'appro,he sous-sectorielle repose principalement sur la comprdhension de I'interaction 
concurrentielle et compldmentaire - d'entreprises de diffdrente taille et de celles participant ? ia 
fabrication, au commerce, et aux services. Dans les 6tudes sous-sectorielles, cinq facteurs sont ai 
souligner comnime &ant critiques pour l'analyse de la position concurrentielle des petites et micro
entreprises : la demande et la qualitd du produit, les syst~mes de ventes au dMtail et d'organisation des 
march6s, le changement technologique, I'efficacitd relative des grandes entreprises et leur compdtitivit6 
vis-a-vis des petites et micro-entreprises, ainsi que les coOts des intrants et leur disponibilit6. En 
examinant la position relative des entreprises dans des filibres alternatives d'approvisionnement, I'analyse 
sous-sectorielle cherche Acomprendre les forces dynamiques n~cessaires A l'identification des possibilitds 
de croissance et des contraintes, ainsi que du potentiel d'intervention politique ou de projet. 

En fournissant une comprdhension complkte de la structure et de l'organisation des industries et 
des microentreprises, l'analyse sous-sectorielle peut mener des strategies d'assistance amdliordes. Au 
niveau politique et r~glementaire, beaucoup de changements ndcessaires sont spdcifiques au sous-secteur. 
Des 6tudes transversales de l'industrie n'arrivent souvent pas Aidentifier ces possibilit~s. Les politiques 
ont une incidence indirecte Atravers les fournisseurs ou distributeurs de petites et micro-entreprises. La 
dimension verticale de la recherche du sous-secteur ddtecte systdmatiquement ce genre de contraintes. 
Pareillement, les politiques et rdglementations influencent souvent les microentreprises Atravers leurs 
effets sur les fili~res de distribution concu:rentielles. L'on doit regarder delA du groupe visd pourau 


identifier et comprendre ces effets indirects.
 

La perspective du sous-secteur a prouvd ,tre bien adaptde l'identification des interventions qui 
peuvent augmenter les possibilitds pour un grand nombre d'entreprises en supprimant !es goulots 
d'6tranglement et les contraintes. Cette assistance indirecte peut rduire le coOt ndcessaire pour atteindre 
les micro-entreprises. L'analyse du sous-secteur souligne les "noeuds" du syst me, le point ou de larges 
quantit~s d'un produit passent entre quelques mains ou par un espace gographique restreint. Dans 
beaucoup de cas, par exemple, les march6s de gros ou les points de distribution offrent des possibilitds 
d'influencer ia performance de dizaines, peut-etre meme de centaine3, d'entreprises d'un seul coup. 
Pareillement, une poignde de fournisseurs d'intrants clefs peut canaliser des produits amdlior6s ou fournir 
des renseignements Aune multitude de clients. 

Dans d'autres situations, l'am$lioration technique peut servir de rdponse Al'amdlioration de la 
qualit6 des produits et leur organisation sur les march6s. Dans certains cas, les interventions de projet 
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comprenant l'amdlioration technique ont facilitd le placement de petites entreprises en dehors des fili~res 
non-comp~itives et dans des filires ascendantes. Dans d'autres cas, la ddldgation de la recherche 
technique ou simplement le prolong, o'ent de technologie existante a le meme. En recherchant 
systdmatiquement ces points d'interventi( i. la recherche du sous-secteur conserve un grand potentiel pour 
l'identification d'interventions Apeu de frais. 

L'approche sous-sectorielle Aencore d'autres points forts. La recherche sous-sectorielle peut 
am~liorer i'exactitude et r~duire le coot de la collecte de donndes. La collection de donn~ts des 
"noeuds" de syst~mes permet fr6quemment des estimations des activit s d'une entreprise bien plus 
pr~cises que dans des enquetes tranvsersales de secteurs. De la meme mani~re, les interventions 
idertifi6es dans l'analyse sous-sectorielle peuvent souvent etre caract6ris~es comme dtant "16gres"au 
niveau institutionnel. Parce qu'elles sont concentr6es sur des activit s d'un sous-secteur particulier, les 
interventions identifides sont souvent limites en port~e, coot, temps et complexit6. Ceci sugg~re qu'elles 
peuvent tre facilement soud6es Ad'autres organisations existantes. Cette approche ne n~cessite donc pas 
forc~ment la construction d'une large infrastructure institutionnelle. En effet, ilserait plus efficace de se 
doter d'un petit bras analytique et de quelques fonds pour canaliser les ressources par le truchement du 
personnel technique existant dans le secteur privd, des organisations volontaires privies ou d'organismes 

publics. 

Bien que l'analyse sous-sectorielle ait d6jA prouv6 son utilitd dans plusieurs situations, certains 
aspects de i'approche doivent &re pour mettreexplores davantage raffiner, appliquer, A l'essai et 
promouvoir i'analyse sous-sectorielle comme outil de recherche de base, de formulation de stratdgies 
d'assistance et d'6tude de projet au Maroc et ailleurs. Des renseignements suppl6mentaires sur la mise 
en oeuvre de cette nouvelle approche de I'analyse du secteur informel seront disponibles Ala suite de la 
conference qui aura lieu en novembre 1990. Cette mdthode sert de maillon important entre 
l'identification de l'importance num~rique des activit~s et le choix de l'dtude pour approfondir notre 
connaissance d'une activit6. Elle sert 6galement A relier la connaissance statique d'une activitd Ason 
comportement dynamique. L'analyse concerne les activits Apartir de l'origine des intrants et des facteurs 
de production jusqu'A la vente finale du produit, la voie verticale de ces activit6s et les syst~mes et 
personnes qui les assurent servant d~finir un sous-secteur. En revanche, I'analyse mieux connue 
concerne une section transversale de toute les soci~tds qui assurent une fonction particuliire : l'industrie. 
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L'analyse sous-sectorielle consid~re l'ensemble desdites voies alternatives et concerne donc les 
relations verticales ainsi que les relations inter-industrielles de l'dconomie. L'analyse peut identifier le 
caract~re particulier d'une vole donnde, par exemple le fonctionnement du sous-secteur "informel" comma 
option concurrentielle de l'organisation "formelle". Elle sert souvent Aidentifier les m6tacentres, points 
oai des volumes importants passent par un nctmbre limit6 d'acteurs. Si les recherches sont concentrdes sur 
ces m~tacentres, on peut parfois estimer le syst~me entier avec une exactitude dlevde Aun coat r~duit 
(Boomgard et al, p. 18). I1est A,regretter que les dtudes qui suivent n'aient pas pu profiter d'une analyse 
sous-sectorielle prdalable et if est Asouhaiter que cette m~thode d'analyse soit introduite au Maroc. 

Etudes du Ministate du Plan 

Le principal avantage des 6tudes du Ministlre du Plan, c'est leur qualit statistique. Cette derni~re 
est le r6sultat direct d'un budget suii3ant, d'une longue formation en m6thodologie d'enquete grande 
chelle et de l'utilisation d'enquateurs quailfis et permanents. L'expdrience en conception et le budget 

permettront une mdthodologie sticte qui se manifestera dans des r6sultats Aerreur d'estimation standard 
connue et contr~lde, ce qui permet des tests d'hypoth~se pousss. 

Outre la valeur mathdmatique de la m~thode utilisde, le Plan bdn~ficie d'enquateurs permanents 
qui ont acquis un sens aigu du terrain. Ils connissent parfois mieux que les concepteurs thWoriciens les 
atouts et les faiblesses d'une m~thodologie donnde. Nos d~bats avec ces enquateurs et leurs conseils sur 
les mdthodologies proposdes ont W fnicueux pour notre dquipe. 

Parmi les 6tudes du Plan, cinq sont, Anotre sens, importantes pour la conception d'une enquate 

sur le secteur informel. 

Le recensement g6n6ral de la population de 1982 (RGPH) demeure essentiel pour 1'6rude de 
l'entreprise clandestine : ildonne la seule ponddration reprdsentative de l'ensemble de ia population des 
entreprises individuelles et, en particulier, de ia distribution de a population active occupde par situation 
dans la profession et branche d'activitd. A partir des r ,ultats d'ure enquete quelle qu'elle soit, pour 
recrder l'dconomie nationale, if s'agit d'utilisez comme base de por.ddration la population employee afin 
de saisir les entreprises individuelles. Nous trouvons l'option proposde par la Direction de la Statistique 
(DS), c'est-A-dire la population des entreprises elles-mames, difficile, pour ne pas dire impossible, A 
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identifier pour un recensement. Toute enquete doit s'dtablir sur une trame sOre pour permettre une 
pondration correcte et le RGPH permet cette pond6ration essentielle. 

Les enqu tes m6nages/emploi de la DS se font par passage annuel en milieu urbain. L'enquete 
rurale est pluri-annuelle. Les enquetes urbaines peuvent saisir les activitds des personnes. 

Cette m6thodo.-,gie peut saisir les salari6s saisonniers et occasionnels qui dchappent aux 
statistiques industrielles. A cette population salari~e est ajout6 l'emploi des ind6pendants avec ou sans 
local, les employeurs par entreprise individuelle, les aides familiales ainsi que les apprentis. L'entretien 
direct peut d~celer les activit s informelles, clandestines ou non, considdr6es comme comportement 
productif. Le cumportement productif est toute activit6 qui produit des biens et des services reprdsentant 
une valeur pour la societ6, qu'ils soient estim6s pour leur consommation ou pour leur potentiel 
d'investissement. Ce comportement a de la valeur, qu'il soit pay6 ou non, par example si les restaurants 
sont estim s produire un service de valeur pour ]a socidt6, alors ce ni me service accompli par des 
"femmes au foyer" devrait 8tre valoris6. Seules les activit s de loisirs sont exclues. Bien 6videmment, 
ceci mne 4 un problime de d6finition dans une zone grise o4x les activit s ont des composants aussi bien 
de loisirs que de production, tels que le jardinage familial en tant que passe-temps, ou quand la femme 
et/ou les enfants tissent ou cousent ensemble.' Si ledit comportement productif n'est pas calcul6, un 
penchant pourrait se d6velopper, premi~rement dans le calcul de la distribution de la valeur ajout~e au 
PNB et, ce qui est plus important, en mesurant la croissance 6conomique lorsque les individus passent 
de l'ex6cution de solides activit s au niveau informel A leur execution sur une base salarie dans 
l'industrie. 

Le biais de couverture est r~duit par ,.ette m6ihode, fond e sur le recensement. La technique est 
utilise pour l'estimation des comptes nationaux, le paralllisme est donc souhaitable ici pour permettre 
des comparaisons. Cependant, la m~thodologia pose certains probI~mes quant Asa mise en application : 

C'est souvent la valeur de ces ac:ivitds (que l'on considre comme "loisirs," en d~pit des hautesvaleurs non-6conomiques potentielles, telles que le maintien et la transmission de traditions culturelles)pour ie travailhkur qui permet que le produit soit vendu avec une moindre r6mundration du travail au prixde marchd de ces activitYs. Quand le coot d'opportunitd de ces travailleurs aug.,ente au decoursI'accroissement dconomique, ces activit~s sont parmi ies premieres . etre "perdues. C'est ce qui s'est
passd pour la fabrication de batik AJava pendant les ann~es 70. 
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" 	 Les activitds 6conomiques des femmes sont mal saisies (chapitre no 2) pour cause de 
m~thodologie incorrecte de l'interrogation sur I'activitd secondaire, l'activitd tertiaire, etc 

* 	 Celui qui rdpond aux questions des enqueteurs n'est pas toujours la personne active elle
mdme, qui sa ou autresera femmne une parente prdsente au moment du passage de 

l'enqudteur ; 

* 	 L'enqueteur est souvent un homme et la personne interrogde est une femme, ce qui rduit le 
potentiel de rapport et d'ouverture; 

" La personne active elle m.me ne sait pas si son entreprise appartient au secteur formel, ilest 
donc impossible de d6terminer si l'emploi effectif est couvert par l'enquete des branches 
d'ativitd industrielle. 

Nous avons ddjA proposd des rectifications de la m~thodologie de ces enquetes qui augmenteraient 
leur valeur pour leur propre objectif, tout comme pour l'enquete qui peut concourir A notre but de 
recensement du secteur informel. Les principales corrections sont : 

* 	 Amendement du questionnaire enquete urbaine et de sa codification pour qu'il soit conforme 
Acelui de l'enqute rurale sur ]a determination des activit~s secondaires, tertiaires, etc. Pour 
cela ilfaut demander aux femmes de d~crire tout leur emploi du temps et non pas seulement 
leurs activit~s principales et secondaires ; 

* 	 L'interrogation "est-ce que cette personne est couverte par la sdcuritd sociale dans ladite 
activit6 ?"dont la rdponse est connue de tout membre adulte du m~nage. Cette question sert 
de 	filtre :cette personne est-elle comprise dans les statistiques du secteur formel ? 

* 	 Amendement aux explications pour les enqueteurs pour qu'ils n'arretent pas leur questions 
Ala rdponse "femme au foyer" - meme si le terme a une valeur descriptive Atitre social, 
elle sert de fourre-tout par rapport aux anadyses 6conomiques. 

Dans le scteur urbain, un des groupes exclus par le syst~me de sdcuritd sociale est celui des 
agriculteurs. En zone rurale, nous avons ddjA notd que la question de "l'informalit" ne surgit pas oi il 
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n'y a pas de dichotomie dans les enquetes (l'agriculture de toutes sortes est considdrde comme 6tant une 
activit6, qu'elle soit axle sur le marchd ou non). En zone urbaine, quelques unes de ces activit~s peuvent 
etre captures par des enquetes d'exploitants agricoles et de production, mais celles qui ne sont pas 
capturdes devraient etre commeconsiddrdes "informelles" pour corriger les comptes nationaux et les 
collectifs d'emploi. 

La solution appropride a ce "sous-mesurage," si elle est trouve, serait d'6largir la couverture a 
un dchantillon reprdsentatif des ernqu.tes de production fermi~res et agricoles, et non pas d'adapter la 
m6thodologie des enquetes du secteur informel urbain Aune activitd qui est d6jA bien mesur~e dans 
d'autres zones grace Ades techniques existantes. 

Quant au proc&id qui consiste Aenvoyer des hommes dans un m~nage de femmes, nous n'avons 
aucune indication que ce soit un problime au Maroc, mais ilserait bon de l'viter. 

Enqute sur les activit~s non-structures 1989-90 

Cette enquete sert A determiner les activit~s non-structurdes mais localisdes A partir de 
l'enregistrement Aia patente. Dans la conception 
de !aDirection de la Statistique, r~sume dans le r'rude flseola - -  -

0graphique n 5, I'activit6 coromique peut etre (A) 

formelle ou informelle. La plupart des activits / Entrprls
Secipur formellsfra

informelles sont enregistrdes quelque part,
 
principalement A la patente. Elles sont localis~es 
 Socour LalIses Po3 do Informof(Ergrte Informallo
 

et on peut les dtudier A partir d'enquetes (C)queI.o . 

statistiques. Seules les activit s sans localisation, 
itindrantes ou illgales, doivent .tre dtudi~es par _ _ 

_ _

des monographies d'esprit anthropologique. Outre 

_ _ 


Graphique N° 5 
_ 

Approche entreprises 
la fraude fiscale, les entreprises formelles sont 
connues des statistiques officielles et les activit localisation doivent etre 6tudi6es par une dtudes sans 
monographique. Les entreprises localisdes sont couvertes par I'enqu.te sur les activit6s non-structur6es 
1989-90, avec un dchantillon de 8.088 entreprises (pour une population estimde de 300.000 entreprises 

localisdes). 

http:I'enqu.te
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En principe, m~me un fichier de base biaisd peut donner un dchantillonnage Acorriger Aposteriori 
pour se faire ie reflet fidle de la distribution sectorielle et g~ographique des entreprises. 

Cette 6tude a un caractre attrayant pour les 6conomistes. Un tel concept permet non seulement 
de faire i'estimation des valeurs moyennes des faits qui nous intdressent, mais dgalement celle de l'6cart
type, erreur standard d'estimation et des autres valeurs statistiques qui permettent les dpreuves 
d'hypoth~se statistique et dconomdtrique. Les r~sultats d'une telle dtude seraient inestimables pour les 
dtcideurs politiques. Malheureusement, nous croyons que la valeur statistique de cette enqu~te, bien que 

rdelle, soit forc~ment limitde. 

Au cours de nos entretiens, nous avons constatd que les entrepreneurs ont une tendance marquee 
nous rdpondre en attdnuant les r(ponses sur les flux financiers, m me devant des enqueteurs 

universitaires qui, apr~s six Aneuf mois de contacts, connaissent bien les vraies valeurs du flux. Certains 
enou~teurs, par le truchement de la DS, nous ont fait remarquer ce problme dans leur enquate. En bref, 
la precision statistique donn6e par cette m6thode est attrayante, mais fausse, pour cause de r6ponses 
biais~es. Ce probI~me serait encore plus grave s'il s'agit d'enqueteurs employ s par la DS et donc 
considdr s comme les repr6sentants des pouvoirs publics et sujets Aune certaine m6fiance. 

Dans le graphique no. 5, les lignes continues cement des postes connus et seule la fronti~re de 
la fraude est inconnue. Cependant, en r~alitd, seul est connu le formel du formel (activit~s d~clardes des 
entreprises formelles). Toute autre borne est inconnue, ce que nous repr~sentons dans le graphique no.
 

6 par des lignes en pointill, avec des ampleurs
 

(la pondtfration) dtterminer Apartir de la trace
 

du facteur travail recensd par l'enquete sur les rud f a l -c-- '-.
 

m(nages. La correction prdvue posteriori ne sert Sedour ,rCirepriuu
 

pas quand les bornes sont inconnues. f°m"- - -


Sectour I I - - \ Pas d's 1 tInformellas 

Le graphique no. 6 indique dgalement 
Informal ' local?.-1 

a'alon~~ 
' de* enire

prises forrmill.. 

certaines lacunes dans la couverture de l'enqu te 
Acliit, s 

, d " -a - -

sur les activit s non-structur6es. En principe, ia 
°ntriprfes loIallsll .... -

Graphique N0 6 Approche mnagea 

correction , posteriori est en mesure de recevoir 

l'activitd 6conomique qui ne correspond pas Acelle enregistrde au fichier de la patente, circonstance 
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habituelle pour les entreprises informelles. Cependant, les activit s informelles des entreprises formelles 

ne font pas partie de la trame du sondage. 

Cette derni re est crie Apartir d'une liste d'dtablissements (la liste de la patente). La pond~ration 
peut etre assez 6loignde d'une enquete faite sur une liste d'entreprises, le phdnom~ne dtudi6. Une 
entreprise peut n'avoir aucune patente, en avoir une ou plusieurs, selon le nombre d'dtablissements 
enregistrs, d'ateliers non enregistr s au foyer et d'activits non-localisdes et non enregistrdes, sous la 

gestion effective d'une seule personne. 

Enfin, la m~thode d'analyse sous-sectorielle aurait amlior6 la precision des estimations par 
rapport 4ila precision du sondage probabiliste utilis6 par la DS, pour les postes de donn6es o i cette 
mdthode reste valable. Elie aurait 6galement aidd Ad~finir les liens entre les entreprises dans les voies 

sous-sectorielles et surtout, le choix des voies d'alternative. 

Cette enquete a ane importance incontestable dans I'estimation, avec une precision donn~e, de 
certaines valeurs 6conomiques. Cependant, le biais de la mesure des donn~es financi~res indique qu'une 

autre m~thode est essentielle pour saisir ces faits au coeur de i'action. 

Images konomiques des entreprises 

Les donndes brutes de cette 6tude (DS, 1988b), Apartir des bilans des entreprises, donnent un 
aperqu important des activit s formelles des entreprises formelles. Ces donn~es servent Ad.finir la zone 
A du graphique no. 5, le complement donc des 6tudes sur le secteur informel. Cependant, le chercheur 
doit tenir compte des lacunes s'il s'agit de l'entreprise totale : les activit s informelles des entreprises 
formelles (sous-traitance, non declaration la stcuritd sociale, etc) et la fraude. 

Comptabilit6 nationale 

La m~thodologie de la comptabilitd nationale (DS, 1986a) reste la technique prdf6r~e pour cerner 
le secteur informel. Elle s'est d6veloppde peu Apeu et elle r~ussit, en g~n6ral, Amesurer le secteur. Pour 
certains secteurs importants, le BTP et les transports clandestins, des 6tudes ponctuelles servent 4 
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completer les donn~es. Des travaux soigneux ont tentd d'dclairer des activitds mal connues : l'entreprise 
individuelle, la production au noir. 

Pour tenter de couvrir l'ensemble de la population des entreprises individuelles, on a recouru aux 
r6sultats du RGPH de 1982 et, en particulier, ceux relatifs la distribution de la population active 
occup~e selon ]a situation dans la profession et les branches d'activit6. LA, il faut en estimer la production 
par emploi et par branche, pour passer ensuite AI'estimation de la production globale. 

L'erreur, regrettable mais inevitable, de cette m6thodologie demeure : 

" 	 Le sous-estimation de la population active feminine (d6jA soulign~e au chapitre 2) et qui peut 

se monter A25 pour cent en zone urbaine ; 

* 	 La sous-estimation des entreprises d'apr s les listes administratives, surtout celle de la 
patente, pour cause de mortalitd 6levde des PME (24 pour cent des entreprises de l'enqute 
BTP avaient disparu 18 mois seulement apr~s l'dchantillonnage) et en dtat stable, l'estimation 

des naissances est dgale ; 

* 	 Idem, de par le ddlai des entrepreneurs pour leur inscription Ala patente et leur volunt6 de 
faire le maximum pour retarder l'entrde en vigueur de cette derni~re, un fois qu'elle est 
inevitable (ce qui est vrai, nous l'avons vu, partout sur le terrain). 

* 	 L'erreur cr de par l'hypoth~se que les rapports quantitd dconomique/facteur travail (par 
exemple : valeur de la production par emploi) pour les entreprises sans bilan sont proches 
des rapports pour les entreprises sous le rdgime IBP alors que ces rapports peuvent varier 

fortement entre sous-secteurs ; et 

SL'erreur cr~de, pour certaines sous-branches, lors que des r6dquilibrages ont 6t6 apportds A 
un poste qui dtait considr6 comme ayant un degrd de fiabilit6 moindre par rapport aux 
autres, c'est- -dire I'hypoth~se que la concurrence ne peut pag engendrer des variations 
importantes dans la production, etc, par ouvrier. 



43
 

A partir de i'approche faite pour ia comptabilitd nationale, on peut reconstruire les activit6s, 
comme indiqud dans le graphique no. 6, oi la ligne en pointilld indique les bornes inconnues auparavant 
et la ligne continuelle cerne le secteur formel. Cependant, les rapports X : travail ne peuvent pas etre 
estimds Apartir de la m6thodologie utilisde auparavant. Pour cela, nous examinerons les rdsultats de ]a 
m~thodologie de I'Ntude monographique. 

Etudes monographiques 

Plusieurs 6tudes monographiques ont d6montrd I'exploitation des entreprises dans le secteur 
informel. Malgrd leur qualitd croissante, elles ont tendance Afavoriser, dans la s~lection des entreprises, 
"i'informel de l'informel", les entreprises des pauvres et Ad6favoriser les entreprises dynamiques. Elles 
sont 6galement concentrdes au niveau de l'entreprise. Ceci sert . cerner les compi~mentaritds de 
l'industrie, mais ne suit pas les voies verticales qui les lient dans un sous-secteur. Faute de rigueur 
conomique, les enqueteurs n'ont pas d~termind jusqu'ici le caract~re dconomique des entreprises 

formelles. 

Cependant, ces dtudes ont une capacitd impossible aux statisticiens, de prehension et d'exactitude, 
des rapports 6coromiques A l'int6rieur de ces entreprises et des rapports 6conomiques A l'ext~rieur, 
verticaux et transversaux. Et elles ont d~jA servi Acommencer Acomprendre les interactions socio
6conomiques complexes qui "lubrifient" les voies de production et de distribution dans ce secteur. 

Les 6tudes du professeur Mohamed Salahdine (cf. liste au chapitre 1) indiquent la diversit6 du 
secteur. Le Pr Salahdine continue ses 6tudes et a pu, lors d'un stage avec Mr de Soto ALima, approfondir 
ses connaissances sur la recherche sur le secteur informel. Bien que les tudes ddjA parues manquent de
 
rigueur 6conomique ntcessaire pour une connaissance de l'importance du secteur informel, elles montrent
 
la diversit6 d'approches qu'il faut pour dtudier les entreprises, ainsi que ia rentabilitd potentielle de 
l'approche de formation anthropologique. 

Les enqu.tes en cours AFes et A Mekn~s, effectudes par l'universitd de Fes sont en train 
d'amdliorer ia qualit6 des recherches au fur et Amesure des r6sultats des enquetes sur le terrain. La 
formation prdalable des candidats au doctorat, qui choisissent des activitds ddjA connues ou familiales pour 
mieux s'intdgrer dans l'entrenrise en vue de la qualitd des rdponses, reste un problme A r6soudre. 
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C'est cette approche des dquipes, pour cerner les donndes dconomiques, qui semble tre ia 
technique prdfdrde pour les enquetes sur le terrain, supdrieure, et de loi, aux techniques d'6chelle 
statistique. Pour valoriser cette approche, il faut amdliorer la qualitd du contr6le statistique sur le choix 
des entreprises pour pouvoir reconstituer l'ensemble de ces parts et en revanche, amdliorer la formation 

en m~thodologie dconomique. 

L'dtude de Ernst & Young (1989) d~montre bien I'environnement administratif et 6conomique 
qui sert Ad~finir l'informalitd au Maroc. L'dtude 6tait conque par I'USAID en compldment de I'dtude qui 
sortira de cette analyse et ciblde sur le secteur formel. I1 n'est pas dtonnant qu'elle soit faible dans 
I'analyse du secteur informel. Cependant, I'dquipe Ernst & Young avait fait des enquetes sur le terrain 
sur la concurrence entre les grands informels et les marginaux des formels et l'adoption, par les 
entreprises informelles, des institutions formelles (par ex., le credit). Les rdsultats de cette 6tude ne sont 
pas publis dans leur rapport et il serait souhaitable qu'ils puissent mettre les donn~es Ala disposition des 

enqueteurs h I'avenir. 

Les enquetes sur l'habitat clandestin (Groupe A.S.U.) et sur le transport des marchandises (DS, 
Pr Salahdine) montrent la richesse de l'organisation informelle, mais elles ne sont pas dvaludes ici pour 

leur contribution mdthodologique. 

NECESSITE DE QUANTIFIER ET DE DELIMITER LE SECTEUR INFORMEL 

Les fronti~res d'un secteur Aun autre sont tr~s difficiles Aidentifier et i'un des moyens efficaces 
pour contourner la question est d'entamer des 6tudes autonomes et complmentaires : 

1) 	Enquetes mdnages/emplois assez exhaustives pour permettre des recoupements avec les 
activit6s exercdes dans le cadre d'une entitd organisde et non organisde ; 

2) 	 Analyse sous-sectorielle pour ddcouvrir les voies d'Yrganisation des activit~s dconomiques, 
les mtacentres qui permettent les recherches efficaces et peu on~reuses et les choix qui 
amnent au dynamisme et Ala definition mnmes du secteur informel ; et 
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3) Enqutes monographiques (sectorielles) qui prennent en consid6ration toutes les spdcificit s 

par activitd. 

Autres 	6tudes 

Lorsque nous 6voquons la notion d'adaptabilit6, nous suggdrons qu'une 6tude anthropologique 
soit entreprise pour l'identification des pratiques r6elles utilis~es dans le secteur informel au niveau des 
m~canismes financiers et celui du processus de la comptabilitd ainsi que du d~veloppement de ces entitds. 
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CHAPITRE QUATRE 

APPROCHE DYNAMIQUE 

L'approche dynamique de notre analyse du secteur informel nous renseigne sur les types de 
comportements de cette catdgorie en tant qu'opdrateurs (conomiques l'6gard des diffdrentes politiques 
fiscales, dconomiques et regimes de r~glementation, ainsi que sur leurs repercussions dans ce contexte. 

Le dynamisme s'appuie sur quatre dtapes distinctes de i'existence d'une entreprise : sa formation, 
son expansion (Al'abr' de l'informalitd), sa transformation en entreprise formelle et son expansion en 
concurrence avec l'informelle. Les 6l6ments de la politique administrative et de r lementation auront 
leur influence sur chacune des dtapes. 

TENDANCE ACTUELLE DE L'EVOLUTION 

Cette tendance ne peut etre cernde qu'A travers un constat au premier degrd de la situation des 
secteurs formels et informels dans l'environnement g6nral et de chaque cas dans son environnement 

sp6cifique. 

La m6thode dynamique situe l'informalitd Acheval entre une classe ddfavoris6e (socialement ou 
6conomiquement) et une classe organisde (formelle). Les deux classes y accdent par n~cessitd : pour la 
premiere, une ndcessit6 de survie personnelle, pour la seconde, une ndcessit6 de survie de I'entreprise. 
Entre ces deux classes, le secteur informel 6volue par excellence IAori l'acc~s est un choix pertinent et 
calculd. Ce dernier se d~veloppe par une synergie interne d'expansion auto-centr~e. La dynamique des 
entreprises se vcit dans : leur formation, leur expansion et leur transformation au formel. Le schema que 
nous avons adopt6 de ces dtapes dynamiques se trouve au Chapitre 2, graphique n' 4. 
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Les 	causes Al'origine du foisonnement de ce phdnomine sont de diffdrents ordres 

* 	 Variables lides Al'environnement de l'informalit6: 

* 	 Exode rural, 

* 	 Syst~mes productifs organisds non-performants, 

* 	 Faible taux d'int~gration des jeunes (dipiOmds ou pas) 

• 	 Variables lies AI'investissement formel :
 

" Conditions difficiles d'acc~s Al'investissement,
 

* 	 Procedures administratives et juridiques fastidieuses, 

" M~canismes financiers fort complexes, difficilement accessibles et discriminatoires, 

• 	 Pression fiscale dievde. 

Par ailleurs, le renforcement de cette 6conomie souterraine se fait par des m~canismes novateurs 

en termes d'activitd et d'adaptabilitd aux changements frequents de conjoncture. C'est ce qui explique 

I'hyperthrophie du secteur tertiaire par I'apparition de nouvelle formes de commerces et de m6tiers. 

Les enquetes d~crites au Chapitre 3 ne peuvent pas cerner cette dynamique importante de 

I'6conomie nationale. Pour cela il faut dtablir une dtude longitudinale ayant pour but de suivre une (ou 

plusieurs) entreprise(s) dans le temps. 

Les plus grandes entreprises peuvent btndficier de programmes et de codes qui servent A 

subventionner leurs prix de revient par rapport Aleurs concurrentes, les PME formelles. A plus ou moins 

long terme, les PME dynamiques se voient de moins en moins en termes relatifs et dans chaque secteur. 

Le 	 regroupement des entreprises dans une distribution globale cache cette tendance bimodale des 
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distributions sectorielles. Cette situation aggrave ansi l'cart entre le secteur dit "moderne" et le secteur 
"non organis" et crde, de fait, une faille dans la dynamique g6ndrale du ddveloppement. 

Cette notion de "non organisd" reste dans ce sens une terminologie erron6e ,t plusieurs 6gards, 
dans ia mesure oii ia structure poss~de toutes les caract6ristiques d'un systime de production performant, 
surtout en ce qui concerne l'existence de conventions commerciales, d'un syst~me d'information et de 
communication souple (comparable au Ringui-Seido japonais) et de mdcanismes financiers adapt6s. 

En 	plus de sa flexibilit6, sa structure est rentable : 

" 	 Syst~me de gestion simple (aucune bureaucratie) 

* 	 Technologie souvent maltrisde pour des besoins prdcis 

" 	 Forte capacit6 de rdaction par rapport au march6 : changement d'activit ; 

* 	 CoOt d'acc~s A I'investissement parfois peu dlevd : certaines activitds d'intermddiaires 

(courtage, distribution ...) peuvent tre ddmarrdes avec un capital zdro pour les activits des 

pauvres; ou 

* 	 Rentabilitd financi~re peut-,tre 6levde, les activit s des pauvres mises part. 

A cOtd de cela, ce secteur vit sous un regime d'tchappatoire fiscale et de manque de transparence 
total ' I'abri des impond6rables et de l'irrdgularit6 des decisions gouvernementales. 

L'incidence de ce phdnom~ne sur I'conomie gnrale est fort inquitant du fait qu'il contribue 
aux distorsions des m6canismes de d6veloppement : une aggravation de ia faille de transition entre les 
deux types d'6conomie (formelle et informelle) et une marginalisation des pouvoirs de l'Etat. 
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INADEQUATION DES POLITIQUES
 

Si on se rdf're Aune dvaluation exhaustive du secteur informel, (voir mdthodologie propose, 

incluant toutes les formes d'activitds locaiisdes et non localisdes), nous aboutirons Ades grandeurs fort 

intdressantes en termes de participation Al'effort dconomique (taux d'emploi, niveau d'activitd). Certaines 

statistiques avancent le chiffre de 76 pour cent du PIB (BIRD, 1988). 

La quasi-totalit6 des secteurs d'activitd 'au Maroc btndficie du Code des investissements (le 

dernier en cours est le Code m~dical). La distribution des accords du Code des Investissements et son 

6volution sont indiqus ci-dessous: 

1984 1988 

Nbre d' Invest. Nbre d' Invest. 

dtablismnt DH Mil dtablismnts DH Mil 

Agriculture 302 811 465 1.473 

Cuir et chausseurs 49 84 81 429 

Industries textiles 221 633 657 1.804 

Autre confection 461 1.250 609 2.077 

Totale 1.033 2.778 1.812 5.783 

Pourcentages 

Agriculture 29% 19% 26% 26%
 

Cuir et chausseurs 5% 2% 5% 7%
 

Industries textiles 21% 15% 36% 31%
 

Autre confection 45% 65% 34% 36%
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Ceci signifie que tout nouvel investissement ntcessite un abattement douanier et une p~riode 
d'exemption fiscale pourqu'il soit viable au d6but et ne soit pas dtouff6 sous ia pression des charges. Dans 
le cas oi une entreprise n'en b6ndficie pas, elle risque de tomber sous le poids d'une fiscalitd dcrasante 
et de conditions d'investissement peu prometteuses. De cette approche dtcoulent des propositions d'ordre 

g~n6ral : 

0 	 Dans le cadre d'une politique g~ndrale, g~ndralisation des avantages et non pas des cooes 

prdfdrentiels ; 

0 	 Abattement partiel des impOts et des droits de douane dans le but d'61argir i'assiette. Le 
niveau devra atre 6valud et fixd par le truchement d'6tudes sp.cialis6es mettant en relief le 
manque gagner dO ,i ia non-ddclaration et A la sous-d.claration des impOts, de la 

contrebande, etc. ; 

* Eviter ia notion d'assistance et d'aide. En effet, la plupart des entrepreneurs du secteur 
informel ont appris Acompter sur leurs propres moyens. I1serait int6ressant de profiter de 

cette synergie de la majoritd pour gdncfraliser ce comportement ; 

* 	 Adaptation (simplification) de la 16gislation et des proc&ures administratives 

0 	 Adaptation des mdcaaiRnes financiers aux besoins r~ls. 

Si l'on analyse les conditions en termes comparatifs pour l'obtention de ces performances entre 
les deux secteurs, la diffdre~e est de taille et on aura ia certitude de pouvoir profiter : 

Secteur organis6 	 Secteur non organis6 

" 	 Codes des investissements ; S Capitaux non-ddclar~s la patente 

" 	 Primes par emploi crd (5000 Dh) ; 0 Bas salaires, non-paiement des frais 

sociaux ; 
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" Rdgimes douaniers; * 	 Contrebande, importations 

clandestines ; 

" Bdndfice de zones industrielles; 0 	 Loyers rdduits ou b.zdro en zone 

r6sidentielle ; 

* Bndfice du syst~me financier ; 0 	 Syst~me financier informel 

* Code d'exportation ; 0 	 (Equivalent n6ant). 

Alors que l'un est assist6, l'autre en revanche compte sur sa prcpre synergie de ddveloppement. 

Un tiers du secteur organisd non-assistd est marginalisd par le processus (Ernst & Young, carte 2.4.2). 

Donc I'effort des entrepreneurs (et aux d6pens de la fiscalit6) est soit de s'insdrer dans les programmes 

privil~gs de I'Etat, soit de glisser dans l'informel. 

En termes d'incidence, les effets sont pervers : malgrd la 	mobilisation de tous les efforts de 

d~veloppement (politiques, fiiances, ressources humaines 	 ...), les r6sultats sont sporadiques (d1ficit 

budgdtaire, crises caractdrisdes, besoin de r~glementation et de rdajustement), d'oOi une nt.c~ssit. 

perptueile d'aide et d'assistance. En revanche, le secteur informel subit tous les d6boires de conjoncture 

du fait de mtcanismes de r~glementation qui lui sont intrins~ques. 

Ce qu'iI est important de savoir travers cette notion de 	faille de transition, c'est que toute 

injection de moyens suppidmentaires pour la dynamisation du secteur organisd risque d'engendrer un 

ph~nomine de rendement marginal d6croissant AI'chelle globale dans la mesure oii cette politique ne 

fera qu'aggraver cette faille car chaque secteur se d6veloppera de mani6re autonome sans effets profonds 

de transfert de richesses. 

Mais, il est tout aussi important de savoir que toute assistance mal conque aupr~s des PME ou 

du secteur informel risque dgalement d'aggraver cette faille, car cette assistance sera retiree Apartir d'un 

seuil de chiffres d'affaires ou d'emploi et le stimulant de transition sera ainsi diminud. 
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Ecart entre la I6gislation et la r6glementation 

Dans le processus de l'enregistrement au Maroc, l'entreprise doit faire face A une gamme 
importante de charges fiscales locales et professionnelles. La plupart de ses charges (patente, taxe 
urbaine, impOt socitaire, salaire minimum, IGR ...)restent impaydes quel que soit le niveau de I'activit6, 
d'o6i la peur de ne pouvoir remplir ces exigences dans leur totalitd. Ce manque de gradation entre 
I'exonration et piin tarif ddcourage la transition en zone grise oti les risques de detection officielle 
dtpassent les amendes (officielles et "officieuses") paydes par ceux qui demeurent "informels". 

I est inutile de mentionne, le cas de la forme socidtaire (S.A., SARL, ...) dans ]a mesure oii sa 
prthension reste la panace le domaine etet du spdcialiste, parall~lement, cela nicessite un budget 
important, aussi bien au niveau de la crcation (entre 5000/12000 DH) qu'au niveau de la gestion 
quotidienne (1000 A2000 DH/mois). Cependant, c'est la forme prfrde pour les PME marocaines, 
choisie par 98 pour cent des entreprises, contre deux pour cent de l'ensemble des socitds en nom 
collectif et des socidts en commandite (Ernst et Young, Annex 5.A). Les entreprises individuelles ne sont 
pas prises en compte dans ces chiffres. 

L'entrepreneur qui consid~re ses comptes comme fonds personnels, et puisque ce sont toujours 
ses propres capitaux qui courent des risques, if sera toujours tentd de minimiser les risques hors de sa 
spdcialitd, c'est-A-dire I'administration, la comptabilitd, et surtout la fiscalitd. La quasi-absence de la 
forme commandite de comptabilitd, I'absence des formes plus addquates pour la croissance dans le formel 
est fort significative de l'importance de la faille structurelle entre le formel et l'informel. 

L'esprit 'origine de la naissance d'une activitd informelle se ddveioppe , l'instar de certaines 
rtglementations en vigueur (soit par ignorance, soit de mani~re rdfldchie, du fait des avantages immidiats 
rdalis6s). L'existence de facteurs facultatifs, comme l'absence de local dans la plupart des cas, ou la sous
traitance partielle ou totale de sa production, aggrave la fraude dans ies entreprises formelles et favorise 
le choix d'organisation informelle de toute activit6. 
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L'entrepreneur imagine mal entamer un processus d'enregistrement Igal pour plusieurs raisons 

* 	 Absence de vulgarisation des pratiques administratives : dans son syst~me de valeurs, 

I'entrepreneur pense qu'il n'est pas dligible pour ces formalitds qui restent la l'apanage des 
"autres" ; 

* 	 Expdriences v6cues avec I'administration dans son quotidien qui crdent ce comportement de 

psychose et donc d'absence de transparence ; 

* 	 Parmi les entreprises pr.caires, la ndcessitd d'une comptabilit (mme prdcaire elle-meme 

comme la d6claration forfaitaire) vis-A-vis de laquelle le promoteur affiche une 

incomprdhension totale et un dtat de d~pendance passive l'Ngard des "fiduciaires 

comptables" et de l'administration fiscale. 

Nous proposons une sdrie d'dtudes sur les politiques, la Idgislation et ia r~glementation en vigueur 

afin de d~celer un rdgime plus souple et gradud qui comporte les avantages de croissance (au-delA d'une 

certaine taille non connue auparavant par l'entrepreneur), dont certains pourront transcender les 

inconvdnients de I'enregistrement. Les rdsultats de ces 6tudes peuvent amener une transition plus en 

douceur entre les deux regimes. 

Syst~me de financement 

Nous pouvons constater qu'une corrdlation tr~s forte existe entre les finances et le statut ldgal 

informel, aucune contact debiteur ; formel, credit parfois supdrieur aux normes imposdes par la prudence 

fiduciaire. Mais paralllement, il existe un syst~me de credit qui nous parait etre le noyau de tout effort 

pour appuyer la croissance des PME productives. 

De par leurs dimensions, les institutions financires sont faites A I'image des dtablissements 

publics : exhaustivitd des procedures, bureaucratie, clientMlisme ... 
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Au niveau fonctionnel, les conditions d'acc~s Atoute esp~ce de cr~lit formel restent fastidieuses 

et lentes : 

" Manque de vulgarisation et d'adaptation de l'information pertinente lessur pratiques 

bancaires ; 

" Manque de contacts r6guliers entre le client et le banquier qui doit connaitre l'affaire du 

premier ; 

* Forte centralisation des decisions du cr~dit au niveau des sifges des banques. 

Les procedures sont lourdes et exhaustives pour l'tablissement d'un dossier bancable. Le dMlai 
minimum pour l'obtention d'un cr&lit quelle que soit sa nature (exploitation ou investissement) d~passe 
les trente jours, quel que soit le style de banque (privde ou publique), le degr6 de connaissance de 
pratiques et le degrd de contacts personnels avec le banquier. 

Les tentatives d'assistance demeurent inadaptdes. Pour les activit s informelles ayant atteint un 
certain niveau d'organisation, un credit dit "artisanal" a dtd mis en place par la Banque Populaire. Ce 
crddit distingue trois cat6gories de niveau de financement du fonds de roulement (hors-taxe 19 pour cent), 
avec un effet pervers de taux d'intdret qui va Akl'inverse des coots (risques et frais fixes d'adininistration) 

de crdit : 

* Le petit credit :moins de 20.000 DH, A6 pour cent d'intdret;
 

" Le cr&Iit moyen entre 20.000 DH 
- 50.000 DH, A8 pour cent d'intdret; 

" Le grand credit plus de 50.000 DH, A 13 pour cent d'intdrt. 

Ce cr&lit est obtenu soit par le biais un cautionnement mutuel soit par celui d'un cr&tit artisanal 
classique apr~s reconnaissance par le Minist~re de tutelle du caract~re artisanal de l'activitd. 
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Lorsque l'on analyse le syst~me meme de fonctionnemente de I'activitd artisanale, on reste 
perplexe quant b,l'efficacit6 de ce genre de credit. En effet, l'existence de la saisonnalitd dans la plupart 
des secteurs et la ponctualitd de certaines occasions fait que la rdussite d'une transaction repose dans la 
rapiditd de ri.action au marchd, et, Ace niveau, c'est la disponibilitd des fonds qui est dicisive (quoique 

le type de crt~dit soit intdressant). Les subventions dtdfavorisent la globalisation de ce programme 
"charitable" et am~nent A une discrimination (octrois non-lids A la valeur dconomique des projets 

candidats) dans l'acc~s au crdit. 

Les systimes de financement dans le secteur informel par le biais du capital commercial restent 

toujours plus performants que les syst~mes bancaires :rapides, disponibles, souples et extensibles. 

SIMULATION D'UNE TRANSFORMATION AU FORMEL 

Cette section a pour objectif de mettre en place les passerelles entre les deux structures afin de 
ressouder la "pyramide de dtdveloppement", et que toute politique entreprise ait un caract~re d'ensemble 

diffus et non pas localisd sur une seule categorie. 

La transformation au formel est totalement identique A1'dtablissement d'une entreprise, dont les 
difficultds sont ddjA bien 6tudi.es par AIj Hakim et al et rdsumdes par Ernst et Young. L'6tablissement 

juridique et administratif d'une entreprise industrielle ou commerciale demande une sdrie de onze 

procddures, chacune avec ses exigences de mobilisation de temps et d'argent qui font perdre au promoteur 

des b6ntdfices potentiels et son objectif fondamental. Ces procedures sont : 

" Obtention du Certificat n6gatif du registre du commerce Casablanca. Seules 9.000 sur 

14.000 (64 pour cent) demandes en 1988 aboutissent Al'obtention du certificat ; 

* Dksignation du domicile l6gal, meme si elle est iillgale, une rsidence peut servir d'adresse 

temporaire ; 

http:6tudi.es
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" Inscription Ala patente, avec declaration automatique aupr~s de l'administration fiscale (au
delA de cette dtape la patente est imposde quelle que soit la rentabilitd et meme la mise en 
exploitation de l'entreprise ; 

* Enregistrement des documents officiels aupr~s de la Division de I'enregistrement local du 

Minist~re des Finances ; 

* 	 Annonce lgale des articles de constitution en socidtd au Journal Officiel et dans un journal 

commercial ; 

* 	 Immatriculation au registre du commerce local aupr~s du Tribunal de premiere instance, 
avec des ddlais importants (2.000 en 1988 dquivalant ,a 14 pour cent des demandeurs du 

Certificat ndgatif) ; 

* 	 Obtention de l'autorisation d'importation, le cas ech~ant, meme si l'entreprise ne cherche 
pas l'immatriculation au Code des investissements ; 

" 	 Enregistrement aupr~s du service des Imp6ts, pour l'imp~t sur les Societs (service des 
imp6ts directs) et la TVA (service des impOts indirects et des taxes assimildes), avec des 

formulaires difficiles et des ddlais d'un mois; 

" 	 Enregistrement aupr~s de la CNSS, oc le chiffre de 3.500 en 1988 rdprdsente 25 pour cent 

du nombre de demandeurs du Certificat n6gatif ; 

* 	 Lgalisation et numirotation des feuiiles du grand livre, avec chaque page timbrde par le 

Tribunal ; et 

* 	 Igalisation et numirotation du livre salarial, par I'Inspection du Travail. 
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Dans l'ensemble, Akj Hakim et al (p. 179) trouvent que compte tenu des formalit6s interminables 
et incohtrentes et du besoin de s'adresser Ade multiples interlocuteurs, le d~lai peut d~passer deux ans. 
Ernst et Young trouvent (dans leur 6chantillon des entreprises ayant rdussi As'inscrire) un d6lai de 6,6 

mois. 

La Lettre Royale du 21 juin 1989, entree en vigueur par une circulaire du Premier ministre du 
21 juillet, a limitd la p~riode maximum d'6tude des dossiers Adeux mois, d~lai au-del duquel tout projet 
n'ayant pas requ de rtponse est consid6rd comme 6tant acceptd. 11 reste Avoir le comportement des 

autoritds lorsqu'elles rcncontrent une entreprise dtablie par "d~faut" d'accord de leurs services. D'une 
faqon plus gdntrale, la diversitd d'interventions governementales dans la creation et l'op6ration des 

entreprises est dvidente dans cette liste. 

L'dtude du processus de transformation au formel peut suivre deux voies : 1) comment adapter 
les rtglementations en vigueur afin de mieux les adapter aux pratiques comptables marocaines, et 2) 

comment dvaluer les par rapport l'enregistrement. 

Comptabilit6 

Lorsque nous dvoquons la notion d'adaptabilitd, nous sugg~rons qu'une dtude anthropologique 

soit entreprise pour l'identification des pratiques r6elles utilisdes dans le secteur informel tant au niveau 

des m6canismes financiers que du processus de comptabilitd, et de dtveloppement de ces entits. 

En effet, il s'agit de syst~mes spontans nds de ia pratique des affaires et du vdcu de ces 
personnes dans leur quotidien et qui, jusqu' preuve du contraire, ont fait leurs preuves. 

Le but de cette dtude serait l'adaptation de proc&luref administratives plus souples, pour 
remplacer le syst~me courant bimodal de "rdgime forfaitaire" au bilan europ6en. 
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Enregistrement 

Le dynamisme de la transition au formel et les obstacles Acette transition ne peuvent tre saisis 
que grace Aune dtude de cas concrets ou une simulation de crdation formelle d'entreprise. 

Au Maroc, ni les statistiques sur le processus (v. Ernst et Young), ni le catalogue des obstacles 
rdels et potentiels (v. Alj Hakim, Arrach et Bahraoui) ne peuvent se traduire dans les difficultds 
auxquelles une personne donn6e doit faire face pour transformer une entreprise qui est viable dans le 
secteur informel en une entreprise formelle. 

Mr de Soto a bien montrd les lassitudes du passage au formel grace Aune simulation de la 
cr6ation et de l'enregistrement d'une societ6. Sa simulation avait montrd qu'une personne aux moyens 
modestes doit prt.voir 289 jours pour remplir les II proc6dures administratives et fiscales (cas d'une 
entreprise de confection ALima). C'est par coincidence que le Maroc impose aussi 11 procedures (Ernst 
et Young, p. 13). Dans son 6tude, le coat financier (coOts pour conformitd aux proc&lures ($ 194) plus 
b6ndfices nets non-rdalis s du fait du ddlai ($ 1.037 ou cinq fois les frais de r~gularisation) d'accbs au 
formel s'6levait A32 fois le salaire mensuel minimum. 

On peut critiquer son dtude (pour avoir par exemple utilisd les avocats du secteur formel tout en 
refusant d'utiliser des "expi&iteurs" du secteur informel qui assurent la plupart des enregistrements), mais 

sa critique s'applique dgalement au Maroc. 

Les statistiques d~montrent l'importance des entrepreneurs qui rdussissent Apasser avec succ~s 
toutes les dtapes de la crdation, mais elles ne donnent aucune idde sur les goulots d'dtranglements effectifs 

(identifids ou non). 

Ce passage est essentiel aussi pour l'enregistrement tdventuel des entreprises dans la fiscalitd, afin 
d'dlargir I'assiette fiscale pour pouvoir assouplir les pressions fiscales exerces sur les autres entreprises. 

Une dtude de mt.thodologie anthropologique s'appuyant sur un cas concret suit l'entrepreneur dans 
le processus administratif complet sanctionnd par une rdussite ou un dchec. Les 6tudes de cas prdvues au 
Chapitre 3 peuvent dgalement nous renseigner sur les difficultds d'acc~s au formel. Cependant, nous 
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prdfdrons ia mthodologie de Mr de Soto pour sa vue directe du problme, pour sa simplicit6 et pour sa 

force. 

Nous proposons donc une simulation conforme la terminologie de Mr de Soto pour lancer une 

entreprise au Maroc. Cette simulation donnerait de renseignements tr~s utiles aux d~cideurs de la politique 

6conomique, fiscale, Idgislative et de r6glementation. 
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CHAPITRE CINQ 

RECOMMANDATIONS 

Des recherches sur le secteur informel doivent passer par une collaboration entre les secteurs 
publics et privds. Le Minist~re du Plan a des capacit&s puissantes de recensement de ia distribution d'une 
activitd l'Achelle nationale et, d'autre part, une voix de ddcideur de politique dans la dialogue nationale ; 
le Plan servirait d'avocat de l'informel dans la conception et la mise en oeuvre des politiques. Les 
universits et les groupements de recherche priv~s sont plus dloignds du gouvernement par les 
entrepreneurs et, avec leur capacit6 de cerner sans biais et en profondeur le fonctionnement des activitds, 
sont les unites de prdference pour les contacts sur le terrain avec le secteur et pour l'analyse critique des 
hypotheses scientifiques ou des rdgimes politiques touchent le secteur. 

La structure proposde pour la gamme d'enqu~tes r.cessaires afin de comprendre le secteur 
informel est rdsiimdti dans le tableau n0 1. Le caleadrier du programme se trouve au tableau no 2. Ce 
tableau donne dga,,wment la sequence ndcessaire des 6tudes propos es. Les enquetes proposdes sont : 
aperqu du jecteur (6l6ments sta:;ques) et transition des unit6s du secteur (dl1ments dynamiques). Des 
activit6s compldmentaires essentielles Ala rdussite de cette stratdgie sont montrdes .leur emplacement 
relatif au tableau ; deux 6tudes ponctuelles (6tude comptabilit6, dtude finances) ne sont pas incorpordes. 

APER4U DU SECTEUR (ANALYSE STATIQUE) 

Pour mieux comprendre l'importance quantitative du secteur informel ilest ndcessaire 1)de 
lancer un syst~me de sondage avec une trame approprie, 2) de sdlectioner des enqueteurs susceptibles 
de gagner la confiance des personnes interrogdes et 3) d'dlaborer un questionaire susceptible d'identifier 

les caractdristiques de la "nature informelle". 
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TABLEAU NQ 1 
ELftMENTS DE L'ENQUETE SECTEUR INFORMEL
 

Elements Elments 

statiques dynamiques 


Etude 6tat donn~es 

quantitatives 


Etude m6nages sur Etude impactes de la 
trame DS - E politique 6conomique 

F Analyse ,,sectorielle>,
 

I 
Delimitation activit~s informelles
 

Enqudte entreprises 


(VA/E)j, (E/I)3 

tt t
 
Monographies'
 Seorielles
 

R6sultat : aperqu 

r6le 6conomique 

secteur informel 


ftI 
R~sultat: 

Sr6estimation 

composants PIB 


Etablissement des 

priorites, secteurs 


d'enqudte 


Simulations passage
 

au secteur formel
 

Cycle de develop-

pement entreprise 


informelle 


R~sultat recommen
dations sur les
 
politiques visant les
 
activit~s informelles
 

Activit~s
 
complmentaires
 

Etudes du
 
PAS (BIRD)
 

Mod~lisation du
 
r6le macroco.
 
du secteur
 

,"Observatoire,,
 
6conomie
 
informelle
 



TABLEAU 2 

CALENDRIER D'ETUDE 

Mois: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Etude mdnages-emploi 

Analyses sous-sectorielics 

Enquates sur place des entreprises, premiere etape 

Enqu&es sur place des entreprises, deuxii~me etape 

Enqu&es sur place des entreprises, troisi~me etape 

Etude des Finances 

Ddlimitation des Activitds Informels 
Cj, 

Etude de la Comptabilit6 

Simulation transformation vers le secteur formel 

Atelier de Formation des Enqu teurs 

Rdunion de Synth se 

Identification des Entreprises Informelles 

Un statisticien, Minist:re du Plan, pour coordonner et 
surveiller les itudes 

(Facultatif: Assistance Technique sur les dbiments de 
I'enqu~te) 
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Le Chapitre 2 ddcrit les mdthodes utilisdes ailletirs pour rdsoudre le manque de donndes sur le 
secteur informel. Dans notre dtude critique au Chapitre 3 et ici-m.me, nous avons ddtermind que la 
meilleure faqon d'dtudier ce secteur, et surtout son importance dconemique et fiscale, sera Atravers sa 
trace sur le march6 du travail. Les enquetes sur les mdnages sont en mesure de saisir ce march6 et 
d'identifier les activit~s, si elles peuvent etre relies aux activitds enregistrdes comme formelles. 

Importance de l'emploi 

Un module pour I'analyse de la trace marchd du travail du secteur informel commence par 
l'enquete sur les mtnages. Si l'activii6 i est recense dans une enquete sur le mdnagej, connaltresans 


l'emploi global on peut constater que
 

Ef' _ E' (1) 
- =J-0 

E Es E E 

oi : i 1, ... k = emplois fot riels
 

i = + 1 ... =
k+l1 emplois infoimels des entreprises formelles 

i n + 1, t = emplois informels proprement dits 

E population active totale 

E "- chantillon actif total (s = "Wchantillon"). 

Seul k est connu auparavant, n et t sont Adeterminer. 

On connait i'emploi global du secteur formel partir des rapports industriels et assimilds. En 
rdalitd il y a deux postes : emplois formels et emplois non-ddclar6s des entreprises formelles. Ces derniers 
ne bdndficient pas de la sdcuritd sociale et font partie de I'informel. Le premier poste donne un facteur 
de correction X A la statistique ia rapport E vdritable (valeur population) : Ej' enquetd (valeur 

dchantillon). 

http:ici-m.me
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L'emploi donnd par cette m~thodologie apr~s correction, et l'emploi par activit6 informelle, sont 
done 

k a t 
E Ef-'X + FEf X + (2)E Ef.X 


i-1 i-k+l in+l 

El = j- X(3) 

Le syst~me de sondage doit atre le domaine du Minist~re du Plan, sur la base du recensement 
national de la population et des enqutes m~nage-emploi : 

" Le questionnaire de cett-. enquete doit etre rdgld de fagon cerner toutes les activit6s des 
membres du m~nage, en suivant le module ddjA introduit dans I'enqu~te sur le secteur rural 

* Le questionnaire devrait faire le distinguo entre les activit~s formelles (i = 1, ..., k), les 
activit~s informelles (i = k+ 1, ..., n) pour les empioys des societ~s formelles, et done 
prdciser quels sont les travailleurs enregistrds dans les statistiques officiell,.s sur le secteur 
formel et lesquels en sont exclus. Pour cela, ilsuffit d'ajouter une question-filtre : "Est-ce 
que vous cotisez Ala Securit6 Sociale?". La rdponse est connue de chaque travailleur et de 
sa famille. Ceci ne diffdrencie pas les travailleurs dans des entreprises informelles et les 
travailleurs informels des entreprises du secteur formel, une distinction qui West peut-etre pas 
reconnue par le travailleur et qui peut 8tre dtablie seulement plus tard au niveau d'6tudes sur 

le terrain.
 

La population active est constitude par les personnages d'age actif (15 ans et plus) qui sont 
dtclardes appartenir Al'une des catdgorits suivantes : 
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* 	 Personnes ayant d-clard spontandment exercer une activitd ou etre sans travail 

* 	 Personnes ayant d~clard spontandment etre inactives (femmes au foyer, retrait s, vieillards 

ou infirmes, 6tudiants, militaires) et qui Aune question subsidiaire se sont d~clardes exercer, 

ne serait-ce que partiellement, une activitd 6conomique ; 

" 	 Chefs de mtnages ruraux disposant d'une exploitation agricole et dont tous les membres se 

sont d6clar6s au chOmage ou sans activitd. Dans ce cas le chef de manage a tt classd actif 

sur de I'exploitation agricole. 

Certaines femmes ont d6clard spontan6ment etre inactives (femmes au foyer) sous prdtexte que 

le march6 de l'emploi ne peut les employer, et, une question subsidiaire, ont r~pondu avoir une activit6 

marginale dans l'artisanat ou dans des travaux agricoles. Ces femrnmes, notamment celles agnes de 18 t 

59 	ans, ont dt assimil.es en 1984 Ades actives occupdes en qualitd d'inddpendantes domicile ou aides 

familiales (lorsque leur production est destinde au marchd). 

Cette derni~re catdgorie constitue ce que l'on appelle la population active marginale qui est 

rdcupdrde sur la base d'une activit6 secondaire ou considdrde coimme telle dans les enquetes. Elle est 

constitute principalement de "femmes au foyer". 

Ces ameliorations donneraient une survaleur importante aux donates sur l'emploi en tant 

qu'intrant des comptes nationaux. Et ce, sans coot aucun, ou presque, pour le Plan. 

Les r6sultats de cette enquete seront les emplois par activitd (formulaire no 3), donndes plus 

prtcises que les donndes actuelles. A partir d'une liste par importance, le coriitd de surveillance de cette 

tude (ou -observatoire, du secteur, si notre dernier conseil est accept6) peut dtablir l'importance relative 

des activitds informelles par secteur. 

Les activit~s les plus importantes au Maroc et les plus Ameme de devenir dynamiques sont , 

determiner Apartir du d~pouillemen, de cette enquate. A titre indicatif, Mr de Grazia a r~sumd des 

activitds principales ailleurs : 

http:assimil.es
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Universelles 

* BTP et assimil's, confection, restauration, nettoyage et domestiques. 

Sp&ifques 

Italie Textiles, maille, alimentation, ferronnerie, dlectronique, peche 

R.U. Rdparation voitures, redecoration domestique ;
 

France Commmerce vetements, agriculture, h6tellerie, approvisionnement, transports
 

biens, boucherie, comptabilitd, agents fonciers 

RFA Peinture, r6paration voitures, 

Suisse Agriculture, h~tellerie, approvisionnement, soins Adomicile 

Sue : Ecole maternelle, domestiques, commerce ambulant, reparation voitures 

Benelux Agriculture, artisanat, commerce de d6tail ; 

Espagne Tissage Adomicile, chausseurs, agriculture, commerce de detail 

USA Agriculture, h6tellerie et restauration, nettoyage, une gamme de petites 

entreprises individuelles. 

La liste par ordre de priorit6 pour le Maroc est a determiner, mais elle peut inclure trois ou 

quatre des postes suivants 
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" Transports; 

* Distribution; 

* Confection; 

* Ferronner~e; 

* Commerce 

* BTP et mdtiers assimilds 

* Artisanat de services modernes; 

" Restauration ; 

" Agriculture en milieu dt "urbain". 

Des enquetes BTP et restauration (cette dernire uniquement ARabat-Said) existent, et I'USAID 

Addj effectud un appel d'offres pour une enquete sur les circuits de distribution. Rappelons que cette 
liste ne sert qu'A tittre indicatif, et que les enquetes finances et comptabilitd sont dgalement Apart. 

Recommandations : 1) l'enquete mdnage-emploi servira A dtablir une matrice relative A 
I'importance quantitative des entreprises informelles par domaine d'activitd et par zone (urbaine ou 

rurale) ; 2) la conception des questions suppidmentaires saisira toutes les activit6s et doit etre rdalisde par 
une dquipe Plan-et-Universitaires dans le but de mieux coordonner les activitds sur le terrain avec les 
capacitds statistiques Agrande dchelle du Ministre du Plan. 
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Importance &onomique 

En partant du c6td marchd, du travail, l'importance dconomique du secteur et les rapports 
intersectoriels seront d~terminds h partir des rapports productivitd travail, salaire, capitaux par ouvrier, 
etc. Dans la matrice analytique, ce sera : 

" 
V) SE" (4)

J'-1 i 

oa "V"reprdsenten 'importequelle valeur gconomique (valeurajoutee, chiffre d'affaires, 
salaires,capitaux, impOts, etc.). (P.M. : PNB = ; V, oil V est la valeur ajout6e). 

Dans nos entretiens sur le terrain et avec l'dquipe de la Direction de la Statistique, nous 
constaterons que les enquetes statistiqies ne peuvent pas saisir sans biais extrame les rapports VIE A 
l'int~rieur de l'entreprise. Les rapports conomiques ne peuvent etre saisis qu' partir des 6tudes 
sectorielles travers des dchantillons repr~sentatifs rduics et en compldment de I'tude quantitative. Ceci 
est le domaine des enquateurs universitaires et de leurs 6tudes monographiques. 

Mais ces monographies ont certes leurs propres probi~mes, surtout au niveau statistique. Le 
d~faut principal de ces monographies, le manque de rigueur 6conomique dans ia definition des services 
des facteurs de production (service capitaux et non pas la valeur des machines dans le bilan, par 
exemple), est combler avec l'assistance d'un statisticien-dconomiste au sein des dquipes qui seront 
formdes, de la conception de l'dchantillon au niveau municipal, et du comitd de conception et de 

coordination des 6tudes. 

Les informations Aobtenir par ces dtudes 

" Choix technologiques et investissements; 

* Emplois et salaires 
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0 Chiffre d'affaires et valeur ajc,atde ; 

0 Interactions entre seceur formel et informel (finances et fiscalitd, importations directes et 

indirectes, circuits de distribution et de l'approvisionnement) ; 

qui seraient les multiplicateurs des cellules de la matrice pour determiner l'impact dconomique du secteur 

informel (comptes nationaux) sont, certes avec une certaine difficultd, A saisir par l'enqu~teur sur le 

terrain. 

Une certaine collaboration est proposde pour profiter du savoir spdcialisd que ces deux groupes 
apportent au ddbat. La supervision globale doit etre la responsabilitd du Directeur du Plan, meme s'il 

n'est pas directement engag6 dans les enquetes qui en r6sulterit. 

Recommandations 

1. Que les universitaires sous la tutelle de la Direction du Plan et les professionnels du Plan 

travaillent ensemble, au cours d'un sdminaire, pour convenir des definitions de I'interprdtation 

sur le terrain des concepts dconomiques. 

Parmi les concepts n~cessaires une recherche valable il y a 

" Valeur du temps et escompte ; 

" Diffdrenciation entre des valeurs rdelles et nominales; 

" Mesure du stock de capitaux, de leur flux et de leur rendement (coefficient de r~cupdration 

de capitaux pe;:r comparer le capital acheter ou loud) qui demande une comprehension de la 

durde de vie &Lucaomique et la valeur r~sidueile en termes rdels et non pas nominaux 

" Mesure de 1'emploi (flux de services, sous-traitance, travail Ala piice) ; 
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* 	 Taux interne de rentabilitd financi~re (par exemple, sur I'emplacement du stock h vendre en 

consignation). 

Les 	concepts qui devraient etre compris en utilisant moins de details par les travailleurs sur le 

terrain comprennent, entre autres, les suivants : 

" 	 Ai ys . du sous-secteur - signification et mise en oeuvre 

* 	 Analyst de sensibilitd et dchantillon - une rdvision pour les fravailleurs sur le terrain. 

Ce sdminaire pourrait atre ralisd par une tdquipe du Plan-Universitd-spdcialistes avec une dquipe 
de planification de deux personnes pendant quatre semaines et la participation du spdcialiste par 
courrier et tdlcopieur, suivi d'une sdance de travail organisde par le Plan avec la participation 
du spdcialiste, dont le coOt ddpendrait du nombre de personnes engagdes, et consisterait en deux 
jours de presentation et de dAbats et d'une journde de d6bats conjoints pour examiner comment 
les r6sultats peuvent etre incorpor~s la conception de l'enqute et aux sessions de travail des 

dquipes d'6tude. 

2. Que les 6tudes sur le terrain soient choisies par cette meme dquipe et une liste de priorit6s dtablie 

par l'enquete sur les m~nages et par I'analyse sectorielle sur les voies de transformation et leurs 

nodules 6ventuels. 

3. Que les dquipes d'dtudiants et de professeurs pour le premier passage de l'enqute sur le terrain 
soient formdes lors d'un sdminaire de sensibilisation aux concepts dconomiques et aux mtthodes 
d'approche anthrolopogiques. Les 6tudes seront conseillhes par un d~mographe-statisticien 
ddtach6 du Ministre du Plan afin de garantir ia pertinence et l'utilisation d'dchantillonages 
corrects, et d'assurer l'aval des autoritds municipales pour les dquipes. 

4. Que les travaux aboutissent A une confdrence desdits chercheurs et de sptcialistes locaux et 
internationaux pour presenter les rdsultats et, de plus, les recherches assimiltdes, au Maroc et 
ailleurs. Cette conference amnerait la modification des comptes nationaux et l'tablissement de 

priorits pour les recherches AI'avenir. 
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L'administration long-terme du processus intdgral sera accomplie par la Direction du Plan. 11 

serait utile de programmer soit un spdcialiste A,long-terme pour accomplir les differents r6les 

demands dans le progranme de travail, soit plusieurs voyages d'un ou plusieurs des spdcialistes, 

requis dans le programme de travail, pour appuyer l'administrateur. Ceci dit, l'administration 

comprendrait I) un spdciaIiste marocain Along-terme, et, soit : 

* 	 18 personnes/mois d'assistance Along-terme, une personne 

ou 

0 	 De I'assistance "ponctuelle" de sp&cialistes plusieurs 6tapes des enquates, ensemble avec 

une personne/mois d'assistance " 4 longue distance" (tdldphone, courrier, t~ldcopieur). 

La 	dynamique du secteur informel 

L'analyse sous-sectorielle consid~re la totalitd des voles alternatives de distribution. La mutation 

de la structure de 'Nconomieinformelle est lide A1'evolution diffdrentielle des voies alternatives et des 

modes d'organisation A l'interieur de chaque voie: l'entrepreneur a le choix entre des canaux 

concurrentiels diff~rents, y compris la distribution et la commercialisation, plus importante que le choix 

qualitd-prix de produit.' La r~cherche sous-sectorielle donnerait une vue d'ensemble au comit6 de 

surveillance du projet. 

L'importance dynamique du secteur, de par sa structure bi-modale (la faille centrale de la 

structure), ne peut .tre saisie qu' travers une dtude de cas concrets ou une simulation de creation 

formelle d'entreprise. 

'"Par exemple, la petite entreprise souvent traite de crises comme : demande incertaine, information 
rare, marge b~ndficiaire basse, mobilitd de facteurs r~duite - par la n~gociation d'accords avec ses clients 
ou fournisseurs, ou par i'incorporation dans son entreprise de fonctions multiples telles que le commerce 
de dtail ou l'approvisionnement." Boomgard et al, 1986, p. 17. 
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Une 6tude de mdthodologie anthropologique s'appuiera sur un cas concret et suivra l'entrepreneur 
tout au long du processus complet administratif sanctionnd par une rdusitte ou un 6chec, Cependant, nous 
pr~ftrons ia m~thodologie de Mr de Soto pour sa simplicitd et sa force. 

Recommandations 

1. 	 Une gamme d'dtudes sous-sectorielles sur les interrelations entre entreprises par des voies de 
distribution, faites par des chercheurs marocains avec une assistance technique au d~marrage, 
aurait des rendements dlev s dans le d6chiffrement du syst~me d'organisation dans le secteur 
informel. Sans dtude initiale, nous no pouvons identifier les sous-secteurs Aanalyser. Nous 
proposons trois 6tudes Ad~terminer, chaque 6tude n~cessitant un enqueteur marocain et .xois 
spdcialistes en analyse de sous-secteurs. Chaque 6tude sera composde de trois semaines de travail 
sur le terrain, une semaine pour r&liger les r~sultats, soit quatres semaines. 

2. 	 Une simulation qui se conformera Ala terminologie d'Hernando de Soto d'enregistrement d'une 
societ6 en prenant le rOle de l'entrepreneur. Cette simulation serait accomplie par une 6quipe de 
marocains comprenant, dans les meilleurs des cas, un avocat et une autre personne diplOmde de 
commerce ; un des membres au moins de l'6quipe aura l'expdrience pratique considerable du 

secteur 	privd marocain. 

Substructure du secteur priv6 marocain 

Nous 6tudes ont d~celd deux phdnom~nes inconnus mais cependant fondamentaux pour le 
fonctionnement du secteur informel et pour l'entretien des liens entre le secteur informel et le secteur 

formel : 

" Finances informelles 

" Comptabilitd-gestion courante des entreprises informelles. 
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Nous ne comprero.os pas le secteur informel financier au delh de la pr6sentation g~nrale des 
dimensions donn~es dans cette pr6-dtude. Nous ne comprenons pas son rOle en particulier dans le 
cimentage des relations de distribution sur les voies des sous-secteurs par rapport au financement de 
l'investissement, puisque les deux paraissent importants tout en ayant des roles diffdrents. 

Recommandations 

I. 	 Q'une 6tude ponctuelle soit faite sur ie secteur financier informel afin de saisir son importance, 
les goulots d'tranglement et les interventions dventuelles pour amliorer les finances informelles 

des entreprises et des activits. 

Pour entreprendre cette dtude, il est donc n~cessaire d'enqu.ter sur un dchantillon de compagnies 
dttermindes par I'analyse du sous-secteur d'apr s leurs sources et I'utilisation de leurs fonds, les 
moyens de transmission du capital (succession, entreprises familiales, associations). La dimension 
et la compostion de I'6chantillon n~cessaire seront d~termin~es par l'analyse sous-sectorielle. 

Nous envisageons une dquip:- d'un ou de deux enqueteurs marocains, assistde de deux experts 
pendant trois semaines sur le terrain et une semaine pour r&liger les r~sultats, soit 16 

personnes/mois. 

2. 	 Q'une dtude comptabilit6-gestion courante soit faite dans le but de saisir ce phdnom~ne, afin 
d'alitdger le processus d'enregistrement des entreprises et rendre la comptabilit6 marocaine plus 

adapt~e Ala ra]itd des entreprises. 

Cette dtude ntcessiterait une analyse d'au moins trois types d'entrepr:ses en trois emplacements 
pour 6tablir aussi bien les similarit~s que les differences. Elle serait r~alis~e par une dquipe de 
deux professionnels marocains en tant qu'observateurs et rapporrteurs, plus de 3 A9 6tudiants 
dipl~ms (dpendant de l'emplacement et du type d'entreprise), encadr s sans doute par I'un des 
sp~cialistes charges de la surveillance d'autres enquetes. Les trois compdtences reprsent~es 
seraient la comptabilit6, des enquetes de type anthropologique (comme celle entreprise Apresent 
par l'Universit, de Fes), et du savoir local, puisque les 6tudiants viendront de families qui 

http:comprero.os
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pratiquent les met;Aers dtudides (celles-ci pourraient servir de sujet de th-se sous la direction et 
la coordination d'un anthropologue). L'observation se ferait sur une base volontaire et prendrait 
3 mois, les deux professionnels 6tant engages pour 4 semaines fois 9 6tudes, soit 72 

personies/mois. 

Le regime des politiques 

Le r~gime des politiques 6conomiques, sociales, administratives et financi~res exerce une 
influence majeure sur les entreprises du secteur farmel. Dans les cas extremes, nous constatons que la 
gamme de ces politiques a servi Acr6er une "faille centrale de la structure" selon ]a taille des entreprises. 
Cette gamme de poli,iques empeche les entreprises du "centre dynamique" de faire le pont entre les 
micro-entreprises et les grandes entreprises. 

Recommandation : Les chercheurs marocains et 6trangers doivent poursuivre leurs 6tudes du 
rdgime des po!itiques, en tenant compte de l'effet cumulatif de la "faille centrale" crde au fil des 
ans par ces politiques et dans le but de sensibiliser ceux qui d~terminent ces derni~res Aleur 
importance pour le ddveloppement et l'intdgration des entreprises de toutes tailles dans 1'6conomie 

nationale. 

Nous ne proposons pas d'6tudes suppldmentaires de politique. Mais plut~t, pour encourager une 
proche integration de la recherche et de la mise en oeuvre, nous suggdrons qu'une politique 
d'orientation soit incorpor6e toutes les 6tudes propos~es, tout comme d'autres 6tudes entreprises 
par les vniversitds et les chercheurs. Les r~sultats obtenus devraient etre ouverts au dtbat 
politique et non pas etre purement descriptifs. Des 6tudes distinctes de "politique" sont 
inapproprides lorsqu'il n'y a pas de "client" identifiable qui s'intdresse leur raison d'etre et qui 
se ferait le champion de letir mise en oeuvre. 
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Un consei! d'observation (,,observatoire,,) sur le secteur informel 

Le secteur informel est important au Mai'oc, il reprdsente plus des deux tiers des emplois et peut

tre un cniffre dquivalent de valeur ajoutde. Nos tentatives d'dtude prdsentes dans ce document indiquent 

combien ce secteur est peu connu et cowbien il mdrite d',tre 6tudid en profondeur. La m~thodologie que 

nous proposons peut servir de matrice d'orientaticn pour ces 6tudes. 

Cependant, le comitd ad hoc proposd ici n'est que l'une des options pour administrer une s~rie 

d'enqutes aussi importantes. Des personnes Ala Direction de la Statistique nous oat proposd la creation 

d'un ,observatoire, ou conseil d'observation permanent sur le secteur informel. 

Cette approche aurait certains avantages : 

" 	 Cohdsion de I'approche sur le terrain, et travail d'dquipe 

* 	 Choix du secteur ou de I'emplacement de I'enquate pour un apport scientifique maximal et 

at bdn~fice des dtcideurs de politique ; 

" Vue d'ensemble de la prehension du secteur
 

" Approche Along terme d'un phdnom~ne avec des aspects de long terme
 

* 	 Approche d'ensemble du secteur public/secteur privd/ universit6s dans un domaY,-' qui 

concerne le privd. 

Les 	inconvdnients sont (entre autres) 

* 	 La creation de nouvelles unites publiques ou quasi-dtatiques en pdriode d'austdrit ; 

* 	 Des rendements d~croissants sont prdvus aprs la premiere annde, car notre schema 

d'dtablissement des priorit s des secteurs dtudier ne justifie pas la creation de postes 

permanents ; 
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" 	 Apr~s le dtmarrage et la formation des professeurs aux techniques d'enquete, un rle 

moindre pour le chercheur du Plan ; 

" 	 Ddcouragement de l'dtablissement d'un rdseau 6ventuel de chercheurs dans les disciplines et 

les organismes diffdrents, alors que ce rdseau nous semble la seule faon d'tablir en 

permanence l'6tude du secteur ; 

* 	 Ddcouragement quant A la variation du format originel au fur et Amesure de l'dvolution du 

secteur et de nos connaissances, pour cause d'institutionalisation des 6tudes. 

Notre suggestion serait ia creation d'un comitd ad hoc, avec un personnel mis en disponibilitd 

par ses services d'origine, pour une p~riode limit6e Atrois ans. Dans ce ddlai, les secteurs les plus 
importants seraient 6tudids et les chercheurs marocains du gouvernement, des uriversitds et des soci6tds 

d'expertise-conseil seront aids pour I'organisation d'un rdseau plus r~duit pour des 6tudes permanentes 

et analyses sous-sectorielles pouss6es. 
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ANNEXE B
 

ETUDES DE CAS CONCRETS
 

VISITES SUR LE TERRAIN DE L'i9QUIPE
 

Le premier choix de lieux de visite a dt6 dict6 par la volontd de saisir la diversitd du secteur et 
les difficultds d'enquet:- Des observations tirdes de ces entretier.s nous ont amend Aune mise au point
plus precise sur deux aspects mal connus :ies finances informelles et les activitds 6conomiques des
femmes. Notre 6chantilionnage 6tant subjectif, nous ne prdtendons I aucune r~presentativit6 deI'6.conomie. Les activit s 6tudi~es 6taient: 

" 	 Meknes (le 13 mars !990) : 

* 	 Tanneurs aitisanaux (peaux de moutons); 

* Confection textile (bonneterie, tee-shirt, jogging, ... ;
 

" Confection du prat-A-porter (costumes tailler)
 

" Parc de transports des marchandises
 

* 	 Fes (le 14 mars) : 

" 	 Tissage tradit'onnel (fabrication de couvertures) 

" Usinage d'accessoires de dinandrie (fabrication des pi ces pour thdi~res) 

" Confection textile artisanale (robe traditionelle marocaine)
 

" Maroquinerie (fabrication de sacs, chapeaux, ceintures)
 

* 	 Chaussures (hommes et femmes) 

o 	 Tannerie (peaux de bovins) 

* 	 CasablancP 21, 22, et 27 mars)' 

* 	 Bab Marackech Commerce de dMtail, commerce ambulant, et finance informelle 

* 	 Derb Ghallef : Contrebandes et "produits rdcupdrds" ; 

'Danr la liste qui suit des march6s. ilne s'agit nullement d'une, classification corrdlative entre les 
lieux de commerce et la aature de commerce. Toutefois un.- certine tendance A la sp~cialisation est 
appareite. 



90
 

a 	 Derb Omar Commerce en gros et distribution; 

* 	 Derb Essultane Activitd et commerce ft.minins; 

* 	 Changes ; 

• 	 Activitds fdmin:.nes Adomicile (broderie, coiffure)
 

Couture (danrs ia rue, dans un magasin, 4 domicile)
 

* 	 3udrison (fquih); 

* 	 Rabat : 

* 	 Tapisserie. 

PARTIE UN 

Notre premiere visite sur le terrain s'est faite sous I'dgide de professeurs chercheurs ayant ddj, 
fait des investigations dans le secteur informel dans le cadre de travaux empiriques rdalisds sous forme 
d'enqu.tes dans les m&linas de Fes et de Meknes.- Le passage par chercheurs interposes Adt fort utile, 
dans la mesure oau nous avons bendfici d'une syne'gie relationnelle acquise o la confiance est pr6
tablie. Toutefois malgrd leur prdsence nous avons enregistid des refus et des informations errondes. 

L'objectif de ce contact s'ins~re dans le cadre de la recherche d'une mdthodologie d'approche du 
secteur qui pourra 8tre dvalude et, par la meme occasion, essayer de tester le questionnaire utilis6 par ia 
D.S. 	dans une enquete intdrieure et de rdelle portde pour cette population. 

• Identification physique;
 

" Technologie utilisde ;
 

" Main-d'oeuvre mobilisde
 

" Evaluation financi~re (intrant-extrant)
 

* 	 Contraintes de d \'eloppeinent (marchd, finance, administration). 

Le secteur se caractdrise par une hdtdro7nditd de types d'activit s qu'on peut classer comme 
suit : 

'Nou remercions de ieur collaboration et de leur assistance M. FEJJAL Ali, Professeur la Facultd 
des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fes, gdographe chercheur ayant dtudid le secteur 
dans un esprit anthropologique pour la r~alisation de sa these d'Etat La ville de Fes, et les Professeurs 
BELGUITI M. HAMID et ABDU, Professeurs d'6conomie enseignant A ia facuitd de Fes qui ont 
largement contribu6 par leurs recherches sur le secteur informel AMeknes. 
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" 	 Activit stationnaire : il s'agit d'un metier hdritd de pre en fils oti !'entrepreneur actuel a 
6td formd depuis son jeune age Aprendre la relive. Le degrd d'innovation technique dans 
cette typologie est tr~s faible du fait du manque d'apprentis et de toutes nouvelles 
technologies ; 

* Activit6 deriv6e : il s'agit d'une ddrivation de l'activit6 actuelle par rapport A l'activit6 
initiale dans la forme du produit fabriqu6. C'est le cas d'une entreprise qui s'adapte Ade 
nouvelles exigences techniques de produit par l'innovation, le design, etc., A l'exemple des 
costumes traditionnels, de la chaussure, de ]a maroquinerie ; 

" 	 Activit6 r6nov& : il s'agit d'une r6novation des 6quipments, de la technologie utilis6e dans 
un souci de performance et d'efficacitd 6conomiq~'e :structure artisanale avec des dquipments 
modernes. 

Une mme type d'entreprise se retrouve 6ventuellement dans les trois sortes d'activitds. La
capacit6 d'adaptation est essentielle : les tAches manuelles fastidieuses coexistent avec l'Nquipment
moderne pour des tAches lourdes, standardisdes, ou rapides. I1faut entendre par cette typologie, non pas
une classification sectorielle, mais une classification inhdrente A1.structure d'entreprise el essentiellement 
d6termine par le profil du chef d'entreprise, les moyens financiers dont il dispose et le .;pe d'6volution 
du march6 spdcifique (h la modernit6 ou au traditional isme). 

La m6canisation se fait progressivement en fonction des besoins techniques et des moyens
disponibles. Cette tendance s'est r~pandue dans les secteurs les plus porteurs de grand marchd aux
exigences de productivitd devenues primordiales (confection et usinage), aux secteurs aux tAches 
fastidieuses ofa il est de plus en plus difficile de trouver une main-d'oeuvre (tannerie) : 

* 	 Technologie moderne : c'est le cas de la confection (textile et cuir) : piqueuses et
surjetteuses, ou dans l'usinage de pi~ces mtalliques (cuivre, bronze et argent) : tours et 
tourneurs, repousseurs, poinf.,is.- , polisseuses etc. Gdndralement, ces activitds utilisent un 
matdriel d'occasion importd achetd Casablanca ; 

" Technologie moderne domestique : il s'agit de creation de syst~mes de fabrication r~pondant 
aux exigences du travail technique sollicitd ; tr s souvent creation d'un syst~me sophistiqu6 
avec des matires usuelles et moins chores. C'est !e cas de l'utilisation des fours, des 
sdchoirs, des tanneuses, des bains m~talliques ; 

" 	 Technologie manuelle : elle englobe toutes les activitds ou toutes les parties du procM6 de 
fabrication oii le cOtd artistique et la conception du produit sont encore presents. Dans ce type
de travail aucune substitution n'est envisag~e, le travail manuel reste indispensable (sculpture 
sur bois, sur mdtal, dessin, calligraphiques). 

Le notion d'investissement supplmentaire est rart-ment planifie, elle est g~neralement mOe par
une opportunit6 sur le marchd, qui se traduit pr i'ae mobilisation de fonds propres (le capital
commercial). Le recours au syst.me institutionnel de financement kBanques) demeure inadapt6. 

Malgrd les dchecs structurels de ce secteur, nous assistons , un dlargissement de son potentiel et 
un foisonnement d'activites nouvelles qui engendre une mobilisation suppldmentaire et importante de la 
main-d'oeuvre AFes. C.? .,-,cteur de l'emploi Alui seul reprdsente plus de 35 pour cent de la population 
active. 
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Une dvaluation systdmatique du potentiel productif est difficile Asaisir du fait d'un manque de 
transparence et d'un exc~s de m6fiance de cette population (porte ferm~e, refus de rtponse, etc.) malgr6
l'utilisation de rds-eaux relationnels proches et confiants. Ces deux caract~res rendent difficile, pour ne 
pas dire impossible, l'utilisation des techniques classiques d'enquete statistique pour apprdcier les activit&s 
des entreprises. Ii est necessaire d'avoir du temps pour s'intdgrer A I'entreprise et d'utiliser des 
observations directes du fait de cette m6fiance. 

Cet ttat d'esprit est valablementjustifid par des experiences vdcues et un comportement intdress: 

* 	 Difficultd avec les responsables de l'administration fiscale et de "emplei (inspection des 
impOts et du travail) ; 

• 	 Exploitation de la main-d'oeuvre Ades conditions de salaire prdcaires et des conditions de 
travail dgradantes ; 

" 	 Non-adh.sion A la sdcurit6 sociale pour dviter une pression fiscale, et par peur de voir les 
ouvriers partir.' 

L'tvaluation du potentiel d'activitd en termes d'dquipement et de valeur de production n~cessite 
au pr alable une connaissance approfondie du secteur et du moins des 6i6ments rentrant dans le 
processus : 

* 	 Approvisionnernent, technologie, proc&ld de fabrication, distribution; 

* 	 Capacitd minimale d'une machine et coOts gdndraux engendr s
 

" Prix l'approvisionnement de la mati~re premiere ; et
 

* 	 Prix du marchd. 

Seule la connaissance de tout ou partie de ces dlements permet de faire des recoupements et de 
v~rifier la vdracitd des informations recueillies. Notre experience a dtI fort rvdlatrice au niveau de 
plusieurs entreprises visitdes ; malgrd la mise en r-nfiance par personne interposde 

* 	 Sous-estimation de l'activit6 entre 40 A60 pour cent ; 

• 	 Sous- valuation de nombre d'ouvriers et du arc des machines par rapport Ala quantitd 
produite et livrdp. par mois; 

* 	 Marge declar e entre 5 10 pour cent et omission des frais gdndraux. 

Le, cas oi il est possible de procder Aune simulation sont peu frequents et n~cessitent un 
minimum d'integritd de la part du propri6taire. 

' Tdrnoignage : un bulletin de paie permet d'avoir acc~s au passeport et donc ia possibilitd de 
chercher de l'emploi l'dtranger. 
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Tisserand 

Le propridtaire a une femme, un erfant en bas Age et deux ouvriers (dont un ils en age de 
travailler qui vit dans I'atelier). 

Prix de la laine 21 Dh/kg (700/ piece)
Prix du fil (SDA) 500 Dh/kg (0,150 kg/ piece)
Prix du fil couleur 30 Dh/kg (0,200 kg/ piece)
Prix de la main-d'oeuvre Ala piece 7 Dh (2,40 m/ couveture) 
Charges annuelles loyer et patente 

(50 Dh x 12 + 70 Dh) 670 Dh 
Cycle d'activit6 : 5 jours/semaine
Capacitd de production 10 par jour 9 mois/12 

20 par jour 3 mois/12
Matdriel utilisd 2 tisseuses traditionnelles 

(Mansaf) 
rouet 

Prix de vente 35 Dh/piice 

Structure de prix de retient par pike 

Charges 
variables 

laine 
fil blanc (SDA) 

700g 
150g 

14,70 
6,60 

fil colord (Zouaka) 200g 3,20 
prix Ala piece du tisseur 7.00 

Charge- Loyer (50,00/mois) 600,00 Dh 
31,50 

fixes Patente (an) 70.00 
670,00 Dh 

Evaluation du chiffre d'Waffaires moyen 

3 mois x 20 pieces/jour x 5 jours/semaine: 1200 pieces
9 mois x 10 pi~ces/jour x 5 joursisemaine: 1800 pi~ces 
Total pi&es par an: 3000 
Charges fixes annuelles 670 Dh 
CoOts fixes par piece: 0,22 Dh 

Prix de revient (fixes + variables) 
(31,5 + 0,22) x 3000 95.000 Dh 
Chiffre d'affaires 35 x 3000 l.QL. Dh 

Margc brut/annuelle 10.000 Dh 

En ce qui concerne les autres cas de figure, il est tr s difficile d'avoir des informations suffisantes 
pour faire une simulation dventuelle. Une dvaluation de visu de quelques grandeurs peut-8tre faite en 
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fonction de ia nature des 6quipments, mais elle reste ddrisoire tant qu'on ignore la capacitd rdelle et ia 
capacitd th(orique de I'activitd. 

Suite Ace contact prtliminaire, la mdthodologie d'approche du secteur ne peut etre d&finitivement 
arrt6e, mais du moins, en procdant par 6iimination, on peut t.viter un certain nombre de supports et 
de comportements AI'6gard de ce secteur ; 6tant donnd les Apriori psychologiques et culturels, le manque 
de transparence, l'aversion Al'Ngard de I'Administration et le faible niveau d'6ducation et d'information. 

En effet, cette approche doit etre qualitative, mais en suivant une mdthodologie des sciences 
anthropologiques : 

* 	 Connaissance au pr~tlable du secteur d'intervention (problme et difficultd sp~cifique, 
connaissances des agrdgats d'dvaluation) ; 

* 	 Formation de l'enqueteur dans la stricte application de la mtitho.ologie des sciences 
6conomiques (mesure des services des facteurs main-d'oeuvre et cap taux, par exemple) ; 

* 	 Etablir une grille d'6talonnage par type d'activit6 (rt.alisde sur la base d'un t6chantillonnage 
rtpr6sentatif pour permettre la v\rification du degrd de veracit des informations recueil!V 

* 	 Eviter tout rapport materiel visuel suscitant la m6fiance, car il ne faut pas oublier que nous 
sommes dans un contexte social oa la culture est orale et l'tNcrit sacrd ; 

* 	 Limiter le nombre de questions une dizaine insrdes dans le cade d'une discussion et non 
d'un syst~me de question-rdponse prdpard ; 

* 	 Passer par un rdseau relationnel de personnes interposes connues dans le milieu ; et 

* 	 Prdhension du p.ofil du chef d'entreprise (origine, degrd d'ouverture, age, formation, etc.). 

Ces ldments "analyse ne sont pas dt~finitifs et peuvent etre enrichis A fur et A mesure de 
I'avancement des re, .,;rches et de I'ttude. 

PARTIE DEUX 

Ce second contact avec le secteur informel de Casablanca avait pour obj, ztif de cerner les 
transactions Zommerciales sous toutes les formes et I'approche du syst~me de financement des activit s 
informelles. 

Marchand Ambulant (sans autorisation) 

Une femme veuve de Plus de quarante ans avec sept enfants Achr:ge dont le plus grand travaille 
comme chargeur au port, les six auties allant encore i'dcole (charges locatives mensuelles : 50 Dh). 

* 	 Type de commerce : vente Je produits divers, porte-clefs, petits souvenirs, gants de toilette, 
coupe-ongles ... ; 
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* 	 Approvisionne par des "ambulants" inter-urbains ou des repr~sentants de petites activitds 
dans la m&lina (c'est le cas des gants de toilette) en petites quantits. 

La 	marge et le roulement par produit sort tr~s faibles : 

* 	 Produits concurrencs (gants de toilette) : 2 A3 Dh/pi~ce 

* 	 Produits secondaires (porte-clefs, souvenirs) : 3 A5 Dh/pi~ce. 

Chiffre d'affaires mensuel estimd : 2000 3000 Dh en fonction du positionnement de la table. 

En 	effet, ilexiste une concurrence terrible entre les ambulants quant au choix de ]a place, et .
 
ce niveau, ily a des passages plus strat6giques que d'autres. Actuellement, avec le proc~s de 
g~ndralisation de la patente et des autorisations de commerce, ceux qui sont dans la "pseudo-1dgalit"
(d,jA arrett6s par 	les services de l'ordre et obligs de s'inscrire Ala patente) genent les non-autoris6s 
(bagarres, scandales, renversement des tables,...) allant dans certains cas jusqu'au recours aux services 
de l'ordre (principaux ennemis des ambulants). 

I1est Anoter que la plupart des ambulants sont prets A .tre enregistr~s en contrepartie d'une
relative libert, dans l'exercice de tout commerce, cependant les autorit s ddlivrent difficilement ces 
autorisations. 

Marchand Ambulant (sans autorisation) 

Jeune homme de vingt ans qui vend de la lingerie feminine, sur "table portative" et qui a choisi
de s'installer devant le magasin o z son pre travaille comme vendeur. Cette position lui permet, en cas
 
de "raffle" des services de l'ordre de mettre sa table dans le magasin oa exerce son pare :
 

* Profil :c'est un jeune homme de niveau d'ir.struction secondaire, de formation coupeur dans 
l'industrie de cuir, n'arrive pas A trouver un emploi et qui fait de "l'ambulant" de faqon
occasionnelle. I1vit encore avec ses parents (sept frires et soeurs) ; 

* 	 Approvisionnement : I1s'approvisionne chez les gros~istes sur place et ajoute une marge de 
2 3 Dh par produit ; 

* 	 Chiffre d'affaires rt :disd : 100 Dh/jour (les pointes de ventes se font entre 12-14h30 et 18h
19h, les jours de semaine, entr.e et sortie des fonctionnaires et des secr6taires), le vendredi,
samedi et dimanche, son chiffre d'affaires atteint 400 Dh/jour. I1t6moigne qu'il a des 
concurrents qui sont bien plac& et qui ralisent jusqu'A 600 Dh/jour. Tous travaillent sept 
jours sur sept. 

Vendeur de chaussures et de sacs en cuir localis6 

I1s'approvis;.nne dans les ateliers le la M&Iina moyennant un 	cr&lit d'un mois (montant du 
cr&Jit : 2000 . 10000 Dh, en fonction de Ia saison). Pendant la rentrde scolaire, ces cr&Jits fournisseur 
vont jusqu'A trois mois. 


